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R e n t r é e  Le ch i f f re  d u  mois 

La nouvelle place de l'université C'est le résultat d'un sori- 
dage Louis-Hariis pour l'as- 
sociation des ~ ~ t i t e s  viües de 

1 France. ~ v e r 2 5  % des suf- 1 

travail, de logement et d'accb. 
Ceux d'ne-de-France n'admirent 

Une fois n'est pas coutume, 
pour la rentrée universitaire 
1992.93, 1'Educatiou nationale 
sort un peu des listes de chiffres 
d'effectifg en hausse ou en baisse 
pour s'intéresser à I'aménage- 
ment. Car la place de l'université 
dans la d i e  n'est plus seulement 
Pdaire ni des d t e c t e s  ni des 
urbanistea. Les recteurs ont 
désormais à cœur de n lsemr  aux 
étudiants de bonnes conditions de 

plus les belles maximes, mais les 
belles maquettes, avec d m  cri- 
téres en tête :la aualité arehitec- 

frages, I'intercommi~nalité 

O 98 /O 
des élus locaux 

sont p r k  à 
participer à la 

turale et l'inserti8, dans la ville, 
Dauphine etendue, Tolbiac 
aggcandje et réhabilitée, Censier 
surélevée, Nanterre restaurée, 
alors que Cergy, Saint-Quentin et 
Marne-la-Vallée poussent douce- 
ment. On est û-ès loin des campua 
des années 60, à l'écart des 
centres urbains et refermés sur 
ew-mêmes. L'université doit être 
"multi-site", éclatée le long d ' a  
axe de transport, ou en  tout cas 
ouverte à laville @ce à des @- 
sages publics entre ses différents 
blocs. eomme l'imaaine Antoine 

C'est le plan Universités Zoo0 ini- 
üé en 1989 qui a lane4 la réfiexion 
univemitaire sur le  ~ l a n  de I'amé- 

(pour l'lle-de-Fraace), deux mil- 
Liards de francs de crédits d'inves- 
tissement apportés par IaEtat e t  
autant par les coll&vités locales. 
La moitié de ce financement s e r  
vira 3 construire les universit6s 
nouvelles. Le reste, destiné aux 
établissements d'enseignement 
supérieurs existants, comporte 
notammedt la création de 4ûnou- 
veaux départements d'iUT. Le 
tout, pour asrsurer une meiileure 
répdt ion  des étudiant%, des sites 
et des f o m t b n s .  L'Université du 
xxi' siècle sera cohérente ou ne 

création d'une 
cornmunaut6 
de communes 

arrive en tête du palmarès 
des moyens de développe- 
ment économique. Viennent 
ensuite la baisse de IaEscaii- 
té locaie (13 %), Iraméliora- 
tion des infrasixuetures rou- 
tikres (12%) 1'Liide de 17Etat, 
(3 %). 39 OJ. des 206 élus 
interrogés affirment nean- 
moins que leur commune 
n'est pas impiiquk dans un 
processus de  coopération 
Intercommunal. 

~r&ba& a i~aint-Gentin. nagement du territoire. En tout sera pas. m C.k I L  

Leçen d e  choses urbaines 

L'urbanisme dès le lycée 
A quand remontent les pre- 

mières villes? Qu'esl-ce qu'une 
parcelle, un passage, une me... 7 
Les réponses nagent dans le flou 
el l'approximatif. I,'urhanisme, 
domaine transversal par nature, 
n'a jamais eu droit de cité à 
l'école. Sans lui donner son nom, 
les programmes le distillenl dans 
les manuels de géographie, d'his- 
toire, d'instruclion civiqne. 
L'inculture nrhaine suit. D'abord 
chez les lycéens, ensuite chez les 
adultes qu'ils deviemenl. 
Prenaul très à cœur son rôle 
pédagogique, I'Ecole des haules 
études urhaines (12EHEU) tente 
actucllemenl de mettre sur pied 
un projet de manuel scolaire de 
200 pages environ, consacré à la 
ville et destiné aux élèves de 

seconde, première et tenninale. 
*Un peu de géographie, un peu 
d'histoire, une partie théorique, 
des exercices pratiques qui tien- 
draient plus de la promenade, de 
l'étude de textes, de plans et de 
photographies que de la rédac- 
tion,,~, voilà le conlenu schématisé 
par Jean-Christophe B a y ,  écri- 
vain, en charge du projet. A ses 
côtés, une hislorieime, un profes- 
seur d'histoire de lycée el un 
urbaniste. 
"Nom n'avons pour l'instant pris 
aucun contact avec IEducation 
nationale, poursuit-il. ATous allen- 
dons d'avoir le feu vert de /%HEU 
pour rédiger le livre, et trouver un 
éditeur.. Ni le ministère ni le 
Conseil national des programmes 
n'«nt en fail de droit de regard sur 

ce type d'ouvrage. nLes profes- 
seurs son1 libres de faire acheler à 
leurs éièzies les mar~uels qz~'ils 
jugenl utiles. L'urbanisme ne fait 
pas partit. des programmes en tant 
que tel. Efauile, c'est un problème 
d'économie marchande. Si I'EHEU 
trouve WL éditeur et vend son livre, 
tant miema, indique-t-on au sein 
des administrations. 
Resle un écueil : la forme. Pour 
séduire, attirer, apprendre, ce 
manuel devra se faufiler entre le 
jargon des urbanistes et la diiïu- 
sion d'évidences cachées sous des 
mots insipides dont souffrent 
aujourd'hui de nombreux ou- 
vrages consacrés à la ville. d 'est  
justement sur les mots qu'il faudra 
travailler, précise encore deai- 
Chrislophe Bailly. En les expli- 

quunt, en leur redonnant leur vrai 
sens. L'autre richesse viendra 
d'une documentation trbs impor- 
tante. D'un poème de Baudelaire, 
d'un fait divers du xwir siècle, on 
peut tirer des tas de choses pour 
expliquer la rue. M 
Idée d'urbanistes à l'usage de 
ceux qiii ne le sont pas, le manuel 
de la ville est une idée neuve. 
Pour répondre une crise latenle 
faite souvent de méconnaissance 
et d'erreurs de jugement? Pour 
réhabiliter la ville aux yeux de 
ceux qui n'en connaissent que la 
face sauvage et défigurée? Pour 
prendre au vol un marché édito- 
rial peut-être porteur inais sans 
doute aussi risqué? 
La rentrée 1994 répondra peut- 
être, avec un nouveau titre. C. S. 
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rebâtir sur elle-même, de se 
redensifier ! 

-Mais l'urbaniste est 
le conseil de l'élu. II doit 
intervenir si ce dernier 
comprend md la ville. 
Je, suis t&s respectueux de l'auto- 
rité politique des maires. Mais les 
élus sont respon~ables de ne pas 
s'entourer de compétences suffi- 
santes. Us mènent ramment leur 
politique urbaine en s'appuyant 
sur les spécialistes qui les entou- 
rent et les conseillent. Toutes les 
agences d*urbanisme ont ëié bri- 
sées et aucun de mes étudiants, 
après ?Lx ansd'études et quelque- 
fois un doctomt, n'a envie de nri- 
vailler dans les collectivités 
locales pour un salaire dérisoh. 
Il faudrait encore qu'ils arrgtent 
de céder am sirènes des fiance- 
ments publics! Tantôt la r6habiü- 
tation, tankat les espaces publics, 
tant6t Ies équipement? culturels... 
Enfin, ils_ ne se donnent pas les 
moyens de penser au-del8 de leur 
mandat électoral. En six ans, on 
ne peut rien faire en urbanisme. 
118 doiventapprendre B hiérwd- 
ser, à dégager ce qui est priori- 
taire et ce qui est SecondaiFei car 
trop souveng les questions qu% 
pomt ne sont pas perOnentm pm 
rapport à I'urbanwne etl'aména- 
sement. 
L'aménagement, c'est la coriti- 
nuit& Or, que font les villes? Elles 
jouent la médiatisalion, alors qu'il 
faudrait unpréaiable de cohhren- 
ce d'analyses et de consultations 
dans lequel pourrait û'insc~ire 
l'appel à des architecies de renom 
sur des problêmes identifiés. 

-C'est l'objet meme 
de l'urbanisme! 
Oni. C'est remekire I t u r W m e  à 
sa vraie piam La ville est un phé- 
nom& complexe, on ne le iépé- 
tera jamais assez. On a besoin de 
la saisir, de la comprendre, 
d'identifier ses grandes ten- 
Bances, Ses p d e s  persistanccts. 
On naintenient pas sur une ville 
nrrune sur un terrain nu, Beau- 
coup de travail en amont de la 
décision est indispensable, Mais 
les moyens que lesmaires se don- 
nent sont dérisoires alors même 
qu'ils devraient impérativement 
banaer des études Car la m- 
tion de l'urbaniste n b t  pag de &a- 
eer des plans de masse pour 
conaimire, mais bien d'intervenir 
très en amonf sur les espaces 
publics, les bilans, les-réseaux. .. 

A Barcelone, vllle vers laquelle 
tous Les y e e  sont tournés, iln'y a 
pas seulement des gens de talent, 
mais une équipe municipale qui, 
sous la houlene drun grand urbâ- 
ni*, Oriel Bohigas, a commencé 
la &ansformation de ia ville bien 
avant les Jeux olympiques. Son 
équipe est formée d'unpersonnel 
de Msbaut niveau, avec une pli- 
tique et des moyens. 

-En France, manquerait-on 
d'argent pour I ' u rba~~ i i e?  
En France, quand un urbaniste 
fait vraiment de l'urbanisme, il 
peut gêner un élu. Un simple 
exemple. A la v i ik  de Nanterre 
qui m'avait confie une étude pour 
son eenm ancien, j'avais propo- 
sé de considérer le cœur de ville 
comme le dépositaire de la 
memoire de la viile, le lieu à qua- 
lifier, à renforcer. Pavais insisté 
par que les consWuciions nou- 
velles soient respectueuses de 
l'existant, de La sirueture urbaine, 
du parcellaire, de l'&chelle. 
Quelques points-clés prenaient 
en wmpte les entrées de Mie, le 
passage du tissu des grands 

Un rrn0-e sncien 

dunt f'dchrlle Cgvhvut 

d cclla cksgmndr 

Blgefnbk 

Wb- 
Une poWque 

dbmaiegmm 

a etC m o t k  

qui vtwit 

d nrpIo&rles ocquh 

du cenw commeWd 

tmdmondpovrsn 

lblnuneahem<rtlw 

didm a w  - 
deLaDéfp<src. 

ensembles au tissu traditionnel, 
des curetages en cœur dTot. 
Concernant le centre de musique 
pour lequel la ville avait élaboré 
un programme gigantesque, je 
pensais qu'il ne failait pits peihu- 
ber le tissu urbain et distribuer 
l'équipement sur plusieurs site*. 
Or, dans leur choix, les élus de 
Nanterre n'ont pas suivi l'avis de 
leur whaniste-conseil ü>en ai tiré 
les c o ~ u ~ s ! )  et ont pr&ré 
une gestion à nurt terme. 

i Dès les années 70" vous 
vous iais'm l'avocat des espaces 
publics ét IVe*pertise a iaquelle 
vous participez pour la ville . I 

d'Amsterdam sur I'amenage- 
ment des rives de I l j  vous y 
ramène encore! 
La tâche principale de celui qui 
travaiile la forme urbaine est 
d'assnrer la qualité des espaces 
publics parce que c'est i'éIément 
qui permet A lrt d e  de se déve- 
lopper. Par les espaces publics, 
forme à paair desquelles on peut 
régler toutes les interventions 
publiques, la viile a le conM1e sur 
le visible. 
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Mais les espaces p u b h  ont aussi 
un mttW!t d'ordre philosophique : 
quel est le rôle des élus, sinon 
d'&tre responsablesde cesespaces 
qui permettent à la nlle de fonc- 
tionner? Sans espacespublics, les 
habitants ne peuvent communi- 
quer d'une maison à l'autre. Avec 
des espaces publics, la rencontre 
est p e m ,  le débat s>mstalle. Les 
fonctions transversales à la nlle 
tout entière surgissent. 
Beaucoup de savoir a étê perdu 
avec le mouvement moderne qui 
a incité élus, urbanistes, écouo- 
mistes comme aménageurs à 
résoudre les problèmes ailleurs. 
En cetie fin de vingtième siècle, 
90 % de nos interventions vont 
nous obliger à revenir au travail 
de formation de la a l e  sur elle- 
méme. De méme que tout ce qui 
touche à Pécolo@e urbaine et à la 
paHicipation des habitants consti- 
tuera un enjeu majeur. An comité 
de conseil des élus d'Amsterdam, 
j'ai été stupkfait du Fonctionne- 
ment de la democraiie locale aux 
Pays-Bas et j'aurais auné le faire 
toueher aux élus fiançais. 

-Justement, quel est votre 
travail sur les ws de l'ljl 
Amsterdam a lancé me opéation 
tres importante sur des terrains 
hduariels abaudonnés sur les 
rives d e  1'Ij derrière la gare (à 
l'échelle d1Atusterdam,la compa- 
raison peut s'établir arec La 
Défense). Les services munici- 
paux de la viiie ont h d i é  ces ter- 
rains, pub la viue a con6é I'opé- 
ration à un groupe bancaire qui a 
travailié sur un projet (confié à 
une équipe dirigée par i'archikec- 
te Rem Koolhaas) et sur un mon- 
tage financier. 
Pamli&lement, eile s'est dotée du 
conseil d'une équipe d'experts 
internationaw prasidée par Ken 
Gweuherg, l'urbaniste de Toron- 
to qui a mené l'opération de 
reconquete des friches indus- 
tridies du lac Ont&. Cette équi- 
pe, dont je fais partie, a pu analy- 
ser tout ce qu'a fait la ville, 
interroger Iléquipe de Eoolhaas 
quatre fois en six mois, rencon- 
trer les mmices de la ville avec la 
même liberté. Les élus sont des 
qwdmg&naires qui iravaülent sur 
Le pmjel toutes opinions confon- 
dues, Et qui acceptent critiques et 
obsemations, k la  recherche d'un 
consensus entre élus et techni- 
tiens. 
Puis est venue la présentation 
devant les élus, la presse et les 

L ' i n v i t é  du  mois 

UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN 
Etude de definitien Plm masrri 

rité politique, on veut trop Sou- 
vent occulter la réalité et on passe 
rapidement à la réalisation. Aux 
Pays-Bas, les projets d'urbanisme 
se concrétisent beaucoup plus 
lentement A m t  la réalisation, on 
étudie d e u ~  projets chee nous 
pur  vingt projets là-bas. Sagis- 
sant de territoires non construits, 
les associations riveraines ont 
demandé des garanties de rac- 
cordement avec le tissu existant, 
l'accessibilité de tous les espaces, 
y compris au bord de la rivière. 

i La pantidpation e&te 
pourtant bien wssi en France! 
Oui, bien sûr. Mais en France, il 
arrive trop souvent que la popu- 
laticln soit empêchée de s'expn- 
mer devant les élus ! Les Hollan- 
dais recherchent la gestion de 
tous les confits. ils vont à la rm- 
coutre des oppositions. Les élus 
ne traitent pas par le mépris 
les gens qui, étant d'un bord poli- 
tique Wérent, s'opposent à eux; 
dans oe cas, ils prennent plut0t 

(du fait de la superficie -des 
espaces publies et des enjeux 
pour la ville) à un groupe privé 
soucieux de l'équilibre financier 
au mètre carré construit plut& 
que de la chase publique. Mainte- 
nant, le groupe d'experts va tra- 
vailler sur les oonséqneuces de 
ses observations sur les dncu- 
ments réglementaires. L'équiva- 
lent du Paz devrait être accepté 
murant 1983 et l'opkratioh durer 
une trentaine d'aninées. Ce gigan- 
tesque mécanisme de travaü, 
Amsterdam le met en place pour 
tons les aménagements, que ce 
soit une petite place de quartier, 
la construction d'une école ou 
d'un morceau de vue. C'est bien 
mla, la démocratie locale, alors 
que dans notre pays, parimmatu- 

f i  

- A 

magasin de proximité. La 
connaissance du tissu a empêché 
que des immeubles ne soient 
démolis (enauendant d+awir tous 
les terrains) ou des entreprises 
déplacêes. En aecord avec le 
dwecteur de la constructinn, la 
procédure de ZAC n'était pas 
appliquée et j'avais établi un ontil 

conscience qu'il y a un problème 
et qu'il faut le nisoudre. Pour leur 
objectif de projets d'urbanisme 
cons~nsuels, l'information doit 
être abordée très en amont d t  
manière à ce que des mouve- 
ments d'opimon se créent. 

opt'r&onnel pour guider I'tipCra- 
tion ~ : i i  ieiictioii dis i'évoluiiiin. Si 

A la p- &,& Cette expérience m'a beaucoup 
amociatious. Ap& que Rem Kool- intéressé ûir j'ai retrouvé un cer- 
ha= eu& soutenu ses gropositiuns, tain nombre d'attitudes et de 
nous avons présenté notre rap- d i m p w  lar VW-dnq réUexions q ~ u  étaient les miennes 
port, Unimmense débat s'est ins- m- et voici un certah nombre d'années, 
taur6 dans les journaux. Préci- J'ai travaillé pendant sept ans sur 
sons que l'avis du groupe r- Vlr**j le secteur Mares et Cascades dans 
d'experts était qu'Amsterdam dc Punkmit6 noulcfk le xxc arrondissement de Paris, o t ~  
abandonnait -$ l'encontre de , Y C M ~ ~ U s m r n ,  j'av"s installé mon bureau : je 
son souci de la chose publique - connaissais tout Le monde et 
ses responsabilités en coniiant plud- dtsront été réglais ausai bien l'extension du 

l 
une op&ation de cette euvefnure nztmaw. L'un &eux collège aue le déplacement du 

un permis de construire était 
déposé, je changeais m n  plan 
(cette souplesse n'aurait pas été 
possible en cas de ZAC). Avec le 
temps, je suis resté la seule 
mémoire des lieux et nion enga- 
gement a été difïïcile à trans- 
mettre aux srsiees municipaux. 
Mais comme je suis un répara- 
teur, un raccommodeur de villes, 
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je continue de travailler sur des 
endroits délicats. Les limites de 
nlles, les coupures d'aggloméra- 
tions, les saignées d'infrastruc- 
tures. Là où nue solidarité doit 
s'exprimer entre institutions. Là 
où la décomposition des études 
urbauies va à l'encontre d'un 
aménagement intelligent. La où 
le rôle de 1'Etat et celui des 
régians dew&nt s'exprimer. 

loppement). C ~ F  Purbaniste doit 
sans cesse rester dans un m6csnis- 
me d'observatoire de la réalité à 
petite échelle, au rique que toutes 
les belies idées de macm-am6na- 
gement ne se henrient 
Or les grandes échelles ont génR- 
ré des systemes complexes : des 
opérations de macmarchitechm 
qui se sont prises pour des mor- 
ceaux de ville et  sont d'autant 

i E t e s - v o u s  de ceux qui pen- 
sent que la région peut jouer un 
rôle en urbanisme, au moment 
où l'Europe nous (ait redécou- 
vrir la notion de ville-territoire? 
Absoluinent. La décentralisation 
a été béiiéfique car les élus se 
son1 davantage impliqués dans les 
questions d'aménagement, mais 
on n'a pas suffisamnent mesuré 
certains effets pervers et les dini- 
cultés de mise en muvre de 
l'intercommunalilé. 
En : n ~ t  qu'européen cnnvauiru, je 
suis satisfait que s'organise un 
réseau de pandes a&oinérations 
urbaiiies. Quelque chose à l'image 
de I'ltalie de la Renaissauce. La 
niilion territoiiale va aider à mettre 
en place des instruments de 
réflexion et d'analyse de la crois- 
sance urbaine (dont proliteront 
égaiement les pays en voie de déve- 

plus fragiles qu'elles n'en sont 
pas. Comme telles, elles risquent, 
siir la durée v i n g t  ou trente 
ans- de rester inachevées. Un 
résulat pire (polir la ville) qu'une 
infrastructure qui demeure seule 
sans être hordée de bâlinients. 

i Pourquoi pourfendez- 
vous les POS? 
Ils soiit responsables de la des- 
triirtion d'un certain nombre de 
qiialilPs de la ville, qui n'est pas 
l'addition cles droits iiidividiiels de 
constrnction. C'est polirquoi nous 
produisons iios propres docu- 
ments pour tenter de régler 
I'iirhanisme en trois diriiensions. 
Pour qu'ils prennent en ïoniple 
les cm~irs d'îlots et la qualité des 
espaces privés. L'escalier, lieu 
seini-public, est imputable à 
l'espace liabitable du coeflicient 
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d'occupation des sols, On lerwluiî 
donc comme consommateur 
d'espace. Si ce n'était pas le cas, 
les esciùiem seraient plus larges 
et mieux distribués ... On peut 
étendre l'exemple avec les 
espaces extérieurs ou autres. 
Mais la question essentielie est 
celle de la connaissance du tissu 
in'hajn. Cbaqiieville draait être en 
mesure, pour bien gérer son espa- 
ce, d'en cnnnaître les paramètres 
essentiels @âti,hauteurs, qualités) 
et simuler chague projet dan$ snn 
lissuurbain. ll est essentiel qu'elle 
garde la mémoire de 3Im territoire. 
d Poitiers, un bhiiment de cinq 
6tages devait 6m rasé. C'était une 
ancierine église. Cest devenu - 
puisque je suis intervenu sur 
mncours- L'hôtel de kgion. 
Une connaissance qni, pour ne 
pas être séleçtive, doit iticlnre 
tous les aspects socio-écono- 
miques. Dotées d'un véritable 
tableau de comman&s, les mm- 
munes seraienl dors en mesure 
de tirer le meilleur parti de vraies 
éludes urbaines. L'Etat et les col- 
lectivités tei'rïtwiales pourraient 
insisrer pour qu'eues disposent de 
oes instruments. 

-Pour coticlunl 
Je ne suis pas un pessimiste, 
comme mes propos pourraientle 
faire croire, Les ses, les agglo- 
mérations sont datées d'une force 
énohne. Elles ont nue dimension, 
une nature qui les aident à se 
rétablie et B se rééquilibrer. Mais 
je suis tout autant convinncn que 
la planiiication- acte volontaris- 
te- doit faer  les objectifs. 
La ville, c'est la chose la plus 
importante de la fui du xx* siécle. 
Cmnme l'acquisition des liberrés 
fondamentalesà la Révolution ou 
l'enseignement pour roua et le 
droitde wte au  siècle passé. 
Cela vent ciiPe qn'ilfaut se donner 
les moyens de regarder aussi du 
côté de l'enseignement (de 
l'architecture, de l'urbanisme, de 

à I'Etat, un élève ingénieur 
600000 F. Ce conslat terrible 
marque l e  chemin qu'il reste à 
parcnurir afin que le cadre de la 
vie quotidienne ne soit plus un 
alibi électoral mais une pnorit& 
dans Faction publique. 

P ~ ~ u e i m i p s r  
E w i p e ~ T  

Les Idgendes des plans 
sont d'Antoine Grumbach 
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