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"Voila  le paradoxe : Comment 
se moderniser et retourner 
aux sources ? Comment 
réveiller une vieille culture 
endormie et entrer dans la 
civilisation universelle ?"
Ricoeur, Paul "Civilisation universelle et cultures nationales" , Histoire et Vérité , Evanston, Northwestern University Press., 1965
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Introduction :

Evolution du sujet :

 Le sujet de recherche n’a cessé d’évoluer pour arriver à celui qui est présenté dans ce document. 

Tout d’abord, une envie de travailler sur l’école d’architecture de Nantes est apparue, puisque c'est 

dans un mémoire traitant en partie de la pédagogie. Je me suis rendu compte, qu’il y a déjà beaucoup 

celui-ci. Je me suis posé la question de ce qui m’intéressait dans cette école. En essayant de répondre à 

cœur.

 En parallèle de cette première ébauche de sujet, nous avons reçu un apport de connaissances 

sur l’évolution des écoles d’architecture au cours du temps.  Celui-ci nous a permis de nous rendre 

et à mesure du temps par rapport à Paris, pour les écoles de province. C’est le cas depuis que l’école 

d’architecture s’est séparée de l’ESBA. Une question se posait alors, comment les écoles allaient se 

positionner dans les territoires qui allaient les accueillir et surtout comment elles allaient créer des liens 

avec ceux-ci. 

étaient implantées. Pour cela je souhaitais comparer deux villes de province qui étaient Nantes et 

Toulouse pour tirer des enseignements de ces deux écoles. Mais en discutant de ce sujet, une nouvelle 

notion est apparue, celle de l’architecture universelle,  qui est une architecture qui ne prend pas en 

compte le contexte mais qui est une architecture répétée n’importe où l’on se trouve dans le monde, ce 

avec le style international, issue de la tendance moderne du milieu du XXème siècle et de son arrivé aux 

du passé et ne prenant pus en compte l'histoire du lieu. Les architectes décident alors de mettre en 

Le style international se présente donc comme une tendance résolument moderniste qui recherche 

l'épuration dans la décoration. Mais, cette notion seule, s’éloignait de mon désir de travailler avec le 

territoire entourant les Ecoles d’architecture, c’est ainsi que la notion de régionalisme est apparue. 

En écho avec la globalisation, l'universalisation de l'architecture, le régionalisme  débouche sur le 

régionalisme critique qui est alors devenu une notion à comprendre et qui a retenu mon attention, j’ai 

alors commencé à lire un ouvrage sur le régionalisme critique de K. FRAMPTON qui s'intitule "Vers un 

régionalisme critique, six points pour une architecture de résistance"1

points sur lequel pour lui l'architecture doit s'appuyer pour répondre au régionalisme critique. Cette 

le pédagogie à l’école d’architecture. Le régionalisme critique me permettait d'avoir une entrée précise 

sur le territoire.

1 FRAMPTON, K., Vers un régionalisme critique: six points pour une architecture de résistance. Dans, Foster, H. (ed). Culture 
postmoderne. Londres; Pluto Press., 1983
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 Après toutes ces évolutions, je suis arrivé au sujet de mémoire qui est présenté dans ce 

document, celui du régionalisme critique à la rencontre de la pédagogie dans les écoles d’architecture. 

partant de quelque chose de trop précis, l’école d’architecture de Nantes, en passant par un thème plus 

dans la région toulousaine sur cette question du régionalisme critique. M. GALAVIELLE était un architecte 

praticien mais aussi un enseignant à l'école d'architecture de Toulouse. Il est donc intéressant de cibler 

l'atelier qu'il dirigeait, pour comprendre comment ses convictions qui étaient très marquées dans sa 

pratique de l'architecture, pouvaient ou non transparaître dans la pratique du projet de ses élèves.

à l'école d'architecture de Toulouse, au travers de l'atelier de M. GALAVIELLE dans les années 1980.
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Etat de l'art : 

la suite.

 Le premier ouvrage où la notion de régionalisme est caractérisée par un régionalisme nouveau 

apparait dans ESPACE, TEMPS, ARCHITECTURE2 de S. GIEDION, paru en 1941. Cette notion 

GIEDION était historien de l'art mais aussi historien de l'architecture, ce qui l'emmène à croiser les 

disciplines lorsqu'il écrit sur le régionalisme nouveau. Ce terme n'est pas encore le  régionalisme 

critique mais des similitudes existent comme l'importance de prendre en compte le passé du site, mais 

terme de "régionalisme critique"3

après celle de S. GIEDON dans leur ouvrage, The Grid and the Pathway, sorti en 1981. L. LEFAIVRE 

de création ancrées dans les particularités locales, pour être en opposition totale avec l'universalisation 

K. FRAMPTON, car elle exclue totalement la mondialisation de la problématique, ce qu'ils n'oublieront 

pas dans leur ouvrage sorti en 2003, 

Architecture in Focus. C'est pour cela que le travail se basera principalement sur les écrits théorique de 

S. GIEDION et K. FRAMPTON.

permettent de comprendre dans quel contexte l'architecture et l'architecte se trouvaient. Ces deux 

écrits ont permis de théoriser et surtout de transmette cette pensée auprès d'une grande population. 

l'architecture moderne4

la notion de régionalisme critique après avoir passé en revue tous les mouvements ou dogme que 

l'architecture moderne a pu rencontrer au cours de son histoire, il vient ainsi préciser deux ans après la 

sortie de, The Grid and the Pathway, sa version du régionalisme critique en architecture. Deux ans avant 

cette critique de l'architecture moderne, soit en 1983, il avait écrit Vers un régionalisme critique, six 

points pour une architecture de résistance5

Focus, Munich : Prestel , 2003
4 FRAMPTON K. L'architecture Moderne: Une Histoire Critique , Londres; Thames et Hudson., 1985
5 FRAMPTON K., Vers un régionalisme critique: six points pour une architecture de résistance. Dans, Foster, H. (ed). Culture 
postmoderne. Londres; Pluto Press., 1983
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propose six points à mettre en œuvre pour réaliser une architecture de résistance et donc de répondre 

"mettre des mots"6

 Ces apports sur le régionalisme critique, ou nouveaux sont importants à comprendre pour mener 

de J-C VIGATO, "Régionalisme"7 donne les clés de ce qu'est cette notion. Dans cet ouvrage, l'architecte 

le régionalisme en architecture reproduit l'architecture présente sur le territoire dans lequel elle vient 

attention à ce dogme pour qu'il ne devienne pas une nouvelle universalisation de l'architecture. Des 

travaux théoriques ont donc pu être réalisés, mais comment le territoire entourant l'école d'architecture 

de Toulouse s'est imprégné de ces théories ?

 Les actions menées sur le territoire d'étude qui correspond au territoire de l'école d'architecture 

de Toulouse sont lisibles au travers de Toulouse : les délices de limitation8, on peut voir que le territoire 

toulousain est voué à un régionalisme très prononcé. Il est donc intéressant de comprendre comment ce 

processus a pu créer un régionalisme pastiche au cœur de Toulouse. Ce phénomène est illustré dans le 

livre avec notamment l'exemple de la reconstruction de la place Saint Cyprien. Mais aussi comprendre 

puisque celui-ci lutte contre le régionalisme pastiche, qui consiste à reprendre les éléments du passé 

 Le territoire Toulousain au travers du régionalisme critique a aussi été étudié au travers d'un 

les caractéristiques d'un régionalisme critique local, au travers de son mémoire de master9. En plus 

de chercher ces caractéristiques, il a tout d'abord démontré que c'est un dogme récurrent, utilisé à 

mettant en avant le travail de plusieurs architectes toulousains. M. GALAVIELLE est l'un de ces 

en 1973. Celui-ci étant l'un des exemples les plus marquants de sa production. Son étude portait sur la 

période de 1968 avec la construction du quartier du Mirail à 1985 qui correspond à la sortie de l'écrit 

de K. FRAMPTON10. Cette étude est donc intéressante pour le sujet développé par la suite car il vient 

dogme.

6 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
7 VIGATO J-C, Régionalisme, Paris : éd. de la Villette , 2008
8 BOIRET Y. , CELESTE P. , GARRIC J-P. , FOUCART B. , Toulouse : les délices de l'imitation, , 
Liège : Mardaga , 1986w
9 NEBUT A. , Toulouse, 1968-1985 : un régionalisme critique à Toulouse autour des années 70/80, 2012, MES4/23/13/187
10 FRAMPTON K. L'architecture Moderne: Une Histoire Critique , Londres; Thames et Hudson., 1985
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Problématique et hypothèse : 

 Comment la pédagogie d'un atelier de projet à l'école d'Architecture de Toulouse, donne-t-elle 

accès aux étudiants, aux cultures locales et universelles du régionalisme critique?

  Cette problématique vient interroger un thème qui n'a pas encore été étudié comme il est 

pédagogie en architecture au cœur de l’école d'architecture et son enseignement le plus marquant 

pour les élèves, celui de l’atelier de projet. Ensuite cette question met en lumière un problème de la 

société actuelle qui est l’universalisation des espaces et de l’architecture, qui enlève toute appropriation 

des lieux et entraine une crise identitaire mondiale. Il était donc important de questionner la pédagogie 

répétition d’espace déjà programmée.

 Mon postulat est de dire qu’avec le régionalisme critique enseigné dans les ateliers de 

sensibilisation des élèves architectes à ce dogme permettrait une architecture dialoguant avec la culture 

présente sur le site de projet mais aussi avec les innovations technologiques qui sont à sa disposition 

lorsqu’il souhaite construire. Ce dogme s'adaptant à tous les courants architecturaux, permettrait une 

permettrait de recontextualiser l'architecture produite, et non plus un simple objet de style répondant 

à un pastiche du territoire ou d'un modernisme accru sans lien avec le temps et le lieu de construction 

. Le régionalisme critique permettrait donc au cœur des ateliers, de transmettre un message. Celui-ci 

n’étant pas toujours écrit noir sur blanc, il est d’ailleurs, je pense, dilué tout au long de l’enseignement, 
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Corpus d'analyse : 

 Le corpus étudié correspond aux Travaux Personnels de Fin d'Etudes, plus connus sous le cigle 

TPFE, de l'atelier de M. GALAVIELLE. Ces documents mettent en avant les caractéristiques de projets 

des élèves de l'atelier. Une question s’est alors posée : étudier tous les TPFE et PFE de l’atelier qui 

C’est la deuxième solution qui a été choisie pour pouvoir produire un travail de qualité sur les six mois 

graphiques qu'analytiques. 

est intéressant de regarder les TPFE sur une période précise. Les années 80 sont des années très 

intéressantes à regarder et comprendre, puisque d’une part elles permettent d’être dans le contexte 

historique de la publication des écrits de K. FRAMPTON, "Vers un régionalisme critique, six points pour 

une architecture de résistance"11 et " L'architecture Moderne: Une Histoire Critique"12,  et d’autre part, 

c’est une période très productrice de l’atelier de projet de M. GALAVIELLE par rapport au diplôme en 

à enseigner lors de du passage des beaux arts aux UPA en 1969, suite à son élection par ses pères. 

La deuxième entrée a été la localisation des projets, qui se concentrera sur Toulouse et ses environs. 

Ce choix me permettra ainsi de m'appuyer sur les caractéristiques du territoire toulousain dans le 

la liste complète des TPFE correspondant à la période de dix ans.

ces six TPFE ont aussi été dictés par leur état de conservation, car certains TPFE n'ont malheureusement 

D'avoir ces deux points de vue de projet, permettra de comprendre comment le régionalisme critique 

11  FRAMPTON K., Vers un régionalisme critique: six points pour une architecture de résistance. Dans, Foster, H. (ed). 
Culture postmoderne. Londres; Pluto Press., 1983

12  FRAMPTON K. L'architecture Moderne: Une Histoire Critique , Londres; Thames et Hudson., 1985
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Méthodes d'enquête :

Sources savantes :

régionalisme critique. Les écrits de K. FRAMPTON, ont notamment permis de mettre en avant un 

vocabulaire intéressant pour analyser les TPFE. Vers un régionalisme critique, six points pour une 

architecture de résistance13 et L'architecture Moderne: Une Histoire Critique14 , sont les deux ouvrages 

majeurs selon lesquels, la grille de lecture a été mise en place, les critères qui composent cette grille, 

découlent donc des caractéristiques du régionalisme critique. Cette grille de lecture est composée de 

la manière suivante, tout d'abord un résumé du TPFE, est réalisé. Ensuite un regard sur le rapport au 

contexte du projet, le rapport au passé du site du projet est donné. La question de l'image que renvoie 

le projet est ensuite analysée. L'hybridation entre locale et globale est quant-à elle questionnée sur 

synthèse sur le discours mené par les étudiants sur le régionalisme critique, est réalisée.

TPFE : 

 Comme expliqué précédemment les sources savantes m'ont permis de déterminer un vocabulaire 

présents dans leurs archives. Cette phase de consultation a permis de se rendre compte qu'il n'y avait 

Par état de conservation, il est sous entendu que l'on retrouvait tout ce qui était demandé dans un 

TPFE c'est à dire un mémoire sur le projet et cheminement du projet ainsi que des planches graphiques 

qui permettaient de comprendre le projet. Suite à cette sélection, l'analyse selon la grille a pu être 

réalisée. Deux analyses ont été menées, une objective qui est une analyse architecturale de base avec 

situation, programme, exposition, description de son organisation spatiale et une seconde d'écoulant 

des lectures réalisées qui était plus subjective. Concernant les éléments regardés, nous retrouverons 

par exemple l’utilisation de matériaux locaux, non pas pour sa simple utilisation mais aussi pour son 

rapport aux techniques du territoire et à son utilisation novatrice. La brique est seulement un exemple 

des matériaux caractéristique du territoire toulousain. On pourrait prendre l'exemple de la pierre pour 

un territoire sur lequel le matériau de prédilection de construction serait la pierre. Car le régionalisme 

critique s’appuie sur cette expérience de la matérialité pour assouvir ses principes. Le matérialité est 

du matériaux qui pourrait caractériser le territoire. La grille de lecture complète est située en annexe.

Entretiens :

 L'entretien est une méthode que j'ai pu mettre en place pour recueillir, les avis, les opinions des 

deux types d'entretiens ont été nécessaires, le premier avec les anciens élèves de l'atelier et le second 

avec M. GALAVIELLE.

13 FRAMPTON K., Vers un régionalisme critique: six points pour une architecture de résistance. Dans, Foster, H. (ed). Culture 
postmoderne. Londres; Pluto Press., 1983
14 FRAMPTON K. L'architecture Moderne: Une Histoire Critique , Londres; Thames et Hudson., 1985
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 Tout d'abord, j'ai pu rencontrer les anciens élèves de M. GALAVIELLE. Ces entretiens m'ont 

GALAVIELLE pouvaient avoir retenues de cet atelier. Ces entretiens m'ont aidé à comprendre au mieux 

graphiques que je n'avais pas à ma disposition dans les archives de l'école. Les entretiens ont permis 

de se rendre compte de la continuité ou non de mise en pratique du dogme régionalisme critique 

M. GALAVIELLE.

 Suite à ces entretiens, une rencontre avec M. GALAVIELLE a été organisée. Elle est aussi une 

une grille qui se trouve en annexe.
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Plan de développement :

I - Le régionalisme critique un concept répondant à son contexte 

 I A- La théorie au travers la littérature : De GIEDION à FRAMPTOON

 I B- Le régionaliste critique à Toulouse dans les années 1980

II - L’atelier de Michel GALAVIELLE à l’école d’Architceture de Toulouse

 II.A - Un atelier d’une grande longévité

 II.B - Etude chronologique des TPFE de l’atelier Michel GALAVIELLE 

 de 1980 à 1990 

III - Le régionalisme critique au cœur d'une pédagogie

 III.A - "Tendre la main vers le "déjà là"15

 II.B - L'utilisation des matériaux locaux

 III.C - Un projet de représentation ou d’expérience

 typologies

15  Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
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FIGURE  1 / Hôtel de ville de Säynatsalo de Alvar Aalto
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I - Le régionalisme critique un concept répondant à son contexte

 I.A - La théorie au travers de la littérature : De S.GIEDION à    
 K.FRAMPTON

 
qu'est le courant architectural "régionaliste". Celui-ci a vu le jour dans les années 1850 en France. Il est 

conserver, doit cultiver les traits orignaux d'une région. Elle puise son inspiration dans l'architecture 

populaire du lieu. Cela a pour but de donner une image de l'architecture locale, qui dans un même 

temps oublie souvent le territoire qui l'entoure. Le Genius Loci, ou le génie du lieu est trop souvent 

oublié dans la notion de régionalisme, l'impression de s'appuyer sur le lieu est une simple illusion en 

réalité. 

 Cette approche peut se rapprocher de celui du vernaculaire, dans sa dimension culturelle du 

16, comme un moyen pour 

les constructeurs de proposer des produits et non plus de l'architecture. Dans ce même ouvrage, ils 

seront les premiers à employer le terme de régionalisme critique, nous reviendrons par la suite sur leur 

qui porte aussi bien le nom de nouveau régionalisme ou de régionalisme critique, deux ouvrages 
17 de S. GIEDION, plus précisément 

sa 5éme édition parue en 1968 et L'architecture moderne, une histoire critique de K.  FRAMPTON, dont 

la première publication date de 198518

premier et le régionalisme critique pour le second, bien qu'il y ait des nuances, ces termes renvoient à la  

à laquelle, les deux écrits ont été publiés puisqu'il y un espace temps de 20 ans entre les deux théories. 

idéologique, notamment auprès des idées marxistes. J-C VIGATO traduit cela dans son texte par une " 

contribution à la métamorphose politique de régionalisme et le teintant d'altermondialiste"19. Malgré 

leurs nuances, les deux auteurs appartiennent au même courant de pensée et utilisent les mêmes 

du livre de S. GIEDION alors que pour K. FRAMPTON ce sont des exemples parmi d'autres.

 Le but est donc de comprendre à partir de ces théories comment la pensée a pu évoluer, et 

qui permettent d'analyser le corpus d'étude. La théorie de K. FRAMPTON sera la plus importante 

à comprendre puisque sa parution correspond à la période étudiée dans l'objet l'étude. Mais il est 

18 FRAMPTON K. L'architecture Moderne: Une Histoire Critique , Londres; Thames et Hudson., 1985
19 VGATO J-C, Régionalisme, Paris : éd. de la Villette , 2008
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architecturale jusqu'à K. FRAMPTON.

 Pour commencer, une attention particulière sera accordée à Espace, Temps, Architecture20 de S. 

GIEDION. Cet ouvrage est paru dans un premier temps en 1941, or il ne possède pas autant d'exemples 

et de retours  sur expérience que celui qui nous intéresse ici qui correspond à la 5éme réédition de 1968. 

Malgré le peu d'exemples, S. GIEDION dès 1941 la notion de  "nouveau régionalisme"21. Cette notion 

sens dans son utilisation. Pour lui ce dogme est lié à une prise en compte de l'espace plus importante 

dans lequel est conçu le projet, mais aussi à un rapport au passé du site qui est accentué dans la phase 

actuel est d'être relié simultanément à l'avenir et au passé"22

S. GIEDION explique que le nouveau régionaliste ne peut être un pastiche du passé en écrivant, "Un 

d'esprit"23

critique"24

n'a pas besoin de sortir directement du contexte, mais des éléments peuvent être isolés de leur contexte 

25

suite. Leur idée générale sur le régionalisme se résumerait sur une alliance de la culture locale et de la 

culture mondiale.

 Dans ce troisième temps, une vision de l'œuvre de K. FRAMPTON sera proposée et c'est cette 

vision qui va nous intéresser le plus, car c'est cette œuvre qui permet de démocratiser le terme au niveau 

européen et donc en France. Il commence tout d'abord dans son écrit par expliquer ce contre quoi le 

régionalisme critique lutte. Pour cela il utilise une citation de P. RICOEUR : "En même temps qu'une 

promotion de l'humanité, le phénomène d'universalisation constitue une subtile destruction du noyau 

créateur des grandes civilisations."26. Dans cet ouvrage K. FRAMPTON met aussi en avant le paradoxe 

que P. RICOEUR avait pu révéler, plus tôt dans l'histoire " Comment se moderniser et retourner aux 

sources ? Comment réveiller une vieille culture endormie et entrer dans la civilisation universelle ?"27. 

Pour répondre à ce paradoxe, K. FRAMPTON explique que " nous devons considérer les cultures locales 
28. 

l'époque où le projet est conçu, comme l'utilisation du béton qui caractérise la tendance moderne. On 

peut donc voir que la question du temps qui préoccupait S. GIEDION est aussi présente dans la théorie 

de K. FRAMPTON.

Prestel , 2003

Prestel , 2003
26 P. RICOEUR "Civilisation universelle et cultures nationales" , Histoire et Vérité , Evanston, Northwestern University Press., 
1965
27 P. RICOEUR"Civilisation universelle et cultures nationales" , Histoire et Vérité , Evanston, Northwestern University Press., 
1965
28 K. FRAMPTON, L'architecture Moderne: Une Histoire Critique , Londres; Thames et Hudson., 1985
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 1- Un attachement aux héritages modernes tout en les contrôlant

dans l'époque où on l'utilise. Le mouvement moderne était le plus répandu à l'époque où le dogme 

régionalisme critique est apparu. Celui à intégrer aujourd'hui ce serait le mouvement contemporain qu'il 

représentants modernes sur cet aspect du régionalisme critique.

 2- Une idée de "forme lieu", le bâtiment ne doit plus être seul mais dans un ensemble

 Ce point, rejoint l'idée de S. GIEDION, que le projet doit aussi bien pensé au paysage et au 

contexte dans lequel il s'insère, plutôt qu'à son espace interne. L'intérieur et l'extérieur du projet sont 

en lumière l'esprit du lieu, il "doit tendre la main au déjà là"29. L'esprit du lieu, s'apparente au Genius 

d'avoir toujours été présent, même si l'on voit très bien qu'il s'inscrit dans l'époque à laquelle il est 

construit.

 3- Mise en avant des faits tectoniques plutôt que d'une mise en scène

 
"Vers un régionalisme critique, six points pour une architecture de résistance"30. Il met en garde comme 

dans son paragraphe  "l'ascension et le déclin de l'avant garde"31, contre les "images gratuites", ce qui 

idée d'images gratuites est une grande idée des postmodernes, qui peut renvoyer à un régionalisme 

l'architecture locale peuvent être repris mais en aucun cas les éléments repris seront simplement mis en 

29 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
30 FRAMPTON K., Vers un régionalisme critique: six points pour une architecture de résistance. Dans, Foster, H. (ed). Culture 
postmoderne. Londres; Pluto Press., 1983
31 FRAMPTON K., Vers un régionalisme critique: six points pour une architecture de résistance. Dans, Foster, H. (ed). Culture 
postmoderne. Londres; Pluto Press., 1983
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FIGURE 3 / Casa Bianchi de Mario Botta
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 4- Intégration du site dans ses 4 dimensions : la topographie, le climat, la lumière, le       

 contexte

la mise en relation du projet et de son contexte est primordiale. Le projet doit devenir un élément de 

la nature qui l'entoure, en se basant sur la topographie, le climat, mais aussi la lumière. Les éléments 

à l'encontre de la nature présente sur le site, ce n'est dans ce cas que dans le but de la sublimer. M. 

BOTTA réussit cet exercice avec ses projets notamment celui de la maison Bianchi qui vient s'insérer 

n'est pas question de tout taluter pour avoir une immense étendue plane qui ne serait pas l'identité du 

lieu. L'implantation du projet est aussi très importante, c'est dans cet aspect que l'architecte du projet 

compte lors de la conception. Le contexte doit quant à lui être analysé pour comprendre comment il est 

constitué et surtout comprendre comment il a été construit pour pouvoir créer des liens avec celui-ci.

 5- L'expérience du lieu doit primer sur le visuel

de la culture locale. Les sens mis en avant dans cette expérience du lieu sont les cinq sens que l'être 

devenir une expérience s'appuyant sur ces sens. Cette expérience peut aussi bien être tactile avec 

souvent pour créer celle-ci. A. AALTO l'a très bien compris et c'est pour cela qu'il existe dans son travail 

de nombreux exemples d'expériences proposées aux usagers du projet. L'exemple le plus remarquable 

en éveil les sens des personnes pratiquant le projet.

 6- Intégration de la culture locale mais aussi étrangère

32. La 

culture régionale est la culture locale que l'on réutilise, alors que la culture étrangère correspond à tous 

les éléments venant de la mondialisation mais aussi de culture locale voisine. Cet apport "étranger", 

est alors réinterprété et associé avec les éléments caractéristiques du territoire local sur lequel le projet 

vient prendre place. 

32 FRAMPTON K., Vers un régionalisme critique: six points pour une architecture de résistance. Dans, Foster, H. (ed). Culture 
postmoderne. Londres; Pluto Press., 1983
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 Pour conclure,  les écrits de S. GIEDION et de K. FRAMPTON nous montrent, qu'à la 

régionalisme critique s'inspire du lieu. Quand on entend lieu, on parle du climat, des ressources locales, 

permet aux architectes de s'appuyer sur le mouvement moderne en y ajoutant des éléments résultant 

lieu à l'aide d'une culture internationale initiée par le mouvement moderne. Le régionalisme critique 

travaille donc en relation direct avec le territoire dans lequel, le projet vient s'insérer.
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FIGURE  4 / Hôtel de Région de Jean Pierre ESTRAMPES en 1985
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I.B - Le régionalisme critique à Toulouse dans les années 1980

 I.B. a - Les architectes intervenants sur Toulouse

dès le début des grands travaux d'urbanisme, les architectes ont souhaité reprendre les éléments 

qu'ils considéraient appartenir à l'identité de Toulouse. On peut le constater, par exemple, avec la 

de souligner que le territoire toulousain est au cœur des préoccupations des projets locaux et cela 

depuis de nombreuses années avant les années 80.

  L'architecture moderne qui rythme les projets de ces années là est quant à elle décontextualisée, 

l'architecture oublie le lieu, comme aujourd'hui ou l'on produit des objets et non une architecture 

répondant au contexte. Il est donc important de noter qu'à Toulouse, l'identité de la ville est une 

question qui est présente depuis longtemps et que cela va permette à de nombreux architectes 

toulousains de résister à la tendance de la décontextualisation. Malgré cette passion pour leur ville ce 

sont "les architectes parisiens qui comprennent en premier l'intérêt de la contextualisation dans les 

concours"33. Ce sont les premiers à utiliser le régionalisme critique pour répondre à une demande. Suite 

à cela, une production d'un certai
l'esprit du lieu et donc à mettre en place les principes du régionalisme critique.

 Certains architectes toulousains revendiquaient et revendiquent appartenir à ce dogme, pour 

souhaite utiliser les matériaux locaux en alliance avec les techniques moderne de mise en œuvre qu'il 

sur lequel il vient s'implanter, il réinterprète aussi des éléments de l'architecture local tout en utilisant 

KAHN ce qu'il l'a marqué et l'a poussé à reproduire certains éléments de conception dans ces projets, 

comme dans le projet de l'hôtel de régions cité en amont, avec l'utilisation de la brique pour ancrer son 

projet dans le tissu local.

 L'agence GGR revendique aussi leur appartenance à ce dogme qui est le régionalisme critique. 

Leur première réalisation dans la commune de Castelnau-Montratier en 1984 en est un exemple très 

rural de la petite commune participe au paysage urbain, en venant s'implanter en bout d'alignement 

33 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
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d'un mail. Elle est aussi "en analogie avec les halles traditionnelles régionales, un grand ensemble 

à quatre pentes couvre l'ensemble"34

une architecture inscrite dans son temps. Une recherche typologique locale a donc été réalisée pour 

critique.

 Dans ces années, une autre agence est aussi très présente sur le territoire local, c'est l'agence 

LARROUY, E. FOUQUET, J. PAINVIN, C. RIGOUX, Y. ROUGE et H. SICRE) ont alors une volonté de créer 

du régionalisme critique proposé par K. FRAMPTON. Ils sont aussi à la recherche d'une "architecture 

moderne au sens renouvelé du terme, pas néo ni de post, un balayage radical sur les modes". Ici 

 De nombreux architectes ont travaillés sur l'ancrage de leur projet dans le territoire toulousain 

comme le travail réaliser par R. VENTURI sur l'hôtel du département à Toulouse, en. Ou encore le travail 

de J-P. CORDIER autour de la brique qui est l'une des caractéristique du territoire. Il cherche à donner 

à ce matériau "une nouvelle vérité"35 aussi bien d'un point de vue structurel, que de celui du parement. 

de sa recherche.

 

35 Guide de l'architecture du XX ème siècle en Midi-Toulousain
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 I. B. b - Production de Michel GALAVIELLE 

toulousaine. Il a aussi participé avec J.-P. ESTRAMPES à la revue Dialogue d'architecture, où il a pu 

exprimer qu'il apportait une grande importance au lieu dans ses projets. Il a pu aussi décrypter le 

à l'époque de sa construction, maintenant, il a été reconverti en CMS ( Communauté Municipale de 

architecturale qu'urbaine de la ville de Toulouse.

est respecté, la logique de cour intérieure est aussi mise au cœur du projet, nous ne pouvons donc pas 

distinguer l'intervention des années 1970 du tissu historique. On constate donc que M. GALAVIELLE 

respecte l'histoire du lieu.

"modèles morpho-typo toulousains"36 . Pour cela, il commence par réinterpréter  la tour caractéristique 

verticales qui se trouvent à l'intérieur en revanche il réinterprète sa géométrie. M. GALAVIELLE garde la 

tour d'origine permettait de signaler les hôtels dans la ville. En revanche la tour était généralement dans 

lui, il a "retourné l'hôtel particulier"37 pour en donner une autre lecture tout en gardant les symboles 

a la "réinterprétation de certains éléments pour les glisser dans le propos d'ensemble"38. En plus de ce 

des exemples marquant dans son travail. 

traditionnel de Toulouse qui est la brique, avec le béton qui est le matériau moderne. Par cette 

36 Michel GALAVIELLE, les architectes toulousains et le Mirail : débat, AMC n°45 de 1978
37 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
38 FRAMPTON K., «Régionalisme critique: architecture moderne et identité culturelle». Dans, Architecture Moderne: Une 
Histoire Critique . Londres; Thames et Hudson., 1985, p.314-327
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FIGURE 10 / Photo de la cinéathèque de Balma de Michel GALAVIELLE

FIGURE 11 / Photo de l’ 

FIGURE 12 / Photo de l’holtel Victor Hugo de Michel GALAVIELLE
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dans l'époque dans laquelle il est construit. Ce travail sur les matériaux est très important dans son 

travail, mais ce qui est le plus important pour lui, c'est la "muralité"39

de la brique est donc pour lui un moyen de répondre à cette histoire urbaine du lieu. Le béton est 

toulousaine.

du béton peint avec les percement possédant des encadrements en brique ou juste avoir un mur de 

"marquer son appartenance à la tendance moderne"40. Ecriture que l'on ne retrouvera plus sur ces 

toutes les bases de son architecture. C'est pour cela qu'il est intéressant de l'étudier et de regarder sur 

dialoguant avec son environnement.

lorsqu'il construit la mairie de Saint Cyprien à la place des anciennes douches publiques, il reconduit le 

aussi pour lui répondre à ce dogme comme avec le projet pour airbus à Ror, dans ce cas "l'utilisation de 
41 mais il permettra de positionner 

lycée hôtelier à Toulouse ou encore lorsqu'il dessine l'hôtel Victor Hugo en 1999. Cette approche du 

régionalisme critique viendra aussi accompagné la conception du collège Carbonne. Il reprend donc 

de matériaux renvoyant au sens des matériaux locaux. Il s'inspire aussi beaucoup des typologies de 

aussi son projet comme un ensemble avec le "déjà-là" et non comme un objet seul. Il met donc en 

pratique la théorie que K. FRAMPTON avait pu écrire dans ses livres. Maintenant nous allons regarder 

39 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
40 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
41 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
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II- L'atelier de Michel GALAVIELLE à l'Ecole d'Architecture de 
Toulouse

 

 II. A - Un atelier d'une grande longévité

 II. A. a - Un professeur praticien

de Toulouse. Deux ans plus tard soit en 1965, il est reçu au concours d'admission à l'Ecole Nationale 

Supérieure des Beaux-arts dans la section architecture. C'est à partir de ce moment là qu'il commença 

tant qu'architecte praticien. Suite à ces quatre années, il est diplômé en 1969, il devient donc Architecte 

enseignera donc à l'unité pédagogique d'Architecture de Toulouse à partir e 1970. Cette élection est due 

près à comment l'architecture est transmise aux étudiants qui souhaitent devenir architectes. C'est pour 
42, il a proposé un nouveau programme 

pour les études d'architecture. Celui-ci ne sera pas lu par le gouvernement mais cela montre qu'il était 

intéressé de près au monde de l'enseignement en parallèle de celui de la pratique architecturale.

2007. Durant ces 37 années passées à enseigner, il n'a jamais cessé d'exercer son métier, car il voulait 

pouvoir enseigner au mieux l'exercice du projet avec les réalités du métier en perspective et ne pas 
43. Durant ses années d'enseignement, il n'a 

enseigné que le projet, en revanche il a enseigné à tous les niveaux car il souhaitait pouvoir apprendre 

les bases nécessaires à chaque niveau. C'est pour cela, qu'il a commencé en tant que responsable du 

du Conseil d'Administration de l'Ecole d'Architecture de Toulouse.

deux ans après son diplôme, il est nommé au poste d'Architecte subdivisionnaire de la ville de Toulouse. 

Un an seulement après avoir été nommé à ce poste, il devient l'architecte principal de la ville de Toulouse 

lorsqu'on lui demande.

42 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
43 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
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 II. A. b - Un atelier avec  ses propres règles

 

quatrième et cinquième années au sein d'un même atelier. Il pouvait ainsi travailler en diagonal et 

dernières années.

 Son atelier rencontrait un tel succès auprès des étudiants, il organisait un concours d'entrée 

n'est en revanche pas lisible par les statiques au niveau des diplômes car il a encadré seulement 75 

ne les trouvait pas pertinents. Donc malgré l'attraction de son atelier dans les années précédentes peu 

classe dans l'atelier en y restant deux, trois ou encore quatre années avec l'année du diplôme comme 

A. SASSUS ou V. JOFFRE par exemple, qui sont devenues architectes praticiennes et enseignantes à 

l'Ecole d'Architecture de Toulouse par la suite.

44

une trace de la correction car il pensait que l'architecture pouvait être décrite avec des mots mais 

elle devait être impérativement dessinée. C'est donc pour cela que dans toutes les corrections de 

projets, il dessinait sur les documents graphiques que les étudiants avaient pu produire pour la séance 

hebdomadaire.

 45, c'est pour cela qu'il 

acceptait les étudiants avec leur propre tendance. Il les corrigeait avec celle-ci mais cela ne l'empêchait 

projets dans son atelier contrairement à certains qui était ancrés dans une tendance et qui ne pouvaient 

devenir l'architecte qu'il souhaitait être.

44  Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018

45  Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
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FIGURE 13 / Photo analogue à l’exercice de Michel GALAVIELLE
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 II. A. c - Un rythme d'atelier crée pour l'apprentissage

 

l'atelier dans tous les temps et pour tous les niveaux que M. Galavielle a pu avoir dans son atelier. 

 L'atelier se déroulait alors en trois grands temps au cours de la journée qui se succédaient pour 

systématiquement tous les ans, c'est celui de "l'unique, du singulier et du pluriel"46. Cette notion était 

communiquer et prendre en compte le pluriel qui l'entoure, et ce n'est pas par ce que le singulier est 

cher, il montrait tout d'abord une photo avec " une gueule de chevreuil au milieu d'un champs de blé 

"47

48. Il recommençait par poser la même question que pour 

la première photo, et il se rendait compte que son explication était assimilée car en plus de voir cet 

arbre unique, les étudiants percevaient aussi le champ labouré. En réalisant cet exercice, il arrivait donc 

correspondrait à leur architecture. Cette notion de contexte était très importante dans la phase projet 

pour M. GALAVIELLE, les étudiants réalisaient donc des études de site très pointues et il insistait sur 

l'importance de l'histoire aussi. En plus de cette question, il donnait des cours sur les proportions, les 

salles, le vocabulaire, qu'ils considéraient comme les bases de l'architecture.

 "Des ateliers d'échanges"49 étaient aussi organisés pour échanger sur les concepts 

50

GALAVIELLE avait l'habitude de se mettre en scène pour parler au "nom de l'architecture", pour que 

critique. Il donnait par exemple l'exemple de la Maison du Fash de Terragni, il citait aussi BOTTA, 

46 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
47 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
48 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
49 Entretien Anne SASSUS en date du 16 mars 2018
50 Entretien Stéphane GRUET en date du 30 mars 2018

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E TOULO
USE 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



53

étudiants avaient pu réaliser une semaine sur l'autre. Deux types de corrections se succédaient dans 

correction, il jugeait  seulement le raisonnement et la mise en place de ce raisonnement en projet. Il 

oubliait ses convictions architecturales, car il pensait que chacun pouvait avoir les siennes à partir du 

objective réalisée, il n'hésitait pas à donner son avis propre qui découlait de ses convictions propres, il 

est possible de voir cette double correction dans les mémoires de TPFE, comme dans le TPFE "Processus 

de projet"51, où l'on constate que les étudiants ont un bon raisonnement avec les bons arguments mais 

En plus de sa correction, cela lui arrivait de demander à un étudiant d'en corriger un autre. Sachant 

qu'il avait des étudiants qui n'avaient pas les mêmes convictions architecturales, certains classiques 

d'autres modernes, il leur apprenait à ne pas juger l'étudiant architecte mais l'architecture qu'il avait 

produit en se basant sur l'argumentation du projet. Cet exercice permettait aux étudiants d'utiliser le 

 Des sorties en extérieur venaient aussi ponctuer l'apprentissage des étudiants car il y a certaines 

explications ou concepts qui ne pouvaient être compris qu'en les "vivant pour de vrai". Il réalisait 

cette sortie pour travailler sur deux notions très importantes, celle de l'expérience d'un lieu qui va 

de concert avec le ressenti d'un lieu, et comment était perçu l'espace dans lequel les étudiants se 

52

la cathédrale Saint-Etienne, pour sa hauteur. En emmenant ses étudiants au milieu de cette ambiance, 

Tout d'abord le ressenti que l'on a dans un lieu, ici il se croyait dans une cathédrale alors qu'il était à 

l'extérieur dans un espace, seul ce grand espace donnait la sensation d'être au cœur d'une cathédrale. 

 Toute cette organisation, permettait à M. GALAVIELLE de distiller tous ses messages et de 

c'est pour cela qu'il réalisait cet exercice.

51 BIDEGAN A., DELANNOY C., PHILLIPE F., Processus de projet, 1984, EA23 23/84/0676
52 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
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II.B - Etude chronologique des TPFE de l'atelier Michel GALAVIELLE 
de 1980 à 1990

 Après avoir regardé l'enseignement dans l'atelier de M. GALAVIELLE, il semble intéressant de 

voir la manière dont les étudiants pouvaient recevoir cet enseignement de manière très concrète, à 

 II. B. a - Qu'est ce qu'un TPFE ?

 

 Avant d'analyser et de décortiquer les TPFE, il est important de préciser les termes de cet 

exercice académique amenant à l'obtention au diplôme d'Architecte. L'exercice du TPFE, est le dernier 

exercice de projet avant de rentrer dans la vie active, cet exercice s'est déroulé de 1970 à 2006. En 

aborder l'architecture. Il était réalisé seul ou en binôme selon le projet choisi, si les étudiants sont en 

corriger individuellement . Pour les TPFE de l'atelier de M. GALAVIELLE le choix du sujet était libre pour 

permettait de comprendre comment le projet avait pu évoluer au cours de l'année de recherche mais 

surtout de voir sur quelle base théorique, les étudiants s'étaient appuyés.  La deuxième partie de celui-

ci permettait de se consacrer au projet avec notamment tous les documents graphiques nécessaires 

pour le communiquer. Ces éléments me permettront de comprendre le rapport à la topographie des 

 La plupart des étudiants de l'atelier de M. Galavielle ont pris cet atelier après avoir passé une 

plupart du temps les élèves connaissaient les idées de M. Galavielle et cela leur permettait donc d'aller 

dans le même sens dans les projets présentés. 
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 II. B. b - Les TPFE sélectionnés

 
de M. GALAVIELLE. Tout d'abord une approche des 75 TPFE produits dans l'atelier a été nécessaire 

réduisant la sélection des TPFE à une période de 10 années et à 32 TPFE. Cette période temporelle 
53, et de K. FRAMPTON 

en 198354 et 198555 sur la Régionalisme critique. Parmi ces 32 TPFE, seuls six ont été étudiés en 

mémoire accompagnant le projet que dans les pièces graphiques. Une analyse objective de ces TPFE 

est présente dans la suite du développement. Cette première analyse permet de comprendre la nature 

des projets étudiés mais aussi de comprendre le territoire dans lequel l'étudiant vient s'implanter, mais 

aussi de comprendre sa démarche de projet. Cette première analyse s'appuiera sur les mémoires écrits 

et sur les documents graphiques collectés.

 1 - Un projet en respect de son contexte pour la ville de PAU 

 Le travail de BIDEGAN A., DELANNOY C., de PHILLIPE  F., "Processus de projet" a été réalisé 

sous la direction de M. GALAVIELLE en 1984.  Ce TPFE traite d'un souhait de la ville de PAU. Le choix 

aidera à avoir un projet réaliste.

 Le TPFE "Processus de projet" est  donc un projet de construction d'un ilot dans la ville de 

Pau mais aussi un travail sur tout le déroulement de la pensée pour arriver au résultat présenté lors du 

diplôme. Ce travail a été réalisé par trois étudiants, ce qui est rare pour un travail de TPFE, puisque 

GALAVIELLE les a poussé à aller jusqu'au bout de leur démarche pour trouver le programme le plus 

juste pour la parcelle, avec une discussion intense avec la mairie. C'est pour cela que le programme 

développé par les étudiants est un programme mixte issu de longues discussions avec M. GALAVIELLE 

et l'adjoint au maire de la ville de Pau. Le programme du projet associe donc un hôtel, un équipement 

public ainsi que des logements HLM et résidentiels. Tous ces programmes sont situés sur le même site. 

 Ce site est situé en marge de la ville de Pau et est un peu enclavé par rapport au tissu existant, 

d'une part par sa situation en bordure de ville, par sa topographie et son enclavement entre deux axes, 

le canal et l'avenue de la gare, c'est un entre deux. Tout autant de contraintes que les étudiants ont su 

54 FRAMPTON K., Vers un régionalisme critique: six points pour une architecture de résistance. Dans, Foster, H. (ed). Culture 
postmoderne. Londres; PlutoPress., 1983, p.16-30
55 FRAMPTON K., «Régionalisme critique: architecture moderne et identité culturelle». Dans, Architecture Moderne: Une 
Histoire Critique . Londres; Thames et Hudson., 1985, p.314-327
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 FIGURE 17 / Axonométrie du projet Processus de projet
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un seul et unique ilot, alors qu'il y avait l'espace pour en créer plusieurs. En créant un seul ilot, cela 

l'avenue de la gare se positionnent ainsi et viennent recréer dans le même temps une typologie de 

place est perçue comme un parcours architectural guidant l'usager ver les jardins du Roy. La passerelle 

qui permet de lier l'ilot au boulevard, permet de créer une surprise sur le parcours. Les Bureaux et 

de dynamiser le plan de masse.

blocs, deux bloc aux extrémités et une barre au centre ce qui permet ainsi de traiter les extrémités de 

et rampe. La rampe étant née à la rencontre de l'axe de composition en diagonale et la passerelle au 

sont remplis par les loggias.  La liaison entre le premier bloc et la barre est aussi caractérisant pour la 

ce qui créee une passerelle sous laquelle les usagers peuvent passer pour entrer dans la partie plus 

2 - Un projet moderne respectant son contexte

logements sur Toulouse. L’analyse réalisée sur ce TPFE a pu être complété par l'entretien mené avec S. 

GRUET.

se situe à Toulouse et est actuellement construit.

 Le projet se dispose en retrait sur la rue selon un angle arbitraire. En adoptant ce système, la 

ce qui leu permet de préserver la mémoire du lieu.
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 FIGURE 20 / Plan directeur de la ville du projet Esquisse d’une ville
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entre les deux ailes du projet, ce qui permet de dynamiser le plan. La place centrale permet de relier les 

 Le problème automobile est présent pour ce type d'opération, ainsi la voirie est autour de la 

continuer dans cet esprit de traversée. Les entrées sont disposées de manière à être traversantes pour 

dans le projet. Ces entrées sont en grand nombre pour pouvoir privatiser les entrées des cellules, ce qui 

pente du terrain existant pour créer la liaison évoquée plus tôt. 

l'appartement est divisé en deux, la partie nuit au Nord alors que la partie jour se situe au Sud. Ce 

contredire la longueur du projet. Ces percements vont de concert avec les décrochés entre chaque bloc 

d'habitations marquant les entrées qu'elles soient piétonnes ou automobiles.

plus traditionnelle du tissu urbain de Toulouse, en reprenant les superpositions des immeubles de 

rapports toulousains.

3 - Un projet en vue de construire une réponse à son territoire d'implantation

 F. GERBAL, P. MOUILHERAT, ont réalisé sous la direction de M. GALAVIELLE, "Esquisse d'une 

ville", en 1985, qui est un TPFE traitant de la création d'une ville dans le territoire autour de Toulouse.

  La nouvelle ville vient prendre place sur une ligne de crête orientée au sud-est, avec une vue 

l'est et les Pyrénées au sud. Le terrain est remarquablement plat et homogène, de nombreuses sources 

coulent en son pied, et une végétation dense peuple  sa pente notamment avec beaucoup de chênes 

 La proposition de tracé pour leur projet vient d'une alliance entre la structure des nouvelles villes 

médiévales orthogonales comme les bastides et celui de l'antiquité qui est un "tracé hippodamique"56. 

rues principales ne sera dans l'axe direct d'un des vents dominants, et deuxièmement un ensoleillement 

longueur lors des équinoxes"57. Ce tracé leur permet de s'implanter dans le territoire avec l'image de la 

56  GERBAL F., MOUILHERAT P., Esquisse d'une ville, 1985, EA23 23/85/0756 
57 GERBAL F., MOUILHERAT P., Esquisse d'une ville, 1985, EA23 23/85/0756
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il respecte les traditions locales. 

 La ville possède des limites naturelles marquées. Au sud, on retrouve le coteau et son belvédère, 

de soutènement donnant à celle-ci une limite soit ils enjambent les socles en s'appuyant sur la crête, 

  Dans leur ville, deux types de maisons viennent prendre place, l'habitation urbaine à un 

ou deux étages et la toulousaine qui est une maison mitoyenne mais qui doit être réinterprétée car 

l'une des solutions retenues pour l'implantation des habitations. Ces toulousaines sont alors reculer 

de l'alignement de la rue et viennent libérer un espace devant celle-ci pour y implanter un garage. 

4 - Les lignes fortes du paysage dans un projet

études pour aboutir en 1989 sous la direction de M. GALAVIELLE. Le projet et notamment le mémoire 

le projet doit se baser sur le régionalisme critique, il évoque donc les points sur lesquels il devra porter 

attention dans son projet de base nautique en centre de ville de Toulouse.

 De plus c'est le seul TPFE qui possède un nombre considérable de croquis réalisés  pour étudier 

 Ce projet est un projet d'équipement public qui accueille un siège social du club nautique, un 

club de voile avec une vingtaine de bateaux et un complexe hôtel restaurant. Le site choisi pour réaliser 

le projet, est un site qui a de l'intérêt car il est dans le prolongement de l'aménagement des berges qui 

a été réalisé quelques années auparavant. Et relira deux lieux de sports et de détente déjà existants à 

et donc à créer des échanges entre les locaux.

Saint-Michel, dernière œuvre de l'ingénieur FREYSSINET, et du cours Dillon, deux époques et deux 

permet à celui-ci de s'inscrire autant dans le passé que dans le présent. En plus de son histoire, ce site 

brique. L'implantation de cette base de loisirs au cœur du centre historique de Toulouse entre le cours 

Dillon et le pont Saint Michel, permet aussi de mixer les activités entre résidence, travail et loisirs.
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 FIGURE 24 / Esquisse du projet de Base nautique sur la Garonne
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celle de la place, ceux des cours, celle de la Praire des Filtres et les ponts. Il sert à marquer la transition, 

le seuil entre deux parties de la ville, occupée par les boulevards, et ouvrira ainsi sur l'Avenue de Muret 

5- Un projet guide pour réformer la ville

 V. JOFFRE  a passé trois années auprès de M. GALAVIELLE avec qui elle réalisa son TPFE en 

58

 Elle cite ROSSI ou encore GRASSI pour leur travail qui permet de renouer avec la ville ancienne 

de ne pas rentrer dans le mimétisme, et donc elle essaiera au cours de son projet de ne pas tomber 

dans le mimétisme du territoire existant. Elle explique néanmoins qu'il est important de conserver 

l'idée de la structure de la ville passée tout en poursuivant les acquis incontournables du mouvement 

moderne concernant les modes de constructions comme le travail des volumes, l'espace, l'air pur et 

l'éclairement. Elle conclue cette première partie théorique sur la ville avec trois conseils pour pouvoir 

réaliser une ville de demain, critique de l'art autonome , retour à une conception retrouvant la mémoire 

du lieu et relancer des concours ouverts au public pour récréer un débat.

 Après avoir réalisé ce travail critique dans son TPFE sur la ville d'aujourd'hui tout en donnant 

des axes de travail pour réaliser la ville de demain. Elle a décidé de mettre en œuvre ses conseils pour 

réaliser un projet urbain dans une ville qu'elle a choisi car les élus se posent la question de son extension 

et d'une autre part car elle connait très bien le territoire ce qui lui permettra de mieux le respecter et de 

d'une salle de spectacle pour répondre aux attentes de sa population. Dans un premier temps, elle 

locaux. La bonne connaissance du territoire, qu'elle peut avoir l'aidera dans son choix.
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 FIGURE 25 / Plan de masse de la cité des arts

 FIGURE 26 / Façade sur la rue de la cité des arts

 FIGURE 27 / Façade dans la cours de la cité des arts

 FIGURE 27 / Façade depuis la Garonne de la cité des arts
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6 - Un programme international pour faire vivre le territoire local

provenant de son entretien ont enrichi l'analyse de son travail. Elle a ainsi réalisé sous la direction de 

internationale des arts. A. SASSUS est devenue enseignante à l'école d'architecture de Toulouse par la 

suite. 

international, le site du port viguerie est en revanche venu de la sensibilité de l'élève et est donc une 

chose très importante dans le projet.

 Le projet du TPFE est une cité internationale des arts. C'est plus précisément un ensemble de 

ville. Cette cité sera l'occasion de rassembler tous les jeunes artistes à Toulouse. Ce programme se 

distingue en deux parties celle des logements avec des ateliers logements ou juste des chambres et un 

résume pas seulement à la capitale.

des abattoirs qui deviendra un centre d'art moderne. En plus de cette proximité, le site apporte un 

volumes.

 Le statut de la cité internationale des arts ne permet pas de venir s'adosser à la digue, c'est ainsi 

la voiture est importante, mais surtout pour donner des vues au dessus de la digue car elle s'élève à 5m 

au niveau du port. Cette disposition vient rythmer la rue tout en y disposant des ateliers de musique.

Le soubassement est quant à lui marqué par une utilisation nouvelle de la brique.
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 II. B. c - Création et utilisation des outils d'observation

 Cette première approche du régionalisme critique à travers les théories écrites, mais aussi 

TPFE sélectionnés. Cette grille de lecture est composée en sept critères, elle est disponible en annexe. 

était important de les regarder séparément pour pouvoir ensuite mieux comprendre sur quel(s) point(s) 

du régionalisme critique, les auteurs des TPFE ont pu insister.

dans les TPFE. Dans un premier temps le rapport au contexte sera observé. Dans cet axe de lecture 

du projet, il sera donc regardé la manière dont l'étudiant a pu se saisir de l'environnement qui entoure 

s'est appuyé sur des éléments de la ville existante et d'autre part de comprendre s'il respecte l'esprit 

du lieu, en analysant bien la topographie, le climat par exemple.

l'étudiant a étudié l'histoire du lieu cela me permettra de comprendre si dans l'atelier de M. GALAVIELLE 

cela était important car on a pu voir que dans ses constructions, la question de l'histoire était importante.

lient l'espace intérieur avec l'espace extérieur. Cette question de l'image sera donc une étude des 

K. FRAMPTON explique clairement que c'est l'un des critères du régionalisme critique. Cet axe vise 

 La gestion des espaces est aussi très importante, notamment les espaces intérieurs au projet 

mais aussi extérieur. Cet aspect du projet est important à regarder car c'est une caractéristique du 

territoire toulousain et que la plupart des projets se situent à Toulouse, il était important de l'intégrer 

dans la grille de lecture.

 Le sixième point sur la matérialité, est très important à regarder et analyser dans les TPFE car il 

permet de voir si des matériaux locaux ont été utilisés ou encore si ces matériaux ont été mis en œuvre 

 Dans le dernier axe sur le discours sur le régionalisme critique, il était important de regarder si 

restitution des travaux d'étudiants, ce qui voudrait dire que dans sa pédagogie une part importante au 

régionalisme critique serait accordée.
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III - Le régionalisme critique au cœur d'une pédagogie

 Le régionalisme critique est comme on a pu le voir présent dans le travail de M. GALAVIELLE 

dans toutes les strates de sa carrière. Il est convaincu qu’une architecture respectueuse du lieu et du 

idées sur l'architecture à ses étudiants. C'est pour cela que l'on peut observer au cœur des TPFE 

produits dans son atelier de nombreuses relations avec le dogme qui l'animait.

 III. A "Tendre la main vers le déjà là" 

 Le rapport au contexte et à son passé est une chose très importante dans le régionalisme 

les éléments qui les entourent. M. GALAVIELLE appelle cela " tendre la main vers le déjà là"59. Durant 

lieu et du programme qu'ils souhaitaient réaliser.

 III. A. a - Un dialogue avec le contexte très important

 Tous les projets analysés prennent en compte le contexte dans lequel ils viennent s'implanter. 

l'existant. Tout d'abord, les étudiants pouvaient s'appuyer sur les éléments naturels du site, comme 

la lumière, la topographie, l'hydrographie. Le projet de A. BIDEGAN, C. DELANNOY, et F. PHILLIPE, 

de celui-ci, une rupture existait avec le tissu urbain. Leur enjeu était de trouver comment le terrain 

pouvait entrer dans la ville. Pour cela une attention au contexte a été portée pour comprendre 

caractéristique de leur prise en compte du contexte, notamment de sa topographie en venant relier la 

ville et le terrain par une passerelle. Dans le même registre, S. GRUET et M. ROUSILLE, dans "Habitat 
60

pente. Le projet prend aussi en compte l'orientation de la parcelle, c'est ainsi que les cellules  se voient 

attribuer toutes les pièces de vie au sud et les pièces de nuit au nord. Ce choix est réalisé en adéquation 

avec l'orientation du projet. Ce TPFE travaille donc très bien avec toutes les composantes du site, 

59 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
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 FIGURE 30 / Recherche de lignes fortes dans le paysages par le croquis pour le porjet de Base nautique

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E TOULO
USE 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



73

que ce soit aussi bien d'un point de vue topographique, que climatique. Les projets urbains n'étaient 

création d’une nouvelle ville, qui prend en compte les éléments naturels. "Esquisse d'une ville" de F. 

GERBAL et P. MOUILHERAT, en est l'exemple. Le projet privilégie une vue sur le paysage  pour que 

 Les étudiants mettaient aussi en place un dialogue avec l'existant par l’implantation en plan 

du site comme le mur du quai de la Garonne, mais aussi sur la structure d'un ilot existant du tissu urbain, 

pour implanter leur projet. Le TPFE de P. MARCOUYRE, Projet de Base Nautique est un exemple qui 

dans l'architecture moderne, le contexte a trop souvent été mis de côté et donc aucun dialogue ne peut 

exister entre le déjà là et la nouvelle partie du tissu urbain que l'on vient créer avec l'architecture qu'il 

qui s'y dégage. Mais surtout le projet s'appuie sur les lignes directrices du site comme nous pouvons le 

permet surtout un dialogue direct avec le tissu urbain proche.

 La question du rapport au volume existant était aussi pris en compte par les étudiants. Il 

de parcelles.   

il "tend la main au déjà"61 de nombreuses manières. Le projet s'implante au cœur du quartier Saint 

Cyprien sur le port viguerie à Toulouse. Ce site est marqué par deux éléments  majeurs. Le premier est 

la digue qui vient séparer les quais de la Garonne et la ville pour lutter contre les crues. Cette digue 

créée pour donner de l'intimité aux usagers de la cité alors que les espaces publics aux abords de la 

cité donnent aussi à créer des places. Il existe donc deux types d'espaces extérieurs, l'un privé l'autre 

public, qui est une caractéristique du tissu toulousain. En plus de son dessin de projet, elle évoque 

62

61 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
62  SASSUS A., Une cité internationale des arts, 1990, EA23 23/90/1149
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FIGURE 31 /Deux axes structurants issus de l’histoire du lieu pour le projet Processus de projet

FIGURE 32 /Recherche historique autour de la place Fer à Cheval à Toulouse dictant des choix architecturaux pour le projet Base 

nautique
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 On peut donc en conclure que tous les TPFE analysés de l'atelier portent une attention au 

de cumuler les intentions portées au site pour dialoguer avec le déjà-là. Les étudiants se servent aussi 

bien des éléments naturels, des tissus urbains que des volumétries des contextes pour dialoguer avec 

ceux-ci. Cette notion du déjà là est enseignée par Michel Galavielle. Les étudiants s’en saisissent 

projet, qui est une notion très importante dans le régionalisme critique.

 III. A. b - Traces du temps qui passe présentes dans les projets

 L'analyse des TPFE de l'atelier ont permis de mettre en avant un attachement aux traces du 

l'exploiter ou non dans leur projet. Cette histoire du lieu n'est pas retranscrite de la même manière 

le mémoire, tant dis que certains utilisent cette histoire pour en créer des axes de compositions sans en 

écrire un seul mot dans le mémoire. Il est en revanche possible de retrouver le couple carte historique 

et axe de composition dans le mémoire.

  Il y a donc tout d'abord des étudiants qui se servent de cette histoire pour tirer les axes majeurs 

de leur projet. Le projet de A. BIDEGAN, C. DELANNOY, et F. PHILLIPE , en est un exemple. Dans 

leur projet "Processus de projet"63, un grand travail de recherche historique a été mené  sur le site. 

étude a permis de comprendre comment le site s'est construit et sur quels éléments ils devaient se 

historique était donc déterminante dans leur projet puisqu'elle est venue accentuer les axes majeurs, 

amené à nous interroger sur l'insertion d'une architecture contemporaine dans un site historique."64, 

cette phrase tirée du mémoire de leur TPFE montre bien l'esprit avec lequel ils ont abordé la recherche 

historique et la conception de leur projet. P. MARCOUYRE dans son projet de base nautique sur la 

Garonne en est un deuxième exemple, ici contrairement au premier exemple les cartes historiques de 

servira des enseignements tirés de cette étude historique pour réaliser son projet. Notamment pour 

comprendre comment les gens ont pu se déplacer sur cette place au cours de son histoire. En analysant 

ces cheminements, il peut ainsi déterminer les meilleurs chemins qui pourront s'inscrire dans le temps. 

avait avant sur le lieu, mais aucune trace visible de ce passé n'était retranscrit dans le projet. Cette 

possibilité était d'ailleurs la plus répandue car dans de nombreux TPFE, ils expliquent avoir réalisé cette 

63 BIDEGAN A., DELANNOY C., PHILLIPE F., Processus de projet, 1984, EA23 23/84/0676
64 BIDEGAN A., DELANNOY C., PHILLIPE F., Processus de projet, 1984, EA23 23/84/0676
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 Au travers l'étude de ses TPFE, on remarque donc la redondance de la prise en compte de 

d'où vient le site pour pouvoir s'y implanter correctement et donc aussi bien prendre en compte le 

temps passé mais aussi inscrire le site dans le temps du projet. Cette prise en compte de l'histoire 

envie de l'architecte.
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 III. B - L'utilisation des matériaux locaux

 L'utilisation des ressources locales est importante dans le régionalisme critique comme nous 

régionalisme critique pour K. FRAMPTON, et il n'était pas une priorité dans la pédagogie de l'atelier de 

M. GALAVIELLE. Cette question était en revanche traitée, avec la notion de dialogue avec le contexte.

 III. B. a - L'utilisation de la brique sous différentes formes

 Dans deux des TPFE étudiés, le matériau local qu'est la brique est mis en avant. Pour cela, 

P. MARCOUYRE dans son projet de base nautique65

s'implanter, celui de Toulouse. Dans ce travail, le matériau local sera donc "utilisé dans tous ses états"66. 

Nous avons en revanche aucune indication plus précise. Alors que pour la deuxième école, la brique 

est le matériau principal mais il est associé avec de nouveaux matériaux comme la bois par exemple. A. 
SASSUS, dans son travail sur le port de Saint Cyprien, en est un exemple. Deux matériaux sont 

bois est alors le second matériau utilisé dans cette cité, celui-ci vise à réinterpréter les encadrements 

traditionnellement réalisés en brique.

brique par exemple, ou les réinterprétations peuvent aller plus loin. Les TPFE n’ont pas semble-t-il 

pas su répondre à cette question. Il est malgré tout possible d'utiliser des matériaux étrangers pour 

exprimer le sens initial mais cela créé alors une rupture avec le tissu urbain avoisinant.

 III. B. b - Les matériaux modernes rattachés au territoire local

 Après avoir expliqué que pour deux des étudiants, le matériau local étant important, dans 

le reste du travail la brique ou le matériau local n'est pas au centre des préoccupations du projet. 

Les respects des coûts de construction ou encore l'image du matériau est plus importante comme 

65 MARCOUYRE P., Projet de base nautique sur la Garonne, 1989, EA23 23/89/1132
66 MARCOUYRE P., Projet de base nautique sur la Garonne, 1989, EA23 23/89/1132
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projet Processus de projet
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ne mettait pas l'accent sur cet aspect du projet dans ses corrections. Les dessins et axonométries 

sans aucune texture. Cela correspondait à leur vision de l'architecture qui  est moderne.  Cette absence 

d'indication des matériaux est surprenante mais pas totalement dénuée de sens puisqu'elle permet 

de montrer que le projet était dans une sorte d'abstraction des matériaux locaux comme a pu l'être le 

mouvement moderne qui coulait du béton dans n'importe quelle situation. M. GALLAVIELLE acceptait 

tous les courants architecturaux et prenait plaisir à dialoguer avec ce groupe car ils allaient jusqu'au 

bout de leurs pensées. Or ici la matérialité n'apportait rien à leur projet, cela n'a donc pas été discuté. 

Ce groupe est donc l'exemple type de la non utilisation de matériaux locaux malgré tout cela pouvait 

mise en œuvre de celui-ci. S. GRUET et M. ROUSILLE, avec leur projet d'habitation en sont l'exemple 

Tout d'abord nous retrouvons le béton ou bloc de parpaings qui constituent les parties porteuses des 

est aussi utilisé pour rappeler les matériaux traditionnels utilisés pour les charpentes, qui est l'une des 

caractéristiques marquantes du tissu toulousain.

régionalisme critique sont d'ailleurs les seuls à avoir traité la question dans sa totalité, ce qui corresponde 

au deux premiers exemples de la partie. En revanche, pour les TPFE qui traitent de projet urbain, ce point 

n'apparait pas, ce qui est compréhensible puisqu'il ne s'attardait pas à réaliser un projet d'architecture 

sein d'un même ilot ou tissu urbain.
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 III.C - Un projet de représentation ou d'expérience.

 Cette notion est très importante car elle  permet de voir si l'architecture a été pensée pour être 

une simple image d'une autre architecture ou d'un symbole. Dans ce cas-là, l'architecture ne permettrait 

sur ceux-ci. C’est un point essentiel relevé dans la théorie de K. FRAMPTON. Il est donc important de 

que dans sa pédagogie M. GALAVIELLE mettait l'accent sur ce point important du régionalisme critique. 

rapprocher d'un projet à un autre. Tout d'abord, les étudiants utilisaient un système de séquences pour 
67 est 

projet d'avoir trois séquences. Une première qui ouvre la personne sur un espace intérieur  à l'ilot 

complètement ouvert et libre. Cet axe vient alors rentrer en collision avec la passerelle qui relie l'intérieur 

caractéristique du site, le jardin du Roy. Cet enchainement montre que l'architecture a été pensée pour 

je vais pouvoir créer pour surprendre l'usager tout au long de son déplacement. Le projet sera aussi 

un projet qui se veut respectueux de l'ambiance du lieu, car le lieu était paisible et apprécié par les 

l'ambiance paisible. Le projet d'A. SASSUS est le troisième exemple de cette notion de séquence, pour 

grand geste dans le paysage urbain de Toulouse contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre avec 

pour être vécue et non pour être vue, elle veut donner à ses usagers une expérience du lieu unique. 

être vécu et non pour être l'image d'un idéal.

 Au travers de ces trois exemples, la notion d'image a aussi très souvent été utilisée. L'image 

emplie de sens. Comme on peut le voir les projets évoqués l'ont très bien compris, mais ce ne sont pas 

les seuls, tous les projets de TPFE de l'atelier de M. GALAVIELLE ne réalisaient pas une architecture 

d'image gratuite.

67 BIDEGAN A., DELANNOY C., PHILLIPE F., Processus de projet, 1984, EA23 23/84/0676
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 Pour conclure, quatre des six projets étudiés introduisent la notion d'expérience dans leur projet, 

vécue, c'est pour cela que dans tous les projets architecturaux étudiés nous retrouvons cet aspect du 

régionalisme critique. Ces quatre projets sont des projets d’architecture. Pour les projets urbains, cette 
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 FIGURE 38 / Ville antique  FIGURE 39 / Ville baroque  FIGURE 40 / La Bastide
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III. D- Un apport de référence locale et universelle important sur les différentes 
typologies

 III. D. a - La référence locale réinterprétée

d'une ville"68,  de F. GERBAL et P. MOUILHERAT, qui évoque les avantages de l'établissement d'un 

époque ils souhaitaient se rattacher pour construire leur ville et surtout sur quel modèle. Ils se sont 

rendu compte qu'ils avaient besoin d'un modèle de bastide et d'un plan antique pour pouvoir s'ancrer 

dans le territoire qu’ils avaient choisis. Ils ont écarté les plans de ville nouvelle moderne, tel que le Mirail, 

qui dans les années 1980 périclitait , pour se rattacher aux tracés plus anciens. Pour eux, "Adopter cette 

image c'est non seulement s'ancrer symboliquement et historiquement dans le territoire architectural 

mais trouver la garantie d'une échelle."69 En plus de trouver un dialogue avec le territoire proche du 

projet, cela leur permettait de construire leur projet avec le bon dimensionnement et non pas partir de 

partie du corpus étudié. 

 III. D. b - La référence universelle adaptée au tissu local

local est la plus répandue dans les projets de l'atelier de M. GALAVIELLE. Chaque groupe ou étudiant 

l'intégrer au sein dans leur conception. Le premier exemple est celui de A. BIDEGAN, C. DELANNOY, 

langage qui pouvait rappeler celui des barres HLM construites à l'époque moderne, c'était donc pour 

eux un langage universel qu'ils souhaitaient réutiliser.  Or ce langage communique directement avec 

un des principes importants du régionalisme critique. Dans le même esprit, l'opération de logements 

68 GERBAL F., MOUILHERAT P., Esquisse d'une ville, 1985, EA23 23/85/0756
69 GERBAL F., MOUILHERAT P., Esquisse d'une ville, 1985, EA23 23/85/0756
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70 en 1985, exploitent de nombreuses 

très répandue à l'époque, dont ils ont pu tirer de grands principes comme celui de la barre. A. SASSUS 

évoque une culture globale vient donc rencontrer la culture locale pour répondre au besoin du projet. 

elle permet aussi à la brique de son projet de reprendre de la masse, mais surtout de reprendre le 

enrichir le projet. L'exemple de cette manière de penser est présente dans le projet urbain de V. JOFFRE, 

juste là pour ancrer le projet dans son époque et dans une continuité temporelle. Cette réinterprétation 

se servira des innovations technologiques, comme les nouvelles manières de poser la brique, ou encore 

la mise en œuvre d'éléments béton, qui coïncident avec son temps et son contexte. Cela permettra de 

l'architecture.

intégrer à celui-ci. Cette manière de procéder renvoie au travail d'architectes toulousains comme GGR 

importante du régionalisme critique, celle du dialogue entre local et global. 
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III. E- Assimilation et retranscription d'un dogme transmis par le professeur

 III. E. a - Un discours clair sur le dogme

d'abord, il y a le projet de P. MARCOUYRE où le régionalisme critique est à la base de son projet. En 

sur les 7 éléments à prendre en compte que K. FRAMPTON a pu publier dans son ouvrage. Son discours 

complètement au dogme et explique que c'est de cette manière qu'il souhaite à partir de maintenant 

réaliser tous ses projets. Quant aux deux étudiantes qui en parlent clairement, elles évoquent plutôt 

JOFFRE exprime clairement le choix d'être critique par rapport à l'architecture qui est réalisé lorsqu'elle 

réalise son  TPFE en 1990. Elle est surtout critique par rapport à la manière dont la ville est construite et 

deuxième exemple est TPFE d'A. SASSUS qui tient un discours visant à produire une architecture de 

une solution à l'architecture pour retrouver une identité. Elle explique que pour elle "le régionalisme 

critique est la condition d'une possible et positive décentralisation."71. Elle entend par cela que le pays 

qu'est la France pourrait exister en dehors de Paris en utilisant les caractéristiques du territoire dans 

lequel les projets viennent s'implanter en l'occurrence ici celui de Toulouse. 

de ses étudiants, mais surtout que la moitié d'entre eux avaient conscience de ce qu'ils produisaient et 

surtout conscience de l'architecture qu'ils souhaitaient mettre en œuvre suite à leur diplôme.

 III. E. b - Un dogme assimilé  mais pas retranscrit

 Après avoir vu que la moitié des étudiants étaient conscients de leur appartenance à ce dogme, 

l'autre moitié ne le revendiquait pas du tout. En revanche il est intéressant de noter que dans chaque 

projet de la deuxième catégorie, de nombreuses notions du régionalisme critique étaient présentes. Il 

71 SASSUS A., Une cité internationale des arts, 1990, EA23 23/90/1149

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E TOULO
USE 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



93

y a tout d'abord les étudiants qui se revendiquent du mouvement moderne  tout en utilisant le 

régionalisme critique. L'exemple caractéristique de cette manière de penser est le projet de BIDEGAN 

revendiqué, dans leur mémoire de TPFE, le terme régionalisme critique n'apparait à aucun moment. 

moderne et donc n'appliquer que ses règles. Or leur projet possède toutes les caractéristiques d'un 

régionalisme critique. Ils écrivent même dans leur mémoire : "C'est actuellement la partie dans laquelle 

nous nous reconnaissons. Pour l'exprimer, nous devons répondre à quelques règles générales telles que 

cela, nous sommes non seulement modernes, mais aussi contextuels"72 Ils expliquent donc au travers 

de cette phrase qu'ils sont presque antimodernes. Un point important à noter est que le régionalisme 

pouvons exprimer qu'ils utilisent le mouvement moderne avec le dogme régionaliste critique que M. 

GALAVIELLE revendique. Le projet de GRUET S. et ROUSILLE M. est le second exemple de cette 

manière de voir l'architecture. Aucun discours sur le thème n'est apparu dans le mémoire, et cela s'est 

du promoteur. En revanche on peut constater, au travers de toutes les caractéristiques évoquées ci-

le territoire local. Ces exemples montrent donc une appartenance non revendiquée consciente pour les 

conscient de pouvoir appartenir au dogme du régionalisme critique, pourtant de nombreux éléments 

comme les projets architecturaux précédents peuvent apparentés le projet, "Esquisse d'une Ville", au 

dogme. Les éléments du régionalisme critique sont présents, or à aucun moment dans leurs discours, 

cette notion est présente. En revanche on sait qu'ils prennent en compte le contexte du projet, qu'ils 

et de sa mise en valeur avec le projet élaboré.

dogme celui du régionalisme critique, ceux-là y adhéraient quand même. Cette adhésion est plus ou 

moins consciente car pour la moitié des TPFE, les principes sont utilisés mais à  aucun moment, ils vont 

cette adhésion est conscientisée et est retranscrite très clairement dans leur discours. Cette moitié à 

JOFFRE qui en plus de l'utiliser dans son agence, le transmet dans son atelier auprès de ses étudiants, 

 

72  BIDEGAN A., DELANNOY C., PHILLIPE F., Processus de projet, 1984, EA23 23/84/0676
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Conclusion

 Pour répondre à la question posée dans ce document de nombreux éléments ont été abordés 

aussi bien théoriques sur le régionalisme critique que pratiques avec l'analyse de travaux réalisés 

dans l'atelier de M. GALAVIELLE. Cette mixité entre classique et moderne dynamisait l'atelier et 

permettait une émulation importante. En revanche, on constate que dans tous les TPFE étudiés, le 

acceptait tous les étudiants avec leurs propres opinions, un dogme tel que le régionalisme critique était 

du régionalisme critique, qui sont cités précédemment dans le développement, permettent à chaque 

tendance architecturale de se l'approprier. Les étudiants conservaient certaines notions, en écartaient 

d’autres. Ils ne les utilisaient pas de la même manière non plus selon leur ressenti, leur projet, ils 

développaient un esprit critique. Le régionalisme critique est adaptable à toutes les tendances et peut 

ainsi s’appliquer sur de nombreux projet. Il est possible aussi d’utiliser seulement certains principes 

comme celui de la contextualisation historique, qui était exigé par le projet. Les exercices pratiques 

Un travail exigeant était tout d'abord demandé aux étudiants sur le contexte naturel, sur le 

de l'utiliser de manière intelligente par la suite. Ce rapport au "déjà là"73 est la base du régionalisme 

critique, et il est le principal principe exigé dans la pédagogie de l'atelier. Tous le étudiants devaient 

avoir ce rapport intime avec le contexte, le "déjà là"74 comme pourrait si bien le dire M. GALAVIELLE.

qui permettait aux étudiants d’acquérir une culture aussi bien locale qu’universelle sur l’architecture. 

Ainsi les étudiants captent et pourront retenir les éléments illustrés de chaque projet mais surtout 

local du projet.

Il encourageait aussi ses étudiants à utiliser les techniques novatrices de leur époque pour 

perdu. L’apport de matériaux universels ou caractéristiques d’une autre culture locale était aussi mis à 

M. GALAVIELLE sur plusieurs années, leur permettait d'assimiler les messages sur un plus grand espace 

temps. Les étudiants étaient donc bercé dans un atelier rythmé par un dogme celui du régionalisme 

73 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
74 Entretien Michel GALAVIELLE en date du 8 juin 2018
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critique, ils étaient aussi au cœur de la pensée toulousaine visant à redonner au territoire local et à la 

que l'époque moderne a apporté, qui s'apparente à une culture globale. Ainsi les étudiants sortaient de 

ils s'implantent.

Le dogme régionalisme critique transmis dans l'atelier est le dogme le plus ouvert car sans une 

répétée et dénuée de sens.
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Annexe 1 liste TPFE de 1980-1990 :
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Annexe 2 Entretien Anne SASSUS:
Date d'entretien : 16 mars     Prénom : Anne SASSUS 

Lieu d'entretien : Cafétéria 

Enseignement 

 
Combien de temps avez vous suivi 
son enseignement? 

 
-Juste TPFE 
-ou avant 

Elle a suivi son enseignement pendant 3 ans. Elle le 
reprenait car il était exigeant mais passionné, il 
donnait envie d'apprendre car il souhaitait 
partager. 
On venait pour l'homme 

 
Pourquoi avez vous choisi cet 
atelier ? 

 
-son thème 
-le prof 
 

On venait pour l'homme qu'était GALA, pour ce qui 
est du thème nous étions assez libre et il nous 
accompagnait sur tous les sujets, la seule contrainte 
était de rester dans la région. Associé de son père 

 
Comment se passait l'atelier? 

 
-temps 
-référence 
 

Nous étions très peu, donc un dialogue permanant 
entre tous les élèves et M. GALAVIELLE était 
présent, il contait l'architecture 
Il donnait beaucoup de références, il parlait de 
BOTTA, CODERCH, DONATO 
Il parlait beaucoup de ses voyages dans le Tessin, 
en Espagne, pour illustrer ce qu'il voulait nous 
communiquer. 

 
Faisait il passer un message 
particulier auprès de ses élèves? 

 
-doctrine 
-libre de pensée 

Il nous influençait sur rien, mais il nous parlait de 
théoriciens tel que Kenneth FRAMPTON par 
exemple. 

Projet TPFE 

 
Quelle importance avez vous 
accordé au lieu? 

 
-topo 
-lumière 

Mon site est sur le port Viguerie j'ai donc pris en 
compte les risques d'inondation liés au site, mais 
aussi je me suis appuyé sur les éléments forts du 
site comme la digue. Vue sur la ville. 

Quelle importance avez porté au 
modernisme ? 

-matériaux 
-méthode 
constructive 

Les ouvertures sont de types méditerranéennes, 
petites et régulières. 

Quelle type de TPFE avez vous 
fait? 

-théorique 
-projectuel 
-réel 

Projectuel, il me semble que nous étions obligés de 
faire des projets et non pas qu'une recherche. 

Quelles caractéristiques de la 
région avez vous utilisées?  

-brique 
-pierre 
-toiture 

La brique est utilisée de différentes manières, elle 
permettait de s'insérer dans un tissu existant, le 
bois est aussi utilisé pour l'encadrement de mes 
fenêtres. 

Héritage 
Qu'avez vous retenu de ce que 
Michel Galavielle vous a enseigné? 

 La rigueur, la passion, travail du contexte de la 
réinterprétation 

Vous servez-vous de ce que vous 
avez appris dans votre pratique? 

 Oui, j'essaie de réutiliser ce que j'ai pu apprendre 
car j'adhérais à sa façon de penser. 

Faites vous passer son message?  Je ne peux pas faire passer son message car 
j'enseigne en 1ere année et il n'est pas intéressant 
de parler de tout cela encore 

Vous servez vous de cette doctrine 
dans votre atelier? 

 Il m'arrive de faire des interventions sur Kenneth 
FRAMPTON. 
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Annexe 3 Entretien Stéphane GRUET  :

Date d'entretien : 30 mars     Prénom : Stéphane GRUET 

Lieu d'entretien : Salle de cours 

Enseignement 

 
Combien de temps avez vous suivi 
son enseignement? 

 
-Juste TPFE 
-ou avant 

Il a suivi son cours durant sa dernière année 
d'école. Il a donc suivi son enseignement avec un 
seul but passer son TPFE. 

 
Pourquoi avez vous choisi cet 
atelier ? 

 
-son thème 
-le prof 
 

Il ne savait pas trop, il m'a dit que surement c'était 
pour le charisme du prof, car il était passionné et 
donc qu'il était passionnant. 

 
Comment se passait l'atelier? 

 
-temps 
-référence 
 

Il donnait beaucoup de références, il parlait de 
BOTTA, VENTURI 

 
Faisait il passer un message 
particulier auprès de ses élèves? 

 
-doctrine 
-libre de pensée 

Il état dans le "pratico sensible" et il aimait bien 
parler de la Tendensia, enfin tout cela est à 
minimiser car il ne se souvenait pas vraiment de ce 
qu'il avait vu. 

Projet TPFE 

 
Quelle importance avez vous 
accordé au lieu? 

 
-topo 
-lumière 

N'a pas su me répondre sur l'élément qu'il avait pu 
souligner dans son architecture. 
Extérieur peu d'importance un soin à la qualité 
intérieure était le principal 

Quelle importance avez porté au 
modernisme ? 

-matériaux 
-méthode 
constructive 

Le béton est très présent dans le projet car il fallait 
une réalisation rapide car le projet était à 
destination des promoteurs. 

Quelle type de TPFE avez vous 
fait? 

-théorique 
-projectuel 
-réel 

C'est un projet dont je ne suis pas très fier et que je 
cache souvent. 
Il a était réalisé dans le cadre d'une commande par 
un promoteur 

Quelles caractéristiques de la 
région avez vous utilisées?  

-brique 
-pierre 
-toiture 

J'ai pu utiliser la brique mais te dire pourquoi je ne 
sais plus 
La toiture double pente a été utilisée pour s'insérer 
dans le tissu urbain 

Héritage 
Qu'avez vous retenu de ce que 
Michel Galavielle vous a enseigné? 

 Rien 

Vous servez-vous de ce que vous 
avez appris dans votre pratique? 

 Pas du tout 

Faites vous passer son message?  Pas du tout 

Vous servez vous de cette doctrine 
dans votre atelier? 

 Pas du tout 
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Annexe 4 Grille d’entretien de Michel GALAVIELLE :

Date d'entretien :     Prénom :  

Lieu d'entretien :  

Enseignement 

 
Combien de temps avez 
vous enseigné? 

 
 

 

 
Pourquoi aviez vous décider 
d'enseigner ? 

 
  

 

 
Quelles matières enseignez 
vous? 

 
  

 

 
Aviez un message particulier 
à faire passer auprès de vos 
étudiants ? 

 
-doctrine 
-libre de 
pensée 

 

Encadrement TPFE 

 
Comment se passait 
l'encadrement des 
étudiants? 

 
Atelier, rendez 
vous 

 

Comment se faisait le choix 
du sujet? 

-commande 
-libre 
-mémoire 
 

 

Comment guidiez vous les 
étudiants? 

-théorique 
-projectuel 
-réel 

 

Poussiez vous les étudiants 
à regarder des références? 

Local 
Global 
 

. 

Comment appeliez vous 
votre atellier? 

  

Pratique professionnelle 
Quelles ont été vos activités 
professionnelles 

  

Quelle doctrine ou façon de 
penser a rythmé votre vie? 

  

Que pensez-vous du 
régionalisme critique? 

  

Servez vous de cette 
doctrine dans votre atelier? 
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 Entretien  de Michel Galavielle du 8 juin 2018 dans son appartement :

était
il n'existe pas de tendance c'est l'autobiographie qui prime au travers de tous ces concours, on cherche 

à se distinguer les uns des autres. Le lieu est donc devenu une abstraction. Le lieu c'est un territoire où 

construire mais aussi où se montrer pour les architectes. 

 - Les architectes qui voulaient construire à Toulouse ont  écrits des traités comme Urbain Vitry, 
où il disait qu'il y avait le vent d'autant, les matériaux locaux, ou tels matériaux pour construire, ça 

c'était l'époque d'avant. Maintenant qu'il y a marchandisation du monde, les problèmes ont largement 

architecturalement bien sur? Et donc est ce que l'on s'adresse à l'instant ou est ce que l'on s'adresse 

ailleurs mais je m'adresse toujours à l'époque actuelle. En soit, on s'adresse à la durée d'un lieu dans 

Certains architectes Parisiens se sont assimilés au régionalisme critique, la place du capitole, le nouveau 

enseignants de l'école d'archi.  En thermes,  pédagogique je n'ai jamais imposé la tendance à mes élèves. Je 
n'ai jamais fais référence à mon travail. J'enseignais l'architecture, le sens qu'il pouvait prendre.

 - J'ai eu des ateliers de 3-4-5 eme année au début de ma carrière en même temps. C'était un 

modernes. J'ai toujours lutter contre l'abstraction. Dans ce sens je suis anti moderne. Régionalisme 

voulait dire passé.

avoir les caractéristiques d'une loggia.

éveillés au fondement, 3 4 du temps c'était du trav

des textes la dessus comme la déclaration de Palerme que j'avais signé avec Ciriani et Léon Crire. Je 

suis donc resté dans un débat intellectuel avec les élèves et j'étais exigeant dans leur travail quelque 

soit leur tendance. On a eu des choses très passionnantes au sein de l'atelier.

 - Il y avait déjà des débats entre étudiants dans l'atelier. Le débat était  plus intellectuel car il 

Annexe 5 Retranscription partielle de l’entretien de Michel 
GALAVIELLE : 
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construire. 

  - Cette aptitude, elle peut s'enseigner donc par exemple quand je donnais un programme, je 

être du service 

l'habitat... Dans quel contexte est-il ? Quel espace public est-il capable de créer? Quelle est la marche 

mais les cours c'est moi ( mes positions )

2000 ans, la manière doit on les regarde aujourd'hui est un regard contemporain

  - Moi : on peut  donc tirer des leçons du passé

que l'on voit.

 - J'ai très peu écrit. J'ai écrit un texte pour la métropole. J'ai des plans de cours, avec des diapos 

( 15 min ou 3h). Forme que tu as les interrogations que tu suscites.  Pour leur montrer ce qu'était un 

le pluriel ce n'est pas l'étrange et....  Sainte Cécile d'albi était unique mais ce n'était pas étrange à son 

hommage à l'environnement. Tendre la main et comment tu tends la main?

 -Sortie sous des platanes à Girone  de 40 m nous sommes dans une église aussi haut que 

cela provoque des émotions, expériences sensibles.

 - On en revient à la brique, ils s'en servent mal, muralité avec percement etc...  si tu sens pas le 

mur, la brique est mal utilisée, il n'y a plus de sens. Le parement n'est pas utile.

 - A l'école, les tendances n'existaient pas car il n'y avait pas d'architectes. C'était des chercheurs 

qui étaient  contre le projet. Ils ont essayé de casser mon atelier à plusieurs reprises.

sélection.  Jean-Henri Favre était l'un de mes détracteurs mais je l'appréciais quand même.
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Quand je suis parti l'enseignement de l'archi était dans un état pitoyable. On a essayé de me virer 

qui primait. 

mauvaises notes mais qui sont enseignants ( pas de projet ).Le projet avec moi n'était pas pour eux. 

J'étais très exigeant, et  j'acceptais un mauvais raisonnement bien traduis mais pas le contraire. 

 - En atelier, je pouvais dire que le projet était bien mais je disais aussi que moi je n'aurais 

car je dessinais) Les mots ne traduisent pas tout, le dessin traduit tout. Sur un coin de tableau j'avais 

étudiants qui ont tout 

Si tu sens qu'il y a des problèmes tu reviens après.

 - Un atelier d'échange et de pensée, et de travail. C'est une pensée dessinée l'archi. 

tu as cet argument c'est peut être recevable,  il regardait les images mais était en manque de jugement 

 - L'architecture c'est la politique. Quand je vois d'autre archi critiquer d'autres qui ont touché 

les concours. Je racontais, ce n'est jamais les archis qui magouillent. Nous n’avons pas ce pouvoir.

 - Après avoir vu que l'on était dans l'image. 
Boigas, ils étaient adepte de Rossi, mais le discours sur la ville était bien. Déclaration de Palerme. Cette 

érence

 
a été individua

être
plus l'être, Alain Delmas ( college carbonne cinémateque c'est un hangar, usine à ror à airbus, de 

de  Colomier ( moderne) saint Cyprien  ambigüe .... Industriel tu te sers pas de la brique de la même 
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manière. Le mur béton réinterprétation de la muralité de la brique ( tadao ando s'est trè

 - Kenneth FARMTON m'a permis de mettre des mots sur mes convictions.

convictions.

aux étudiants à comment réaliser une bonne salle.

mettre en place, la transparence de la justice aussi.

 - Dè
les choses que l'on peut nommer. C'est ce que je leur apprenais. Le régionalisme critique était une 

interprétation, c'est s'adresser à l'épaisseur de temps et à la continuité et non juste un instant T. La 

durée est constituante du lieu... dans la pédagogie je m'intéressais au lieu. Toute intervention doit 

tendre la main au lieu. Plus tu étends ton contexte, plus se pose la question de l'unique. Matériaux 

écoles du XIX sont bien. La gare est un autre problème car il 

entre dans la ville, 

 - Matérialité très importante pour le contexte, mais dans le TPFE ils étaient libre. Ils prenaient 

C'est une vrai doctrine, j'étais un peu dogmatique sur la proportion, la muralité, la  transparence... Le 

travail sur les proportions à partir de photos... La typologie c'était pour la ville, la morphotopologie 

Il y a aussi la référence universelle que l'on vient réinterpréter.

contexte mais secondaire dans les problèmes du métier!!
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Annexe 6  Fiches de lecture des TPFE :

1-- Processus de projet : BIDEGAN Arnaud- DELANNOY Coc - PHILIPPE Florent    1984 

Résumé de leur TPFE : Ce TPFE est un projet de construction d'un ilot dans la ville de Pau. Il est 
intéressant de noter que les échanges entre les élèves et Michel Galavielle sont rapportés dans le mémoire 
du projet, cela nous permet d'avoir des éléments sur la façon de procéder dans l'atelier de Michel Galavielle. 

Rapport au contexte :  le terrain se situe en marge de la ville, il leur a fallu comprendre l'histoire du site pour 
en sortir des axes forts qui leur permettait de rattacher cet ilot à la ville. La ville étant proche e traitement des 
angles et des façades a été minutieux ont peut voir que cela a été l'objet de nombreuses discussions avec  
Michel Galavielle lors de leurs rencontres pour discuter du projet. 

Rapport au passé du site : Un grand travail de recherche historique a été mené  sur le site. Le projet prend 
en compte ce passé en y intégrant certaines tracé régulateur  qu'ils avaient pu faire ressortir lors de leur 
travail historique. Ce travail sur l'histoire de la parcelle a été encouragé par Michel Galavielle. 

Question de l'image : équilibre entre forme et usage : Le projet mis en place n'est ni une copie conforme 
d'un pastiche régionaliste ni un copier coller d'une architecture moderne. L'usage de forme particulière a été 
révélé mais chaque forme du projet e été pensée en fonction de l'usage qui allait en être fait 

Hybridation entre locale et globale : L'hôtel est pour eux d'un langage commun qui rappel les barres HLM 
construites à l'époque moderne.  Or ce langage communique directement avec l'architecture en bande des 
ilots  voisins de la ville de Pau. Ce qu'il prenait pour un langage universel détourné en hôtel, fait en fait 
référence à un langage local, cela permet de communiquer entre le local et le global. 

Gestion des espaces intérieur / extérieur : Leur postulat de départ est de dire que les bâtiments viennent 
tenir un espace extérieur à l'intérieur de l'ilot mais cela ne communiquait plus avec la ville aux alentours. Le 
projet a donc su être plus lâche pour laisser des passages plus généreux pour faire vivre cet espace 
intérieur. En ce qui concerne l'espace intérieur extérieur, il est géré avec les façades. Du coté rue on 
retrouve un façade urbaine avec toutes les caractéristiques qui y correspond alors que sur l'intérieur de l'ilot 
une façade plus ouverte vers l'extérieur est construite. 

 

La matérialité :  

 

Discours sur le régionalisme critique : Le discours régionaliste critique il ne le tienne pas directement car 
ils pensent durement s'inscrire dans le mouvement moderne, or leur projet possède toutes les 
caractéristiques d'un projet s'attachant à une forme de résistance face au mouvement moderne qui peut 
s'apparenter au régionalisme critique. 

"C'est actuellement le partie dans laquelle nous nous reconnaissons. Pour l'exprimer, nous devons répondre 
à quelques règles générales telles que la composition dynamique, le parcours architectural, le dialogue 
nature bâti, le rapport au site, et en cela, nous sommes non seulement moderne, mais aussi contextuels" 

 

Méthode de Michel Galavielle: 1- analyse de site 2- prendre position 3-modèle théorique 

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E TOULO
USE 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



113

 
 

4- Habitat collectif :  Stéphane GRUET  - ROUSSILLE Marc  1985 

Résumé TPFE : Ce TPFE est le travail sur une commande d'un promoteur immobilier. Ils souhaitaient en effet travailler 

sur un projet réel pour se confronter une première fois à la réalité de la construction. Le projet se situe à Toulouse et 

est actuellement construit. 

Rapport au contexte : Le site est marqué par sa forte topographie, le projet en tire une force et s'adapte à cette 

contrainte naturelle, cela permet aux architectes de créer des façades dynamiques qui suivent la pente. Le projet 

prend aussi en compte l'orientation de la parcelle, c'est ainsi que les cellules  se voient attribuer toutes les pièces de 

vies au sud et les pièces de nuit au nord, ce choix est réalisé en adéquations avec l'orientation du projet. Un élément 

très important dans le paysage du projet, c'est celui de la grande barre d'immeuble, le projet a donc du travailler avec 

celle-ci. Un travail fin a donc été fait sur l'intimité des parties exposés aux vues engendrées par la barre. Le bâtiment 

en diagonale travaille même directement avec le site, car un bâtiment escalier est créer pour revenir a des niveaux 

plus acceptables pour le voisinage en bout de parcelle. 

Rapport au passé du site :  

Question de l'image : Les façades se sont voulues en rapport direct avec le voisinage et non dans un pastiche d'image 

de référence. Les façades ont aussi été dessinés pour l'usage intérieur des cellules et non pour répondre à une 

quelconque loi esthétique. 

Hybridation entre locale et globale : L'opération est une opération commune à l'époque, elle est donc référencée 

avec des opérations. Ils reprennent en revanche la typologie de bâtiment local avec la toiture en pente notamment. 

Mais aussi pour non pas créer une grande bande unie et disproportionnée par rapport au quartier il préfère à l'aide de 

leur système d'entrée créer plusieurs volumes qui correspondent plus au paysage urbain. 

Gestion des espaces intérieur / extérieur : 

La matérialité : De nombreuses matérialités sont présentes sur le projet. Tout d'abord nous retrouvons le béton qui 

constitue les parties porteuses des habitations. Ensuite la brique est utilisée pour marquer l'entrée, il était important 

d'utiliser ce matériaux car il fait partie de l'identité du tissu urbain, en revanche il n'a pas pu être utilisé partout pour 

des problèmes de coûts. De la peinture rose a aussi été utilisée pour créer pour réinterpréter certains élément de 

façade, tels que la corniche ou certains encadrements de fenêtres. Le bois est aussi utilisé pour rappeler les matériaux 

traditionnels utilisés pour les charpentes. 

Discours sur le régionalisme critique : Aucun discours sur le thème n'est apparu dans le mémoire, on peut en 

revanche au travers de toutes les caractéristiques évoquées ci dessus dire que le projet peut s'apparenter à cette 

façon de penser le projet en architecture. 
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5 -- Une cité internationale des arts : Anne SASSUS 1990 

Résumé TPFE : Ce projet est une demande de la mairie de Toulouse sur la réflexion autour d'un centre d'arts 

internationales, le site du port viguerie est en revanche venu de la sensibilité de l'élève et est donc une chose très 

importante dans le projet. 

Rapport au contexte : Le port viguerie est marqué par deux choses, la première est la digue qui vient séparer l'espace 

publique de la Garonne pour lutter contre les crues. Cette digue est un atout majeur du projet de la cité car elle vient 

l'habiter et le réutiliser, le projet fait donc corps avec le contexte. Le deuxième rapport fort au contexte est celui de la 

façade urbaine, en effet elle dialogue parfaitement avec l'existant en respectant les hauteurs et les volumétries de 

celle-ci. Pour finir une chose très importante dans le site c'est sa lumière, en effet le projet peut exploiter la lumière 

venant du nord, ce qui est très riche pour les ateliers d'artistes situés dans le projet. 

Rapport au passé du site : La digue construite pour éviter les inondations dans le quartier de Saint Cyprien fait partie 

du projet. Le projet s'appuie sur ce qui la construit pour en faire un axe majeur. 

Question de l'image : Aucune image superflu, n'est voulu le bâtiment de la cité se veut sobre et ne veut pas faire un 

grand geste dans le paysage urbain de Toulouse contrairement a ce que l'on pourrait s'attendre avec une architecture 

moderne , où l'on aurait fait un bâtiment symbole. C'est une architecture qui est penser pour être vécue et non pour 

être vue. 

Hybridation entre locale et globale : Les façades sont d'inspiration italienne de part leur petite ouverture, cette 

référence à une culture globale mis dans un contexte local est très intéressante à souligner. En effet Toulouse, a 

plusieurs influences notamment celle méditerranéenne dont l'Italie fait partie. Cette inspiration italienne qui évoque 

une culture globale vient donc rencontrer la culture locale pour répondre au besoin du projet.  

Gestion des espaces intérieur / extérieur : Une cours intérieure est crée pour donner de l'intimité aux usagers de la 

cité alors que les espaces publiques aux abords de la cité donnent aussi a créer des places, il existe donc deux types 

d'espaces extérieurs, l'un privé l'autre publique. Pour ce qui est de la distribution intérieure nous assistons à une 

disposition dictée par les noyaux de circulations, tout s'articule autour d'eux. 

La matérialité : Deux matériaux sont dominants dans le projet présenté, il y a tout d'abord l'utilisation de la brique 

sous plusieurs formes. Cette utilisation de la brique dans différentes orientations, tailles ou encore couleur, fait partie 

des réinterprétations modernes des techniques traditionnelles de construction du territoire toulousain. Le bois est le 

second matériau utilisé dans cette cité, celui vise à réinterpréter les encadrements traditionnellement réalisés en 

brique. 

Discours sur le régionalisme critique : Elle exprime dans son mémoire le fait qu'elle trouve intéressant de mettre en 

critique, de résister au mouvement moderne qui pour elle n'a pas de sens. Elle parle ainsi de régionalisme critique 

plusieurs fois dans son discours. Ce projet essaie donc de s'inscrire dans cette façon de voir l'architecture. 
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6 - Projet de base nautique sur la Garonne : MARCOUYRE Phillipe 

Résumé TPFE : Ce projet et notamment le mémoire qui l'accompagne vise à faire une critique de l'époque 
dans laquelle il se situe. Il explique que pour lui le projet doit se baser sur le régionalisme critique, il évoque 
donc les points sur lesquels il devra porter attention dans son projet de base nautique en centre de ville de 
Toulouse.  

Rapport au contexte : Une grande importance au contexte est apportée car pour lui dans l'architecture 
moderne, celui est trop souvent mis de coté et donc aucun dialogue ne peut exister entre le déjà la et la 
nouvelle partie du tissu urbain que l'on vient créer avec l'architecture qu'il produit. Une intention particulière 
sera apportée au fleuve pour éviter que le site ne perde l'harmonie qui s'y dégage.  

Rapport au passé du site : le site du projet se situe aux abords de la place fer à cheval, il est donc 
important de comprendre comment elle a pu évoluer au cours du temps. Il se servira des enseignements 
tirés de cette étude historique pour réaliser son projet. 

Question de l'image : Le projet ne sera pas une simple image qui contentera les politiques, il ne répondra 
pas à un look précis demandé ou plus attendu par ceux-là. Il préfère mettre en avant l'usage du lieu plutôt 
que de mettre en scène le bâtiment qui accueillera  

Hybridation entre locale et globale : 

Gestion des espaces intérieur / extérieur : 

La matérialité : La brique sera déclinée sous plusieurs façons pour proposer une réinterprétation du 
matériaux local qu'est la brique. Il utilise ce matériaux pour pouvoir avoir un lien fort avec  le sol et les 
traditions du territoire dans lequel il s'implante. 

Discours sur le régionalisme critique : Dans son mémoire, il explique comment il souhaite faire partie de 
ce mouvement en s'appuyant sur les 7 éléments à prendre en compte que Kenneth FRAMPTON a pu publier 
dans son ouvrage. Son discours est donc très clair par rapport à ce sujet. Pour lui il faut tout d'abord 
accorder une grande importance au lieu dans lequel le projet vient se positionner. Ensuite il faut un lieu clos 
qui permet aux gens qui l'habite de l'identifier plutôt que d'avoir un lieu libre comme le souhaitait les 
modernes. 

Il souhaite retrouver l'esprit du lieu en l'affirmant avec des techniques, des programmes de son époque. 
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Mémoire de séminaire : conditions de consultation  
 

 
Ce document est protégé par le droit d’auteur (art. L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle). 

L’auteur du document accorde les droits d’usages suivants : 

 
  

 OUI NON 
 

Diffusion numérique limitée 
aux étudiants de l’ENSA 

Toulouse 

 

  

 
Diffusion numérique limitée au 

réseau Archirès 

 
  

 
Diffusion internet (Dumas) 

 
  

 
Exposition 
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