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ant-propos
Contexte 

	 Dans	 le	contexte	de	crise	actuel,	 	de	 l’acte	de	bâtir	notamment,	 	 le	
malaise	 installé  de la profession d’architecte n’a fait que s’accentuer. Le 
dernier	 rapport	 de	 l’Ordre	 des	 architectes	 est	 unanime	 et	 plutôt	 alarmant	
mettant	 en	 évidence	 la	 crise	 traversée	 par	 la	 profession.	 Le	 culte	 du	 chef	
d’orchestre	 et	 de	 l’artiste	 se	 heurte	 à	 une	 instabilité	 socio-économique	
et structurelle de la profession que plus personne ne peut ignorer. En tant 
qu’étudiants	 en	 architecture,	 nous	 sommes	 spectateurs	 d’une	 situation	
qui	 souvent	 nous	 échappe.	 Apprenant	 les	 fondements	 de	 l’architecture	 et	
explorant	avec	engouement	et	souvent	sans	contrainte	l’acte	passionné	de	la	
conception	architecturale	dans	 le	vaste	clos	de	l’École,	nous	nous	captivons	
pour	 un	 exercice	 de	 la	 profession	 qui	 parfois	 se	 détache	 de	 la	 réalité.	 A	
travers	 des	 témoignages	 et	 des	 premières	 expériences	 professionnelles,	
nous	 faisons	 face	 à	 des	 situations	 exercées	 et	 vécues	 hétérogènes	 qui	 se	
heurtent	fatalement	à	la	définition	homogène	de	l’expertise	architecturale	et	
de	 l’identité	de	 l’architecte	unique,	 totalement	dépassée	aujourd’hui1. Pour 
ma	part,	 c’est	 avant	 tout	 au	 cours	 de	mon	 expérience	 au	 sein	 de	 l’agence	
Architecture et développement Sonia Cortesse (ADSC)	durant	une	année,	que	
j’ai	pris	conscience	du	monde	professionnel	dans	lequel	je	m’engageais	et	de	
cerner	les	nouveaux	enjeux	de	l’acte	de	concevoir.	J’ai	découvert	une	expertise	
architecturale	riche	et	diverse	allant	au-delà	de	la	conception	pure	de	maîtrise	
d’œuvre.	 Cette	 agence	 développant	 une	 architecture	 souhaitant	 répondre	
aux	 enjeux	 du	 développement	 durable,	 	 travaille	 à	 la	 fois	 sur	 des	missions	
d’architecte	en	tant	que	maître-d’œuvre	mais	aussi	en	tant	que	bureau	d’étude	
(Ingénierie	environnementale)	et	assistance	à	maîtrise	d’ouvrage	(AMO	HQE).		
Une	profession	d’architecte	créée	à	partir	d’une	formation	unique	s’orientant	
vers	des	missions	diverses	et	complémentaires.	Conscients	des	réalités	socio-
économiques	de	l’acte	de	bâtir	et	habiles	à	jouer	de	leur	expertise	généraliste,	
les	 architectes	 recourent	 à	 la	 multipositionnalité	 face	 aux	 désillusions	 et	
pressions	qui	s’exercent	sur	son	champ	d’activités.	Une	stratégie	parmi	tant	
d’autres	 parfois	 peu	 visibles,	 engagées	 par	 les	 architectes.	 Mais	 sont-elles	
engagées	par	volonté,	contrainte	ou	instinct	de	survie	?	C’est	justement	l’un	
des	axes	majeurs	de	mon	mémoire.	

1LAMY Yvon, Préface de l’ouvrage de CHADOUIN Olivier Etre architecte, Les vertus de l’indétermination, 
De la sociologie d’une profession à     la sociologie du travail professionnel, p16, Ed.Pulim, 2006
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Après	mon	premier	mémoire2 sur L’Évolution de l’identité de l’architecte et de 
ses pratiques collaboratives au regard des enjeux du développement durable,  
je	souhaite	en	tant	qu’étudiante	en	architecture,	initier	un	premier	travail	de	
diffusion	des	savoirs	sur	les	métiers	et	les	activités	de	l’architecte	et	permettre	
une	visualisation	des	stratégies	professionnelles	mis	en	place	actuellement.	
Loin	de	toute	prétention	et	consciente	de	ne	pouvoir	répondre	à	l’ensemble	
des	 interrogations	 posées,	 cette	 problématique	 s’est	 finalement	 imposée	
d’elle-même,	 désireuse	 de	mieux	 comprendre	 et	 d’appréhender	 le	 monde	

professionnel dans lequel nous nous engageons.

      Si je devais écrire un livre pour communiquer ce que je 
pense déjà, avant d’avoir commencé à écrire, je n’aurais jamais 

le courage de l’entreprendre. Je ne l’écris que parce que je ne 
sais pas encore exactement quoi penser de cette chose que je 

voudrais tant penser. (...) Je suis un expérimentateur en ce sens 
que j’écris pour me changer moi-même et ne plus penser la 

même chose qu’auparavant................

Michel	Foucault,	Dits	et	écrits,	1978

Méthodologie 

Ce	 mémoire	 est	 le	 fruit	 de	 matériaux	 de	 natures	 variées	 assemblés	 au	 fil	
des	 différentes	 hypothèses	 et	 sous-problématiques	 posées.	 Comme	 un	
«	 réservoir	 de	 données,	 de	 références	 et	 de	 réflexions	 »,	 ce	 travail	 fait	
dialoguer et confronte	des	 sources	multiples.	 Les	analyses	 sont	basées	à	 la	
fois	sur	des	études	théoriques		assez	peu	nombreuses	sur	le	sujet,	des	études	
socio-historiques,	 des	 études	 critiques	 et	 sur	 des	 analyses	 plus	 empiriques	
mobilisant	 un	 point	 de	 vue	 singulier	 :	 celui	 d’une	 étudiante	 en	 master	
2	 d’architecture	 discutant	 et	 apprenant	 de	 ses	 camarades,	 enseignants,	
collègues	et	directeurs,	 tout	en	menant	des	recherches	et	observations	sur	
l’expertise	et	l’identité	professionnelle	de	l’architecte	et	de	la	complexité	des	
profils	existants	actuellement	en	France.	

Afin	 de	 placer	 ce	 travail	 dans	 un	 contexte	 actuel,	 les	 données	 les	 plus	
caractéristiques	 ont	 été	 apportées	 par	 les	 multiples	 entretiens	 semi-
directifs	 réalisés	 entre	 2012	 et	 2014.	 Pour	 des	 contraintes	 temporelles	 et		
2Mémoire Master 2 spécialité Construction Durable et Ecoquartier 2014. Mention très bien.  ENSAV et 
Université de Versailles et de SQY. Encadrant principal : Nadia Hoyet.

“
„
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géographiques,	 ces	 témoignages	 se	 sont	 limités	à	des	architectes	 situés	en	
région	 Ile-de-France.	Ces	agences	 sont	de	différentes	échelles	et	 choisies	à	
partir	de	leurs	stratégies	professionnelles	mises	en	place	ces	dernières	années	
pour	maintenir		ou	faciliter	leur	activité	:	stratégies	économiques,	structurelles,	
sociales,	spatiales,	etc.

Mots clefs

Désillusion Découverte	 d’une	 réalité	 non	 conforme	 avec	 ce	 qu’elle	
attendait. Innovation Inspiration	des	créateurs	+	invention	de	la	science	+	
stratégies	financières	+	désir	client.	Architecte Profession/	Métiers,	Libéral/	
Salariat,	 Unité/	 Diversité,	 Capital	 symbolique,	 Coordinateur/	 Médiateur,	
Polarisation	Expertise architecturale Conception	mais	 pas	 seulement,	
service/création,	 Sensibilité	 esthétique/savoir-faire	 technique	 Conception 
architecturale Savoir/Faire,	 Cognitif,	 Acte	 mental	 et	 manuel,	 Approche	
heuristique,	 Références,	Savoir	de	synthèse, Mise	en	abîme,	Métamorphose,		
atomisation	Architecture Labyrinthe,	Découverte,	 Synthèse,	 Spontanéité,	
Acte	mental	et	passionnel.
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duction

Le culte de l’esthétique et la création d’un monopole

	 Au	 cours	 des	 siècles,	 la	 figure	 de	 l’architecte	 n’a	 cessé	 d’évoluer.	
Composé		du	préfixe		archi,		«	chef	de	»		et	du	suffixe	tekton	«	charpentier	»,	
l’architecte	 se	 définit	 initialement	 comme	 le	 bâtisseur.	 Le	mot	 apparaît	 en	
France		au	XIVème	siècle	à	travers	un	ouvrage	de	Christine	de	Pisan parlant de 
l’architecte1 du roi Charles	V.	Nommé	comme	architecte	au	début	de	l’ouvrage,	
il	est	ensuite	cité	comme	 	 le	maçon ou maître de maçonnerie ou encore le 
maître d’œuvres de maçonnerie. Par conséquent, aucune reconnaissance du 
titre	d’architecte	comme	acteur	capital	dans	l’acte	de	concevoir	n’est	encore	
établie.		Il	faut	attendre	le	XVème	siècle	en	Europe	pour	voir	émerger	les	premiers	
signes	 de	 prise	 de	 position	 pour	 la	 création	 du	 statut	 d’architecte,	 ceci	 à	
travers	un	évènement	particulier	:	la	réalisation	de	la	Cathédrale	de	Florence	
par	Bruneschelli.	Ce	dernier	souhaite	donner	un	rôle	clé	à	l’architecte	dans	le	
processus	de	construction	:	celui	qui	conçoit	c’est	celui	qui	décide,		amenant	à	
une	autonomisation	progressive	de	la	conception.	Début	d’un	nouveau	modèle	
de	 la	 profession,	 celui	 de	 l’architecte	 moderne.	 Ceci	 engendre	 l’apparition	
d’une	aspiration	doctrinale,	d’une	culture	commune	afin	de	revendiquer	par	
la	suite	leur	statut	de	concepteur	appartenant	aux	Arts	libéraux	et	non	plus	
aux	Arts	mécaniques.	La	profession	d’architecte	est	née	de	la	brèche		entre	le	
concepteur	et	l’entrepreneur	qui	jusque-là,	ne	faisaient	qu’un	:	le	maître	de	
l’œuvre.	Par	conséquent,	une	séparation	définitive	se	crée	entre	l’architecture	
et	l’artisanat,	ce	qui	engendre	une	ascension	sociale	d’un	point	de	vue	politique	
et	économique	de	l’architecte.	Ceci	a	permis	à	ce	dernier	d’atteindre	une	place	
privilégiée	et	d’exercer	une	fonction	reconnue	comme	«	emblématique	»	dans	
le	processus	de	 construction,	avec	 l’émergence	notamment	de	 la	figure	du	
«chef	d’orchestre	».	D’un	point	de	vue	 juridique,	 la	 création	de	 l’Ordre	des	
Architectes2	et	l’instauration	d’un	monopole3	en	France	ont	par	une	protection	
du	titre,	donné	à	l’architecte	un	statut	particulier	certifiant	les	qualités	requises	
pour	mettre	à	profit	certaines	compétences	de	concepteur	et	de	coordinateur.	
Seulement,	 ce	monopole	 reste	 affaibli,	 restreint	 	 aux	 constructions	 neuves	
de	plus	 de	 170	m²	 laissant	 donc	 échapper	 la	 plupart	 des	 réhabilitations	 et	
l’immense	marché	des	maisons	individuelles.

1 Nommé Raymond du Temple
2 31 décembre 1940
3 Loi du 3 janvier 1977
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Architecte Le Corbusieur | Figure du «chef d’orchestre»
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Crise de légitimité de la profession d’architecte 

Même	 lorsque	 le	 recours	 aux	 services	 d’un	 architecte	 est	 obligatoire,	 le	
droit	 laisse	 subsister	 des	 incertitudes	 importantes	 quant	 à	 l’extension	 de	
cette	 intervention.	 Par	 conséquent,	 les	 architectes	 se	 retrouvent	 dans	 une	
situation	instable	incapable	d’obtenir	une	protection	solide	sur	le	marché	de	
la	 conception	architecturale	 :	 ils	 n’ont	 su	 s’accorder	 sur	 le	 contenu	de	 leur	
propre	expertise.	Cette	absence	de	consensus	observable	dans	 les	analyses	
socio-historiques	de	la	profession,	a	fait	émerger	de	multiples	rivalités	entre	
segments	de	 la	profession,	entre	 ingénieurs	et	 architectes	notamment,	 	 au		
détriment	de	 la	capacité	de	 	 l’architecte	à	convaincre	de	son	utilité	sociale.	
Les	instances	professionnelles	ont	privilégié	l’alliance	avec	le	pouvoir	politique	
plutôt	qu’avec	 le	monde	professionnel	 :	au	fil	du	temps,	 les	architectes	ont	
abandonné	une	partie	de	ce	qui	ressortait	normalement	de	leur	compétence	
aux	 entrepreneurs,	 aux	 ingénieurs,	 aux	 bureaux	 d’étude,	 jusqu’à	 réduire	
parfois	 leur	mission	au	seul	dessin	du	permis	de	construire.	Les	architectes	
ont	délaissé	une	grande	part	de	leur	capacité	à	faire	valoir	un	savoir	technique	
facilement	 objectivable	 pour	 reconquérir	 les	 positions	 cédées.	 Dominique	
Raynaud	parlait	de	«	crise	de	légitimité	des	architectes	»4	qui	fut	observable	
au	cours	de	périodes	économiques	pourtant	prospères.

Si	 au	 cours	 des	 deux	 derniers	 siècles	 l’architecte	 a	 connu	 une	 certaine	
«	 stabilité	 »,	 des	 facteurs	 historiques,	 économiques	 et	 sociaux	 demandent	
actuellement	à	ce	dernier	de	s’adapter	davantage	au	marché.	Dans	le	contexte	
de	crise	actuelle,		de	l’acte	de	bâtir	notamment,		le	culte	du	chef	d’orchestre	
architecte	se	heurte	à	des	nouvelles	contraintes	obligeant	 la	profession	à	y	
faire	face.	Cette	désillusion,	cette	prise	de	conscience	de	la	vacuité	d’une	forme	
irréelle	avec	laquelle	les	architectes	ont	vécu	jusque-là	et	qui	tombe	soudain	
face	à	des	évidences	nouvelles,	remettent	en	cause	certains	fondements		de	
la	profession	installés	depuis	des	siècles.		Nous	devons	nous	interroger	sur	la	
notion	même	de	profession	d’architecte,	a-t-elle	encore	un	sens	aujourd’hui	?	
Comme	disait	Claude	Parent	:	« Comment décrire une profession qui n’existe 
plus dans sa réalité active et dont il ne demeure que le masque ?»5	Qu’est-
ce	qui	définit	et	singularise	encore	l’expertise	de	l’architecte?	Cette	expertise	
reste-elle	exclusivement	architecturale?		

4RAYNAUD Dominique, « La « crise invisible » des architectes dans les Trente Glorieuses », Histoire 
urbaine, 2009/2 n° 25, p. 127-145. 
5PARENT Claude, Architecte - Un homme et son métier, 1980
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Pression externe et nouveaux facteurs

L’instabilité	 socio-économique	 fait	 apparaître	 des	 nouveaux	 enjeux	 et	 une 
remise	 en	 question	 de	 l’acte	 de	 bâtir	 global.	 	 La	 répercussion	 écologique	
de	 la	 construction	 rendant	 l’architecte	 un	 des	 acteurs	 clefs	 de	 ce	 combat	
environnemental,	la	complexification	de	l’acte	de	bâtir	face	à	l’accroissement	
des	 contraintes	 techniques	 et	 administratives	 engendrent	 une	 pression	
interne	 et	 une	 fragmentation	 des	 missions	 de	 maîtrise	 d’œuvre.	 Les	 seuls	
compétences	et	capacités	d’actions	de	l’architecte	maître	d’œuvre	ne	suffisent	
plus	 à	 répondre	 efficacement	 à	 ces	 nouvelles	 préoccupations,	 et	 donc	 de	
nouveaux	métiers spécialisés se créent.		Si	ces	nouveaux	métiers	sont	signe	de	
progression	prouvant	une	remise	en	question	de	l’acte	de	bâtir,	ne	deviennent-
elles	 pas	 une	 concurrence	 directe	 envers	 la	 profession	 d’architecte	 maître	
d’œuvre	en	tant	que	«	chef	d′orchestre	»	?	

Prise de conscience et actions

Ces	 bouleversements	 enclenchent	 de	 nouveaux	 débats	 et	 démontrent	 la	
nécessité	 d’élaborer	 des	 stratégies	 nouvelles	 pour	 un	 renouveau	 durable	
de	 la	 profession.	Un	phénomène	de	démocratisation	et	 de	 socialisation	de	
l’architecture	hérité	des	années	70,	est	de	plus	en	plus	visible	faisant	apparaître	
de	nouveaux	champs	d’activités	de	l’architecte.	Habile	à	jouer	des	structures	
économiques,	 l’architecte	 utilise	 l’ensemble	 de	 ses	 outils	 au	 profit	 de	
stratégies	d’hybridation	preuve	d’une	incertitude	sémantique	et	d’hésitations	
professionnelles.	Mais	de	quelles	natures	sont-elles	?	Est-ce	seulement	«	des	
sursauts	pour	survivre	»6	comme	disait	Claude	Parent		ou	une	nouvelle	manière	
de	définir	l’expertise	des	métiers	de	l’architecture	?	Par	ces	bouleversements	
conjoncturels,	 l’architecte	 est-il	 réellement	 acteur	 ou	 seulement	 contraint?	
Cette	polarisation	est-elle	preuve	d’innovations	professionnelles	ou	participe-
t-elle	 à	 la	 perte	 de	 pouvoir	 de	 l’architecte	 maître	 d’œuvre	 comme	 acteur	
central?	Outre	l’aspect	organisationnel	de	la	profession,	les	architectes	vont-
ils	profiter	de	cette	crise	généralisée	et	de	 la	réflexion	globale	d’un	acte	de	
bâtir	plus	durable	et	écoresponsable	pour	remettre	en	avant	une	architecture	
sensorielle	 porteuse	 de	 sens	 et	 d’interrogation	 ?	 Autant	 d’interrogations	
auxquelles	il	est	parfois	difficile	de	répondre	analysant	des	faits	actuels,	c’est-
6 PARENT Claude, Architecte - Un homme et son métier, 1980
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à-dire	en	évolution	constante,	mais	qui	démontrent	un	changement	d’attitude	
généralisé	 :	 les	 architectes	 redeviennent	 progressivement	 acteurs	 de	 leur	
avenir	 non	 plus	 par	 l’Être,	mais	 par	 le	Faire.	 	 Si	 parfois	 ces	 actions	 restent	
encore	ponctuelles,	elles	nous	 laissent	penser	que	nous	sommes	 face	à	un	
nouveau	tournant	de	la	pratique	de	l’architecte.

A	travers	ce	mémoire	nous	allons	dans	un	premier	temps	analyser	les	facteurs	
et	causes	amenant	à	la	fragilisation	de	la	profession	d’architecte	puis	étudier	
en	profondeur	ce	qui	définit	aujourd’hui	l’expertise	de	l’architecte	à	la	fois	dans	
sa	globalité	et	diversité	et	pour	finir,	nous	allons	initier	un	travail	d’analyse	sur	
les	nouvelles	stratégies	opérées	par	les	architectes	pour	subvenir	à	leur	survie	
professionnelle.
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Complexification  
du métier d’architecte :

un chef d’orchestre menacé

1 
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1.1 Facteurs de mutation de la profession

1.1.1 Mondialisation et conscience environnementale

Le	terme	de	«	mondialisation	»	apparait	en	France	dès	1916	dans	l’ouvrage	de	
Paul Otlet1	et	désigne	une	appropriation	à	l’échelle	mondiale	et	s’inscrit	dans	
une	 réflexion	 sur	 la	 réorganisation	de	 la	 vie	 internationale	 après	 la	 guerre.	
Après	la	deuxième	guerre	mondiale	le	terme	de	«	mondialisation	»		devient	
un	phénomène	réel	et	observable	qui	va	se	diffuser	et	s’élargir	au	reste	du	
monde.	Il	se	définit	comme	:	«	une extension du champ d’activité des agents 
économiques, conduisant à la mise en place d’un marché mondial unifié.»2. Il 
s’agit	d’un	phénomène	qui	affecte	à	la	fois	la	sphère	réelle	de	l’économie,	c’est-
à-dire	la	production	et	la	consommation	des	biens	et	des	services	et	la	sphère	
financière.	Si	le	phénomène	de	mondialisation	se	lit	initialement	comme	une	
nouvelle	stratégie	économique	mondiale,	par	cause	à	effet	il	se	définit	comme	
une	interconnexion	humaine	à	l’échelle	planétaire.

...........La mondialisation, c’est l’échange généralisé entre les 
différentes parties de la planète, l’espace mondial étant alors 
l’espace de transaction de l’humanité. ........

Olivier Dollfus3

La	Mondialisation	permet	 la	 création	de	valeurs	 communes,	 la	 constitution	
d’un	 patrimoine	 commun	 de	 l’humanité,	 comme	 la	 diffusion	 à	 l’ensemble	
de	 la	 planète	 des	 bienfaits	 des	 progrès	 scientifiques.	 Seulement,	 nous	
allons	 constater	 rapidement	 les	 conséquences	 néfastes	 directement	 ou	
indirectement	 liées	 à	 ce	 phénomène	 de	 Mondialisation,	 d’un	 point	 de	
vue	 économique,	 social	 et	 environnemental.	 Il	 convient	 d’aller	 au-delà	 de	
l’expression	qui	condamne	ou	qui	loue	pour	saisir	la	réalité	des	choses,	mais	
ce	 qui	 est	 clairement	 observable	 sont	 les	 conséquences	 désastreuses	 de	
cette	surexploitation	industrielle	et	économique	sur		l’écologie	mondiale.	Une	
prise	de	conscience	environnementale	généralisée	va	alors	émerger		pour	la	
nécessité	d’une	gestion	plus	rigoureuse	du	capital	naturel	de	la	planète	Terre	

1 Paul Otlet, Les problèmes internationaux et la guerre, les conditions et les facteurs de la vie internatio-
nale, Genève, 1916, p. 337, cité par Vincent Capdepuy, « Au prisme des mots », Cybergeo  : European 
Journal of Geography, Épistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique, document 576, mis en ligne 
le 20 décembre 2011.
2Définition Encyclopédie Larousse 2014
3La mondialisation, Presses de Sciences Po, 2001, p.8-9
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à	travers	une	forme	de	gouvernance	mondiale.	La	prise	de	conscience	de	la	
crise écologique	 a	 poussé	 les	 scientifiques	 à	 penser	 l’écologie	 globalement	
tout	en	développant	des	interventions	à	petites	échelles.

Penser globalement, agir localement . .........

René Dubos4

Agir	 localement,	 c’est	 concentrer	 nos	 réflexions	 sur	 les	 lieux	 de	 fortes	
exploitations,	 c’est-à-dire	 les	 lieux	 de	 fortes	 urbanisations,	 les	 villes.	 Ces	
dernières	sont	les	plus	importantes	sources	de	pollution	sur	la	planète.	Elles	
sont	à	l’origine	de	70%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	bien	qu’elles	
n’occupent	que	2%	des	terres5.	Si	nous	parlons	de	ville,	nous	parlons	d’habitat,	
de	 construction,	 d’énergie,	 de	 mobilité,	 d’usages,	 de	 service…	 Autant	
d’éléments	qui	placent	l’architecte	ainsi	que	l’ensemble	des	acteurs	de	l’acte	
de	construire	au	centre	de	cette	préoccupation	écologique	et	énergétique.	En	
Europe,	le	secteur	du	bâtiment	représente	46%	des	consommations	d’énergie	
et	émet	25%	des	émissions	totales	de	gaz	à	effet	de	serre6.	Le	développement	
d’une	 conception	 architecturale	 écoresponsable	 devient	 alors	 indiscutable.	
Les	architectes	vont	devoir	se	repositionner	dans	l’acte	de	construire	face	à	
de	 nouvelles	 attentes,	 de	 nouvelles	 contraintes,	 de	 nouvelles	 normes.	Une	
réflexion	architecturale	et	urbanistique	portée	à	la	fois	sur	le	social,	l’économie,	
l’énergie	et	l’environnement	va	obligatoirement	demander	à	l’architecte	d’être	
accompagné	d’une	équipe	pluridisciplinaire.	Mais	quel	rôle	porte	alors	encore	
l’architecte	?	Quelle	expertise	lui	est	propre	?	Comment	vont	être	hiérarchisées	
les	différentes	compétences	des	divers	acteurs	pour	l’élaboration	d’un	projet	
unique	?

1.1.2 La crise économique : désolidarisation d’un système établit de fait 

Les	métiers	de	 l’acte	de	construire	suivent	 les	fluctuations	économiques.	La	
crise	de	1973	puis	de	1979-1980	engendrées	par	deux	chocs	pétroliers	ont	
déjà	démontré	les	conséquences	néfastes	qu’elles	ont	eu	sur	les	professions	

4 Discours de René Dubos lors du Premier sommet sur l’environnement en 1972.
5Dernier rapport de UN-Habitat Cities and climate change, l’agence des Nations Unies pour le développe-
ment urbain.
6Bâtiments performants - Des constructeurs relèvent le défi du réchauffement climatique en France.
Philippe Bovet - Olivier Sidler. Ed Terre Vivante - Collection Tous pour la planète. Institut NegaWatt.
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Complexification du processus de construction: Externalisation des expertises
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de	 la	 conception	 et	 notamment	 sur	 celle	 de	 l’architecte	 :	 l’externalisation	
des	 compétences	 en	 raison	 du	 repli	 de	 la	 commande	 qui	 ne	 permet	 plus	
le	 maintien	 de	 grosse	 structure,	 uniformisation	 des	 compétences	 au	 sein	
d’agences	d’architecture,	la	réduction	dans	le	partage	des	différentes	missions	
constituant	 la	mission	globale	de	 la	maîtrise	d’œuvre,	mise	en	concurrence	
et	dégradation	subséquente	des	conditions	de	travail.	La	complexification	du	
processus	 de	 construction	 et	 la	 crise	 du	 bâtiment	 ont	 conduit	 les	 cabinets	
d’architecture	 de	 maîtrise	 d’œuvre	 à	 externaliser	 un	 nombre	 croissant	 de	
missions	 entraînant	 une	 multiplication	 des	 métiers	 et	 un	 effacement	 des	
frontières	qui	les	séparent.

.........[...] Dans ce contexte économique en stagnation, le 
changement des rapports de force entre acteurs et la 

parcellisation des tâches se traduisent par une exacerbation de 
la concurrence qui contribue à transformer les partenaires en 

rivaux. .......

Yves Dauge7

La	 crise	 économique	 que	 nous	 vivons	 en	 ce	 moment-même	 faisant	 écho	
à	 d’autres	 crises	 antérieures,	 va	 certainement	 remodeler	 davantage	 la	
conjoncture	des	métiers	de	 la	maîtrise	d’œuvre.	Certes,	cette	crise	 fragilise	
fortement	 les	 professions	 de	 la	 maîtrise	 d’œuvre,	 notamment	 celle	 de	
l’architecte,	 mais	 si	 nous	 voyons	 cette	 instabilité	 économique	 d’un	 œil	
plus	 optimiste	 et	 visionnaire,	 cette	 crise	 a	 enclenché	 une	 remise	 en	 cause	
générale	de	nos	modes	de	vie	personnels	et	professionnels,	de	nos	modes	
de	conception	de	 la	ville,	de	 l’architecture	et	de	 l’habitat.	 Les	acteurs	de	 la	
maîtrise	 d’œuvre	 seront	 contraints	 de	 se	 repositionner	 et	 de	 revoir	 leurs	
priorités.	Si	 l’architecture	productiviste	basée	avant	tout	sur	 la	séduction	et	
l’image	participait	à	 	 la	notoriété	des	architectes	 jusqu’à	présent,	cela	n’est	
plus	concevable	aujourd’hui.		Les	architectes	vont	devoir	se	reconcentrer	sur	
les	valeurs	plus	vertueuses	et	plus	responsables		que	constituent	l’architecture	
d’aujourd’hui.	 Ceci	 passe	 par	 une	 contextualisation	 de	 cette	 dernière,	 une	
interaction	constante	entre	les	trois	piliers	du	développement	durable	et	l’acte	
de	concevoir	et	bâtir.	Il	serait	incorrect	de	dire	que	la	vision	écoresponsable	
de	 l’architecture	 est	 nouvelle8.	 Certains	 architectes	 défendent	 déjà	 depuis	

7Yves Dauge, Rapport d’information fait au nom de la commission des Affaires culturelles sur les métiers 

de l’architecture, Sénat, Rapport no 64, 16 novembre 2004, p. 4-6.
8Voir les architectes lauréats du prix international, le Global Award for sustainable developpement.
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longtemps	cette	vision	de	l’acte	de	construire.	Prenons	l’exemple	de	l’agence	
d’architecture	ADSC	dirigée	par	Sonia	Cortesse	:	elle	défend	depuis	plus	de	vingt	
ans	 	 le	 développement	 d’une	 architecture	 contemporaine	 et	 écoinnovante 
à	 travers	 des	 méthodes	 collaboratives	 et	 systémiques9,	 ceci	 	 malgré	 les	
difficultés	de	rendre	 légitime	cette	démarche		auprès	des	autres	acteurs	de	
la	construction	et	des	élus.	Nous	réalisons	l’isolement	et	le	rejet	qu’a	connus		
l’écoconception	sur	nos	territoires,	mais	à	travers	une	argumentation	basée	
sur	la	crise	économique	et	écologique	qui	touche	l’ensemble	de	la	société,	ces	
acteurs	peuvent	aujourd’hui	défendre	plus	aisément	leur	idéologie.	A	contrario,	
les	architectes	de	renommée	proposant	encore	une	architecture	d’objet	vont	
devoir	se	confronter	aux	nouvelles	réglementations	et	aux	nouvelles	attentes	
de	 la	 maîtrise	 d’ouvrage	 et	 proposer	 une	 conception	 architecturale	 plus	
contextualisée. 

Ce	repositionnement	de	l’acte	de	concevoir	et	de	bâtir	doit	d’abord	commencer	
par	 une	 démarche	 intellectuelle,	 une	 réelle	 prise	 de	 conscience,	 	 mais	 ne	
peut	se	cantonner	à	cela.	L’architecture	dit	«de	papier	»	a	souvent	porté	une	
réflexion	 nouvelle	 sur	 l’acte	 de	 bâtir	 et	 sa	 remise	 en	 question	 perpétuelle.	
Mais	à	contrario,	elle	a	contribué	à	l’isolement	de	l’architecte.	A	travers	une	
architecture	de	papier	n’ayant	pas	pour	but	d’être	construite,	l’architecte	s’est	
détourné	des	aspects	économiques	et	techniques	du	métier	et	ceci	a	participé	
à	l’installation	de	professions	concurrentes,	notamment	des	ingénieurs.10	Ce	
phénomène	déjà	observable	en	1945	durant	une	forte	croissance	économique,	
doit	nous	faire	réagir	aujourd’hui	quant	à	la	position	que	l’architecte	peut	avoir	
face	à	ce	nouveau	tournant	de	l’architecture	écoresponsable.	Si	l’architecture	
de	pensée	est	nécessaire,	elle	doit	être	complémentaire	d’une	architecture	
concrète	et	réalisée	afin	de	redonner	à	l’architecte	un	rôle	majeur	dans	l’acte	
de	bâtir	et	un	contrôle	dans	la	maîtrise	d’œuvre.	Ceci	passe	par	une	nouvelle	
position	intellectuelle	basée	sur	des	éléments	plus	concrets	afin	de	consolider	
son	 expertise	 et	 de	 légitimer	 sa	 position	 dans	 l’acte	 de	 bâtir.	 L’architecte	
doit	 acquérir	 de	 nouvelles	 connaissances	 face	 aux	 contraintes	 actuelles	
(environnementales,	 juridiques,	 techniques,	 sociales,	 économiques,…)	 pour	
faciliter	 l’interconnexion	 avec	 les	 autres	 acteurs	 de	 la	 maîtrise	 d’œuvre	 et	
élaborer	 de	 nouvelles	 organisations	 de	 travail	 et	 interactions	 sociales	 pour	
faciliter	la	coordination	et	le	bon	déroulement	de	l’ouvrage.	

9 Agence dans laquelle j’ai réalisé mon année d’apprentissage dans le cadre duM2 spé CDEQ 2014.
10La « crise invisible » des architectes dans les Trente Glorieuses, Raynaud Dominique. Histoire urbaine, 
2009/2 n° 25, p. 145 : « : «La vogue des utopies futuristes appelaient les architectes à concevoir des 
« projets de papier » […] En devenant urbanistes ou futurologues, les architectes ont facilité l’installation 
des professions concurrentes »



28

1.1.3 La crise sociétale : inhibition du corps et acculturation architecturale 

Au-delà	 de	 la	 crise	 économique	 qui	 nous	 touche	 de	 plein	 fouet,	 une	 crise	
sociale et sociétale plus généralisée s’installe depuis quelques années. Une 
forme	d’austérité	et	de	mal	être	ressentis	par	 les	 individus,	qui	 influent	sur	
la	 perception	 de	 leur	 environnement	 et	 de	 l’espace	 architectural	 et	 urbain	
dans	 lequel	 ils	 déambulent	 et	 s’accomplissent.	 Nous	 sommes	 face	 à	 «	 un	
assèchement	du	monde	»11 où architecture	et	société	sont	dans	une	relation	
ambiguë	faite	d’indifférence	et	de	fascination.	Une	perspective	«	clair-obscur	»	
où	d’un	côté	l’individu	confus	à	tendance	à	dissocier	son	corps	de	l’esprit	et	
d’une	autre	part,	une	architecture	qui	parfois	se	déshumanise.	L’utilisation	de	
matières	inertes	notamment,	génère	une	ambiance	qui	se	détache	des	racines	
du	 monde,	 amenuise	 nos	 sens	 et	 participe	 au	 détachement	 de	 l’Homme	
envers	 son	environnement	architectural.	Certes,	 la	présence	du	 corps	n’est	
pas	 essentielle	 ou	 vitale	 au	 déroulement	 d’un	 espace,	mais	 elle	 le	 devient	
lorsque	l’apport	du	corps	humain	a	un	impact	sur	la	mutation	de	cet	espace	
réel.	Nous	sommes	face	à	une	confrontation	sans	entrechoque,	sans	réaction	
de	deux	matières,	une	de	moins	en	moins	pensante	et	inerte	pour	l’Homme	
et	une	autre	sans	 la	pensée	qui	vit	d’elle-même	et	qui	s’amenuise,	celle	de	
l’architecture.

Comment	 recréer	 une	 résonance	 entre	 l’individu	 et	 son	 contexte	 spatial	 ?	
Comment	amplifier	les	sens	de	l’individu	afin	qu’il	se	repositionne	dans	son	
contexte	spatial	?	Quelle	résonance	émet	encore	 la	perception	du	sensible,	
matière	vivante	et	intime	de	l’architecture?	Comment	en	parler,	en	transmettre	
l’art	et	 l’esprit	à	un	 large	public?	Nous	 sommes	 face	à	un	phénomène	plus	
général	 énoncé	 par	 l’architecte	 François	 Chochon	 de	 «	 L’oubli	 du	 corps	 du	
collectif	»12.

Nous avons passé à la trappe la qualité première de 
l’architecture qui est celle d’émanciper nos corps. ....... 

François Chochon

11 Citation de l’architecte François Chochon durant le débat : La critique en débat, La critique architec-
turale est-elle amenée à disparaître ? 3ème débat-manège, organisé par La Maréchalerie Centre d’Art et 

l’ENSAV et modéré par Richard Scoffier, ENSAV, 18 novembre 2014 
12La critique en débat, La critique architecturale est-elle amené à disparaître ? 3ème débat-manège, 
organisé par La Maréchalerie Centre d’Art et l’ENSAV et modéré par Richard Scoffier, ENSAV, 18 no-
vembre 2014 
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Cette	émancipation	passe	par	la	compréhension	par	soi-même	de	l’architecture,	
de	la	visiter,	de	la	ressentir.	Mais	ceci	n’est	possible	que	par	une	réactivation	
du	corps	et	de	l’esprit	humain	et	par	une	culturation	de	l’architecture	auprès	
de	la	société	souvent	négligée.	 	L’architecture	est	 le	fruit	et	 l’aboutissement	
d’un	travail	qui,	au	fil	des	générations,	fonde	et	définit	notre	statut	d’humain.	
Il	nous	semble	que	cette	échange,	cet	enrichissement	entre	l’architecture	et	
l’individu	fonctionne	dans	les	deux	sens.

........Créer un désir d’architecture auprès de la société civile.........

Patrick Bloch13

1.2 Le modèle traditionnel en crise, l’extinction d’un culte 
organisé

1.2.1 Le dogme de l’esthétique, un modèle qui ne fonctionne plus

Même	 si	 nous	 sommes	 face	 à	 un	 remodelage	 de	 l’acte	 de	 construire	
s’orientant	 vers	 l’innovation	 en	 termes	 d’architecture	 et	 d’urbanisme	 plus	
responsables,	nous	constatons	encore	aujourd’hui	des	freins.	Ceci	nous	amène	
à	focaliser	notre	attention	sur	 	 la	phase	capitale	du	projet,	c’est	à	dire	celle	
de	 la	conception.	Nous	prônons	une	interaction	plus	forte	entre	 les	acteurs	
alors	 que	 nous	 constatons	 des	 démarches	 de	 projet	 encore	 trop	 éclatées,	
des	études	en	amont	abordées	de	manière	encore	trop	superficielle	et	des	
prises	de	décisions	trop	tardives.	S’il	est	difficile	de	cerner	les	raisons	de	ces	
défaillances	dans	le	processus	de	conception	architecturale,	il	est	nécessaire	
alors	d’aller	à	la	source	du	problème,	c’est	à	dire	se		replonger	dans	l’histoire	
de	 la	 profession	 d’architecte.	 Ce	 dernier	 a	 toujours	 revendiqué	 une	 place	
d’exception,	située	entre	poêsis et teknê14,	entre	création	et	conception,	ce	
qui	lui	a	valu	des	conflits	d’intérêts	avec	ses	partenaires.	En	jouant	la	carte	du	
double-profil,	 l’architecte	 s’attribue	un	 rôle	 ambigu.	 L’architecture	 n’est	 pas	
uniquement	une	activité	destinée	à	 réaliser	des	édifices,	elle	consiste	aussi	

13 Table ronde à l’ENSA-Belleville, Quelle formation pour les architectes d’aujourd’hui  18.12.14 suite au 
rapport d’information sur la création architecturale Pour une création architecturale désirée et libéré 2 
juillet 2006.
14 Théorisation d’Alberti : nécessité de distinguer création poêsis  et conception teknê.

“ „



30

à	 rassembler	 des	 informations	 qui	 permettent	 de	 partager,	 d’échanger,	 de	
transférer	des	connaissances	et	des	savoir-faire.	A	partir	de	l’ère	industrielle	
(XIXème	 siècle)	 préfigure	 en	 France	 une	 scission	 entre	 science	 et	 création	
architecturale,	 notamment	 à	 travers	 le	 discours	 célèbre	 de	 Jean-François	
Blondel	à	l’Académie	d’architecture	:

 ..  ....Faire sortir l’architecture du mortier et de la truelle......... 

Jean-François Blondel 1775

La	 création	 des	 Beaux-Arts	 en	 1806	 a	 été	 l’un	 des	 éléments	majeurs	 dans	
le	délaissement	 radical	de	 la	 technique	de	 la	part	de	 l’architecture	pour	 se	
forger	une	identité	propre,	artistique	et	élitiste.	Cet	évènement	fut	accentué	
et	contrebalancé	par	l’ouverture	à	la	même	époque	des	Ponts	et	Chaussées	
consacré	aux	ingénieurs,	à	la	science.	Ce	fut	le	développement	d’une	idéologie	
de	l’«architecte-artiste»	coupée	des	réalités	où	prévaut	encore	«	la croyance 
en la toute puissance créatrice du sentiment, de la fantaisie, du tempérament 
»15.	Cette	idéologie	a	eu	des	conséquences	sur	la	façon	dont	les	architectes	se	
représentaient	la	hiérarchie	des	disciplines	au	service	de	leur	art.	Tout	en	haut	
:	la	composition,	tout	en	bas	:	le	calcul	technique	et	les	devis.	Cela	explique	en	
partie	pourquoi	les	architectes	ont	accepté	si	facilement	de	se	dessaisir	des	
questions	techniques	et	économiques.	C’est	à	cette	époque	que	les	ingénieurs	
plus	pragmatiques,	ont	 commencé	à	 investir	 le	 secteur	du	Bâtiment.	 	C’est	
à	 travers	 ce	délaissement	et	 ce	dénigrement	 total	de	 la	 technique,	que	 les	
architectes	vont	initier	leur	«	crise	de	légitimité»16.	Cependant,	les	architectes	
praticiens	ne	sont	pas	seuls	responsables.	L’affaiblissement	du	cadre	politique,	
juridique	et	administratif	ainsi	que	de	l’Ordre	des	architectes	face	à	celui	des	
ingénieurs	 vont	participer	 amplement	 à	 cette	 crise	 et	 à	 l’externalisation	de	
l’expertise	architecturale.

         L’Ordre depuis sa création veut à la fois, organiser la 
médiocrité de la profession d’architecte et sauvegarder 

« l’artiste éventuel », sans l’engager dans les responsabilités 
techniques ou financières. ....... 

Fernand Pouillon17

15Enquête conduite par Jacques Barda, Pierre Clément, Jean-Paul Gautron et Pierre Lefèvre, 1965 dans 
Melpomène, la revue de la Grande Masse.
16 La « crise invisible » des architectes dans les Trente Glorieuses, Raynaud Dominique Histoire urbaine, 
2009/2 n° 25, p. 127-145. 
17Fernand Pouillon, Mémoires d’un architecte, Paris, Seuil, 1968, p.286-289
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Certes,	l’histoire	française	des	métiers	de	l’acte	de	construire	peut	expliquer	
l’origine	 des	 divergences	 entre	 architecte	 et	 ingénieur,	 entre	 créateur	 et	
constructeur.	Mais	comment	est-il	possible	que	cet	affrontement	soit	encore	
visible	 aujourd’hui	 ?	 Depuis	 le	 XVIIIème,	 la	 France	 a	 connu	 de	 nombreux	
bouleversements	 sociétaux,	 de	 nombreuses	 avancées	 techniques	 et	
technologiques.	 Pour	 quelles	 raisons	 alors	 l’architecture	 n’a	 pas	 suivi	 aussi	
rapidement	cette	marge	de	progression	?	

Outre	 la	 perte	 d’un	 monopole	 dans	 l’acte	 de	 bâtir,	 ce	 délaissement	 de	 la	
technique	 au	 profit	 de	 la	 création	 et	 de	 l’art	 aura	 une	 autre	 conséquence	
néfaste	:	ce	dogme	artistique	visera	à	ériger	en	vérité	une	certaine	vision	de	
l’esthétique,	à	l’origine	de	bons	nombres	de	doctrines	en	architecture.

1.2.2 Le « concept », désincarnation de l’architecture

Pour	 progresser	 d’un	 point	 de	 vue	 intellectuel,	 social	 et	 économique,	 une	
profession	a	besoin	d’être	clairement	définie:	son	identité,	son	statut,	son	rôle,	
ses	expertises,	ses	discours,	sa	position	hiérarchique	et	son	pouvoir	politique.	
C’est	certainement	encore	aujourd’hui,	 	 le	flou	de	ces	éléments	qui	portent	
préjudice	à	la	profession	d’architecte.

Si	nous	nous	intéressons	aux	écrits	et	aux	discours	contemporains	d’architectes,	
nous	pouvons	remarquer	l’utilisation	très	courante	du	terme		concept. 	Mot	
qui	semble	très	à	la	mode	mais	que	signifie-t-il	réellement	dans	la	bouche	des	
architectes?	Détient-il	toujours	son	sens	premier,	et	même,	détient-t-il	un	seul	
et	unique	sens	?	Un	concept	est	défini	conne	étant	une	« Idée générale et 
abstraite que se fait l’esprit humain d’un objet de pensée concret ou abstrait, 
et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu’il 
en a, et d’en organiser les connaissances » 18.		Le	concept	détient	une	certaine	
structure	et	se	base	sur	un	argumentaire		faisant	figure	d’hypothèse	qui	doit	
être	soumis	à	la	réalité.	Comme	disait	le	philosophe	H.Bergson,	le	concept	est		
«une médiation entre l’homme et son environnement.	».

Mais	en	architecture,	le	sens	premier	de	concept	est	détourné.	Le	terme	de	
concept	est	souvent	utilisé	comme	une	abréviation	du	mot	conception et rend 
ainsi		l’expertise	et	l’identité	de	l’architecte	quelque	peu	confuses.	L’architecte	
utilise	 ce	 terme	 pour	 appuyer	 son	 approche	 encore	 trop	 tournée	 vers	 le	
produit-image,	vers	la	séduction.	Par	conséquent,	l’architecte	défend	son	rôle	
de	créateur	avant	même	celui	de	concepteur	tout	en	utilisant	un	terme	qui	s’y	
rattache.	

18 Définition dictionnaire Larousse 2014
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Apprentissage
Acte collectif et laborieux

Imprévisible
Acte individuel et spontané

CONCEPTEUR CRÉATEUR≠

Schéma utilisé par l’Institut de hautes études internationales et du développement de 
Genève pour expliquer le concept de leur Campus de la Paix. Le concept met en  évi-
dence avant tout l’aspect formel du projet.
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         La conception enchaîne des concepts et les ordonne 
de façon raisonnée, s’opposant en cela à la création et à 
l’imagination. 

Jean-Jacques Terrin19

Comme	l’évoque	Robert	Prost	à	travers	ses	travaux,	la	notion	de	création	se	
rattache	à	 la	magie,	 l’imprévisible,	 l’instantané,	 l’originalité20.	 La	conception	
sous-entend	 une	 certaine	 rationalisation	 à	 travers	 trois	 démarches	
complémentaires	 qui	 sont	 l’apprentissage,	 la	 méthode	 et	 la	 synthèse	
assurant	 une	 soumission	 à	 la	 réalité.	 	 Par	 conséquent,	 le	 processus	 de	
création	et	de	conception	sont	bien	différents,	le	premier	étant	un	acte	plus	
individuel	 et	 spontané	 contrairement	 à	 la	 conception	 étant	 définie	 comme	
un	 acte	 d’intelligence	 laborieux	 et	 collectif.	 Cette	 confusion	 entre	 création	
et	conception	présente	dans	le	discours	et	les	travaux	écrits	des	architectes,		
participe	à	son	illégitimité	auprès	des	autres	acteurs	de	la	construction	ainsi	
que	des	pouvoirs	publics.	

Ces	deux	profils		présents	et	indispensables	dans	le	travail	de	l’architecte	sont	
valorisés	de	manière	 très	diverse	dans	 la	pratique.	 Si	 la	 conception	 semble	
être	la	notion	qui	qualifie	le	mieux	l’expertise	de	l’architecte,	elle	est	pourtant	
de	plus	en	plus	déléguée	à	d’autres	acteurs	de	la	maîtrise	d’œuvre.	Certains	
pourront	 le	 justifier	par	 le	manque	de	 temps	qu’il	 leur	 est	donné,	d’autres	
par crainte d’une «	perversion	»	de	l’acte	créatif.	En	réalité,	si	 la	conception	
est	de	plus	en	plus	délaissée,	ceci	est	dû	à	la	complexification	d’une	expertise	
qui	rend	l’architecte		dépassé,	voir	même	incompétent	sur	certaines	phases	
du	 projet.	 Cependant,	 la	 diffusion	 de	 nouveaux	modèles,	 comme	 celui	 de	
l’Ecoconception	 pousse	 de	 nombreux	 architectes	 à	 se	 former	 dans	 des	
domaines	pouvant	être	sources	d’innovation.	

Si	nous	nous	 intéressons	à	d’autres	 secteurs	en	 termes	de	méthodes,	nous	
constatons	 une	 certaine	 similitude	 	 entre	 	 le	 marketing	 et	 l’architecture,	
bien plus forte d’ailleurs que celle entre l’ingénierie et l’architecture. En ce 
qui	 concerne	 le	marketing,	 la	 notion	 de	 concept	 consiste	 à	 «	 émettre	une 
idée,	à	la	représenter à	travers	un	message	ciblé,	ou	mieux	une	image	pour	

19  Voir M.Blay (dir), Dictionnaire des concepts phylosophiques, Paris, Larousse, CNRS Editions, 2006. 

Cité dans  Terrin J.J., 2009, Conception collaborative pour innover en architecture, processus, méthodes, 
outils, p29,Paris : L’Harmattan, coll. « Questions contemporaines ».
20 R.Prost, Concevoir, inventer, créer, réflexions sur les pratiques, Paris, L’Harmattan, collection villes et 
entreprises, 1995
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stimuler	une	envie	»21.	Ce	dispositif	est	là	pour	éveiller	le	désir	du	client.	Nous	
devons	donc	nous	interroger	sur	une	application	de	la	notion	de	concept telle 
qu’elle	est	pratiquée	en	marketing	appliquée	à	 la	conception	architecturale	
basée	avant	tout	sur	une	stratégie	de	 	séduction.	Est-il	acceptable	d’utiliser	
les	mêmes	processus	de	conception	pour	un	produit	de	consommation	que	
pour	 de	 l’architecture	 ?	 Quels	 en	 seraient	 les	 avantages	 ?	 Peut-être	 que	
défendre	l’image	de	l’artiste	n’est	pas	si	anodin.	Si	cela	ne	profite	pas	aux	plus	
«	petits	»,	il	est	possible	que	les	architectes	de	renommée	trouvent	avantage	
à	se	mettre	dans	la	peau	du	créateur	plus	que	dans	celle	du	concepteur.	En	ce	
qui	concerne	les	concours	soumis	au	marché	public,	les	architectes	sont	mis	
en	concurrence	et	juger	par	une	équipe	composée	de	la	maîtrise	d’ouvrage,	
d’acteurs	 juridiques	mais	 aussi	de	 spécialistes	de	 la	 conception,	 c’est-à-dire	
des	urbanistes	et	des	architectes.	Cette	situation	pousse	 les	 candidats	à	 se	
faire	connaître	au	préalable	à	travers	des	outils	matériels	(book,	publication	
et	références	construites)	et	immatériels	(site	web,	discours,…)	pour	légitimer	
leur	savoir-faire	et	obtenir	 la	confiance	des	jurys.	La	renommée	est	souvent	
un	élément	clef	de	sélection		auprès	de	ces	derniers,	poussant	les	architectes	
à	développer	des	stratégies	de	séduction	vendant	leur	savoir-faire	créatif		au	
détriment	parfois	de	leur	savoir-faire	en	matière	de	conception	écoresponsable.

La	 créativité	 relève	 d’une	 certaine	 subjectivité	 et	 d’opacité	 qui	 profite	 à	
l’architecte	en	lui	donnant	plus	de	liberté	et	justifieraient	certains	de	ses	choix	
esthétiques.	Certes,		la	création	artistique	et	l’imagination	sont	des	éléments	
qui	participent	à	la	singularité	du	métier	d’architecte		le	poussant	à	dépasser	
les	 innombrables	 contraintes	 auxquelles	 il	 se	 confronte	 aujourd’hui.	 Mais	
elles	ne	sont	pas,	ou	du	moins	ne	doivent	plus	être	 les	vecteurs	principaux	
de	 l’expertise	 architecturale.	 La	 créativité	 architecturale	 se	 fonde	 donc	 sur	
un	 détournement	 des	 valeurs	 d’usage	 	 qui	 sont	 aujourd’hui	 défendues	 à	
travers	 les	valeurs	du	développement	durable.	Nous	avons	donc	finalement	
oublié	 l’essentiel	 de	 l’architecture	 qui	 est	 de	 proposer	 un	 toit	 à	 l’homme.	
Mais	 les	architectes	n’en	sont	pas	 seuls	 responsables,	 les	désirs	de	maîtres	
d’ouvrage	participent	à	ce	malaise.	Beaucoup	de	clients	se	focalisent	encore	
essentiellement	sur	 la	façade,	 l’emballage,	 la	peau	et	non	plus	 l’intérieur,	 le	
vécu.	

21 Terrin J.J., 2009, Conception collaborative pour innover en architecture, processus, méthodes, outils, 
p28,Paris : L’Harmattan, coll. « Questions contemporaines ».
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         La grande architecture serait celle que nous signons, la 
petite l’autre ! Nous osons même dire que l’autre ne serait 
pas de l’architecture ! Nous considérons surtout l’activité des 
hérauts, les résultats des Grands prix, le contenu des revues 
et le brillant des images. Pour que tout cela se perpétue, il 
a fallu que nous nous soyons fourvoyés dans quelques faux-
semblants, et que nous n’ayons pas compris ou que nous ayons 
voulu oublier l’évidente omniprésence de l’architecture, son 
caractère banale et nécessaire .

J. Belmont22

1.2.3 Enseignement de l’architecture, une pédagogie tournée vers le 

signifié

Cette	 image	 de	 l’artiste-créateur	 que	 de	 nombreux	 architectes	 défendent	
encore	 comme	 identité	 première	 se	 retrouve	 dans	 l’apprentissage	 français	
de	l’architecture.	Les	Ecoles	d’architecture	sont	 le	premier	 lieu	où	les	futurs	
architectes	vont	explorer	les	différents	éléments	qui	composent	et	fédèrent	
l′architecture.	A	travers	des	cours	magistraux	et	des	travaux	dirigés,	la	pédagogie	
tente	de	développer	ces	différents	points	fédérateurs.	Le	contexte	des	Beaux-
Arts	 	 influe	 encore	 beaucoup	 sur	 les	 Ecoles	 d’architecture.	 La	 poêsis	 avant	
la	 technè,	 le	 concept	avant	 le	contexte,	 l’enseignement	avant	 la	pratique,…	
Autant	 d’éléments	 qui	 poussent	 à	 la	 dématérialisation	 de	 la	 conception	
architecturale	 et	 à	 l’introversion	des	Ecoles	d’architecture	envers	 le	monde	
extérieur	de	l’acte	de	bâtir.		Si	cette	remarque	est	un	peu	radicale	et	ne	peut	être	
généralisée	face	à	la	diversité	pédagogique	des	Ecoles	d’architecture,	c’est	un	
sentiment	général	qui	place	l’apprentissage	de	l’architecture	dans	une	certaine	
forme	d’archaïsme	ou	bien	au	contraire,	dans	une	forme	de	surréalisme	en	
promouvant	 	 une	 démarche	 avant	 tout	 «	 rétinienne	 »	 et	 pensive,	 soit	 une	
architecture	du	produit-image	:	l’extravagance,	l’interpellation	et	l’originalité	
sont	souvent	recherchées	avant	l’intégration,	l’usage	et	l’innovation	technique.	

22J.Belmont,	Architecture,	création	collective,	Paris,	Editions	ouvrières,	1970	(cité	in	M.	de	Leusse	et	R.Ni-
colas,	A	comme	architecte,	Paris,	Editions	Alain	Moreau,	p.9)
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Les étudiants en architecture sont trop mal formés. Nous les 

formons à la mégalomanie, ils croient tous savoir parce qu’ils 
ont vu trois images sur internet, il n’y a pas de profondeur, il 

n’y a pas d’exigence. On leur apprend à faire de belles images, 
sans contenu, sans sens..........

Alain Farel23

Certes,	il	est	nécessaire	de	nous	sortir	du	réel	et	de	la	complexité	de	l’acte	de	
bâtir	pour	désinhiber	notre	force	de	propositions	architecturales.	Pour	autant,	
il	 ne	 faut	 pas	 être	 ignorants	 de	 ces	 contraintes	 qui	 plus	 est,	 peuvent	 être	
vecteurs	de	projet	et	pousser	à	l’innovation.	Mais	ce	phénomène	est	en	train	
d’évoluer	 avec	 l’intégration	 des	 enjeux	 du	 développement	 durable	 à	 l’acte	
architecturale. L’écologie	a	fait	irruption	dans	les	écoles	d’architecture	comme	
dans	l’ensemble	de	la	société.	Il	est	alors	intéressant	d’examiner	son	influence	
sur les études d’architecture. En	débat	depuis	des	décennies,	la	question	du	
développement	durable	connaît,	en	France,	un	regain	spectaculaire	à	la	suite	
de	 la	 campagne	 présidentielle	 de	 2007.	 La	 prise	 en	 charge	 de	 la	 question	
environnementale	 s’est	 traduite	 par	 des	 mutations	 politiques	 comme	 la	
conversion	du	Ministère	de	 l’Equipement	en	un	Ministère	de	 l’Ecologie,	du	
Développement	et	de	l’Aménagement	Durables.	Celle-ci		s’est	prolongée	par	le	
Grenelle	de	l’Environnement	suscitant	une	couverture	médiatique	à	la	mesure	
de	ses	enjeux.	L’urbanisme	et	l’architecture	éco-responsables	y	trouvent	leur	
place,	ce	secteur	économique	étant	crédité	«	de	près	de	25%	des	émissions	
de	gaz	à	effet	de	serre	»	.
La	médiatisation	de	cette	question	joue	un	rôle	important	et	se	traduit	par	la	
publication	de	dossiers	et	la	création	de	numéros	spéciaux,	que	ce	soit	dans	la	
presse	grand	public	généraliste	ou	dans	la	presse	professionnelle.	La	montée	
en	puissance	de	cette	thématique	dans	 les	médias	professionnels	reflète	et	
agit	sur	l’affichage	des	compétences	des	architectes	et	sur	leurs	valeurs.	

Bien	 que	 ne	 relevant	 pas	 directement	 du	 ministère	 de	 l’écologie,	
l’enseignement	de	l’architecture	se	trouve	alors	interpellé	par	cette	irruption	
de	 l’écologie.	 A	 la	 poursuite	 de	 ce mouvement	 sociétal,	 les	 institutions	 en	
charge	de	la	formation	des	architectes	cherchent	à	mesurer,	à	encadrer	et	à	
susciter	diverses	 initiatives	pédagogiques	ou	de	recherche	allant	dans	cette	
direction.	 On	 pourrait	 citer	 la	 constitution	 d’un	 réseau	 d’enseignants	 du	
développement	 soutenable	dans	 les	écoles	d’architecture	dès	2006,	ou	 sur	
23Entretien à l’agence d’Alain Farel, architecte et professeur à l’ENSA-Paris Val de Seine 
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le	plan	de	 la	recherche,	 le	 lancement	d’un	certain	nombre	de	consultations	
portant	sur	ces	questions.	Malgré	cette	agitation	institutionnelle,	un	certain	
nombre	 d’enseignants	 des	 écoles	 d’architecture	 n’ont	 pas	 attendu	 cet	
évènement	pour	 se	préoccuper	des	questions	environnementales	et	de	 les	
inculquer	à	leurs	étudiants.	Mais	globalement,	cela	n’a	pas	une	répercussion	
flagrante	sur	la	pédagogie	architecturale.	Si	le	discours	du	pédagogue	n’a	pas	
su	marquer	l’intégralité	des	esprits,	certaines	de	ses	actions	auront	à	contrario	
une	 valeur	 significative.	 Comme	actions,	 nous	 pouvons	 citer	 la	 création	du	
master	2	spécialisé	en	Construction	durable	et	Ecoquartier	(M2	CDEQ)	initié	
en	2009	par	le	partenariat	Ecole	d’Architecture	de	Versailles-Faculté	de	Saint-
Quentin-en-Yvelines.	Basé	sur	un	système	en	alternance,	ce	master	met	en	
avant	 l’intérêt	de	 la	pratique	durant	 les	études	et	propose	des	cours	 tenus	
par	des	professionnels	de	l’acte	de	bâtir		sous	forme	de	retours	d’expériences	
basés	sur	le	développement	durable.	

«  .....L’alternance dans l’apprentissage de l’architecture est 
fondamentale. 

Alain Farel24

Par	 conséquent,	 la	 création	 de	 ce	 Master	 fait	 partie	 des	 réponses	 aux	
nombreuses	 attentes	 revendiquées	 par	 les	 architectes	 de	 demain.	 Il	 suffit	
d’écouter	ou	de	voir	les	travaux	des	étudiants	pour	constater	l’apparition	d’une	
préoccupation	sociale,	économique	et	environnementale	de	leur	part.	Cette	
dernière	se	lit	notamment	à	travers	les	travaux	de	fin	d’étude	où	les	étudiants	
ont	pris	le	temps	d’explorer	les	diverses	facettes	de	l’architecture	et	ont	atteint	
une	maturité	et	une	autonomie	suffisantes	pour	pouvoir	axer	 leur	réflexion	
sur	 les	 thématiques	qui	 les	 intéressent.	 Seulement	parfois,	 l’architecture	et	
l’urbanisme	écoresponsables	sont	abordées	en	fin	d’étude	par	les	étudiants	
avant	 tout	 par	 nécessité,	 conscients	 de	 leur méconnaissance	 sur	 le	 sujet.		
Cette	 remarque	nous	 renvoie	 aux	 critiques	 faites	précédemment	en	 ce	qui	
concerne	 l’actualisation	 de	 la	 pédagogie	 architecturale	 face	 aux	 nouveaux	
enjeux	et	à	la	complexification	du	processus	de	construction.	Il	est	regrettable	
que	ce	type	de	formation	en	alternance	soit	si	rare	en	architecture,	élaboré	
dans	le	cadre	d’une		spécialisation	et	donc	non	intégré	dans	le	cursus	général. 
Mais	l’aspect	positif	que	nous	pouvons	relever,	est	que	la	multiplication	de	ce	
type	de	démarche	pédagogique	souligne	 la	mutation	dans	 laquelle	se	situe	

24Entretien à l’agence d’Alain Farel, architecte et professeur à l’ENSA-Paris Val de Seine
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l’apprentissage	de	l’architecture	tourné	davantage	vers	l’extérieur.	

Ce	 type	de	 formation	associant	 théorie	 et	 pratique	 favorise	 l’élargissement	
des	 connaissances	 et	 donc	 des	 compétences	 et	 d’avoir	 davantage	 de	 recul	
possible	sur	les	choses.	Prenons	l’exemple	de	l’innovation	technique	appliquée	
au	bâtiment.	S’intéresser	à	cette	dernière	afin	d’obtenir	des	connaissances	de	
base,	permet	par	la	suite	de	développer	son	approche	critique	et	de	faciliter	
notre	travaille	de	collaboration	avec	les	autres	acteurs	de	la	construction.

 Construire mieux fait partie des défis environnementaux 
d’aujourd’hui et c’est mon défi majeur en tant que futur 

architecte .     ....

Etudiante  en architecture25

L’intégration	 des	 enjeux	 du	 développement	 durable	 à	 l’apprentissage	 de	
l’architecture	est	une	nécessité	aujourd’hui.	Si	elle	est	considérée	par	certains	
comme	 une	 contrainte	 inhibitrice,	 l’énumération	 des	 exemples	 ci-dessus	
démontre	 que	 cette	 opinion	 est	 erronée:	 de	 nombreux	 projets	 ont	 déjà	
démontré	que	 la	contrainte	en	amont	pouvait	au	contraire	devenir	vecteur	
d’idées	et	d’innovations.	Stimulantes,	les	contraintes	contextuelles	mobilisent	
les	étudiants	en	les	incitant	à	développer	de	réflexions	théoriques		ou	à	engager	
des	 démarches	 concrètes	 basées	 sur	 des	 concepts	 architecturaux	 prenant	
en	compte	l’usage,	 la	mobilité,	 l’environnement,	 le	contexte	économique	et	
technique.	 Si	 la	 technè	 avait	 été	 jusque-là	 délaissée	 par	 les	 architectes,	 la	
curiosité	émergente	des	 jeunes	architectes	 les	pousse	à	 s’y	 intéresser,	 et	 à	
développer	 à	 partir	 de	 données	 analytiques,	 une	 approche	 heuristique	 	 et	
novatrice	de	l’acte	de	concevoir.			

Dans une école d’architecture nous devons former des gens 
pensants. Il faut apprendre à apprendre. La meilleure qualité 

d’un architecte est d’être curieux. ...... »

Odil Decq26

25 Etudiante de 1ère année à l’ENSAV, témoignage 2013 
26 Intervention publique au forum du congrès de l’UNSFA, 11 septembre 2009, La Rochelle
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1.3 Introversion et crise interne de la profession 

1.3.1 Les marchés de l’architecte : diversité et paradoxe

Les	marchés	de	l’architecte	sont	divers.	Mais	l’identité	de	la	profession	s’est	
forgée	avant	tout	en	lien	étroit	avec	la	commande	publique,	lui	permettant	de	
générer	une	certaine	figure	«	emblématique	»	à	travers	des	projets	de	grande	
envergure.	C’est	à	 travers	 	 la	 commande	publique	et	 la	 construction	neuve	
qu’émerge	le	prestige	de	la	profession	d’architecte	distinguant	l’architecture	
comme	«	création	».		De	cette	fondation	d’un	«	inconscient	historique	»27 de 
la	profession,	ceci	limite	la	capacité	de	l’architecte	à	investir	d’autres	secteurs,	
comme	la	construction	de	logements	ou	la	réhabilitation.

Seulement	la	contraction	de	la	commande	publique	face	à	la	crise	économique	
actuelle	 et	 l’instabilité	 conjoncturelle	 interne	 de	 la	 profession	motivent	 les	
architectes	à	investir	de	nouveaux	marchés.	La	commande	privée	a	presque	
doublé	en	moins	de	10	ans28	rendant	cette	dernière	majoritaire	face	à	la	maîtrise	
d’ouvrage	 publique.	 Cependant,	 d’après	 le	 dernier	 rapport	 de	 l’Ordre	 des	
Architectes29, nous constatons également	un	fléchissement	de	la	commande	
privée	 lié	à	 la	 forte	dégradation	de	 la	construction	de	 logements	en	France	
même	si	le	particulier	devient	un	client	de	plus	en	plus	important	à	hauteur	
de	64%30.		Ceci	positionne	l’architecte	dans	un	certain	paradoxe	:	l’image	de	la	
profession		se	rattache	toujours à	la	commande	publique	tout	en	s’orientant	
en	réalité	vers	d’autres	marchés.	Parallèlement	à	ceci,	 l’architecte	intervient	
à	la	fois	dans	le	résidentiel	et	le	non	résidentiel	qui	actuellement	connaît	une	
croissance	suite	à	la	loi	de	1977	et	à	la	règle	des	170m²	se	traduisant	par	80	%	
du	marché	résidentiel	qui	est	construit	sans	le	recours	à	un	architecte.	

D’une	autre	part,	nous	constatons	dès	les	années	90,	une	augmentation	du	
taux	de	pénétration	des	architectes	dans	la	réhabilitation	face	à	la	construction	
neuve.	Ceci	peut	montrer	de	quelle	manière	les	architectes	doivent	prendre	
davantage	 en	 compte	 les	 réalités	 économiques	 afin	 de	 s’adapter	 à	 l’offre.	
Une	 situation	 surmontable	 pour	 les	 architectes	 nous	 semble-t-il,	 ayant	 des	
compétences	assez	généralistes	les	aidant	à	trouver	des	solutions.	Cependant,	
si	 les	marchés	du	neuf	atteignent	 les	plus	hauts	bénéfices,	 la	 réhabilitation	

27 MOULIN Raymonde, DUBOST Françoise, GRAS Alain,  LAUTMAN Jacques et MARTINON Jean-Pierre, Les 
architectes, métamorphoses d’une profession libérale, Calmann Levy, 973 p.9, cité par CHADOUIN Olivier, 
Architecte, les vertus de l’indétermination, Pulim, 2004, p.303
28 Chiffres donnés par la MAIF
29 Observatoire de la profession d’architecte 2014 p.17
30Contre 58% en 2011, concernant les petites structures.
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Donneurs d’ordre principaux en 2013
Cf Schéma à partir des résultats de l’Observatoire de la profession d’architecte 2014 
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reste	une	mission	d’avenir,	un	projet	durable	que	d’autres	métiers	de	la	maîtrise	
d’œuvre	 cherchent	également	à	 s’accaparer.	Des	architectes	 se	 spécialisent	
dans	 la	 réhabilitation	mais	nous	 retrouvons	également	d’autres	professions	
comme	 les	 Bureaux	 d’Etudes	 Techniques	 (BET)	 qui	 s’orientent	 dans	 ce	
domaine.	La	diversification	des	marchés	et	des	commandes	engendrent	une	
multiplication	des	expertises	et	complexifie	alors	la	structure	professionnelle	
de	 la	 maîtrise	 d’œuvre	 la	 positionnant	 dans	 une	 situation	 concurrentielle.	
Effectivement,		intervenir	sur	un	site	occupé	requière	de	nouvelles	contraintes	
impliquant	de	nouveaux	outils	 conceptuels	 et	 techniques	pour	 réaliser	 des	
diagnostics	plus	nombreux,	plus	diversifiés	et	plus	aléatoires. Les incertitudes 
techniques,	 constructives,	 mais	 aussi	 sociales	 et	 politiques	 augmentent	
considérablement	 en	 site	 occupé.	 Ces	 contraintes	 spécifiques	 concernent	
aussi	bien	les	architectes	que	les	autres	acteurs	de	la	maîtrise	d’œuvre. 

Investir	 de	 nouveaux	 marchés	 comme	 celui	 de	 la	 réhabilitation	 posent	
d’autres	questions	concernant	la	place	de	l’architecte	et	son	identité sociale 
projetée.	Nous	savons	que	la	figure	de	l’architecte	s’est	construite	à	travers	la	
construction	neuve	et	une	expertise	«	créative	».	N’est-ce	pas	inhibiteur	pour	
l’architecte	d’investir	des	marchés	où	la	nature	de	l’intervention	se	traduit	par	
une	remise	en	état	?	Et	surtout		est-ce	que	la	perte	de	la	dimension	créative	
du	marché	de	 la	 réhabilitation	peut	 être	 compensée	par	 d’autres	 choses	 ?	
D’après	l’ouvrage	d’Olivier	Chadouin31,	cette	perte	peut	être	rééquilibrée par 
deux	choses	principales	:	un	projet	à	dimension	patrimoniale	et	symbolique	
conséquentes	 et	 	 par	 une	 échelle	 d’intervention	 significative.	 Cependant,	
la	 reconnaissance	par	 les	 pairs	 affaiblit	 dans	 ce	 type	de	marché	défavorise	
l’intégration	des	architectes	dans	le	secteur	de	la	réhabilitation.	C’est	pourquoi,	
les	architectes	construisent	par	exemple	un	discours	symbolique	en	délaissant	
les	termes	«	réhabilitation	»	ou	«	rénovation	»	pour	définir	leur	activité.	Nous	
constatons	que	 l’entrée	des	 architectes	dans	 le	marché	de	 la	 réhabilitation	
s’apparente	à	une	véritable	«	construction	sociale	».

 ....... Avec l’usage de termes demi-savants il s’agit finalement 
de transfigurer une commande banale en exercice de création 
culturelle. .....»

Olivier Chadouin32

31Cf Olivier Chadouin, Etre architecte, les vertus de l’indétermination, 2004, p 320
32Sociologue, Cf Olivier Chadouin, Etre architecte, les vertus de l’indétermination, 2004, p 340
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Les	marchés	de	l’architecte	sont	aujourd’hui	très	variés.	Face	à	la	crise	interne	
et	économique	de	la	profession,	les	architectes	tentent	par	tous	les	moyens	
de	trouver	des	solutions	à	leur	survie,	en	intégrant	de	nouvelles	«	niches	».	
Finalement,	 cette	 détresse	 professionnelle	 va	 permettre	 de	 motiver	 les	
architectes	 à	 se	 former	 davantage	 et	 à	 intégrer	 des	 marchés	 dont	 l’acte	
très	 visible	 dans	 l’espace	 urbain	 nécessite	 fondamentalement	 le	 travail	 de	
conception	de	l’architecte33.	C’est	ce	que	j’ai	souhaité	nommé	«	La désillusion 
innovatrice ».

1.3.2 Une profession face à de nouvelles exigences

Certes		l’architecte	doit	faire	face	à	une	multiplication	des	métiers	de	la	maîtrise	
d’œuvre	 travaillant	 sur	 les	 mêmes	 phases	 du	 processus	 de	 construction	 :	
paysagistes,	urbanistes,	architectes	d’intérieur.	Ces	derniers	sont	associés	aux	
métiers	se	spécialisant	dans	des	domaines	assez	précis	comme	:	programmiste,	
économiste,	 scénographe,	AMO,	OPC,	 etc.	 L’architecte	doit	 avant	 tout	 faire	
face	aux	nouvelles	exigences	du	client	pouvant	être	une	personne	physique	
ou	morale.	La	maîtrise	d’ouvrage	publique	et	privée	se	professionnalisent.	En	
ce	qui	concerne	le	secteur	public,	les	clients	ne	sont	plus	seulement	les	élus	
d’agglomérations	ou	de	collectivités	mais	peuvent	être	également	un	ministère	
ou	 autre	 comme	 nous	 pouvons	 le	 constater	 à	 travers	 l’opération	 de	 Bercy	
commandée	par	le	ministère	de	la	culture.	Par	conséquent,	les	clients	sont	de	
plus	en	plus	présents	et	investis	dans	le	développement	du	projet,	dès	la	phase	
conception.	Cette	maîtrise	d’ouvrage	plus	responsable	et	engagée	attend	de	
la	part	du	concepteur	une	recherche	accrue	de	prévisibilité	et	de	qualité		se	
traduisant	par	une	double	exigence	de	chiffrage	et	d’études	préalables	afin	de	
tenir	les	délais	et	les	coûts	ainsi	qu’une	très	forte	coordination	des	acteurs	sur	
le	processus	de	construction.	Cette	complexification	de	ce	dernier	engendre	la	
nécessité	de	diversifier	les	métiers	de	la	maîtrise	d’œuvre	afin	qu’ils	répondent	
de	manière	spécifique	à	une	mission	donnée.	Ceci	se	traduit	par	la	création	
d’assistance	auprès	de	la	maîtrise	d’ouvrage,	AMO	notamment.	Certes,	si	cela	
engendre	la	perte	de	certaines	compétences	de	la	part	de	l’architecte	et	une	
pression	externe,	la	professionnalisation	du	client	permet	une	optimisation	du	
temps	et	un	contrôle	plus	fiable	des	dépenses	par	une	gestion	du	coût	global.		
Seulement,	si	la	maîtrise	d’ouvrage	cherche	à	se	faire	assister	c’est	qu’elle	est	
face	à	une	complexification	des	normes	juridiques	et	du	système	technique.	
Ceci	touche	également	l’architecte	qui,	s’étant	focalisé	sur	la	conception,	est	

33La réhabilitation est un secteur dont la contrainte technique a mis l’ingénieur au centre de ce type 
d’intervention. D’autres marchés, comme celui de la maison individuelle commence à être investi par les 
architectes mais les promoteurs restent les acteurs principaux.
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dans	l’obligation	de	travailler	aux	côtés	de	spécialistes	comme	les	BET	structure,	
BET	 fluide	 ayant	 des	 connaissances	 pointues	 dans	 leurs	 domaines.	 Les 
architectes	d’après-guerre	intégraient	en	interne	les	compétences	techniques	
et	 économiques.	Désormais,	 ils	 	 partagent	 avec	 d’autres	 professions	qui	 se	
sont	constituées	le	plus	souvent,	par	externalisation	des	fonctions.	

En	ce	qui	concerne	 la	partie	technique,	 les	architectes	font	appel	à	présent	
à	 des	 bureaux	 d’études	 spécialisés	 dans	 différents	 domaines.	 P-E	 Loiret,	
architecte	DPLG	travaillant	sur	Paris	définit	les	acteurs	avec	qui	il	a	l’habitude	
de	travailler	:	

 L équipe de base est composée d′un BET fluide, BET 
structure, économiste de la construction et paysagiste quand il 

y a du paysage. Et souvent à la demande du client, l′équipe peut 
s′agrandir et devient une équipe pléthorique. On va demander 

un acousticien en plus, un BET VRD, un ingénieur spécialisé 
dans le traitement des eaux. ...... 

P-E Loiret architecte34

Nous	constatons	à	travers	ce	témoignage	que	l’augmentation	des	exigences,	
engendre	 la	 création	 d’équipes	 conséquentes	 où	 des	 acteurs	 d’horizons	
complètement	 différents	 sont	 censés	 savoir	 travailler	 ensemble	 afin	 de	
répondre	à	la	demande	de	manière	efficace.	Ceci	amène	à	une	fragmentation	
du	 processus	 de	 production	 gérée	 par	 un	 système	 de	 pilotage	 et	 une	
coordination	qualifiée.	Ce	phénomène	de	diversification	est	engendré	par	une	
responsabilisation	en	premier	lieu	des	acteurs	de	la		maîtrise	d’ouvrage,	mais	
aussi	 de	 la	maîtrise	d’œuvre,	 tous	 conscients	 de	 la	 nécessité	 de	mettre	 en	
commun	leurs	compétences	à	la	fois	de	produit	et	de	process.

34 Témoignage semi-directif avec l’architecte P-E Loiret de l’agence JOLY&LOIRET basant leur approche  
architectural sur le contexte, 2012.
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2.1 L’expertise de l’architecte n’est-elle qu’architecturale ?

2.1.1 La conception architecturale : approche heuristique et sensorielle

La	complexification	de	l’expertise	globale	qui	pèse	aujourd’hui	sur	la	conception	
amène	à	une	mobilisation	de	nombreux	acteurs	afin	d’élaborer	des	solutions.	
La	 conception	 architecturale	 ne	 peut	 plus	 se	 concentrer	 uniquement	 sur	
quelques	acteurs,	elle	se	met	en	œuvre	dans	un	contexte	multi-acteurs	autour	
d’une	action	partagée.	De	ce	fait,	une	chaine	de	compétences	se	créer	pour	
élaborer	un	processus	systémique	et	tenter	de	générer	un	nouvel	écosystème	
de	 l’acte	 de	 construire.	 Dans	 ce	 cas,	 comment	 valoriser	 la	 compétence	 de	
l’architecte	dans	un	temps	où	l’interdisciplinarité	grandit	?

La	conception	architecturale	 inscrite	dans	un	processus	organisationnel1, se 
construit	autour	du	projet.	Ce	dernier	se	définit	comme	étant	:	«un ensemble 
d’actions à réaliser avec des ressources données, pour satisfaire un objectif 
défini, dans le cadre d’une mission précise, et pour la réalisation desquelles 
on a identifié non seulement un début, mais aussi une fin »2.	 	 Le	 projet	 se	
caractérise	par	un	ensemble	d’actions	coordonnées	faisant	appel	à	diverses	
compétences	 et	 ressources	 pour	 atteindre	 des	 objectifs.	 	 Tout	 projet	 est	
unique,	auquel	il	faut	rendre	vivant	son	histoire.	Le	principe	du	scénario	est	
une	tâche	dont	l’architecte	est	en	mesure	de	s’emparer.	Un	travail	plus	sensible	
et	narratif	qui	par	 la	suite,	doit	être	mis	en	scène	à	 travers	des	documents	
rédactionnels	et	graphiques	pouvant	servir	d’outils	de	séduction	auprès	de	la	
maîtrise	d’ouvrage.	

         Ce sont les architectes qui arrivent à mieux rendre compte 
du projet par une capacité de synthèse, de détachement 
des contraintes et de réalisation de documents graphiques 
communicants.  

Michel Fenker3

1Cf notion de « Management par projet », Juliette Moreau Mémoire Master 2 Construction Durable et Eco-
quartier, Conception collaborative Evolution de l’identité de l’architecte et de ses pratiques collaboratives 
au regard des enjeux du développement durable, ENSAV et Faculté UVSQ, 2014
2Définition de la part de  L’Association Francophone de Management de Projet (AFITEP)
3 Entretien avec Michael Fenker au Laboratoire de l’Espace et du Travail (LEA), Paris 21.11.14
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Finalement,	 qu’est-ce	 qui	 caractérise	 à	 proprement	 dit	 le	 savoir-faire	 de	
l’architecte	diplômé	?	Ce	dernier	choisit	l’approche	heuristique	pour	aborder	
des	 systèmes	 qui	 génèrent	 des	 niveaux	 de	 complexité	 multiples.	 C’est	 un	
moment	 d’abstraction	 que	 l’architecte	 se	 réserve,	 pour	 éviter	 de	 baser	 sa	
réflexion	 seulement	 sur	 	 l’expérience	 	 et	 éviter	 toute	 copie	 de	modèle	 de	
référence. 

      L′heuristique se distingue de la méthodologie en ce sens 
qu elle est plus une réflexion sur l activité intellectuelle du 

chercheur que sur les voies objectives de solution. .......

Birou4

Même-si	cette	approche	heuristique	renvoie	à	l’architecte	l’image	du	créateur 
avant	celle	du	concepteur,	elle	singularise	le	travail	de	ce	dernier	face	à	celui	
de	l’ingénieur	notamment.	Le	contexte	des	Beaux-Arts	souvent	noté	comme	
un	poids	pour	l’architecte	participant	à	sa	crise	de	légitimé,	amène	ce	dernier	
à	s’intéresser	à	des	domaines	détachés	de	la	construction	à	proprement	parlé.	
Cette	remarque	nous	questionne	alors	sur	l’architecture-même	:	sa	survie,	son	
avenir	est-il	architectural	?	Jean	Nouvel	nous	répond	négativement	:	«	Ce n’est 
pas par notre savoir interne que l’on dénouera la crise de l’architecture. »5. 
L’architecte	a	de	par	son	histoire	et	sa	pédagogie,	toujours	appris	à	observer	
les	 choses	 par	 lui-même,	 à	 remettre	 en	 question	 les	 éléments	 existants	 et	
établis de fait.  L’architecture n’est pas concernée d’abord par le nécessaire 
mais	par	le	contingent,	non	pas	par	la	façon	dont	les	choses	sont,	mais	par	la	
façon	dont	elles	pourraient	être.

   . .Quiconque imagine quelque disposition visant à changer 
une situation existante en une situation préférée est 

concepteur.   .....

H.Simon6

4  Définition du Centre Nationale de la ressource textuelle et lexicale. Cf page Glossaire.
5  NOUVEL Jean, L’avenir de l’architecture n’est plus architectural, 1980
6  Herbert A SIMON, Les sciences de l’artificiel 1969, 1996, 2004
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Cette	approche	cognitive	a	des	qualités	et	participe	à	la	singularisation	du	profil	
de	l’architecte.	Son	attitude	évasive		lui	permet	d’analyser	de	manière	sensible	
les	vecteurs	du	projet	et	de	proposer	des	idées	éloignées	de	l’expérience,	c’est-
à-dire	de	l’étude	analytique.	Philippe	Boudon	dans	son	ouvrage	Conception, 
met	en	lumière	cette	caractéristique	de	l’acte	architectural	en	distinguant	la	
conception	de	l’architecte	avec	celle	du	sociologue	:	« Un abîme sépare, (…), 
la conception qui intéresse le sociologue en tant que processus d’interaction 
entre divers acteurs, et la conception qu’étudie l’architecturologie plus proche 
d’un point de vue cognitif »	7. L’expertise	généraliste	de	l’architecte	lui	donne	
cette	capacité	de	jongler	cérébralement	puis	concrètement	avec	différentes	
données	et	d’en	faire	une	synthèse.	

       En architecture, rien ne se joue si tout ne se joue pas. La 
malédiction de l’architecte, c’est de penser à tout .

Alain Farel8

Cette	 synthèse	 a	 pour	 but	 de	 donner	 le sens	 au	 projet.	 Cette	 notion	 est	
fondamentale	 et	 revient	 constamment	 dans	 les	 entretiens	 réalisés	 pour	
ce	 mémoire	 avec	 de	 nombreux	 architectes	 de	 générations	 différentes.	
L’architecture	doit	parler,	raconter,	interroger	avant	toute	tradition	construite	
ou	 toute	 conformité	 des	 références	 aux	 modèles	 culturels.	 L’architecte	
expérimente	constamment	afin	d’explorer	 toutes	 les	entrailles	du	projet	en	
question.

«      Un bon architecte est un bon autodidacte, apprendre à 
apprendre, faire constamment une gymnastique 

intellectuelle.

Emeric Lambert9

7  Philippe Boudon, Conception, Ed La Villette 2004, p.24
8  Entretien réalisé le 18.11.14 à l’agence Alain Farel
9  Entretien réalisé le 18.11.14 à l’agence PARC
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L’architecture	s’adresse	finalement	plus	à	l’esprit	qu’à	l’œil.	Mais	alors,	si	elle	
est	avant	tout	un	moyen	de	véhiculer	des	idées,	de	signifier l’espace, dans ce 
cas	nous	pouvons	nous	demander	si	la	singularité	de		l’acte	architectural	ne	
se	retrouve	pas	avant	tout	dans	sa	gymnastique	cognitive	avant	celle	de	son	
acte	construit	et	physique.	Par	voie	de	conséquence,	ce	que	 l’architecte	dit	
ou	pense	est	tout	aussi	importante	que	la	façon	dont	il	le	dit,	c’est-à-dire	son	
langage le construit.

2.1.2 Architecte, acte passionné et engagé 

Défendre	une	approche	heuristique	plonge	l’architecte	dans	un	acte	émotif.		
Donner	 sens	 au	 projet	 se	 traduit	 par	 une	 mise	 en	 relation	 et	 parfois	 un	
entrechoc	de	données	diverses	liées	à		des	références	relevant	davantage	du	
sensible	et	du	 vécu	de	 l’architecte.	Ce	dernier	doit	 alors	devenir	un	acteur	
engagé	ayant	pour	rôle	«	la	libération	de	sa	muse,	l’architecture »10  en créant un 
désir	d’architecture.	Jean	Nouvel	en	1980	les	appelle	« les activistes pensifs	»11 
qui	sont	ceux	finalement		qui	défendent	au	mieux	les	valeurs	de	l’architecture	
et	qui	participent	à	 la	valeur	 symbolique	de	 la	figure	de	 l’architecte	encore	
préservée.

Un	acte	passionné	et	engagé	de	la	part	de	l’architecte	maître-d’œuvre,	parfois	
lourd	à	porter	dans	un	 contexte	de	 crise	où	 l’architecte	 se	 retrouve	 coincé	
entre	un	sentiment	d’abandon	et	de	désespoir	face	à	la	conjoncture	actuelle	
de	l’acte	de	bâtir	et	d’un	autre	côté,	cette	envie	persistante	de	concevoir	un	
cadre	de	vie	meilleur	en	défendant	les	valeurs	fondamentales	de	l’architecture.	

L’architecture est un acte mental. L’architecture est un acte 
charnel. Il faut aimer à corps  et à cœur perdus,(…) Pour être 

architecte, il faut aussi s’aimer soi-même au-delà de tout limite 
de décence. .......

Claude Parent12

10 Forme métaphorique choisit par l’auteur de ce mémoire. 
11 NOUVEL Jean, L’avenir de l’architecture n’est plus architectural, 1980.
12 Claude Parent,  Architecte Bouffon Social, 1982 p 177.
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Cette	notion	de	dépassement,	de	lutte,	de	combat	sortant	de	la	bouche	des	
architectes actuels13	se	retrouvent	finalement	dans	des	ouvrages	plus	anciens.	
Claude	Parent	parle	même	d’un	«	acte	d’amour	»,	 l’émotion	est	nécessaire	
pour	 concevoir	mais	aussi	pour	 lutter	 contre	 ceux	qui	 seraient	motivés	par	
des	motivations	plus	douteuses,	celles	prenant	l’architecture	comme	levier	de	
pouvoir	en	utilisant	sa	dimension	socio-politique.

........ Faire de l’architecture, tenter d’en faire, c’est être 
amoureux (…) c’est faire acte d’amour.

Claude Parent14

Finalement,	 l’acte	passionné	assure	 la	 survie	de	 l’architecture	en	cherchant	
à	 atteindre	 l’exigence.	 C’est	 pourquoi,	 nous	 sommes	 à	 même	 de	 nous	
interroger	sur	la	situation	actuelle	:	si	l’architecte		maître	d’œuvre	désespère	
face	à	ses	conditions	de	travail,	face	à	sa	perte	d’un	monopole	dans	l’acte	de	
concevoir,	comment	assurer	la	conception	d’un	cadre	bâti	juste	et	vertueux	?	
Aujourd’hui,	 l’architecture	 devient	 davantage	 un	 service	 qu’une	 création,	
comment	servir	alors	sans	perdre	son	art	?	Comment	servir	sans	s’abaisser	?	
Comment	maintenir	une	liberté	d’architecture	?	

D’autre	 part,	 l’expertise	 architecturale	 basée	 sur	 une	 approche	 cognitive	
s’inscrit	 dans	 une	 temporalité	 très	 particulière,	 une	 temporalité	 pourrait-
on	 dire	 «	 dilatée	 ».	 Cette	 gestion	 temporelle	 si	 particulière	 est	 finalement	
difficilement	applicable	dans	le	cadre	de	la	maîtrise	d’œuvre	portée	par	une	
équipe	pluridisciplinaire	avec	des	délais	de	temps	restreints	et	des	coûts	précis	
à	atteindre.
Par	 conséquent,	 la	 conservation	 d’une	 approche	 heuristique	 de	 l’acte	 de	
concevoir	 l’espace	ne	peut	être	assurée	que	par	un	engagement	actif	de	 la	
part	 de	 l’architecte.	 En	 ouvrant	 notre	 analyse	 sur	 une	 plus	 grande	 échelle,	
nous	 constatons	 que	 	 d’autres	 secteurs	 comme	 	 la	 recherche,	 l’industrie	
ou	même	 l’ingénierie	 étudient	 de	 très	 près	 cette	 approche	 non-analytique 
défendue par les architectes. Ceci	nous	démontre	la	situation	paradoxale	dans	
laquelle	se	trouvent	les	nombreux	acteurs	de	la	construction15 lorsqu’il s’agit 
d’adopter	une	méthode.	Même	si	l’architecte	se	détache	parfois	des	processus	
actuels	 liés	à	 l’innovation	participant	à	 sa	 crise	de	 légitimité,	 il	 démontre	à	

13 Remarque faite à partir des entretiens réalisés pour ce mémoire.
14 Claude Parent,  Architecte Bouffon Social, 1982 p 177
15 Aujourd’hui, la recherche, l’industrie et l’ingénierie sont véritablement des acteurs de la construction. 
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contrario que l’architecte reste un acteur de référence. Il subsiste un acteur 
charismatique	qui	 fonde	 son	existence	 sur	 une	 force	 symbolique,	 ce	 qui	 le	
démarque	encore	de	ses	partenaires	de	l’acte	de	bâtir.

  Il sagit pour l’architecture de vouloir construire contre la 
déconstruction, de chercher à fonder contre la dissolution, 

de s’efforcer d’exprimer le lien et la limite à l’encontre du 
n’importe quoi et du tout est possible, de traduire l’exigence 
du sens en désir. (…) C’est le temps plutôt de désirer pour la 

société et l’architecture une Renaissance, comme déjà il y en eu 
plusieurs. Et c’est urgent d’y œuvrer. ........»

Michel Freitag16

2.1.3 Approche rétinienne et art de la médiation

Nous	 constatons	 l’émergence	 de	 nouvelles	 préoccupations	 de	 la	 part	 des	
architectes	 mais	 la	 position	 d’artiste	 avant	 celle	 du	 bâtisseur	 reste	 encore	
très	défendue	par	 le	corps	professionnel	mais	aussi	par	 le	corps	enseignant	
des	Ecoles	d’architecture.	Nous	constatons	aujourd’hui	les	effets	néfastes	de	
ce	choix	participant	à	la	crise	de	légitimité	de	l’architecte,	mais	essayons	de	
cerner	avant	d’en	faire	une	critique,	ce	que	cette	pédagogie	peut	en	revanche	
profiter	aux	futurs	architectes.	

L’Ordre, depuis sa création, veut à la fois organiser la 
médiocrité de la profession d’architecte et sauvegarder 

‘‘l’artiste éventuel’’, sans l’engager dans les responsabilités 
techniques ou financières.[…] Si nous avions eu le sens de 

nos responsabilités, c’est l’architecte qui aurait bâti et non 
l’entrepreneur omnipotent, le corps des ingénieurs jaloux, 
inexperts dans l’art de rendre la vie aimable aux hommes. 

[...] ........»

Fernand Pouillon17

16 Michel FREITAG, Dossier : XXIème siècle : la fin de l’architecture ? Polyrama 116 
17 Fernand Pouillon, Mémoires d’un architecte, Paris, Seuil, 1968, p. 286-289.
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Elle	soutient	le	développement	d’un	langage	propre	à	l’architecture	et	promue	
des	moyens	de	communications	 singuliers	 	passant	 souvent	par	 le	discours	
ou	 l’image.	Comme	nous	 l’avons	vu	précédemment,	notre	époque	est	dans	
une	tendance	où	production	et	manipulation	en	masse	d’images	ont	pris	une	
place	majeure,	et	cela	n’est	pas	propre	à	l’architecture.	L’hégémonie	de	l’œil	
n’a	jamais	été	plus	évidente	dans	l’art	architectural	que	ces	trente	dernières	
années.	 L’un	 des	 sens	 dominant	 de	 notre	 temps	 est	 enclin	 à	 envahir	 les	
autres	sens	qui	peu	à	peu	tendent	à	s’essouffler.	S’il	est	certain	que	face	aux	
nouveaux	enjeux	du	développement	durable,	 les	architectes	ne	peuvent	se	
réduire	à	l’élaboration	de	produits-image,	il	est	intéressant	d’étudier	comment	
ce	 rapport	 à	 l’image	 peut	 profiter	 à	 cette	nouvelle	 vision	 de	 la	 conception	
écoresponsable.	 Si	 la	 communication	 visuelle	 facilite	 la	 vente	 auprès	 du	
public,	 il	est	alors	 judicieux	de	 l’utiliser	pour	défendre	cette	nouvelle	vision	
de	l’architecture.	Mais	ceci	passe	par	la	réalisation	de	documents	graphiques	
porteurs	de	sens.	Ils	doivent	être	des	outils	de	synthèse	afin	de	défendre	une	
approche	plus	systémique	et	contextualisée.	Si	nous	prenons	la	question	de	
l’usager	:	la	prise	en	considération	croissante	de	ce	dernier	dans	la	réflexion	
architecturale	amène	l’architecte	à	traduire	sa	pensée	à	travers	des	éléments	
graphiques	 qui	 mettent	 en	 valeur	 l’identité	 de	 l’usager,	 ses	 besoins,	 ses	
mouvements,…	 La	 réalisation	 de	 documents	 d’une	 force	 cinétique,	 très	
dynamique	doit	 synthétiser	et	mettre	en	valeur	 la	multiplicité	des	vecteurs	
fabriquant	l’ouvrage	final.	L’architecte	a	la	capacité	d’analyser	les	contraintes	
contextuelles,	 de	 formuler	 une	 proposition	 architecturale	 et	 pour	 finir	 de	
favoriser	 l’appropriation	 du	 bâtiment	 par	 les	 usagers.	 Il	 doit	 faire	 face,	 à	
travers	la	conception,	à	des	variables	que	D.Raynaud	cite	comme	:	«	la	nature	
imprévisible	»18.	De	par	une	expertise	complexe	se	situant	en	amont	du	projet,	
ceci	participe	à	 la	position	phare	et	 fondamentale	de	 l’architecture	dans	 le	
processus	de	construction.	Cependant,	l’absence	de	terrain	et	le	délaissement	
des	compétences	 techniques	par	 le	système	pédagogique,	situe	 l’architecte	
dans	une	posture	délicate.	Ce	dernier	se	retrouve	dans	un	système	introverti	
tourné	vers	lui-même	pouvant	engendrer	des	décalages	avec	la	réalité.	Ceci	
peut	 avoir	 comme	 conséquence,	 un	 rapport	 conflictuel	 entre	 ingénieur	
et	 architecte	 dû	 aux	 	 difficultés	 à	 communiquer.	 D’autre	 part,	 ceci	 favorise	
une	remise	en	cause	de	l’expertise	de	l’architecte		basée	sur	une	prestation	
intellectuelle	malgré	sa	posture	«	emblématique	»	dans	l’acte	de	bâtir.

Si	l’architecture	a	tendance	à	délaisser	la	technique,	elle	s’ouvre	en	outre	vers	
d’autres	domaines	:	l’histoire,	les	arts,	la	sociologie,	la	philosophie,	le	paysage,	
la	 médecine	 environnementale,	 ceci	 poussé	 par	 les	 nouveaux	 enjeux	 du	

18 Compétences et expertise professionnelle de l’architecte dans le travail de conception, Dominique 
Raynaud 2001 
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développement	durable.	C’est	un	moyen	pour	l’architecte	de		«	s’extravertir	»	
de	ce	monde	de	la	conception	pour	explorer	l′ensemble	des	traits	constituant	
l′architecture.	 Ces	 disciplines	 deviennent	 nécessaires	 par	 leur	 double-
enseignement.	 Elles	 développent	 une	 culture	 architecturale	 fédératrice	 de	
projet	architectural	mais	permet	surtout	par	leur	organisation,	d′apprendre	à	
communiquer	une	idée	et	de	gérer	une	équipe	par	le	travail	en	groupe.		 

   Faire un projet, c′est rentrer dans une logique de conflits. ...»

J-J Terrin

Cela	 est	 donc	 un	 atout	 capital	 lorsque	 nous	 constatons	 à	 quel	 point	 le	
management	 et	 la	médiation	 sont	 devenus	deux	 entités	 	majeures	 dans	 la	
profession	 d’architecte.	 Ils	 lui	 donnent	 une	 autre	 forme	 du	 statut	 de	 	 chef	
d’orchestre.	Perez	Gomez	disait	que	«	L’architecture est un art de médiation 
par excellence ».	Si	 la	figure	métaphorique	du	chef	d’orchestre	a	 longtemps	
été		défendue	par	la	profession	de	l’architecte,	elle	n’a	jamais	été	plus	évidente	
qu’aujourd’hui.

...L’architecte a le statut de chef d’orchestre en maîtrise 
d’œuvre. Il a pour but de coordonner l’ensemble des voies de 

la mélodie, c’est à dire l’ensemble des corps d’instruments. 
Il n’a pas pour rôle d’apprendre les mélodies aux musiciens, 

mais de corriger et d’harmoniser l’ensemble : initier les 
départs, soutenir certaines  accentuations. Lorsque le refrain 

se termine, ce dernier laisse place aux solos. L’écoute attentive 
du chef d’orchestre  est alors primordiale tout en anticipant le 

départ de l’ensemble des musiciens. ........

Sonia Cortesse19

En	 tant	 que	 médiateur,	 l’architecte	 doit	 faire	 en	 sorte	 qu’aucune	 voix	 ne	
domine	et	 qu’aucune	 voix	 ne	 serve	que	de	 simple	 accompagnement.	 C’est	
en	 cela	 que	 la	 tâche	 est	 originale.	 Elle	 vise	 en	 fait	 à	 créer	 les	 conditions	
propres	à	l’établissement	d’un	compromis	entre	le	registre	civique	porté	par	la	
collectivité	initiatrice	du	projet	et	le	registre	inspiré	sur	lequel	se	place	chacun	
des	acteurs	de	la	maîtrise	d’œuvre.

19 Témoignage semi-directif, 2014
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L’architecte	 doit	 devenir	 un	 vrai	 stratège,	 devant	 devancer	 les	 actions	 de	
chacun	des	acteurs	pour	répondre	aux	attentes	de	tous	les	participants.	Par	
conséquent,	 il	doit	être	apte	à	faire le	«	projet	du	projet	»	 	en	développant	
des	 qualités	 de	management,	 de	 concepteur	mais	 également	 des	 qualités	
humaines	et	rhétoriques	lui	permettant	de	tenir	son	rôle	de	médiateur.

2.2 Processus de repolarisation de l’architecture comme 
socialisation

2.2.1 Pression interne : entre stimulation et blocage

Malgré	 la	 croissance	 des	 	 grosses	 agences	 d’architecture	 cherchant	 à	
concentrer	 des	moyens	 de	 production	 conséquents,	 la	 complexification	 de	
l’acte	de	bâtir	induit	la	réorganisation	du	système	de	production.	La	maîtrise	
complète	du	processus	d’édification	n’est	plus	qu’une	utopie.	François	Champy	
disait	dans	son	ouvrage	Sociologie	de	l’architecture	que	:	« les architectes ne 
peuvent espérer reconquérir leur position perdue dans la coordination du 
travail de l′ensemble des participants de la conception tant les obstacles sont 
nombreux ».	Certaines	tâches	sont	déléguées	à	présent	à	de	nouveaux	acteurs	
qui se spécifient dans un domaine	précis.	Par	conséquent,	nous	observons	un	
recentrage	de	l’activité	de	l’architecte	sur	la	conception,	compétence	qu’il	a	
acquise	au	cours	de	son	cursus	universitaire.	La	coordination,	autre	mission	
de	 l’architecte,	 est	 aujourd’hui	 délaissée	 en	 partie	 par	 ce	 dernier	 face	 à	 la	
segmentation		et	à	la	prise	d’autonomie	de	certaines	professions	comme	l’OPC	
(Ordonnancement,	Pilotage	et	Coordination)20.

Seulement	la	limite	entre	les	lieux	de	réalisation	de	ces	acteurs	professionnels	
restent	encore	assez	floues	pouvant	observer	le	développement	de	métiers	de	
conseil	et	de	service	notamment,	associés	à	une	offre	d’assistance	ou	d’AMO	.	
A	 contrario,	 les	missions	 situées	en	amont	du	projet	 sont	 investies	par	des	
métiers	distincts,	notamment	paysagiste,	urbanistes,	programmeurs	ou	autres	
mais	qui	sont	parfois	des	titres	portés	par	des	architectes	ayant	suivi	une	double	
formation	à	la	suite	de	leurs	études	d’architecture.	Ce	phénomène	très	flagrant	
démontre	que	l’architecte	cherche	à	compléter	son	expertise	afin	de	diversifier	
leurs	marchés	et	de	 s’adapter	à	 ces	derniers.	En	parallèle,	nous	constatons	
un	 phénomène	 de	 regroupements	 permanents	 ou	 temporaires,	 associant	
professionnels	de	qualifications	diverses,	notamment	ingénieurs,	paysagistes,	
urbanistes	 travaillant	 dans	 des	 bureaux	 d’étude	 ou	 cabinets	 d’architectes.	
20 Définition Glossaire
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Programme

Esquisse
Choix

APS
Systèmes

APD
Composantes

DCE-PRO
Entreprises

Chantier
Visa

Réception 
OPR

Evaluation
Utilisation

OPC
Ordonnancement, 

Pilotage et 

Coordination

ENTREPRISES

PROGRAM
MISTE

BUREAU
DE

CONTROLE

BET
Structure, fluide, 

acoustique,...

ARCHITECTE

AMO
QEB

Mise en réseau systémique , Equipe pluridisciplinaire de l’acte de construction

AMO QEB=  assistance à maîtrise d’ouvrage 
Qualité Environnementale des Bâtiments
APS = Avant Projet Sommaire
APD = Avant Projet Définitif
DCE-PRO = Dossier de Consultation des Entre-
prises (PROfessionnels
OPR = Opération Préalable de Réception
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Ces	 deux	 phénomènes	 parallèles	 sont	 le	 résultat	 d’un	 accroissement	 de	 la	
concurrence	 en	 particulier	 sur	 le	 plan	 international	 demandant	 donc	 un	
champ	d’actions	plus	large	et	l’augmentation	des	diplômés	dans	ces	métiers	
de	la	maîtrise	d’œuvre.	Mais	paradoxalement	à	ceci,	la	spécialisation	dans	un	
domaine	précis	permet	à	contrario,	de	se	rattacher	à	une	concurrence	bien	
moins	 importante.	Nous	pouvons	prendre	 l’exemple	des	postes	d’ingénierie	
environnementale	(MOE	HQE)	ou	d’assistance	à	maîtrise	d’ouvrage	HQE	(AMO	
HQE).	Avec	l’intégration	des	enjeux	du	développement	durable	à	l’acte	de	bâtir,	
de	nombreux	 acteurs	 de	 la	maîtrise	d’œuvre	 se	 spécialisent	 en	 conception	
ou	 en	 assistance	 environnementale.	 Si	 des	 bureaux	 d’étude	 se	 sont	 créés	
spécialement	pour	réaliser	ce	type	d’expertise,	nous	pouvons	constater	une	
diffusion	de	ce	phénomène	au	sein	des	agences	d’architecture.	L’agence	ADSC	
Sonia	Cortesse21	par	exemple	défendant	depuis	plus	de	vingt	ans	l’architecture	
écoresponsable	a	élargi	son	expertise	en	proposant	des	services	d’assistance	à	
maîtrise	d’ouvrage	et	de	maîtrise	d’œuvre	spécialisé	en	HQE.	C’est	à	la	fois	une	
manière	de	favoriser	le	développement	de	la	démarche	environnementale	dès	
l’amont	du	projet,	mais	aussi	une	stratégie	économique	de	répondre	à	un	plus	
grand	nombre	de	candidatures	sur	des	sujets	plus	pointus	que	de	nombreuses	
agences d’architecture n’ont pas encore intégrés au sein de leur structure.

Par	conséquent,		la	maîtrise	d’œuvre	est	dans	une	situation	de	balancement	
entre	 interdépendance	 et	 concurrence	 des	 différents	métiers	 sur	 certaines	
phases	 du	 processus	 de	 projet.	 Nous	 assistons	 à	 un	 processus	 général	
d’externalisation	en	 raison	du	 repli	 de	 la	 commande	qui	 ne	permet	plus	 le	
maintien	de	grosses	structures,	et	dont	le	corollaire	est	la	réduction	de	la	part	
des	architectes	dans	le	partage	des	différentes	tâches	constituant	la	mission	
globale	de	la	maîtrise	d’œuvre.	

Aujourd’hui,	 nous	 pouvons	 distinguer	 la	 Fonction	 d’aide	 à	 la	 décision	 et	
de	 programmation,	 la	 Fonction	 de	 conception	 et	 mise	 au	 point	 exécutive,	
la	 Fonctions	 d’exécution	 et	 réalisation.	 De	 manière	 transversale,	 nous	
constatons	 la	 fonction	 d’articulation	 et	 de	 coordination.	 Les	 professions	 de	
la	maîtrise	d’œuvre	sont	intégrées	dans	la	filière	du	bâtiment	et	des	travaux	
publics.	Ce	secteur	comporte	300	000	entreprises	qui	emploient	environ	1,5	
million	 de	 personnes	 dont	 100	 000	 personnes,	 soit	 7%	 correspondant	 aux	
personnes	 travaillant	dans	 le	 secteur	de	 la	maîtrise	d’œuvre.	D’un	point	de	
vue	économique,	le	chiffre	d’affaire	de	ce	dernier	correspond	à	7	%	du	chiffre	
d’affaire	global	de	cette	filière.	Certes,	si	 les	métiers	de	 la	maîtrise	d’œuvre	
ne	 comportent	 pas	 une	 place	 significative	 d’un	 point	 de	 vue	 économique	

21 Agence dans laquelle j’ai réalisé mon année d’alternance cette année dans le cadre du M2 spé 
Construction Durable et Ecoquartier, encadré par l’ENSAV, Faculté SQY et le CFA d’Alembert.
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et	 du	 nombre	 d’employés,	 ces	 derniers	 gardent	 un	 rôle	 fondamental	 dans	
la	 fabrication	du	cadre	de	vie.	Notamment,	à	 travers	une	réflexion	poussée	
amenant	à	des	stratégies	architecturales	et	architectoniques	structurées	qui	
vont	participer	à	la	réorganisation	des	espaces	urbains	et	même,	influer	sur	une	
restructuration	sociale	de	ces	espaces.	Malheureusement,	les	professions	de	
la	maîtrise	d’œuvre	sont	généralement	mal	connues	du	grand	public,	et	même	
parfois	de	certains	élus.	Seule	la	profession	d’architecte	reste	reconnue	par	un	
contexte	historique	riche	mais	également	par	le	port	du	titre	réglementé	qui	
donne	à	cette	profession	un	caractère	«	emblématique	».	Seulement,	l’image	
que	le	public	peut	avoir	de	cette	profession	d’architecte	reste	illusoire,	n’ayant	
souvent	 comme	 seules	 références	que	quelques	grands	noms	d’architectes	
travaillant	sur	des	projets	publics	conséquents,	 ignorant	complètement	que	
70%	des	constructions	privées	(80%	pour	la	maison	individuelle)	sont	réalisées	
encore sans architecte.  Ces	nouvelles	professions	s’imposent	dans	le	processus	
de	projet	par	 la	perte	de	 la	fonction	de	«	chef	d’orchestre	»	de	 l’architecte.	
Modifier	cette	situation	est	avant	tout	de	l’ordre	des	pouvoirs	politiques.	Un	
remaniement	et	un	abaissement	du	seuil	de	recours	à	l’architecte	à	moins	de	
170m²	de	surface	de	plancher22	notamment	pourrait	transformer	de	manière	
conséquence	la	situation	actuelle	de	l’architecte	et	de	ses	coéquipiers.	

2.2.2 Bipolarité de la profession: l’Etre et le Faire

Cette	pression	interne	engendrée	par	la	complexification	de	l’acte	de	bâtir	et	se	
traduisant	par	une	multiplication	des	acteurs,	amène	les	architectes	à	réfléchir	
sur	 la	 définition-même	 de	 leur	 profession.	 Face	 à	 la	 crise	 conjoncturelle	
actuelle,	de	nombreux	débats	se	développent	autour	de	la	question	–	qu’est-
ce	qui	singularise	encore	la	profession	d’architecte	aujourd’hui	?–	amenant	un	
débat plus large sur la qualité de la pédagogie dans les Ecoles d’architecture.23

22 Loi remise en question par le gouvernement actuel. Rapport de la mission d’information sur la créa-
tion architecturale présidée par le député de Paris, Patrick Bloche rendu le 2 juillet. Un remaniement 
qui pourrait bouleverser  et élargir de manière conséquence le champ d’actions de l’architecte et de ses 
coéquipiers avec 36 objectifs : « suscité un désir d’architecture au sein du grand public » et « libérer la 
création architecturale ». Le rapport préconise d’abaisser le seuil de recours à l’architecte à 150 m² de 
surface de plancher (SI).
23 Exemples : rapport de l’Ordre des architectes Observatoire de la profession d’architecte 2014, Articles 
sur les Etudes d’architecture : Quel Projet pour l’architecture ? Paul-Emmanuel LOIRET, 14.10.14 d’A, 
Conférences : Table ronde à l’ENSA-Belleville, Quelle formation pour les architectes d’aujourd’hui  suite 
au rapport d’information sur la création architecturale Pour une création architecturale désirée et libéré 
2 juillet 2006.
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 C’est la responsabilité de l’architecte de faire sa propre 
mutation face au contexte actuel.      ....

Philippe Bach24

La	profession		d’architecte	a	une	définition	institutionnelle	désignant	le	groupe	
professionnel	mais	elle	est	aussi	une	«	profession	de	foi	»	comme	le	nomme	
Elise	Macaire25,	c’est-à-dire	un	engagement	reconnu	par	le	groupe,	qui	passe	
par	l’adhésion	à	une	ou	plusieurs	doctrines	admises	par	le	groupe.	En	effet,	la	
profession	se	crée	à	travers	un	«	travail	social	»	de	la	part	des	architectes	pour	
mettre	en	avant	un	groupe	uniforme	afin	d’être	facilement	identifiable.	Mais	
lorsque	nous	étudions	l’ensemble	des	pratiques,	nous	découvrons	un	monde	
aux	 multiples	 facettes,	 aux	 multiples	 profils.	 La	 profession	 d’architecte	 est	
finalement	un	moyen,	un	symbole	du	ou	des	métiers	de	l’architecte,	parfois	
déconnecté	 de	 la	 réalité	mais	 qui	 transmet	 une	 image	 forte	 de	 ce	 groupe	
professionnel	auprès	du	public.		

        Le concept de profession dans notre société  n’est pas 
tant un   terme descriptif qu’un jugement de valeur et de 
prestige...   »

Olivier Chadouin26

La	profession		met	en	avant	une	expertise	généraliste	qui	permet	à	l’architecte	
de	s’adapter	aux	fluctuations	économiques,	aux	multiples	clients	et	aux	types	
de	 commande,	 phénomène	 que	 le	 sociologue	 Olivier	 Chadouin	 a	 intitulé	
« Architecte, les vertus de l’indétermination ».

24 Président du collège des directeurs des ENSA. Table ronde à l’ENSA-Belleville, Quelle formation pour les 
architectes d’aujourd’hui  18.12.14 suite au rapport d’information sur la création architecturale Pour une 
création architecturale désirée et libéré 2 juillet 2006.
25 MACAIRE Elise, Thèse L’architecture à l’épreuve de nouvelles pratiques : recompositions profession-
nelles et démocratisation culturelle, sous la direction de Jodelle Zeltlaoui-Léger, LET-LAVUE, Ecole docto-
rale « ville, Transports et Territoires », Université de Paris-est et ENSAPVS,  2012 p49.
26Cf. p118.
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«..... Les flottements de la pratique magique, loin de 
s’embarrasser des ambiguïtés,  tire parti pour maximiser le 

profit symbolique. ...... 

Pierre Bourdieu27

Mais	 cette	 compétence	 généraliste	 vendue	 peut	 avoir	 un	 effet	 pervers	 et	
interroger	 de	 nombreux	 architectes	 quant	 à	 leur	 place	 dans	 la	 division	 du	
travail	de	l’acte	de	bâtir	intégrant	de	plus	en	plus	de	spécialistes.	La	spécialité	
est-elle	finalement	un	moyen	de	 reconnaissance	et	de	 légitimité	auprès	du	
client	?		Tracer	les	périmètres	du	travail	professionnel	de	l’architecte	est	parfois	
compliqué,	c’est	pourquoi	certains	professionnels	souhaitent	mettre	en	avant	
leur	singularité	ou	du	moins	l’hétérogénéité	de	leurs	parcours	pour	se	donner	
une	certaine	légitimité.	

........ Aujourd’hui toutes les options sont possibles pour 
l’architecte. 

Elise Macaire28

Les	différentes	polarités	des	architectes		se	retrouvent	dans	l’intitulé	des	titres	
utilisés	par	 les	architectes	comme	«	architecte-urbaniste	»	ou	«	architecte-
coordinateur	»	mettant	en	lien	une	compétence	et	une	qualité.	Le	double	profil	
est	désormais	affirmé	ne	 se	définissant	non	plus	 seulement	par	 l’Etre	mais	
aussi	par	le	Faire.		Comme	Olivier	Chadouin	tente	de	nous	l’expliquer	tout	au	
long	de	son	ouvrage	:	«	Les	architectes	sont	des	individus	que	l’incomplétude	
du	langage	inclut	dans	un	ensemble	indéterminé.	»29. 

Ces	 polarités	 du	 Faire	 se	 traduisent	 par	 des	 pratiques	 professionnelles	
variées	autour	de	trois	compétences	principales	construites	historiquement:	
la	 compétence	 culturelle	 à	 travers	 la	 création,	 la	 représentation	 et	 la	
connaissance	du	dessin,	la	compétence	technique	à	travers	la	maîtrise	d’œuvre	
et	la	connaissance	de	la	coordination	et	pour	finir,	la	compétence	politique	à	

27 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Ed. de Minuit p426-438, 1980
28 Entretien avec Elise Macaire 21.11.14 au Laboratoire de l’Espace de travail, La Villette 
29 Préface d’Yvon LAMY, CHADOUIN Olivier, Etre architecte : Les vertus de l’Indétermination, De la sociolo-
gie d’une profession à la sociologie du travail professionnel, 2006. p 12.
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travers	la	conception	et	la	connaissance	des	doctrines	et	des	valeurs.	Ces	trois	
compétences	principales	de	l’architecte	lui	permettent	d’explorer	des	champs	
multiples	pouvant	se	détacher	de	la	maîtrise	d’œuvre	mais	surtout	de	se	créer	
des	identités	professionnelles	variées.	C’est	finalement	leur	«	adaptabilité	»	qui	
assure	la	survie	des	architectes	dans	l’acte	de	bâtir	et	dans	d’autres	domaines	
malgré	la	crise	économique	et	structurelle	que	la	profession	subit.

2.3 Diversification et déterritorialisation : l’architecte se 
détourne-t-il de l’architecture ?

2.3.1 Reconversion, hybridation et déterritorialisation, écartement de la 
maîtrise d’œuvre

La	 multipolarité	 de	 la	 profession	 met	 en	 évidence	 diverses	 figures	 de	
l’architecte	 :	 celle	 du	 bâtisseur,	 de	 l’artiste,	 du	 créateur,	 de	 l’inventeur	
ou	 du	 théoricien-penseur.	 Des	 polarités	 qui	 rassemblent	 des	 activités	 de	
natures	 différentes	 et	 qui	 recoupent	 de	 manière	 transversale	 finalement	
les	 compétences	 principales	 de	 l’architecte.	 C’est	 ce	 que	 Rainier	 Hoddé30 
démontre	dans	son	article	sur	les	«	architectes hors l’architecture »31	mettant	
en	évidence	des	champs	d’activités	différents	de	la	maîtrise	d’œuvre,	comme	
celui	de	la	performance	artistique,	de	l’industrie,	de	l’aménagement	et	autres.	

.......Ces architectes sont scénographes, artistes, enseignants, 
auteurs, animateurs de projets. […] La traversée de ces 
différents univers nous invite à considérer l’architecte, du point 
de vue de ses identités professionnelles et non plus comme une 
seule et même identité. .......»

Elise Macaire32

Actuellement	en	France,	environ	30	000	diplômés	en	architecture	sont	inscrits	à	
l’Ordre	des	architectes	exerçant	la	maîtrise	d’œuvre.	Ceci	correspond	au	2/3	des	

30Architecte DPLG, urbaniste DIUP, DEA de sciences sociales, maître-assistant, EA de Paris-la Défense et 
enseignant chercheur au Laboratoire Architecture, Usages, Altérité, ENSA-Nantes
31Rainier Hoddé, « Architecture hors l’architecture, les métiers du troisième cycle », in Métiers, Les 
Cahiers de la Recherches Architecturales et Urbaine, Ed du Patrimoine, Paris, Nov. 1999 p135.
32Cf Thèse d’Elise Macaire p.55
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Champs d’activités de l’architecte aujourd’hui
Cf Schéma réalisé à partir des travaux de Rainier Hoddé et d’Elise Macaire
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architectes	diplômés	des	Ecoles	d’architecture	françaises.33	Nos	interrogations	
se	portent	alors	sur	le	tiers	restant	ne	se	servant	pas	du	titre.	Ces	architectes	
sont	 recensés	nulle	part	mais	 après	de	nombreuses	analyses	et	entretiens,	
nous	pouvons	les	classer	dans	différentes	catégories.	 	 Il	y	a	tout	d’abord	les	
«	reconvertis	»	ayant	quitté	définitivement	le	domaine	de	l’architecture	ou	du	
moins	celui	de	la	maîtrise	d’œuvre.		Si	nous	savons	que	la	crise	économique	
et	la	massification	des	diplômés	en	architecture	sur	le	marché	du	travail	ont	
contraint	certains	à	se	reconvertir,	d’autres	motivations	existent.	Les	études	
d’architecture	 assez	 généralistes	 amènent	 les	 étudiants	 à	 s’interroger	 sur	
de	 nombreuses	 thématiques	 (art,	 sociologie,	 technique,	 philosophie,…),	 à	
être	 curieux	amenant	 ces	derniers	 à	produire	des	documents	et	outils	 très	
variés	:	expression	orale,		synthèse	sous	forme	de	schémas,	sensibilisation	à	
travers	des	documents	graphiques,	etc.	Les	ressources	importantes	en	savoir	
théorique	 pourraient	 permettre	 à	 certains	 de	 s’inscrire	 dans	 une	 logique	
de	 reconversion	 permanente.	 Autant	 de	 compétences	 développées qui 
sont	 recherchées	 également	dans	d’autres	domaines	 comme	 le	 graphisme,	
la	publicité	et	autres.	 	 	 Ils	ont	 tourné	 le	dos	au	monde	du	bâtiment	et	ont	
embrassé	d’autres	horizons.	

.......  Au-delà des représentations qui préservent une identité 
menacée, les pratiques des architectes montrent leur ouverture 
et capacité à aller vers d’autres territoires professionnels.

Guy Tapie34

D’autre	 part,	 cette	 reconversion	 peut	 être	 seulement	 partielle	 et	 dans	 ce	
cas,	 nous	 pouvons	 parler	 «	 d’hybridation»35.	 Julien	 Joly	 architecte	 maître	
d’œuvre	travaillant	au	côté	d’une	agence	de	publicité	a	déjà	été	sollicité	à	titre	
exceptionnel	par	cette	entreprise.	Ayant	le	talent	du	dessin,	de	la	composition	
et	de	la	spatialité,	Julien	Joly	a	mis	à	profit	ses	compétences	pluridisciplinaires	
pour	 la	 création	 d’une	 de	 leurs	 campagnes	 de	 publicité.	 Outre	 l’intérêt	
économique,	 cette	 reconversion	 ponctuelle	 permet	 à	 l’architecte	 de	 se	
rendre	 compte	 de	 ses	 compétences	 singulières	 et	 recherchées	 et	 d’autre	
part,	 de	 relever	 son	 propre	 niveau	 d’exigence	 en	 termes	 de	 graphisme	 et	
communication	pour	son	agence	d’architecture	(site	internet,	book,	rendu	de	

33 Chiffres relevés lors de l’entretien avec Elise Macaire, architecte travaillant au LEA et au RAMAU ayant 
réalisée sa thèse sur la profession de l’architecte et la démocratisation de cette dernière.
34 TAPIE GUY,  Les architectes : mutations d’une profession, l’Harmattan, 2000. p.247
35  Terme utilisé par Guy Tapie démontrant que la seule référence au terme « architecte » ne suffit pas 
pour définir les compétences et pratiques de ces acteurs. p247-250
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concours,	etc.).

 «... Une culture qui infuse entre agence de publicité et agence 
d’architecture.

Julien Joly36

Outre	 les	«	 reconvertis	»,	nous	 retrouvons	 les	«déterritorialisés»	 :	 ceux	qui	
gravitent	dans	le	monde	de	l’architecture	mais	qui	ne	pratiquent	pas	la	maîtrise	
d’œuvre	architecturale.	Il	existe		ceux	qui	ont	intégré	la	fonction	publique	et	
qui	exercent	une	activité	de	contrôle	ou	d’expertise	 (ABF	et	AUE),	 ceux	qui	
œuvrent	à	la	communication	ou	à	l’enseignement	de	l’architecture	et	ceux	qui	
ont	rejoint	la	Maîtrise	d’ouvrage.		L’un	des	secteurs	qui	regroupent	de	plus	en	
plus d’architectes est la programmation.	La	capacité	d’observation,	d’analyse	
et	de	synthèse	de	l’architecte	lui	permettent	d’intégrer	les	équipes	en	amont	
du	projet.	

....... L’architecte prend en considération des données, en fait un 
récit et réalise une transcription spatiale.

Michael Fenker

Opérer	 en	 programmation	 participe	 à	 la	 démocratisation	 de	 la	 profession	
d’architecte,	 le	 faisant	 «	 descendre	 de	 son	 piédestal	 »	 et	 prouvant	 de	
sa	 capacité	 à	 travailler	 sur	 toutes	 les	 phases	 du	 projet	 avec	 des	 équipes	
pluridisciplinaires.	 Prendre	 conscience	 des	 enjeux	 du	 projet	 en	 amont	
augmente	les	chances	de	développer	une	architecture	culturée	et	raisonnable	
dont	 la	Maîtrise	 d’ouvrage	devra	 se	 tenir	 porte-parole	 durant	 une	 certaine	
durée.	La	mission	de	programmation	se	traduit	par	la	création	du	synopsis	du	
projet	sans	le	réaliser	dans	des	termes	«	entendables	»	et	identifiables	par	les	
architectes-concepteurs	et	ouvrir	au	mieux	 l’imaginaire	de	 l’architecte.	 	Qui	
mieux	qu’un	architecte	est-il	en	mesure	de	répondre	à	cette	mission	?	Quel	
acteur	peut	être	mieux	compris	et	considéré	par	un	architecte	qu’un	autre	
architecte	 ?	 Si	 la	 programmation	 se	 définit	 parfois	 davantage	 comme	 une	
liste	de	contraintes	dans	une	forme	rédactionnelle	quelque	peu	ennuyeuse,	
l’intégration	d’architectes	en	phase	programmation	permet	d’assurer	la	prise

36 Entretien avec Julien Joly 7.11.14

“ „

“ „



70

en	 considération	 de	 cette	 étape	 cruciale	 du	 projet	 par	 les	 architectes	
maître-d’oeuvre.	 L’écriture	 des	 valeurs	 politiques,	 sociales,	 urbaines,	
environnementales	et	économiques	du	projet	faites	en	phase	programmation	
demandent	 le	 croisement	de	 regards	de	 spécialistes	et	généralistes	afin	de	
synthétiser	les	informations.

L’architecte est un spécialiste des généralités.  ......

Emeric Lambert37

2.3.2 Spécialisation: ouverture ou effet d’introversion ?

Ce	phénomène	de	spécialisation	encouragé	par	le	développement	des	missions	
partielles,	pose	la	question	de	l’articulation	de	ces	diverses	professions.

La	 spécialisation	 sur	 une	 fonction	 particulière	 du	 processus	 de	 la	 maîtrise	
d’œuvre	n’est	 pas	 toujours	maîtrisée	dans	une	optique	 stratégique	et	peut	
s’avérer	 contraignante	 pour	 investir	 d’autres	 marchés	 dans	 le	 cas	 d’un	
retournement	de	conjoncture	de	l’activité	de	la	construction.	Par	conséquent	
nous	distinguons	ce	qui	est	de	 l’ordre	d’une	spécification	à	court	terme	sur	
des	 marchés	 et	 ce	 qui	 est	 de	 l’ordre	 d’une	 spécialisation	 durable	 sur	 des	
procédés	 techniques.	 A	 travers	 le	 témoignage	 de	 Philippe Lair de l’agence 
Lair & Roynette architectes	spécialisée	dans	la	réhabilitation,	cette	structure	a	
pour	habitude	de	répondre	à	une	demande	au	cas	par	cas.	Quand	ces	acteurs	
choisissent	 de	 travailler	 dans	 une	 niche	 particulière,	 ils	 s’engagent	 auprès	
d’elle	 en	 faisant	 circuler	 le	 nom	 dans	 un	 réseau	 homogène	 et	 les	 clients,	
par	 exemple	 des	 bailleurs	 sociaux	 feront	 toujours	 appel	 à	 cette	 personne.	
Seulement,	dans	ce	cas,	l’entreprise	développe	un	savoir-faire	fragilisé	par	les	
cours	du	marché.	D’autres	types	de	spécialisations	existent	notamment	celles	
qui	mettent	en	évidence	des	compétences	techniques	particulières.	Dans	ce	
cas,	 l’entreprise	développe	un	savoir-faire	qui	cumulé,	ne	cesse	de	l’enrichir	
puisqu’il	correspond	à	une	offre	de	mise	en	œuvre	particulière	d’un	procédé	
toujours	 utilisable.	 Afin	 d’illustrer	 ce	 type	 de	 spécialisation,	 nous	 pouvons	
citer	les	BET	structures,	BET	acoustique	ou	bien	même	l’OPC	qui	est	une	forme	
d’assistance	qui	 s’est	 spécialisée	 sur	 la	 coordination	et	pilotage	du	chantier	
s’établissant	sur	une	phase	bien	définie.	

Cependant,	outre	la	fluctuation	des	marchés,	ces	deux	types	de	spécialisation	
37 Entretien avec l’architecte Emeric Lambert 18.11.14

“ „
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doivent	faire	face	à	un	certain	déterministe	géographique	renvoyant	à	deux	
types	 de	 situation.	 D’un	 côté,	 nous	 constatons	 une	 spécialisation	 sur	 un	
secteur	techniquement	très	pointu,	(ingénieur	ou	architecte	spécialisé	dans	
la	réalisation	de	ponts	par	exemple),	dans	lequel	la	concurrence	est	moindre.	
Dans	ce	cas,	 le	 recours	à	ce	type	de	spécialiste	se	 fait	au-delà	des	 logiques	
locales	d’attribution	des	marchés.	Mais	à	l’inverse,	il	existe	des	spécialisations	
travaillant	sur	un	secteur	restant	relativement	généraliste,	comme	paysagiste	
ou	urbaniste,	qui	pose	la	difficulté	d’investir	des	marchés	au-delà	de	sa	région	
d’implantation.

Pour	finir,	dans	certains	cas	le	fait	de	se	tourner	vers	une	spécialisation	n’est	pas	
toujours		le	fruit	d’un	choix	assumé.	Il	s’est	décidé	suite	à	certaines	expériences	
professionnelles,	à	des	événements	ou	à	travers	des	options	choisies	lors	de	
leurs	études.	Ce	qui	pousse	ces	acteurs	à	continuer	une	expertise	spécialisée	
reste	 souvent	 les	 contraintes	économiques.	 Se	 spécialiser,	 c’est	 se	 créer	un	
profil	 bien	 particulier,	 c’est	 rentrer	 dans	 une	 «	 niche	 »	 dans	 laquelle	 il	 est	
parfois	difficile	d’en	sortir.	Mais	cette	niche	est	close	permettant	de	ralentir	
l’entrée de  la concurrence. 

.....   .Dans ma spécialisation, je ne me sens pas en concurrence 
directe avec les autres acteurs travaillant sur les même 
missions. 

Philippe Lair38

2.3.2 Maîtrise d’œuvre salarié : Phénomène de subordination

Le	public	se	fait	souvent	une	représentation	idéalisée	du	travail	de	l’architecte.	
Au	côté	du	médecin	et	de	 l’avocat,	celui-ci	 incarne	parfaitement	 l’image	du	
professionnel	 libéral	dont	 l’image	du	maître-d‘œuvre	s’impose	à	 tous.	Mais	
nous	 venons	 de	 constater	 que	 certains	 architectes	 prônent	 l’identité	 de	 la	
reconversion,	de	l’hybridation	ou	de	la	spécialisation.	Seulement,	il	reste	une	
dernière	catégorie	:	ceux	qui	restent	en	maîtrise	d’œuvre	mais	qui	n’exercent	
pas	à	leur	nom,	c’est-à-dire	les	architectes	salariés.	C’est	comme	le	cite	Valéry	
Didelon «le continent méconnu	»	du	salariat	et	de	la	sous-traitance.	

Au	 sein	 des	 agences	 d’architectes,	 nous	 avons	 vu	 disparaitre	 les	 métiers	
de	métreur	 et	 de	 collaborateur	 d’architecte,	 phénomène	 qui	 a	 par	 ailleurs	

38 Architecte spécialisé dans la réhabilitation.

“ „
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fortement	modifié	 la	 structure	 des	 agences.	 Ces	 dernières	 sont	 désormais	
composées	principalement	d’architectes.	Mais	 les	 tâches	en	 interne	restent	
encore	très	diverses,	nécessitant	une	certaine	forme	de	hiérarchie.	C’est	à	dire	
qu’à	diplôme	équivalent,	les	uns	travaillent	pour	les	autres.	Ce	phénomène	de	
subordination	qu’il	est	 rare	de	 retrouver	dans	d’autres	professions	 libérales	
(médecins	 ou	 avocats	 notamment)	 se	 retrouve	 de	manière	 très	 fréquente	
chez les architectes même	si	leur	nombre	reste	imprécis	n’étant	pas	inscrits	à	
l’Ordre pour la plupart.

La	 massification	 et	 la	 démocratisation	 des	 Etudes	 en	 architecture	 dès	 les	
années	 70,	 faisant	 passer	 le	 nombre	 d’étudiants	 d’une	 centaine	 à	 1500	
chaque	année	et	multipliant	le	nombre	d’architectes	par	huit39,	ont	participé 
au	 bouleversement	 structurel	 des	 agences	 d’architecture	 :	 du	 monde	 de	
l’artisanat	et	de	l’atelier,	l’architecture	a	basculé	dans	celui	de	l’entreprise	où	
de	nombreux	architectes	sont	devenus	salariés.

   ...................Etre titulaire du diplôme ne permet donc pas de 
travailler de facto comme architecte (…) c’est au mieux une 

possibilité. .......  

Valéry Didelon40

Sans	parler	de	salariat,	il	est	vrai	qu’en	architecture	le	rapport	maître-mentor	a	
toujours	existé.	Un	phénomène	de	subordination	installé	à	travers	un	«	travail	
social	»	de	la	part	de	la	profession	se	rattachant	à	la	figure	de	l’artiste	et	de	ses	
«	charetteurs ». 

......  On arrête le salariat quand on sent que le mentor est moins 
bon que nous. .......

Fabien Duchene41

Si	 le	 salariat	 peut	 comprendre	des	 avantages	 comme	 la	 sécurité	 financière	

39 Valérie Didelon Architecte salarié, dossier  d’A 149, octobre 2005 p48.
40 Valérie Didelon Architecte salarié, dossier  d’A 149, octobre 2005 p49.
41 Entretien réalisé avec l’architecte Fabien Duchene 3.12.14

“ „
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Répartition des salariés par métier et par statut
Cf Schéma à partir des résultats de l’Observatoire de la profession d’architecte 2014 

Nombre de salariés
Cf Schéma à partir des résultats de l’Observatoire de la profession d’architecte 2014 
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et	 	 la	 réduction	 des	 responsabilités	 juridiques,	 	 il	 connait	 en	 architecture	
certaines	contraintes	inhibants	les	valeurs	premières	qui	définissent	la	figure	
de	l’architecte-maître	d’œuvre.	

«..    La subordination accompagne l’architecte salarié et 
fragilise ainsi sa capacité à concevoir en conscience. .......

Valéry Didelon

L’accès	à	la	commande	publique	notamment,	est	de	plus	en	plus	difficile	pour	
les	jeunes	architectes.	Les	diplômés	dont	leur	nombre	augmente	chaque	année	
face	à	une	commande	qui	diminue	ne	favorise	pas	leur	envole.	La	plupart	sont	
désireux	de	s’installer	à	leur	compte	pour	développer	leur	propre	conception	
de	 l’architecture.	Mais	 les	difficultés	économiques	 font	que	de	plus	en	plus	
d’architectes	diplômés	sont	«	prisonniers	»	des	entreprises	d’architecture	:	ils	
ne	peuvent	s’installer	ou	bien	ont	acquis	un	pouvoir	d’achat	suffisant	de	telle	
manière	qu’il	est	difficile	de	remettre	en	cause	leur	position	et	de	s’installer	à	
leur	compte.	Les	risques	et	les	contraintes	de	plus	en	plus	nombreuses	vont	
finalement	gagner	face	à	l’accomplissement	professionnel.

“ „
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Stratégies d’hybridation 
et de collaboration 

comme instinct de survie  
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Nous	 constatons	 des	 prises	 de	 positions	 et	 des	 stratégies	 professionnelles	
nouvelles	de	la	part	de	la	profession	d’architecte	face	à	la	redéfinition	de	ses	
marchés.	Le	contexte	de	travail	des	architectes	se	caractérise	en	effet	par	la	
dépendance	à	une	demande	changeante	et	à	une	multiplication	des	acteurs	
de	la	maitrise	d’œuvre.	

La	profession	d’architecte	crie	haut	et	fort	la	crise	de	son	identité,	c’est-à-dire	
de son Etre.	C’est	pourquoi,	il	est	alors	intéressant	de	faire	un	état	des	lieux	de	
ses	pratiques,	de	son Faire.	Cette	crise	généralisée	ne	peut-elle	pas	stimuler	
l’action	 de	 l’architecte	 pour	 engager	 de	 nouvelles	 stratégies	 structurelles,	
organisationnelles	 et	 spatiales	 pour	 répondre	 plus	 aisément	 aux	 nouvelles	
contraintes	de	l’acte	de	bâtir	?

3.1 De l’atelier à l’entreprise

3.1.1 Réorganisation structurelle et corrélation des temporalités

Comme	 nous	 l’avons	 vu	 précédemment,	 la	 fragmentation	 des	 expertises	
globales	 face	à	 l’accroissement	des	exigences	du	processus	de	construction	
(technique,	 administratif	 et	 juridique)	 a	 engendré	 une	 diversification	 des	
professions	de	la	maîtrise	d’œuvre.	Cette	multiplication	des	acteurs	demande	
alors	 la	 mise	 au	 point	 d’un	 système	 organisationnel	 collaboratif	 afin	 de	
mutualiser	l’ensemble	des	expertises	pour	mener	à	bien	le	projet.	
Il	 doit	 gérer	 la	 multiplicité	 des	 interactions	 sociales	 s’établissant	 entre	
architectes	 et	 ses	 partenaires,	 structurer	 les	 tâches	 effectuées,	 révéler	
l’ensemble	des	compétences	mais	aussi,		s’adapter	au	fonctionnement	interne	
de	chacune	des	structures.	Ce	système	organisationnel	doit	pouvoir	concilier	
des	 facteurs	 sociaux	 et	 techniques,	 des	 compétences	 et	 des	 habitudes	 de	
travail.		Ce	qui	caractérise	une	entreprise	est	sa	capacité	à	répondre	en	termes	
d’efficacité	 aux	 tâches	 qui	 lui	 sont	 demandées.	 Ceci	 nécessite	 la	 mise	 au	
point	d’un	cadre	temporel	à	l’acte	professionnel.	Ce	système	organisationnel	
appliqué	 à	 l’acte	 de	 bâtir	 doit	 donc	 pouvoir	 concilier	 la	 gestion	 temps	 de	
l’ensemble	des	structures	des	intervenants.	C’est	en	cela	que	la	collaboration	
professionnelle	entre	les	acteurs	de	la	conception	est	un	vrai	challenge.	

Comme	nous	l’avons	vu	précédemment,	l’architecte	a	pour	habitude	d’adopter	
une	approche	heuristique	durant	l’élaboration	du	projet	(axant	une	part	de	son	
expertise	sur	la	sensibilité	et	l’intuition)	à	la	différence	des	bureaux	d’étude	qui	
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se	basent	sur	une	approche		analytique	(axant	leur	expertise	sur	la	science	et	
l’expérience).	Outre	la	difficulté	de	concilier	ces	deux	démarches	sans	engager	
des	conflits	d’incompréhension,	 	 ces	deux	approches	de	 la	 conception	 font	
naître	 des	 habitudes	 de	 travail	 bien	 différentes,	 notamment	 en	 termes	 de	
gestion	temps.		

Les	 activités	 comme	 celles	 de	 l’architecte	 	 relevant	 de	 la	 création	 et	 de	 la	
capacité	à	fusionner		des	données	diverses	en	un	élément	cohérent	prennent	
et	demandent	du	temps.	Mais	ce	dernier	n’est	pas	continu,	parfois	dilaté	et	
donc	 imprévisible.	Ce	 temps	discret	et	paradoxal	 	 consacré	à	 la	 conception	
architecturale	peut	difficilement	corréler	avec	celui	de	la	conception	technique	
s’établissant	dans	un	cadre	horaire	précis	et	fixe.	Ceci	s’explique	par	les	tâches	
effectuées	:	Les	bureaux	d’études	techniques	ont		une	mission	centrée	sur	des	
éléments	du	projet		très	spécifiques	relevant	de	facteurs	connus	et	déterminés	
en	amont.	A	l’inverse,	l’architecte	doit	répondre	à	des	tâches	multiples	s’étalant	
sur	différentes	phases	du	projet	:	analyse,	conception,	coordination,	production	
de	 documents,	 gestion	 administrative,	 communication,	 etc.	 Des	 missions	
diverses	 et	 variées	 qui	 sont	 parfois	 difficilement	 gérables	 pour	 l’architecte.	
Formé	 initialement	 pour	 la	mission	 de	 conception,	 l’architecte	 a	 tendance	
à	 	se	consacrer	davantage	sur	cette	tâche	quitte	à	retarder	 les	autres.	 Il	est	
parfois	difficilement	acceptable	pour	l’architecte	de	s’investir	dans	certaines	
missions	 	considérées	de	«	moins	nobles	»	et	qui	pourtant	assurent	 le	bon	
fonctionnement	 de	 l’agence	 et	 maintiennent	 une	 bonne	 coopération	 avec	
ses	 partenaires.	 L’investissement	 temps	 que	 l’architecte	 porte	 à	 sa	mission	
professionnelle	 semble	 parfois	 démesuré	 le	 mettant	 dans	 une	 position	
d’urgence appelée la 	«	charrette» 1 :	situation	précipitée	où	l’architecte	est	en	
retard	sur	les	tâches	qu’il	doit	effectuer	le	contraignant	à	rester	tardivement	
à	l’agence	pour	les	terminer.	Si	certains	architectes	assument	cette	situation	
professionnelle	comme	preuve	de	singularité	de	la	profession,			de	nombreux	
architectes	s’en	plaignent	aujourd’hui.	Ces	derniers	souhaitent	se	désolidariser	
de	cette	coutume	rattachée	au	monde	de	 l’art	pour	se	 rapprocher	de	celui	
du	 bâtiment	 	 à	 travers	 une	 nouvelle	 politique	 de	 gestion-temps	 du	 travail.	
Comme	c’est	le	cas	de	l’agence	Archi5,2 ses	gestionnaires	souhaitent	s’adapter	
davantage	au	système	de	l’entreprise	basé	sur	un	cadre	horaire	de		35	heures	
par	semaine.	S’il	est	évident		que	cette	réorganisation	n’est	pas	chose	facile	

1A l’origine : L’Ecole des Beaux Arts contenait plusieurs étages. Les maquettes étaient réalisées à distance 
de la salle où se tenait la correction. Souvent pris de court, les étudiants disposaient la maquette sur 
une charrette permettant de la transporter jusqu’à la salle d’évaluation  tout en finalisant les dernières 
retouches.
2Mémoire HMONP Richie MARUDAI  La gestion du temps au sein de l’agence Archi5prod. Ensav 2014. 
Dir. Etude : J-C Tougeron : agence ARCHI5 située à Montreuil se structure comme une entreprise basée 
sur un système de 35h/semaine : recherche d’efficacité et de rentabilité.
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Dessins caricaturant  la «Charette» architecturale
Cf http://paulinka-blog.blogspot.co.nz/2009/11/charette.html
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face	à	 la	 complexité	de	 leurs	missions,	 les	 	 agences	d’architecture	ont	 tout	
intérêt			à	se	structurer	davantage	en	optimisant	leur	temps	de	production	afin	
de		mieux	s’adapter	à	la	conjoncture	de	leurs	partenaires.

Par	 conséquent,	 passer	 d’un	 système	atelier	 à	 l’entreprise	 se	 joue	non	pas	
seulement	dans	la	forme	mais	aussi	dans	les	méthodes	de	gestion	adoptées.

3.1.2 Investissement d’Outils au service de la collaboration 
interprofessionnelle

Nous	 venons	 de	 constater	 qu’il	 est	 difficile	 d’uniformiser	 les	 systèmes	
organisationnels	des	acteurs	de	la	maîtrise	d’œuvre	malgré	des	efforts	initiés.	
Ces	professionnels	de	la	conception	ont	des	domaines	d’actions,	des	attentes	
et	des	priorités	bien	différents.	C’est	pourquoi,	au	lieu	d’imposer	un	modèle	
unique,	 	 il	 est	 nécessaire	 de	 trouver	 une	 solution	 flexible	 adaptée	 à	 tous	
pour	générer	un	langage	commun.	Ceci	doit	passer	par	un	outil	qui	concilie	
l’autonomie	et	 la	gestion	temporelle	du	travail	spécifique	à	chacun,	tout	en	
gérant	la	collaboration	entre	les	acteurs	de	la	conception.	

Cet	outil	flexible	est	l’informatique	donnant	accès	aux	innovations	numériques	
et	 au	 réseau	web.	 Les	 nouvelles	 technologies	 permettent	 l’accès	 infinie	 et	
intemporel	des	informations	et	la	mise	en	réseau	des	individus	en	se	détachant	
des	contraintes	de	localisation	physique.	Cette	mise	en	réseau	virtuelle	doit	
pouvoir	 profiter	 aux	 professionnels	 de	 la	 maîtrise	 d’œuvre	 et	 faciliter	 leur	
collaboration	tout	en	respectant	la	particularité	organisationnelle	de	chaque	
structure. Souvent	 éloignées	 les	 uns	 des	 autres,	 l’outil	 dématérialisé	 et	
connecté	est	l’un	des	seuls	moyens	permettant	de	maintenir	la	coopération.	
Cette	dernière	doit	se	faire	à	trois	échelles	:	celle	de	la	commande,	celle	du	
projet	et	celle	de	la	recherche.		 	La	première	se	développe	au	travers	d’une	
démarche	spécifique.	La	démarche	écologique	par	exemple,	que	nombreux	
souhaitent	appliquer	à	la	construction,	amène	à	la	création	d’un	outil	de	mise	
en	réseau	pour	rapprocher	le	commanditaire	et	le	prestataire.	La	Plateforme 
dématérialisée de la rénovation3 en	 est	 le	 parfait	 exemple	 	 connectant	
maîtrise	d’œuvre,	maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise	d’usage	en	 l’Ile-de-France.	
A	 l’échelle	 de	 la	 recherche,	 nous	 retrouvons	 d’autres	 types	 de	 plateformes	
dématérialisées.	C’est	un	challenge	que	se	sont		lancés	Christian	Brodhag	et	
Véronique	Pappe4	en	créant	l’association	Construction21.
3http://plateformedelarenovation.fr
4Personne que j’ai rencontrée au salon Ecobat et dans le cadre de conférences organisées par l’ICEB, 
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ARCHITECTE AUTRES 
ACTEURS
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Flexibilité-Adaptabilité

=
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Shéma de la mise en réseau professionnelle de la Plateforme de la Rénovation
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Manière de travailler
Gestion temps

Outil de communication dématérialisé au service de la collaboration
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Plateforme Construction21 
Outil virtuel de mise en réseau de l’interprofession éco innovante.

Construction21 est	 une	 plateforme	 collaborative	 au	 service	 de	 tous	 les	
professionnels	de	la	construction	et	de	la	ville	durable	à	l’échelle	européenne.		
Chacun	des	inscrits	est	un	acteur	clef	dans	l’évolution	du	site.	Sous	forme	de	
«communautés	 thématisés»,	 ce	 réseau	professionnel	 tente	de	 réfléchir	 sur	
l’ensemble	 des	 thématiques	 touchant	 la	 construction	 durable	 et	 non	 pas	
seulement	sur	la	partie	technique.	

Ce	 principe	 de	 réseau	 interactif	 a	 l’avantage	 de	maintenir	 une	 dynamique	
entre	tous	les	membres,	petites	et	grosses	structures,	en	proposant	des	débats	
sur	 des	 projets	 réactualisés	 constamment.	 Outre	 l’apport	 d’informations,	
ces réseaux responsabilisent les professionnels et futurs professionnels 
de	 la	 construction	 en	 s’engageant	 à	 part	 entière	 dans	 cette	 démarche	 de	
construction	écoresponsable.

Nous	 attestons	 de	 l’intérêt	 de	 ce	 type	 de	 plateforme	 virtuelle	 mais	 une	
question	doit	être	cependant	soulevée.	Compiler	des	informations	venant	de	
différentes	 sources	 permet	 d’enrichir	 la	 problématique	 de	 l’écoconception,	
mais	ceci	n’engendre-t-il	pas	certains	risques	?	Des	Managers	qualifiés	sont	
associés	à	cette	plateforme	virtuelle	pour	contrôler	 le	flux	des	 informations	
communiquées	 par	 les	 membres.	 Seulement,	 il	 est	 quasiment	 impossible	
d’assurer	une	qualité	d’information	optimale.	Comme	derrière	tout	forum,	blog	
ou	article	de	presse,	se	cache	un	auteur	qui	apporte	une	part	de	subjectivité	
dans	ses	écrits.	Les	informations	communiquées	sur	ce	type	de	plateforme	sont	
partagées	de	manière	très	rapide,	c’est	pourquoi	il	est	primordial	d’assurer	la	
justesse	des	informations	diffusées	pour	ne	pas	remettre	en	cause	la	légitimité	
de	ce	type	d’outil.

Pour	finir,	la	coopération	à	l’échelle	du	projet	profite	également	de	ses	nouveaux	
outils	 dématérialisés.	 	 La	 coopération	 des	 acteurs	 d’un	 projet	 architectural		
débute	bien	avant	l’activité	traditionnelle	de	la	maîtrise	d’œuvre	et	se	poursuit	
après	exécution	de	l’ouvrage	tout	au	long	de	sa	vie.	Cette	perspective	élargie	
modifie	le	statut	collectif	qui	participe	à	la	conception	du	projet,	ainsi	que	le	
cercle	de	ses	intervenants.	Elle	change	également	le	corpus	des	informations	
qui	accompagne	le	processus	de	conception.	Celui-ci	ne	se	constitue	pas	étape	
par	étape	en	formant	des	couches	successives	de	différentes	natures,	mais	se	
complète	progressivement		depuis	les	données	initiales	jusqu’aux	documents	
qui	assurent	la	gestion	du	bâtiment.		
2014.
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Plateforme web Contruction 21, page d’accueil
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Prendre	en	compte		cette	continuité	de	l’information	impose	une	description	
de	 l’ouvrage	 futur	 en	 termes	 de	 performance.	 Cette	 dernière	 est	 la	 seule	
référence	 qui	 assure	 une	 cohérence	 entre	 les	 attentes	 des	 usagers,	 les	
contraintes	environnementales	dictées	par	 les	normes,	 les	exigences	 socio-
économiques	 d’un	 donneur	 d’ordre	 et	 les	 prescriptions	 d’une	 maîtrise	
d’œuvre.	 Cette	 cohérence	 était	 structurée	 jusqu’ici	 de	 façon	 hiérarchique	
autour	des	données	d’un	projet	centralisées	et	hébergées	sur	un	site	unique.	
C’est	 	 pourquoi,	 l’adoption	 d’outils	 plus	 interactifs	 	 faciliterait	 aussi	 une	
recomposition	du	management	des	 équipes	projets	 en	 réseau,	 plus	 souple	
et	plus	évolutif.	C’est	ce	que	propose	notamment	le	dispositif	 BIM	(Building	
Information	Modeling).	

Building Information Modeling

Il est défini	 comme	 étant	 :	 « une compilation structurée et ordonnée 
d’informations techniques, juridiques, conceptuelles et organisationnelles 
relatives à un ouvrage de construction projeté, servant à simuler ses 
caractéristiques physiques et fonctionnelles » 62.		C’est	un	modèle	de	gestion	
et	de	production	de	données	mais	aussi	une	représentation	tridimensionnelle	
du	bâtiment	 intégré	 sous	 la	 forme	d’un	 logiciel	partagé	par	 l’ensemble	des	
acteurs	de	la	construction.	La	capacité	d’interopérabilité	du	BIM	évite	la	perte	
d’information,	 réduit	 les	 erreurs	 ou	 omissions	 par	 des	 saisis	 successives	 et	
donc	épargne	une		perte	de	temps	et	d’argent	conséquente.5 

En	 s’informant	 sur	 le	 dispositif,	 nous	 acquiesçons	 de	 l’intérêt	 que	 porte	
ce	 dispositif	 multimédia	 associé	 à	 l’acte	 de	 bâtir.	 Seulement,	 certaines	
interrogations	restent	encore	sans	réponse	:	ce	dispositif	bouleverse	fortement	
les	méthodes	 de	 travail	 habituelles	 des	 acteurs	 incluant	 un	 investissement	
économique	 lourd	 et	 une	 nécessité	 de	 formation	 et	 de	 reconfiguration	
drastique	des	pratiques	pédagogiques	 liées	à	 ce	 type	de	 logiciel.	Outre	ces	
questions	pouvant	se	gérer		par	une	restructuration	des	habitudes	de	travail	
et	 d’enseigner,	 le	BIM	 soulève	d’autres	problèmes	moins	 évidents	 à	 traiter.	
Nous	relevons	la	confusion	en	termes	de	propriété	des	données,	le	monopole	
des	grosses	entreprises	de	matériaux	de	construction	sur	ce	type	de	logiciel,	
la	formalisation	de	la	conception	à	travers	l’outil	informatique	et	pour	finir	la	

5En France une étude  a montré que le manque d’interopérabilité coûte environ 40 €/m²  pour les entre-
prises.
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perte des rapports professionnels concrets entre les acteurs. 6

3.2 Regroupement interprofessionnel, le collectif 
d’architectes

3.2.1 Fabrication d’une crédibilité à travers un discours commun et une 
prise de position 

La	 crise	 a	 stimulé	 les	 architectes	 maître	 d’œuvre	 et	 les	 ont	 fait	 réfléchir	
sur	 leur	 propre	 situation	 professionnelle.	 Ce	 phénomène	 de	 «	 désillusion	
innovatrice	»,	tomber	pour	mieux	se	relever,	amène	les	architectes	à	clarifier	
leur	 position	 architecturale,	 leur	 vision	 de	 la	 conception	 et	 leur	 rôle	 dans	
l’interdisciplinarité	 professionnelle	 de	 la	 construction.	 En	 pratique,	 cela	 se	
traduit	de	différentes	manières	:	par	l’écriture,	par	le	discours,	et	par	une	mise	
en réseau professionnelle	pratique	et	symbolique.	

    Ce n’est pas forcément à avoir de nouvelles compétences 
mais apprendre à travailler en équipe.........

Erwan Flatard7

Cette	convergence	professionnelle	est	une	stratégie	qui	s’expose	par	le	Faire de 
l’architecte	à	travers	un	«	travail	social	»	de	positionnement	et	d’investissement	
de l’Etre.	Ce	dernier	ne	correspond	plus	à	la	«	profession	d’architecte	générale	»	
mais	 bien	 à	 des	 regroupements	 à	 plus	 petites	 échelles	 qui	 défendent	 une	
vision	forte	et	singulière.	C’est	 la	définition-même	du	Collectif d’Architectes. 
Ce	 dernier	 est	 utilisé	 avant	 tout	 par	 les	 architectes	 déterritorialisés8, dit 
«	hors	de	l’architecture	»,	ayant	quitté	le	navire	de	la	maîtrise	d’œuvre	pour	
défendre	plus	amplement	leurs	idéaux.		 Mais	 aujourd’hui,	 l’organisation	 en	
«	Collectif	»	est	utilisée	par	des	architectes	maître	d’œuvre	également	pour	
s’affirmer	davantage	dans	le	monde	de	la	construction,	défendre	une	position	

6Cf Mémoire M2 Construction Durable et Ecoquartier, Conception collaboration, Evolution de l’identité 
de l’architecte et de ses pratiques collaboratives au regard des enjeux du développement durable, 
ENSAV, 2013
7Etudiant à l’ENSAPB. Table ronde à l’ENSA-Belleville, Quelle formation pour les architectes d’aujourd’hui  
18.12.14 suite au rapport d’information sur la création architecturale Pour une création architecturale 
désirée et libéré 2 juillet 2006.
8Cf BOURGUIGNON Quentin, Mémoire M2 Architecture, Vers une institutionnalisation des collectifs d’ar-
chitecture, ENSAL 2014. Prof référent : Sandra Fiori, p23

“ „
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conceptuelle	très	particulière	voir	provocante	et	développer	une	notoriété	et	
une	légitimité	auprès	des	autres	acteurs	de	l’acte	de	bâtir.	L’un	des	exemples	
les	plus	représentatifs	en	France	et	plus	précisément	dans	la	région	parisienne	
est le  Collectif français Plan 01. 

Collectif d’architectes, Plan 01

Il	regroupe		10	associés	architectes,	divisés	en	5	entités,	5	agences.	Anciens	
copains	d’école,	ils	ont	choisi	de	partager	le	même	lieu	de	travail	mettant	leurs	
structures	en	parallèle,	produisant	certains	projets	en	commun	et	favorisant	
une	mutualisation	d’un	certain	nombre	de	ressources	(humaines,	matérielles	
et	immatérielles)	et	d’expériences. 

Ce	type	de	collectif	se	diffuse	par	l’intervention	charismatique	de	ses	auteurs	
à	 travers	 différents	médias	 et	 évènements	 	 liés	 à	 l’architecture.	Mais	 aussi	
par	l’outil	internet,	c’est-à-dire	le	site-web	du	collectif	diffusant	à	la	fois	leur	
position	architecturale	mais	aussi	 leur	position	politique	et	 leur	vision	de	 la	
société.9 Plan 01 défend	leur	choix	professionnel	de	cette	manière	:	«Véritable 
écosystème atypique, la richesse du collectif réside dans le foisonnement des 
idées, une émulation positive et une pratique toujours renouvelée»10.	La	question	
que	nous	nous	posons	est	:	comment	créer	un	système	écosystémique	entre	
des	agences	qui	restent	la	plupart	du	temps	indépendantes,	dans	un	contexte	
de	crise		où	la	concurrence	entre	architectes	est	accrue	?	Cette	concurrence	
entre	architectes,	acteurs	passionnés,	devient	humaine.

Nous	acquiesçons	de	l’intérêt	stratégique	de	travailler	au	nom	d’un		collectif	
pouvant	 s’adapter	 à	 l’échelle	 du	 projet	 par	 une	 dilatation	 possible	 de	 la	
structure	professionnelle.	Mais	 tout	ce	 travail	de	communication	autour	du	
collectif	ne	prouve-t-il	pas	que	ce	dernier	reste	avant	tout	une	vitrine?	L’image	
du	 collectif	 participe	 à	 une	 stratégie	 de	 médiatisation,	 ici	 du	 mouvement	
French Touch.	Un	choix	totalement	légitime	au	vu	de	la	conjoncture	actuelle	
mais	qui	finalement	porte	à	confusion	quant	à	la	visée	première	de	ce	type	de	
démarche.	

Ce	phénomène	de	médiatisation	 s’inscrit	 finalement	dans	une	 stratégie	du	
star-système	 actuel	 de	 l’architecture.	 Nous	 pouvons	 nous	 demander	 si	 le	
développement	de	cette	renommée	professionnelle	pourrait	servir	de	porte-
9Pour exemple, suite aux attentats contre Charlie Hebdo, le Collectif expose sur le site leur soutien avec 
le message « je suis Charlie ». 
10Texte exposé sur le site web du Collectif
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Site web du Collectif d’architectes PLAN 01
a. Message politique exposé  b.Présentation des cinq agences
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parole	à	 la	culture	architecturale	française	et	d’une	«	culturation	»	de	cette	
dernière	auprès	de	la	société.	Il	est	vrai,	que	ce	type	de	collectif	se	détache	
du	 langage	savant	de	 l’architecture	et	pourrait	participer	à	une	plus	grande	
lisibilité	de	cette	dernière	dans	un	contexte	où	l’architecture	concerne	tous	les	
territoires et tous les usagers. 

....... .L’auteur (l’architecte) doit savoir que son livre 
(l’objet) sera lu, regardé, décrypté par un large public. La 
caractéristique d’une architecture forte est d’être lue par 
tous(…).

Jean Nouvel

Seulement	 l’image	architecturale	médiatisée	et	vendue	n’est	pas	forcément	
celle	partagée	par	l’ensemble	des	architectes	français	et	pourraient	finalement	
affaiblir	 la	 parole	 de	 certains	 et	 uniformiser	 la	 conception	 architecturale	
française	en	un	modèle	unique,	le	leur.	

«...... La French Touch ne représente pas le métier, ils ne se 
représentent qu’eux – même.

Fabien Duchene

Nous	constatons	qu’il	est	finalement	difficile	pour	les	architectes	maître	d’œuvre	
de	réaliser	des	regroupements	professionnels	à	la	fois	structurels,	spatiaux	et	
conceptuels.	Pour	quelles	raisons	la	mise	en	réseau	entre	architectes	est-elle	
si	difficile	dans	un	contexte	où	l’interdisciplinarité	grandit	?	Tout	simplement	
parce	que	l’architecte	est	un	acteur	qui	vit	de	son	métier	comme	une	passion.	
Son	être	et	l’objet	de	son	travail	sont	finalement	indissociables.	L’architecte	est	
un	être	opiniâtre	dont	une	partie	de	sa	conception	architecturale	vient	de	sa	
propre	pensée,	de	son	propre	vécu,	de	ses	propres	références.	

Je pense que la solidarité entre architectes est absolument 
impossible, tout simplement parce que nous sommes en 

concurrence, une concurrence qui devient humaine. ......»

Fabien Duchene11

11Entretien réalisé à l’ENSAV, 3.12.14

“ „
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Dès	 les	 premières	 esquisses,	 l’architecte	 se	 projette	 dans	 son	œuvre,	 il	 la	
scénarise,	il	la	décortique.	C’est	un	travail	qui	lui	demande	un	investissement	
personnel	 tel,	 que	par	orgueil	 ou	mégalomanie,	 il	 est	 difficile	 d’accepter	 la	
critique	ou	le	compromis	avec	d’autres	acteurs	sur	un	même	projet.	

Nous avions des approches  de projet trop disparates,  une 
expression plastique trop différente pour se mettre en collectif. 

Et puis bon…On veut être au cœur de la bagarre! Comme un 
écrivain, on souhaite au fond de soi, être l’auteur principal  de 

son œuvre. ......»

Bernard Dufournet12

3.2.2 Intégration d’expertises spécialisées en interne

Si	le	regroupement	intra-professionnel	entre	architectes	reste	problématique,	
nous	 constatons	 cependant	 un	 rapprochement	 entre	 architecte	 maître-
d’œuvre	et	d’autres	acteurs	de	l’acte	de	concevoir.	

 Le problème en France c’est qu’on reste beaucoup par 
« cases », ce qui génère un développement monoculturel, et par 
cause à effet du conflit, par incompréhension généralement....... 

.....

Emeric Lambert

Face	à	 la	 complexification	de	 l’acte	de	 construire,	 les	 architectes	ont	 choisi	
d’intégrer	de	nouvelles	expertises	en	interne.	Prenons	l’exemple	du	collectif	
PLAN 01	qui	a	créé	son	propre	bureau	d’étude	environnement	PLAN02.	Face	
à	la	part	du	marché	réservé	aux	études	techniques	environnementales	suite	
à	 la	 création	 de	 réglementations	 énergétiques	 drastiques,	 les	 architectes	
développent	 des	 stratégies	 économiques	 pour	 récupérer	 cette	 part	 du	
marché.	 Seulement,	 cela	 demande	 un	 investissement	 financier	 important,	
une	 expertise	 pointue	 et	 une	 gestion	 des	 commandes	 plus	 complexe	
sachant	qu’un	BET	doit	jongler	entre	plusieurs	contrats	pour	rester	rentable	
contrairement	 à	 l’architecte	 qui	 doit	 se	 concentrer	 sur	 un	 projet	 ayant	 de	
lourdes	responsabilités	en	tant	que	mandataire.	

12Entretien réalisé dans l’espace de travaille partagé par l’architecte Bernard Dufournet et d’autre agence 
d’architecture, 2013.

“ „

“ „



93

Site web du BET environnement PLAN 02 du Collectif d’architectes PLAN 01
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D’autres	architectes	s’intéressent	à	cette	interdisciplinarité	en	s’associant	avec	
des	ingénieurs	mais	aussi	des	architectes	dit	«	déterritorialisés	».	C’est	le	cas	
de l’agence ARCHICLUB	 prônant	 la	 structure	multi-acteurs	 en	 se	 nommant	
« agence d’architecture et d’ingénierie ».	Cette	agence	associe		un	architecte	
Fabien Duchene13,	un	ingénieur		spécialiste	BET	environnement	et	un	architecte-
scénographe	gérant	les	ambiances	intérieures	et	matérialité	du	projet.	Mais	
quelle	est	la	visée	première	de	cette	interdisciplinarité	en	interne	?	L’intérêt	
premier	est	 la	possibilité	d’avoir	différents	 regards	du	projet	dès	 l’esquisse.	
Un	intérêt	professionnel	non	négligeable	mais	à	faible	répercussion	financière	
ayant	peu	d’effet	sur	le	nombre	de	commandes.	Apparemment,		l’entreprise	
de	conception	multi-acteurs	n’est	pas	encore	un	vecteur	de	confiance	auprès	
du	commanditaire.	

Outre	 l’aspect	 technique,	 certains	 architectes	 maîtres-d’œuvre	 intègrent	
dans	leur	structure	des	métiers	dit		de	«	l’architecture,	hors	l’architecture	».	
Les	graphistes	en	font	partis,	ce	sont	pour	certains	des	architectes	diplômés	
reconvertis,	de	plus	en	plus	sollicités	auprès	des	agences	d’architecture	pour	
traiter	la	partie	communication	de	l’entreprise.	C’est	le	cas	de	l’agence PARC 
architectes	 qui	 souhaite	 perfectionner	 la	 communication	 visuelle	 de	 ses	
travaux.	Cette	prédominance	de	 l’approche	 rétinienne14 dans notre société, 
les	architectes	l’ont	bien	cernée	par	leur	regard	généraliste	et	prospectif.	C’est	
pourquoi,	ils	souhaitent	l’utiliser	au	profit	d’une	meilleure	compréhension	de	
leurs	 projets	 architecturaux	 en	mettant	 en	 scène	 l’esthétique	mais	 aussi	 le	
sens de	ces	derniers.	Cette	stratégie	communicative	passe	aussi	par	l’écriture		
en	créant	des	blogs	web	comme	CRAPzine par l’agence PARC présentant	à	la	
fois	des	projets	 liés	à	 l’architecture	mais	aussi	des	réflexions	subjectives	sur	
des	thématiques	plus	diverses.		

  ...CRAP questionne notre environnement quotidien, bâti et 
vécu. CRAP est indiscipliné : il parle d’architecture, d’art, de 

sciences, de société (…) CRAP est écrit par des architectes, mais 
ne s’adresse surtout pas qu’à eux. .......

Agence PARC architectes

13Architecte interrogé pour ce mémoire, et professeur coordinateur de ce dernier.
14 Étudiée dans les chapitres précédents de ce mémoire. 

“ „



95

CRAPzine de l’agence PARC architectes
a. Publication b.Blog
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Intégrer	d’autres	métiers	 en	 interne	permet	 aux	 architectes	de	 cerner	plus	
facilement	les	attentes	de	leurs	partenaires.	Cette	mise	en	réseau	physique	et	
concrète	est	même	un	vecteur	de	projet	amenant	les	architectes	à	développer	
des	outils	d’expressions	multiples	et	à	reconfigurer	spatialement	leur	lieu	de	
production architecturale.

3.3 Reconfiguration spatiale au service de l’innovation

3.3.1 Co-travail et partage de bureaux interprofessionnels, une visée 
économique mais pas seulement

Nous	sommes	face	à	un	développement	fulgurant	des	systèmes	multimédias	
et	du	Web		spécialisés	dans	la	collaboration	professionnelle	de	la	construction.	
Outre	 l’émergence	de	cette	mise	en	réseau	dématérialisée,	des	connexions	
physiques	et	réelles	s’établissent	entre	ces	acteurs.	Les	démarches	de co-travail 
en	sont	la	preuve.	Le	coworking, la pépinière d’entreprises, l’incubateur, l’hôtel 
d’entreprises…Des	lieux	professionnels	innovants	où	le	co-travail	se	définit	de	
différentes	manières	:	partage	des	espaces	de	bureaux	et/ou	travaille	sur	des	
projets	communs.	Des	programmes	très	en	vogue	actuellement	et	médiatisés	
mais	que	certains	exploitaient	déjà	auparavant.	Dans	l’histoire	professionnelle	
de	l’architecte,	le	partage	de	l’espace	de	travail	entre	différentes	agences	est	
connu. 

Bernard Dufournet architecte : initiateur de partage de bureaux entre 
architectes

Bernard	 Dufournet	 fait	 partie	 de	 ces	 architectes	 qui,	 tout	 au	 long	 de	 leur	
carrière,	 se	 sont	 investis	 à	 la	 création	 d’espaces	 de	 travail	 partagés	 entre	
architectes.		Il	a	débuté	en	1973	rue	Grenetta	dans	le	2ème	arrondissement	de	
Paris	en	ouvrant	son	premier	espace	de	travail.	Ce	dernier	était		partagé	entre	
amis	architectes	de	longue	date	et	un	photographe.	De	1973	à	aujourd’hui,	
Bernard	Dufournet	fut	l’initiateur	de	sept	espaces	de	travail	partagés	différents	
à	Paris	logeant	toujours	le	même	noyau	dur	et	d’autres	architectes	plus	jeunes.	

Le	 cotravail	 dans	 cette	 initiative	 se	 défini	 seulement	 physiquement	 par	 le	
partage	 de	 bureaux	 mais	 la	 réalisation	 des	 projets	 reste	 privée	 à	 chaque	
agence. 
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Le	 partage	 des	 espaces	 de	 bureaux	 a	 un	 intérêt	 économique	 permettant	
la	 mutualisation	 des	 moyens	 (photocopieur,	 traceur,	 espace...)	 et	 donc	
diminuant	les	dépenses.	Cette	démarche	s’inscrit		dans	une	économie	de	la	
fonctionnalité,	 dite	 «circulaire».	 Cette	 dernière	 défendue	 par	 Jeremy	Rifkin		
dans	le	programme	pour	la	3ème révolution industrielle démontre	que	le	co-
travail	déjà	pratiqué	par	certains	acteurs	de	la	maîtrise	d′œuvre,		s´inscrit		dans	
une	démarche	écoresponsable.	
Mais	le	co-travail ne	se	restreint	pas	à	un	intérêt	financier.	Il	a	également une 
visée	humaine	favorisant	 les	échanges	sociaux	et	donc	 la	 	complémentarité	
des	compétences.	

...... L’intérêt du partage de l’espace de travail est avant tout la 
qualité  de l’environnement humain.

Bernard Dufournet architecte

Le	partage	de	bureau	permet	une	déhiérarchisation	et	favorise	des	interactions	
sociales	et	professionnelles	entre	directeurs,	chefs	de	projet	et	salariés.

.......Mettre en visibilité le savoir-faire des employés. 

Jean-Philippe Fouquet15

Certes,	 ce	 phénomène	 du	 co-travail	 existe	 déjà	 dans	 le	 monde	 de	 la	
construction,	 mais	 il	 est	 moins	 répandu	 que	 dans	 d’autres	 secteurs	 et	 	 il	
regroupe	 majoritairement	 des	 	 acteurs	 de	 la	 même	 profession.	 Il	 est	
nécessaire	d’éviter	 la	création	de	 	«niches	»	closes.	Pouvons-nous	 imaginer	
la	massification	de	 lieux	qui	rassemblent	architectes	et	autres	acteurs	de	 la	
maîtrise	d’œuvre (BET,	urbaniste,	paysagiste,	économiste,	OPC,…),	c’est-à-dire	
unir	l’artiste	et	le	technicien	?

Des	projets	architecturaux	concrets	d’espaces	de	travail	mutualisés	émergent	
et	nous	allons	en	étudier	un	en	particulier.	

15Discours réalisé durant la conférence organisé par le RAMAU 13.10.14 Changements professionnels et 
réorganisation des entreprises face aux injonctions liées aux enjeux environnementaux et énergétiques, 
Jean-Philippe FOUQUET sociologue du travail, Centre d’Expertise et de Transfert de l’Université (CETU) 
ETIcS et laboratoire CITERES (UMR-CNRS), Université François Rabelais de Tours.

“ „
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La Fabrique 21, Hôtel d’entreprises
Lieu	innovant	par	les	éco-constructeurs	pour	les	éco-constructeurs

Au	cœur	de	la	confluence	Seine	Oise,	à	Carrières-sous-Poissy,	la	Fabrique21	
s’est	 créée	 dans	 un	 territoire	 stratégique	 du	 Grand	 Paris.	 Cette	 dernière	
est	un	programme	immobilier	d’activités	mixtes	initiés	en	2005	regroupant	
dans	 un	 même	 lieu	 “Seine	 Aval”	 et	 dans	 un	 même	 bâtiment	 différents	
corps	de	métiers	de	l’habitat	durable.		Le	projet	est	composé	d’espaces	de	
travail	divers	:	espaces	de	travail	(atelier,	bureaux,	etc.),	salles	de	formation,	
salles	 de	 représentation	 et	 d’évènements,	 matériauthèque	 et	 espace	 de	
restauration	et	de	détente. 

Ce	 type	 de	 réalisation	 nous	 démontre	 que	 des	 contraintes	 posées	 en	
amont	peuvent	amener	à	de	nouvelles	réflexions,	notamment	sur	l’espace	
de	travail	en	le	remodelant	afin	qu’il	s’adapte	aux	nouvelles	expertises	de	
l’écoconstruction,	à		chaque	structure	et	au	fonctionnement	collaboratif.	

La	Fabrique	21	est	une	action	concrète	des	nouveaux	enjeux	de	 l’acte	de	
construire.	Ce	lieu	maintient	une	collaboration	physique	qui	a	pour	objectif	
de	fédérer	un	réseau	spécialisé	dans	la	filière	écoconstruction: UBAT Paris, 
CBM-ENR, CO-FLUENCES, ERCT-ECO2, ALTERECO ENERGIE, KARAWITZ 
(architects), OSSABOIS,	etc…	Des	acteurs	divers	de	la	maîtrise	d’œuvre	qui	
s’y	ont	déjà	installés.

Malgré	sa	création	durant	 la	crise	économique,	 la	Fabrique21	a	connu	un	
réel	succès	auprès	des	acteurs	de	l’acte	de	bâtir	durable	répondant	à	trois	
objectifs	 fondamentaux	 :	 une	 localisation	 stratégique,	 un	 environnement	
économique	stimulant	et	à	une	qualité	des	services.

La	 Fabrique21	 est	 un	 bon	 exemple	 de	 réussite	 en	 termes	 de	 collaboration	
spatiale	et	professionnelle	même	si	le	pourcentage	d’architectes	reste	faible.	
La	 confrontation	 architecte-ingénieurs,	 soit	 l’opposition	 création-technique	
reste	encore	de	mise.	

 Des besoins techniques différents

D’un	point	de	vue	des	moyens	technologiques,	l’architecte	et	l’ingénieur	n’ont	
pas	les	même	besoins.	Le	premier	nécessite	notamment	d’un	traceur	coûteux	
alors	que	l’ingénieur	se	contente	d’une	imprimante	à		coût	plus	faible.

 Des besoins spatiaux différents

Les architectes nécessitent de beaucoup d’espace découpé en zone 
informatique,	zone	de	dessin,	zone	de	maquette,	zone	de	vente	et	de	réception	
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Espaces de travail partagés par les acteurs de la construction , Fabrique 21 Seine Aval
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client.	L’ingénieur	utilise	avant	tout	un	poste	 informatique	et	donc	a	besoin		
seulement	 d’un	 bureau.	 Par	 conséquent,	 la	 répartition	 spatiale	 forcément	
inégalitaire	peut	être	source	de	conflits.

 Des stratégies professionnelles différentes

Outre	 l’aspect	 fonctionnel,	 cette	 coopération	 spatiale	 semble	 compliquée	
d’un	point	de	vue	stratégique	:	l’architecte	sélectionne	son	équipe	de	maîtrise	
d’œuvre	en	fonction	du	projet,	ce	qui	l’oblige	à	collaborer	avec	des	BET	divers.	
Travailler	dans	le	même	espace	que	certains	BET	peut	créer	des	tensions	:	soit	
l’architecte	se	sent	contraint	de	choisir	toujours	la	même	équipe	de	maîtrise	
d’œuvre	faisant	défaut	à	la	singularité	de	chaque	projet,	soit	l’architecte	fait	
appel	à	des	BET	extérieurs	pouvant	générer	des	conflits	entre	les	acteurs.	

Si	nous	souhaitons	réunir	dans	un	même	lieu	plusieurs	acteurs	de	la	maîtrise	
œuvre,	il	faut	que	cette	espace	soit	compartimenté	et	modulable	et	que	des	
espaces	isolés	et	privés	soient	maintenus.	

3.3.2 Rapprochement de la sphère professionnelle et privée 

A	l’instar	des	grands	ateliers	d’artistes,	les	architectes	se	réunissent	dans	de	
grands open spaces	 et	 organisent	 l’espace	 judicieusement	 pour	 permettre	
à	 chaque	partenaire	de	maintenir	une	 certaine	autonomie.	Des	 zones	 sont	
réservées	 à	 des	 travaux	 collectifs	 et	 manuels	 (étude	 de	 plan,	 création	 de	
maquette,…)	 et	 d’autres	 à	 des	 travaux	 privés.	 Ces	 agences	 ressemblent	
davantage	à	des	espaces	de	production	et	de	création	qu’à	des	espaces	de	
service	et	de	vente.	Par	conséquent,	la	configuration	spatiale	est	emblématique	
de	l’approche	architecturale	:	défendre	l’œuvre	avant	le	service.	La	singularité	
de	 ces	 espaces	 produit	 une	 atmosphère	 de	 travail	 assez	 chaleureuse.	 La	
présence	d’objets	ou	de	mobiliers	assez	atypiques	comme	une	bibliothèque,	
des	 tables	de	travail	de	différentes	 tailles	et	natures,	un	canapé,	des	outils,	
de	 la	 décoration,	 etc.	 Une	 atmosphère	 générale	 qui	 se	 rattache	 davantage	
à	 la	 sphère	 privée	 de	 l’habitat	 qu’à	 celle	 de	 l’entreprise.	 Finalement,	 cette	
configuration		spatiale	personnalisée	et	cette	ambiance	de	travail	dynamique,	
sont	des	concepts	défendus	et	médiatisés	actuellement	à	travers	les	espaces	
de coworking, incubateurs	ou	pépinières	d’entreprises.	

Il	 est	 vrai	 que	 depuis	 quelques	 années,	 le	 monde	 du	 travail	 est	 en	 pleine	
mutation.	 Il	 n’y	 a	 jamais	 eu	 autant	 de	 gens	 qui	 se	 sont	 penchés	 sur	 la	
problématique	de	 l’amélioration	de	 la	qualité	de	 vie	 au	 travail.	Nous	 avons	
même	vu	apparaître	en	Europe	des	métiers	spécialisés	comme	le	«	Fell	Good	
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Taxonomie d’une agence d’architecture, Lin Office space, Berlin 2012
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Manager	»16		pour		veiller	au	bien-être	des	travailleurs	au	sein	des	entreprises.	

Réinventer un rapport au travail avec une éthique 
nouvelle..........

Michel Lellement, sociologue du travail17

L’arrivée	de	ces	nouveaux	«	coachs	»	a	un	intérêt	social	favorisant	le	dialogue	
et	maintenant	 le	 sentiment	 d’appartenance	 à	 l’entreprise	 souvent	 délaissé	
dans	les	grandes	structures.	Mais	si	ces	entreprises	s’occupent	bien	de	leurs	
employés	ce	n’est	pas	par	pur	altruisme,	ceci	est	avant	tout	pour	augmenter		
la	productivité	des	employés.	 L’entreprise	Google	en	est	 le	parfait	 exemple	
réinventant	 l’espace	 de	 travail	 pour	 ses	 employés	 avec	 billard,	 consoles	 de	
jeux,	nourriture	 gratuite,	 cours	de	 cuisine	dans	 les	 locaux,	petits	déjeuners	
communs,	service	de	baby-sitter,	etc.	

Nous	avons	constaté	précédemment	que	la	gestion	temps	dans	les	agences	
d’architecture	 était	 fragmentée	 où	 les	 architectes	 se	 retrouvaient	 souvent	
dans	des	situations	d’urgence,	appelées	les	«	charrettes	».	Ceci	prouve	qu’il	
n’y	a	pas	de	délais	de	temps	précis,	la	journée	de	travail	se	termine	lorsque	la	
tâche	à	effectuer	est	terminée.	La	conception	de	l’espace	de	travail	en	subit	
les	conséquences.	Des	espaces	liés	aux	besoins	vitaux	sont	alors	nécessaires	:	
cuisine,	espace	de	repos,	bibliothèque	pour	s’imprégner	de	références durant 
les	poses	 	et	 tous	autres	espaces	de	distractions	et	d’évasion	nécessaires	à	
la	 conception	 architecturale.	 C’est	 finalement	 une	 interprétation	 spatiale	
du	modèle	«	google	»	mais	qui	souhaite	répondre	aux	besoins	vitaux	de	ses	
employés	avant	d’être	un	vecteur	de	rentabilité.	

Cependant,	 certaines	 agences	 d’architecte	 expérimentent	 le	 modèle	 de	
l’entreprise	par	une	réorganisation	spatiale	et	une	gestion-temps	réglée	 	au	
dépend	parfois	de	la	qualité	des	travaux	réalisés.

16 Cf Manager du bien-être développé tout d’abord en Allemagne par le site Goodplace.org
17Citation, Magazine Socialter Travail/ l’éclate totale ? Nous ne travaillerons plus jamais comme avant, 
avril-mai 2014 p.41

“ „
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Entreprise Google
Projection de la sphère de l’habitat dans la sphère professionnelle
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Agence Archi5prod, un véritable esprit d’entreprise18

L’espace,	facteur	d’efficacité	et	de	rentabilité	?

L’agence	Archi5prod	a	développé	un	véritable	esprit	d’entreprise	que	ce	soit	
au	niveau	de	 la	structure	d’organisation	de	 l’agence	que	dans	 leur	politique	
de	gestion.	Située	dans	une	ancienne	imprimerie	entièrement	réhabilitée	et	
aménagée	en	bureaux	début	2005	par	les	cinq	associés,	cette	agence	est	une	
véritable	vitrine	pour	les	clients.	Tous	les	ingrédients	sont	réunis	pour	séduire	
les	entreprises,	maître	d’ouvrages	ou	futurs	salariés.		

L’équipe	 travaille	 en	 open	 space,	 pas	 de	 hiérarchie	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	
bureaux	de	travail,	du	stagiaire	aux	associés	tout	le	monde	a	le	même	espace.	
Les	différentes	salles	de	réunion	disponibles	permettent	à	l’équipe	d’organiser	
une	grande	majorité	des	rendez-vous	à	l’agence,	évitant	ainsi	tout	autre	frai	
et	temps	de	déplacement	pour	les	salariés,	ce	qui	augmente	leur	rentabilité	
en	 termes	de	 temps	de	production.	Ainsi	 tous	 les	membres	de	 l’équipe	de	
projet	participent	aux	réunions,	évitant	ainsi	au	chef	de	projet	de	faire	encore	
un	point	avec	son	équipe,	ce	qui	représente	un	vrai	gain	de	temps.	Tous	les	
projets	 de	 l’agence	 sont	 affichés	 aux	murs	 ainsi	 que	 les	maquettes.	 Ce	 qui	
permet	 aux	 associés	 de	 proposer	 systématiquement	 une	 visite	 de	 l’agence	
ainsi	qu’une	présentation	des	projets	aux	visiteurs.	Un	espace	maquette	est	à	
la	disposition	de	chacun	avec	des	grandes	tables	de	découpe	et	une	importante	
matériauthèque.		En	ce	qui	concerne	les	espaces	récréatifs,	une	salle	de	30	
m²	a	récemment	été	aménagée	en	salle	de	documentation-repos-réunion.	Au	
centre	de	cette	salle	une	table	de	tennis	de	table	permet	d’apporter	l’aspect	
distractif	nécessaire	aux	employés	et	participe	à	la	création	d’une	atmosphère	
agréable générale. 

Cette	ambiance	«google»	procure	une	impression	de	bien	être	aux	salariés.	
Ainsi	pour	 les	associés,	 le	pari	est	plutôt	réussi.	Conscients	de	 l’opportunité	
de	pouvoir	travailler	dans	ces	conditions	spatiales,	les	employés	s’adaptent	au	
reste	sans	se	plaindre.	Cette	réorganisation	structurelle	est	aussi	un	outil	de	
chantage	pour	les	employeurs	auprès	de	leurs	salariés	qui	souhaiteraient	se	
plaindre. 

A	travers	cet	exemple,	nous	voyons	la	limite	de	ce	type	de	démarche.	Si	ces	
dispositifs	organisationnels	et	matériels	peuvent	être	des	vecteurs	importants	
pour	favoriser	les	échanges	sociaux	entre	collègues	et	participer	à	la	qualité	
18Cas étudié à partir de MARUDAI Richie, La gestion du temps au sein de l’agence ARCHI5prod , Mémoire 
HMONP, Ensav 2014. Dir. Etude : J-C Tougeron.
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Intérieur de l’Agence d’architectes ARCHI5
Structuration de l’espace de travail sur le modèle Entreprise 
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de	l’environnement	professionnel,	une	trop	grande	rigidité		de	ces	dernières	
peuvent	générer	des	tensions	et	aller	à	l’encontre	de	la	création	architecturale.

3.3.3 Le co-travail, au service de l’innovation architecturale 

S’il	 est	 certain	que	 la	mise	 en	place	du	 co-travail	 dans	 l’acte	de	bâtir	 reste	
hésitant,	 nous	 constatons	 une	 réelle	 émulation	 de	 la	 part	 des	 architectes	
envers	ce	phénomène	se	traduisant	par		la	conception	de	stratégies	spatiales	
innovantes	de	ces	espaces	de	travail.	Nous	allons	présenter	quelques	études	
de cas, à	la	fois	des	réalisations	et	certains	encore	à	l’état	de	projet.

 Mobilité

TransLab, Plateforme navigable au service de la réhabilitation 
architecturale 

ADSC Sonia Cortesse et Atelier Ferrarini, 201319

Réhabilitation	 d’une	 barge	 qui	 deviendrait	 une	 plateforme	 de	 réflexions	 et	
de	sensibilisation	à	l’habitat	durable.	Pouvant	se	déplacer	sur	les	différentes	
communes	 longeant	 la	 Seine,	 ce	 lieu	 cherchera	 à	 réunir	 citoyens,	 élus	 et	
professionnels	de	 la	construction.	Par	des	échanges	d’expertises	et	d’idées,	
cette	 plateforme	 «outil	 expérimental»	 a	 pour	 but	 de	 rendre	 ces	 derniers,	
acteurs	de	cette	démarche	en	participant	concrètement	au	projet	d’habitat	
durable	 au	 sein	de	 leur	propre	 commune.	Ceci	 favorise	 l’APPROPRIATION	à	
part	entière	de	l’opération	de	construction.	Une	sensibilisation	de	l’habitat	et	
de	l’habiter	durable		par	une	démarche	active	et	concrète	au	cœur	de	cette	
plateforme	 pourrait	 permettre	 aux	 différentes	 personnes	 concernées	 de	
croire	en	la	légitimité	du	projet	et	de	devenir	acteurs	du	projet.

Stratégies Architecturales

•	Développer	un	concept	fort	par	la	conception	architecturale	de	la	plateforme	
navigable:	des	espaces	modulables	et	mutualisables.

•	Proposer	des	matériaux	de	construction	innovants	et	esthétiques	appelant	
la curiosité de chacun.

19Projet sur lequel j’étais chef de projet durant mon année d’apprentissage pour le Master 2 Construc-
tion Durable et Ecoquartier, ENSAV, 2013-2014
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•	Se	tourner	vers	une	démarche	bioclimatique:	large	ouverture	pour	l’entrée	
de	lumière	naturelle	et	apport	de	chaleur.

......... Cette plateforme devient une icône de l’acte de bâtir 
en termes d’esthétique et d’innovations énergétiques, 
conceptuelles et organisationnelles. 

Actions immatérielles

Développement	 d’une	 plateforme	 web:	 carte	 géographique	 numérique-
réseau	 d’acteurs-actualités-	 retour	 d’expérience|	 Partenariat	 avec	 des	
plateformes	web	existantes|	Développement	d’une	chaîne	radio|	Organisation	
d’évènements	festifs	et	thématisés|	Organisation	de	forums	pour	les	acteurs	
de	la	construction.

Actions matérielles

Espace	de	formation:	conférence,	table	ronde	et	ateliers|	Espace	de	création,	
d’innovation	 et	 d’expérimentation|	 Espace	 d’expérimentation|	 Espace	
d’exposition|	Espace	de	co-working|	Café-culture|	Ressourcerie:	réflexion	sur	
les	déchets|	Espace	de	détente	extérieur-terrasse|	Belvédère:	panorama	sur	
la	ville|	Place	publique:	la	barge		devient	à	chaque	amarrage	une	extension	de	
la	ville	où	chaque	habitant	est	invité	à	embarquer.

 Intemporalité

Projet «Grundrisse», Agence Microcities, 2011

Cette	 agence	 s’est	 intéressée	 à	 l’intégration	 des	 outils	 de	 collaborations	
numériques	et	leur	impact	sur	la	spatialité	du	lieu	de	travail.	Le	projet	juxtapose	
des	 métiers	 liés	 aux	 tâches	 dématérialisées	 dans	 un	 contexte	 commun,	
Paris	 Gare	 de	 l’Est.	 L’information,	 accessible	 partout	 et	 n’importe	 quand	
bouleverse	considérablement	la	notion	d’espace	et	même	de	temporalité	de	
travail.	La	question	que	l’agence	Microcities	s’est	posée	est	:	peut-on	grâce	au	
numérique	et	au	net	travailler	en	continu	tout	en	gardant	une	indépendance	
et	un	cadre	de	vie	agréable?	Ils	ont	conçu	des	cellules	orthogonales	adaptées	
spatialement	 et	 fonctionnellement	 aux	 activités	 professionnelles	 et	 privées	

“ „
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de	 chacun.	 Des	 cellules	 réservées	 aux	 activités	 de	 loisirs	 sont	 proposées	 à	
l’ensemble	des	travailleurs	et	garantissent	les	échanges	sociaux	nécessaires	à	
tout	individu.			C’est	une	réponse	architecturale	qui	répondrait	à	l’isolement	
de	certains	professionnels	travaillant	à	domicile,	notamment	les	Freelance de 
plus	en	plus	sollicités	dans	l’acte	de	bâtir.	

 Fluidité

Agence Julien Joly architecte et agence de publicité Les Gros Mots, 
Paris, 2013

Ancien	 immeuble	 parisien	 réhabilité	 en	 arrière-cour,	 ce	 lieu	 regroupe	 sur	
deux	 niveaux	 plusieurs	 entreprises.	 L’agence	 de	 publicité	 Les Gros Mots 
installée	 sur	 une	 large	 superficie,	 mutualise	 ce	 grand	 open	 space	 	 avec	
d’autres	 professions,	 notamment	 avec	 un	 architecte	 Julien	 Joly.	 Cet	 espace	
met	en	scène	nombreuses	des	analyses	faites	précédemment	:	création	d’une	
atmosphère	de	travail	stimulante,	mise	en	commun	des	moyens	techniques,	
partage	d’intérêt	professionnel	(le	réseau),	mais	aussi	partage	de	compétences	
à	 travers	quelques	projets	 en	 commun.	 	Même	 si	 ces	derniers	 restent	peu	
nombreux,	le	fait	de	travailler	à	proximité	et	de	pouvoir	visualiser	la	production	
de	chacun,	participent	à	la	reconnaissance	mutuelle	des	diverses	expertises	et	
relèvent	le	niveau	d’exigence	de	la	qualité	des	travaux	produits.	Les	agences	
de publicité portent un intérêt	aux	travaux	de	l’architecte,  étant intéressées 
par	la	dimension	spatiale	que	l’architecte	apporte	au	projet.	
.
....... Les agences de publicité ont une forme de fascination pour 
les architectes. Forme d’authenticité : idée, réalisation, identité 

sociale. L’architecture est attachée à une incarnation, a une 
durabilité. ........

Julien Joly20

Cependant,	même	si	la	conception	spatiale	très	aérée	de	l’open	space	se	porte	
à	la	collaboration,	des	contrastes	dans	les	modes	de	fonctionnement	rendent	
cette	 interdisciplinarité	 difficile	 :	 les	 contraintes	 phoniques	 de	 l’open	 space	
ne	favorisent	pas	les	travaux	en	groupe	et	d’un	point	de	vue	organisationnel,	
les	missions	des	 agences	de	publicité	 s’établissent	 sur	 des	délais	 de	 temps	
beaucoup plus courts que ceux de l’architecte. De plus, l’open space ne 

20Entretien réalisé à l’agence Julien Joly architecte 7.11.14
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Open space partagé entre l’agence Julien Joly architecte et l’agence de publicité Les 
Gros Mots
a. Espace réservé à l’architecte Julien Joly
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Open space partagé entre l’agence Julien Joly architecte et l’agence de publicité Les 
Gros Mots
b. Etage, Les Gros Mots exclusivement
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hiérarchisant	 aucun	 espace	 ne	 favorise	 pas	 les	 échanges	 sociaux	 entre	
professionnels. 

...... Dans cet open space, je suis comme un ermite sur une place 
de marché. ....... 

Julien Joly

 Modularité et Mutabilité

UNSTABLE OFFICE, Carlos Arroyo architectes, Madrid 2013

Un	espace	de	 travail	 flexible	pour	une	agence	 créative,	mutable	en	espace	
d’événements,	convertible	en	une	école	de	dessin	ou	en	lieu	de	divertissement.	
Une	manière	simple	de	créer	plusieurs	dispositions	de	l’espace,	de	le	mettre	
en	scène.		Les	architectes	ont	développé	un	système	sous	forme	de	panneaux	
démontables	pour	modifier	aisément	l’échelle	de	l’espace.	Ces	parois	mobiles	
sont	en	carton	recyclé	avec	un	 isolant	acoustique	 fait	à	partir	de	bouteilles	
recyclées.	Certains	panneaux	sont	aimantés	devenant	un	objet	ou	un	mobilier	
utile	à	l’espace	de	production.	
Cette	 modularité	 répondrait	 assez	 justement	 aux	 nécessités	 spatiales	
d’une	agence	d’architecture.	Une	journée	de	travail	type	(de	10h	à	21h)	est	
échelonnée	par	différentes	activités	qui	nécessitent	des	espaces	aux	échelles	
très	contrastées	:	travail	manuel	(maquette),	travail	numérique	(ordinateur),	
logistique	(espace	de	rangement),	présentation	(salle	de	projection),	espace	
vitaux	(cuisine,	wc,…),	distraction	(	loisirs,	mobiliers	de	repos,	bibliothèque),etc.	
Toutes	les	agences	ne	peuvent		se	permettre	d’investir	dans	un	grand	espace	
de	travail,	c’est	pourquoi	la	«	mutabilité	»	est	une	stratégie	pertinente.

“ „
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Réorganisation de l’espace avec des panneaux mobiles, Unstable office, Madrid 2013
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Réorganisation de l’espace avec des panneaux mobiles, Unstable office, Madrid 2013
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 Ephémérité

Office 3, i29 Architecte d’intérieur, Amsterdam 2009

Dans	le	contexte	économique	actuel,	les	stratégies	de	rentabilité	sont	élaborées	
pour	la	conception	des	espaces	de	travail.	C’est	le	cas	de	cette	réalisation	où	
l’économie	de	matière	fut	vectrice	de	projet.		Les	concepteurs	ont	récolté	des	
meubles	de	seconde	main	sur	Ebay	et	les	ont	bombés	d’une	seule	et	même	
couleur,	le	noir.	Ce	contraste	clair-obscur	crée	une	scénographie	de	l’espace	
très	particulière.	C’est	par	la	couleur	et	les	atmosphères	qui	en	resurgissent	
que	 l’espace	 s’organise.	 Les	 délimitations	 architecturales	 n’existent	 pas	 et	
pourtant	les	espaces	de	production,	d’évasion	et	de	circulation	sont	clairement	
distincts.

Ces	 différentes	 réalisations	 démontrent	 à	 quel	 point	 la	 qualité	 de	 l’espace	
de	 travail	 est	 un	 challenge	 pour	 certains	 architectes	 aujourd’hui,	 certains	
s’étant	 même	 spécialisés	 dans	 ce	 domaine.	 Ils	 s’intéressent	 à	 la	 fois	 à	 la	
reconfiguration	de	 leur	propre	espace	professionnel	mais	aussi	aux	espaces	
de	travail	collaboratifs	interdisciplinaires	faisant	converger	différents	acteurs	
directement	ou	 indirectement	 liés	 à	 l’acte	de	bâtir.	 La	 crise	économique	et	
structurelle	actuelle	est	finalement	utilisée	comme	un	vecteur	de	projet	pour	
les	architectes	faisant	partie	de	ce	phénomène	que	j’ai	souhaité	nommé	«	la 
désillusion innovatrice » des architectes.  
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Réorganisation de l’espace avec des panneaux mobiles, Unstable office, Madrid 2013
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sion
Une crise de la profession infranchissable ?

Perte d’un monopole

Comme	nous	 l’avons	constaté,	 les	métiers	de	 l’architecture	sont	 frappés	de	
plein	fouet	par	les	crises	externes	(économiques,	sociales,…)	mais	subissent	
également	la	crise	interne	de		la	profession	d’architecte	qui	n’a	finalement	jamais	
cessé	d’exister	(identité,	organisation	structurelle).	La	« crise de légitimité »1 
comme	 l’énonce	 Dominique	 Raynaud	 se	 nourrit	 des	 multiples	 confusions	
et	paradoxes	qui	entourent	 la	symbolique	de	 la	profession	d’architecte.	Elle	
relève	finalement	d’un	délitage	progressif	d’un	bon	nombre	d’expertises	de	
l’architecte	:	la	technique	par	les	BET,	la	réalisation	par	le	système	conception-
réalisation	et	 les	entrepreneurs,	 la	gestion	par	 le	BIM,	etc.	Finalement,	que	
reste-il	à	l’architecte	maître	d’œuvre	aujourd’hui	?	Seulement	la	signature	du	
permis	de	construire	?	Comme	s’interroge	l’architecte	Paul-Emmanuel	Loiret2:	
« bientôt, conception moins maîtrise des ambiances pour	l’architecte	? »

Assurer	 la	 survie	 de	 l’architecte	 est	 une	 problématique	 actuelle	 auxquelles	
architectes	 mais	 aussi	 institutions	 et	 pouvoirs	 publics	 doivent	 réagir	 de	
manière	 urgente.	 Nécessité	 d’un	 repositionnement	 de	 l’architecte	 maître	
d’œuvre	dans	l’organisation	écosystémique	de	l’acte	de	bâtir.		Comme	l’énonce	
la	Ministre	de	 la	culture	Fleur	Pellerin	 :	« L’architecte ne peut pas rester un 
sport de combat »3. 

En	parallèle,	de	nombreux	métiers	se	sont	créés	autour	de	la	maîtrise	d’œuvre.	
Architectes	 diplômés	 reconvertis,	 hybrides	 ou	 même	 déterritorialisés	
commencent	 à	 être	 visibles.	 Mais	 cette	 diversification	 des	 métiers	 de	
l’architecture	est-elle	véritablement	un	choix	ou	une	conséquence	de	la	perte	
d’un	 monopole	 de	 l’architecte	 et	 d’une	 pression	 professionnelle	 devenue	
insoutenable ?  La	 symbolique	de	 la	 profession	unique	n’existe	 plus.	 Sous-
forme	 de	 six	 occurrences,	 l’architecture	 contemporaine	 est : moins	 une	
profession	qu’un	travail,	moins	une	commande	qu’une	demande,	moins	un	
«	geste	artistique	»	surplombant	le	reste	qu’une	«	activité	laborieuse	»	régulée	
par	 la	diversification	des	acteurs	de	 la	maîtrise	d’œuvre,	moins	un	 individu	
médiatisé	par	sa	signature	qu’un	groupe	aux	multi-visages	quasi	anonymes.	
1RAYNAUD DOMINIQUE, La « crise invisible » des architectes dans les Trente Glorieuses, 
Histoire urbaine, 2009/2 n° 25, p. 127-145. 
2LOIRET Paul-Emmanuel, Quel projet pour l’architecture ?, d’A, 14.10.2014
3Discours de la Ministre de la culture sur les stratégies nationales pour l’architecture La valeur ajoutée de 
l’architecture, 17 novembre 2014, Paris.
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Visibilité de la multipolarité architecturale

Ce	 groupe	 se	 compose	 des	 architectes	 de	 formation	 qui	 se	 sont	 établis	
progressivement	en	dehors	de	la	maîtrise	d’œuvre.	Ces	métiers	de	l’architecture	
s’étendent,	 s’expriment	 et	 se	 montrent	 de	 plus	 en	 plus	 démontrant	 une	
valorisation	 progressive	 de	 cette	 diversité	 des	 exercices	 professionnels	 de	
l’architecture.	 	 C’est	 peut-être	 la	 multipolarité,	 la	 réponse	 stratégique	 à	 la	
crise	?	 Il	y	a	une	solution	à	cette	 instabilité	conjoncturelle	 	pourvu	que	 l’on	
change	 de	 point	 de	 vue.	 Comme	 l’explique	 Rem	 Koolhaas,	 ce	 qui	 semble	
menace	est	sûrement	opportunité	:

   

La situation économique actuelle –soit la capitulation 
mondiale face au capitalisme –ironiquement offre 

aux architectes une nouvelle vélocité et de nouvelles 
trajectoires. .....»

Rem Koolhaas4

Cependant,	ce	phénomène	interroge	autrement	:	ce	délaissement	progressif	
de	 la	maîtrise	 d’œuvre	 de	 la	 part	 des	 architectes	 diplômées	 ne	 va-t-il	 pas	
accentuer	 l’affaiblissement	de	la	 légitimité	de	l’architecte	maître-d	‘œuvre	?	
L’identité	de	ce	dernier	est	paradoxal	.	Il	est	vrai	que	la	profession	bénéficie	
aujourd’hui	 d’une	 aura	 bien	 plus	 grande	 que	 l’architecture	 n’en	 a	 jamais	
connu	 au	 regard	 du	 passé	 où	 l’architecte	 fut	 souvent	 tenu	 responsable	 de	
la	laideur	du	paysage	urbaine.	Cependant,	dans	les	faits,	la	considération	de	
l’architecte	est	froissée	:	 la	conjoncture	économique	et	structurelle	actuelle	
de	 la	 construction	 semble	 réduire	 le	 rôle	 de	 l’architecte	 	 dont	 le	 crédit	 est	
faible	auprès	des	autres	professionnels	et	notamment	des	maîtres	d’ouvrage.			

4Propos recueillit dans l’article : DIDELON Valéry, « Fucking the architecture » ?, article d’A 150, p15-, 
novembre 2005.
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Quelles actions primordiales?

Valorisation de l’Enseignement de l’architecture

La crise	interne	traversée	par	les	architectes	a	le	mérite	de	remettre	en	cause	le	
système	pédagogique	des	Ecoles	Supérieures	d’Architecture	Françaises	(ENSA)	
en	décalage	avec	les	attentes	actuelles	de	l’acte	de	construire. Comment	se	
former		dans	un	temps	où	l’interdisciplinarité	grandit	mais	où	le	rôle	social,	
économique	et	culturel	de	l’architecte	se	fragilisent?	

Comme	 le	 signale	 l’architecte	Paul-Emmanuel	 Loiret	 dans	un	article	 au	 ton	
affirmé: « Nous nous devons, en tant qu’enseignants, en tant que chercheurs 
et en tant que praticiens de l’architecture, de fixer les objectifs d’évolution 
théoriques et pratiques de notre discipline à moyens et à longs termes(…). »5. 
La	question	de	la théorie dans	la	pédagogie	de	l’architecture	est	une	notion	
qui	 revient	 de	manière	 systématique	 et	 qui	 réinterroge	 les	 fondements	 de	
l’architecture:	existe-il	véritablement	une	théorie	de	l’architecture sur laquelle 
nous	pouvons	nous	appuyer	et	nous	interroger	aujourd’hui	pour	concevoir?	
Si	en	1992	Jean-Pierre	Epron	nous	répond	de	manière	négative : « La théorie 
de l’architecture n’a jamais été qu’une pseudo théorie, pas même la théorie 
explicite de la pratique des architectes » 6, Paul-Emmanuel	Loiret	confirme	ce	
propos	aujourd’hui	:	

 La question de l’épistémologie en architecture se pose. Il 
n’y a jamais eu de théorie de l’architecture.

Paul-Emmanuel Loiret7

Ce	 positionnement	 intellectuel	 pose	 la	 question	 de	 la	 confusion	 théorie/
doctrine	 en	 architecture.	 Ne	 baserions-nous	 pas	 notre	 travail	 architectural	
non	 pas	 sur	 des	 théories	 intemporelles	 mais	 	 plutôt	 sur	 des	 doctrines	
architecturales	parfois	dépassées	?	 	 Les	 formes	architecturales	 sont-elles	 le	
fruit	d’une	rationalisation	scientifique,	d’une	logique,	ou	une	représentation	
d’un code, une expression d’une idéologie ?	 Finalement,	 la	doctrine	est	un	
moyen	de	combler	cette	absente	de	théorie	ou	son	inadaptation		à	répondre	à	
la	demande.		C’est	à	l’École,	à	travers	le	système	théorie-projet	que	la	théorie	

5Article Quel projet pour l’architecture de demain ?, d’A, 14.10.14 
6EPRON Jean-Pierre, Enseigner l’architecture, L’architecture en projet,  Rapport de fin d’étude du Comité 
de la Recherche et du Développement en Architecture (CORDA), 1992, p.167
7Entretien 20.11.14 à l’agence Joly&Loiret architectes

“ „
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doit	exister	et	évaluer	sa	pertinence.	

Si	 la	 théorie	 architecturale	n’est	pas	en	mesure	de	 répondre	aux	nouvelles	
contraintes	de	l’architecture,	un	nouveau	dispositif	doit	être	créé	:	un	système	
qui contribuerait	 à	 former	 la	 stratégie	 architecturale	 et	 à	 promouvoir	 la	
qualité	architecturale	à	travers	le	projet.	De	nouvelles	pratiques	pédagogiques	
pourraient	suppléer	à	l’absence	de	la	théorie	de	l’architecture	permettant	de:	
régler le rapport de l’architecture au concret,	 construire	 et	 démontrer	 le	
domaine	 spécifique	 de	 l’architecture	 et	 enseigner	 le	 moyen	 efficace	 de	
représenter l’architecture dans la réalité.

Diffuser et légitimer la multipolarité dans l’enseignement 

La diversité	 des	métiers	 de	 l’architecture	 n’est	 pas	 assez	 valorisée	 dans	 les	
Ecoles.	 Encore	 aujourd’hui	 la	 formation	 unique	 de	 l’architecte	 procède	 par	
l’incorporation	 d’un	 habitus8, celui de la profession libérale de l’architecte 
maître-d	‘œuvre		et	par	un	enseignement	à	la	fois	explicite	mais	aussi	implicite	
du	goût.	Ce	phénomène	se	retrouve	dans	les		pratiques	des	étudiants,		à	travers 
le	projet	9notamment,	cherchant	à	trouver	ce	qui	relève	de	l’architecture.

   Rompre avec la méconnaissance des habitus inculqués (….) 
afin de penser un enseignement socialement plus rationnel 

(…).

Rainier Hoddé 10

Montrer	au	sein	des	Ecoles	que	l’on	peut	être	architectes	de	formation	et	exercer	
en	dehors	de	l’architecture.	Informer	de	l’existence	de	ces	débouchés,	c’est	en	
partie	les	légitimer	et	de	donner	une	liberté	de	choix	aux	étudiants	quant	à	
leur	 projet	 professionnel.	 De	 plus,	 cette	 prise	 en	 considération	permettrait	
aux	Ecoles	d’architecture	de	clarifier	les	apprentissages	fondamentaux	et	à	se	
recentrer	sur	certaines	de	leurs	spécificités		en	mettant	l’accent	sur	ce	que	cet	
enseignement	a	d’irréductible.

8Cf définition donnée par Pierre Bourdieu p.139 : «  un principe générateur de pratique », repris par 
Elise Macaire dans sa thèse. 
9Jean-Pierre Epron (dir.), les architectes et le projet, op. cit., p53-89.
10Rainier Hoddé, Architecture hors l’architecture, les métiers du troisième cercle, Les Cahiers de la Re-
cherche Architecturale et urbaine, Ed du Patrimoine, Paris, nov 1999 p.145
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Réengagement politique de l’architecte

L’architecture	est	l’expression	de	la	culture	et	donc	doit		refléter	et	s‘adapter	
aux différentes	cultures.

L’architecture doit s’adressre à l’esprit plus qu’à l’œil, 
traduire une civilisation vivante plus qu’un héritage. 

Jean Nouvel11

Dans	 le	contexte	de	crise	actuelle,	 l’architecture	doit	être	véritablement	un	
moyen	 de	 véhiculer	 des	 idées,	 de	mettre	 en	 abîme	 notre	 société	 par	 une	
conception	spatiale	signifiante.	Nous	pourrions	aller	jusqu’à	dire	que	l’avenir	
de	l’architecture	est	davantage	littéraire	qu’architectural,	plus	linguistique	que	
formel.	Par	voie	de	conséquence,	l’architecte	doit	retrouver	son	rôle	d’acteur	
politique	et	une	légitimité	significative	auprès	de	l’ensemble	des	acteurs	l’acte	
de	bâtir	pour	assurer	une	adaptabilité	de	 la	 construction	aux	changements	
sociétaux. 

Quel avenir pour l’architecte ?

L’avenir	 de	 l’architecte	 face	 à	 l’évolution	 fulgurante	 de	 l’acte	 de	 construire	
est	 difficilement	 lisible.	 Cependant,	 au	 regard	 de	 travail	 d’analyse	 effectué	
pour	 ce	mémoire,	 nous	 pouvons	 faire	 une	 remarque	 hypothétique.	 Face	 à	
la	 diversification	 des	 voies	 professionnelles	 des	 architectes	 diplômés,	 nous	
émettons	l’hypothèse	que	le	terme	«	architecte	»	est	amené	à	disparaître.		Nous	
parlerons	 d’architecte-concepteur,	 d’architecte-exploitation,	 d’architecte-
graphiste,	 ou	 même	 d’architecte-éditeur….	 Tant	 de	 noms	 qui	 associeront	
la	 valeur	 symbolique	 historique	 du	 titre	 de	 la	 profession	 d’architecte	
avec	 une	 qualité	 et	 un	 domaine	 d’expertises	 particuliers.	 La « vertus de 
l’indétermination » de l’architecte étudiée par	 Olivier	 Chadouin	 ne	 pourra	
donc	plus	être	effective.	Dans	ce	cas,	 si	nous	perdons	 la	valeur	symbolique	
de	la	profession	qui	nous	permettait	jusque-là	de	rester	un	acteur	clef	de	la	
construction	envers	la	société,	comment	dépasser	la	disparition	programmée	
de	l’architecte	?

11NOUVEL Jean, L’avenir de l’architecture n’est plus architectural, 1980
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GRAPHIE 
Un certain nombre d’ouvrages et de rapports permettant d’aborder à la fois 
quantitativement et qualitativement les activités et métiers de l’architecture 
ont été exploités dans le cadre de ce mémoire de master 2 en architecture, 
consacrés à l’analyse de la profession d’architecte. Leurs éclairages, ciblés sur 
des segments professionnels ou généraux dans des temporalités multiples,  
sont complémentaires d’une démarche de témoignages d’architectes situés 
dans la région parisienne.
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13 octobre 2014  RAMAU : 2ème	 session,	 animée	 par	 Michael FENKER, 
Laboratoire	 Espaces	 Travail	 (LET	-	 UMR	 LAVUE),	 Ensa	 de	 Paris	 La	 Villette.	 
Immobilier d’entreprise et bâtiments publics : quelles transformations 
induites par la durabilité dans les pratiques des gestionnaires ? 
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injonctions	liées	aux	enjeux	environnementaux	et	énergétiques,	Jean-Philippe 
FOUQUET,	 Centre	 d’Expertise	 et	 de	 Transfert	 de	 l’Université	 (CETU)	 ETIcS	
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18 Décembre 2014 ENSA-Belleville:	 Table	 ronde	 à	 l’ENSA-Belleville,	Quelle 
formation pour les architectes d’aujourd’hui	 	 suite	au	rapport	d’information	
sur	la	création	architecturale	Pour	une	création	architecturale	désirée	et	libéré	
2	juillet	2006.

Invités	 :	 Patrick Bloche député de Paris, Président de la commission des 
affaires culturelles et de l’Education de l’Assemblée nationale| Philippe 
Prost,	 architecte,	 enseignant,	 président	 du	 Conseil	 d’administration	 de	
l’ENSAB|	Philippe Bach,	président	du	collège	des	directeurs	des	ENSA|	Erwan 
Flatard,	 étudiant	 |	 Camille Besuelle,	 architecte|	 Modéré	 par	 Emmanuel 
Caille,	rédacteur	en	chef	de	la	revue	d’A.
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Guide d’entretien Semi-directif  
Partie	1	:	Parcours	personnel	de	la	personne

Partie	2	:	Situation	professionnelle

Partie	3	:	Relations	et	collaborations	professionnelles	avec	les	autres	acteurs	de	l’acte	
de	bâtir	+Espace	de	travail	partagé	avec	d’autres	professionnels	(liés	à	l’acte	de	bâtir	
ou	non).

Partie	4	:	Approche	critique	du	métier	de	l’architecte

Partie 1 : parcours personnel de la personne
0.Présentation	de	l’individu
Votre	âge?	Votre	statut	matrimonial?	Professions	des	parents	et	du	compagnon/
compagne?	Situation	familiale	(…)

1:Formation
Pour	commencer	j’aimerai	savoir	comment	vous	en	êtes	venu	à	faire	votre	activité	
aujourd’hui	?

*1a/	L’école,	l’année	du	diplôme,	cursus	ou	spécialisation	(c’était	quoi?	Pourquoi?),	
formation	avant	l’architecture	(est-ce	un	choix	ou	le	hasard	?	quels	bac?	pourquoi?	
ou	étiez-vous	au	lycée?	pourquoi	cette	école	du	coup?),

*1b/Les	études	d’architecture	:

-	Stages	-	Avez-vous	fait	des	stages	pendant	vos	études?	Quel	type	de	stage?	Ou?	
Avec	qui?	Qu’est-ce	que	vous	y	avez	fait?	A	quel	moment	de	la	formation?	Est-ce	
que	ça	vous	a	servi	à	trouver	votre	premier	emploi?	Trouvez	des	contacts?	Comment	
avez-vous	trouvé	votre	stage?	En	France	ou	à	l’étranger?	Etait-ce	un	choix	ou	pas	?

-Contacts:	Y-a-t-il	des	professeurs	qui	vous	ont	particulièrement	marqué	?	Pourquoi	?	
Relations	avec	les	étudiants

-Formation	supplémentaires:	avez-vous	fait	une	autre	formation	après	avoir	été	
diplômé	de	l’école	d’architecture?),		D’autre	formation	en	parallèle	des	études	ou	un	
travail?,	Une	année	à	l’étranger?

Partie 2 : situation professionnelle
2:	Premier	emploi
Quoi?Ou?Type	de	structure?Quel	statut?Comment	a-t-il	été	trouvé?Pendant	
combien	de	temps?Qu’est-ce	que	vous	y	faisiez?	L’évolution	de	ce	qu’on	y	a	fait?	Est-
ce	que	ça	a	été	une	bonne	expérience?	Qu’est-ce	que	vous	avez	fait	ensuite?
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3:	Emploi	aujourd’hui	(+	projet	futur)
Quoi?Ou?Type	de	structure?Quel	statut?Comment	a-t-il	été	trouvé?Pendant	
combien	de	temps?Qu’est-ce	que	vous	y	faisiez?	L’évolution	de	ce	qu’on	y	a	fait?Est-
ce	que	ça	a	été	une	bonne	expérience?Qu’est-ce	que	vous	avez	fait	ensuite?

4:	Si	la	personne	est	salariée
4/Hiérarchisation

Combien	vous	êtes?	Etes-vous	tous	architectes?	Qu’est-ce	qu’ils	font?	Qui	sont	les	
patrons?	Entre	vos	collègues	salariés	comment	le	travail	est	réparti?	Est-ce	que	c’est	
très	différent	d’un	travail	en	agence?	Est-ce	un	choix	ou	pas?

5:	Si	la	personne	a	son	agence
5a/	Statut

Comment	avez-vous	créé	votre	agence?	Quel	est	votre	statut?	Pourquoi?

5b/	Association	professionnelle

Est-ce	que	vous	êtes	en	association?	Avec	qui?	Pourquoi?Quand	est-ce	que	ça	s’est	
passé?	Est-ce	que	ça	a	toujours	été	le	cas?

5c/	Associés

Comment	avez-vous	rencontrez	vos	associés?	Qu’est-ce	que	vous	faite	chacun?	Pour	
qui	travaillez-vous	?	Comment	vous	les	avez	connus?

5d/	Etude	de	cas:	Libéral/Société

Une	agence	d’architecture	est	basé	sur	un	financement	personnel,	51%	du	capital	
doit	être	détenu	par	un	architecte.	Ce	n’est	pas	le	cas	de	Bouygues,	société	
d’architecture, ce qui explique qu’elle doit déléguer la signature des plans a un 
architecte.	//	La	signature	de	complaisance

5	e/	Engagement	politique

Etes-vous	engagé	dans	le	syndicat	des	architectes	UNFSA	ou	auprès	de	l’Ordre	des	
architectes	?	Avez-vous	participé	à	l’étude	2014	de	l’Ordre	?

6:	Projets,	travail	concret
6a/Projet	actuel

En	ce	moment,	vous	travaillez	sur	quel	projet?	Phase	du	projet?Comment	avez-
vous	trouvez	le	client?Qui,	de	votre	agence,	travaille	sur	le	projet?	Qui	fait	quoi?	Et	
vous,	vous	faites	quoi?Pouvez-vous	me	décrire	globalement	ce	que	vous	avez	fait	la	
semaine	dernière?	Une	semaine	type?	Un	jour	type?

6b/Autre	projet
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Partie 3 : Relations et collaborations professionnelles avec les autres 
acteurs de l’acte de bâtir +Espace de travail partagé avec d’autres 
professionnels (liés à l’acte de bâtir ou non).

7:	Collaboration	multi-acteurs
Avec	qui	collaborez-vous	(sur	un	des	projets	étudiés)	?Comment	les	connaissez-
vous?

Qui	fait	quoi?	Comment	le	travail	est	partagé?	Est-ce	que	cette	collaboration	s’est	
bien	passé?	Y-avait-il	d’autres	intervenants?	(même	question).

Pensez-vous	qu’une	collaboration	avec	trop	d’acteurs	spécialisés	nuit	à	la	profession	
d’architecte. Pression interne.

Quels	sont	vos	outils	de	collaboration?

Pensez-vous	que	l’expertise	généraliste	et	expertise	intellectuelle	de	l’architecte	perd	
actuellement	de	reconnaissance?

8:	Client
Public	ou	privé/	professionnel	ou	particulier?	Avez-vous	du	mal	à	vous	faire	payer	la	
phase	avant-projet,	phase	de	“conseil”?De	quelle	manière	avez-vous	trouvé	votre	
clientèle

9/Espace	de	travail	partagé
Avec	qui	partagez-vous	vos	locaux	?Qui	est	propriétaire	des	locaux	?Quels	sont	les	
outils	mutualisés	?Pourquoi	avoir	fait	ce	choix	?	Économique,	social,	…

Espace	de	travail	partagé	idéal	à	vos	yeux	?Stratégie	spatiale	?	Comment	protéger	les	
données	de	chaque	structure	?	Close	de	confidentialité.



143

Partie 4 : Approche critique du métier de l’architecte

10/Futur,	motivations
Comment	voyez-vous	évoluer	votre	activité?	Votre	salaire?

11/	Définition
Définir	son	agence	et	démarche	de	travail	en	un	mot/une	phrase

12/Approche	critique
Situation	des	architectes,	ressenti	:	définir	l’architecte	aujourd’hui	en	un	mot.	
Évolution	de	son	identité,	sa	place	dans	l’acte	de	bâtir	aujourd’hui,	sa	place	en	tant	
qu’acteur	politique	?Réflexion	sur	l’approche	généraliste	?Qui	est	l’architecte	de	
demain	?	Quelle	sera	sa	fonction	?...

Pensez-vous	qu’une	agence	d’architecture	est	une	entreprise	comme	une	autre	?



La profession d’architecte a connu une certaine instabilité au cours de l’histoire 
à travers des crises économiques successives mais également à travers une 
«crise générale de légitimité» même durant des périodes prospères. Se repliant 
derrière leur identité d’artiste et leur expertise cognitive depuis le XVIIème siècle, 
les architectes ont délaissé une grande part de leur capacité à faire valoir leur 
savoir technique facilement objectivable pour reconquérir les positions cédées. 
Les architectes se retrouvent dans une situation instable sur le marché n’ayant su 
s’accorder sur le contenu de leur propre expertise. Cette absence de consensus a 
fait émerger de multiples rivalités entre segments de la profession au  détriment 
de la capacité de  l’architecte à convaincre de son utilité sociale. Dans le contexte 
actuel de crise  de l’acte de bâtir,  le malaise installé  de la profession d’architecte 
n’a fait que s’accentuer. Le culte du chef d’orchestre et de l’artiste se heurte à une 
instabilité socio-économique et structurelle de la profession que plus personne ne 
peut ignorer. 

En tant qu’étudiants en architecture, nous sommes spectateurs d’une situation qui 
souvent nous échappe. A travers des témoignages et des premières expériences 
professionnelles, nous faisons face à des situations exercées et vécues hétérogènes 
qui se heurtent fatalement à la définition homogène de l’expertise architecturale et 
de l’identité de l’architecte unique. Cette désillusion, cette prise de conscience de 
la vacuité d’une forme irréelle avec laquelle nous avons vécu jusque-là, remet en 
cause la notion même de profession d’architecte. Comment décrire une profession 
qui n’existe plus dans sa réalité active et dont il ne demeure que le masque ?  Qu’est-
ce qui définit et singularise encore l’expertise architecturale? 

La complexification de l’acte de bâtir face à l’accroissement des contraintes 
techniques et administratives et la pression interne par la fragmentation des 
missions de maîtrise d’œuvre enclenchent de nouveaux débats et démontrent 
la nécessité d’élaborer des stratégies nouvelles pour un renouveau durable de la 
profession. Un phénomène progressif de démocratisation de l’architecture hérité 
des années 70 fait apparaître de nouvelles missions de l’architecte. Habile à jouer 
des structures économiques, l’architecte utilise l’ensemble de ses outils au profit de 
stratégies d’hybridation: la réorganisation structurelle pour légitimer leur expertise 
auprès de leurs partenaires, le regroupement interprofessionnel pour mutualiser 
les moyens physiques et intellectuels et pour fabriquer une crédibilité à travers un 
discours commun, la déterritorialisation professionnelle, la spécialisation… Autant 
de nouvelles démarches qui réfutent la thèse de l’attitude inactive et spectatrice 
généralisée de l’architecte mais qui posent cependant certaines interrogations. Est-
ce seulement « des sursauts pour survivre »  ou une nouvelle manière de définir 
l’expertise des métiers de l’architecture ? Par ces bouleversements conjoncturels, 
l’architecte est-il réellement acteur ou seulement contraint? Cette polarisation est-
elle preuve d’innovations professionnelles ou participe-t-elle à la perte de pouvoir 
de l’architecte maître d’œuvre comme acteur central? Outre l’aspect organisationnel 
de la profession, les architectes vont-ils profiter de cette crise généralisée pour 
défendre une architecture porteuse de sens? Autant d’interrogations auxquelles il 
est parfois difficile de répondre analysant des faits actuels en constante évolution, 
mais démontrant un changement d’attitude généralisé : les architectes redeviennent 
progressivement acteurs de leur avenir non plus par l’Être, mais par le Faire. 
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