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Qualité urbaine et genius loci : 
patrimoine, mode.rnité et identité 

Antoine Grnmbach 
Je ne vais pas parler particu- 

èrement du PLU de Bordeaux. Je 
oudrais vous proposer ma réfl+on 
u t  la question « patrimoine, 
iodernité, identitd *, rkfiexion qui 
pt liée à ma pratique. Je voudrais 
tgager trois grands thtmes qui sont 
eot-être un peu hetérodoxes sur la 
nestion do patrimoine. La question 
ir le rapport entre le territoire et le 
auimoine est à mes yeux mentielle, 
rr la formation du territoire, 
histoire du territoire, la géographie 
u territoire constituent des 616ments 
u patrimoine. 

D'abord je voudrais préciset ce 
ue signifie P tries yenx Ia centdit6 
istorique. L'image ci-contre illustre 
ben que mon inthth ne se fwdise 
is sedunuit sur h çenullit6 mais 



que je m'interroge sur la question de la forme. C'est une de mes photos fétiches qui 
raconte la ttalité qui est celle des grands territoires urbains aujourd'hui. Ils ont 
remplis de maisons individuelles, de zones industrielles, de zones agricoles, de 
grands ensembles. Or, sur ces territoires, malgr4 les apparences, on consrate un 
défaut de réflexion territoriale. 

Duis le Mon& d'hier soir, je lisais cette phrase du cinéaste Youssef Chaïn, qui 
disait que pour pouvoir dialoguer il ne faut pas seulement toléret* il faut aimet 
l'autre, c'est-à-dire accepter sa différence. Je pense que dans toutes les approches 
m6tropolitaines, trop souvent domine une approche fataliste et négative de la 
grande périphérie que I'on n'aime pas et qui ne fait l'objet que de critiques. Moi 
qui, depuis de nombreuses années, travaille sur des centres historiques, sur la 
centralit&, je me suis mis à aimer ces territoires hetkrog&nes, multiples et faits de 
contradictions. C'est ainsi que s'est imposée cette problémarique. 

La deuxieme question concerne la question de l'espace public qui renvoie la 
question de l'usage, de la pratique. de l'appropriation parfois immatérielle de 
l'espace public qui représente à mes yeux un patrimoine collectif. 

Le troisieme point sur lequel je voudrais insister à propos du patrimoine, c'est 
la question du n d6ji là B, qui peut verser, c'est vrai, dans le fitichisrne musial des 
centres historiques. Pourtant, il ne peut y avoir de projet urbain sans une 
c616bration du contexte, du  contexte littéral, les objets, ou du  contexte 
phénoménal, c'esr-à-dire l'histoire, la mémoire des lieux, la mernoire de la 
topanpie. Ce sont les seules conditions pour que la greffe prenne. 

A P .  " '  
t 

ans, j ai eu Soccasion de travailler ces dernières 'annies sur trois projets qui II 
sont Marais Cascade, Les Amandiers et Saint-Blaise. 

De grands projets dc renouvellement Ftaient programmés dans des tissus I 

extrêmement bouleversés, soit par les grandes operations de rénavation urbaine, 
soit par l'abandon d'un développement industriel. La topographie avait Ctt 
totalement ignorte, mais en travaillant sur la question du territoire, de la 
$ographic, de l'histoire de la çonstitution oudc la formation de ces territoires, on 
a pu retrouver une réalid. Une réalité mêmement complexe, comme le montrent 



- 
pu découvrir en analysant les 
structures d'organisation du bâti 
extrêmement subtiles, en 
menant des énides typoiogiques, 
des possibilités d'invention de 
nouvelles formes d'organisa"on. 
Il n'existe donc pas de feuille 
blanche. II n'y a pas de territoire 
sans histoire, sans géographie 
préalable et sans morphologie. 
L'analyse de ces territoires 

périphériques nous a appris que de la toponymie i la typologie, il y avait un 
véritable patrimoine à respecter et qu'il pouvait wnstituet le socle d'un projet. 



Il faut aussi prendre en compte les objets rCsiduels à l'intérieur d'un tissu 
urbain qui deviement alors des éléments sur lesquels s'accrocher. Ainsi dans la rue 
des Cascades, restait un immeuble voué à la démolition. Cet objet étrange est 
devenu le point d'ancrage de l'ensemble du projet de logements sociaux et de 
r6organisation urbaine. L'accessibiiicé en cœur d'îlot s'est rêglke .i parth d'une 
analyse des modes d'organisation des immeubles dans le quartier, qui s'articulaient 
à I'aide de grands passages. 

Sur cette image, vous voyez 
une solution de distribution 
intérieure sur un terrain en 
pente entre un équipement 
collectif, une Ccole, des 
maisons de ville, des ateliers 
industriels. La question de la 
mixité et celle de I'accessibiiité 
du service, ont ét6 résolues I 
travers l'histoire. La modemitt 
du  patrimoine, c'est la 
redistribution, dans un langage - - 
formel plus contemporain, 

d'un systtme d'usage et d'organisauon de l'espace. La cornplexit6 qui m'int&resse, 
c'est l'enrichissement ?i travers les années de l'ensemble des objets. Cene espèce de 
forme d'impureté totale est pour moi le véritable paysage de la ville, presque la 
metaphore de I'idke de ville, faite d'accumuk&n, de densification. Parfois, il nous 
arrive de trouver des solutions pour articuler le tout ensemble. 

Voici un autre exemple, 
juxtaposant un objet ancien cr 
un ohjrt moderne, puisque il 
s'agit de I'immcuble dans 
lequel a Cr6 tourne Carqur 
d 'Or,  un petit immeuhlc 
cntuurC de grands arbres ct 
situ6 dans la morphologie d'un 
quartier qui a érC coup6 par la 
rue des Pyr6nics, sur lequel a 
Cr6 juxtaposd un immeuble 
moderne. L'immeuble ancien 
accueillc les chambres A 
coucher tandis que le bâtiment 
neuf abrite les espaces 



collectifs, le tout <'articule entre deux jardins, dans une typologie à redans qui tàit 
de cette nie des Cascades une IUC des jardins telle que la dktivent les guides des 
promeneurs du 20. arrondissement. L'invention pour moi est indissociable d'une 
aniculation avec les traces et la mkmoire du territoire. 

Autre grande question, le patrimoine de l'espace public, la question de l'usage, 
la question des pratiques et par conséquent d e  des enjeux. Si je prends I'exemple 
du tramway des Martchaux sur lequel je travaille en ce moment ?i Paris, il me 
paraît essentiel, concetnant l'espace publie et la mCrnoire de ces territoires qui 
assurent la relation entre la centtalit4 et la pdriphérie, de ne pas perdre l'histoire, la 
structure de leur fabrication. Un projet urbain ou un projet de PLU doit prendre 
en compte cette organisation urbaine que j'appelle l'es- de papier. 

L'espace de papier, c'est kvidemment le plan qui montre comment, par 
fragments, s'est forgr le rappott entre Paris .et sa W e u e ,  c'ex-à-dire les grands 
ensembles, la ceinmre verre, aMnt le périphérique, cr les territoires de banlieue. Sut 
le plan, se lit l'accumulation des projets qui a contribuO fabriquer cet espace. 
Faire l'inventaire des innombrables projetî inache& ou des innombrables projets 
qui ont itd d6tourn&, comme l'a et6 d'ailleuî, le grand projet de la einmre des 
HBM par la mise en place du pknphérique, est nts insuuctif. On identifie en $fer 
des espaces mineurs, des espaces comme, par exemple, le6 couus plantées des HBM, 
des typologies exu<?mement subtiles qui illustrent d a  pratiques et des usages de 
I'espace public. Voici, en page suivante, des extraits du travail en quelque sorte 
archéologique que nous avons men6 sur le vég6tal autour du Boulevard des 
Maréchaux ; une auue image montre notre mvaü SUI le ~Pgétal autout de la Porte 
de Versailles où nous uavaillons, avec Michel Desvigneî, pour crter un grand 
boulevard paysager susceptible de rappeler l'histoire du vhgétal de ces espaces 
résiduels publics ou privér. 

Le vkgétal est en effet à mes yeux un é lhen t  qui révSle à la fois l'histoire du 
territoire et l'histoire des pratiques : les arbres d'alignement, les jardins de cœur 
d'îlot en. On ne peut pas rifldchii sur un territoire ûi on ne perçoit pas ce qui 
relève du rappott d'un quartier à sa gbgtaphie, à sa géologie, à son histoire. 
L'Atelier Parisien d'urbanisme a mené un travail, à mon avis, très peninenr sur 





tous les lieux de pranques socides I'intkrieur d'un quartier, c'est-a-due ces lieux 
extrêmement vivants que sont les march6.s. Il est impossible d'daborer un projet 
territorid si, au niveau de l'espace public, on ne s'intéresse qu'à des aspects fonnels. 
Les aspects d'usage et d'appropriation sont de véritables enjeux d'aménagement. 

Pour terminer sur Bordeaux, je travaille actuellement sur les bassins flot, un 
territoire, comme l'a dit Bruno Fonier, extt&nemcnt difficile, oh la logique qui a 
permis sa formation, avec ces grandes parcelles sur lesquelles ont été ctéts les 
bassins à flots, est un des Cléments fondateurs. Cette histoire va nous permettre 
d'avancer, de greffer une dynamique d'activités et d'usages qui ne soit pas 
artificieue. 

Dans ce territoire, il faut aussi prendre en compte.la richesse de la mémoire 
portuaire, du a dCjà la u et les systèmes de pratiques de l'espace qui ont formalid le 
lieu. Je crois que la suucture du projet sait jouer avec la mémoire des lieux, avec la 
quditC des objets et rendre hommage au pauimoine mineur. Tous les objets depuis 
les bittes d'amarraee, les oavks, les v 

rails, constituent les élkments du 
vocabulaire de ce que j'appelle cette 
monumentalité douce, avec lesquels il 
faut travailler. Le patrimoine mineut, 
la célébration d'une forme de  
monumentalité douce ou accidenteue, 
c'est une des formes du plan 
d'aménagement et de développement 
durable. T r a d e r  sur la question de 
la modernité, c'est effectivement 
mvailler sur les liens avec la mémoire 
collective. L'inventaire que l'on a 
dressé avec James Augier, sur  
l'ensemble des objets bâtis ou objet 
de l'espace public, que ce soit un 
%rue, une bitte d'amarragr, un 
hangar, est une façon dc crdcr Ic 
bornage de I'wpace c: dc venir rrcser 
a I'intkrieur, dcs liens avec la 
mCmoire collective. 

Une des leçons que j'ai retenues du travail d'Haussmann sur les monuments 
&istoriques, c'est leur « vegetalisauon ». L'histoire de la transformation de Paris au 

siècle est une histoire radicale où l'on observe toutefois que les bâtiments 



historiques ont et6 associes a des syst&mes de verdure. Si je prends le chevet de 
Notre Dame, si vous prenez la tour Saint-Jacques, l'inscription de ces objets 
historiques dans un système de végdtal, équivaut une sorte de naturalisation des 
objets historiques, une faSon de dire que ces objets appartiennent I'histoiri: 
naturelle de la ville. L'un des travaux que hous avons réaîisés, c'est effectivem~t 
d'analyser comment le système des espaces de jardins pourraient constituer une 
mise en valeur, une structuration de l'ensemble du territoire. II est essentid 
d'organiser une e s p h  de résurgence de la mémoire wllective et de lui donnet un 
statut pour qualier le tertitoi~e. 

Francis Cuillier 
Merci Antoine. Je vais peut-être demander Frédéric Neau d'intervenir 

maintenant. 

Frédéric Neau 
Sur la place Pey-Bedand, dont vous m'avez demandé de parler, la question da 

patrimoine s'est effectivement posee de maniete d s  aiguë puisque c'est un lieu q& 
se sime dans un quanier très sensible, entre la fathddrale, la mairie, la fanilte a. 
Il semble évident pour un architecte de prendre cette dimension patrimnngç 
comme éi6ment de départ Cela n'empédie pas de se posa des questions six li 
fipn de travailler sur la memoire ou l'histoire : soit on la met en scène, on la f& 
voir, soit on raconte d'autres histoires. II me paraît important de s?ns&e dam un 
processus en évolution permanente et de se y ~ r  de la mémoire pour poursuivre 
l'histoire. Ces histoires ne viennent pas de nulle patt évidemment, elles sor 
totalement contextuelles, elles s'inspirent bien sCir du lieu qui est Pey-Beriand . 

Public 
Je trouve le projet tr&s bien, mais je ne vois pas bien où est la d6marohe 

contextuelle. . . 

F&Oic Neau 
On peut effectivement soit se s e ~ r  de l'histoire et de la mémoire commri 

but, soit on peut s'en servir wmme un support et point de d+ d'un pmju; 3 
projet de Pey-Berland a suscite des débats et même des polGniques ob sew& 
opposées ces deux visions de l'utilisation de l'histoire, de la mêmoite et de Ir1 
en compte du patrimoine de Pey-Berland. ,.I 

Jean-Michel Pérignon 
Je n'ai pas prévu d'intenrenir sur Pey-Berland, mais comme on m'a mis. PI 

de FrédCric Neau, je ne sais pas si c'est intentionnel mais.. . 
l 
3 



Francis Cuillier 
On ne t'a pas fait venir pour parler pmiculi&rement de Pey-Beriand mais ça 

wtait bien que tu donnes ton avis pour ensuite proposer quelques idtes plus 
g&nCrales. 

Jean-Michel Pérignon 
Si on parle de Pey-Berland et de son hismùe, il faudrait remonter un petit peu 

dans le temps. D'abord, la place Pey-Berland n'existe pas. 11 n'y a jamais eu de 
place Pey-Berland IL y a eu plusieu& espaces qui ont consu~é, au hic et à mesure 
des destructions, quelque chose d'informe. Les destructions du siede qui ont 
permis de crker le cours d'Alsace-Lorraine. ont concern6 tous In immeubles qui 
enserraient la cathddrale, le cloître XIII' sihcle, les maisons et les immeubles qui 
etaient accolés à la rour Pey-Berland. Ce site comptait aussi plusieurs kglises, dont 
Pdglise Notre-Dame qui est induse aujourd'hui dans les immeubles qui sont sur la 
f a d e  e t  de la tour Pey-Berland. J'ai dit un jour, mais c'était pousser un peu loin 
le trait, que la phase ultime serait la desminion de la cathCdiale... Va-t-on vers 
l'6ndication de tout ce qui gêne ? On est en tout cas là dans une vision dix- 
neuviémiste qui poussait au digagment des édifices, encouraghe d'aiiiws par la 
loi de 1913. L'émergence, comme des objets sur une table de salon, de ces 
ensambles que constituent la cath&Me Saint-And14 et la rour Pey-Berland, il faut 
les resituer dans kur contexte b%Ù, a pas seulement médiéva puisque, petit à petit, 
on a construit autout de ces edifices. Puis tout ?+ coup, on s'est mis à d&onsuuire 
et à digager ces édifices qui n'ont plus le sens avaient dans la pdriode 
niedievale. Donc évoquer Pey-Bedand en quelques minutes alws qu'on a mis 
quelques mois à en discuter et à s'affronter avec Frddiric Neau, c'est un peu 
,diBicile à résumer. 

La place Pey-Berland se trouve aussi dans un contexte ~Lglemenraire dont il 
failait tenir compte, celui d'un secteur sauvegardé, mais aussi celui d'un territoire 
de projets. Il y avait un projet qui est indus dans le plan de sauvegarde et de mise 
wi valeur de Bordeaux, qui pouvait ette amendé mais il était dglementairement 
.opposable, on devait par constquent s'y œnir. Pour ma part, j'ai en tout cas adopte 
deux attitudes : une attitude réglementaire parce que c'est mon travail d'appliquer 
da M e  du secteur sauvegarde ; une attitude qui consistait à jouer avec cette rkle 
, p u r  pouvoir accepter un projet de la meilleure quaiire possible. Quand je suis 
i i twenu,  un cenain nombre de dCcisions avaient déjà i t i  prises et validkes avant 
\ )mi.  Parmi les plus importantes, c'&tait le tracé de la voie du aamway qui a joué 
s k ~ u c o u p  dans l'aménagement de la place. Une demande avait Ctt faite de 
repbusser la voie vers la façade nord de la place Pey-Berland, alors que le premier 

,4pjet de la mission tramway &rait un projet plus tendu qui epargnait la place Jean 
t (oJ in .  




