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Diplômé d’un master en architecture à l’ENSAP de Bordeaux, je suis actuellement 
la formation du DSA Architecture de terre à l’ENSA de Grenoble, et recherche 
une expérience professionnelle pour étendre mes connaissances dans la 
construction en terre.
Spontané, ouvert, curieux et très énergique, j’aime évoluer dans de nouveaux 
environnements et découvrir de nouvelles façons de faire. Je me suis dirigé 
vers une conception durable, tant sociale qu’environnementale, avec un 
intérêt fort pour les matériaux bio-sourcés et géo-sourcés. J’aimerai 
alors me spécialiser dans ces domaines, tant en connaissances que 
dans l’aspect artisanal, afin de savoir comment les employer à l’avenir, 
pour construire et apprendre à ceux, pour qui et avec qui, je souhaite faire projet. 
   

Septembre-Décembre 2023 : Stage de 4 mois à l’agence 
Planète Architecture, en Guinée. Conception et dessins de 
projets en BTC, ateliers de sensibilisation et gestion de 
production et pose de briques de terre compressées. 

Depuis Octobre 2021 : Auto-entrepreneur en architecture 
(dessins, documents 2D & insertions 3D).

Juillet - Octobre 2021  : Participation à des chantiers 
de production d’adobes, pour un siège de communautés de 
communes à Neuves-Maisons, avec Mardjane Amin, et pour 
un four en terre à Siorac-de-Ribérac, avec Alizée Cugney. 

Depuis Mars 2021 : Membre de l’association ASF 
(Architectes Sans Frontières) à Bordeaux puis Grenoble.

Mars - Juin 2021 : Stage de 3 mois à l’agence Dauphins, 
à Bordeaux. Visites de chantiers, réalisations de documents 
pour concours, de fiches de candidatures et suivi de 
conception d’un projet de complexe scolaire, sur Revit.

Janvier - Février 2019 : Stage de 2 mois à l’agence de 
Yves Bonnot Architectes, à Annecy. Modélisation de projets 
sur Archicad et création de plusieurs Permis de construire. 

Juin-Juillet 2016 : Stage ouvrier en maçonnerie dans 
l’entreprise Carretta pendant 2 semaines, sur 3 chantiers 
différents autour du bassin Annécien. 

CURRICULUM VITAE
ROCHER DAMIEN 
dam74.rocher@gmail.com - +336 43 16 95 34
413 chemin de Laudon - 74 600 QUINTAL

Obtention Baccalauréat 
Entrée à l’ENSAP de Bordeaux

2015

Obtention 
Licence d’Architecture
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Sept. 2019 - Fév. 2020 
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Obtention Master en 
Architecture (Ingénierie & 
Développement Durable)

Fév. 2022
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COMPÉTENCES

DSA Architecture de 
Terre à l’ENSA de 
Grenoble (en cours)

2022-2024
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B
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ALCAZARQUIVIR

ORGANIGRAMME

COUPES

Le parcours informe sur l’histoire du travail du cuir, 
puis son évolution, où l’on découvre le site sans en    
perturber le fonctionnement.  Le projet représente 

une monumentalité qui se veut non destructrice. 
Au contraire, c’est par ses lignes, la transparence 

des  façades,  et  ses  orientations  qu’il  vise  la                  
complémentarité avec l’environnement présent. 

SEMESTRE 7

Avec un contexte où l’histoire, le ter-
rain, la culture et la tradition priment,   
réaliser un projet moderne avec un 
programme conséquent est un défi. 

Le ‘‘centre de la peau’’ d’Alcazarqui-
vir, basé sur une ancienne tannerie, 
avait pour ambitions de moderniser la 
conception et la notion du processus 
du cuir, tout en respectant le site et 
ses travailleurs. 

Ainsi,  entre   les   puits,   les   ateliers 
traditionnels, les zones de séchages 
des peaux, le site archéologique d’une 
ancienne mosquée, puis les espaces 
délaissés et abandonnés, il fallait tout 
d’abord hiérarchiser. 

Avec un programme très conséquent, 
mon  intention  intitiale  était  de  me
baser sur la circulation des usagers 
actuels et futurs. Cela permettrait 
de desservir au mieux les nouveaux 
espaces, réhabilités, et ceux encore 
exploités, en les connectant le plus 
logiquement possible, afin d’éviter les 
détours ou croisements inadaptés. 



8 9
GSEducationalVersion

Gravier

1

2
3
4
5
6

7 8 9 10

14

11 12

6

15
11
12

16 17 18 21

22

6

19

13

1923324

21

3

25

26

19 27 8 3 11 28

20

29 30 57 31

32

33

14

34

35 36 37 3

39

38

F F’

Detalle construtivo ( 1 / 20 e ) PÁGINA 12 & 13 / 13

CROQUIS RÉALISÉS LORS D'UN VOYAGE AU MAROC (TANGER, TETUÁN ET KSAR EL-KÉBIR) EN 2019, POUR L'ATELIER 
DE PROJET À L'ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE GRENADE, EN ERASMUS

Lorsque nous avons réalisé cet exercice, ce 
qui m’a beaucoup déplu est le décalage entre 
le contexte du site et le programme demandé, 
en plus des matériaux à mettre en œuvre, dont 
le béton, présent dans chaque projet.
J’ai appris à posteriori que cet enseignement 
très technique et générique est très présent 
en Espagne. Nous avions beaucoup travaillé 
et beaucoup appris, certes, mais après visite 
des villes de Tanger, Tetuán et Ksar el-Kébir, 
il était évident que le besoin était autre pour 
les habitants. 

 Pendant la visite, autour d’un patrimoine 
de terre riche et quasiment omniprésent, 
avec des personnes pourtant très ouvertes, 
l’approche de ce projet était maladroite. Nous 
nous sommes promenés avec le maire, protégés 
par de nombreux gardes, pour découvrir les 
meilleurs recoins de la ville, sans demander 
aux occupants ce dont ils avaient vraiment 
besoin. La réponse n’était pas surprenante : 
insultes, jets de cailloux et canettes et autres 
intimidations, ils nous faisaient comprendre leur 
incompréhension et leur frustration de ne pas 
être écoutés. Nous étions dans un exercice qui 

s’intéresse au patrimoine, certes, mais sans 
se pencher sur la culture et le social, alors 
qu’ils en fond tout autant partis. 

 Après de nombreux débats, j’ai pu 
implanter une partie de structure en briques 
de terre cuites, mais mon professeur ne priait 
que par le béton. Pourtant, c’est la terre 
crue qui aurait pu en grande partie composer 
ce projet, c’est elle qui était la plus légitime 
sur ce territoire, qui représente fortement 
le patrimoine du Maroc. Seulement, l’envie 
de construire avec du béton, synonyme de 
modernité et de puissance, domine les acteurs 
politiques depuis de nombreuses années, car 
la terre représente pour eux comme pour les 
enseignants un « matériau pauvre ». 

 C’est alors que je me suis plus 
intensément intéressé à la terre crue, 
pour connaître ses caractéristiques, mais 
également à la démarche participative. Parler 
avec les acteurs du site de projet et retenir 
des scènes et des pratiques grâce aux dessins 
fait et fera toujours partie de moi.  

DÉTAIL CONSTRUCTIF DU PROJET
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LE PARKING RéVERSIBLE DE 
BORDEAUX MONTAIGNE

SEMESTRE 9

SÉCURITÉ RÉVER- -SIBILITÉ MATÉRIALITÉ

A A’

RDC R+1

14 m

AMPHITHÉÂTRE ET GALERIE D'EXPOSITION

GARAGE ET LOCAUX 
VÉLOS, VESTIAIRES

SALLES D’ÉTUDE
& LOCAUX ASSOCIATIFS

PARKING JUSQU'AU R+3

SALLES 
POLYVALENTES

LOCAUX 
À LOUER

Le parking silo se base sur les principes de 
la réversibilité fonctionnelle (cf. page 45). Il 
comporte une superstructure poteau-poutre en 
béton armé, avec plancher sur dalle alvéolaire, 
afin d’obtenir  des  plans  libres. Cela permet 
de changer de fonctions à moindre temps et 
coût, notamment pour les niveaux du parking.

0 1 2 5 10m
COUPE PERSPECTIVE

Après une étude réalisée en 2016 par 
‘‘Bruit du Frigo’’, il s’avérait que le campus 
de Bordeaux Montaigne manquait de lieux 
pour pouvoir manger et/ou travailler. Cela 
empêche le site d’être agréable pour tous les 
usagers. Nous  voulions  donc  changer  la  
situation  de cette   ‘‘ Université Patchwork ’’,   
composée d’édifices hétérogènes,  ainsi que 
gelée, à cause de la mobilité individuelle. 

En effet,  le campus est constellé de parkings,  
notamment l’Avenue des Antilles, qui scindent 
le site en deux. Il est alors difficile d’apporter 
une attractivité globale. 

Notre idée forte était de libérer ces espaces 
figés,  et de donner place à ‘‘Campus Vert’’, 
qui profite de tous les espaces végétalisés 
qui l’entourent, et les interconnectent (cf. 
Axonométrie p. 30 - 31).

Nous projetons deux parkings silos aux deux 
entrées du site, afin de compenser certaines 
places perdues. Cela offre l’opportunité de 
nouveaux espaces et usages, qui anticipent 
l’éventuelle disparition future de la voiture,  
au profit des transports plus écologiques. Le 
site devient alors moins morcelé, en plus de 
pouvoir mieux s’adapter à son devenir.

AVEC PATRICIA CHOUSSY 
ET CAMILLE OLLIER

Les autres éléments (en bois, plastique recyclé, 
ouate de cellulose) sont plus éphémères, et 
peuvent se changer aisément au fil du temps, 
afin d’être réutilisés ou recyclés. 
Les différents usages permettent de regrouper 
tous types d’acteurs, pour approprier le projet, 
mieux l’accepter, et ainsi le faire perdurer.   
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PFE : Complexe culturel et social 
pour les quartiers du Haut-Cenon

STRATÉGIES D'IMPLANTATION

DÉCONSTRUIRE POUR CONSERVER 
ET RÉHABILITER

REDÉFINIR LES LIMITES

SIMPLIFIER LA TOPOGRAPHIE FAVORISER LA TRAVERSÉE 

1 - Locaux Commerciaux et Bureaux

2 - Médiathèque

3 - Salle Multi-usages

4 - Centre Socio-culturel

5 - Café associatif

1

2

3

4

5

Sur le plateau de Cenon (33), commune à l’Est de la métropole 
Bordelaise, se sont développés des quartiers d’habitations divers, 
notamment de nombreux Grands Ensembles (40%), aujourd’hui 
quartiers prioritaires. 
Dans ces quartiers, l’appauvrissement d’une offre culturelle, 
malgré un tissu associatif dense et dynamique, nous a interpellé. 
Ce manque, expliqué en partie par une culture de l’entre-soi et 
d’illégitimité envers les grands équipements présents, nous a 
ammené à requestionner cette offre culturelle et associative. 
Ainsi, le projet s’implante au milieu de ces quartiers prioritaires, 
avec l’actuelle ludo-médiathèque (5) et le centre socio-culturel 
(4), pour profiter des bureaux et commerces (1) afin de revoir 
l’ensemble de la parcelle.

PLAN MASSE 

PERSPECTIVE DU CŒUR D'ÎLOT ET DE LA NOUVELLE PROMENADE

o Espace d'accueil
o Locaux de l'administration
o Espace détente du personnel
o Infirmerie
o Salles de cours

o Ateliers 
o Espace dédié aux enfants
o Cuisine et salle à manger
o Locaux associatifs modulables
pouvant accueillir entre 1 et 6 
associations

o Cuisine et stockage
o Salle de service

o Bureaux associatif
o Espace central commun dédié 
aux associations 

o Hall d'accueil
o Casiers
o Loges

o Stockage
o Salle Multi-usages

o Hall d'accueil
o Espace Numérique
o Espaces Lecture
o Espace dédié aux enfants

o Espace Ludique
o Espace de l'administration
o Stockage et réserves
o Terrasses extérieures

o Locaux commerciaux
o Espace de coworking

o Bureaux
o Locaux de la direction

PERSPECTIVE DU HALL DE LA LUDO-MÉDIATHÈQUE

PROGRAMME

COUPE PERSPECTIVE DE 
LA LUDO-MÉDIATHÈQUE

 Restaurant existant

Stockage 
Restaurant

Ainsi, l’objectif était de reconsidérer ce lieu pour 
les habitants, avec des équipements à une 
échelle adaptée, assez grande pour offrir de 
nombreuses fonctions aux potentiels usagers, 
mais assez petite pour ne pas être imposante.
Après un travail conséquent sur l’analyse 
historique, insitutionnelle, géographique et enfin 
sociale du site, Nous avons alors réalisé un 
cahier des charges avec 4 grands points : 
   La transition vers une culture de proximité, 
qui consiste garder des structures et acteurs 
locaux.
 Une gouvernance partagée entre ces 
programmes pour une gestion et indépendance 
économique optimales.
    Le réemploi maximal des éléments existants.
    Enfin l’utilisation pour les nouvelles structures 
de matériaux locaux géo et bio-sourcés.

 Place F. Mitterrand
Marché de Cenon

AVEC HÉLOÏSE VIGIER
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PERSPECTIVE DE LA SALLE MULTI-USAGES

COUPE PERSPECTIVE DE LA SALLE MULTI-USAGES

COUPE DU CAFÉ ASSOCIATIF DANS L'ANCIENNE LUDO-MÉDIATHÈQUE

Le point le plus important de ce projet reste 
les rencontres que nous avons pu faire sur 
le terrain. Proche du site, il nous était facile 
de se rendre sur Cenon toutes les semaines, 
pour rencontrer divers acteurs, habitants, 
employés de structures culturelles et/ou 
associatives, bénévoles, élus etc. 

Grâce à cela, nous avons pu organiser un 
atelier hebdomadaire avec la maison des 
projets et la branche culture du Grand Projet 
des Villes Rive droite, PanOrama. Nous avons 
rencontré des habitants volontaires pour 
construire la maquette de leurs quartiers.

Nous avons tous beaucoup appris, sur les vrais 
enjeux, désirs et ressentis des cennonais, sur 
la façon d’amener et de concevoir un projet 
avec et surtout pour eux. Évidemment, en 
tant qu’étudiants en architecture réalisants 
un projet fictif, nous sommes restés à notre 
place et n’avons pas essayé de rentrer dans 
leur sphère privée, pour quelque chose qui ne 
verrait jamais le jour. 
Au lieu de cela, nous avons proposé ce projet, 
entre réhabilitation et conception responsable, 
qui nous semblait adapté pour les quartiers 
prioritaires du Haut-Cenon, au sein desquels 
nous avons vécu une aventure humaine forte.

DESSINS DU CARNET DE BORD DU PROJET DE 
FIN D'ÉTUDES, RECENSANT UNE PARTIE DES 

ÉTAPES ET RENCONTRES EFFECTUÉES
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Anonyme

APPARTEMENT RUE CONDILLAC, BORDEAUX (33), 
PERSPECTIVE INTÉRIEURE SUR LA CHEMINÉE

PERSPECTIVE INTÉRIEURE SUR LE SALON ET L'ESCALIER

PLANCHE DE DÉTAILS DES MEUBLES DESSINÉS SUR-MESURE
GSPublisherVersion 1515.71.77.100
GSEducationalVersion

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 1
1 12

13
14

14H x 0,17 m
13F x 0,21 m

M
L

S
L

20 5,52 34 3,43 10 2,60 7 83 7 1,30 25

4
,1

1
3
4

2
,1

0
2
0

5,72

4
,9

6

1,53 7 1,00

3
,2

4
8
3

1,
84

4

5080

1
,3

6

1
,1

5

7
0

1,16

1
,3

6

1
,2

0

7
8

1,70

2
,0

6

1,74

4,54

3
,6

6

4,77

WC
1,7m2

Entrée +
Buanderie

8m2

Stockage
12m2

Terrasse
extérieure

28m2

SdB
5,2m2

Dressing
3,5m2

Chambre
14m2

Extension Nº2
17,4m2
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Depuis la deuxième année de master, puis en 
parallèle de mon PFE, j’ai débuté mon activité 
en tant que dessinateur et perspectiviste en ar-
chitecture. C’est ainsi qu’un architecte situé sur 
Bordeaux m’a contacté pour réaliser des docu-
ments pour divers projets dans la région (plans, 
coupes, façades, perspectives, détails de meu-
bles, vidéos etc.). 

Dès l’obtention du diplôme, j’ai continué cette 
activité, notamment pour le permis de construire 
de ma maison de famille incendiée en 2021. 
J’ai réalisé et suivi des permis de construire et 
déclarations préalables pour des constructions, 

Auto-entrepreneuriat
rénovations et extensions de maisons individu-
elles et pour des locaux industriels et d’entrepôt. 
Je sais aujourd’hui habilement modéliser, pro-
duire des vues intérieures comme extérieures, 
faire du design d’intérieur, dessiner des détails 
constructifs, des plans et monter des dossiers 
de gestion des eaux pluviales.

Bien que ces projets furent parfois loin de mes 
valeurs architecturales, cela m’a permis de par-
faire mes connaissances dans les logiciels que 
j’utilise, comme ArchiCAD, AutoCAD, Lumion, ou 
Photoshop, en plus d’appréhender et d’expéri-
menter mon activité professionnelle. 

Aujourd’hui, je souhaite idéalement rejoindre un 
collectif ou une agence pour pratiquer l’archi-
tecture en collaboration, en plus de développer 
mes connaissances techniques, notamment 
dans le suivi de chantier. 

L’expérience chez Dauphins Architecture à 
Bordeaux m’a d’autant plus appris et motivé 
pour entrer dans le monde de l’Architecture, 
mais cette fois-ci en tant qu’employé. 

REZ-DE-CHAUSSÉE À RÉNOVER D'UNE MAISON AU BOURGET-DU-LAC (73)
DESIGN DES MEUBLES ET PERSPECTIVES 3D (EN BAS)

RÉNOVATION ET EXTENSION 
D'UNE MAISON À AIX-LES-BAINS(73)

PERSPECTIVE (EN HAUT) ET PLAN (EN BAS)
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les murs en torchis de quintal
En Haute-Savoie (74), dans ma maison de 
famille, nous avons décidé d’expérimenter 
la construction en terre, que j’étais en train 
d’apprendre dans la formation du Diplôme 
Supérieur d’Architecture (DSA) Architecture de 
Terre, à l’ENSA de Grenoble (38). 

J’ai dessiné et conçu des parois en terre avec 
ossature bois, que nous avons réalisé avec ma 
famille, ainsi que des amis d’études et du DSA. 
Cette opportunité m’a permis d’appréhender 
le poste de chef de projet, en passant de la 
conception, à la recherche et récupération de 

la matière, puis à l’analyse et caractérisation 
de la terre, jusqu’à son expérimentation puis sa 
mise en oeuvre. Tout ce processus, en plus de 
communiquer et d’échanger avec des personnes 
lors d’un chantier participatif, est une aventure 
incroyable qui m’a beaucoup appris. 

Après des tests de laboratoire, j’ai opté pour 
la technique du torchis, car cela permettait de 
réutiliser les anciennes poutres de la maison, 
en plus de faciliter le chantier pendant la 
reconstruction. Aujourd’hui, il ne manque plus 
qu’à appliquer les enduits finaux.

LES TESTS DE LABORATOIRE POUR CARACTÉRISER LA TERRE

PLAN ET ÉLÉVATIONS DES MURS POUR ESTIMATIONS

DESSINS POUR PARTAGER LE CHANTIER EN LIGNE
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Partager à travers le dessin
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RESSAC - LICENCE 1

DÉTAILS - 
LICENCE 1

LA MAISON TRI-GÉNERATIONNELLE - LICENCE 2

BORDEAUX, LA HALTE-GARDERIE - LICENCE 2

FLOIRAC, PROJET DE VILLE-TERRITOIRE-PAYSAGE - LICENCE 1

Depuis tout petit, je ne me suis jamais 
arrêté de dessiner, et encore moins 
en études d’architecture. Bien que l’on 
voit généralement ses représentations 
avec des perspectives 3D, j’ai cherché 
à l’expérimenter par le dessin. D’abord 
par le papier, puis avec les années 
sur support graphique.
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LORMONT, PROJET DE VILLE-TERRITOIRE-PAYSAGE - LICENCE 2 LA TOUR DE PAMPELUNE - LICENCE 3

LA GARE ROUTIÈRE DE PESSAC BERSOL - LICENCE 2

LES BOX MULTI-USAGES DU CAMPUS DE TALENCE- MASTER 1

SAINT-VINCENT-DE-PAUL - LICENCE 3
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J’essaie également de faire évoluer cette représentation avec d’autres documents qui illustrent le projet, qui accompagnent son propos, ses ambitions, ses enjeux, et le rendent compréhensible.

LORMONT, PROJET DE VILLE-TERRITOIRE-PAYSAGE, AMÉNAGEMENT DES CŒURS D'ILÔTS - LICENCE 2



30 31

Pour moi, l’axonométrie est un document qui se prête très bien au jeu de la retranscription de l’ambiance du projet, de son dialogue avec son environnement, comme un donnant-donnant. 

BORDEAUX-MONTAIGNE, AMÉNAGEMENTS D'UN «PARC UNIVERSITAIRE» RENDU AUX MODES DOUX - MASTER 1



32 33

Dès lors, après avoir observé et capturé quelques-uns des lieux sur mon parcours... ...Aujourd’hui je m’amuse à en créer de nouveaux, et à expérimenter leurs représentations.

CŒUR D'ILÔT, AQUA GRANADA INN APARTAMIENTOS ÎLE D'ESCLUSERIE, UTOPIE DU PACIFIQUE - MASTER 2
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Structure obsolète

Période de réponse à la 
commande (P)

P Durée de vie

Projet 
obsolète

Commande 

Commande 

Commande 

Commande 

Commande 

Commande Commande 

Projet ou 
structure obsolète

Projet 
exploitable 

Recherche du 
budget/terrain

Chantier
Travaux

Réception

Appel 
d’offre

Conception 

Concours et/ou choix 
de l’architecte

Étude

Architecture figée

Architecture réversible

Architecture transformable

Parking Saint-Roch - Archikubik - Montpellier

OBSOLETE

Isolation par 
l’extérieur

Faux-plafond 
fixe

Façade 
porteuse

Noyau porteur 
central

Mur de refend 
transversal ou 

longitudinal

1984-1989 1989-1994 1994-1999 1999-2004 2004-2009 2009-2014 2014-2019

Logements individuels Logements collectifs Logements vacants%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1974

1982 1988 2000 2006 2013 202219971992

RT 1988

RT 2000

RT 2005

RT 2012
Bâtiment à Basse 

Consommation

Consommation après 
Rénovation

1er choc 
pétrolier

2e choc 
pétrolier

RE 2020
Bâtiment à énergie 

positive

Consommation 
en kWh  /m .an

≈ 470

≈ 330

≈ 280

≈ 165

≈ 80

190
imposé

50

0

Sommet de la
 planète Terre à 
 Rio de Janeiro

Protocole 
de Kyoto

150
imposé

OBJECTIFS 
IMPOSÉS

Extraction des matières 
premières et énergies

Transformation et
Fabrication 

Transport

Distribution

Utilisation 

Fin de vie  
Tri ou 

Élimination

Réemploi 
ou Réutilisation 

lors de la 
Conception

Patrimoine qui
 libère l’espace 

Éléments qui
figent l’espace 

C’est ainsi que je me suis 
tourné vers la transmission des 
connaissances, en utilisant le 
dessin comme support ludique 
pour mieux partager.
 
J’ai notamment pu le réaliser 
à travers mon mémoire de 
master, sur l’architecture 
réversible fonctionnelle (cf. 
dernière page). J’ai dessiné 
tous les concepts dont j’avais 
besoin pour illustrer la partie 
écrite et ainsi la dynamiser, 
en plus de m’appropier ces 
notions et les mémoriser. 

D'UNE ARCHITECTURE FIGÉE VERS UNE ARCHITECTURE RÉVERSIBLE,
DIFFÉRENTES DURÉES DE CONCEPTIONS ET D'EXPLOITATION. 

ÉCHAPPER À L'OBSOLESCENCE DES ÉDIFICES ET L'ÉTALEMENT URBAIN TROP IMPOR-
TANT GRÂCE AU RÉVERSIBLE, POUR UNE VILLE PLUS TRANSFORMABLE ET DURABLE. 

LE CONFINEMENT NOUS AMÈNENT À RÉINTERROGER 
NOTRE ESPACE, DEVENU EXCLUSIF

ÉVOLUTION DES LOGEMENTS INDIVIDUELS, 
COLLECTIFS ET VACANTS ENTRE 1984 ET 

2019 EN FRANCE
ÉVOLUTION DES OBJECTIFS DE CONSOMMATION

LE «CHEMIN DE GRUE» POUR 
CONSTRUIRE LES GRANDS 

ENSEMBLES

L'HABITUDE DE LA PRODUCTION UNIDIREC-
TIONNELLE INCOMPATIBLE AVEC LE DÉVE-

LOPPEMENT DURABLE

LES ÉLÉMENTS QUI FIGENT L'ARCHITECTURE ET AL-
TÈRENT SA TRANSFORMATION OU RÉHABILITATION

VISITES ET ÉCHANGES 
AUTOUR DES MES 
ÉTUDES DE CAS

L'ANALYSE DE 
CYCLE DE VIE (ACV)

CONSTAT ET DISCERNEMENT D'UNE 
NOUVELLE CONCEPTION, BASÉE 
SUR NOS EXPÉRIENCES PASSÉES
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1986
2018
2023

RETOUR SUR LA CONSTRUCTION 
DE LA MAISON EN TERRE 
Maison en Terre, 666 avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d’Hères

PROJET T’AIR BLOC 
Notre équipe d’étudiants du DSA « Architecture 
de terre » se propose de poursuivre ce travail 
en organisant un atelier orienté sur la correction 
thermique de cette maison lors du festival 
Grains d’Isère. Cette correction serait permise 
par les qualités intrinsèques du matériau terre 
et plus spécifiquement par un mélange terre 
- fibres, appelé terre allégée qui possède des 
propriétés hygrothermiques et isolantes à la fois 
innovantes et intéressantes. Cette technique 
est envisagée pour être appliquée sur la 
toiture de la maison, constituée de coupoles 
et de voûtes. L’expérimentation que nous vous 
proposons développe une réflexion sur plusieurs 
sujets auxquels se penchent actuellement 
étudiants, chercheurs et professionnels de la 
construction. Des tests sur différents types de 
terre, de plusieurs mélanges de barbotines, 
et de différentes dimensions de briques ont 
été réalisés pendant plusieurs mois afin de 
déterminer le bon dosage et le bon mélange 
pour réussir à avoir des briques légères et 
parvenir à mettre en place un protocole de ligne 
de production.

UNE TERRE LOCALE
La maison a été entièrement construite à partir de terre crue, 
connue dans la région sous le nom de « pisé ». Celle-ci a 
été tamisée, puis mélangée à une faible proportion de ciment 
pour sa stabilisation, avant d’être comprimée sous forme de 
blocs.

UNE CONSTRUCTION 
EN 24H
Pour réaliser cet exploit d’une construction en 24h, (3 fois 
8 heures) les étudiants de l’ENSAG se sont associés à 
des stagiaires de l’AFPA, Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes.

UN MESSAGE FORT
Construite à la veille de l’année internationale des sans-
abris, la construction de cette maison se voulait déjà être un 
acte militant en faveur d’une meilleure prise en compte des 
possibilités d’utilisation des ressources locales en construction.

UNE INITIATIVE 
GRENOBLOISE
Cette maison est le fruit d’une association entre l’équipe du 
laboratoire CRAterre (ENSAG) et l’Université des Sciences 
avec l’IRIGM et l’IUT Génie Civil, aujourd’hui regroupés au 
sein de la COMUE UGA.

CONSTRUCTION 
DE LA MAISON 
EN 24 HEURES

ANNIVERSAIRE 
DES 30 ANS DE 
LA MAISON EN 
TERRE 

INAUGURATION DU PROJET e-CoLoS!
SOCIÉTÉ DE GESTION DE
VOYAGES « DESTINATION »

INSTALLATION DE LA TOILE 
ET DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

STOCKAGE DES
ARCHIVES DE L’UGA

INSTALLATION DANS LES LOCAUX DU COMITÉ
D’ACTION ET D’ENTRAIDE SOCIALES DU CNRS
ET DES UNIVERSITÉS DE GRENOBLE (CAESUG)

INTERVENTION BRIQUES 
ISOLANTES 

PRÉFABRIQUÉES

SERVICES DE L’UJF
(ACHAT ET ACTION SOCIALE)

1986 2016 2018

1989 2017 2023

Membres du projet
Dominique DAUDON
Florence JOUSSELLIN
Jean-Martial COHARD
Yannick SIEFFERT
Laurent OXARANGO
Thierry JOFFROY
Bakonirina RAKOTOMAMONY
Philippe GARNIER
Stan BORKOWSKI
Nicolas BONNEFOND
Rémi PINCENT
Pierre BILLET
Emmanuel GODDE
Philippe GUEGUEN
Gilles DEBIZET

Thomas JAY-ALLEMAND
Gerald HIVIN
Magali AUPICON
Marco IMPERADORI
Graziano SALVALAI 
Gabriele MASERA 
Giovanni DOTELLI 
Francesco CALVETTI 
Laetitia FONTAINE 
Martin POINTET
Philippe BIGUENET 
Frederic BATTOIS 
Olivier BERARD 
Gilles ESCALA 
Nadège MASNADA

T’AIR BLOC
MAISON 24H

PRÉSENTATION
Le projet  e-CoLoS! (Étudie les Constructions Locales 
Soutenables!), soutenu par l’IDEX Formation, a officiellement 
été lancé en juin 2018. L’idée principale est de développer un 
esprit « soutenabilité » des acteurs de la construction à travers 
l’instrumentation connectée de la Maison en Terre. Associée à la 
salle labellisée « BBC » de l’IUT GCCD, sa simplicité devant la 
haute valeur ajoutée des constructions soutenables actuelles, en 
fait un nouvel objet pédagogique de choix pour les formations du 
Génie Civil et d’Architecture. Grâce au projet e-CoLoS!, un réseau 
de partenaires locaux et internationaux a été mis en place pour 
équiper la maison de capteurs. Les capteurs qui sont installés 
sur la Maison en Terre permettent de suivre les évolutions de 
température, les consommations en électricité, le taux d’humidité, 
la luminosité ou encore la qualité de l’air ! Actuellement en 2023, 
l’intervention sur la maison 24h est mise en place et la production 
des briques isolantes préfabriquées réalisées par les étudiants 
du DSA « Architecture de Terre » de l’ENSAG vont servir pour 
l’amélioration du confort thermique de la maison.

T’AIR BLOC

Équipe
Roy AGHNATIOS
Tom BONHOMME
Nouradine BRAHIM NOURADINE
Felipe FERNANDEZ
Laurent GALICHET
Adrien Ubrich TSAGUE

MATIÈRES PREMIÈRES
Les briques de terre allégée sont composées de fibre et de barbotine.
Le test de viscosité sert à connaître la bonne proportion entre la terre et l’eau dans la 
barbotine. Juste après avoir remué le mélange mécaniquement, à l’aide d’un verre doseur, 
remplir l’éprouvette graduée de 100 ml. Verser le contenu de la barbotine au centre de la 
plaque PVC d’une hauteur de 5 cm. 
En vidant l’éprouvette, s’assurer de verser continuellement au même endroit de façon à 
ce que le cercle de barbotine s’étale de tous les bord. Le diamètre du cercle formé sur la 
plaque transparente doit mesurer entre 20 et 21cm.

FORMULATION
La terre utilisée est la terre de Comelle.
Utilisation d’un défloculent pour la réalisation de la barbotine. Remplir la poubelle ou le grand récipient 
avec 20kg de terre puis ajouter la quantité d’eau 48L. Attention, ces proportions sont valables pour 
la terre utilisée pour notre mélange. Il faut incorporer l’eau au fur et à mesure et réaliser le test de 
viscosité pour vérifier la liquidité de la barbotine. Mélanger l’eau et la terre en utilisant la visseuse avec 
le mélangeur à peinture jusqu’à aboutir à un mélange homogène et liquide.

PROPORTIONS
Il faut 7 seaux de fibre pour 1,5 seau de barbotine.
Mettre 70L de paille foisonnée dans le bac sous forme de monticule. Jeter 15L de barbotine 
sur la paille en veillant à étaler homogènement sur toute la paille. Réitérer les deux opérations 
précédentes en créant une nouvelle couche. Mélanger avec les fourches en remuant le 
mélange de bas en haut. Des mottes de paille vont se former, frapper énergétiquement 
avec la fourche pour détruire les mottes. Réaliser les deux opérations précédentes jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène.

FABRICATION
Le mélange passe ensuite à la  presse manuelle TERSTARAM. Mettre en place un plastique sur la 
surface supérieure du moule.
Vérifier que toute les surfaces en contact avec la brique soit bien humiques. Remplir environ un seau 
(11L), bien foisonner avant de mettre dans le moule. Remplir la presse de trois bonnes poignées. 
Tasser avec insistance dans les coins et les rebords du moule avec le bout des doigts. Réaliser ces 
gestes jusqu’à remplir le moule (3 couches). Appuyer et tasser avec la même force de pression. Pour la 
dernière couche, veillez à garder environ 1 cm du bord de la plaque de compression. Fermer le moule. 
Tourner la poignée, lors du retour, réaliser 3 compressions sans forcer. Le bras doit être à la verticale 
en fin de course. Si ce n’est pas le cas, ouvrir pour enlever de la matière et réitérer cette étape. Sortir 
la brique. Vérifier 12 cm d’épaisseur de brique à l’aide de la pige. Faire glisser la brique sur une plaque 
avec l’autre à l’aide de deux plaques PVC ou spatules. Mettre la deuxième plaque PVC/spatule sur le 
dessus de la brique et la retourner comme la tarte tatin. Mettre sur la cagette.

SÉCHAGE
Les briques sont ensuite placées sur des cagettes en bois et stockées pour sécher. Mettre 
en place une palette avec 4 cagettes retournées. Sur chaque cagette, mettre une feuille de 
papier journal ou papier cartonné. Y écrire le nom du lot si nécessaire. Chaque couche de 
cagette doit être bien positionnée avec la couche inférieure. Attention au positionnement 
des cagettes. La durée de séchage varie entre deux semaines et quatre semaines selon 
les conditions climatiques.

MORTIER
Préparation du mortier à base de sable avec le malaxeur planétaire. Dosage 3 volumes sable 
avec 1 volume terre comelle (état hydrique plastique). Ajout et répartition du volume désiré 
de sable dans le malaxeur planétaire. Ajout des volumes de terre au-dessus. Démarrage 
du malaxeur. Ajout de l’eau constamment au mélange pour qu’on arrive à l’état plastique du 
mortier.

PRÉSENTATION
Trente ans après la construction de la maison des 24h, le projet 
e-CoLoS! cherche à valoriser l’aspect patrimonial du lieu et à 
améliorer son confort intérieur. La terre allégée est envisagée 
pour être appliquée sur la toiture constituée de coupoles et de 
voûtes, ce qui entraine de nombreux questionnements techniques. 
Comment produit-on ce matériaux de manière industrielle 
? Comment isole-t-on une surface à géométrie complexe ? 
Comment gère-t-on l’étanchéité sur une telle isolation ? Autant 
de questions sur lesquelles des étudiants professionnels de la 
terre se sont penchés.

BRIQUES ISOLANTES PRÉFABRIQUÉES MUR À MUR

Équipe
Anaïs DUCRET
Barbara MICHAUD
Brendan RUELLAN
Alexandre VARET

PROPORTIONS
Il faut 1 seau de terre, 1 seau de sable et 1,5 seau de paille hachée. Il est préférable de laisser 
reposer le mélange (deux semaines dans ce cas) pour améliorer la qualité de l’enduit posé.

FABRICATION
Le coffrage a été conçu de façon à extruder les enduits afin d’éviter la déformation des arêtes. Le 
processus consiste à poser des cales pour simuler l’épaisseur des enduits et ainsi permettre de 
conserver l’épaisseur souhaitée par déduction. On pose le panneau de support fibré à l’intérieur 
du coffrage et on applique l’enduit à l’aide d’une règle. On enlève les cales au fur et à mesure 
que l’on applique les enduits pour obtenir la bonne épaisseur.

ASSEMBLAGE
Réutilisables à volonté, interchangeables, ces caissons autoportants peuvent s’agencer les 
uns sur les autres et viennent créer un mur meuble ou mur tableau, une composition murale, 
patchwork de couleurs et de textures, jusqu’à recouvrir l’entièreté d’une paroie froide, si tel est 
le besoin. Mais ils peuvent également venir délimiter rapidement un logement en devenant des 
cloisons séparatrices et phoniques. Il devient alors facile et accessible à n’importe quel locataire 
de venir composer son mur sur-mesure. 

Enduit de corps

Panneau support fibré

Enduit de finition

Panneau caisson 
de bois

MISE EN OEUVRE
On cherche à travailler sur différentes couleurs et textures en travaillant sur la matière à base 
de 3 argiles différentes. Cela permet de montrer les possibilités de finitions (ajout de chènevotte 
et paille hachée) et de faire des mélanges entre les terres selon leurs propriétés techniques. 
Les tests permettent d’adapter chaque mélange afin d’obtenir des effets différents.

FINITIONS
Il s’agit d’un objet expérimental mais aussi plastique et décoratif puisque intégrant des enduits 
terre préfabriqués qui exploreront dans le cadre d’ateliers, diverses richesses d’aspects de 
surfaces et de couleurs. Tantôt grossière, rustique, craquelée, striée, granuleuse, fibrée, lisse, 
douce, polie ou encore brillante. Les enduits de terre trouvent alors une place légitime dans la 
pièce, non plus seulement comme revêtement mural mais comme composant spatial amovible.

PRÉSENTATION
Mur à mur propose de revisiter le caisson bois de rangement 
classique, en y intégrant la problématique des phénomènes 
de paroies froides et de rénovation thermique des logements. 
Cette pièce de mobilier modulaire associe la possibilité d’une 
auto-finition de son logement très simple, à un objet de design à 
travers l’intégration d’un fond de caisson de réemploi des Grands 
Ateliers, enduit de corps puis de finition en terre. Sa faible effusivité 
vient couper le rayonnement du froid, renvoie une sensation 
de confort thermique. L’objectif est de réduire les échanges en 
faisant barrière, habiller les murs pour créer un parement objet 
“chaud” et donc un meilleur ressenti thermique.

Ce projet s’inscrit dans une pérennité puisque les pièces de 
mobilier qui seront fabriquées durant le Festival Grains d’Isère 
ont été designées et calepinées pour finir dans une salle dédiée 
aux étudiants du DSA des années futures qui ne disposent pas 
encore de casiers de rangement. 

Source : enduits de finition par Isabella Breda

Équipe
Maria BOLOGNESI
Javier ELIAS RABLING
Lucie HOLOPIRKOVA
Laura MANNUCCI
Vivien MANUEL

CAPSULES 
EXPÉRIENTIELLES

PRÉSENTATION
Les capsules expérientielles proposent une expérience 
sensorielle permettant de prendre conscience de l’impact des 
matériaux de construction sur le confort intérieur. Certaines 
sensations sont difficilement explicables pour la plupart d’entre 
nous, pourtant on sait ce qui influence la qualité du « ressenti 
» et du « bien-être». L’installation est constituée de 4 capsules 
composées de matériaux différents pour mieux comprendre 
comment ils impactent nos environnements intérieurs.

Est-ce que les matériaux que je choisis dans mon habitat influencent ma 
perception de l’espace ? 
Nous vous proposons alors deux types de visites pour obtenir des éléments de réponse.

VISITE LIBRE
La visite libre prévoit de se promener de capsule en capsule (l’ordre n’importe pas) et un questionnaire 
va vous aider à exprimer votre ressenti. En fin de parcours, vous trouverez la description détaillée 
de chaque capsule et une explication des éléments qui interviennent dans la notion de confort 
intérieur. 

VISITE GUIDÉE
Pour plus de sensation, l’équipe vous propose de visiter les capsules expérientielles à l’aveugle. 
Que vous ayez déjà fait ou non l’expérience, l’immersion sera décuplée et vous pourrez profiter d’un 
accompagnant pour poser toutes vos questions en fin de parcours. Places limitées (4 personnes 
par créneau), merci de vous inscrire auprès de l’équipe.

11h / 12h / 14h / 15h / 16h

Bonne visite !

TOUCHER SENTIR S’ASSEOIR ÉCOUTER CHANTER REGARDERPARLERMÉDITER

FONCTIONNEMENT
Lorsque l’on parle de confort intérieur, on pense souvent à la 
lumière et à la chaleur, mais ces deux notions sont très larges 
et insuffisantes pour comprendre ce qui influe notre confort. 
Des études ont révélé pas moins de 10 autres variables qui 
influencent la qualité du confort intérieur, et cette liste n’est 
certainement pas exhaustive. Les matériaux de construction 
sont un des outils qui permet de réguler le confort, les choisir 
judicieusement en fonction de leurs positions et de leurs 
qualités à un réel impact.

RESSENTI
Vous qui sortez des capsules expérimentales, qu’avez-vous découvert ?
En parcourant les 4 constructions proposées, vous avez visité des systèmes constructifs tout à fait 
variés. De la technique dite conventionnelle en parpaing, jusqu’à la technique plus manuelle du torchis, 
l’environnement a dû vous paraître très différent alors que les volumes dans lesquels vous vous êtes 
arrêtés sont très similaires. Beaucoup de variables peuvent influencer ces effets, et si chacun les 
ressent de façon très différente il est pourtant possible de prendre en compte ces impacts dans la 
conception des projets. 

Pour aller plus loin, vous pouvez croiser les données entre vos réponses au questionnaire et les qualités 
imputées aux capsules. Il n’est pas impossible que vous soyez surpris par vos propres réponses.

MICRO CLIMAT INTÉRIEUR
Maintenant que vous avez fini votre visite et répondu au questionnaire, voyons un peu ce qui vous est 
arrivé.

L’installation dans laquelle vous avez déambulé vous a immergé dans 4 environnements différents. 
Lorsque vous êtes entrés dans une capsule, vos 5 sens ont réagi au changement d’état et votre corps 
a dû s’habituer. Ce nouvel état est différent de l’extérieur, c’est un micro climat. 
Alors comment se fait-il que ces 4 capsules, qui sont toutes installées dans le même environnement, 
aux Grands Ateliers, et qui ont toutes la même taille, interagissent si fortement avec nous ?
Les matériaux ont chacun leur propriété et selon la façon dont ils sont mis en œuvre, ils manipulent la 
qualité du climat intérieur. Ce micro climat dans lequel nous évoluons interagit directement avec notre 
peau, nos yeux, nos papilles, il conditionne les réactions de notre corps qui cherche à s’adapter, en 
régulant nos températures ou en dilatant nos pupilles. Toutes ces réactions peuvent être agréables 
(le soleil sur la peau fait dégager en nous des vitamines qui procurent du bien-être) ou désagréables 
(mais ce soleil peut aussi nous brûler !).

CAPSULE PARPAING TERRE
Les murs sont en maçonnerie de parpaings de ciment. Le mortier est 
de terre. La sous-face est doublée en placo et la finition intérieure est 
un enduit de terre. 

CAPSULE PISÉ
Les murs sont en pisé. Cette technique, traditionnelle dans nos régions, 
consiste à utiliser la terre avec une teneur en humidité assez faible 
et à la « piser », c’est-à-dire la compacter dans des banches. Le mur 
ainsi obtenu est structurellement porteur et entièrement fait de matière 
géosourcé. 

CAPSULE TORCHIS
Une structure primaire en bambou arqué et lié à la ficelle reçoit des 
« torches » de terre. Le torchis est un mélange de terre et de paille mis 
en œuvre à l’état plastique pour pouvoir être enroulé/tressé autours de 
la structure primaire. 

CAPSULE PIERRE
Quatre pierres massives en calcaire sont assemblées pour créer 
l’intériorité. Les pierres sont simplement posées, pas de joint mortier, 
pas de liaison et de chaînage.

APRÈS LA VISITE..

AVANT LA VISITE..

Mise en page et photos : Eva Zaccaro

Durant le DSA, j’ai pu exploiter ce moyen de 
représentation pour réaliser la communication 
du Festival Grains d’Isère aux Grands Ateliers, 
à Villefontaine (69). En échangeant avec mes 
camarades, j’ai pu illustrer les processus des 
ateliers qu’ils réalisaient, afin de les partager 
sur des grands panneaux. Cela a permis aux 
visiteurs de mieux comprendre chaque projet, 
en plus de nous permettre de garder une trace 
de tout ce travail, à l’aide d’un support ludique. 
Aujour’dhui, je réalise également les dessins 
pour le festival Terre, Femmes et Savoir-Faire.
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STABILISATION
Remplir toutes les sections du moule à mi-hauteur avec le 
mélange, afin de le stabiliser au sol. Tasser les angles et les 
côtés pour bien remplir et former des adobes. L’important est 
d’avoir des arêtes nettes et des côtés sans cavité.

ÉGALISATION
À l’aide de la planche et en faisant un mouvement de 
cisaillement, retirer l’excédant de mélange à la surface des 
adobes. Maintenir la planche en appui sur les bords du moule 
pour garder une face égale et plane.

FINITION
Nettoyer les bords du moule pour faciliter le démoulage, 
notamment en enlevant les éventuels brins de paille qui 
dépassent. Récupérer et remettre dans le seau tout le surplus 
de mélange inutilisé : il servira pour les prochaines adobes.

DÉMOULAGE
Relever lentement, continuellement et sans forcer le moule 
parallèle au sol. Rabaisser les côtés des adobes en posant 
délicatement le bord du moule à la surface des adobes en 
prenant soin d’éviter de les marquer.

SÉCHAGE
Si après contrôle, les adobes sont nettes et lisses, elles 
peuvent idéalement être stockées sur des palettes. Le temps 
de séchage varie en fonction de l’humidité du mélange et du 
climat sur site.

COMPACTAGE
Compléter le remplissage des sections avec le mélange en 
le répartissant avec le plat de la main. Veiller à bien tasser 
dans les angles.

PIERRE TERRE

Encadrants
Alexandre DOULINE
pilote de chantier membre de Misereor et 
formateur technique au laboratoire CRAterre

Sébastien ROUSSEL
compagnon tailleur de pierre

PRÉSENTATION
L’atelier pierre-terre invite à découvrir les techniques de 
construction associant la dureté de la pierre à la souplesse de la 
terre : en intégrant des détails constructifs en pierre pour renforcer 
des murs en terre ou, en utilisant la terre comme mortier pour 
maçonner des murs en pierre.

PRODUCTION D’ADOBES

Adobes

Pierre

ARCS HYPERBOLIQUES
Il est prévu la fabrication de trois arcs hyperboliques que l’on 
obtient grâce à un triangle rectangle en révolution (cône), 
découpé verticalement sur trois côtés.

STRUCTURE HYBRIDE
La base des piliers est en pierre de taille et la partie 
supérieure se fait en maçonnerie d’adobes.

MATierre
PRÉSENTATION
L’objectif du projet « Matière à penser, ma terre à penser » est 
de croiser, d’entrecroiser, de tisser des liens entre l’approche 
scientifique et technique de la terre comme matériau de 
construction de l’équipe CRAterre de l’ENSAG et l’approche 
artistique et culturelle de la compagnie grenobloise Les Fées 
Rosses, qui pratique le théâtre déclencheur, pour questionner 
ensemble notre place et avenir sur la planète Terre.

UNE OEUVRE 
INTERACTIVE EN TERRE
par l’Atelier ALBA
L’atelier ALBA, est un collectif autour des arts, du design et de l’architecture 
créé par Mathilde et Nicolas Béguin, une fratrie aux profils différents 
mais aux motivations communes, qui développe un travail basé sur 
l’expérimentation autour de la matière brute. Avec l’installation en terre 
MAGDA, ils invitent le public à faire l’expérience de son propre rituel en 
offrant une trace, une empreinte éphémère, au cœur de la terre. 

EXPÉRIMENTER
des pratiques artistiques pour appréhender de manière 
sensible de nouvelles façons d’être et repenser nos 
rapports au vivant.

PRATIQUER
le théâtre déclencheur pour sortir d’une posture passive 
de type « spectateur » qui reçoit à une posture active 
de « spect-acteur » qui s’engage dans une création 
collective ici et maintenant.

INTERROGER
la matière et le matériau terre pour réfléchir sur ce qu’ils 
ont à nous dire quant à nos manières d’habiter la Terre.

S’ADRESSER
en même temps à différents types de public, étudiants, 
scolaires et grand public, par le biais de la création 
artistique.

PARTAGER
et synthétiser les réflexions tout au long des différents 

cycles de mai 2023 à juin 2024.

OUVRIR
des espaces de pratiques collectives expérimentales 
pour que différentes disciplines, architecture, génie 
civil, théâtre, sciences et arts, puissent se croiser 
et s’enrichir pour réfléchir ensemble à de nouvelles 

façons de s’envisager au monde.

UNE CARTOGRAPHIE 
SENSIBLE
avec Virginie DIAS
Comment cartographier son expérience pour décaler ses propres 
perceptions et s’ouvrir à un monde en pleine métamorphose ? 
Chacun-e est accompagné-e pour sortir de la « carte à voir » et aller 
vers « la carte à faire ». 

UNE DOCUMENTATION 
TERRESTRE
avec Nathalie SABATIER, Anne-Monique 
BARDAGOT et Audrey CARBONNELLE
Philosophes, sociologues et chercheurs sont nombreux aujourd’hui à 
nous inviter à changer de point de vue dans notre rapport à la terre et 
aux vivants. Leurs textes et citations donnent « matière à penser ». 
Une sélection d’ouvrages est consultable sur place. 

CYCLE 1 - FESTIVAL GRAINS D’ISÈRE
avec les étudiants du DSA « Architecture de terre » et le grand public
Pour ce premier cycle, la metteuse en scène Géraldine DOAT a rassemblé une équipe artistique 
pluridisciplinaire pour proposer quatre approches artistiques. Concrètement il s’agit de concevoir 
et expérimenter des formes interactives pour construire ensemble  de la « matière à penser » 
autour de la terre, comme matière première naturelle, matière à construire, matière à vivre, à 
habiter et la Terre comme espace commun des humains et autres qu’humains.

UN FORUM THÉÂTRALISÉ
avec Géraldine DOAT
La restitution des expériences du jour est proposée sous forme de jeux 
corporels et verbaux ludiques et interactifs. Un moment de partage 
chaleureux pour inciter à jouer avec les matières, les idées et les 
pensées pour s’ouvrir au monde, tisser d’autres liens et envisager de 
nouvelles façons de se positionner.

MATIÈRE À PENSER, MA TERRE À PENSER

Membres du projet
Géraldine DOAT - Metteuse en scène, Les Fées Rosses
Mathilde BÉGUIN - Architecte, formatrice et plasticienne, 
Atelier ALBA et Terramata
Nicolas BÉGUIN - Designer, ébéniste, marqueteur et 
enseignant, Atelier ALBA
Virginie DIAS - Plasticienne et responsable de 
développement projet culturel
Audrey CARBONELLE - Documentaliste AECC ENSAG
Anne-Monique BARDAGOT - Ethnologue et chercheuse 
associée au CRAterre
Nathalie SABATIER - Ethnologue et chercheuse 
associée au CRAterre

Lauréat de l’appel à projet idEx Université Grenoble Alpes - Rayonnement Social et Culturel 2023-2024 
Porté par Martin POINTET maître de conférences à l’ENSAG et chercheur Unité de recherche AE&CC, équipe CRAterre

COBBAUGE

Encadrant
François STREIFF
architecte du Parc Naturel Régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin

PRÉSENTATION
La bauge est une technique traditionnelle de construction en 
terre que l’on trouve en Europe et dans le monde, avec une 
forte présence régionale dans le nord-ouest de la France et le 
sud-ouest de l’Angleterre. Si la technique a été abandonnée 
pendant le 20ème siècle, au cours des dernières décennies, la 
conservation du patrimoine a permis de retrouver et préserver 
les savoir-faire traditionnels. Toutefois, il s’agit d’un marché 
limité qui demeure vulnérable et qui maintient cette culture 
constructive dans une perception un peu passéiste. Or la 
bauge recèle un potentiel pour relever le défi de la réduction 
des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment, ce qui 
constitue une belle opportunité de maintenir cette culture 
vivante et de développer une architecture contemporaine. 

Le projet CobBauge vise à adapter la technique traditionnelle de 
la bauge aux normes thermiques modernes et à adapter la mise 
en œuvre, à travers un processus collaboratif mêlant approches 
scientifiques et constructives en laboratoire et sur chantier.

ENDUIT
Afin de favoriser la perspirance, exclure l’application d’un enduit hydraulique (type mortier de ciment) 
trop étanche à la vapeur d’eau et donc inadapté à la respiration du mur en bauge. Prêter attention à 
la pose d’un isolant perspirant (type laine de bois) pour éviter que l’humidité ne stagne et provoque 
l’apparition de moisissures et champignons.

EXTRACTION
Mettre de côté la terre végétale et extraire 
la terre à bâtir à l’aide d’outils traditionnels 
(pelle, pioche) ou de petits engins mécaniques 
(minipelle, bobcat).

FISSURE MOUSTACHE
Anticiper le tassement (2 à 4%) qui se produit au séchage et donc arrêter 
une levée au niveau haut de l’ouverture, attendre un bon mois que le 
gros du retrait se fasse puis réaliser la nouvelle levée au dessus du cadre 
Prévoir un linteau très long ou un contour (linteau + allège) en maçonnerie 
pour éviter les fissures dans les angles de l’ouverture. Réaliser un moule 
au préalable (environ 60cm de long) afin de mesurer le retrait.

MÉLANGE
Prévoir une zone plane au sol (tôles ou 
panneaux) à proximité du mur pour déposer 
la terre, la fibre et l’eau. Mélanger par 
piétinement humain (risque que le mélange 
devienne de plus en plus visqueux avec 
la fatigue) ou animal (boeufs ou chevaux) 
jusqu’à ce que la texture soit plastique. 
Préparer le mélange de préférence la 
veille pour le lendemain. Il est préférable 
de faire le mélange et le découpage sur 
des planches de CP ou d’OSB, au plus 
près du mur pour éviter la manutention des 
éléments découpés.

Dans le cas de la bauge mise en oeuvre 
par empilement de motte, il vaut mieux 
transférer d’abord le mélange en vrac 
près du mur sur une planche de CP 
ou d’OSB, puis façonner sur place 
les mottes à la fourche et les passer 
directement au maçon sur le dessus 
du mur.

MODELAGE
Préparer les éléments à la main (mottes 
façonnées) ou à la fourche/bêche pour 
découper des paquets dans le mélange étalé 
(caillebotis)

TRANSFERT
Acheminer dans des brouettes les mottes 
façonnées ou les caillebotis jusqu’à proximité 
du mur puis les jeter à la main ou à la fourche 
au maçon.

APPAREILLAGE/
COMPACTAGE
Mettre en œuvre sur le mur en empilant à la fourche les éléments 
les uns sur les autres croisés par couche de 60cm à 100cm 
d’épaisseur, en respectant un recouvrement d’au moins 1/3 de 
chaque élément. Compacter les éléments entre eux en les foulant 
au pied.

TRIQUAGE/
PAREMENT

Régulariser la surface en battant le mur 
afin d’éviter un tassement trop important et 
rabattre les fibres. Ne pas faire de débord 
supérieur à 5cm par rapport au plan du mur. 
Tailler les deux faces du mur avec un outil 
tranchant pour obtenir une surface plane 
et lisse, en s’aidant d’une planche guide.PROTECTION

Protéger temporairement (tôle ou bottes de paille) le 
dessus du mur entre deux levées pour éviter le risque 
d’accumulation et de concentration d’eau. Éviter la 
bâche plastique ne permettant pas le bon séchage 
du mur.

SÉCHAGE
Laisser sécher (en moyenne 3 semaines) entre deux 
levées afin que celle du dessous soit suffisamment 
résistante pour supporter celle du dessus.

ENDUIT
Appliquer éventuellement (pas d’obligation) un enduit 
pour des raisons esthétique et/ou de protection. 
Cet enduit est à réaliser une fois le mur sec, de 
préférence pas avant 1 an après l’achèvement du 
mur.

PROPORTIONS
Faire le test de la boule pour vérifier la 
plasticité du mélange en compactant 
dans les mains une boule d’environ 
12,5cm de diamètre (soit 1L de bauge) 
et la faire tomber à 1m de haut : le disque 
tombé à terre doit faire entre 15 et 17cm 
de diamètre.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Pour éviter les ravines, protéger le haut de mur des intempéries par l’ajout d’un système de 
couverture pérenne avec un débord suffisant.

Pour limiter les invasions animales, appliquer un enduit sur la surface du mur afin de cacher 
les potentielles fissures où viennent loger les insectes et oiseaux. Privilégier une argile de 
bonne qualité pour assurer la bonne tenue des grains et rendre le mur plus ou moins facile 
à attaquer par les insectes.

Afin d’empêcher les remontées capillaires et les rejaillissements, installer un système de 
drainage permettant d’éloigner l’eau et dimensionner la protection du pied de mur pour 
mettre la bauge hors d’atteinte de l’eau. Prévoir lors de la mise en œuvre du soubassement 
une barrière capillaire (filtre plastique, mortier de ciment ou lit d’ardoises).

PRINCIPE COBBAUGE
Une façon d’améliorer les propriétés thermiques de la bauge est d’utiliser un pourcentage plus 
élevé de paille ou d’autres matériaux isolants. Mais plus le pourcentage d’isolant utilisé est élevé, 
plus le mélange est faible. Avec un mur hybride composé d’ue bauge traditionnelle de 300 mm 
d’épaisseur et de terre allégée de 300 mm d’épaisseur, il est possible de répondre aux normes 
énergétiques requises.

Terre allégée

Bauge traditionnelle

CONSTRUCTION EN BAUGE 
TRADITIONNELLE

Équipe
An na CHO
Federico GARCIA MARTINEZ
Paola PENET
Adrien PETIT
Camille QUILICHINI

CLOISONS 
MITOYENNES
Cloisons séparatives en adobes (briques de terre moulées) et terre allégée. Les 
deux parois massives séparées par un volume d’isolant plus léger permettent de 
satisfaire les objectifs de réduction acoustique entre logements et les exigences 
de tenue au feu.

STRUCTURE BÉTON
Structure répétitive et standard. Patrimoine du XXème siècle 
à adapter aux usages actuels : télétravail et moins besoin 
de bureaux, changement climatique, besoin en logements, 
nouveaux besoins de confort et de performance.

CONSERVATION DE 
L’OSSATURE
La démolition représente 49% de la production des déchets 
du secteur du bâtiment soit 22,5 millions de tonnes.

UTILISATION DE 
MATÉRIAUX BIO/GÉO 
SOURCÉS ET RÉEMPLOI
Mise en place de circuits courts : les matériaux sont sourcés à 
proximité du projet (paille-terre mobilisables à l’échelle de la région).

CLOISONS 
INTÉRIEURES
Cloisons légères de type panneau de terre/
ouate de cellulose préfabriqué sur ossature 
bois et isolation en coton recyclé ou de 
type canisses enduites sur ossature bois, 
isolation en terre allégée.

STRUCTURE 
EXISTANTE
Les dalles, poteaux et poutres existants sont en béton 
armé.

ALLÈGES 
CHAUFFANTES
Des tuyaux sont intégrés dans les allèges et 
permettent de diffuser la chaleur directement à 
travers la masse des allèges en terre.

FAÇADES CAISSON 
BOIS ET PAILLE
La paille est une ressource facilement accessible dans les 
environs de Grenoble. Les panneaux peuvent être préfabriqués 
en atelier, ils sont légers et performants thermiquement.

PRÉSENTATION
L’enjeu du projet est de faire la démonstration du remploi d’une 
ressource abondante des villes, les structures béton existantes, 
et de voir comment elles peuvent être adaptées et transformées 
pour répondre aux besoins actuels : manque de logements, 
confort climatique, matériaux vertueux. Cet atelier explore la 
réhabilitation du bâtiment de bureaux Prémalliance dans le 
quartier Villeneuve – Village Olympique de Grenoble. L’écorché 
construit comprendra 6 interventions : isolation par l’extérieur, 
doublage et torchis de terre chauffant en intérieur de façade, 
murs mitoyens doubles en adobes, cloisons en panneau de terre 
et terre allégée, enduit terre.

M.U.D
MÉTAMORPHOSE URBAINE DENSE

Source : archives Grenoble Sud 1973

PRÉMALLIANCE
L’étude est faite sur un bâtiment existant pour donner un contexte 
géographique et structurel spécifique. L’immeuble choisi est l’ensemble 
immobilier Prémalliance, situé au bout de l’avenue de Constantine, au sud 
de Grenoble. C’est un immeuble de bureau construit dans les années 1970, 
en partie abandonné, en partie occupé par Grenoble Alpes Métropole. 
L’ensemble, avec sa structure poteau poutre béton, est symptomatique 
des enjeux liés à la transformation de ces ensembles obsolètes.

PROJET DE RÉNOVATION
Le premier challenge est de vérifier que les volumes sont propices à la 
transformation en logements : circulations, lumière, ventilation naturelle. 
La profondeur de ces plateaux pensés comme des “open space” est un 
challenge pour rentabiliser les surfaces en conservant des qualités pour 
les logements.

Écriture architecturale- Grenoble 1970

Image des archives-Grenoble Sud 1973

T3

T4

T1

Espaces collectifs

Open space

Existant
Plateau de 480m2

Trame régulière 6x6m
Circulation centrale

Essai 1
6 logements identiques de 60m2

Espaces collectifs

Essai 2
7 logements du T1 au T4
Espaces collectifs
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Entre Septembre et Décembre 2024, j’ai eu la chance de faire mon stage de DSA en 
République de Guinée, où j’ai travaillé pour Ousmane Kindy Diallo. J’ai découvert ce pays 
ainsi que le monde de la construction et de l’architecture en terre crue, notamment avec la 
brique de terre compressée (BTC). J’ai décidé de faire mon mémoire et rapport de stage 
sous la forme d’une bande-dessinée qui parle de ce voyage, afin de voir jusqu’où le pouvoir 
du dessin peut aller dans le partage des connaissances envers le Grand Public. 

VUE DEPUIS CHEZ OUSMANE SUR LA PLAGE
CONAKRY
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ANDALUCÍACARNET de voyage

J’ai la chance de faire parti d’une génération qui aujourd’hui peut voyager facilement, en famille, 
en groupe d’amis ou seul ; pour les études, un travail ou pour le plaisir. 

Je  voyage  alors  depuis  mon  plus  jeune  âge  grâce  à  mon  père,  et  je  ne  peux  plus  m’arrêter 
aujourd’hui). Découvrir de nouvelles sociétés, cultures, coutûmes, personnes, perspectives, et sur-
tout architectures, est pour moi quelque chose de formidable. 

Cela  m’ a  ouvert,   tant  sur  ma  situation,   que  sur  mon  rapport  avec  les  autres,   sur  mes 
connaissances, mon amour pour l’humain, la nature et la beauté des choses qui composent notre 
monde.

Ainsi, je voyage toujours avec un carnet pour capturer des instants, des images qui me plaisent, 
retenir  des  visages,  des  noms  de  projets  de  toute  sorte  d’échelle,  et  alors  composer  des 
souvenirs de mes périples. 

Il m’arrive de les retravailler par la suite, notamment lors de voyages scolaires en architecture, 
mais  un  simple  crayon  de  papier  ou  stylo  suffit  pour  m’exprimer  et  m’ épanouir.  De  quelques 
secondes à quelques minutes au maximum, voici des extraits des carnets que j’apprécie toujours 
autant remplir.  
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BARCELONA
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PARIS

PAMPLONA
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PARIS
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À l’avenir, j’aimerai porter mon attention sur une architecture plus durable, plus respectueuse, que 
ce  soit  dans  le  court  terme,  avec des  matériaux  biosourcés (notamment la terre crue),  qui  
représentent  un  faible  impact carbone,   démontables  et/ou  recyclables,   pour  servir  une  
fonction  à  un  temps  donné,   puis disparaître sans laisser de trace ; ou bien sur le long terme. 

Pour cette dernière option, je me suis penchée sur une notion nouvelle : l’architecture réversible 
fonctionnelle. 
La réversibilité est l’aptitude, initialement programmée, d’un ouvrage neuf de changer facilement 
de destination, grâce à une conception qui, par anticipation, minimise le coût et l’importance de 
l’adaptation. 

Ainsi, à travers mes inspirations et ma passion pour le dessin et la transmission, j’espère que vous 
pourrez m’aider à les développer dans votre structure. J’ai en tout cas hâte de pouvoir exploiter 
mes capacités avec vous dans des projets qui feront et préserverons le monde de demain. 

MÉMOIRE DE MASTER :
L'ARCHITECTURE RÉVERSIBLE FONCTIONNELLE DANS LES 
MÉTROPOLES FRANÇAISES : L'ANTICIPATION DU CHANGEMENT 
D'USAGE POUR PRÉVENIR DE L'OBSOLESCENCE DU BÂTI
HTTPS://DUMAS.CCSD.CNRS.FR/MEM-ENSAP-33/DUMAS-03603169V1


