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2. Quelle ville pour demain? 

a foison de projets urbains n'est pas L le fait '. du hasard. Lieu de vie, d'iden- 
tification à une société et à une culture, 
lieu d'échange et de travai, enjeu éco- 
nomique et de pouvoir, la ville est aussi 
chargée d'histoire et de symboles. 
Chaque époque et chaque pouvoir y 
ont laissé ieurs traces. Décriée, sou- 
vent qualifiée de distendue, éclatée, nui- 
sante, inopérante et incohérente, la ville 
d'aujourd'hui rêve d'identité retrouvée, 
de mise en ordre du chaos, de régéné- 
ration, de croissance urbaine et éco- 
nomique. Le renouveau du "projet urbain" 
remet au goût du jour le dessin de la 
ville. Mais ce dessin, à a fois outil de 
conception, aide à la décision et mode 
de promotion, se confond trop souvent 
avec une représentation architecturale 
à l'échelle de vastes territoires, repré- ' 
sentation issue de consultations urbaines 
fortement médiatisées. La séduction, 
concrétisation d'un nouvel imaginaire 
urbain, est certaine. Mais, à l'heure de 
ia mise en œuvre des projets, ce renou- 
veau des images se révèle parfois source 
de confusion et de malentendus. 
Mais, dit Jean-Louis Subileau, il semble 
que le goût pour "la science-fiction 
urbaine" diminue. Avec 'appauvrisse- 
ment des idéologies et l'effondrement des 
modèles, le scepticisme est général. 
Comment décrire la ville idéale de demain ? 
Faut-il la rêver ? Faut-il la raconter ? 
La diversité des projets actuels illustre 
l'ouverture du spectre des possibles, lui- 
même élargi par la diversité des cul- 
tures européennes quel que soit leur 
fond commun. 
Les rêves d'identité retrouvée, de convi- 
vialité, de retour au centre, de conti- 
nuité historique et d'ancrage dans le 
lieu d'accueil, se confrontent à d'autres 
rêves. La "modernité" brandie comme 
l'affirmation d'un futur magnifié, de a 

20 ville technologique avec des architec- 

tures magistrales, rencontre es  thèmes 
du chaos assumé à l'instar de la ville 
japonaise, modèle de réussite écono- 
mique qui s'exporte en tant que tel. 
Le colloque, lui, a pris position sur ce 
qui "guide le crayon". D'Alexandre Che- 
metoff à Bernard Huet en passant par 
Antoine Grumbach, Mike Davies, Jean- 
Louis Subileau et tant d'autres, un mes- 
sage semble clair dans cet univers du 
doute : "La ville de demain est déjà là", 
profondément inscrite dans un lieu, une 
géographie, une histoire, un patrimoine 
physique, historique, culturel, des usages, 

des perceptions, 
La ville des pratiques, une 
d'aujourd'hui , , , ,  

rêve d'identité Ga~emettre les pas 
retr~uvée, de dans les pas", "se 
mise en ordre hisser sur le ta- 
du chaos, de bouret des au- 
régénération, tres", "ie cadavre 
de exquis", "la ville 

urbaine et éco- sur la ville", "la 

nomique. Le continuité, le sens 
commun". 

du Umberto Battist 
"projet urbain" affirme même : 

remet au goût ',une société sûre 
du jour le des- d'elle s'appuie sur 
sin de la ville. les urbanistes, 

une société hési- 
tante joue sur les artistes." 
Faut-il en déduire que toute expéri- 
mentation est hors de mise, et que la 
ville ne peut à l'avenir que ressembler à 
elle-même ? Les réponses sont alors 
plus subtiles et nuancées. Ne pas jouer 
aux apprentis sorciers, comme l'affirme 
Antoine Grumbach, arrêter de vouloir 
innover à tout prix, les leçons des expé- 
rimentations de type urbanisme de dalles 
et grands ensembles étant encore fort 
douloureuses 
Mais l'attention à la ville. à son histoire, 
à ses hommes, à cette sédimentation 

qu'Antoine Grumbach rapproche du 
"cadavre exquis" des surréalistes, chaque 
couche se rajoutant à l'autre pour la 
complexifier sans l'effacer, n'induit pas 
d'archétype urbain. Chaque site génère 
sa propre écriture de projet. 

Quatre guides se dégagent : 
1. Lire et comprendre le site 
Vouloir inscrire le projet dans un lieu 
sembie aujourd'hui acquis par rapport 
à l'ère 60-70 où le bâti semblait posé sur 
un site dans l'ignorance de celui-ci : 
grands ensembles, rénovations urbaines, 
centres commerciaux ... Les projets 
urbains établissent des liens avec I'exis- 
tant. Si ces liens ne sont pas toujours 
nés d'un dialogue équilibré entre exis- 
tant et projeté, ils existent, même s'il y 
a rapport de confrontation avec I'His- 
toire, comme peut le faire Euraiille avec 
le centre ancien de Lille. Établir un rap- 
port, c'est d'abord comprendre le lieu 
en profondeur, le décoder. 
"Se représenter l'héritage pour pouvoir 
en formuler un à notre tour." Alexandre 
Chemetoff résume bien cette attitude. 
Mettre en avant des choses simples 
qu'on avait pu oublier, les plaines, 
coteaux, en insistant sur les rapports 
qui régissent ces choses. Alexandre 
Chemetoff fait un parallèle "entre le pro- 
jet urbain et l'art des jardins et du pay- 
sage, car il s'agit d'intervenir sur quelque 
chose qui existait déjà et qui perdurera, 
de se glisser dans la réalité qui existe". 
Planter un arbre est œuvre de longue 
haleine, et le jardinier ne décide pas de 
a forme que voudra prendre l'arbre. Il faut 
accepter que toutes les idées-graines 
ne poussent pas, que celles qui poussent 
prennent librement la forme qu'elles 
souhaitent, et que tout cela demande 
du temps. Planter, attendre, soigner ... 
La lecture à faire du site, le tn effectué par 
le concepteur est déjà un projet en soi. 
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"L'analyse est une forme de projet", dit 
Antoine Grumbach. 

2. Agir sur l'Histoire 
"C'est seulement en touchant 8 I'His- 
toire qu'on peut s'installer en elle", dédare 
Paul Chemetov, commentant la déci- 
sion de Jean Bousquet de déplacer la 
colonnade face à la Maison canée pour 
créer lecarré d'Art. 
L'Histoire n'est pas un sanctuaire et ta ville 
ne peut vivre sans se renouveler. Urbino, 
ville d'art, ville patrimoniale et culturelle, 
déborde de ses murs historiques. Gian- 
car10 De Carlo travaille sur ses nouvelles 

extensions tout en s'accrachant à toutes 
les traces du paysage rural. 
MiRe Davies, à propos de sa mission 
sui. Dunkerque, explique qu'il n'y a pas 
de projet qui ne soit une modficaîion. "Par 
une espèce de jeu, on ajoute quelque 
chose à un contexte qui est toujours 
fabulw car complexe, et cela en puisant 
dans un stock de références, sorte de 
connaissance profonde des villes." 
Et Jacques Derrida parle de cet héri- 
tage donné aux Iégata~res comme un 
ordre contradictoire. "Je suis une, mais 
je ne suis pas que le seuil de moi-même. 
Gardez-moi, sauvez-moi, sauvez donc 

l'ordre que je vous donne, écoutez ma 
loi ; elle est une, mais pour cela conçtrui- 
sez-moi, doncreconstruisez-moi : vous 
ëtes au seuil, agrandissez-moi, trans- 
formez-moi, multipliez-moi, ne me lais- 
sez pas intacte ... si vous me laissez 
intacte et une, vous me perdez ... II faut 
m'aimer et me violer, mais d'une cer- 
taine manière et non d'une autre ..." 

3. Pas de modernit6 B tout prix 
"On ne vit pas la ville de demain à partir 
de maquettes futuristes en matière plas- 
tique, qui sont cassées avant d'6trerh- 
iisées", dénonce Antoine Grumbach. II 
s'opposefermement au parti pris d'être 
r&olument différent dans la rupture par 
une peur de la reproduction. Raconter 
l'histoire "archaique" des lieux, s'inscrire 
aussi dans la longue durée, SI I'on essaie 
dB plier Ia ville à des images futuristes, elle 
r&tste et elle a touj~urs raison. 
Philippe Panerai affirme que la ville de 
demain ressemblera beaucoup à celie 
d'aujsurd'hui. II y a des &ses largement 
e>cpeiimeritées et qui "marchent". Depuis 
4 000 ans, on sait faYe des rum. II s'agit 
aujourd'hui de remettre en lumi6re le 
rôle et les potentialités des formes 
urbaines qui ont une permanence en 
tant que formes pour accueillir activités 
et usages tr6s différents. Ces formes 
ont, en matrkre de projet urbain, un pri- 
mat sur l'architecture, d'autant que 
nombre de prctess~onnels apportent de 
mauvaises réponses en prétendant 
résoudre des problèmes urbains par 
des actes archttecturaux résolument 
modernes. 
Pour Bernafd Huet, "la ville n'est pas 
une questior de stgnature, de grande 
idée. C'e5t une question de continuité, 
de sens commun, de consensus eT non 
Un pr&Bme d'innovation II y a un aspect 
conservateur dans la ville au sens le 
plus noble du terme. celui de protec- 
tion. La ville est un espa~-mère où I'on 
a sa mémoire. Dès qu'on y touche, on se 
sent agi'essê dans sa proprevie et cela 
déclenche un instinct de conservation 
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La partie provocatrice, innovatrice, ou 
même exceptionnelle doit être intégrée 
comme une série d'exceptions ponc- 
tuelles de séquences significatives". 

4. Choisir un modèle de ville ? 
Rares sont les villes qui ont clairement 
défini leurs onentatons en termes d'image 
et de vie urbaine. A l'aube d'une nouveile 
ère. comme le dit Joseph Belmont, le 
scepticisme régne et ies expériences 
foisonnent dans des voies très diverses. 
Les consultations urbaines se multiplient 
et ouvrent le spectre des possibles en invi- 
tant pour un même sujet des concepteurs 
porteurs d'écoies de pensée opposées. 
La consultation a souvent pour objet, à 
l'aide des supports visuels proposés, 
d'aider les décideurs à se faire une opi- 
nion plus précise de l'avenir souhaité 
par une démarche de confrontation, sur 
ie site en question. des différentes 
approches possibles. 
Les villes de Paris et de Hambourg sem- 
blent. elles. avoir dessiné précisément leur 
devenir. non par des schémas direc- 
teurs figés, mais par des concepts affir- 
més. Hambourg se veut une ville douce. 
mettant I'accent sur le paysage, a convi- 
vialité, la valorisation du patrimoine, 
l'ouverture sur le fleuve, de grandes 
coulées vertes. Elle se veut ville com- 
pacte mas verte, privilégiant les trans- 
ports en commun et la qualité de l'espace 
public. Affirmant fortement sa cuiture 
européenne, elle refuse les grands pro- 
jets déstructurants et la grandiloquence 
architecturale. 
Paris, selon Nathan Starkman, prend 
parti pour un urbanisme calme, inscrit 
dans des grands choix municipaux, 
stables pour l'essentiel depuis une quin- 
zaine d'années : respect du paysage 
de la ville, de l'organisation de ses rues, 
de sa silhouette et de ses tissus pitto- 
resques, volonté d'inscrire les bâtiments 
nouveaux par une réinterprétation de a 
trame en laissant ouvertes les possibi- 
lités de création architecturale. 
Dans le même esprit, Oriol Bohigas pro- 
pose et met en œuvre une manière de 
renouer avec la forme en prolongeant 
la morphologie ancienne sans céder au 
pastiche : "constituer ia ville comme un 
art", et sans ruptures avec l'histoire. 
Mais continuité ne signifie pas stricte 
reproduction. La créativité a plus que 
jamais sa place. Revendiquer a validité 
des formes urbaines archaiques n'inter- 
dit pas l'invention de solutions toujours 
nouvelles si c'est l'ancrage dans le lieu 
qui guide le crayon. 

Antoine Grumbach explique sa "méthode", 
inspirée du peintre dadaïste Schwitters : 
établir des corrélations entre les choses 
en tirant tous les fils qui traînent pour 
les nouer. bribes de sens, de géogra- 
phie. de symboles, d'usages, traces phy- 
siques et culturelles. II y a certes un 
arbitraire dans les choix, les corrélations, 
les hiérarchies. La logique nouvelle n'est 
pas forcément lisible pour tous et porte 
un ordre caché. 
Ordre ou chaos ? Débat qui semble 
d'actualité. mais qui porte tant d'ambi- 
guïtés, car le terme "chaos" recouvre 
pour chacun des réalités quasi contra- 
dictoires. de même que le terme d'ordre, 
trop souvent associé au totalitarisme. 
"L'ordre" ne serait-il pas un instant fugi- 
tif. matérialisé par le projet urbain, ins- 
tant dans un univers du chaos, mais 

instant qui donne 
Le projet des guides et des 

urbain ne doit directions, et qui 
négliger aucun laissera place plus 

tard à un autre quartier, ne pas 
instant d'ordre 

survaloriser matérialisé par un 
le centre autre temps du 
au détriment projet urbain ? 
des faubourgs, Face à une situa- 
mais donner tion hétérogène 
accès à tous qu'ii nomme l'âge 
aux fonctions 3 de la ville. Chris- 

et services tian de Portzam- 
de la ville. parc pense qu'il 

existe encore peu 
de lieux où l'idée 

classique de l'harmonie et de la répéti- 
tion, celui d'un modèle fini qui afait I'his- 
toire des villes européennes, marche 
encore. Ailleurs, il faut réinventer, pour 
chaque lieu spécifique, une forme d'ordre, 
plus ténu. plus subtil, qui part de ce que 
l'histoire a légué et qui peut accueillir 
une architecture plus libre. celle 
d'aujourd'hui, tout en créant ce qui fait 
la ville, c'est-à-dire des continuités de tex- 
ture, des continuités de parcours. L'îlot 
libre qu'il préconise au travers de nombre 
de ses projets répondrait bien à ces 
nouveaux défis. 
Joseph Bemont, tout en considérant 
que "les pas dans les pas" est une ligne 
de conduite incontestable, refuse la repro- 
duction de ce qu'il nomme "l'urbanisme 
baroque". car notre ère, celle de I'élec- 
tronque, s'invente tout en s'appuyant sur 
l'ère moderne qui s'achève. Ce qui se 
dessine pour l'avenir, dit-il en rêvant 
tout haut, ce sont des "foyers de com- 
plexité" pour retrouver les fonctions fon- 
damentales de la ville. La ville va se jouer 

par tensions de centre à centre en étant 
dotée de liaisons hertziennes. Ailleurs, un 
milieu neutre et aléatoire sera à organi- 
ser le mieux possible. 

I déalement, le projet urbain serait un 
moyen de lutter contre la ville qui exclut, 

contre la ville zonée. Idéalement, c'est ten- 
ter de mieux réussir la mixité urbaine en 
travaillant avec un soin égal, sinon accru, 
pour les quartiers et les populations en 
drificulté. Mais le projet urbain peut exclure 
lui-même en privilégiant les lieux à pro- 
jets par rapport aux autres, et en mettant 
I'accent sur ce qui est supposé fournir 
la substance économique des villes, en 
s'adressant à des populations "haut de 
gamme" venues d'ailleurs. 
Catherine Trautmann en a bien 
conscience dans sa ville si européenne, 
car cette vocation peut accentuer l'écart 
avec la population des quartiers péri- 
phériques. celle qui vit chômage, sous- 
qualification et délinquance. La dimension 
européenne joue fortement sur le dimen- 
sionnement de l'agglomération, donc 
sur celui du projet urbain, ainsi que sur 
l'action conjointe avec les acteurs éco- 
nomiques sur la base de ce projet. Elle 
doit se traduire par une amélioration de 
la vie pour l'ensemble des habitants. 
C'est ainsi que le projet urbain ne doit pas 
négliger de quartier, pas survaloriser le 
centre au détriment des faubourgs, mais 
donner accès à tous aux fonctions et 
services de la ville, le tramway étant 
l'outil privilégié pour tisser des liens dans 
l'agglomération. 
Laville de demain est nécessairement plu- 
ricuiturele et suppose des distorsions de 
niveaux et de modes de vie. Elle doit 
prendre en compte les personnes âgées, 
ies inactifs, la moindre place des salaries. 
"Comment ne pas faire une ville à deux 
vitesses dans un monde à deux 
vitesses ?" s'interroge néanmoins Jean- 
Louis Subileau. L'association, dans I'ima- 
ginaire des citadins, entre chômeurs et 
immigrés, entre classes laborieuses et 
classes dangereuses. accentue ces frag- 
mentations. Ainsi, une ville composite 
peut-elle être composée ou simplement 
juxtaposée ? Et Francis Rolltanguy insiste 
également sur la question essentielle 
du déséquilibre des villes et des agglo- 
mérations. accentué par les politiques de 
peuplement plus que par la forme urbaine 
ou l'architecture. Des quartiers murés 
ressemblant au Bronx commencent à 
faire partie de notre paysage urbain. 
Stuart Gulliver en conclut, lui. que parmi 
les trois clés pour réussir la ville de demain 23 



(la ville humaine, la ville compétitive et la 
ville vivable), ceile de a ville humaine 
pose le véritable défi de cette fin de siècle. 
Car la ville compétitive doit avoir le plus 
haut souci des populations croissantes 
marginalisées par les changements éco- 
nomiques. Le chômage devrait s'accen- 
tuer et les villes testeront alors leur 
pérennité. La plupart des projets urbains 
se soucieraient davantage de produire 
des villes vivables. Peu seraient concer- 
nés par les deux autres clés qui sont 
essentielles et étroitement corrélées. Le 
développement économique ne vien- 
dra plus d'apports exogènes, mais devra 
trouver sa substance par le renforce- 
ment des ressources endogènes et, 
notamment, des ressources humaines. 

n sait connecter un boulevard hauss- 
mannien avec la rue Saint-Denis, O ' ,  

mais on sait beaucoup plus mal le faire 
entre l'autoroute A 86 en Plaine-Saint- 
Denis et un canal ou une voie ferrée." 
Jean-Louis Subileau insiste ainsi sur la 
confrontation aux nouvelles échelles ter- 
ritoriales qu'affronte le projet urbain. "II fau- 
dra mettre ici ie même souci de quaité que 

sur la Place des Terreaux à Lyon." Ce 
qui rejoint les préoccupations de Phi- 
lippe Panerai militant pour que les grandes 
infrastructures, "les autoroutes de la 
vente", deviennent des lieux à projets, 
"tout ce qui, dans les périphéries. est 
en train de marquer le territoire, et que 
I'on regarde avec dégoût en disant : ce 
n'est pas a ville". 
Antoine Grumbach déclare que la ville 
bouge aujourd'hui sur ses franges, les 
lieux en jachère. les friches industrielles, 
ferroviaires, les bords de rivières ... A 
i'instar des remparts, ce sont des 
espaces-limites, des espaces négatifs qui 
deviennent des éléments par lesquels 
se redéfinissent les villes. C'est donc 
bien à ces lieux-là qu'il faut s'intéres- 
ser. "Lieux négatifs ne signifient pas 
lieux vides, car il y a toujours un sub- 
strat qui peut servir d'appui au projet. II 
n'y a pas là que des objets solitaires, 
mais des routes qui les relient. un par- 
cellaire, du végétal . . .  Les territoires e s  
plus dramatiques ne sont que des 
jachères sur lesquelles on pourra demain 
réintroduire de la culture urbaine." 
Les élus expriment la même sensibilité. 

Un contrat social 
Architecte, Paul Chernetov s'arrëte sur quelques regles que doit selon l u  respecter le pro- 
jet urbain. 

"Je voudrais poser la question du hiatus entre le plan général et les actions immé- 
diates. A Glasgow comme à Dunkerque, les politiques urbaines et les projets de 
développement urbain sont évidents. Mais cela ne constitue pas, au sens propre, 
ce que I'on pourrait appeler le projet urbain. II reste à tirer des politiques la matière 
d'un projet urbain par site. Un projet urbain exige une force conceptuelle. Sa qua- 
lité est garantie par un travail sur le concept et la composition générale en même 
temps que sur le détail. 
Dans la plupart des projets, on ne voit pas très clairement les enjeux de ce contrat 
explicite qui devrait être passé entre les citoyens et le pouvoir qu'ils désignent, ce 
contrat social transcrit sur le terrain, d'essence culturelle et représentative. On ferait 
bien d'appeler projet urbain seulement cette partie des politiques urbaines. 
Le projet urbain comme affirmation d'une identité culturelle, par référence à une 
histoire urbaine, doit s'énoncer extrêmement simplement. Ses objectifs doivent être 
un, à la rigueur, deux. c'est le prix de sa réussite. Le projet urbain doit transmettre 
en quelques mots et croquis des "buts de guerre" parfaitement compréhensibles 
par tous. II est le moyen de rendre claire la compréhension globale de la ville. 
L'approche de Strasbourg sur le tramway est symptomatique de la démarche du 
projet urbain. 11 est question, par un jouet mécanique urbain, de donner un senti- 
ment d'identité à des choses étendues. La nécessité du tramway a été transformée 
en vertu, symbolique et identitaire. Les investissements qui accompagnent le 
tramway, qui ne sont en rien nécessaires, sont précisément ceux-là mêmes qui 
concluent et passent à l'acte le projet urbain, signifiant aux citoyens que c'est 
pour eux, pour leur vie, que I'on fait cela. 
Pour en revenir à la qualité, que j'appellerais plutôt la beauté, il nous a été mon- 
tré le rôle de l'œuvre d'art dans le développement économique d'une ville. L'art 
témoigne non seulement de la productivité des habitants, mais aussi de leur habi- 
leté. II prend chaque citoyen comme un être capable de se développer, de créer. 
Telle est l'ambition ..." 

Jean Bousquet demande la créativité 
partout. "II faut s'attaquer aux voies 
routières, aux extensions urbaines", 
comme il le démontre à Nimes par l'entrée 
de ville-zone d'entreprises ("la Ville Active") 
et les projets en cours sur le boulevard 
périphérique. 
Christian Devillers, dont c'est la préoc- 
cupation majeure, dénonce la "logique 
de secteur qui fabrique I'espace éclaté 
et tant décrié des banlieues et des urba- 
nisations contemporaines". C'est la 
logique des réseaux techniques, celle 
des réseaux d'hypermarchés qui génè- 
rent subrepticement mais sûrement de 
l'urbanisation mais non de la ville. Ces 
réseaux dépendent d'une tête déloca- 
lisée se situant hors du pouvoir du pro- 
jet local. La logique du lieu susceptible 
de générer un espace urbain est niée 
ainsi que les finalités autres que ges- 
tionnaires, telles que l'usage, les pra- 
tiques et la symbolique de l'espace. 
C'est le projet qui peut initier une autre 
démarche qui permettrait de penser les 
réseaux comme créateurs de valeurs 
urbaines, de transversalité, conditions 
nécessaires pour faire de la ville. 

L e projet urbain est souvent apparu 
comme un moyen de mieux posi- 

tionner une ville dans la bagarre euro- 
péenne, une tentative boulimique pour 
croître, attirer des investisseurs et tou- 
cher au rêve de chaque cité : créer de 
l'emploi l 
Mais, la conjoncture est maussade. Les 
stocks bâtis s'amenuisent, I'embellis- 
sement réel ou promis des villes ne 
s'accompagne pas toujours de la venue 
d'investisseurs. La crise immobilière, 
freinant es projets, paraît opportune à des 
réflexions sur a validité et ia vraisem- 
blance des enjeux socio-économiques 
sous-jacents aux projets des villes. 
Pour Stuart Gulliver, il est clair que la 
ville compétitive réunit offre économique 
et qualité de vie. L'option culturelle forte 
affirmée et mise en œuvre à Glasgow 
au travers de son rôle de capitale culturelle 
de l'Europe, matérialisée par des réali- 
sations urbaines majeures en termes 
d'équipements d'environnement et de 
vaiorisation du patrimoine historique, 
s'est avérée déterminante pour la relance 
de cette ville en perte de vitesse éco- 
nomique. Nîmes et Strasbourg témoi- 
gnent aussi fortement du rôle attractif 
pour l'économique joué par une option 
patrimoniale engagée mais ouverte sur 
la modernité. 
Paul Barnaud affirme, lui, que l'attrait 



d'une ville vaut salaire, et qu'au contraire, 
le manque d'attractivlté, voire la repulsion 
qu'elle peut susciter, ne permettent pas, 
en dépit d'éventuelles rémunérations 
élevées, d'attirer B elle une population 
donnée, donc un certain type d'entre- 
prises. C'est la notion de "salaire urbainn 
qui peut paraître dérangeante pour des 
élus et Leurs collaborafeura, car les chefs 
d'entreprises ne font plus leurs choix 
d'implantation en igno~arit tout àfait les 
desiderata de leurs salatiariés, La notion 
de "salaire urbain" apparaît alors comme 
une rérnun8ratron noh monétaire externe 
à l'activité professionnelle ; elleexprime, 
dans une dimension économique, ce 
que la ville apporte A chacun pourfaci- 
li&r son existence personndle et familiale, 
pour sa formation, sa carrière. En ce 
sens, le "salaire urbain" est uneappvoche 
de la productivité globale d'un territoire. 
Si on peut dire que "l'utilité finale des 
ssMceç saciaux, c'est la whés~n sonde", 
l'utilité finale du "salaire urbain", c'est 1 probablement la cohésion urbaine. 
Mas pour Stuart Gullver, cetteapproche 
est insuffîsante. Pour survivre, la ville 
doit trouver son mode d'& à la régé- 
nération économique, la qualité urbaine 
n'&nt pas un levier suffisant. Glasgow 
tente depasser dans une d'~ision supé- 
rieure dans le classement des villes. 
Malscet objectif ne paraït pas s'lmpo- 
ser partout. Hambourg et Urbino, à des 
échelles vertigineusement éloignées, 
veulent d'abord rester elles-mêmes. 
Hambourg, vlle européenne s'il en est, 
refuse de devenir ville internatronaie pour 
ne pas se dénaturer et perdre son attrait 
et sa qualité de vie. 
Vittorio Gregotti dénonce, par qilleurs, 
les risques induits par la compétltlon, 
certes motivante, entre villes euro- 
péennes. Le levier ast bien sûr porteur. 
Barcelone, avec les Jeux olympiques, 
a mobilisé toute sa population pour 
devenir une ville qui compte en Europe. 
Mais elle semble parvmir à p rbe~er  son 

l 
I identfé. Car le risque est réel : celui 

d'une homogénéité, done d'une bana- 
Irsation des villes, alors que c'est la 
recherche identitaire de chaque ville 
qu'il faut stimuler. 
Ce souci d'identtte est souvent domi- 
nant dans oette démarche de villes qui 
veulent demeurer compactes, limiter 
physiquement leur dQveloppementspon- 
tané et mettre en avmt les problèmes de 
rapports d'échelle entreville et site, carn- 
pagne, habitat, équipement.. . 
Henry Chabeti pense qu'on est amvé au 

i bout t h  grandes mutdions du début du 

La ville électronique 
Pour Joseph Belmont, présidentdela Miqs~on pour la qudM des consirucOonspubliques, 
ia v~lle de demain ne peut ressembler & celle d'aulourd'hui. 

'Je partage ceries le souai de I'histoii dela-, du lieu, Wmés par l'expres- 
sion d'iüexandre Chemetoff -les pas dans les pas". C'est une réaction normale et 
saine contre Iss exch du mouvement moderne. MalsII ne faut bas en rester la. 
Trois grandes périodes scandent la civilisation occidentale et les villes d'Europe : 
i'ép~uegothique, celle dela ville "collée" ; I'époque baroque, celle des grands tra- 
cés et des grands axea; !'époque moderne, celle de I'autonQmle sans hiémrchie. 
Chaque époque se caractérise par une phase montante, de créaîivitb, où elle se 
chemhe ; une phase où elle s'épanouit, de maturité, où t'on n'invente plus rien et 
l'on applique ; et une phase descendam, où les grandes certitudes sont remises 
en cause. Tout ce qui a fait l'époque prbcédente estalors rejet& 
Nous y sommes aujourd'hui. On part dans tous les sens, mais contre quelque 
c b e t  non vers quelque chose. Tout est possible et c'est passionnant: nous entrons 
dans la quatrième grande période de l'Occident: l'ère Blectmnique. Et la ville de 
demain ne peut ressembler aux autres. 
Le monde change. Les  moyens de communication et de production wntiransfomer 
nme univers. Bien des fonctions concentréas dans le monde du iravail vont se dis- 
perser, 8k mgmuper au domicilea où se retrouveront des fcnctions Jusque-là exté- 
rieures, gfâce à une WI&vision sophistiquée, au fax et à bien d'autres innovations. 
C'est dono un autre mode d'habiter et de travailler qui se dessine là. 
II va se produire une évolution vers une complexitb trhs concentrée dans une 
entrople missmie, mmme dans le cosmos. La ville va se diluer dans un milieu neutre 
et développer des lieux de concentration. On ne fera plus jamais de la ville partout. 
II faudra jowr les foyers de complexité pour retrouver les fonctions fondamentales 
de la ville. La DBfniae pourrait bien pré6gurer I'un de ces foyers, mais n'en cunsti- 
tue pas encore totalement un,tel qu'on pourrait l'imaginer et que les centres 
anciens sont certainement. 
La ville va jouer par tendons de centre à centre. Eüe sera dotée de liaisons hert%iemes. 
Ailleurs, un milieu neutta et al6atoire sera à qwniser le mieux possible. II s'agit de 
tendre un réseau de grandes 
p i e s  urbaines en connexion 
les unes avec ks autres, selon 
le rnodhlede pihces reliées 
par un aimant. Ce n'est pas 
un retour aux théories mo- 
demas, car il ne faut pas m e -  
nlr en aarilére. W ne sont plus 
des objets isolés, mais des 
objets en tension. 
Mais nul ne sait très bien 
cumment osla va se ooncré- 
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tlser. Aujourd'hui, il faut des 
utopies et non des thbones. 1 
Notre problhe est de trou- 1 
ver les nouveaux Ledoux. II 
faudrait réaliser, mettre en 
aïuvre une ou deux utopies 
pout avancer." 
Propos recutyllis par 
Arielk M a s b o u n g i  

I 
de la v ih8  tandls 
que le niveau 
su~&ur est pius 
&lare et 
rwrdy1sibila 

XX" si&Ie sans atteindre I'équillbre des qui sous-tend alors le projet urbaln vu 
villes. La crise relativise la volonté de comme I'un des moyens d'une dym- 
grandir à i'infini. Mals les villes soumises mique économique nouvelle et par là 
à de fortes rgcessions ont-elles le choix 7 même le redémarrage social et le pro- 
Croître pour ne pas mourir, td est l'enjeu grès culturel. zs 




