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Le campus 
- 

et I'aménagement urbain 
Comment concevoir les relations enire les sites universitaires et la vie urbaine ?Responsables académiques, 
architectes, urbanistes, sociologues et élus locaux ont conhntk leurs expériences lors d'un colloque à la 
Sorbonne. 

E N lançant un vaste programme de 
conshucfions. le plan «Université 20W » a 
provoqué une &$exion en profindatr sur 

I'aménagement urbain et sur ler relations entre 
I'université et la ville. La formule du campus, 
chère aux planificateurs des années 60, a été 
vivement critiquée, beaucoup souhaitant un 
retour des étudiants dans le centre des villes. 
Est-ce possible, et à quelles conditions cela part-il 
réussir? Sur quelles bases doivent s'établir les 
relations entre les universitaires. jalowc de leur 
autonomie, et les collectiviiés territoriales - les 
regions en partidim. - qui jouent un rôle gran- 
dissant dans le financement et la localisation des 
universités? Comment eviter les erreurs de 
conception des andes 60 et adapter les nouvelles 
constructions à iëvolution du public étudiant? 

Toutes ces questions on1 été au centre d'un 
débat qui s'est tenu à la Sorbonne en décem- 
bre dernier, à l'initiative des trois ministères 
de l'équipement, de la recherche et de Iëduca- 
tion, et qui a réuni autour du Monde des res- 
ponsables académiques (recteurs, présidents 
d'université), des élus locawr. des architectes, 
des urbanistes et des sociologues. Nous repro- 
duisons ici l'essentiel de ces discussions, avec 
les interventions de M- Francine Demichel 
(qui était alors présidente de l'université Paris- 
VZII-Saint-Denis) et de MM. Marc Wieil, 
directeur de l'agence d'urbanisme de la com- 
munauté urbaine de Brest, Jean-Pierre Sueur. 
maire d'Orléans et secrétaire d'Ela1 aux col- 
lectivités locales, Antoine Grumbach, archi- 
tecte-urbaniste, François Dubet, chercheur en 
sociologie à l'université Bordeaux-II et Pierre 
Lucas. recteur de l'académie de Bordeaux. 

Le Monde. - Mm Francine Demihei, 
vous &tes présidente d'une université 
- Paris-Vlfl - Saint-Denis - qui a mis au 
point un miet ambitieux de développe- 
ment et d'iigraüon dans l'environne- 
ment urbain. comnlent avez-vou8 vécu 
cette expérience et comment conce- 
vez-vous la relation en- l'unhrenité et 
la villa ? 

Frencine Demichal. - Je fais p a i e  de la 
.gé~ération des présidents d'université qui ont 

eu une chance extraordinaire. On ne nous 
demandait plus de constmire des préfabriqués 
ou de travailler sur des projets à long tenne qui 
ne se réalisent pas ou dans des délais très longs, 
mais de wnstruire, dans i'urgence, du défintif. 
C'est une demarche tout à fait inattendue qui 
nous a obligés à réflédir sur nos méthodes de 
travail. Au lieu de raisonner en termes adminis- 
tmtifs, en wmptables, nous avons été wntraints 
de raisonner rapidement, en entreprenews. Les 
architectes, les experts qui nous ont aidé$ nous 
ont montré qu'il fallait articuler beaucoup 
mieux i'urgence et le long tenne, penser en 
même temps construction quantitative et réa- 
ménagement qualitatif. 

D Les nomes sont rigides, fondbes sur d a  
concepts fictifs. Par exemple, le wncept de salle 
de wurs ou de secrétariat est à réinventer. On 
sait très bien que le secrétariat fait de i'acnieil : 
de même les bureaux des enseignants servent à 
des choses différentes, dived~ées et complexes, 
et pas forcément pour qu'un enseignant y fasse 
ses recherches en solitaire. Les couloirs sont 
penses, sur le plan architectural, comme des 

lieux de traversée pour aller d'un endroit à un 
autre ; or ce sont des points centraux de i'uni- 
versité, parce que c'est là que se font les 
échanges d'idées, que se manifestent les d i t s ,  
que les étudiants attendent en masse que s'ou- 
vre la porte du secrétariat. 

» Il y a ainsi toute une série de choses à 
repenser. II nous faut créer des équipes diver- 
sifiees d'enseignants, d'administratifs, capables 
d'accompagner ces wnstmctions. Les universi- 
tés qui ont réussi ce travail d'acwmpagnement 
ne sont pas forcément ceiies qui avaient Yin- 
frastmcture technique, mais celles qui ne crai- 
gnaient pas de prendre des risques, d'innover et 
qui n'attendaient pas que les choss anivent de 
l'extérieur. 

» Nous avons gardé de notre vieiüe tradition 
vincennoise une formule qui me paraît assez 
bonne : «QueIIes que soient les circonstances. il 
faut toujours compter sur ses propres forces. » 
On a donc essayé d'utiliser ce qu'on avait à 
l'université pour impulser cette action de 
wnstmction A laquelle les universitaires sont 
d'autant moins préparés qu'il y a peu 





sions, comment disposer les éléments franchise ne doit pas être abolie ; ce serat de bàtiments d'accompagnement à 
universitaires nouveaux dans l'aggloméra- Une grave erreur. On ne Peut Ws revenir à c o n ~ t ~ i r e ,  soit, au total, 450 000 m2. Cest 
tion. l'époque oit les deux mondes, des universités @gantesque. J 

,> Le schéma est à et des collectivités I d e s ,  s'ignoraient super- » Ce qui me frappe, c-est Que nous nous 
de l'agglomération : la bernent. La réponse est n6cessairement trouvons dans la même situation que celle 

ville et l'universités'organi~nt globalement contractuelle : 11 n'est pas possible que les 
uniwrsitaires d'un côte ou la collectivit~ des années 60. Quand on a programmé ef 

pour les logements, les transports, le fraction- 
locale de l'aune aient tout te pouvoir. II faut wnstniit les premiéres universités, quand bn 

nement des divers éléments de l'université. 
Ce niveau d'appréhension à l'échelle de l'ag- donc trouver ce l>eu du conflit, de la cohb a construit tes grands q u a e r s  d'habitation, 

giomération tout entière me paraît d'autant Ou en cas du d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '  on a rkpondu à une demande quantitative. 

plus fondamental qu'il n'est pas naturel, ce L~ ~ ~ ~ d ~ ,  - &,toine erumbach, Mais on a très peu cerné le plan quantitatif. 

qui est naturel, c ' a t  de raisonner aux dans ce partenarist qui se dqwine, Que voulons-nous vraiment ? Quelle idée 

franges. dans Ca mitissage, quel est l'espace a-t-on de I'université ? Quel6 rapports y a-t-il 

Le Monde. - Jean-Pierre Sueur. da raichiWh ' entre ta recherche, i'enseignement, la convi- 

vous qui êtes maire d'Orleana et  uni- Antoine Onunbath. - Il y a d'abord un vialité, l'articulation avec la ville, le rythme 
versitaire, comment voyez-vous les problème d'échelle. Le travail des schémas universitaire, le rythme urbain, le rythme 
relations entre ces deux mondes 2 universitaires est fondamental, e t  c'est un de ka vie ind~sgrieue et productive ? 

Jean-Pierre Sueur. - A Orléans, nous travail de négociation. L'experience que Je y a un manque de réponses et de moyens. 
avons ce double phénomène d'un campus vtens de vivre. depuis deux ans, à l'université 

de Versailles - Saint-Quentin, c'pst deux ans n Les présidences d'université ne peuvent 
construit, il y a vingt. vingt-cinq ans, et, de de q~gociation, chez le pr&fet et les élus, pour pas assurer la conttnuité intellectuelle et 
l'autre côte, d'une énorme avenue, d'une 
ville nouvelle, La Source, construite à la trocver des terrains, définir des stratégies matérielle d'un plan d ' a é ~ g e m e n t .  Je ~ i s  

même époque. L'université est coupée de la urbaines liées aux transports en eommun. Là, pour de véritables équipes de planification 

ville nouvelle, et l'ensemble est loin de la  il  y a un véritable projet. Je cro~s que toutes des universitb, à la fois physique et intellec- 

valte. les villes qui projettent de conmire  une uni- Melle, ayant les moyens de perdurer. La 
vecstté nouvelle, ou tentent d 'adnager  une trarisformation de I'équipement des univeni- ' Notre à relier université eztstante, devraient s'attacher à tés, ce pas un problème de design, de 

l'université à la ville nouvelle, en constituant ouvrir un chantier qui pë,,,anent, 
un cœur au point de rencontre de ces deux q m l l e  entre le moderne et le postmbderne, 

univers, sous Ia forme d'une opératlon >> Or les universités n'ont souvent pas les c'est un probléme de longue dur&. 
6 Banlieues 89 n. moyens matkriels et intenectuels d'assurer 

w Je voudrais insister sur la nécessité d'un 
» Nous nous efforçons be récréer là un 

- -p - 

-7 véritable travail qui doit s'appuyer sur la 
centre urbain. Les bstiments de l'université recherche. Malheureusement, la recberchè 
iïottent à I'inténeur d'un campus en tram de universitaire demarre en même temps que la 
se densifier. D'autre part, dans la ville nou- construction. On lance le plan de recherche 
velle, il y a peu de rues et beaucoup d'ave- fondamentale sur Ifuniversité, mais, quand 
nues : à l'époque, on pensait beaucoup aux on aura les rbultats, on aura déjà construit 
aut@mobiles. Si bien qu'11 n'est pas possible 
de faire des manifestations, des processions. environ 500 ûûû m2 de bâtiments en France. 

A moins d'être 7 000 ou 8 000, vous flottez C'est le problème du décalage entre la 

daas l'espace. Nous prévoyons de ramener _ recherobe et le projet. Je 4 s  le vide absolu 
les avenues de deux voies B une seule voie, auquel je me suis confronté quand on m'a 
pour faire un cœur de ville - ce que tes gens 1 demandé de m'occuper de cetee université. 
ne compiendront pas forcément bien. . 1 Comme je suis également enseignant* je me 
n Nous avons le projet de réintégrer tout rends compte de l'absence de réflexion, de 

cet ensemble à l'intérieur de l'agglomération. l'inexpérience. Même les pmbièmes de $es- 
D'accompagner l'extension spontanee, d'y tion ne sont pas posés et je suis inquiet. 
mettre un certain ordre, une certaine cohé Est-ce que l'on esï sur la bonne voie ? Le 
rence. Nous réfléch6sons à un petit train qui programme « Université 2Q00 n part dans 
permettrait d'aller plus vite de Fleuiy-les-Au- une espéce de bâte à mettre en place des 
brais & Orléans jusqu'à La Source. dispositifs de production d'espace, sms avoir 

» Ce sont des problèmes très concrets, véritablement réiléchi sur ce dont on a vén- 
pour lesquels les relations entre les univer- 
sitaires et la ville ne sont pas mauvaises. tablement besoin. 

» Actuellement, on est au m u r  d'un débat "" I » Par exemple, les nomes avec lesquelles 

sur les rapports entre les c~llectivités locales Roi& ur l 'w've~~ité on wnstruit aujourd'hui ont été faites à une 

et les universités : qui exerce le pouvoir ? A d e  T'emil~es -&otot~~entin-en Yve ti~i... 
p r  I>srcbite&e Antoine Grumbndi. 

époque où il n'y avait pas d'autpenseigne- 
l'université, ce sont les univemitaires, d'où le ment et où les universités n'avaient pas d'or- 
concept de franchise. Mais les &tus locaux 

- 
dinateurs. D'autre part, la question de l'iden- 39 veulent avoir ausçileur mot à dlre. Et quelles une véritable maîtrise d'0uvYSge. Voilà de titi de l'universlt8 osest pas abordée . quelle - 

doivent être les compétences respectives de nombreuses années que l'on n"a pas beau- est la représentation de yuniversité ? E ~ ~ - ~ ~  
I'Etal et des régions en matièse universi- coup constniit de bâtiments universitaires, une folie d3arcbitecte ou y un wnsènsus 
taire ? La gestion localiste de L'université - et, tout d'un coup, face à des besoins nés de  I'insïitution ensemble ? geut y 
fût-ce par une fégion - ne me satisfait pas I'acçrois~ment démogrlrphique, nous nous 
beaucoup. L'université a un rapport avec trauvons"wnfront& à des échelles considéra- avoir des projets d'umversité, des représenta- 

l'universalité du savoir. a l e  nepeut accepter bles. gour une université comme Saint- d'université. Ii faut que les universi- 

d'être subordonnée à dm considérations de Quentin-Versailles, iI  y a 250 00@ ml de taires arrivent à dire ensemble ce qu'est 

pouvoir local. Mais il faut que l'universite bâtiments universrtaires à construire en di l'université. Une université, ce n'est pas des 
soit aussi autte chose. La revendication d'une ans et on prévoit 200 000 ml de résidenws t d o n n e s  corinthiennes avec un chapiteau b - - 



I 
ter  '! II faut absolument que les u n i v e r s i r a i r a  » II y a quelque chow qui me gêne un wu l'expérience des hud iants ,  o n  s'aperçoit que  
se mobi l isent p a r  répondre à ces questions. jans ce balancement, von dit : les campus la ou I 'un iver5 i te  a u n e  capaci té d 'empr ise  

s Heureusement, les architectes srnt ha&- ayant raté, revenons vers 18 ville, ouvrons- SUT leur vie, par la ~ h c e  d 
tués à pcodu i re  de l'espitçe qui sera d€tou&. nous  vers la viiie. Quand an ouvre des unr- P a r  l es  p ro je t s  professionnels, par 
La log ique du détournement, c'est ia l og ique  v e r ~ i e s  en Çrise, vers des banl'iew en crise, composante  cul turel le,  l e  campus 

de la production de i'espace : on p e u t  fa i re on peut s'attendre au pire. Mais, indépen-  

dans u n e  salle declasse tout et San contraire. damment d e  ça, j e  suis tout & fait sensible & 
La quest ion  s e m e  done de faire des prnjets Ce qii'a dit M. Gmmbach : il ne faudrait pas c a m p u s  de Talence est perçu 
qui v isent  non pas à rbondre g un espace que l'idée d'un retour v q s  la  v i l l e  t ienne lieu d iants  de science 

instantané, l'espace techno log ique.  11 faut de projet universitaire. 

piutdt se poser la question braudél ienne d e  la m Quand on regarde c o m m e n t  se m q s t i t u e  même campus.  Or i l s  sont  

i w e  du&, se derilander ce qui est fonda- l'expérience étudiante, on voit q u e  te débat  endroit. 
mental .  Dans u n e  universit.6, il y a des petits sur I 'univemité et l a  v i l l e  n'est p a  un débat 
groupes, d e  p l u s  grands groupes, dm cher- de be ou d'urbaniste. La question qui 
cheurs, des endro i ts  où l'on se rencontre. Si . : comment constNir.5 un m i l i e u  s i o n s  Apt& amir ra té  les camp 
V o n  clarif ie b i e n  ces quelques éléments qui rêvé (dans les années 60, on pensait que l'on -------a= 

MAGISTÈRES DES SCIENCES DE LA VIE 
UN C H O I X  RIGOUREUX U N E  FORMATION ADAPTÉE DES DÉBOUCHÉS EUROPÉENS 
i s u r  dossier demander au moyen d u  coupon Ces 6tudiants apprennent 2 maîtriser les techniques L a b o r a t o i r e s  p u b l i c s  (CNRS. INSERM, INRA.  
r6ponse ci-dessous e t  Les ~ o n c e p t s  m o d e r n e s  d e  B i o c h i m i e .  ORSTOM, C E A )  e t  Cent res  d e  reche rches  d e s  
i sé lec t ion  e t  admiss ions déf in i t ives : entretien Biophysique, B io log ie  cel lu la i re e t  mol6culaire.  industr ies agro-alimentaires, b iotechnologiques, 
avec un j u v  d'universitaires e t  de  professionnels e n  Chimie, GenBtique, Microbiologie e t  Pharmacologie. chimiques, pharmaceutiques e t  oosm6tiques. 
juillet o u  septembre. 

3 ans de formation d e  haut niveau avec stages en 
entreprise o u  e n  laboratoire de recherche. 

Un ivers i té  Claude-Bernard Un ivers i té  d e  Nancy  I Univers i t6  de Universite de PARIS, 6.1.11 Uniuersité de STRASBOURG-I 
ENS LYON-I  

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE 
ENZYMOLOGIE NICE-SOPHIA ANT lPOL lS  ENS Ulm CHIMIE-BIOLûGIE 

ET CELLUIAIRE 
MICROBIOLOGIE PHARMACOLOGIE 

Objectifs 
BIOU)GIE-BIOCHIMIE Objectifs. Former les Btudiants aux 

Objectii. Recherche en biologie Formations à finalites 
Objectiis :un enseignement à Obisclifa. Formation predoctorale par recherches de pointe à rimetface de la 
finalités professionnelles dont les la recherche fondamentale ou 

mol6culaire et cellulaire et aux chimie et de la biologie. 
professionnelles. options ne sont par ou peu appliquee en Biol ie dans le secteur 

intelfaces de ia biologie avec la 
enseignées dans Iïuniveruté française. ::"$zii? et 

E w i g w m s  communs fondes sur 
physique et les mathématiques. Emeignementr les Licences et Maitnses de i'mteifm 

Polyvaience scienttique en 
Ensdgnemem : formation de Microbiologie, Enzymologie, Enseignements pluiidisciplinaires e Agro-Alimentaire x complét6s pwdes cwrs specifiques 
base et spéciaiisatian en Biologie rnol6culaire. Génetique. delivres par des professionnels et des beignement plundiscipiinaire ddivrb parles spécialktes de la 
biochimie. biologie cellulaire, enseignantschwche"rs (CNRS, theorique plus large que celui des recherche. Formation pratique assude 
genetique. biologie végétale. "ganique, immunologie et INSERM. INRA). Stages industriels. actuelles M ~ R ~ ~ ~ ~  de gioiogie au sein des laboratones de recherche 
microbiologie, neurobiologie. g6nie Biophysique. Options : Brevets et propriété (Ecologie. Chimie. Informatique...). Trois stages industriels ou de g,U :.~;;::;,";,"p":~é. biologique. 

recherches en France ou à industriellelArOmes et cosm6tiques/ Initiation Ab recherche dès la 
premihre année. 7 formations doctorales. 

Diplômes nationaux l'étranger (Agroalimentaire, ToximlogielRecherehe. 
1- an& : Licence Diplhes nationaux Diplômes nationaux Dip lhm "alhnaux 
2- année : Maitrise 

pharmacie. d6pollution. 
cosmdtique et contr6le quaiin81 l.aann6e : Licence da Biochimie 1- a n d a  : Licence de Biochimie ou 1'et2'an*e : 

3.annee : DEA et dipldme Biologie Cellulaire et Rysiologie Licence et Malvise de I'interface (en 
Magistbre Diplômes nationaux 2. : ~ ~ a ~ i ~ ~  de ~ac~mie  

2. année : MaMse de Biochimie Chimie. Biochimm ou Biologie 
: Licence de Biochimie 3.ann6e : Magistbreet/ou DEA 

Biologie Cellulaire ou Cellulaire1 
Date limite candidature : 1-juin 2, annee : M~~~~~ de Biochimie suivantl'option. ûén6tiquelBiologie Moaculaire 3.ann6e :DEA et Magisthe Secretariat du Maginbre de 
Bidagie 3. annk, : Magistbre etlou DEA R*rutementen An. Plus DlcePt. 3.ann6e :DEA et dipibme Magisthe Date limite andidahne : 5 juillet 

Moléculaire et Cellulaire - Institut wivant rOPtiOn pour 92/93. en 2. An. sortie Licence iimitscand[&vre : 30,,,in ReVait dossier :CIO ULP 
de Chimie et Biologie Moléculaire Date limite candidature : 1- juin Da" limita candidature : 30juin Les étudiants de toutes les universités 18841-61.32). -Service 
et Cellulaire - 881. 301 - 43, bd du UFR Sciences Biologiques - Cenue de Biochimie. Univenith de peuvem se porter candidats. scolarit6 
11 Nov. 1918.69622 BP 239 54506 Nice-Sophia Amipolis, parc Vakose MagistÈre de BioloQie-Biochimie ULP. 4, me Pascal -67070 
Villeurbarme Cedex. Vandœuvrelbs-Nancy 06106 Nice Cedex 2. ENS niveau 5.46. me d'Ulm. Strasbourg 
Tel. : 72-44-85-33. Tél. : 83-91-22-93. Tél. : 93-52-99-44. 75230 Pa& Tel. : 88-4162-19 ou 29 

DEMANDE DE DOSSIER DE CANDIDATURE : Adressa-moi le dossiw de candidature ainsi que le programme du Magistbre 
NOM : Pr6nom : 
Adresse : 
Ville : Code postal : Telephone : 
DERNIER D I P L ~ M E  OBTENU : ~ 

~ ~ 

.~ - 






