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« La forme d'une ville / Change plus vite, 
hélas ! que le cœur d'un mortel »  
 

Charles BAUDELAIRE, Le Cygne 



	  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   4 

Structure 
 
 
 
 
 
	  
_	  ECHAFAUDAGE                           p.6	  
	  
	  
1_ LES TRANSFORMATIONS SILENCIEUSES   p.10	  
	  
1.1_Prise	  de	  conscience	  de	  la	  finitude	  spatiale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.11	  
1.2_Les	  stratégies	  présentielles	  :	  entre	  mésologie	  
et	  temporalité	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.16	  
1.3_Monochronie	  et	  polychronie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.22	  
1.4_Chrono-‐topie	  urbaine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.26	  
	  
	  
2_	  UN POLYCHRONISME SPATIAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.31	  
	  
2.1_L’espace	  informel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.34	  
2.2_L’espace	  éphémère	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.41	  
2.3_L’espace	  diatope	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.47	  
2.4_L’espace	  évolutif	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.49	  
2.5_L’espace	  polyvalent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.56	  
	  
	  
3_	  VERS UN EQUILIBRE DYNAMIQUE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.60	  
	  
3.1_L’obsolescence	  créatrice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.62	  	  
3.2_Résilience	  et	  adaptabilité	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.67	  
3.3_Cradle	  to	  cradle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.72	  	  	  
3.4_Du	  Downcycling	  à	  l’Upcycling	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.79	  



	  5 

4_	  LA DIMENSION CACHEE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.89	  
	  
4.1_La	  ville	  palimpseste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.92	  
4.2_Mémoire	  collective	  :	  l’Histoire	  comme	  
outil	  de	  relecture	  spatiale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.103	  
4.3_Mémoire	  subjective	  :	  L’individu	  face	  	  
à	  l’expérience	  du	  souvenir	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.111	  
4.4_Mémoire	  du	  futur	  :	  en	  résonnance	  avec	  	  
les	  dynamiques	  socio-‐culturelles	  de	  la	  ville	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.116	  
	  
	  
_CONCLUSION	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.120	  
	  
	  
_Bibliographie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.123	  
_Ressources	  digitales	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.127	  
_Vidéographie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p.128	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 



	   6 

                   _Echafaudage 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	   Les	  villes	  contemporaines	  sont	  à	  penser	  autant	  en	  
terme	  de	  temporalité,	  qu’en	  terme	  de	  spatialité.	  Du	  temps,	  
nous	   en	   disposons	   plus	   ou	   moins.	   De	   l’espace,	   plus	  
tellement.	   L’idée	   du	   recyclage	   urbain	   nait	   de	   cette	  
nécessité	   de	   prendre	   conscience	   de	   la	   limite	   de	   nos	  
ressources	  spatiales	  et	  territoriales.	  	  
	  
	   ‘Habiter	   c’était	   demeurer	  dans	   ses	  propres	   traces,	  
laisser	   la	   vie	   quotidienne	   écrire	   les	   réseaux	   et	   les	  
articulations	  de	  sa	  biographie	  dans	   le	  paysage’,	   annonçait	  
nostalgiquement	   Ivan	   Illich,	   dans	   L’art	   d’habiter.	   Au	   jour	  
d’aujourd’hui,	   il	  est	  essentiel	  de	  revenir	  sur	  nos	  traces,	  de	  
diagnostiquer	   ce	   qui	   a	   été	   produit	   dans	   le	   passé	   et	   d’en	  
planifier	   l’avenir.	   Il	   faut	   trier,	   séparer,	   se	  détacher,	   cibler,	  
analyser	   et	   au	   final	   choisir	   ce	   qui	   a	   le	   mérite	   d’être	  
conservé,	   suivant	   sa	   capacité	   ou	   non	   à	   se	   recycler	   en	   un	  
espace	  nouveau,	  inédit	  et	  en	  accord	  avec	  les	  modes	  de	  vie	  
contemporains.	  
	  
	   Ces	  modes	   de	   vie	   ont	   une	   durée	   de	   vie	   beaucoup	  
plus	  courte	  qu’auparavant.	  Les	  rythmes	  urbains	  sont	  sujets	  
à	   une	   accélération	   exponentielle,	   qui	   nous	   amène	   donc	   à	  
penser	   les	   espaces	   en	   termes	   d’adaptabilité	   et	  
d’évolutivité,	   bien	   plus	   qu’en	   terme	   de	   pérennité,	  
anciennement	   prisée	   dans	   la	   conception	   architecturale	  
ainsi	  que	  dans	  son	  appréciation	  globale.	  
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	   Nous	   parlons	   également	   de	   recyclage	   urbain	   dans	  
le	   sens	   où	   nous	   sommes	   à	   un	   stade	   de	   consommation	  de	  
l’architecture.	  Le	  bâti	  devient	  un	  produit	  avec	  une	  date	  de	  
péremption	   et	   l’individu	   en	   devient	   le	   consommateur	   et	  
non	   pas	   le	   créateur.	   Il	   en	   résulte	   donc	   ce	   que	   nous	  
pourrions	   appeler	   des	   déchets	   urbains,	   des	   espaces	  
inutilisés,	   parfois	   inutilisables	   en	   l’état,	   nécessitant	   une	  
relecture	   contemporaine	   de	   leurs	   qualités	   et	   de	   leurs	  
potentialités	   latentes.	   Des	   minorités	   considérées	   par	  
l’ordre	  établi	   comme	  étant	  déviantes,	   résistent	   cependant	  
à	   cette	   consommation	   capitaliste	   de	   l’architecture	   et	  
prônent	  la	  réutilisation	  de	  ces	  espaces	  peu	  conventionnels.	  
Ils	  réclament	  leur	  droit	  à	  L’art	  d’habiter	  en	  réinventant	  de	  
nouvelles	   formes	   d’occupation	   et	   de	   régénération	  
d’espaces	   autrefois	   délaissés	   ou	   pas	   encore	   occupés	   de	  
manière	  «	  légale	  ».	  
	  
	   D’un	   autre	   point	   de	   vue,	   notre	   époque	   est	   le	  
support	   d’échanges	   immatériels,	   qui	   s’opèrent	   selon	   des	  
flux,	  et	  non	  plus	  dans	  des	  espaces	  définis.	   Il	  y	  a	  donc	  une	  
nouvelle	  liberté	  à	  explorer	  et	  exploiter	  dans	  la	  réinvention	  
et	   la	  relecture	  des	  espaces	  urbains	  et	  des	  milieux	  habités.	  
Cette	   recherche	   propose	   donc	   de	   s’intéresser	   à	   la	  
réutilisation	  des	  espaces	  devenus	  désuets	  voire	  obsolètes,	  
dont	   les	   usages	   premiers	   ne	   sont	   plus	   en	   accord	   avec	  
l’époque	  dans	   laquelle	  nous	  vivons,	  et	  de	  voir	  dans	  quelle	  
mesure	   et	   par	   quels	  moyens	   (matériels	   ou	   humains),	   ces	  
espaces	   peuvent-‐ils	   retrouver	   une	   nouvelle	   vie.	   Sans	  
oublier	  qu’il	  existe	  une	  catégorie	  d’édifices	  et	  de	  territoires	  
qui	  doivent	  survivre	  à	  ce	  recyclage	  dans	  le	  but	  d’assurer	  la	  
permanence	  du	  passé	  et	  la	  sauvegarde	  de	  la	  mémoire.	  

	  
Le	  recyclage	  urbain	  constitue-‐t-‐il	  donc	  une	  réponse	  

appropriée	   à	   la	   conception	   des	   espaces	   contemporains	   ?	  
C’est	  ce	  que	  nous	  nous	  proposons	  d’analyser	   tout	  au	   long	  
de	  ce	  mémoire.	  Un	  diagnostic	  de	   la	  situation	  actuelle,	  à	   la	  
fois	  sous	  le	  prisme	  de	  la	  temporalité	  et	  celui	  de	  la	  spatialité	  



	   8 

permettra	  dans	  un	  premier	  temps	  de	  définir	  les	  ressources	  
et	  les	  terrains	  d’actions	  potentiels	  de	  ce	  recyclage.	  Ensuite,	  
nous	   étudierons	   des	   typologies	   spatiales	   en	   ce	   qu’elles	  
impliquent	   comme	   rapport	   au	   temps	   et	   à	   la	   recyclabilité,	  
puis	   nous	   nous	   intéresserons	   aux	   modes	   et	   aspects	   de	  
cette	  recyclabilité	  pour	  enfin	  en	  questionner	   les	  enjeux	  et	  
les	  limites.	  
	  
	   Le	   terrain	   d’étude	   choisi	   est	   celui	   de	   Poblenou,	  
ancien	   quartier	   industriel	   de	   Barcelone.	   Il	   accompagnera	  
les	   différentes	   étapes	   de	   cette	   réflexion	   et	   tentera	   d’en	  
illustrer	   les	   nuances	   et	   les	   exemples	   d’application.	   Ce	   cas	  
d’étude	  principal	   sera	   également	  mis	   en	   résonnance	   avec	  
d’autres	   exemples	   et	   structures	   spatio-‐temporelles	   à	  
l’échelle	  internationale.	  
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1_Les transformations 
silencieuses 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«	  Ce	  n’est	  donc	  pas	  de	  façon	  métaphorique	  qu’on	  a	  

le	  droit	  de	  comparer	  –	  comme	  on	   l’a	  si	  souvent	   fait	  –	  une	  
ville	  à	  une	   symphonie	  ou	  à	  un	  poème	  ;	   ce	   sont	  des	  objets	  
de	  même	  nature.	   Plus	   précieuse	   peut-‐être	   encore,	   la	   ville	  
se	   situe	   au	   confluent	   de	   la	   nature	   et	   de	   l’artifice.	  
Congrégation	   d’animaux	   qui	   enferment	   leur	   histoire	  
biologique	   dans	   ses	   limites	   et	   qui	   la	   modèlent	   en	   même	  
temps	   de	   toutes	   leurs	   intentions	   d’êtres	   passants,	   par	   sa	  
genèse	  et	  par	  sa	  forme	  la	  ville	  relève	  simultanément	  de	  la	  
procréation	   biologique,	   de	   l’évolution	   organique	   et	   de	   la	  
création	   esthétique.	   Elle	   est	   à	   la	   fois	   objet	   de	   nature	   et	  
sujet	   de	   culture	  ;	   individu	   et	   groupe	  ;	   vécue	   et	   rêvée	  :	   la	  
chose	  humaine	  par	  excellence.	  »	  	  
	  

Claude	  LÉVI-‐STRAUSS,	  Tristes	  tropiques	  (1955)	  
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1.1_Prise de conscience de la 
finitude spatiale 
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«	  Le	  temps	  du	  monde	  fini	  commence	  »	  	  
	  

Paul	  VALERY,	  	  
Regards	  sur	  le	  monde	  actuel	  (1945)	  

	  
	  
	  
	  
	  

Dans	   la	  préface	  de	  La	  Dislocation1,	   Jean-‐Luc	  Nancy	  
soutient	  que	  l’espace	  perd	  sa	  puissance	  d’ouverture.	  Il	  a	  «	  
cessé	   d’être	   un	   volume	   extensible	   à	   travers	   lequel	  
s’élancer2	  »	   avec	   l’obsession	   occidentale	   de	   dresser	   des	  
cartes,	   l’esprit	   de	   conquête,	   etc.	   En	   d’autres	   termes,	   «	   le	  
monde	   est	   petit	   »	   comme	   disait	   Christophe	   Colomb.	   Le	  
blanc	   des	   cartes,	   terres	   anciennement	   inconnues,	  
maintenant	   explorées	   et	   arpentées	   jusqu’à	   l’épuisement,	  
nous	  font	  prendre	  conscience	  que	  le	  monde	  a	  une	  limite.	  Et	  
que	   cette	   limite	   physique	   et	   spatiale	   se	   fait	   ressentir	   de	  
plus	  en	  plus.	  	  

	  
Nous	   avons	   conscience	   que,	   du	   moins	   dans	   les	  

court	   et	   moyen	   termes,	   nous	   n’avons	   pas	   la	   possibilité	  	  
d’aller	   vivre	   sur	   une	   autre	   planète.	   L’homme	   ne	   peut	  
s’émanciper	  au-‐delà	  de	  sa	  condition	  de	  terrien.	  Etre	  face	  à	  
cette	  limite,	  c’est	  être	  face	  à	  soi-‐même.	  Face	  à	  nos	  actions.	  
Face	  à	  notre	  étalement	  sans	  fin,	  qui	  maintenant	  commence	  
à	  en	  voir	  une.	  Suite	  à	  ce	  constat	  que	  la	  terre	  et	  le	  monde	  ne	  
font	  qu’un,	  la	  nécessité	  d’une	  «	  transformation	  de	  l’essence	  
de	   l’agir	   humain3	  »	   prend	   toute	   son	   importance	   et	   son	  
urgence.	  Nous	  sommes	  contraints	  de	  rester	  sur	  Terre,	  dans	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Benoit	   Goetz,	   La	   Dislocation,	   architecture	   et	   philosophie,	   Ed.	   De	   la	  
Passion,	  Paris,	  2001.	  
2	  Jean-‐Luc	   Nancy,	   préface	   à	   B.	   Goetz,	   La	   Dislocation,	   architecture	   et	  
philosophie,	  Ed.	  De	  la	  Passion,	  Paris,	  2000,	  p.	  12.	  
3	  Hans	  JONAS,	  Le	  príncipe	  responsabilité,	  	  1990.	  
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ce	   monde	   qui	   nous	   contient	   et	   nous	   abrite.	   Le	   manque	  
d’ailleurs	   et	   l’impossibilité	   de	   fuir	   (expressions	  
empruntées	  à	  Ulrich	  Bech),	  donnent	  naissance	  à	  l’écologie	  
en	   tant	   qu’idéologie,	   même	   si	   celle-‐ci	   existe	   depuis	   plus	  
longtemps,	   en	   tant	   que	   discipline.	   Cette	   prise	   de	  
conscience	  se	  fait	  sur	   la	  base	  des	  dangers	  nucléaires	  dans	  
un	  espace	  limité	  dont	  nous	  ne	  pouvons	  nous	  échapper.	  	  
	  

Dans	  La	   société	  du	   risque,	  Ulrich	   Bech	   parle	   d’une	  
nouvelle	  modernité,	  réflexive,	  qui	  se	  propose	  de	  se	  penser	  
d’elle-‐même.	   Il	  y	  décrit	  une	  démocratie	  participative	  dans	  
laquelle	  tout	  est	  mis	  en	  débat	  et	  remis	  en	  question.	  C’est	  la	  
fin	   de	   la	   confiance	   aveugle	   dans	   les	   autorités	   morales,	  
politiques,	   religieuses,	   scientifiques.	   Cette	   nouvelle	  
modernité	   est	   bel	   et	   bien	   présente,	   mais	   nous	   avons	   des	  
doutes	  sur	  sa	  mobilisation	  participative	  dans	  l’élaboration	  
de	   nouveaux	   paradigmes	   de	   la	   gestion	   du	   monde	   et	   des	  
milieux	   habités.	   Dans	   l’avant-‐propos	   de	   son	   ouvrage	   Du	  
monde	   clos	   à	   l’univers	   infini4,	  A.	   Koyré	  met	   l’accent	   sur	   le	  
bouleversement	   aux	   16-‐17e	   siècles	   par	   le	   développement	  
de	   la	   cosmologie	   nouvelle,	   en	   rupture	   avec	   le	   monde	  
géocentrique	   grec	   et	   le	   monde	   anthropocentrique	  
médiéval.	   Une	   sorte	   d’extra-‐territorialisation	   du	   sujet,	  
consistant	   à	   considérer	   le	   monde	   comme	   un	   objet	  
(Objectum	  :	  placer	  devant).	  
	  

Le	  fait	  d’être	  obligé	  de	  rester	  sur	  terre,	  soit	  dans	  un	  
territoire	   fini	   et	   défini,	   nous	   incite	   également	   à	  
appréhender	   l’espace	   en	   fonction	   du	   temps,	   dans	  
l’impossibilité	   évidente	   d’un	   étalement	   urbain	   et	   humain	  
infinis.	   Nous	   devons	   apprendre	   à	   concevoir	   un	   espace	  
illimité,	   dans	   un	   territoire	   limité.	   Tenter	   de	   passer	   de	  
l’espace	   de	   l’étendue	   à	   celui	   de	   la	   localisation.	   Nous	   ne	  
sommes	  que	  dans	  cet	  espace	  là,	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  vivre	  
au-‐dessus	  ni	  en	  en-‐dessous.	  L’épaisseur	  du	  vivant	  est	  finie,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Alexandre	  Koyré,	  Du	  monde	  clos	  à	  l'univers	  infini,	  Gallimard,	  1988.	  
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et	  engendre	  l’impossibilité	  d’une	  construction	  infinie	  dans	  
un	  monde	  fini.	  
	  

«	  Au	  stade	  avancé	  de	   la	  production	  de	  masse,	  une	  
société	   produit	   sa	   propre	   destruction.	   La	   nature	   est	  
dénaturée.	   L’Homme	   déraciné,	   castré	   dans	   sa	   créativité,	  
est	   verrouillé	   dans	   sa	   capsule	   individuelle. 5 »	  
«	  L’artificialisation	  »	   des	   sols,	   soit	   leur	   disparition	   sous	   le	  
béton,	  est	  estimée	  à	  vingt	  millions	  d’hectares	  par	  an6,	  soit	  6	  
350	  mètres	  carrés	  par	  seconde.	  Ajouté	  à	  cela,	  vingt-‐quatre	  
milliards	  de	  tonnes	  de	  terre	  érodées	  par	  an	  dans	  le	  monde,	  
soit	   3,4	   tonnes	   par	   habitant,	   alors	   que	   la	   nature	   met	  
parfois	   jusqu’à	   2000	   ans	   pour	   la	   fabrication	   de	   10cm	   de	  
terre	   fertile.	   Sans	   oublier	   que	   les	   espèces	   ont	   besoin	  
d’étendue	   afin	   d’augmenter	   leur	   empreinte	   spatiale.	   Si	  
nous	   réduisons	   ne	   serait-‐ce	   que	   de	   10%	   la	   surface	  
naturelle,	  50%	  des	  espèces	  s’en	  retrouvent	  menacées.	  Les	  
infrastructures	   humaines	   fragmentent	   les	   territoires	   et	  
créent	   un	   maillage	   qui	   emprisonne	   les	   espèces	   dans	   des	  
territoires	   trop	   petits,	   et	   leur	   fait	   courir	   un	   risque	  
d’extinction.	   Les	   territoires	   naturels	   sont	   des	   ressources	  
finies,	   non-‐renouvelables.	   Une	   fois	   urbanisés,	   les	   sols	  
agricoles	  perdent	  toute	  leur	  qualité.	  Nous	  ne	  pouvons	  plus	  
nous	   étendre	   sur	   la	   terre	   fertile	   car	   il	   n’y	   a	   pas	   de	  
résilience	   possible.	   Nous	   devons	   donc	   agir	   avec	   la	   plus	  
grande	   prudence,	   poser	   nos	   armes	   individuelles	   de	  
«	  destruction	  massive	  »	  quotidienne	  et	  se	  concerter	  sur	  les	  
moyens	   de	   réduire	   les	   dégâts	   dans	   l’objectif	   d’arriver	   un	  
jour	  à	  les	  stopper.	  
	  

Dans	   Le	   contrat	   naturel7,	  Michel	   Serres	   (après	   Le	  
contrat	   social	  de	   Rousseau)	   est	   plutôt	   optimiste8	  au	   sujet	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Ivan	  Illich,	  La	  convivialité,	  Ed.	  Points,	  Coll.	  Essais,	  1973.	  
6	  Source:	  AFP.	  
7	  Michel	  Serres,	  Le	  contrat	  naturel,	  1990.	  



	  15 

de	  notre	  capacité	  à	  faire	  avec	  cette	  nouvelle	  situation.	  Nous	  
retrouvons	   face	  à	  une	  nouvelle	   forme	  de	   solidarité,	  basée	  
sur	   une	   idée	   de	   cycle	   de	   vie	   limitée	   mais	   non	   close	   des	  
espaces	   et	   territoires	   terrestres.	   Celle-‐ci	   se	   déploierai	  
entre	  autres	  avec	  la	  notion	  de	  «	  recyclage	  »	  de	  l’urbain	  par	  
lui-‐même,	  dans	   le	   sens	  de	  «	  relancer	   le	   cycle	  »,	   remplacer	  
dans	  un	  territoire	  bouclé,	  assurer	  un	  retour	  plus	  ou	  moins	  
long,	  sans	  externalisation.	   Il	  nous	   faut	   trouver	  en	  quelque	  
sorte	   la	   conjonction	   d’un	   territoire	   fermé	   et	   d’un	  
mouvement	  qui	  se	  veut	  infini.	  Les	  modernes	  avançaient	  en	  
ligne	  droite	  vers	  l’infini,	  tandis	  que	  dans	  notre	  cas,	  il	  s’agit	  
plutôt	   d’une	   ligne	   droite	   qui	   nous	   revient	   en	   boomerang.	  
Dans	  La	  convivialité,	  	  Ivan	  Illich	  dit	  qu’«	  une	  espèce	  s’éteint	  
quand	  elle	  perd	  sa	  raison	  d’être.	  9».	  Alors	  avant	  de	  perdre	  
la	  notre,	   il	   serait	  plus	  habile	  de	  questionner	   les	  méthodes	  
de	   conceptions	   architecturale	   et	   urbanistique	   dans	   un	  
monde	   fini.	   Les	  moyens	  de	   faire	  monde	  »	  dans	  un	  Monde	  
limité	   et	   ce	   que	   cette	   finitude	   implique	   au	   niveau	  
topologique10.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Mais	  pas	  pour	  autant	  “positiviste”.	  
9	  Ivan	  Illich,	  La	  convivialité,	  p.36.	  
10	  Dans	   le	   sens	   où	   la	   topologie	   est	   l’étude	   des	   déformations	   spatiales	  
suite	  à	  des	  transformations	  continues.	  
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1.2_ Les stratégies présentielles : 
Entre mésologie et temporalité 
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 Du	   grec	   mesos	   (milieu	   ou	   medium)	   et	   logos	  
(discours,	  étude),	   la	  mésologie	  (terme	  apparut	  à	   la	  moitié	  
du	   19e	   siècle)	   est	   la	   science	   des	   milieux,	   l’étude	   des	  
rapports	   d’un	   être	   (individu,	   espèce,	   société...)	   à	   son	  
entourage.	   Elle	   diffère	   de	   l’écologie	   dans	   le	   sens	   où	   elle	  
souligne	   la	   distinction	   entre	   le	   milieu	   singulier	   à	   un	  
individu	   et	   l’environnement	   qui	   lui,	   est	   universel.	  
«	  Distinction	   entre	   Umwelt	   et	  Umgebung,	  entre	   le	  monde	  
ambiant,	   propre	   à	   une	   forme	   de	   vie	   donnée,	   et	  
l’environnement	   en	   tant	   que	   donné	   objectif	  »11.	   Il	   s’agit	  
d’étudier	   les	   interactions	   de	   l’Homme	   avec	   son	  
environnement	   au	   sens	   large,	   à	   savoir	   le	   naturel	   et	   le	  
culturel.	   L’idée	   ici	   est	  d’étudier	   ce	   rapport	   au	  milieu	   sous	  
différentes	  approches	  temporelles,	  en	  explorant	  la	  relation	  
entre	  milieux,	  espaces	  et	  durées. 
	  

Augustin	  Berque	   introduit	   le	  concept	  de	  trajection	  
dans	   Ecoumène,	   Introduction	   à	   l’étude	   des	   milieux	  
humains 12 ,	   comme	   étant	   la	   relation	   ambivalente	   du	  
physique	   au	   phénoménal,	   les	   interconnections	   entre	   les	  
différents	  secteurs	  de	  la	  réalité,	  circulant	  l’un	  dans	  l’autre.	  
La	  mésologie	  diffère	  de	  l’écologie	  en	  ce	  qu’elle	  s’intéresse	  à	  
ces	   interconnections.	   Le	   «	  mèson	  »	   n’est	   pas	   l’«	  oikon	  »,	   il	  
constitue	   l’espace	   domestique	   et	   social	   dans	   lequel	   se	  
développe	  notre	  existence.	   Il	  est	   le	  milieu,	  support	  de	  nos	  
actions	  et	  de	  nos	  aspirations.	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  projetés	  
dans	   le	  milieu	  par	  des	  puissances	  externes,	  nous	  sommes	  
les	  inventeurs	  de	  notre	  propre	  milieu.	  

	  
Nous	   produisons	   en	   quelque	   sorte	   des	   maisons	  

dans	  une	  maison	  plus	  ample,	  qu’est	   le	  monde,	   sauvage	  et	  
imprévisible.	   Cette	   inclusion	   de	   la	   production	   humaine	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Yoann	   Moreau,	   «	  Mésologie	   et	   poétique	   des	   images	  »	  
(http://ecoumene.blogspot.fr).	  
12 	  Augustin	   Berque,	   Ecoumène,	   Introduction	   à	   l’étude	   des	   milieux	  
humains,	  Belin,	  2000.	  
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dans	   ce	   monde	   que	   nous	   détruisons	   chaque	   jour	   un	   peu	  
plus,	  traduit	  une	  grande	  schizophrénie	  de	  notre	  part.	  Nous	  
donnons	  naissance	  à	  de	  nouvelles	  créations	  dans	  quelque	  
chose	  qui	  dépérit	  à	  grande	  vitesse.	  Bacon	  disait	  qu’«	  on	  ne	  
commande	   la	   nature	   qu’en	   lui	   obéissant	  ».	   Il	   y	   a	   là	   un	  
échange	   réciproque	   entre	   l’homme	   et	   son	   milieu.	   Mais	  
qu’avons	  nous	  fait	  de	  ce	  milieu	  ?	  Si	  ce	  n’est	   le	  démunir	  de	  
toutes	  ses	  qualités,	   le	   rendre	  obsolète	  et	   inutilisable.	  Si	   la	  
réciprocité	  s’applique	  bien,	   l’homme	  finira	  bien	  par	  payer	  
le	  prix	  de	  sa	  négligence	  et	  de	  son	  indifférence.	  Notre	  étude	  
est	   loin	   de	   se	   vouloir	   moraliste,	   mais	   tente	   dans	   un	  
premier	  temps	  de	  faire	  l’état	  des	  lieux	  et	  de	  diagnostiquer	  
les	   raisons	   de	   l’émergence	   de	   cette	   notion	   de	   recyclage	  
spatial	  dans	  le	  monde	  actuel,	  ainsi	  que	  les	  concepts	  qu’elle	  
met	   en	   jeu	   dans	   le	   but	   de	   favoriser	   sa	   compréhension	   et	  
son	  application	  contemporaines.	  
	  

Dans	   un	   monde	   en	   transformation	   continue,	   «	  le	  
milieu	   est	   objet	   de	   changement	   constant,	   il	   est	   aussi	  
multiple.	   Un	   milieu	   stable,	   fixe	   et	   identique	   à	   lui-‐même	  
n’est	   pas	   un	   environnement	   vivant	   mais	   ce	   que	   la	  
thermodynamique	  appelle	  un	  système	  mécanique	  mort	  et	  
saturé	   d’entropie.13	  ».	   Les	   modes	   d’habiter	   un	   milieu	   ont	  
toujours	   été	   en	   évolution	   constante.	   Leur	   vitesse	  
d’évolution	   varie	   cependant	   selon	   les	   époques	   et	   le	  
contexte	   spatial.	   La	   question	   de	   l’obsolescence	  
programmatique	   reste	   fondamentale	   dans	   la	  
compréhension	   des	   changements	   actuels,	   au	   niveau	   du	  
bâti	   et	   du	   territoire.	   Dans	   L’art	   d’habiter,	   Ivan	   Illich	  
soutient	   que	   «	   la	   mesure	   dans	   laquelle	   notre	   monde	   est	  
devenu	   inhabitable	   est	   une	   conséquence	   manifeste	   de	   la	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Chris	   Younès,	   “Des	   milieux	   qui	   font	   monde”,	   Intervention	   dans	   le	  
cadre	   du	   séminaire	   “Milieux	   habités”	   à	   l’ENSA	   Paris-‐la-‐Villette,	   Oct.	  
2013.	  
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destruction	   des	   communaux14	  ».	   Or,	   ces	   communaux	   sont	  
au	   cœur	   même	   de	   la	   vie	   citadine	   et	   citoyenne.	   De	   la	   vie	  
urbaine	   telle	   que	   nous	   la	   connaissons	   et	   à	   laquelle	   nous	  
aspirons.	  
	  

«	  Paradoxalement,	   plus	   le	   nombre	   d’Hommes	  
augmente	   et	   plus	   nous	   rendons	   l’environnement	  
inhabitable	  »15.	   Il	   y	   a	   donc	   la	   nécessité	   d’expérimenter,	  
d’explorer	   de	   nouvelles	   manières	   d’habiter	   et	   de	   cesser	  
d’accepter	   la	   non-‐habitabilité	   des	   lieux	   car	   «	  l’habiter	  
humain	   […]	   ne	   pouvait	   plus	   se	   réduire	   au	   logement	   des	  
corps	   dans	   des	   «	  machines	   à	   habiter	  »16	  ».	   	   De	   nouvelles	  
manières	  de	  concevoir	  la	  ville,	  mais	  aussi	  de	  la	  vivre,	  sont	  à	  
imaginer.	  Car	  vivre	  la	  ville	  n’est	  pas	  donné	  à	  tout	  le	  monde,	  
et	  la	  plupart	  d’entre	  nous	  la	  subissent	  plus	  qu’autre	  chose.	  
La	   ville	   est	   de	   ce	   fait	   subjective	   et	   changeante.	   La	  
perception	   que	   nous	   en	   avons	   dépend	   de	   notre	  
positionnement	  personnel	  à	  la	  fois	  dans	  l’espace	  et	  dans	  le	  
temps.	  	  	  
	  
	   On	  n’est	  plus	  tellement	  dans	  «	  le	  »	  temps	  mais	  dans	  
«	  les	  »	   temps.	   Ces	   temps	   contemporains	   se	   heurtent,	  
s’entrechoquent,	  se	  rencontrent,	  dialoguent,	  disparaissent,	  
resurgissent	  et	  tentent	  tant	  bien	  que	  mal	  de	  s’harmoniser.	  
Ils	   sont	   le	   témoignage	   de	   notre	   chaos	   interne,	   de	   nos	  
habitudes	  individuelles,	  de	  nos	  envies	  urbaines.	  Les	  temps	  
de	   la	   ville	   d’aujourd’hui	   traduisent	   notre	   polychronisme	  
personnel.	   Les	   stratégies	   présentielles	   du	   monde	  
contemporain	   doivent	   s’accorder	   aux	   rythmes	   devenus	  
très	   différents	   selon	   les	   individus.	   Il	   faudrait,	   dans	   une	  
certaine	   mesure,	   «	  habiter	   l’imaginaire	   pour	   mieux	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Ivan	   Illich,	   L’art	   d’habiter,	   Dans	   le	   miroir	   du	   passé	   conférences	   et	  
discours,	  1978-‐1990,	  Editions	  Descartes	  et	  Cie,	  1994,	  p.760.	  
15	  Ibid.	  
16	  Augustin	  Berque,	  Qu’est-‐ce	  que	  l’espace	  de	  l’habiter,	  p.53.	  
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imaginer	   l’habiter 17 	  ».	   En	   nous	   prêtant	   à	   cette	  
expérimentation	  du	  «	   soi	   »	  parmi	   «	   les	   autres	   »,	   de	  notre	  
rythme	   parmi	   les	   rythmes,	   nous	   devrions	   arriver	   à	  
contredire	   Sartre	   et	   sa	   conception	   de	   l’enfer.	   Donner	  
l’envie	  du	  vivre	   ensemble	   et	   tenter	   au	  mieux	  de	  produire	  
une	   mixité́	   humaine,	   pour	   ne	   pas	   employer	   l’expression	  
valise	   de	   ‘mixité	   sociale’,	   découlant	   de	   la	   mixité́	   spatio-‐
temporelle.	  Non,	  «	   l’enfer,	   c’est	   les	  autres	  »	  n’est	  plus	   (ou	  
du	   moins	   ne	   doit	   plus	   être)	   d’actualité.	   L’objectif	   est	   de	  
donner	   envie	   à	   de	   potentiels	   usagers	   de	   demeurer,	  
d’habiter	   et	   de	   transiter	   par	   des	   espaces	   agréables	   et	  
appropriables,	   selon	   leurs	   rythmes	   personnels,	   en	  
harmonie	  avec	  les	  temporalités	  globales	  de	  la	  ville.	  Pour	  ce	  
faire,	   la	   création	   d’une	   synergie	   est	   nécessaire,	   qui	   aurait	  
pour	   but	   d’instaurer	   un	   effet	   de	   complémentarité	   dans	  
l’organisation	   urbaine,	   avec	   un	   entrelacement	   des	  
occupations	  dans	  les	  différents	  milieux	  habités.	  
	  

Notre	   corps	   est	   mobile	   et	   itinérant,	   l’enjeu	   est	  
d’installer	  des	  seuils,	  entre	   l’espace	  vécu	  publiquement	  et	  
l’espace	   plus	   intime,	   ce	   que	   Cerdá	   appelle	   le	   cocon	  
indivisible,	   le	   sanctum	  sanctorum	  de	   l’urbanisation.	   Car	   «	  
si	   l’homme	   est	   avant	   tout	   sociable,	   il	   recherche	   aussi	   la	  
retraite	   et	   la	   solitude.	   L’expérience	   a	   montré	   que	   la	  
solitude	  permanente	  conduit	  à	  la	  folie,	  voire	  à	  la	  mort.	  Un	  
contact	   social	   permanent	   produirait	   le	   même	   effet.	   De	   là	  
résulte	   que	   la	   vie	  de	   l’homme	   consiste	   en	   une	   alternance	  
continue	  entre	  les	  joies	  et	  les	  contrariétés	  que	  provoquent	  
les	  relations	  sociales	  et	  les	  sublimes	  plaisirs	  que	  procure	  la	  
solitude. 18 	  »	   Nous	   vivons	   dans	   des	   microsphères,	   des	  
écumes,	   dans	   le	   globe,	   dans	   la	   macrosphère,	   le	   cosmos.	  
Aujourd’hui,	   nous	   assistons	   à	   un	   éclatement	   de	   des	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Expression	  utilisée	  par	  A.Musset	  dans	  L’habiter	  dans	  sa	  poétique	  
première,	  A.	  Berque,	  A.	  de	  Biase,	  Ph.	  Bonnin	  (dir.),	  Actes	  du	  colloque	  de	  
Cerisy-‐la-‐Salle,	  2008.	  
18	  Ildefonso	  Cerdà,	  La	  théorie	  générale	  de	  l’urbanisation.	  
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microsphères,	  à	  leur	  éclosion	  et	  leur	  ouverture	  au	  monde.	  
Dans	   Le	   pli,	   Gilles	   Deleuze	   décrit	   cette	   façon,	  
caractéristique	   du	   pli,	   d’articuler	   l’intérieur	   et	   l’extérieur	  
de	  manière	  continue,	  en	  contenant	  une	  sorte	  de	  spatialité	  
latente.	   Cette	   spatialité	   est	   maintenant	   à	   exploiter	   en	  
fonction	  du	   temps.	  Nous	  ne	  pouvons	  plus	  nous	   contenter	  
de	  déplier	   l’espace,	  de	   le	  percevoir	  de	  manière	   linéaire	  et	  
planaire.	   L’heure	   est	   à	   l’épaisseur	   temporelle,	   à	   la	  
polychronie	  et	  à	  l’efficience.	  	  

	  
	  

«	   Recycler,	   réemployer,	   hériter,	   économiser	   les	  
ressources,	   renforcer	   les	   solidarités	   et	   équités,	   diversifier	  
et	   articuler	   les	   mobilités,	   lutter	   contre	   les	   pollutions,	   les	  
ségrégations,	   échanger,	   délibérer…	   toutes	   ces	   pratiques	  
relient	   à	   condition	   d’associer	   réel,	   imaginaire	   et	  
symbolique.	   C’est	   cet	   art	   de	   ménager	   qui	   peut	   instaurer	  
des	   coexistences	   de	   différents	   types	   entre	   humain	   et	   non	  
humain,	   entre	   urbain	   et	   agriculture,	   entre	   cultures	   et	  
personnes.	   C’est	   à	   un	   nouvel	   état	   d’esprit	   et	   un	   nouveau	  
partage	  de	   l’espace	  que	  nous	  sommes	  désormais	  engagés.	  
Les	   questions	   éthiques,	   politiques,	   esthétiques	   sur	   ce	   qui	  
fait	  monde,	  ce	  qui	  fait	  valeur,	  en	  sont	  le	  cœur.	  »	  	  
	  
	  

Chris	  YOUNES,	  «	  Imaginer	  des	  possibles	  :	  défis	  et	  
paradoxes	  »,	  Ville	  désirée,	  ville	  désirable	  –	  un	  projet	  à	  

partager,	  FNAU,	  Rennes,	  20	  octobre	  2010.	  
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1.3_Monochronie et polychronie 
 

 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  Le	   mot	   «	  temps	  »	   dérive	   des	   verbes	   grecs	   temno,	  

signifiant	   couper,	   d’où	   les	   notions	   de	   mesures,	   datation,	  
etc.,	  et	  teino,	  au	  sens	  de	  tendre,	  étirer,	  et	  en	  quelque	  sorte	  
l’écoulement	  continu.	  «	  En	  nous	  décrivant	  «	  la	  constitution	  
du	   temps,	   ou	   plus	   exactement	   l’autoconstitution	   du	  
concept	  du	  temps	  »,	  Hegel	  n’envisage	  pas	  «	  une	  analyse	  de	  
la	  notion	  du	  temps,	  notion	  abstraite	  du	  temps	  abstrait,	  du	  
temps	   qu’il	   se	   présente	   dans	   la	   physique,	   le	   temps	  
newtonien,	   le	   temps	  kantien,	   le	   temps	  en	   ligne	  droite	  des	  
formules	  et	  des	  montres.	  Il	  s’agit	  d’autre	  chose.	  Il	  s’agit	  du	  
temps	   lui-‐même,	   de	   la	   réalité	   spirituelle	   du	   temps.	   Ce	  
temps-‐ci,	  il	  ne	  coule	  pas	  d’une	  façon	  uniforme	  ;	  il	  n’est	  pas,	  
non	  plus,	  un	  médium	  homogène	  à	  travers	  lequel	  nous	  nous	  
écoulerions	  ;	  il	  n’est	  ni	  nombre	  du	  mouvement	  ni	  ordre	  des	  
phénomènes,	   il	   est	   enrichissement,	   vie,	   victoire.	   Il	   est	   lui	  
même	  esprit	  et	  concept	  »19	  »	  

	  
Le	   temps	   de	   l’action	   humaine	   est	   cyclique,	  

ondulatoire,	  rythmique	  et	  élastique.	  Il	  n’est	  plus	  cette	  ligne	  
droite,	   rigide	   et	   chronologique.	   Le	   temps	   devient	   une	  
boucle,	  une	  sorte	  de	  fin	  sans	  fin,	  et	  c’est	  l’instant	  t	  qui	  est	  à	  
définir,	   à	   inventer.	   C’est	   dans	   l’instant	  présent	  que	   réside	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Gaston	  Bachelard,	  La	  dialectique	  de	  la	  durée,	  PUF,	  1950,	  p.	  93-‐94.	  
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l’éternité.	   Nous	   sommes	   devenus	   semblables	   à	   des	  
particules	   physiques,	   faisant	   des	   sauts	   quantiques	  
aléatoires,	   et	   transcendant	   l’espace-‐temps	   contemporain.	  
La	   temporalité	   que	   nous	   fabriquons	   aujourd’hui	   ne	   sera	  
écrite	   par	   aucune	   Histoire,	   car	   elle	   ne	   se	   déploie	   pas	   en	  
faits,	   en	   évènements	   ponctuels,	   mais	   en	   processus	   en	  
devenir	  constant,	  en	  métamorphoses,	  en	  façonnements.	  	  

	  
Dans	   La	   dimension	   cachée,	   E.	   T.	   Hall	   opère	   une	  

distinction	   entre	   les	   cultures	  monochroniques	   (Amérique	  
du	   nord,	   pays	   germaniques,	   pays	   scandinaves,	   Hollande,	  
Royaume-‐Uni)	   et	   polychroniques	   (Amérique	   latine,	  
Afrique,	  Moyen-‐Orient,	  Asie…)	  en	  fonction	  de	  leur	  rapport	  
au	  temps.	  La	  monochronie	   implique	  une	  vision	   linéaire	  et	  
compartimentée	   du	   temps	   et	   se	   retrouve	   le	   plus	  
fréquemment	   dans	   les	   cultures	   individualistes	   et	   low-‐
context,	   tandis	   que	   la	   polychronie	   fait	   que	   l’on	   perçoit	   le	  
temps	   de	   manière	   plus	   flexible	   et	   ce	   dans	   les	   cultures	  
communautaristes	   et	   high-‐context.	   Dans	   les	   cultures	  
monochroniques,	  l’accent	  est	  plutôt	  mis	  sur	  la	  ponctualité,	  
la	   monotâche,	   etc.	   …	   alors	   que	   dans	   les	   cultures	  
polychroniques,	   les	   individus	   sont	   plus	   à	  mêmes	   de	   faire	  
plusieurs	   choses	   simultanément,	   en	   dépit	   de	   leur	  
désorganisation	   globale.	   Ces	   cultures	   polychroniques	  
accordent	   plus	   d’importance	   aux	   actions	   en	   elles-‐mêmes	  
qu’au	  moment	  et	  à	  la	  durée	  nécessaires	  pour	  les	  accomplir.	  
	  
	   E.	  T.	  Hall	  soutient	  qu’en	  occident,	  la	  pensée	  suit	  un	  
schéma	   linéaire,	   basé	   sur	   un	   système	   de	   cause	   à	   effet	   et	  
une	  volonté	  de	  maitriser	   son	  environnement.	  Pour	   ce	  qui	  
est	  des	   cultures	  orientales,	   le	  passé,	   le	  présent	   et	   le	   futur	  
sont	  décrits	  comme	  étant	  entremêlés	  et	  interconnectés.	  En	  
Afrique	  par	  exemple,	  la	  perception	  de	  la	  temporalité	  se	  fait	  
en	   terme	   de	   séquences	   et	   non	   pas	   en	   terme	   d’heures.	   Le	  
temps	  y	  nait	  à	  partir	  de	  l’action	  et	  non	  l’inverse.	  
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	   «	  Le	  maniement	   et	   la	   structuration	   du	   temps	   sont	  
directement	   liés	  à	   la	   structuration	  de	   l’espace.20	  »	  Comme	  
nous	  l’avons	  vu,	  il	  existe	  donc	  deux	  modes	  d’appréhension	  
du	   temps,	   selon	   l’espace	   habité.	   E.	   T.	   Hall	   en	   parle	  
également	  dans	  son	  ouvrage	  	  Le	  langage	  silencieux21.	  Dans	  
les	  cultures	  monochrones,	  la	  difficultés	  de	  mener	  plusieurs	  
tâches	   de	   manière	   simultanée,	   pousse	   à	   fragmenter	  
l’espace	  de	   l’action	   en	  différents	   sous-‐espaces,	   tandis	   que	  
dans	   les	   cultures	   polychrones,	   où	   la	   simultanéité	   des	  
tâches	   est	   plus	   présente,	   les	   individus	   ont	   tendance	   à	  
regrouper	  leurs	  actions	  dans	  un	  même	  et	  unique	  espace.	  Il	  
illustre	   ensuite	   son	   propos	   grâce	   à	   une	   comparaison	   des	  
espaces	   publics	   dans	   les	   deux	   cultures.	   «	  La	   plaza	  
espagnole	   et	   la	   piazza	   italienne	   se	   prêtent	   à	   la	   fois	   aux	  
contacts	   et	   à	   la	   polychronie,	   alors	   que	   les	   interminables	  
Main	  Streets,	  caractéristiques	  des	  Etats-‐Unis,	  reflètent	  à	   la	  
fois	   notre	   mode	   de	   structuration	   du	   temps	   et	   la	  
distanciation	  de	  notre	  rapport	  à	  autrui.22	  »	  
	  
	   Dans	   Les	   transformations	   silencieuses23,	   François	  
Julien	  distingue	  les	  cultures	  chinoise	  et	  française	  selon	  leur	  
rapport	   au	   temps.	   Dans	   la	   culture	   chinoise,	   la	  
métamorphose	   correspond	   à	   un	   processus,	   se	   déployant	  
par	   phases,	   par	   moments,	   tandis	   que	   dans	   la	   culture	  
française,	   la	   métamorphose	   est	   perçue	   comme	   une	   série	  
d’états	   stabilisés,	   opérés	   par	   des	   changements	   ponctuels.	  
Cette	   idée	  de	  métamorphose	  est	  nécessaire	  au	  concept	  de	  
recyclage	   urbain.	   Elle	   dépend	   visiblement	   du	   contexte	  
socio-‐culturel	   et	   produit	   donc	   des	   résultats	   différents	   en	  
fonction	   de	   son	   milieu	   d’action.	   Ses	   modes	   d’opération	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  E.	  T.	  Hall,	  La	  dimension	  cachée,	  [1966],	  Ed.	  du	  Seuil,	  «	  Points	  Essais	  »,	  
nº	  89,	  trad.	  De	  l’anglais	  par	  Amélie	  Petita,	  1971,	  p.212.	  
21	  E.	   T.	   Hall,	   Le	   language	   silencieux,	   [1973],	   Ed.	   du	   Seuil,	   «	  Points	  
Essais	  »,	  nº	  160,	  1984.	  
22	  E.	  T.	  Hall,	  La	  dimension	  cachée,	  Op.	  cit,	  p.213.	  
23	  François	  Julien,	  Les	  transformations	  silencieuses.	  
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varient	  également	  selon	  que	  la	  culture	  soit	  monochronique	  
ou	  polychronique.	  	  
	  

Les	  activités	  et	  actions	  humaines	  sont	  dépendantes	  
du	   temps	   tout	   en	   étant	   définies	   dans	   l’espace.	   En	   parlant	  
des	  pays	  du	  nord,	  Ivan	  Illich	  dit	  que	  «	  la	  fragmentation	  de	  
l’habitat	   et	   la	   perte	   des	   traditions	   a	   entrainé	   le	  
renoncement	  au	  droit	  à	  un	  habitat	  vivable24	  »,	  tandis	  qu’au	  
sud,	   «	  l’espace	   et	   la	   tradition	   sont	   encore	   vivants	  ».	   La	  
question	  des	   besoins	   spatiaux	   est	   donc	   également	   liée	   au	  
milieu	   socio-‐culturel	   et	   ne	   dépend	   pas	   uniquement	   de	   la	  
configuration	  géométrique	  d’un	  lieu.	  L’espace	  se	  nourrit	  de	  
son	  contexte	  et	  en	  est	  le	  reflet.	  Il	  en	  résulte	  donc	  certaines	  
ruptures	  et	  discontinuités	  au	  niveau	  des	  usages,	  lorsque	  le	  
contexte	   change	   à	   une	   vitesse	   plus	   rapide	   que	   celle	   de	  
l’environnement	   construit.	   Il	   existe	   une	   question	  
d’arbitrage,	  une	  relecture	  des	  besoins	  en	  résonnance	  avec	  
la	   dimension	   du	   progrès.	   L’échelle	   temporelle	   est	   à	  
prendre	   en	   compte	   dans	   la	   conception	   spatiale	   et	  
l’obsolescence	  des	  usages	  dans	  la	  ville	  contemporaine	  agit	  
comme	   révélatrice	   de	   nouvelles	   potentialités	   d’invention	  
et	   d’interventions	   spatio-‐temporelles	   en	   vue	   de	  
l’amélioration	  de	  nos	  modes	  de	  vie	  et	  de	  notre	  bien-‐être	  en	  
milieu	  urbain.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  I.	  Illich,	  L’art	  d’habiter,	  Op.	  cit.	  p.	  764.	  
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 1.4_Chrono-topie urbaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

	  
	   Illustration	  de	  l’ouvrage	  The	  Philosophy	  of	  Time	  Travel,	  Roberta	  Sparrow	  
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Dans	   un	   monde	   où	   tout	   va	   de	   plus	   en	   plus	   vite,	  
nous	  avons	  vu	  qu’il	  était	  nécessaire	  de	  prendre	  en	  compte	  
la	   question	   de	   la	   temporalité	   dans	   la	   conception	   spatiale.	  
La	   fabrication	   des	  milieux	   humains	   doit	   consister	   en	   une	  
articulation	   minutieuse	   et	   réfléchie	   de	   différentes	  
temporalités,	  à	  savoir	  celle	  de	   l’évolution	  de	   la	  ville,	   lente	  
et	  progressive,	  celle	  des	  entités	  politiques,	  plus	  effrénée	  et	  
exigeante,	   et	   celle	   des	   imprévus	   et	   des	   changements.	  
L’étude	   des	   rythmes	   et	   des	   cycles	   de	   vie	   des	   espaces	  
urbains	  est	  nécessaire	  à	  l’instauration	  d’un	  urbanisme	  plus	  
sensible,	  soucieux	  de	  ses	  usagers	  et	  de	  l’évolution	  de	  leurs	  
envies	   et	   de	   leurs	   besoins.	   L’élaboration	   de	   plans	  
temporaires	   des	   espaces,	   les	   notions	   de	   scénarios	  
d’évolutions,	  de	  chronologie	  du	  projet,	  sont	  autant	  d’outils	  
de	  conception	  que	  nous	  devons	  adopter	  de	  nos	  jours,	  pour	  
plus	   de	   justesse	   dans	   la	   prévision.	   La	   conception	   via	   un	  
master	  plan	  figé	  est	  de	  nos	  jours,	  complétement	  désuète	  et	  
archaïque.	   Elle	   perd	   toute	   consistance	   et	   crédibilité	   dans	  
un	  territoire	  en	  transformation	  constante.	  

	  
La	   ville	   est	   à	   raisonner	   comme	  une	   succession	   de	  

séquences	   spatiales	   et	   temporelles,	   formant	   un	   paysage	  
urbain	  à	  base	  de	  fragments,	  successifs	  ou	  entremêlés.	  «	  Le	  
temps	   devient	   davantage	   encore	   la	   denrée	   rare	   dont	  
chacun	   s'efforce	   d'en	   maximiser	   les	   possibilités	   de	  
liberté.25	  »	  La	  ville	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  le	  support	  d’une	  
multitude	  d’usages,	  du	   fait	  du	  partage	  et	  du	  recyclage	  des	  
édifices	   et	   des	   espaces.	   L’exploration	   de	   la	   dimension	  
temporelle	   permet	   d’éviter	   la	   surconsommation	   des	  
ressources	  spatiales.	  La	  ville	  contemporaine	  s’inscrit	  donc	  
dans	  une	   logique	  de	  durabilité	  de	   l’espace	  urbain,	  dans	   le	  
sens	  où	  la	  temporalité	  des	  usages	  se	  distingue	  de	  celle	  du	  
projet	   urbain	   et	   que	   le	   temps	   de	   la	   ville	   apporte	   de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Michel	   Lussaut,	   L’urbanisme	   de	   la	   chronotopie,	   Les	   cahiers	  
millénaires,	   Grand	   Lyon	   Mission	   Prospective	   et	   Stratégie	  
d’agglomération,	  p-‐67.	  
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nouveaux	   questionnements	   à	   ses	   fabriquants	   (les	  
architectes,	  les	  urbanistes,	  les	  élus,	  etc.).	  	  

	  
La	   chronotopie,	   la	   ville	   24/24,	   la	   ville	   en	   éveil,	   la	  

ville	   polychronique,	   …	   sont	   autant	   de	   terminologies	  
désignant	   la	   ville	   consciente	   de	   sa	   temporalité,	   et	   de	  
l’impact	   de	   celle-‐ci	   sur	   son	  mode	   de	   fonctionnement.	   Est	  
visée	  également	  «	  la	  disparition	  des	  trajets	  pendulaires	  au	  
profit	   d'une	   ville	   en	   éveil	   permanent	   mais	   avec	   des	  
utilisateurs	   contrastés	   selon	   les	   heures,	   les	   jours,	   les	  
saisons...	   en	   consonance	   avec	   la	   croissante	   individuation	  
des	  besoins	   sociaux.26	  »	  La	  ville	   expérimente	  un	   jeu	  entre	  
permanences	   et	   variations,	   s’atèle	   à	   ralentir/accélérer,	  
articuler	   les	   cycles	   et	   les	   mutations	   face	   à	   un	   avenir	  
incertain.	  «	  Plus	  que	  jamais,	  la	  ville	  mue,	  aussi	  bien	  dans	  sa	  
forme	  que	  dans	  ses	   fonctions	  et	  ses	  usages.27	  »	  Elle	  plaide	  
pour	   la	   polyvalence	   (à	   distinguer	   de	   la	   banalisation),	  
l’évolutivité,	   la	   non-‐spécialisation	   de	   l’espace	   public	   et	   sa	  
résilience.	  «	  Les	  modes	  en	  termes	  de	  programme	  évoluent	  
bien	   vite	   et	   créent	   des	   friches	   avant	   l'heure28	  »	   et	   nous	  
devons	   proposer	   des	   espaces	   à	   forte	   attractivité	   pour	  
donner	   envie	   aux	   citadins	   de	   sortir	   de	   leur	   confort	  
domestique	  et	  de	  participer	  à	   la	  vie	  urbaine,	  à	  différentes	  
échelles	  temporelles.	  
	  
	   La	  ville	  la	  nuit,	  par	  exemple,	  crée	  le	  débat	  même	  si	  
elle	   est	   largement	   exploitée	   dans	   d’autres	   pays,	  
notamment	  aux	  Etats-‐Unis.	  Dans	  les	  pays	  européens,	  il	  y	  a	  
une	   certaine	   séparation	   entre	   ce	   que	   Michel	   Lussaut	  
appelle	   le	   temps	  de	   vie	   et	   le	   temps	  de	   repos.	   Ce	   contraste	  
empêche	  l’exploration	  de	  cette	  temporalité	  nocturne,	  autre	  
et	  pleine	  de	  potentiel.	  Pour	   l’instant,	  elle	  est	  réservée	  aux	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Ibid.	  
27	  Ibid.	  p.68.	  
28	  Ibid.	  	  
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abords	  des	  gares,	  des	  hôpitaux,	  etc.,	  «	  la	  ville	  de	  garde	  »	  en	  
quelque	   sorte,	   telle	   qu’elle	   est	   définie	   par	   François	  
Ascher29.	   	   Aux	  Etats-‐Unis,	   les	   bibliothèques	   sont	   ouvertes	  
24/24,	  tout	  au	  long	  de	  l’année,	  et	  éliminent	  de	  ce	  fait	  toute	  
obsolescence	  temporaire	  de	  ces	  espaces,	   tout	  en	  ayant	  un	  
impact	   positif	   sur	   la	   vie	   urbaine	   et	   l’attractivité	   de	   ces	  
lieux.	  Cet	  exemple	  illustre	  la	  notion	  de	  densité	  temporelle,	  
qui	   correspond	   au	   coefficient	   d’occupation	   d’un	   espace	  
dans	   le	   temps.	   Plus	   ce	   coefficient	   tend	   vers	   1	   et	   plus	  
l’optimisation	   du	   lieu	   est	   maximale.	   Cette	   densité,	   à	   une	  
échelle	  plus	  grande	  donne	  la	  notion	  de	  cycle.	  
	  

Si	   nous	   ne	   pouvons	   pas	   agir	   sur	   l’espace,	   nous	  
devons	   agir	   sur	   le	   temps.	   «	   Le	   temps	   affecte	   les	   deux	  
principales	   caractéristiques	   de	   la	   ville	   contemporaine	   :	  
l’étalement	   et	   l’éclatement	   (fragmentation). 30 »	   Suite	   à	  
l’étalement	   et	   l’éclatement	   spatiaux,	   nous	   assistons	  
aujourd’hui	   à	   l’éclatement	   des	   temps.	   «	  On	   a	   fonctionné	  
pendant	   longtemps	   au	   rythme	   du	   soleil,	   puis	   au	   rythme	  
des	  cloches,	  puis	  au	  rythme	  de	  la	  sirène	  de	  l’usine	  (8h-‐12h	  
/	   14h-‐18h).	   Aujourd’hui,	   53%	   des	   salariés	   travaillent	   en	  
horaires	  atypiques.	  Donc	  une	  majorité	  de	  gens	  travaille	  en	  
horaires	  décalés.	  On	  est	  passé	  des	  grands	  rythmes	  sociaux	  
au	   temps	   pivot	   du	   téléphone	   portable.	   Et	   ça	   c’est	   l’idée	  
d’une	  ville	  à	  plusieurs	   temps	   :	  on	  n’est	  plus	  dans	  un	  seul,	  
on	  est	  dans	  plusieurs	  temps.31»	  	  

	  
A	  Coppa	  Cabana	  à	  Rio	  de	  Janeiro,	   les	  huit	  voies	  de	  

mobilité	   accueillent	   des	   mobilités	   différentes	   selon	   les	  
heures	   de	   la	   journée	   et	   sont	   entièrement	   closes	   pour	   les	  
voitures	  pendant	  le	  week-‐end.	  Les	  mobilités	  sont	  adaptées	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Ville	  qui	   répond	  autant	  aux	  besoins	  de	   consommation	  qu'à	   ceux	  de	  
services.	  
30	  Luc	  GwiazdzinskI,	  «	  La	  ville	  malléable	  »,	  dans	  LA	  VILLE	  ADAPTABLE	  :	  
insérer	  les	  rythmes	  urbains,	  Europan	  2012.	  
31	  Ibid.	  
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aux	   usages	   et	   aux	   nécessités	   et	   forment	   le	   concept	   de	   la	  
rue	   polychronique.	   La	   ville	   actuelle	   s’étale	   dans	   l’espace,	  
mais	  aussi	  et	  surtout	  dans	  le	  temps,	  ce	  qui	  donne	  lieu	  à	  une	  
ville	   active	   en	   continu,	   en	   éveil	   permanent.	   «	  Des	  
réévaluations	  et	  d’autres	  nouages	  entre	  les	  temps	  longs	  et	  
les	   temps	   courts,	   les	   permanences	   et	   les	   instabilités	   sont	  
en	   jeu.	   De	   nombreux	   chantiers	   s’ouvrent	   alors,	   telles	   les	  
transformations	  d’un	  héritage	  monofonctionnaliste	  qui	  ne	  
faisait	  pas	  ville,	  en	  des	  milieux	  habités	  cultivant	  des	  mises	  
en	   relation	   entre	   cultures,	   entre	   humain	   et	   non	   humain,	  
entre	  nature,	  agriculture	  et	  urbain.32	  »	  
	  

La	   ville	   est	   trop	   importante	   pour	   la	   déléguer	   aux	  
urbanistes.	  La	  construction	  d’autres	  imaginaires	  de	  la	  ville	  
est	  d’une	   importance	  capitale	  dans	   le	  sens	  où	   il	  nous	   faut	  
décloisonner	   les	   raisonnements	   en	   la	   matière	   et	  
réintroduire	  le	  rêve	  dans	  la	  fabrication	  de	  la	  ville.	  Dans	  sa	  
préface	   de	   La	   Dislocation,	   Jean-‐Luc	   Nancy	   termine	   son	  
propos	   en	   disant	   que	   la	   pensée	   se	   disait	   elle-‐même	   «	  de	  
l’esplace,	  c’est	  la	  nécessaire	  réouverture	  de	  l’espace	  et	  des	  
places	  après	   le	   temps	  de	   leur	   implosion,	  Ce	  n’est	  pas	  une	  
songerie	  nostalgique	  des	  endroits	  habités	  et	  abrités	  :	  c’est	  
une	   façon	   de	   chercher	   à	   saisir	   ce	   qui	   nous	   arrive	   dans	  
notre	   désorientation	   et	   dans	   notre	   dislocation,	   une	   façon	  
de	   chercher	   à	   nous	   saisir	   nous-‐mêmes	   en	   plein	  
déplacement,	   en	   plein	   vol	   ou	   en	   pleine	   errance.	   Non	   pas	  
pour	   nous	   arrêter	   et	   nous	   fixer	   à	   de	   nouvelles	   racines,	  
demeures	  et	  sols	  natals	  :	  mais	  pour	  nous	   faire	  naître	  à	  de	  
nouvelles	  partitions	  –	  partages,	  dimensions,	  allures	  –	  dans	  
nos	  manières	  de	  nous	  exposer	  à	  nous-‐mêmes33	  ».	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  Chris	  Younès,	  “Des	  milieux	  qui	  font	  monde”.	  
33	  Jean-‐Luc	  Nancy,	  préface	  à	  B.	  Goetz,	  La	  Dislocation,	  architecture	  et	  
philosophie,	  Ed.	  De	  la	  Passion,	  Paris,	  2000,	  p.	  13.	  
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2_Un polychronisme spatial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
 
 
 Le	   fait	   spatial	   total,	   tel	   qu’il	   est	   perçu	   par	  Marcel	  
Mauss,	   représente	   un	   ensemble	   de	   réalités	   dont	  
l’arrangement	   forme	   une	   réalité	   sociale.	   Celle-‐ci	  
permettant	   de	   prendre	   conscience	   de	   l’importance	   de	  
l’espace	   et	   de	   la	   spatialité	   dans	   l’organisation	   et	   le	  
fonctionnement	  des	  sociétés.	  L’idée	  ici	  est	  de	  «	  sortir	  de	  la	  
sociologie,	   qui	   n’accorde	   à	   l’espace	   aucun	   intérêt	   en	   tant	  
qu’objet	  d’étude,	  le	  considérant	  comme	  une	  ‘simple	  surface	  
de	  projection	  des	  faits	  de	  société’.»	  Pour	  Michel	  Lussault34,	  
il	  existe	  des	  «	  rapports	  spatiaux	  entre	  des	  réalités	  sociales,	  
dont	   les	   êtres	   humains	   »	   qui	   façonnent	   à	   la	   fois	   la	  
conception	   et	   l’occupation	   de	   l’espace.	   Un	   jeu	   multi-‐
scalaire	  de	  distances,	  places	  et	  limites	  d’un	  espace	  mesuré	  
par	  le	  temps.	  
	  

Entre	   mémoire	   (histoire	   des	   lieux	   et	   des	  
territoires),	  invention	  (innovation,	  au	  cours	  du	  temps,	  des	  
dispositifs	   spatiaux)	   et	   réversibilité	   (installations	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Michel	  Lussaut,	  De	  la	  lutte	  des	  classes	  à	  la	  lutte	  des	  places.	  
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éphémères,	   aménagements	   temporaires,	   etc.),	   il	   est	  
nécessaire	  de	  se	  replacer	  dans	  l’espace	  du	  sens	  dans	  lequel	  
un	  espace	  a	  été	  conçu	  pour	  être	  à	  même	  de	  le	  comprendre	  
et	   de	   le	   réinterpréter	   avec	   une	   vision	   contemporaine.	  
«L’espace	   cartésien,	   tridimensionnel,	   homogène,	   dans	  
lequel	   bâtit	   l’architecte,	   et	   l’espace	   vernaculaire	   que	   l’art	  
d’habiter	   fait	   naître,	   constituent	   des	   classes	   différentes	  
d’espaces. 35 »	   Une	   définition	   de	   certaines	   typologies	  
spatiales	   contemporaines	   est	   donc	   de	   rigueur	   afin	   d’en	  
diagnostiquer	  les	  points	  névralgiques	  de	  la	  métamorphose	  
nécessaire.	  
	  

L’objectif	   de	   cette	   partie	   n’est	   pas	   d’établir	   une	  
typologie	   mais	   de	   penser	   le	   rapport	   qu’établissent	   les	  
individus	   avec	   certaines	   structures	   spatiales,	   selon	   les	  
temporalités	   qu’elles	   génèrent	   (et	   qui	   finissent	   par	   les	  
régir).	   Au-‐delà	   de	   l’espace	   social,	   on	   peut	   parler	  
aujourd’hui	  d’un	  temps	  social.	  Certes	  nous	  produisons	  des	  
espaces,	   mais	   nous	   produisons	   également	   du	   temps.	   Et	  
selon	  la	  nature	  de	  ce	  temps,	  les	  espaces	  sont	  plus	  ou	  moins	  
recyclables,	   plus	   ou	   moins	   aptes	   à	   accompagner	   la	  
mutation	  des	  usages	  qu’ils	  abritent.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Ivan	  Illich,	  L’art	  d’habiter,	  Dans	  le	  miroir	  du	  passé.	  
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«	  J'entendais	  construire	  en	  tant	  qu'écrivain	  un	  territoire	  où	  
je	  puisse	  finalement	  travailler	  comme	  architecte.	  »	  
	  
Rem	  KOOLHAAS,	  Why	  I	  wrote	  Delirious	  New	  York	  and	  other	  
textual	  strategy,	  entretien	  avec	  Cynthia	  Davidson,	  ANY,	  n°0,	  

mai	  1993,	  p42.	  
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2.1_ L’espace informel 
 
 
 
 
	  

«	   Les	   «	   tiers-‐villages	   »	   sont	   des	   portions	   de	  
territoire	   ...	   à	   caractère	   indécidé,	   qui	   re-‐fonctionnent	   de	  
manière	  écologique,	  éco-‐systémique,	  en	  l’absence	  de	  toute	  
décision	   ou	   règlementation	   humaine	   extérieure.	   En	  
particulier,	  il	  s’agit	  de	  laisser	  se	  développer	  naturellement	  
des	  tiers-‐villages	  sur	  les	  terrains	  délaissés,	  sur	  les	  déchets	  
[ou	  les]	  chutes	  du	  découpage	  fonctionnel	  de	  l’espace,	  sans	  
intervention	  extérieure.	  Ces	  terrains	  délaissés,	  mis	  dans	  la	  
poubelle	   de	   l’aménagement	   urbain,	   peuvent	   devenir	   des	  
tiers-‐villages	   car	   ils	   contiennent	   une	   valeur	   patrimoniale,	  
presque	  un	  ADN	  ».	  
	  
	  

Jean-‐Marc	  HUYGEN,	  La	  poubelle	  et	  l’architecte,	  2008.	  
	   	  

A	  l’image	  de	  ces	  «	  tiers-‐villages	  »,	  l’espace	  informel	  
nait	  de	  façon	  spontanée,	  sans	  règles	  préétablies.	  Ce	  terme	  
issu	   de	   l’anglais	   informal	   désigne	   ce	   qui	   est	   de	   caractère	  
officieux,	  non	  officiel,	  improvisé	  ou	  encore	  illégal	  et	  traduit	  
ce	  qui	  est	  de	  l’ordre	  de	  la	  mutation	  vernaculaire,	  habitante,	  
d’un	   espace.	   La	   naissance	   de	   ces	   milieux	   habités	   peut	  
advenir	   suite	   à	   l’utilisation	  d’un	   espace	   considéré	   comme	  
étant	  désuet,	  le	  temps	  qu’une	  fonction	  lui	  soit	  attribuée,	  ce	  
qui	  est	   le	  cas	  par	  exemple	  des	  squats	  parisiens,	  ou	  encore	  
celui	   de	   la	   Torre	   David	   à	   Caracas	   (où	   plus	   de	   60%	   de	   la	  
population	   vit	   dans	   des	   slums),	   qui	   aurait	   dû	   être	   le	   plus	  
haut	   gratte-‐ciel	   de	   la	   capitale	   vénézuélienne,	   et	   qui	   en	  
réalité	   est	   une	   énorme	   structure	   inachevée	   de	   45	   étages,	  
dont	  la	  construction	  (1990-‐1994)	  n’a	  pu	  aboutir	  suite	  à	  la	  
crise	  financière	  et	  la	  mort	  de	  son	  commanditaire.	  
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	   Aujourd’hui,	  la	  tour	  est	  entièrement	  investie	  par	  la	  
population	   et	   transformée	   en	   bidonville	   vertical.	   Ce	   slum	  
vertical,	   forme	   d’habitat	   particulièrement	   précaire,	   se	  
déploie	   dans	   ce	   qui	   était	   destiné	   à	   devenir	   un	   centre	  
financier	   d’une	   superficie	   de	   121	   000	   mètres	   carrés.	   En	  
2007,	   la	   mairie	   autorise	   des	   gens	   à	   occuper	   le	   premier	  
étage	   de	   l’édifice,	   suite	   aux	   problèmes	   de	   logement.	   En	  
2013,	  la	  population	  qui	  y	  vit	  est	  estimée	  à	  3600	  personnes	  
(plus	   de	   750	   familles),	   même	   si	   la	   tour	   ne	   dispose	   ni	  
d’ascenseurs	   (28	   étages	   sur	   les	   45	   sont	   habités),	   ni	   de	  



	   36 

balustrades,	   et	   manque	   par	   endroits	   de	   murs	   et	   de	  
fenêtres.	  L’espace	  tire	  sa	  vivacité	  et	  sa	  viabilité	  de	  l’énergie	  
humaine,	  qui	  a	  su	  recycler	  un	  lieu	  laissé	  à	   l’abandon,	  avec	  
les	  moyens	   du	   bord,	   en	   installant	   l’eau	   et	   l’électricité,	   en	  
implantant	  des	  commerces	  et	  services	  de	  proximité	  au	  sein	  
même	  de	  la	  structure	  et	  surtout	  en	  transformant	  cet	  amas	  
de	  béton	  en	  un	  véritable	  quartier,	  une	  sorte	  de	  ville	  dans	  la	  
ville.	   C’est	   un	   grand	   exemple	   d’urbanisme	   improvisé	   et	  
spontané,	   qui	   reprend	   en	   main	   les	   restes	   édifiés	   de	   la	  
spéculation	   immobilière	   dans	   un	   contexte	   de	   crise	  
économique	  généralisée.	  

	   Services	  autogérés	  par	  la	  communauté	  et	  incorporés	  
dans	  la	  structure	  bâtie	  et	  sociale	  de	  la	  tour.	  
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Crédit	  photos	  :	  Iwan	  Baan	  
	  
	  
Il	   faut	   tout	   de	   même	   préciser	   que,	   comme	   toute	  

microsociété,	   la	   Torre	   David	   dispose	   d’une	   structure	  
décisionnelle,	   La	  Diretiva,	  présidée	   par	   le	   président	   de	   la	  
communauté	   et	   pasteur	   de	   l’Eglise	   locale	   Alexander	   ‘el	  
niño’	   Daza.	   Ce	   n’est	   donc	   pas,	   comme	   nous	   pourrions	   le	  
penser,	   une	   pure	   représentation	   de	   la	   démocratie,	  
gouvernée	  par	  le	  consensus	  global.	  36	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  Urban	  Think	  Tank,	  Torre	  David:	  Informal	  Vertical	  Communities,	  Ed.	  
par	  Alfredo	  Brillembourg	  et	  Hubert	  Klumpner,	  2012.	  



	   38 

	  

Dans	  un	  autre	  registre,	  il	  existe	  l’appropriation	  des	  
territoires	  par	  le	  biais	  de	  l’auto-‐construction,	  qui	  peut	  être	  
vue	  comme	  une	  sorte	  de	  jardinage	  architectural,	  ayant	  une	  
vertu	   sociale	   voire	   thérapeutique.	   La	   référence	   au	  
jardinage	   tient	   du	   fait	   que	   l’auto-‐construction	   invoque	   et	  
stimule	   le	   territoire	  mental	   de	   l’espérance	   tout	   comme	   il	  
n’y	  a	  pas	  de	  déception	  possible	  lors	  de	  la	  mise	  d’une	  graine	  
en	  terre.	  Cette	  action	  symbolise	  la	  reconquête	  d’un	  terrain	  
et	   son	   appropriation	   physique,	   par	   opposition	   à	   la	  
consommation	  banalisée	  de	  l’habitat	  contemporain,	  de	  ces	  
cubes	   blancs	   standardisés	   que	   l’on	   nous	   vend	   à	   des	   prix	  
insensés	   et	   nullement	   justifiés.	   Les	   camps	   de	   Roms,	   les	  
Favelas	   à	   Rio	   (colline	   occupée	   depuis	   40	   ans,	   envers	   et	  
contre	   tous),	   sont	   autant	   d’exemples	   de	   cette	  
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revendication	   spatiale	   mais	   aussi	   temporelle,	   dans	   la	  
mesure	  où	   l’occupation	  de	   ces	  espaces	  est	   théoriquement	  
temporaire,	   en	   vue	   d’une	   transition	   vers	   le	   mieux,	   vers	  
L’art	  d’habiter.	  
	  

Il	  faudrait	  prendre	  en	  considération	  «	  le	  droit	  d’une	  
communauté	   de	   se	   constituer	   et	   de	   s’installer	   selon	   ses	  
capacités	   et	   ses	   talents.37»	   De	   plus,	   il	   y	   	   a	   là	   une	   sorte	  
d’auto-‐affirmation	   spatiale	   sous-‐jacente.	   Ces	   accessions	   à	  
ces	   lieux	   dits	   «	   en	   transition	   »	   sont	   considérées	   comme	  
étant	   des	   nuisances	   par	   les	   autorités	   concernées	   et	   plus	  
globalement	   par	   l’opinion	   publique.	   Ces	   individus	   sont	  
«stigmatisés	   en	   tant	   qu’intrus,	   occupants	   illégitimes,	  
anarchistes	   et	   fléaux,	   selon	   les	   conditions	   dans	   lesquelles	  
ils	  affirment	  leur	  liberté	  d’habiter.38»	  ils	  «récusent	  l’axiome	  
social	  qui	  définit	  le	  citoyen	  comme	  un	  élément	  nécessitant	  
un	  casier	  de	  résidence	  standard.39»	  Soit	  l’Homo	  Castrensis	  
(l’Homme	  cantonné)	  qui	   voit	   le	   logement	   comme	  un	  bien	  
de	  consommation,	  parfois	  considéré	  comme	  étant	  rare.	  	  

	  
A	  Barcelone,	  les	  «	  Casas	  Occupas	  »	  sont	  à	  la	  fois	  une	  

richesse	  sociale	   incroyable	  et	  un	  problème	  insurmontable	  
pour	  la	  mairie.	  Ces	  «	  Casas	  Occupas	  »	  correspondent	  à	  une	  
forme	   de	   reconquista	   des	   vides	   et	   interstices	   urbains.	   Ils	  
sont	  généralement	  occupés	  de	  manière	  illégale	  et	  convertis	  
par	   la	   population	   en	   lieux	   de	   Guerilla	   Guardening40 	  et	  
d’horticulture	   urbaine.	   D’autres	   sont	   convertis	   en	  
collectivités	   artistiques	   et	   culturelles,	   comme	   La	   Nave,	  
située	   dans	   le	   quartier	   industriel	   de	   Poblenou,	   ancienne	  
usine	   transformée	   en	   squat	   autour	  des	  métiers	   du	   cirque	  
et	   de	   la	   performance	   théâtrale.	   L’espace	   est	   entièrement	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  Ivan	  Illich,	  L’art	  d’habiter,	  Dans	  le	  miroir	  du	  passé.	  
38	  Ibid.	  
39	  Ibid.	  
40	  Appartenant	   au	   Guerilla	   Urbanism,	   versión	   sauvage	   et	   illégale	   de	  
réappropriation	  d’espaces	  vacants.	  
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autogéré,	  que	  ce	  soit	   financièrement	  ou	   logistiquement	  et	  
organise	   des	   évènements	   et	   des	   performances	   qui	  
augmentent	   l’attractivité	   du	   lieu	   et	   légitimisent	   son	  
existence.	   Les	   espaces	   informels	   sont	   donc	   toutes	   ces	  
micro-‐gouvernances,	  ces	  microsociétés,	  qui	  naissent	  et	  qui	  
n’ont	  pas	  de	  signification	  spécifique	  au	  niveau	  du	  pouvoir	  
politique	  ou	  économique,	  mais	  qui	  ont	  une	  importance	  au	  
niveau	   démographique	   et	   social,	   du	   fait	   de	   leur	  
revendication	   et	   de	   leur	   réutilisation	   d’espaces	   obsolètes	  
en	  leur	  redonnant	  une	  nouvelle	  vie,	  le	  temps	  que	  leur	  sort	  
soit	  décidé	  de	  manière	  officielle.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

La	  nave,	  Poblenou,	  Barcelone	  
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2.2_ L’espace éphémère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   Dans	  cette	  étude	  des	  espaces	  à	  travers	  leur	  rapport	  
au	   temps,	   on	   en	   vient	   à	   l’espace	   à	   caractère	   éphémère,	  
impermanent.	   Cet	   espace	   qui	   à	   peine	   né,	   se	   doit	   de	  
disparaître	   à	   jamais,	   se	   retirer	   du	   monde,	   mourir	   en	  
quelque	   sorte.	   Ce	   type	   d’espaces	   se	   retrouve	   dans	  
plusieurs	   occasions	   contemporaines,	   telles	   que	   des	  
expositions	  universelles41,	  des	  sinistres42,	  des	  évènements	  
ponctuels,	   etc.	   Ces	   lieux	   sont	   d'ailleurs	   caractérisés	   par	  
leur	   abilité	   à	   construire	   des	   moments,	   des	   situations	   et	  
s’insèrent	   de	   ce	   fait	   dans	   la	   logique	   et	   culture	  
contemporaines,	   matérielles	   et	   matérialistes,	   dont	   les	  
cycles	  de	  production	  et	  de	  consommation	  sont	  de	  plus	  en	  
plus	   accélérés.	   Les	   espaces	   éphémères	   illustrent	   en	  
quelque	  sorte	  la	  consommation	  accélérée	  de	  l’architecture.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 	  Travail	   de	   Peter	   Zumthor	   sur	   les	   pavillons	   d’expositions	  
démontables	  et	  entièrement	  recyclables.	  
42	  L’architecture	  de	  l’urgence	  développée	  par	  Shigeru	  Ban,	  pour	  ne	  citer	  
que	  lui,	  fait	  partie	  de	  cette	  catégorie	  temporelle	  de	  l’espace.	  
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	   «	  Nous	  nous	  sommes	  habitués	  depuis	   longtemps	  à	  
penser	  l'architecture	  au	  travers	  de	  sa	  permanence	  et	  de	  sa	  
stabilité,	  et	  à	  la	  concevoir	  comme	  indissolublement	  liée	  au	  
lieu	   où	   elle	   se	   manifeste,	   comme	   si	   sa	   véritable	   nature	  
consistait	   à	   s'opposer	   avec	   sa	   matérialité	   au	   passage	   du	  
temps.43	  »	  Aujourd’hui,	   le	  temps	  est	  perçu	  ainsi	  que	  conçu	  
comme	   un	   paramètre	   manipulable,	   malléable,	   réversible,	  
et	   «	  éclaté	   en	   des	   multiplicités	   hétérogènes,	   qui	  
rencontrerait	  d'évidents	  parallélismes	  avec	  ce	  que	  Debord	  
appelle	   les«	   temps	   indépendants	   fédérés	   ».44	  »	   C’est	   une	  
forme	   d’occupation	   spatiale	   «	  alliénée	   par	   rapport	   à	   sa	  
durabilité	   traditionnelle	  ».	   Une	   sorte	   d’architecture	  
hôtesse	   et	   vagabonde,	   semblable	   aux	   voyageurs	   dans	   des	  
hôtels,	   fugaces,	   désintéressés,	   temporaires	   et	   ne	   laissant	  
pas	   de	   traces,	   ne	   modifiant	   pas	   le	   lieu	   par	   leur	   passage.	  
L’idée	   est	   d‘occuper	   sans	   s’installer,	   de	   construire	   sans	  
bâtir,	   en	   ne	   laissant	   aucune	   trace	   de	   son	   passage	   dans	   le	  
monde.	  
	  
	   Ces	   espaces	   et	   architectures	   impermanentes	  
naissent	  sous	  forme	  de	  ruptures,	  d’instabilités	  illustrant	  la	  
précarité	   du	   temps	   contemporain.	   «	  Ce	   que	   l'apparition	  
inattendue	   de	   ces	   constructions	   propose	   est	   une	  
«instantanéisation»	  du	  temps,	  une	  célébration	  du	  moment	  
comme	   discontinuité. 45 	  »	   Le	   temps	   est	   suspendu	   dans	  
l’instant	   présent,	   rendu	   visible	   par	   cette	   sorte	   de	  
délocalisation	  temporelle.	  Ce	  qui	  peut	  être	  jugé	  comme	  du	  
manque	  de	   consistance,	   d’épaisseur,	   est	   en	   fait	   leur	   atout	  
principal	   dans	   une	   société	   en	   mutation	   continue,	   qui	  
perçoit	   «	  l'architecture	   solidement	   enracinée	   dans	   le	   lieu,	  
qui	  accumule	  la	  mémoire	  comme	  une	  lente	  sédimentation	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Cristina	   Díaz	   Moreno,	   Efrén	   G.	   Grinda,	   «	  Impermanences	  »,	  
Architectures	   impermanentes	   établissant	   une	   relation	   limitée	  
temporellement	  avec	  le	  paysage.	  
44	  Ibid.	  
45	  Ibid.	  
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de	   faits,	   comme	   dominatrice,	   répressive	   et	   incapable	   de	  
représenter	   la	   subjectivité	   et	   les	   valeurs	   changeantes46	  »	  
du	   monde	   actuel.	   Cette	   fragilité	   et	   ce	   manque	   de	  
transcendance	   sont	   considérés	   comme	   un	   atout	   dans	   le	  
cadre	  de	  l’insertion	  dans	  la	  culture	  contemporaine.	  
	  
	   Nous	  assistons	  à	  un	  changement	  radical	  de	  la	  façon	  
dont	   nous	   percevons	   le	   temps,	   avec	   une	   tendance	   vers	  
zéro	  de	  la	  durée	  et	  la	  perte	  de	  symbolique	  et	  de	  matérialité	  
de	   l’objet	   architectural,	   qui	   comme	   l’objet	   de	  
consommation	   devient	   projeté	   dans	   le	   présent,	   sans	  
mémoire	  et	  avec	  une	  durée	  de	  vie	  proportionnelle	  à	  l’effet	  
qu’il	   provoque	   dans	   les	   esprits.	   Cette	   assimilation	  
culturelle	   du	   raccourcissement	   des	   cycles	   de	   vie	   favorise	  
donc	   l’aspect	   fugace	   de	   l’architecture	   éphémère	   qui	   peut	  
désormais	   faire	   irruption	   et	   disparaître	   au	  même	   rythme	  
qu’une	   image	   publicitaire47.	   La	   relation	   avec	   le	   paysage	  
alentour,	   au	   lieu	   d’être	   possessive	   et	   dominante,	   se	   veut	  
douce	  et	  délicate.	  L’architecture	  éphémère	  s’insère	  dans	  le	  
paysage	  sans	  le	  dénaturer,	  l’épuiser,	  le	  consommer.	  	  
	  
	   L’urbanisme	   temporaire	   peut	   également	   servir	   à	  
ouvrir	   la	  discussion	  et	   la	  réflexion	  sur	  des	  aménagements	  
prévus	   et	   aider	   à	   préfigurer	   des	   projets	   à	   temporalité	  
longue,	   mais	   aussi	   à	   les	   crédibiliser	   vis-‐à-‐vis	   des	  
populations.	   Il	   est	   généralement	   utilisé	   lors	   d’un	  
renouvellement	   urbain,	   dans	   le	   but	   d’intégrer	  
progressivement	   les	   transformations	   de	   l’espace	   dans	   les	  
usages	   quotidiens.	   On	   parle	   également	   de	   Tactical	  
Urbanism	  pour	  désigner	  ce	  type	  d’actions	  de	  petite	  échelle	  
spatio-‐temporelle	  dont	  l’impact	  se	  fait	  ressentir	  à	  l’échelle	  
de	  la	  ville.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Ibid.	  
47	  Peuvent	  aussi	  être	  des	  lieux	  évoquant	  la	  transformation	  ou	  l’absence	  
(chaniters,	  terrains	  vagues,	  etc).	  
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	   A	   Barcelone,	   des	   parcelles	   vides	   (dont	   deux	   à	  
Poblenou)	  sont	  proposées	  à	  des	  associations	  de	  voisinage,	  
architectes	   et	   urbanistes,	   pour	   des	   possibilités	  
d’occupation	  éphémère	  (trois	  ans	  en	  général),	  avec	  un	  plan	  
d’autosuffisance	  économique.	  Cet	  appel	  d’offre	  a	  été	   lancé	  
par	   la	   mairie	   de	   Barcelone	   dans	   le	   but	   de	   mettre	   fin	   au	  
phénomène	   de	   «	   Casas	   occupas	   »,	   dont	   nous	   avons	   traité	  
précédemment.	   L’idée	   étant	   d’y	   générer	   une	   activité	  
autogérée	   par	   les	   habitants	   du	   quartier	   et	   qui	   doive	  
répondre	  à	  un	  besoin	  concret	  formulé	  par	  les	  collectivités	  
locales.	   «	  Des	  espaces	  qui	  sont	  en	  quelque	  sorte	  résiduels	  
et	   qui	   ont	   échappé	   à	   l’ordre	   et	   au	   contrôle	   urbains,	   pour	  
accueillir	  de	  l‘éphémère	  du	  temporaire,	  de	  l’évènement48»	  
sont	  offerts	  par	   la	  ville	  à	  quiconque	  proposerait	  un	  projet	  
viable	   de	   colonisation	   et	   de	   reconversion	   de	   ces	   vides	  
urbains	  en	  nouveaux	  lieux	  de	  sociabilité.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Le	   concours	   porte	   le	   nom	   de	   «	   Pla	   Buits	   »	   qui	   en	  

catalan	   signifie	   «	   Planifier	   les	   vides	   »,	   et	   s’adresse	   à	  
quiconque	  aurait	  une	   idée	  d’aménagement	  de	  ces	  espaces	  
dans	   le	  but,	  non	   lucratif,	  d’améliorer	   les	  conditions	  de	  vie	  
du	   voisinage.	   Cette	   initiative	   de	   reconversion	   des	   vides	  
urbains	   à	   implication	   territoriale	   et	   sociale,	   vise	   à	  
renforcer	   le	   rôle	   de	   la	   société	   civile	   dans	   la	   définition,	  
l’installation	   et	   la	   gestion	   d’une	   vingtaine	   d’espaces	   vides	  
(2	  par	  quartier),	  en	  les	  dynamisant	  et	  en	  les	  intégrant	  dans	  
la	   ville.	   Ces	   espaces	   ont	   été	   choisis	   en	   accord	   avec	   les	  
nécessités	  du	  territoire	  et	  dans	  le	  but	  de	  pallier	  au	  manque	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  Silvana	  Segapeli,	  «	  Habiter	  les	  territoires	  périurbains	  »,	  dans	  Habiter,	  
le	  propre	  de	  l’humain,	  sous	  la	  dir.	  de	  T.	  Paquot,	  M.	  Lussaut	  et	  C.	  Younès,	  
p.232.	  
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de	  développement	  de	   leur	  usage	  définitif	  que	  ce	  soit	  pour	  
leur	  caractéristique	  urbaine	  ou	  pour	   le	  contexte	  actuel	  de	  
crise	  économique.	  
	  

Partant	   du	   fait	   que	   «	  les	   espaces	   interstitiels	   sont	  
les	  espaces	  de	  l’incertitude	  formelle	  et	  fonctionnelle49	  »,	  la	  
mairie	  tente	  de	  récupérer	  ces	  espaces	  pour	  les	  redonner	  à	  
la	  collectivité	  et	  en	  faire	  des	  espaces	  partagés.	  Le	  concours	  
était	  ouvert	  à	  toute	  entité	  publique	  ou	  privée,	  individuelle	  
ou	   collective,	   sans	   aucun	   but	   lucratif,	   et	   juridiquement	  
reconnue	   comme	   tel.	   Les	   membres	   de	   la	   commission	  
d’évaluation	   ont	   mis	   l’emphase	   sur	   la	   flexibilité	   du	  
programme,	   son	   caractère	   éphémère	   et	   provisoire,	  
l’autogestion	   efficace	   permettant	   de	   maintenir	   les	  
installations	   en	   bon	   état	   et	   surtout	   les	   propositions	   dont	  
l’impact	   et	   la	   performance	   sociale	   sont	   positifs	   à	   l’échelle	  
de	  la	  ville	  et	  non	  seulement	  celle	  du	  quartier.	  
	  

L’enjeu	   de	   ce	   concours	   réside	   en	   l'utilisation	  
temporaire	  de	  vides	  urbains	  avec	  un	  programme	  visant	  à	  
l'engagement	  social.	  L’objectif	  est	  également	  de	  revitaliser	  
un	   tissu	   urbain	   et	   d’induire	   un	   dynamisme	   et	   une	  
attractivité	   en	   développant	   des	   activités	   d’intérêt	   public,	  
qui	   empêchent	   l’occupation	   illégale	   de	   ces	   lieux.	   Les	  
projets	   proposés	   doivent	   nécessiter	   le	   moins	   de	   travaux	  
préalables	   possible,	   être	   d’une	   grande	   qualité	  
environnementale	  (renaturalisation	  des	  espaces,	   insertion	  
dans	   la	   trame	   verte	   de	   la	   ville,	   traitement	   des	   déchets,	  
minimisation	   de	   la	   pollution	   sonore,	   gestion	   des	   eaux	   et	  
efficacité	   énergétique),	   d’un	   impact	   social	   signifiant	  
(récupération	  de	  territoires	  obsolètes	  en	  les	  intégrant	  dans	  
le	   rythme	   et	   l’activité	   urbaine)	   mais	   aussi	   symboles	   de	  
créativité,	  d’innovation	  et	  de	  qualité	  formelle.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Ibid.	  	  
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Il	  est	   interdit	  d’y	  projeter	  des	  activités	  à	  caractère	  
économique	   ou	   lucratif	   (Ex:	   Parking	   payant,	   location	   de	  
voitures,	   hôtellerie,	   restauration,...).	   Ceci-‐dit,	   il	   peut	   être	  
admis	   une	   activité	   annexe	   permettant	   de	   faire	   du	   profit	  
destiné	   à	   l’autofinancement	   du	   projet.	   Aussi,	   les	  
installations	  mises	  en	  place	  doivent	  être	  faciles	  à	  démonter	  
et	   à	   évoluer	   dans	   le	   temps,	   particulièrement	   lors	   de	   la	  
remise	   des	   terrains	   à	   la	   mairie	   au	   bout	   des	   trois	   années	  
d’occupation.	   La	   commission	   d’évaluation	   a	   accepté	   de	  
céder	  14	  terrains	  sur	  19	  à	  diverses	  entités	  et	  a	  déclaré	  les	  
5	   autres	   comme	   étant	   ‘déserts’,	   que	   ce	   soit	   à	   cause	   de	  
propositions	   insatisfaisantes,	   ou	   parce	   qu’il	   n’y	   en	   a	   eu	  
aucune	  pour	   ces	   terrains	   là.	   Sur	   les	  14	  projets	   lauréats,	  9	  
sont	   des	   vergers/potagers	   collectifs,	   souvent	   dédiés	   aux	  
personnes	  à	  risques	  d’exclusion	  sociale.	  Les	  autres	  projets	  
ont	   été	   plus	   tournés	   vers	   un	   usage	   artistique,	   des	  
workshops	  ou	  des	  équipements	  sportifs.	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Distribution	  spatiale	  des	  terrains	  	  	  	  	  	  
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2.3_ L’espace diatope 
 
 
 
 
 

	  
	  
L’espace	   diatope 50 	  renvoie	   à	   «	  une	   transition	  

temporelle	  entre	  un	  espace	  et	  un	  autre,	  entre	  un	  espace	  et	  
son	   contexte	   […].	   Ce	   modèle	   ignore	   la	   rupture	   radicale	  
entre	   un	   extérieur	   hostile,	   non	  maitrisé,	   et	   un	   intérieur	   à	  
l’ambiance	  sécurisante	  et	  contrôlée.51	  »	  
	  

Selon	   Iannis	   Xenakis,	   un	   diatope	   (1978)	   est	   un	  
spectacle	   organisant	   une	   adéquation	   entre	   le	   temps	   et	  
l’espace.	   Il	   est	   l’un	   de	   ses	   plus	   importants	   polytopes,	  
combinant	   quatre	   médias	  :	   musique,	   architecture,	  
spectacle	   visuel	   et	   textes	   programmatiques.	   Dans	   sa	  
définition	   de	   l’espace	   diatope,	   Finn	   Geipel	   se	   pose	   la	  
question	   de	   la	   prise	   en	   compte	   des	   temporalités	  
architectoniques52	  en	  soulignant	  le	  décalage	  existant	  entre	  
les	  rythmes	  temporels	  urbains,	  relativement	  rapides,	  et	   la	  
pérennité	   des	   constructions.	   L’idée	   est	   de	   trouver	   une	  
certaine	  adéquation	  entre	  ces	  deux	  données	  conceptuelles.	  
Un	   bâtiment,	   dit-‐il,	   est	   une	   «	  construction	   par	   nature	  
pérenne	   et	   peu	   flexible 53 	  »	   qu’il	   faudrait	   repenser	   de	  
manière	   à	   y	   intégrer	   les	   notions	   de	   flou	   et	   de	   déterminé	  
dans	   le	   rapport	   intérieur/extérieur	  en	   s’affranchissant	  du	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  Depuis	  le	  grec	  ancien	  Dia-‐	  (à	  travers),	  et	  -‐topos	  (lieu).	  
51	  Finn	  Geipel,	  «	  Construire	  l’espace	  diatope	  »,	  texte	  de	  conférence	  dans	  
Ambiances	   architecturales	   et	   urbaines,	   dir.	   par	   Rémi	   Baudoui,	   Ed.	  
Parenthèses,	  1998,	  p.196.	  
52	  Ibid.	  p.193.	  
53	  Ibid.	  	  
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«	  paradigme	   parfaitement	   hermétique	   de	   l’Arche	   de	  
Noé54	  ».	  	  

	  
L’espace	   diatope	   serait	   donc	   une	   sorte	   d’espace	  

hybride,	   prenant	   en	   compte	   l’ampleur	   de	   la	   complexité	  
sociale,	   qui	   fait	   que	   des	   changements	   sont	   inévitables	   et	  
que	   le	   projet	   architectural	   ou	   urbain	   ne	   peut	   plus	   se	  
permettre	  d’être	  figé.	  Que	  ce	  soit	  dans	   l’espace	  ou	  dans	   le	  
temps.	  La	  multiplicité	  des	  modes	  d’habiter	  contemporains	  
ainsi	   que	   la	   flexibilité	   de	   la	   vie	   actuelle	   rajoutent	   de	   la	  
vélocité	   à	   ces	   transformations	   spatio-‐temporelles,	   très	  
souvent	  imprévisibles.	  	  

	  
«	  Dans	  le	  domaine	  de	  la	  construction,	   le	  processus	  

reliant	  prévision,	  programmation,	  fabrication	  et	  usages	  ne	  
s’inscrit	  plus	  dans	  une	  simple	   logique	  de	   fonctionnalité	  ni	  
dans	   un	   temps	   linéaire55	  ».	   La	   conception	   contemporaine	  
doit	   osciller	   entre	   un	   besoin	   spatial	   caractérisé	   par	   un	  
ensemble	   de	   dualités	  :	   stabilité/dynamisme,	   forme/non-‐
forme,	   porosité/protection,	   proximité/distanciation	   etc.	  
«	  Le	   passage	   entre	   différents	  milieux	   pouvant	   se	   faire	   de	  
manière	  progressive,	   la	  relation	  oscille	  entre	  perméabilité	  
et	   hermétisme56	  ».	   Geipel	   remplace	   dans	   sa	   conception	  
spatiale,	   les	   limites	   continues	   par	   des	   concentrations	  
variables.	   L’utilisation	   de	   l’espace	   diatope	   peut	   donc	  
éventuellement	   être	   sujette	   aux	   conditions	   climatiques.	   Il	  
illustre	  son	  propos	  en	  prenant	  l’exemple	  contemporain	  des	  
Halles	   urbaines	   (gares	   et	   marchés),	   qui	   sont	   contenues	  
dans	  l’enveloppe	  bâtie	  en	  hiver,	  mais	  qui	  s’étalent	  au-‐delà	  
dès	   lors	   que	   le	   climat	   le	   permet,	   avec	   des	   modifications	  
spontanées	   des	   configurations	   spatiales	   et	   l’imbrication	  
d’usages	  non-‐programmés.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54	  Ibid.	  	  
55	  Ibid.	  p.194.	  
56	  Ibid.	  p.196.	  
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2.4_ L’espace évolutif 
 
 
 

«	  Les	   milieux	   habités	   vont	   se	   caractériser	   par	   la	  
multiplicité	  de	  faire	  monde	  et	  leur	  capacité	  à	  évoluer.»	  
	  

Chris	  YOUNES	  
	  
	   Un	   espace	   évolutif	   peut	   être	   caractérisé	   par	   sa	  
capacité	   à	   changer	   d’usage	   sans	   pour	   autant	   changer	   de	  
logique.	  Ce	  type	  de	  configuration	  spatiale	  est	  généralement	  
ouvert,	   libre,	   fluide	   et	   capable	   de	   s’effacer	   face	   aux	   vies	  
évolutives	  qui	   l’habitent	  successivement.	  L’espace	  évolutif	  
tire	  sa	  force	  de	  la	  redéfinition,	  de	  la	  transformation	  qui	  s’y	  
opèrent	   et	   qui	   renforcent	   ou	   du	   moins	   soulignent	   son	  
adaptaptabilité	   à	   de	   nouveaux	   usages.	   La	   conception	  
spatiale	   contemporaine	   a	   pour	   but	   d’inventer	   des	  
scénarios	   d’évolution	   du	   projet	   au	   cours	   du	   temps.	   Cette	  
nouvelle	  méthode	  de	  conception	  établit	  des	  liens	  entre	  les	  
milieux	   naturels	   et	   culturels,	   urbains	   et	   humains	   en	  
permettant	  une	  économie	  des	  territoires	  et	  en	  intensifiant	  
l’activité	  et	  la	  centralité	  urbaines.	  
	   	  

«	   Ce	   qui	   a	   déterminé	   pendant	   des	   millénaires	   le	  
caractère	  évolutif	  de	  l’espace	  habité,	  ce	  ne	  sont	  ni	  l’instinct	  
ni	   les	   gènes	  mais	   la	   culture,	   l’expérience	   et	   la	   pensée.57	  »	  
expliquait	   Ivan	   Illich,	   dans	   L’art	   d’habiter.	   Un	   espace	  
évolutif	   constitue	   un	   héritage	   moderne,	   abstrait	   et	  
décomplexé,	  qui	  laisse	  place	  à	  l’expression	  de	  la	  culture	  et	  
des	  besoins	  contemporains,	  en	  toute	  liberté.	  A	  l’inverse,	  un	  
espace	   incapable	   d’évoluer	   meurt	   le	   jour	   de	   sa	   création.	  
Nous	   avons	   besoin	   d’espace	   libre	   à	   investir,	   qui	   nous	  
donne	   un	   sentiment	   d’appartenance,	   du	   fait	   de	   son	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	  Ivan	  Illich,	  L’art	  d’habiter,	  Dans	  le	  miroir	  du	  passé.	  
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adaptabilité	  à	  nos	  besoins	  personnels.	  Un	  espace	  figé	  nous	  
prive	   de	   toute	   intervention,	   de	   tout	   apport	   et	   de	   toute	  
relecture	   subjective.	   L’espace	   évolutif	   est	   défini	   par	   son	  
énergie	   latente,	   son	   potentiel	   à	   exploiter	   et	   sa	   liberté	   de	  
mutation	   et	   de	   recyclage	   en	  harmonie	   avec	   les	  mutations	  
qui	  lui	  sont	  externes.	  
	  

A	  Tokyo,	  il	  existe	  des	  quartiers	  dont	  la	  durée	  de	  vie	  
moyenne	   d’un	   bâtiment	   ne	   dépasse	   pas	   sept	   ans58.	   La	  
conception	   de	   l’architecture	   en	   tant	   que	   produit	   jetable	  
doit	   disparaitre,	   pour	   des	   raisons	   évidentes	   d’ordres	  
écologiques,	  	  économiques	  et	  au	  stade	  où	  nous	  en	  sommes,	  
éthiques.	   La	   capacité	   d’un	   espace	   à	   fournir	   une	   certaine	  
liberté	   de	  métamorphose,	   en	   offrant	   une	   souplesse	   vis-‐à-‐
vis	   des	   usages	   changeants,	   passe	   également	   par	   la	  
flexibilité	  des	  modes	  constructifs.	  	  «	  Les	  étapes	  successives	  
de	  la	  vie	  des	  composants	  d’une	  construction	  –	  fabrication,	  
montage,	   réutilisation,	   recyclage	   ou	   destruction	   –,	  
permettent	   d’en	   apprécier	   globalement	   le	   «	  coût	  »	   réel	  
pour	   la	   société 59»	   (chantiers	   secs/humides,	   etc.).	   Une	  
possible	   variabilité	   des	   définitions	   spatiales	   ainsi	   qu’un	  
mode	   constructif	   transformable	   contribuent	   donc	   de	  
manière	   essentielle	   à	   l’évolutivité	   d’un	   espace	   dans	   le	  
temps.	  	  

	  
La	  conception	  du	  bâti	  comme	  contenant	  lui	  permet	  

d’abriter	   bon	   nombre	   d’activités	   et	   d’entités	  
programmatiques.	   Des	   dispositifs	   modulaires	   sont	  
généralement	   préconisés	   dans	   ce	   type	   de	   conception	  
évolutive,	  car	  permettant	  un	  jeu	  habile	  entre	  l’espace	  et	  sa	  
structure,	  en	  corrélation	  avec	  ses	  usages	  et	  son	  occupation.	  
La	   stratification	   spatiale	   d’un	   projet	   évolutif	   doit	   aussi	  
tenir	  compte	  de	  la	  maitrise	  de	  ses	  ambiances	  intérieures	  et	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58	  Finn	  Geipel,	  «	  Construire	  l’espace	  diatope	  »,	  Op.	  Cit.	  p.198.	  
59	  Ibid.	  p.198.	  
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de	   leur	   possible	   évolution	   dans	   le	   temps,	   à	   différentes	  
échelles	  (jour/nuit,	  saisons,	  etc.).	  

	  
Le	   	  Métafort	   à	  Aubervilliers,	   tel	   qu’il	   a	   été	  projeté	  

par	   l’agence	   LabFac	   (Laboratory	   For	   Architecture),	   est	  
constitué	   d’un	   corps	   central,	   «	  mono-‐espace	  »,	   vaste	  
volume	  unitaire	  de	  55000	  mètres	  cubes,	  modélisé	  par	  une	  
plateforme	   décollée	   à	   trois	   mètres	   du	   sol	   et	   recouverte	  
d’un	  toit	  dans	  laquelle	  se	  développe	  ce	  que	  les	  architectes	  
appellent	   un	   village	   horizontal,	   qui	   n’est	   autre	   qu’un	  
«	  assemblage	   cellulaire	   composé	   de	   volumes	   éphémères	  
(studios,	  ateliers	  et	  laboratoires)	  60»	  La	  durée	  de	  vie	  de	  ces	  
unités	   éphémères	   varie	   de	   plusieurs	   mois	   à	   plusieurs	  
années.	   La	   plateforme	   constitue	   de	   ce	   fait	   le	   sol	   de	  
référence	  du	  projet	  et	  un	  socle	  de	  prolifération	  de	  l’activité	  
qu’il	  contient.	  	  

	  
	  
	  
	  

La	   structure	   en	   résille	   de	   poutres	  
multidirectionnelles	   offre	   une	   flexibilité	   structurelle,	  
celles-‐ci	   reposant	   sur	   au	   minimum	   18	   poteaux	   mobiles,	  
dont	  le	  positionnement	  peut	  être	  modifié	  en	  fonction	  de	  la	  
configuration	   fluctuante	   du	   village.	   La	   transparence	   de	   la	  
façade	   est	   également	   modulable	   selon	   les	   nécessités	  
spatiales	   spécifiques	   à	   chaque	   fragment	   du	   projet,	   en	  
installant	   des	   cassettes	   opaques	   ou	   vitrées.	   Leur	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Finn	  Geipel,	  «	  Construire	  l’espace	  diatope	  »,	  Op.	  Cit.	  p.201.	  

Schémas	  analytiques	  des	   strates	  
successives	  du	  corps	  central	  :	  
	  

1. Accueil	   et	   réseaux	  
techniques	  

2. Plate-‐forme	  
3. Village	  horizontal	  
4. Enveloppe	  
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disposition	  dépend	  de	   la	  quantité	  de	   lumière	  ainsi	  que	  de	  
l’ambiance	  thermique	  souhaitées.	  

	  
Aussi,	   «	  le	   degré	   de	   sophistication	   technique	   est	  

proportionnel	  à	   la	  durée	  de	  vie	  de	  chaque	  élément.	  61»	  Le	  
village	  (le	  contenu)	  est	  fabriqué	  sur	  le	  mode	  du	  bricolage,	  
l’enveloppe	   (le	   contenant)	   est	   en	   structure	   légère	   et	   la	  
plateforme	  (le	  socle	  porteur)	  en	  structure	  lourde.	  Tout	  est	  
pensé	   pour	   qu’à	   court	   et	   moyen	   termes,	   des	  
transformations	  puissent	  être	  apportées	  à	  l’espace,	  et	  qu’à	  
long	  terme,	  le	  bâti	  puisse	  être	  recyclé.	  

	  
A	   Barcelone,	   une	   ancienne	   usine	   de	   textile	   anglo-‐

catalane,	   du	   nom	   de	   Fabra	   i	   coats	  a	   été	   réhabilitée	   en	  
centre	   de	   production	   et	   de	   création	   artistique,	   dans	   le	  
cadre	  du	  programme	  «	  Fabriques	  de	  creació	  »	  (en	  français,	  
«	  Usines	   de	   création	  »),	   qui	   jalonnent	   la	   ville.	   Cet	   ancien	  
complexe	   industriel	   conserve	   aujourd’hui	   toute	   son	  
histoire	   et	   sa	   mémoire,	   mais	   en	   offrant	   des	   espaces	  
d’action	   aux	   nécessités	   et	   usages	   contemporains.	   La	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  Ibid.	  p.204.	  
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géométrie	   simple,	   les	   grandes	   dimensions,	   les	   surfaces	  
inachevées	   de	   ces	   espaces,	   donnent	   lieu	   à	   de	   nouvelles	  
interprétations	   en	   permanence.	   Les	   architectes	   décrivent	  
leur	   approche	   comme	   une	   «	  occupation	  »	   de	   l’espace,	  
plutôt	   qu’une	   «	  transformation	  ».	   Ils	   estiment	   que	  
l’évolutivité	  peut	  se	  faire	  de	  manière	  douce	  et	  réversible,	  et	  
surtout	   qu’elle	   puisse	   s’opérer	   à	   des	   temporalités	   très	  
courtes,	   dans	   la	   mesure	   où	   le	   centre	   accueille	   des	  
performances	   artistiques	   de	   natures	   très	   différentes,	  
nécessitant	   de	   ce	   fait	   des	   configurations	   spatiales	   tout	  
aussi	  différentes.	  
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Lors	   du	   recyclage	   de	   l’espace,	   des	   sheds	   ont	   remplacé	   la	   structure	   poteaux	  
poutres	  dans	  la	  salle	  de	  danse,	  nécessitant	  une	  diagonale	  libre	  de	  15m	  de	  long.	  
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2.5_ L’espace polyvalent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«	   Toute	   époque	   laisse	   son	   dross,	   des	   espaces	  
résiduels	  dans	  lesquels	  on	  peut	  reconnaître	  le	  changement,	  
la	  porosité	  de	  fracture	  ».	  	  

	  
Bernardo	  SECCHI,	  Paola,	  VIGANO,	  La	  ville	  poreuse,	  

2011. 
 
 
 
 Un	   espace	   polyvalent	   est	   un	   espace	   offrant	  
plusieurs	   usages	   possibles,	   et	   qui	   se	   	   caractérise	   par	   son	  
côté	   fonctionnel	   dans	   différentes	   situations.	   La	  	  
polyvalence	  est	  aussi	  synonyme	  de	  plurivalence62,	  dans	   le	  
sens	   où	   un	   même	   espace	   peut	   acquérir	   des	   valeurs	  
différentes	   selon	   son	   utilisation	   dans	   le	   temps.	   Cette	  
souplesse	   programmatique	   est	   permise	   par	   l’exploration	  
de	   la	   temporalité	   dans	   toute	   son	   ampleur.	   L’espace	  	  
polyvalent	   est	   donc	   automatiquement	   polychrone	   et	  	  
illustre	   une	   sorte	   de	   spatialité	   chronophage,	   à	   l’affut	   de	  	  
temps	  à	  faire	  vivre	  dans	  l’espace,	  et	  d’espaces	  à	  faire	  vivre	  
dans	  le	  temps.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	  Caractère	   de	   ce	   qui	   peut	   recevoir	   plusieurs	   valeurs,	   qui	   possède	  
plusieurs	  valences.	  
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	   A	   San	   Francisco,	   des	   places	   de	   stationnement	  
inoccupées	  sont	  momentanément	  transformées	  en	  espaces	  
de	   loisirs,	   désignés	   par	   le	   terme	   de	   Parklets	   (avec	  
notamment	   le	   concept	   de	   Park(ing)	   day).	   Ces	   espaces	  
récupérés	   sur	   l’espace	   urbain	   inutilisé	   varient	   dans	   les	  
usages	  et	  peuvent	  aller	  du	  café	  en	  plein	  air,	   aux	   	  aires	  de	  
jeu	   pour	   enfants,	   en	   passant	   par	   des	   espaces	   verts	  
ponctuels.	   L’idée	   est	   de	   reprendre	   le	   dessus	   sur	  
l’hégémonie	  de	   l’automobile	  et	  de	  s’implanter	  de	  manière	  
plus	  ou	  moins	   éphémère	   sur	   ces	   territoires.	   Il	   s’agit	   donc	  
d’une	   forme	   de	   reconquista	   urbaine,	   légère,	   agile	   et	  
réversible.	   Une	   sorte	   de	   résilience	   subtile	   du	   système	  	  
urbain,	   qui	   a	   pour	   but	   de	   redonner	   aux	   petites	   urbanités	  
l’importance	  qui	  leur	  est	  due.	  	  
	  

Plus	  qu’un	  simple	  détournement,	  ces	  interventions	  
constituent	   de	   véritables	   processus	   urbanistiques,	   avec	  
des	   conséquences	   plus	   ou	   moins	   durables,	   qui	  
accompagnent	  les	  mutations	  et	  reconfigurations	  profondes	  
des	   pratiques	   urbaines,	   notamment	   celles	   des	   mobilités	  
dans	  le	  cas	  des	  parklets.	  Un	  espace	  polyvalent	  permet	  donc	  
d’aller	   au-‐delà	   de	   la	   redistribution	   des	   espaces	   et	   des	  
temps	   urbains	   suivant	   des	   activités	   à	   temporalités	  
multiples.	   Il	   favorise	   également	   la	   mutation	   progressive	  
des	   morphologies	   urbaines.	   Le	   «	  flex	   parking	  »	   par	  
exemple,	   évite	   l’implantation	   de	   bornes	   à	   vélos	  
permanentes.	   Ces	   micro-‐agilités	   dans	   la	   ville	   sont	  
nécessaires	   et	   compatibles	   avec	   l’esprit	   du	   temps	   et	   le	  
règne	   du	   mouvement.	   Cette	   idée	   de	   Pop-‐up	   urbanism	  
traduit	   le	   fait	  que	   l’agilité	  des	  configurations	  et	  structures	  
urbaines	  est	  elle-‐même	  une	  forme	  de	  mobilité	  temporelle,	  
accompagnant	  la	  mobilité	  spatiale.	  Cette	  mobilité	  au	  cours	  
du	   temps	   permet	   de	   s’adapter	   aux	   exigences	  
contemporaines,	   à	   moindre	   coûts	   écologique	   et	   socio-‐
économique.	  
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	   D’un	   autre	   point	   de	   vue,	   un	   espace	   polyvalent	   est	  
également	  caractérisé	  par	  sa	  résilience	  et	  donc	  sa	  capacité	  
de	   s’adapter	   de	   façon	   proactive	   et	   de	   se	   remettre	   de	  
perturbations	  ou	  de	  traumatismes	  perçus,	  en	  interne,	  et	  de	  
manière	   inattendue.	   Au	   début	   de	   la	   seconde	   Guerre	  
mondiale,	   le	  gouvernement	   français	  avait	  mis	  en	  place	  un	  
plan	   du	   réseau	   métropolitain	   dans	   lequel	   seules	   85	  
stations	  devaient	  rester	  en	   fonctionnement,	  une	  partie	  du	  
personnel	  étant	  mobilisée	  dans	  la	  guerre.	  Il	  en	  a	  résulté	  ce	  
qui	   porte	   aujourd’hui	   le	   nom	   de	   stations	   «fantômes»	  
parisiennes,	  qui	  ont	  été	  fermées	  lors	  de	  l’entrée	  en	  guerre	  
de	  la	  France	  en	  septembre	  1939.	  Néanmoins,	  certaines	  de	  
ces	   stations	   sont	   restées	   fermées	   depuis	   (les	   moins	  
utilisées,	   ou	   celles	   étant	   relativement	  proches	  de	   stations	  
voisines	   :	   Arsenal,	   Martin-‐Nalaud,	   Porte	   des	   Lilas,	   Saint	  
Martin,	   Croix	   rouge	   et	   Champ-‐de-‐Mars).	   D’autres	   ont	   été	  
recyclées	   en	   vue	   de	   l’accueil	   de	   nouveaux	   usages	   et	  
quelques	   unes	   ont	   disparu	   au	   fil	   de	   l’évolution	   du	  métro	  
parisien.	  	  
	  

	  
	   	  

La	  station	  Croix-‐Rouge	  fut	  convertie	  en	  plage	  avec	  
des	   chaises	   longues	  par	  un	  artiste	  dans	   les	   années	  80.	   La	  
station	   Arsenal	   quant	   à	   elle,	   a	   été	   aménagée	   afin	  
d’accueillir	   la	   formation	   de	   techniciens	   et	   ingénieurs	   en	  
électricité.	  La	  station	  Porte	  des	  Lilas	  –	  Cinéma	  est	  de	  temps	  
à	   autre	   utilisée	   pour	   des	   tournages	   publicitaires	   ou	  

Photos	  datant	  de	  décembre	  2008	  
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cinématographiques63	  (certaines	   scènes	   des	   films	   «	   Une	  
époque	   formidable	   »	   ou	   «	   Amélie	   Poulain	   »	   y	   ont	   été	  
tournées).	   	   Enfin,	   deux	   stations	   ont	   été	   construites	   sans	  
jamais	   accueillir	   le	   moindre	   voyageur,	   car	   dépourvues	  
d’accès	   aux	   voies	   publiques.	   Une	   seule,	   la	   station	   Saint-‐
Martin,	   rouvre	   après	   la	   Libération.	   	   Du	   fait	   de	   son	  
positionnement	  sur	  les	  Grands	  Boulevards,	  elle	  est	  d’abord	  
très	   fréquentée	   mais	   finalement	   refermée	   car	   étant	   très	  
proche	   de	   celle	   de	   Strasbourg	   -‐	   Saint-‐Denis.	   Aujourd’hui,	  
l’armée	  du	   salut	   l’utilise	   en	  partie	   en	   tant	  que	   foyer	  pour	  
les	   sans-‐abris.	   Ces	   stations	   sont	   le	   témoignage	   qu’un	  
espace	   devenu	   obsolète	   par	   le	   biais	   d’évènements	  
extérieurs,	  peut	  toujours	  continuer	  sa	  métamorphose	  dans	  
le	  temps	  et	  se	  recycler	  en	  un	  espace	  «	  autre	  ».	  

	  
	  
	  
	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63	  Ce	   qui	   rappelle	   également	   le	   film	   Touche	   pas	   à	   la	   femme	   blanche	  !,	  
réalisé	  par	  Marco	  Ferreri	  en	  1974.	  Parodie	  de	  Western	  tournée	  dans	  le	  
trou	   des	   halles,	   lors	   du	   chantier	   du	   Forum,	   après	   la	   démolition	   des	  
pavillons	  Baltard,	  ou	  comment	  réinvestir	  un	  endroit	  lors	  de	  sa	  perte	  de	  
fonction	  temporaire.	  
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3_	  Vers un équilibre 
dynamique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après	  cette	  analyse	  non	  exhaustive	  des	   typologies	  
spatiales	   et	   de	   leur	   rapport	   au	   temps,	   nous	   allons	  
maintenant	   nous	   intéresser	   aux	   différents	   modes	   de	  
recyclage	   spatial,	   à	   savoir	   les	   moyens	   d’atteindre	   un	  
équilibre	   dynamique	   dans	   un	   monde	   en	   mutation.	   Du	  
moment	   que	   nous	   nous	   retrouvons	   dans	   l’impossibilité	  
d’agir	   sur	   l’espace,	   il	   nous	   faut	   trouver	   les	  moyens	   d’agir	  
sur	   le	   temps.	   La	   ville	   est	   de	   nos	   jours	   une	   matière	  
temporelle,	   autant	   qu’une	   matière	   spatiale.	   L’enjeu	  
contemporain	  est	  de	  créer	  une	  balance,	  un	  équilibre	  entre	  
la	   haute	   vélocité	   des	   flux	   et	   la	   lenteur	   contemplative	   et	  
déambulatoire	  nécessaire	  au	  mieux	  vivre	  des	  individus.	  	  
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Le	  temps	  est	  un	  système	  complexe,	  vacillant	  entre	  
ordre	   et	   désordre.	   La	   perception	   que	   nous	   en	   avons	   est	  
logarithmique,	   	   tandis	   que	   notre	   horloge	   interne,	  
biologique,	  est	  linéaire	  et	  chronologique.	  Au-‐delà	  d’être	  un	  
système	   complexe,	   le	   temps	   est	   aussi	   une	   propriété	  
spécifique	  aux	  systèmes	  complexes	  dans	   la	  mesure	  où	   les	  
particules	  élémentaires	  ne	  subissent	  pas	  ses	  aléas.	  La	  ville,	  
complexe	   et	   polytopique 64 ,	   est	   le	   support	   des	  
compatibilités	  intrinsèques65	  entre	  l’étendue	  temporelle	  et	  
la	  finitude	  spatiale.	  

	  
La	  ville	  subit	  une	  mutation	  radicale	  au	  niveau	  de	  sa	  

morphologie	   (forme)	   et	   son	   métabolisme	   (ensemble	   des	  
dépenses	  énergétiques),	  ce	  qui	  crée	  de	  nouveaux	  modes	  de	  
vie,	   qui	   ensuite	   jouent	   un	   rôle	   de	   catalyseurs	   dans	   les	  
transformations	   urbaines.	   Ceci-‐dit,	   notre	   empreinte	  
écologique	  ne	  fait	  qu’augmenter,	  	  nous	  continuons	  de	  nous	  
étaler,	   de	   consommer	   de	   l’espace	   naturel,	   et	   par	  
conséquent,	  d’aggraver	  la	  crise	  énergétique	  en	  Europe,	  les	  
émissions	   de	   gaz	   à	   effet	   de	   serre,	   etc.…	   Dans	   le	   but	  
d’atteindre	   un	   équilibre	   dynamique,	   nous	   devons	  
sauvegarder	   nos	   ressources	   non	   renouvelables	   et	  
commencer	   à	   repenser	   les	   ressources	   urbaines	   latentes,	  
prêtes	   a	   être	   utilisées,	   dont	   les	   fonctions	   premières	   sont	  
devenues	   obsolètes	   au	   cours	  du	   temps	   et	   qui	   aujourd’hui	  
sont	   laissées	   en	   marge,	   à	   l’abandon.	   Ces	   espaces	   qui	  
laissent	  entrevoir	  les	  traces	  de	  l’usure	  du	  temps	  et	  de	  leur	  
ancienne	   appropriation	   par	   des	   usages	   dépassés,	  
constituent	   l’illustration	   formelle	   et	   spatiale	   d’une	  
épaisseur	  temporelle.	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64	  Caractérisée	  par	  l’existence	  de	  plusieurs	  lieux.	  
65	  Expression	  empruntée	  à	  Ian	  McHarg.	  



	   62 

3.1_L’obsolescence créatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Luis	  Buñuel,	  Un	  chien	  andalou,	  1929	  
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Un	   espace	   incarne	   l’expression	   physique	   d’une	  
culture,	   d’une	   société	   et	   d’un	   contexte.	   Les	   usages	   qu’il	  
abrite	   évoluent	   au	   même	   rythme	   que	   les	   individus	   qui	  
l’habitent,	  mais	   le	  bâti	  reste	  immuable,	  et	  peut	  devenir	  de	  
ce	  fait	  obsolète,	   inutilisable,	  à	  cause	  de	  sa	  non-‐évolutivité.	  
Un	  espace	  devient	  obsolète	  du	  moment	  qu’il	  ne	  suit	  pas	  la	  
vague	   du	   changement,	   qu’il	   ne	   s’adapte	   pas	   aux	  
bouleversements	   techniques,	   culturels	   et	   sociétaux.	   Il	  
devient	   alors	   difficile	   à	   habiter,	   voire	   inhabitable,	  
dysfonctionnel.	  Cette	  «	  désuétude	  de	  plus	  en	  plus	  accélérée	  
des	  espaces	  produits	  par	   l’Homme	  »,	  d’après	  Paolo	  Soleri,	  
est	   due	   à	   la	   «	  sécrétion	   sans	   commune	   mesure	   avec	   la	  
complexité	   de	   la	   vie	   organique	   et	   [à	   l’incapacité	   de	   ces	  
espaces]	   d’être	   réellement	   le	   creuset	   des	   prochaines	  
étapes	   de	   la	   spirale	   humaine	  66»	   Notre	   enjeu	   ici	   est	   de	  
sortir	   de	   notre	   cécité	   et	   d’apprendre	   à	   déceler	   les	  
potentialités	   latentes	   de	   ces	   espaces	   obsolètes,	   les	  
ruptures	   survenant	   au	   niveau	   de	   l’usage,	   créatrices	   de	  
nouveaux	  scénarios	  d’appropriation	  du	  lieu.	  

	  
Le	   terme	   d’obsolescence	   vient	   du	   latin	   obsoletus,	  

participe	  passé	  et	  adjectif	  d’obsolescere67,	  signifiant	  «	  sortir	  
de	   la	   coutume,	   de	   l’usage	  »,	   «	  tomber	   en	   désuétude	  ».	  
Contrairement	   au	   terme	   anglais	   de	   Outdatedness,	  
l’obsolescence	  traduit	  ce	  qui	  ne	  peut	  plus	  être,	  et	  non	  pas	  
ce	  qui	  est	  passé	  de	  mode.	  Un	  espace	  obsolète	  est	  de	  ce	  fait	  
un	  espace	  inadapté	  aux	  usages	  contemporains,	  impossible	  
à	   faire	   valoir	   en	   tant	   qu’espace	   fonctionnel	   de	   nos	   jours.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66	  Paolo	  Soleri,	  Arcologies	  :	  la	  ville	  à	  l’image	  de	  l’Homme.	  Il	  y	  décrit	  son	  
concept	  de	  «villes	  organismes»,	  avec	  Arcologie	  =	  Architecture	  (Société)	  
+	   écologie	   (lieu).	   Il	   y	   prône	   également	   la	   «	  ténuité	   spatiale	   et	  
métaphysique	   auxquelles	   il	   faut	   faire	   face	   en	   aménageant	   la	   troisième	  
dimension,	  en	  ciselant	  pour	  la	  société,	  un	  organisme	  urbain	  hautement	  
complexe	   à	   l’image	   de	   l’infini	   et	   minutieux	   tissu	   biologique.	  »	   (Ex	   :	  
Infrababel).	  
67	  Ob	  («	  hors	  de	  »)	  et	  solere	  («	  avoir	  coutume	  »).	  
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Dans	   la	   majorité	   des	   cas,	   l’espace	   reste	   inchangé,	   tandis	  
que	   le	   contexte	   l’entourant	   subit	   des	   changements	   le	  
rendant	  inutilisable	  en	  l’état.	  

	  
En	   tant	   qu’architectes,	   nous	   sommes	   tenus	   de	  

façonner	   des	   lieux,	   dotés	   d’une	   grande	   capacité	   au	  
changement.	   Nous	   devons	   tenter	   de	   diagnostiquer	   les	  
causes	  de	  l’obsolescence	  du	  bâti	  et	  de	  la	  contourner	  via	  des	  
dispositifs	   spatiaux	   permettant	   une	   évolution	  
harmonieuse,	  en	  lien	  avec	  les	  changements	  externes.	  Mais	  
avant	  de	  créer	  de	  nouveaux	  espaces,	  nous	  devons	  d’abord	  
traiter	   l’existant,	   lui	   redonner	   vie	   et	   le	   remettre	   dans	   le	  
cycle	  de	  l’habitabilité	  des	  espaces.	  C’est	  dans	  ce	  sens	  là	  que	  
l’obsolescence	   devient	   créatrice.	   Elle	   ouvre	   de	   nouveaux	  
volets	  de	  notre	  perception	  de	   l’espace	  et	  offre	  une	   liberté	  
dans	   sa	   réinterprétation	   et	   sa	   réinsertion	   dans	   la	   vie	  
urbaine.	  

	  
C’est	   pourquoi,	   dans	   le	   cas	   de	   la	   fabrication	   des	  

espaces,	   on	   ne	   peut	   pas	   réellement	   parler	   d’	  
«	  obsolescence	   programmée	  »,	   dans	   le	   sens	   où	   cette	  
expression	   valise	   renvoie	   de	   nos	   jours	   à	   un	   supposé	  
dysfonctionnement	   de	   l’économie	   capitaliste	   qui	   crée	   des	  
objets	  voués	  à	   la	  destruction.	  Leur	  dysfonctionnement	  est	  
prévu	   dès	   leur	   production,	   souvent	   par	   la	   mise	   en	   vente	  
d’un	   produit	   de	   même	   nature,	   qui	   les	   rend	   bons	   pour	   la	  
casse	   en	   intégrant	   de	   nouvelles	   fonctionnalités.	   C’est	   en	  
quelque	   sorte	   de	   la	   non-‐durabilité	   programmée.	   Cette	  
surconsommation,	   créée	   dans	   les	   années	   20	   afin	   de	   faire	  
tourner	   l’économie	   capitaliste,	   est	   aujourd’hui	   une	  
machine	   infernale	   produisant	   des	   déchets	   à	   retardement.	  
Cependant,	   il	   convient	   à	   opérer	   une	   distinction	   entre	   les	  
termes	   d’obsolescence	   et	   de	   durée	   de	   vie	   fonctionnelle.	  
D’après	   le	  dictionnaire	  Larousse,	   l’obsolescence	  signifie	   la	  
«	  dépréciation	  d’un	  matériel	  ou	  d’un	  équipement	  avant	  son	  
usure	  matérielle.	  »	  Un	  produit	  obsolète	  est	  donc	  un	  produit	  
dont	   l’usage	   a	   perdu	   de	   son	   intérêt,	   qui	   n’a	   en	   quelque	  



	  65 

sorte,	  plus	  raison	  d’être,	  même	  s’il	  fonctionne	  encore	  :	  par	  
exemple,	  une	  règle	  à	  calculer,	  un	  moulin	  à	  café	  manuel,	  etc.	  

	  
En	  architecture,	   les	  choses	  ne	  se	  passent	  pas	  de	   la	  

même	  manière.	  Un	  espace	  est	  rarement	  créé	  dans	  le	  but	  de	  
devenir	   obsolète	   à	   partir	   d’un	   certain	   temps.	   C’est	   plutôt	  
l’inverse	   qui	   est	   recherché.	   La	   pérennité	   d’un	   édifice	   ne	  
tient	  plus	  à	  son	  aspect	  immuable	  mais	  plutôt	  à	  sa	  capacité	  
à	  se	  transformer.	  Cette	  capacité	  étant	  proportionnelle	  à	  sa	  
survie	  face	  à	  l’obsolescence	  des	  usages	  qu’il	  abrite	  au	  cours	  
du	   temps.	   Le	   tout	   est	   d’arriver	   à	   réintroduire	   de	   l’usage	  
dans	  des	   espaces	  hors	  d’usage,	   datant	  d’un	   temps	   révolu.	  
L’environnement	  construit	  est	  beaucoup	  plus	  pérenne	  que	  
les	  usages	  qui	   l’habitent,	  d’où	  cette	  nécessité	  d’inventivité	  
fonctionnelle	  afin	  d’éviter	  une	  sorte	  de	  sclérose	   spatiale,	  à	  
savoir	   une	   rigidification	   de	   l’espace	   et	   la	   perte	   de	   ses	  
facultés	  d’adaptation.	  	  
	  

L’instabilité	  programmatique,	  pathologie	  de	  la	  ville	  
générique,	  d’après	  Rem	  Koolhaas,	  produit	  de	  plus	  en	  plus	  
d’espaces	   obsolètes	   à	   réinvestir.	   La	   désuétude	   se	   définit	  
par	   la	   «	  cessation,	   par	   laps	   de	   temps,	   d’un	   usage,	   dune	  
habitude. 68 	  »	   mais	   ne	   traduit	   pas	   une	   impossibilité	  
fonctionnelle.	  L’analogie	  possible	  entre	   l’architecture	  et	   la	  
production	   de	   masse	   peut	   se	   trouver	   dans	   les	   coûts	   de	  
remise	  en	  fonction	  de	  ce	  qui	  est	  obsolète.	  Lorsqu’une	  pièce	  
d’un	  objet	   technologique	  cesse	  de	   fonctionner,	   l’ensemble	  
devient	   inutilisable.	   Dans	   la	   plupart	   des	   cas,	   le	   prix	   du	  
remplacement	   de	   cette	   pièce	   est	   plus	   élevé	   que	   celui	   du	  
remplacement	  du	  produit	   par	  un	  nouveau	  modèle,	   ce	   qui	  
souvent	   entraine	   le	   consommateur	   à	   une	   mise	   à	   la	  
poubelle	   prématurée	   du	   produit.	   Dans	   le	   cas	   de	   la	  
réhabilitation	  d’un	  édifice	  obsolète,	   le	  même	  problème	   se	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68	  Dictionnaire	  de	  l’Académie	  française,	  huitième	  édition,	  1932-‐1935.	  
Synonymes	  :	  désaccoutumance,	  désaffection,	  déshérence.	  
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pose.	   Il	  est	  généralement	  moins	  onéreux	  de	  construire	  du	  
neuf	  que	  de	  s’atteler	  à	  la	  reconversion	  d’un	  édifice	  ancien.	  	  
	  

Dans	   la	   production,	   des	   tests	   d’endurance	   sont	  
élaborés	  dans	  le	  but	  d’estimer	  la	  durée	  de	  vie	  d’un	  produit.	  
Dans	   la	   conception	   architecturale,	   les	   temporalités	   sont	  
évidemment	  différentes	   et	   des	   tests	   de	   cette	  nature	   là	   ne	  
sont	   pas	   d’un	   réalisme	   ni	   d’une	   crédibilité	   adaptés.	  
Néanmoins,	   l’idée	   d’estimation	   de	   la	   durée	   de	   vie	   d’un	  
espace	  au	  moment	  de	  sa	  création	  n’est	  pas	  inintéressante.	  
D’un	   autre	   point	   de	   vue,	   la	   prime	   à	   la	   casse	   en	   ce	   qui	  
concerne	   la	   production	   de	   véhicules	   peut	   être	   perçue	  
comme	   anti-‐écologique	   si	   l’on	   considère	   que	   le	   coût	  
énergétique	   d’un	   produit	   dépend	   de	   l’ensemble	   de	   son	  
cycle	  de	   vie,	   à	   savoir	   le	   coût	  d’usage,	   de	   fabrication	   et	   de	  
recyclage.	  Dire	  que	  les	  voitures	  neuves	  consomment	  moins	  
que	   les	   voitures	   anciennes	   n’est	   donc	   pas	   juste	   en	  
définitive,	   car	   au	   vu	   de	   l’énergie	   déployée	   dans	   la	  
fabrication	  de	  ces	  voitures	  neuves,	  il	  est	  plus	  écologique	  de	  
continuer	   à	   utiliser	   les	   véhicules	   anciens	   jusqu’à	   la	  
multiplication	  des	  pannes.	  	  

	  
Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  le	  cas	  de	  la	  construction.	  Un	  

édifice	   neuf	   sera	   probablement	   plus	   écologique	   et	   plus	  
économique	  si	  nous	  le	  considérons	  hors	  contexte,	  mais	  du	  
moment	   que	   nous	   le	   comparons	   à	   une	   construction	  
ancienne	   à	   réhabiliter,	   le	   plus	   écologique	   reste	   la	  
reconversion	   d’espaces	   existants	   en	   milieux	   habités.	  
L’énergie	  grise	  utilisée	  dans	  la	  démolition	  de	  l’ancien	  pour	  
produire	   du	   neuf	   le	   rendra	   forcément	   moins	   écologique	  
que	   le	   travail	   sur	   l’existant.	   Il	  y	  a	  une	  sorte	  de	  glissement	  
d’intérêt	  qui	  s’opère	  :	  l’idée	  de	  crise	  écologique	  est	  à	  la	  fois	  
terrifiante	   et	   excitante	   en	   ce	   qu’elle	   suscite	   de	   nouvelles	  
possibilités	  d’action.	  
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3.2_Résilience et adaptabilité  
 
 
 
 
 
 
 
«	  Ce	  n'est	  pas	  le	  plus	  fort	  de	  l'espèce	  qui	  survit,	  ni	  

le	  plus	  intelligent.	  C'est	  celui	  qui	  sait	  le	  mieux	  s'adapter	  au	  
changement.	  »	  

	  
	   Charles	  DARWIN	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   C’est	   pourquoi	   l’arbre,	   qui	   ne	   peut	   s’enfuir,	   a	   une	  
capacité	   d’adaptation	   beaucoup	  plus	   grande	   que	   nous	   les	  
humains.	   Mais	   comme	   nous	   l’avons	   vu	   précédemment,	  
nous	   avons	   enfin	   pris	   conscience	   de	   notre	   incapacité	   à	  
nous	   enfuir,	   à	   sortir	   du	  monde	   que	   nous	   détruisons.	   Nos	  
sociétés	   sont	   devenues	   totalement	   dépendantes	   de	  
l’environnement,	   et	   donc	   complétement	   imprévisibles.	  
Elles	  ne	  disposent	  pas	  de	  plan	  B	  et	  sont	  de	  ce	  fait	  à	  la	  merci	  
du	   changement.	   Le	   but	   du	   jeu	   est	   répondre	   à	   la	   crise	   en	  
s’adaptant	   et	   non	   pas	   en	   disparaissant.	   Nous	   devons	  
montrer	   une	   certaine	   capacité	   à	   répondre	   de	   manière	  
créative	   aux	   changements	   et	   autres	   évènements	   (chocs).	  
Les	  espaces	  que	  nous	  habitons	  doivent	  faire	  preuve	  d’une	  
adaptabilité	  au	  changement,	   sans	  pour	  autant	  perdre	   leur	  
spécificité.	  Ce	  changement	  peut	  être	  de	  différentes	  natures	  
et	   il	   est	   nécessaire	   de	   l’anticiper,	   dans	   la	   mesure	   où	   ses	  
impacts	   sur	   la	   société	   et	   ses	  modes	   de	   vie	   induisent	   une	  
pluralité	  des	  usages.	  
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«	  La	   persistance	   de	   la	   cité	   à	   travers	   le	   temps	   et	  
l’espace	   tient	  certainement	  à	  sa	  capacité	  à	  se	   transformer	  
et	   à	   assurer	   une	   potentialité	   d’interactions	   sociales	   et	   de	  
stimulations	   existentielles69	  ».	   	   Cedric	   Price	   voyait	   la	   ville	  
comme	  une	  série	  de	  systèmes	  instables,	  en	  transformation	  
continue,	  se	  réorganisant	  selon	  des	  processus	  d’expansion	  
et	  de	   rétractation	   et	  non	   comme	  une	   structure	   compacte.	  	  
Il	  soutenait	  également	  le	  fait	  de	  donner	  plus	  de	  liberté	  aux	  
individus	   dans	   la	   détermination,	   le	   contrôle	   et	   le	  
façonnement	   leur	   propre	   environnement.	   Ce	   plaidoyer	  
pour	   une	   autre	   urbanité	   vise	   à	   en	   faire	   un	   système	   plus	  
adaptable,	  trans-‐scalaire	  et	  multi-‐temporel.	  Cette	  approche	  
permet	   de	   jauger	   les	   forces	   en	   présence,	   déceler	   les	  
potentialités	   et	   les	   mettre	   en	   œuvre	   dans	   la	   fabrication	  
d’une	  spatialité	  plus	  qualitative,	  adaptable	  et	  résiliente.	  
	  

«	   Au	   cœur	   de	   l’histoire	   de	   l’architecture	   il	   y	   a	   un	  
paradoxe	   :	   les	  bâtiments	   sont	  dessinés	  pour	  durer,	   et	  par	  
conséquent	   ils	   [...]	   survivent	   les	   propos	   pour	   lesquels	   ils	  
ont	   été	   bâtis,	   les	   technologies	   à	   travers	   lesquelles	   ils	   ont	  
été	   construits,	   et	   l’esthétique	  qui	   a	   déterminé	   leur	   forme.	  
[...]	  Chaque	  altération	  est	  un	  nouveau	  récit	  du	  bâtiment.	  De	  
cette	  manière,	   la	  vie	  d’un	  bâtiment	  est	  à	   la	   fois	  perpétuée	  
et	  transformée	  par	  le	  biais	  de	  l’acte	  perpétré	  de	  l’altération	  
et	  de	  la	  réutilisation.»	  
	  

Edward	  HOLLIS,	  The	  secret	  lives	  of	  buildings,	  2009.	  
	  
	   La	  résilience	  d’un	  système	  tient	  à	  sa	  stabilité,	  soit	  à	  
sa	   capacité	   à	   vite	   retrouver	   son	   état	   d’équilibre,	   en	  
s’adaptant	   à	   un	   environnement	   changeant.	   Un	   système	  
résilient	   est	   aussi	   caractérisé	   par	   sa	   capacité	   à	   absorber	  
une	   perturbation	   et	   à	   se	   réorganiser	   de	   manière	   à	  
continuer	   de	   fonctionner.	   	   L’adaptabilité,	   elle,	   désigne	   la	  
qualité	   d’un	   espace,	   aisément	   modifiable,	   en	   harmonie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69	  Chris	  Younès,	  “Des	  milieux	  qui	  font	  monde”.	  
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totale	   avec	   les	   mutations	   auxquelles	   son	   usage	   peut-‐être	  
soumis.	  En	  explorant	  le	  temps	  dans	  ses	  rapports	  à	  l’espace,	  
le	   concepteur	   contemporain	   peut	   trouver	   des	  moyens	   de	  
faire	  de	  la	  ville	  un	  système	  à	  la	  fois	  résilient	  et	  adaptable.	  
	  

«	  La	  notion	  de	   ‘ville	  adaptable’	  est	  celle	  d’une	  ville	  
que	   l’on	   peut	   façonner	   sans	   qu’elle	   se	   rompe,	   capable	  
d’étendre	   ses	   possibles	   et	   de	   reprendre	   ses	   formes,	   dans	  
l’espace	   et	   dans	   le	   temps.	  »	   Cette	   évolution	   de	   l’espace	  
dans	   le	   temps,	   en	   intégrant	   la	   question	   de	   l’aléatoire	  
programmatique,	   nous	   incite	   à	   concevoir	   des	   espaces	  
ouverts	   et	   évolutifs,	   capables	   d’être	   le	   support	   de	  
différents	  usages	  successifs	  et	  de	  différents	  modes	  de	  vies.	  
Cette	   nécessité	   découle	   de	   la	   multiplicité	   et	   de	  
l’ambivalence	   des	   désirs	   humains,	   de	   plus	   en	   plus	  
changeants,	  de	  plus	  en	  en	  plus	  vite.	  Leur	  diversité	  pousse	  
les	   concepteurs	   de	   l’urbain	   à	   sortir	   des	   sentiers	   battus	  
pour	   amener	   des	   solutions	   créatives	   et	   inédites	   à	   des	  
besoins	  plus	  ou	  moins	  imprévisibles	  qu’il	  faut	  apprendre	  à	  
anticiper.	  La	  durabilité	  socio-‐économique	  et	  culturelle	  d’un	  
projet	  aujourd’hui	  est	  de	  plus	  en	  plus	  courte	  et	   il	  s’agirait	  
d’adopter	   une	   certaine	   culture	   du	   devenir,	   une	   envie	   de	  
métamorphose	  de	  ces	  lieux	  qu’on	  habite	  et	  qui	  finissent	  tôt	  
ou	  tard	  par	  nous	  habiter.	  
	  
	   Le	   concours	   Europan	   2012	   avait	   pris	   comme	  
thème	   d’exploration	   la	   ville	   adaptable.	   Les	   sites	   choisis	  
dans	   les	   différents	   pays	   étaient	   répartis	   selon	   trois	  
catégories	  70	  :	  
-‐	   Les	   sites	   accélérés,	   dont	   la	   nécessité	   de	   changement	  
active	  la	  métamorphose.	  
-‐	  Les	  sites	  obsolètes,	  dont	  il	  faut	  repenser	  les	  potentialités	  
à	   partir	   des	   différents	   cycles	   de	   vie	   de	   l’environnement	  
naturel	  et	  culturel,	  améliorer	  les	  liens.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70	  D’après	  le	  communiqué	  officiel	  du	  concours.	  
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-‐	  Les	  sites	  traumatisés,	  nécessitant	  de	   la	  résilience,	  car	  en	  
raison	   de	   mauvaises	   décisions	   préalables,	   ces	   sites	   ont	  
souffert	   de	   cloisonnement,	   de	   ségrégation,	   de	   pollution,	  
etc.	  
	  

Ces	   sites	   sont	   les	   résultats	   de	   diverses	  
perturbations,	  d’une	  série	  de	  déséquilibres	  permanents.	  Ils	  
nécessitent	   une	   nouvelle	   approche,	   plus	   sensible	   et	   plus	  
inscrite	   dans	   le	   temps	   que	   dans	   l’espace.	   En	   prenant	  
l’exemple	  de	  Barcelone,	  nous	  nous	  apercevons	  que	  la	  ville	  
est	   la	   conséquence	   de	   deux	   processus	   urbains	   successifs,	  
voire	  qui	  se	  chevauchent	  dans	  le	  temps	  et	  dans	  l’espace.	  Le	  
premier	  se	  base	  sur	  l’absence	  de	  réglementation	  et	  sur	  les	  
avantages	  spéculatifs	  pour	  les	  particuliers	  (caractéristique	  
du	  modèle	   capitaliste).	   Le	   second	  peut	  être	  défini	   comme	  
étant	   la	   réponse	   du	   Conseil	   Municipal	   à	   cette	   liberté	  
d’action,	  que	  ce	  soit	  pour	  améliorer	  la	  relation	  du	  citadin	  à	  
la	   ville	   ou	   encore	   pour	   favoriser	   le	   développement	  
économique	   de	   manière	   plus	   générale.	   Cette	   seconde	  
phase,	   concrétisée	   par	   un	   contrôle	   de	   plus	   en	   plus	   strict	  
des	   facteurs	   de	   régulation	   de	   la	   ville,	   a	   pour	   but	   de	  
déterminer	   les	   politiques	   d’extension	   ou	   de	   préservation	  
de	   zones	   urbaines	   spécifiques.	   Parmi	   ces	   zones	   là,	   nous	  
nous	   intéresserons	   plus	   particulièrement	   au	   quartier	   de	  
Poblenou,	   anciennement	   appelé	   le	   ‘Manchester	   catalan’,	  
qui	  se	  transforme	  progressivement	  en	  un	  centre	  d’activités	  
autour	   des	   nouvelles	   technologies.	   Traverser	   ce	   quartier	  
est	  une	  sorte	  de	  promenade	  continue,	  à	  travers	  le	  temps	  et	  
l’espace.	  Chaque	  coin	  de	  rue	  a	  une	  histoire,	  mais	  aussi	  un	  
projet	  de	  futur.	  
	  
	   L’idée	   est	   donc	   d’étudier	   cette	   sorte	   de	   cycle	  
continu,	   partant	   d’un	   quartier	   purement	   industriel,	   dont	  
les	   usines	   se	   sont	   converties	   petit	   à	   petit	   en	   centres	  
culturels	  et	  artistiques,	  en	  workshops	  et	  divers	  espaces	  de	  
création	   et	   qui	   à	   ce	   jour	   sont	   en	   train	   de	   s’approprier	   de	  
nouveaux	   usages	   et	   de	   nouvelles	   activités	   plus	   liées	   à	   la	  
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production,	   et	   donc	   à	   leur	   fonction	   première,	   mais	   un	  
nouveau	   type	   de	   production,	   plus	   immatériel.	   Ces	  
nouveaux	  espaces	  sont	  dédiés	  de	  nos	  jours	  à	  la	  production	  
d’énergie,	   d’information,	   de	   télécommunications	   (les	   TIC)	  
et	   de	   nouvelles	   technologies	   en	   général.	   Le	   contexte	  
historique	   du	   quartier	   est	   nécessaire	   à	   la	   compréhension	  
de	   cette	   transformation	   urbaine,	   et	   l’instauration	   du	  	  
modèle	  urbain	  22@	  dans	  un	  tissu	  aussi	  complexe	  que	  celui	  
de	  Poblenou.	  
	  
	   Au-‐delà	   de	   sa	   position	   centrale	   dans	   Barcelone,	  
Poblenou	   regroupe	   différentes	   caractéristiques	   rendant	  
son	   adaptabilité	   à	   de	   nouvelles	   activités	   productives	   et	  
urbaines,	   possible.	   Son	   rôle	   au	   sein	   de	   l’histoire	  
industrielle	  de	  la	  ville,	  et	  de	  la	  région	  catalane	  en	  général,	  
son	   accessibilité,	   son	   tissu	   industriel	   existant	   et	   sa	   trame	  
urbaine	   sur	   le	   modèle	   de	   Cerdà,	   en	   font	   un	   lieu	   d’une	  
grande	  adaptabilité	  et	  d’une	  haute	  résilience.	  Ce	  quartier	  a	  
tous	   les	  éléments	  pour	  devenir	  un	   laboratoire	  permanent	  
d’urbanisme	  et	  d’architecture,	  mais	  surtout	  un	  laboratoire	  
de	  vie.	  Il	  comporte	  les	  différentes	  catégories	  de	  sites	  citées	  
précédemment	   dans	   le	   cadre	   d’Europan.	   Son	   tissu	  
comprend	   des	   édifices	   obsolètes,	   des	   sites	   pollués,	   des	  
friches	   industrielles,	   etc.	   Il	   est	   le	   témoignage	  que	  nous	  ne	  
réinventons	  pas	   le	  monde	  à	  chaque	  fois,	  mais	  que	  nous	   le	  
reconfigurons,	   que	   nous	   le	   décalons,	   car	   avant	   tout,	   un	  
projet	   urbain	   consiste	   à	   donner	   des	   mesures	   et	   une	  
échelle,	  à	  des	  espaces	  en	  perte	  d’identité.	  
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3.3_Cradle to cradle 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
«L’architecture	   est	   à	   la	   fois	   une	   maladresse	   et	   une	  
merveille.»	  	  
	  

Gilles	  CLEMENT,	  «	  L’alternative	  ambiante	  »,	  	  
Conférence	  à	  l’ENSA	  Paris-‐la-‐Villette,	  Déc.	  2013.	  
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«	  Bien	  que	  soulignant	  l’importance	  de	  la	  relation	  au	  
temps,	  la	  traduction	  française	  de	  «	  sustainable	  »	  par	  le	  mot	  
«	  durable	  »	   incite	  à	  une	   interprétation	  marquant	  moins	   le	  
devenir	   que	   la	   permanence,	   alors	   même	   que	   ce	   qui	   est	  
maintenu	  à	  travers	  le	  temps	  renvoie	  à	  un	  lien	  qui	  perdure	  
en	  se	  régénérant	  sans	  cesse	  entre	  passé,	  présent	  et	  futur.	  »	  
	  
Chris	  YOUNES,	  «	  Conclusion	  :	  Au	  tournant	  de	  la	  modernité,	  

habiter	  entre	  Terre	  et	  monde	  »,	  	  
dans	  Habiter,	  le	  propre	  de	  l’humain,	  p.	  365	  

	  
L’écologie	  est	  une	  notion	  trans-‐scalaire,	  et	  non	  pas	  

contenue	   dans	   une	   boite.	   Il	   faut	   arrêter	   l’écocide	   au	   plus	  
vite	   et	   stopper	   les	   «	  effets	   irréversibles	   et	   cumulatifs	   du	  
développement	   technoscientifique. 71 	  »	   Au	   17e	   siècle,	  
«	  Galilée,	   Bacon	   et	   Descartes	   [faisaient	   état]	   d’une	   nature	  
considérée	   comme	   un	   système	   de	   lois	   immuables	   et	   le	  
domaine	   des	   choses	   extérieures	   à	   l’homme	   72 ».	  	  
Aujourd’hui,	  nous	  avons	  enfin	  conscience	  que	  ce	  n’est	  pas	  
la	   planète	   qui	   est	   en	   danger,	  mais	   nous	  mêmes.	   L’impact	  
rétroactif	  de	  nos	  actions	  destructrices	  n’est	  plus	  à	  prouver.	  
La	   problématisation	   du	  mot	   biodiversité	   de	   nos	   jours	   est	  
due	  à	  l’obsolescence	  du	  mot	  nature.	  Nous	  ne	  nous	  battons	  
plus	  pour	  la	  survie	  de	  la	  nature,	  nous	  sommes	  la	  nature	  qui	  
se	   défend,	   nous	   nous	   battons	   pour	   notre	   propre	   survie.	  
Avec	   le	   terme	   de	   biodiversité,	   le	   doute	   disparaît	   dans	   le	  
sens	   où	   nous	   en	   sommes	   un	   maillon	   et	   non	   un	   acteur	  
externe.	   Le	   terme	  espagnol	   de	   «	  mediambiente	  »	   est	   pour	  
le	  coup,	  plus	   juste	  que	  celui	  d’environnement	  (anglicisme),	  
car	   nous	   sommes	   dedans	   et	   non	   pas	   entourés	   par	   la	  
nature.	  

Du	   modèle	   écologique	   environnemental,	   nous	  
devons	   donc	   sortir	   un	  modèle	   économique	   et	   écologique	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71	  Chris	  Younès,	  «	  Conclusion	  :	  Au	  tournant	  de	  la	  modernité,	  habiter	  
entre	  Terre	  et	  monde	  »,	  dans	  Habiter,	  le	  propre	  de	  l’humain,	  p.	  368	  
72	  Ibid.	  p.	  364.	  
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humain 73 ,	   mais	   surtout	   nous	   émanciper	   de	   l’écologie	  
comme	  stratégie	  de	  la	  peur.	  	  Le	  fait	  de	  nous	  débarrasser	  de	  
l’écologie	   nous	   fait	   prendre	   conscience	   qu’il	   nous	   faut	  
devenir	  des	  Hommes	  de	  meilleure	  qualité74,	   conscients	  et	  
solidaires,	  car	  c’est	  l’unique	  manière	  de	  nous	  fabriquer	  un	  
milieu	   plus	   habitable,	   dans	   un	   environnement	   plus	  
confortable.	  Ca	  ne	  marche	  pas	  dans	  l’autre	  sens.	  Cette	  idée	  
d’	  «	  Homme	   augmenté	  »	   et	   de	   solidarité	   intergénérations	  
renvoie	  au	   fait	  que,	  de	  nos	   jours,	  «	  il	   s’agit	  d’habiter	   ici	  et	  
maintenant	   avec	   plus	   de	   justice	   et	   en	   ménageant	   la	  
précarité	   de	   la	   vie	   et	   son	   devenir,	   mis	   en	   danger	   par	   la	  
logique	   unidimensionnelle	   d’un	   système	   dominateur	  
inadapté75	  ».	  	  

	  
Dans	  les	  années	  80,	  Walter	  Stahel,	  architecte	  suisse	  

et	   fondateur	   du	   Product-‐life	   Institute	   (1982-‐2008),	   utilise	  
l’expression	  «	  Cradle	  to	  Cradle	  ».	  Dès	  les	  années	  70,	  il	  avait	  
commencé	   à	  parler	  d’économie	   circulaire,	   de	  boucles,	   qui	  
permettraient	   de	   générer	   du	   profit	   basé	   sur	   le	  
développement	   durable,	   la	   gestion	   des	   déchets	   et	   les	  
stratégies	  de	  leur	  traitement	  a	  posteriori.	  En	  2002,	  William	  
McDonough	  et	  Michael	  Braungart	  développent	  ce	  concept	  
dans	   leur	  ouvrage	  Cradle	  to	  Cradle	  :	  Remaking	  the	  way	  we	  
make	   things.	   Ils	   partent	   d’un	   principe	   de	   biomimétisme,	  
car	   prendre	   la	   nature	   comme	   modèle	   nous	   fait	   prendre	  
conscience	   qu’elle	   est	   autogérée	   et	   faite	   de	   cycles	  :	  
diurne/nocturne	   (24h),	   cycle	   des	   saisons	   (une	   année),	  
cycles	   des	   organismes	   et	   de	   la	   chaine	   alimentaire,	   etc.	  
Cette	  pensée	  se	  base	  sur	   le	  principe	  que	  «	  Waste	  =	   food	  »	  
et	  qu’il	   faut	  donc	  voir	  les	  restes	  comme	  des	  ressources,	  et	  
passer	  de	  la	  notion	  de	  déchèterie	  à	  celle	  de	  ressourcerie.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73	  Référence	  au	  travail	  de	  Ian	  McHarg.	  
74	  L’anthropocène	  :	  nouvelle	  ère	  géologique	  avec	  l’homme	  au	  centre.	  	  
75	  C.	  Younès,	  «	  Conclusion	  :	  Au	  tournant	  de	  la	  modernité,	  habiter	  entre	  
Terre	  et	  monde	  »,	  dans	  Habiter,	  le	  propre	  de	  l’humain,	  Op.	  cit.	  p.365.	  
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	   Dans	   Cradle	   to	   cradle,	   un	   principe	   de	  
responsabilité	  du	  producteur	  est	  proposé	  afin	  de	  changer	  
les	   mentalités	   en	   amont	   et	   non	   seulement	   au	   niveau	   de	  
l’usager/consommateur.	   	   Ceci-‐dit,	   ils	   ne	   parlent	   pas	   de	  
‘cycle	   de	   vie’,	   ne	   considérant	   pas	   le	  matériau	   comme	  une	  
matière	   vivante.	   Ils	   préfèrent	   parler	   de	   ‘périodes’	   et	   de	  
logistique	  réversible,	  au	  lieu	  de	  penser	  le	  recyclage	  comme	  
un	   retour	   en	   arrière.	   Tout	   est	   dans	   l’art	   et	   la	  manière	   de	  
récupération	   des	   matériaux	   d’une	   structure	   existante.	   Si	  
c’est	   effectué	   de	   manière	   appropriée,	   selon	   le	   protocole	  
que	  les	  auteurs	  ont	  défini,	  le	  matériau	  retrouve	  sa	  fonction	  
première	   et	   rejoint	   ce	   qu’ils	   appellent	   «	  the	   materials	  
intelligent	  pool	  »	   afin	  de	   servir	   à	  nouveau,	   sans	  perdre	  de	  
sa	   qualité	   ni	   de	   sa	   potentialité	   d’usage.	   L’aluminium	  
redevient	   aluminium,	   l’acier	   redevient	   acier…	   et	   non	   pas	  
de	  monstrueux	  hybrides	  inséparables.	  Gilles	  Perraudin	  par	  
exemple	  utilise	   le	  bois	  et	   la	  pierre	  dans	  ses	  constructions.	  
Le	  bâtiment	  est	  de	  ce	  fait	  perçu	  comme	  une	  carrière,	  avec	  
la	   possibilité	   de	   le	   démonter	   sans	   trop	  d’efforts	   lors	   d’un	  
éventuel	   processus	   de	   réutilisation	   (contrairement	   au	  
béton	  armé	  par	  exemple,	   	  dont	  la	  réutilisation	  en	  tant	  que	  
pierre	  reste	  possible,	  mais	   traduit	  une	  perte	  au	  niveau	  de	  
la	  qualité	  constructive).	  
	  	  
	   Ceci-‐dit,	   tout	   processus	   de	   transformation	  
engendre	   inévitablement	   la	   production	   de	   retombée	  
(restes	   d’espaces,	   de	   matière,	   etc.).	   La	   physique	   du	  
recyclage	  a	  pour	  but	  de	  connecter	  tout	  édifice	  à	  l’ensemble	  
du	  monde	   (après	   sa	   destruction	   ou	   son	   démantèlement).	  
L’économie	   circulaire,	   caractéristique	   de	   ce	   recyclage,	  
consiste	   en	   un	   procédé	   technique	   visant	   à	   réinsérer	  
l’espace,	  ou	  à	  plus	  grande	  échelle,	  la	  ville	  (qui	  eux	  sont	  bel	  
et	   bien	   vivants),	   dans	   un	   nouveau	   cycle	   de	   vie.	   Cette	  
symbiose	   recherchée	   doit	   être	   planifiée	   en	   amont,	   dès	   la	  
création	  et	  la	  conception	  spatiales.	  A	  tous	  les	  niveaux,	  nous	  
devons	   imaginer	   des	   espaces	   en	   vue	   de	   leur	   recyclage	  
obligatoire,	   et	   ce	   en	   décolonisant	   l’imaginaire	   et	   en	  
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abandonnant	   l’économie	   de	   l’absurde	   pour	   de	   la	   pensée	  
créative.	   Nous	   devons	   imaginer	   des	   prospectives	   qui	  
fassent	   réfléchir,	   car	   ce	   qui	  manque	   c’est	   l’imagination.	   Il	  
nous	   faut	   «	   inventer	   les	   nécessaires	   conditions	  
renouvelées	   de	   corythmiques	   entre	   l’homme	   et	   la	  
nature.76».	  
	  

«	  L’animal	  ne	  produit	  pas	  de	  superflu,	  ni	  de	  rebut,	  
ni	  de	  déchet.	  Il	  est	  tout	  entier,	  par	  sa	  vie	  et	  sa	  mort,	  inscrit	  
dans	  les	  processus	  de	  composition	  et	  de	  décomposition	  de	  
la	  matière.	  77»	  L’arbre	  ne	  dépense	  pas	  ce	  qu’il	  n’a	  pas.	  Ses	  
cernes	  sont	  fines	  ou	  épaisses	  selon	  l’année.	  Il	  s’adapte	  à	  ce	  
qui	   est	   à	   sa	   disposition	   et	   n’entre	   pas,	   comme	   nous	   les	  
Hommes,	   dans	   un	   endettement	   perpétuel.	   Nous	   devons	  
imaginer	   le	   futur	   en	   mettant	   dans	   l’environnement	   la	  
même	   quantité	   d’énergie	   que	   nous	   y	   prenons.	   En	  
comparant	   l’impact	   d’un	   bâtiment	   sur	   l’organisation	   du	  
vivant	   avec	   celui	   d’un	   terrier,	   nous	   notons	   le	   décalage	  
entre	   notre	   logique	   et	   la	   logique	   animale,	   naturelle.	  
Lorsqu’un	   terrier	   s’effondre,	   son	   recyclage	   est	   quasi	  
instantané,	   contrairement	   à	   nos	   constructions	   et	  
infrastructures	   humaines	   (autoroutes,	   parkings,	   etc.	  
Qu’allons-‐nous	  en	  faire	  ?	  ).	  	  

	  
Le	  système	  terrestre,	  GAIA,	  est	  autorecyclé,	  grâce	  à	  

des	   systèmes	   de	   synergies	   et	   de	   résiliences.	   «	  Si	   l’on	  
abandonne	   un	   jardin,	   ça	   devient	   une	   forêt,	   si	   l’on	  
abandonne	   une	   maison,	   ça	   devient	   une	   ruine.78	  »	   A	   la	  
réception	   du	   jardin,	   sa	   vie	   commence,	   alors	   qu’à	   la	  
réception	  d’une	  œuvre	  architecturale	  ou	  paysagère,	  sa	  vie	  
est	   finie.	   Nos	   conceptions	   futures	   doivent	   s’inspirer	   du	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 	  Chris	   Younès,	   «	  Transformations	   mortifères	   ou	   régénératrices	  »	  
(Recyclage	  et	  urbanité),	  Revue	  Matériaux	  2.	  
77	  Ibid.	  
78	  Gilles	  Clément,	  «	  L’alternative	  ambiante	  »,	  Conférence	  à	  l’ENSA	  Paris-‐
la-‐Villette,	  Déc.	  2013.	  
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génie	   naturel	   sur	   le	   mode	   du	   biomimétisme	   et	   voir	   les	  
restes	  comme	  une	  étape	  inévitable,	  comme	  un	  témoignage,	  
comme	   liminal	   et	   surtout	   comme	   ressource	   pour	   une	  
nouvelle	  histoire.	  

	  
	  «	   Outre	   à	   demander	   à	   un	   architecte	   comment	   un	  

bâtiment	  ressemblera	  lorsque	  il	  sera	  occupé,	  il	  pourrait	  lui	  
être	   demandé	   de	   le	   montrer	   remanié	   pour	   un	   usage	  
différent,	  ou	   comment	   il	   apparaitra	  en	  état	  de	  décadence.	  
[...]	  S’il	  est	  nécessaire	  de	  décharger	  et	  pas	  de	  recycler,	  alors	  
il	   faudrait	   le	   considérer	   comme	   un	   dépotoir	   temporaire.	  
Les	   déchets,	   si	   non	   biodégradables,	   devraient	   être	   laissés	  
en	   des	   dépôts	   purs	   et	   accessibles,	   et	   pas	   en	   des	   amas	  
cachés	   et	   chaotiques.	   [...]	   La	   récupération	   de	   ressources	  
consiste	  en	  une	  sélection	  ».	  

	  
Kevin	  LYNCH,	  Wasting	  Away,	  1990.	  

	  
En	  Belgique,	  des	  ressourceries	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  

nombreuses	  et	  permettent	  de	  redonner	  vie	  à	  des	  objets	  de	  
seconde	   main,	   de	   nature	   diverse.	   En	   France,	   nous	   en	  
sommes	   encore	   au	   stade	   des	   vide-‐greniers,	   des	  
encombrants,	  mais	  les	  mentalités	  évoluent,	  et	   le	  recyclage	  
et	  réemploi	  d’objets	  de	  seconde	  main	  prennent	  de	  plus	  en	  
plus	   d’ampleur	   (notamment	   avec	   l’essor	   de	   plateformes	  
digitales	   comme	   leboncoin.fr).	   	   Des	   festivals	   comme	  
Bellastock	   sont	   également	   un	   exemple	   de	   cette	   évolution	  
des	  mentalités	   et	   de	   cette	   conscience	   écologique	  donnant	  
lieu	  à	  des	  champs	  de	  créativité	  spatiale.	  Pour	  ce	  qui	  est	  des	  
pays	  du	  nord,	   ils	   sont	   encore	  une	   fois	  plus	   en	   avance	   sur	  
ces	   questions	   là.	   A	  Göteborg,	   la	   conception	   architecturale	  
intègre	   pleinement	   la	   notion	   du	   «	  waste	   =	   food	  »	   dans	   le	  
sens	   où	   	   nous	   avons	   un	   exemple	   de	   réutilisation	   de	   la	  
chaleur	   des	   égouts	   le	   matin	   (résultant	   des	   eaux	   des	  
douches	   matinales)	   et	   de	   la	   chaleur	   humaine	   dans	   les	  
calculs	  des	  besoins	  énergétiques	  d’un	  édifice.	  
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3.4_Du downcycling à l’upcycling 
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Le	   recyclage	   relève	   plus	   souvent	   du	   down-‐cycling	  
(dégradation	  des	  objets	  par	  rapport	  à	  leur	  usage	  d’origine)	  
que	   de	   l’upcycling	   (qui	   peut-‐être	   traduit	   par	   le	   terme	   de	  
réemploi	   en	   français,	   mais	   avec	   la	   connotation	   que	   ce	  
réemploi	   doit	   conférer	   une	   valeur	   ajoutée	   à	   l’objet	   de	  
base).	  Aujourd’hui,	  une	  réflexion	  ontologique	  s’impose	  sur	  
la	   possibilité	   du	   recyclage	   à	   devenir	   autre	   chose	   qu’une	  
simple	   et	   réductrice	   logistique	   des	   flux.	   Sur	   cette	  
possibilité	   d’éviter	   de	   perdre	   de	   la	   qualité	   (qualité	  
physique	  d’un	  matériau,	  qualité	  d’usage	  d’un	  espace,	  etc.)	  à	  
chaque	   cycle	   du	   recyclage.	   Transformer,	   transfigurer	   un	  
milieu	  en	  en	  conservant	   l’essence	  et	  en	  utilisant	   l’existant	  
permet	  de	  réduire	  la	  consommation	  d’énergie,	  la	  pollution	  
(déchets,	  air,	  eau	  …)	  et	  les	  émissions	  de	  GES.	  Nous	  sommes	  
tenus	   d’explorer	   de	   nouvelles	   façons	   de	   classifier	   les	  
matériaux	  et	   les	  espaces	  en	  tant	  que	  nouvelles	  ressources	  
et	   non	   en	   tant	   que	   déchets	   à	   recycler.	   Le	   but	   ultime	  
consiste	   à	   ce	   que	   chacun	   d’entre	   nous	   puisse	   améliorer	  
l’environnement	  par	  le	  design	  et	  la	  conception	  à	  toutes	  les	  
échelles,	   à	   partir	   de	   ce	   qui	   nous	   entoure.	   L’architecture	  
étant	   l’expression	   physique	   d’une	   écologie	   humaine	   à	  
plusieurs	   strates,	   c’est	   aujourd’hui	   à	   la	   transformation	  
créative	  et	  créatrice	  que	  nous	  devons	  aspirer.	  

	  
Dans	  le	  monde	  intellectuel,	   le	  réemploi	  fait	  penser	  

au	  Ready-‐made	   tel	  qu’il	  est	  utilisé	  par	  Marcel	  Duchamp	  et	  
le	   mouvement	   dadaïste.	   Cette	   translation	   du	   sens	   de	  
l’objet,	  ce	  détournement	  de	  sons	  sens	  premier,	  sont	  la	  base	  
de	  notre	  analogie.	  Ce	  que	  Duchamp	  appelle	  aussi	  found-‐art	  
correspond	   à	   ce	   travail	   sur	   des	   objets	   qu’il	   modifie	  
légèrement	   afin	   de	   leur	   attribuer	   une	   nouvelle	   fonction	  
sociale,	  comme	  on	  peut	  le	  voir	  dans	  son	  œuvre	  «	  Fontaine	  »	  
(1917),	  un	  urinoir	  trivial	  transformé	  en	  œuvre	  d’art	  par	  le	  
biais	   d’un	   déplacement	   sémantique.	   Pour	   ce	   qui	   est	   du	  
domaine	   architectural,	   le	   réemploi	   illustre	   cette	   idée	   de	  
conserver	  l’identité	  d’un	  lieu	  sans	  la	  suppression	  d’espaces	  
existants.	   En	   ce	   sens,	   on	   peut	   dire	   que	   réinventer	   un	  
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espace	   public	   n’implique	   pas	   forcément	   l’effacement	   de	  
l’existant	   mais	   la	   relecture	   et	   la	   réinterprétation	   de	   ce	  
dernier	   afin	   de	   proposer	   quelque	   chose	   de	   nouveau	   et	  
d’actuel	  (environnements,	  objets,	  matériaux	  …).	  	  
	  
	   William	   Mcdonough	   explique	   dans	   une	   interview	  
suite	  à	  la	  sortie	  de	  son	  livre	  The	  Upcycle,	  qu’ils	  ont	  choisi	  le	  
terme	   d’Upcycling	   afin	   de	   soutenir	   l’idée	   selon	   laquelle	  
utiliser	   une	   grande	   quantité	   d’énergie	   pour	   réduire,	   faire	  
fondre	  un	  matériau	  dans	  le	  but	  de	  le	  réutiliser	  (concept	  du	  
recyclage),	  est	  inférieure	  dans	  la	  plupart	  des	  cas	  à	  celle	  de	  
réutiliser	   un	   matériau	   dans	   son	   état	   actuel,	   en	   prenant	  
l’exemple	   du	   Polyester.	   Il	   souligne	   le	   fait	   que	   si	   l’on	  
transforme	   une	   bouteille	   d’eau	   en	   polyester	   en	   veste,	   on	  
pourrait	  croire	  que	  ça	  a	  été	  ‘upcyclé’	  mais	  que	  du	  point	  de	  
vue	   chimique,	   sa	   ‘défibralisation’	   (les	   fibres	   étant	  
contaminées	   dans	   le	   processus	   de	   fabrication	   des	  
bouteilles)	  fait	  qu’en	  réalité,	   le	  matériau	  a	  été	   ‘downcyclé’	  
et	   qu’il	   faudrait	   prendre	   en	   considération	   cette	   double	  
perspective	   lors	   de	   la	   conception,	   comme	   de	   la	  
requalification	   des	   édifices.	   En	   Bolivie	   par	   exemple,	   ces	  
mêmes	   bouteilles	   se	   transforment	   en	   matériau	   d’auto-‐
construction	  domestique.	  

	  
	   Le	   concept	   de	   l’upcycling	   est	   utilisé	   depuis	   très	  
longtemps	  dans	   les	  pays	  en	  voie	  de	  développement,	  où	   le	  
recyclage	  n’est	  pas	  une	  option.	  L’utilisation	  des	  matériaux	  



	  81 

locaux,	   et	   des	   moyens	   du	   bord	   a	   toujours	   constitué	   la	  
solution	  clé	  pour	  construire	  dans	  ces	  pays	  là.	  En	  occident,	  
ce	  terme	  a	  pris	  de	  l’ampleur	  avec	  la	  conscience	  écologique,	  
le	   moindre	   coût	   des	   matériaux	   usés	   et	   la	   volonté	   des	  
individus	  de	  réduire	   leur	  empreinte	  carbone	  sur	   terre.	  Le	  
réemploi	   est	   donc	   un	   processus	   de	   conversion	   des	  
matériaux	   usagés	   ou	   produits	   désuets,	   en	   matériaux	   et	  
produits	   de	   meilleure	   qualité	   d’usage	   ou	   de	   meilleure	  
qualité	  environnementale.	  	  
	  

Cette	  attitude	  est	   le	   fruit	  de	   la	  prise	  de	  conscience	  
du	   fait	   que	   les	   ressources	   que	   l’on	   croyait	   infinies	   sont	  
limitées.	  Le	  terme	  ‘Upcycling’	  a	  été	  utilisé	  pour	  la	  première	  
fois	  par	  Reiner	  Pilz	   en	  1994,	   en	  parlant	  des	   résidus	  de	   la	  
démolition	   en	   Union	   européenne	   :	   "Recycling,	   I	   call	   it	  
downcycling.	   They	   smash	   bricks,	   they	   smash	   everything.	  
What	  we	  need	  is	  upcycling	  -‐	  where	  old	  products	  are	  given	  
more	  value,	  not	  less."	  Le	  recyclage	  nécessite	  de	  l’énergie	  et	  
des	  ressources	  afin	  de	  collecter,	  trier	  et	  traiter	  les	  déchets	  
tandis	  que	  le	  réemploi	  est	  une	  version	  encore	  plus	  ancrée	  
dans	  le	  concept	  de	  développement	  durable	  dans	  le	  sens	  où	  
elle	  évite	  l’emploi	  d’énergie	  externe	  dans	  les	  processus	  de	  
requalification	   et	   de	   réutilisation.	   Seule	   la	   créativité	  
humaine	   est	   requise.	   De	   ce	   fait,	   le	   réemploi	   permet	   de	  
réduire	   la	  quantité	  de	  déchets	  dans	   le	  système	  global	  et	  a	  
donc	  un	  impact	  positif	  sur	  l’environnement.	  
	  

L’upcycling	  peut	  se	   faire	  à	  différentes	  échelles.	  Du	  
réemploi	  d’objets	  du	  quotidien	  ou	  de	  mobilier	  à	  l’upcycling	  
urbain	  (exemple	   	  de	  la	  requalification	  de	  Lyon	  Confluence	  
par	   Herzog	   &	   de	   Meuron).	   Entre	   les	   deux	   se	   situe	   la	  
requalification	   des	   édifices	   obsolètes.	   A	   Oostkamp,	   en	  
Belgique,	   une	   ancienne	   usine	   Coca-‐Cola	   a	   été	   reconvertie	  
en	  mairie	  et	  centre	  civique	  (2012),	  du	  nom	  d’OostCampus,	  
par	   l’architecte	   espagnol	   Carlos	   Arroyo.	   	   La	   ville	  
d’Oostkamp	  a	  acquérit	  ce	  terrain	  de	  40.000	  mètres	  carrés	  
avec	   un	   hangar	   industriel	   de	   11.000	   mètres	   carrés	   en	  
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1991.	  L’idée	  était	  de	  recycler	  non	  seulement	  les	  matériaux	  
trouvés	  sur	  place,	  mais	  aussi	  l’espace	  en	  tant	  que	  spatialité	  
latente,	   ses	   accès,	   ses	   fondations,	   sa	   volumétrie	   invisible.	  
Partir	  de	  l’existant	  pour	  arriver	  à	  un	  résultat	  de	  meilleure	  
qualité,	   tel	   était	   l’objectif.	   L’architecte	   opte	   pour	   un	  
réemploi	   radical	   allant	   des	   planchers	   aux	   structures	   en	  
passant	   par	   les	   installations	   de	   plomberie,	   d’électricité,	  
l’étanchéité,	   d’isolation,	   etc.	   Il	   opte	   également	   pour	   un	  
système	   de	   clusters,	   pouvant	   s’adapter	   à	   différentes	  
situations	  et	   configurations,	   au	  quotidien	  mais	   aussi	  dans	  
l’évolution	  future	  du	  projet.	  	  

	  
	  

Crédit	  Photos	  :	  Miguel	  de	  Guzmán	  
	  
Depuis	   l’extérieur,	   c’est	   ce	  que	   l’architecte	  appelle	  

un	   «	  non-‐édifice	  79».	   Il	   a	   décidé	   de	   couvrir	   les	   panneaux	  
rouges	  des	  anciens	  locaux	  Coca-‐Cola	  par	  un	  écran	  végétal,	  
accompagnant	  la	  mutation	  de	  l’édifice	  vers	  une	  conception	  
plus	   eco-‐friendly.	   A	   l’intérieur	   se	   déploie	   un	   paysage	  
lumineux,	  formé	  de	  ce	  qu’il	  appelle	  des	  nuages,	  structures	  
en	   coques,	   légères	   (7kg/m2),	   fines	   de	   7mm,	   créant	   une	  
multitude	  de	  microclimats	  dans	  un	  ensemble	  voulu	  comme	  
un	   espace	   public	   couvert.	   Le	   confort	   thermique	   est	   donc	  
progressif	  selon	  les	  seuils	  d’accès	  de	  l’édifice.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79	  http://www.carlosarroyo.net/eng/proyectos/Oostkamp	  
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Le	   programme,	   tel	   qu’il	   a	   été	   distribué	   dans	  
l’espace,	  facilite	  la	  coexistence	  de	  différents	  évènements	  et	  
activités,	   tels	   que	   des	   mariages,	   des	   livraisons,	   des	  
réunions,	  etc.	   grâce	  à	  des	  diagrammes	  de	   flux,	  préalables,	  
projetant	   les	   trajectoires	   humaines,	   matérielles,	   sonores,	  
etc.	   dans	   l’espace.	   Ce	   qui	   a	   permis	   de	  mieux	   contrôler	   et	  
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optimiser	   ces	   flux.	   Une	   transparence	   de	   l’information	   est	  
aussi	   recherchée	   en	   proposant	   un	   accès	   illimité	   des	  
citoyens	   à	   tous	   les	   espaces	   créés.	   Enfin,	   le	   projet	   est	  
complété	   par	   un	   «	  parc	   productif	  »,	   entièrement	   aménagé	  
par	  des	  matériaux	  upcyclés.	  

	  

	  
	  

	  
Dans	   le	   processus	   de	   réemploi,	   des	   reconversions	  

anecdotiques	   surgissent.	   Par	   exemple	   à	   Utrecht,	   où	   une	  
église	  désacralisée	  du	  nom	  de	  Residential	  Church	  XL	  à	  été	  
reconvertie	   en	   logement	   par	   l’agence	   Zeec	   architects	   &	  
Thomas	  Haukes.	  
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	   Dans	   le	   même	   registre,	   en	   Belgique,	   l’architecte	  
Mauro	  Brigham,	  de	  l’agence	  Bham	  Design	  Studio,	  a	  upcyclé	  
un	   ancien	   château	   d’eau	   en	   une	   maison	   unifamiliale,	   en	  
2007.	  Haut	  de	  30	  mètres,	  il	  date	  de	  la	  fin	  des	  années	  30	  et	  a	  
été	   transformé	   en	   une	   résidence	   moderne,	   avec	   tout	   le	  
confort	  que	   l’on	   retrouve	  dans	  une	  maison	   traditionnelle,	  
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la	  vue	  panoramique	  en	  plus.	  La	  structure	  se	  déploie	  sur	  six	  
étages	   et	   a	   nécessité	   un	   renforcement	   des	   poutres	   en	  
béton,	  un	  remplacement	  de	  certaines	  briques	  de	  façades	  et	  
un	   élargissement	   des	   ouvertures.	   Cet	   espace	   d’abord	  
obsolète	   s’est	   transformé	  en	  un	  espace	  de	  vie,	   à	   la	  pointe	  
de	  la	  technologie	  et	  de	  la	  domotique	  domestique.	  	  
	  



	   88 

4_ La dimension cachée 
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«	  Il	   nous	   faut	   sauver	   de	   la	   «	  bombe	  »	   de	   la	  
rénovation	   urbaine	   les	   bâtiments	   et	   quartiers	   anciens	  
possédant	   une	   valeur	   esthétique	   et	   demeurant	  
inutilisables.	   Le	   neuf	   n’est	   pas	   nécessairement	   bon,	   ni	  
l’ancien	   mauvais.	   Dans	   nos	   cités	   beaucoup	   de	   lieux	   –	  
parfois	   quelques	   maisons	   seulement	   –	   méritent	   d’être	  
conservés.	   Ils	   affirment	   la	   continuité	   du	   présent	   avec	   le	  
passé	   et	   introduisent	   la	   diversité	   dans	   nos	   paysages	  
urbains.80	  » 
	  

Les	   villes	   sont,	   tel	   que	   nous	   l’avons	   vu	  
précédemment,	   à	   considérer	   et	   à	   concevoir	   selon	   une	  
dualité	   spatio-‐temporelle.	   Elles	   tendent	   à	   être	   plus	  
recyclables,	   évolutives	   et	   résilientes.	   Elles	   aspirent	   à	  
devenir	   un	   modèle	   de	   métamorphose	   positive,	   dès	   lors	  
qu’elles	   atteignent	   un	   état	   d’obsolescence	   des	   usages	  
qu’elles	  abritent.	  L’Homme	  en	  a	  fait	  une	  matière	  malléable,	  
adaptable	  et	  mutante.	  Mais	  que	  faire	  de	  ce	  que	  l’homme	  a	  
produit	  d’immuable	  ?	  D’intemporel	  ?	  D’universel	  ?	  	  
	  

Comment	   faut-‐il	   gérer	   notre	   héritage	   spatial	   non-‐
recyclable	  ?	   Avant	   tout,	   il	   faudrait	   tenter	   de	   définir	   et	   de	  
délimiter	  ce	  qui	  n’appartient	  pas	  au	  monde	  du	  recyclable.	  
Ce	  qui	  soulève	  l’enjeu	  de	  la	  mémoire	  et	  du	  patrimoine.	  En	  
d’autres	  termes,	  ce	  qui	  ne	  doit	  pas	  disparaître	  et	  être	  noyé	  
dans	   l’oubli.	   La	   pire	   tragédie	   étant	   cet	   oubli,	   dans	   la	  
mesure	  où	  il	  faudrait	  garantir	  que	  des	  générations	  futures	  
puissent	  se	  souvenir	  de	  notre	  passé.	  Il	  faut	  être	  à	  même	  de	  
transmettre	   une	   culture	   et	   un	   contexte	   spatio-‐temporel	   à	  
des	  êtres	  qui	  ne	  les	  auraient	  pas	  connus.	  	  
	  
	   D’un	  autre	  point	  de	  vue,	  le	  monde	  doit	  faire	  preuve	  
d’une	   certaine	   durabilité	   afin	   que	   tout	   ne	   soit	   pas	   que	  
mouvement.	  Il	  doit	  assurer	  une	  sorte	  de	  stabilité	  physique	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80	  E.	  T.	  Hall,	  La	  dimension	  cachée,	  [1966],	  Ed.	  du	  Seuil,	  «	  Points	  Essais	  »,	  
nº	  89,	  trad.	  De	  l’anglais	  par	  Amélie	  Petita,	  1971,	  p.220.	  
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à	   notre	   existence	   changeante.	   Chaque	   jour,	   notre	   vie	   est	  
bousculée	   par	   de	   nombreux	   facteurs,	   souvent	  
incontrôlables	   et	   incontrôlés.	   C’est	   pourquoi	   le	   monde	  
artificiel,	   œuvré,	   doit	   garantir	   une	   certaine	   permanence.	  
Hannah	  Arendt	   disait	   que	   nous	   allions	   tous	   les	   jours	   à	   la	  
même	   école,	   nous	   nous	   asseyions	   à	   la	   même	   table,	   etc.	  
même	  si	  notre	  humeur	  avait	  changé.	  Même	  si	  nous	  avions	  
changé.	   La	   stabilité	   du	  monde	   externe	   confère	   un	   espace	  
propice	  à	  l’instabilité	  de	  notre	  monde	  interne.	  
	  
	   	  Nous	  nous	  proposons	  d’étudier	  ces	  espaces	  stables	  
empreints	   de	  mémoires	   urbaines,	   à	   différentes	   échelles	   à	  
la	   fois	   spatiales	   et	   temporelles.	   Nous	   allons	   essayer	   dans	  
un	   premier	   temps	   d’analyser	   la	   ville	   sous	   le	   prisme	   du	  
renouvellement	  urbain.	  Il	  s’agit	  de	  faire	  le	  deuil	  de	  certains	  
lieux,	  puis	  de	  voir	  ce	  qui	  subsiste,	  à	  travers	  des	  mémoires	  
transversales,	   à	   même	   d’englober	   le	   phénomène	   urbain	  
dans	   sa	   richesse	   et	   sa	   complexité.	   Par	   la	   suite,	   nous	  
étudierons	   le	   rapport	   entre	  mémoire	   et	   projet	   urbain,	   en	  
nous	  demandant	  si	  ce	  travail	  mémoriel	  a	  une	  réelle	  utilité,	  
au	  delà	  de	  la	  nostalgie,	  dans	  l’enrichissement	  du	  présent	  et	  
du	  futur	  des	  villes.	  
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4.1_La ville palimpseste 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

«	  Chaque	  territoire	  est	  unique,	  d’où	  la	  nécessité	  de	  
recycler,	   de	   gratter	   une	   fois	   encore,	   le	   vieux	   texte	   inscrit	  
sur	  les	  sols	  afin	  d’en	  déposer	  un	  nouveau.»	  
	  

André	  CORBOZ,	  Le	  Territoire	  comme	  palimpseste,	  2001.	  
	  
	  

«	  Tout	   porte	   à	   croire	   qu’après	   la	   première	  
révolution	  urbaine	  qui	  a	  transformé	  la	  ville	  agraire	  en	  ville	  
industrielle	  sur	  la	  base	  énergétique	  du	  charbon	  (première	  
modernité)	   et	   la	   seconde	   révolution	   urbaine	   qui	   a	  
transformé	  la	  ville	  industrielle	  en	  ville	  des	  services	  et	  de	  la	  
consommation	   sur	   la	   base	   du	   pétrole	   et	   du	   gaz	   (seconde	  
modernité),	   nous	   ayons	   aujourd’hui	   atteint	   le	   seuil	   d’une	  
troisième	   révolution	   conduisant	   à	   une	   troisième	  
modernité	   qui	   se	   fonderait	   sur	   l’énergie	   solaire	   sous	   des	  
formes	   variées,	   mais	   dont	   nous	   ne	   pouvons	   pas	   encore	  
nous	  faire	  une	  idée	  très	  concrète.	  81»	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81	  Stéphane	  Füzesséry	  &	  Thomas	  Sieverts	  &	  Stéphane	  Bonzani,	  «	  Entre	  
ville	  et	  campagne,	  l’avenir	  de	  nos	  métropoles	  »,	  Métropolitiques,	  2	  mars	  
2011.	   URL	   :	   http://www.metropolitiques.eu/Entre-‐ville-‐	   et-‐campagne-‐
l-‐avenir.html	  



	   92 

La	  ville	  est	  une	  ressource	  rare,	  que	   l’on	  se	  doit	  de	  
réutiliser,	   d’où	   l’assimilation	   au	   palimpseste.	   Elle	   est	   une	  
éternelle	   reconstruction,	   toujours	   en	   devenir,	   dont	   nous	  
devons	   tenter	   d’«	  améliorer	   la	   représentation	   […]	   sans	   la	  
figer	  dans	  un	  modèle,	  tel	  que	  celui	  de	  la	  ville	  historique82».	  
Nous	  devons	  cesser	  de	  regretter	  la	  polis	  grecque,	  la	  ville	  de	  
la	   Renaissance,	   le	   Paris	   des	   Lumières,	   les	   grandes	   villes	  
industrielles	   du	   19e	   	   siècle.	   La	   nostalgie	   est	   castratrice.	  
«	  Toute	  transition	  entre	  deux	  stades	  de	  développement	  de	  
la	   ville	   est	   marquée	   par	   une	   transformation	   des	  
conceptions	  et	  des	  pratiques	  de	  la	  juste	  distance,	  métrique,	  
visuelle	   ou	   symbolique,	   entre	   individus,	   groupes,	  
constructions	  et	  lieux.	  83»	  .	  	  
	  
	   Le	   renouvellement	   urbain	   consiste	   à	   reconstruire	  
la	   ville	   sur	   la	   ville.	   A	   récrire	   une	  nouvelle	   histoire	   sur	   un	  
territoire	   existant.	   Cette	   expression	   s’est	   imposée	   à	   la	   fin	  
du	   20e	   siècle	   pour	   désigner	   la	   réaffectation	   d’espaces	  
désaffectés	   ou	   obsolètes	   à	   d’autres	   usages,	   et	   souvent	   à	  
destination	  d’autres	  populations.	  Cette	  reconversion	  vient	  
du	  fait	  que	  ces	  espaces	  conservent	  une	  certaine	  fascination	  
à	   travers	   le	   temps,	  malgré	   la	   perte	   de	   leur	   fonctionnalité	  
première.	   Leur	   recyclage	   permet	   donc	   de	   contenir	   de	  
nouvelles	  façons	  de	  faire	  la	  ville,	  plus	  contemporaines.	  Ces	  
nouvelles	   urbanités	   peuvent	   naitre	   de	   différents	   besoins	  
(confort,	   hygiène,	   etc.),	   de	   fonctionnalités	   (évolution	   des	  
modes	  de	  production,	  passage	  d’un	  secteur	  industriel	  à	  un	  
secteur	   tertiaire	   par	   exemple)	   ou	   de	   pratiques	   socio-‐
culturelles	  (équipements	  publics,	  loisirs,	  repos,	  etc.).	  
	  
	   Ce	   décalage	   entre	   la	   pérennité	   relative	   du	   bâti	   et	  
l’ampleur	   et	   la	   rapidité	   des	  mutations	   socio-‐économiques	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82	  Ibid.	  
83	  Bernardo	  Secchi,	  “La	  ville	  européenne	  contemporaine	  et	  son	  projet”,	  
dans	  ,	  dans	  Yves	  Chalas	  (dir.),	  L’Imaginaire	  anénageur	  en	  mutation,	  
L’Harmattan,	  Paris,	  2004.	  
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se	   traduit	   par	   un	   chancellement	   entre	   destruction,	  
conservation	   et	   reconstruction,	   depuis	   la	   naissance	   des	  
villes.	   Dans	   La	   convivialité,	   	   Ivan	   Illich	   soutient	   que	  
«chaque	   ville	   a	   son	   histoire	   et	   sa	   culture,	   et	   pourtant	  
aujourd’hui	   chaque	   paysage	   urbain	   subit	   la	   même	  
dégradation.	  84»	  
	  
	   Les	  grandes	  phases	  de	  remaniement	  des	  villes	  sont	  
généralement	  liées	  à	  des	  logiques	  économiques	  :	  mutation	  
de	   la	   ville	  médiévale	   aux	   17-‐18e	   siècles	   suite	   à	   l’essor	   du	  
capitalisme	   concurrentiel,	   et	   au	   19e	   siècle	   avec	   la	  
Révolution	   industrielle	   (haussmannisation	   par	   exemple).	  
La	  prochaine	  grande	  mutation	  urbaine	  aura	  peut-‐être	  lieu	  
aujourd’hui	  avec	  la	  réutilisation	  du	  parc	  tertiaire	  suite	  à	  la	  
généralisation	   de	   la	   crise	   économique	   et	   la	   suppression	  
des	  emplois.	  Cet	  échec	  de	  l’économie	  postindustrielle	  et	  du	  
capitalisme	  financier	  a	  donné	   lieu	  à	  de	  nombreux	  espaces	  
en	   déprise	   socio-‐économiques	   (dont	   la	   Torre	   David,	   que	  
nous	   avons	   cité	   précédemment)	   qui	   pourraient	   être	  
upcyclés	  et	  accueillir	  de	  nouvelles	  fonctions,	  donnant	  ainsi	  
naissance	  à	  une	  nouvelle	  forme	  de	  vie	  dans	  la	  ville.	  
	  
	   Chaque	  année,	  nous	  construisons	  à	  peine	  1%	  de	  ce	  
qui	  existe	  déjà.	  L’enjeu	  se	  trouve	  donc	  bel	  et	  bien	  dans	  les	  
99%,	   matérialisés	   par	   la	   ville	   existante.	   Cette	   ville	  
comporte	   différentes	   strates	  (vie,	   architecture,	   activité)	  
qui	   se	   superposent	   sur	   le	   territoire.	   Leur	   évolution	   est	  
étroitement	   liée	  à	  celle	  de	   la	   société	  civile,	  qui	   invente	  au	  
quotidien	  de	  nouvelles	  façons	  de	  vivre	  le	  monde.	  L’identité	  
d’un	  lieu	  est	  donc	  un	  processus	  en	  évolution	  perpétuelle	  et	  
non	   pas	   quelque	   chose	   de	   figé,	   d’immuable.	   Elle	   est	  
toujours	  en	  construction	  et	  traduit	  ces	  relations	  tissées	  par	  
les	  individus	  dans	  et	  avec	  un	  territoire	  donné.	  Il	  en	  résulte	  
qu’aujourd’hui,	   nous	   soyons	   face	   à	   un	   tout	   nouveau	  
rapport	  sensible	  au	  passé.	  Nous	  avons	  délaissé	   le	  concept	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84	  Ivan	  Illich,	  La	  convivialité,	  p.30.	  
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de	   monument	   pour	   celui	   de	   patrimoine.	   En	   Europe,	   la	  
mobilisation	   pour	   la	   sauvegarde	   du	   patrimoine	   et	   sa	  
valorisation	  date	  d’à	  peine	  un	  demi-‐siècle.	  Des	  collectifs	  se	  
battent	  pour	  la	  survie	  de	  cette	  matérialité	  des	  traces	  et	  des	  
actions	   humaines	   éphémères.	   Cela	   rejoint	   de	   toute	  
évidence	  	  la	  question	  de	  la	  mémoire	  et	  de	  son	  effacement.	  
Il	  paraît	  tout	  à	  fait	  impensable	  de	  recycler	  la	  tour	  Eiffel	  ou	  
Notre-‐Dame	   de	   Paris,	   par	   un	   simple	   besoin	   de	   fer,	   de	  
pierres	  ou	  d’espace.	  Le	  patrimoine	  est	  donc	  avant	  tout	  une	  
construction	  sociale	  et	  mémorielle.	  
	  

	  
	  

La	  valeur	  historique	  d’un	  espace	  ne	  suffit	  pourtant	  
pas	  à	  le	  faire	  accéder	  au	  statut	  de	  patrimoine	  à	  conserver.	  
Il	   faut	   généralement	   aller	   au-‐delà	   de	   la	   temporalité	   avec	  
une	   analyse	   des	   valeurs	   esthétique	   et	   architecturale.	   Les	  
«	  vestiges	  »	   d’un	   temps	   révolu	   sont	   conservé	   car	  
considérés	   comme	   étant	   «	  vétustes	  »	   et	   non	   comme	   des	  
restes	   ou	   des	   déchets	   architecturaux.	   Nous	   restaurons	  
donc	   en	   partie	   pour	   nous	   souvenir	  mais	   aussi	   pour	   nous	  
projeter.	  Le	  patrimoine	  est	  tout	  autant	  tourné	  vers	  le	  futur	  
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que	  vers	  le	  passé	  supposé	  indélébile,	  dans	  le	  sens	  où	  c’est	  
quelque	  chose	  que	  nous	  léguons	  aux	  générations	  futures.	  

	  
	   L’attachement	   à	   la	   matérialité	   est	   cependant	  
caractéristique	   des	   sociétés	   occidentales.	   Depuis	   les	  
civilisations	   gréco-‐romaines,	   la	   pierre	   incarne	   le	   pouvoir.	  
Aujourd’hui,	   elle	   incarne	   le	   souvenir.	   Les	   sociétés	  
orientales	  ont	  un	  rapport	  différent	  à	  la	  mémoire.	  Elle	  y	  est	  
beaucoup	   plus	   immatérielle	   et	   se	   transmet	  
majoritairement	   par	   des	   savoirs-‐faire,	   des	   gestes,	   des	  
discours.	   Au	   Japon,	   les	   sanctuaires	   sont	   périodiquement	  
reconstruits	   car	   leur	   symbolique	   est	   considérée	   comme	  
étant	   plus	   importante	   que	   leur	   matérialité,	   alors	   qu’en	  
occident,	   l’héritage	   en	  matière	   d’églises	   et	   de	   cathédrales	  
est	  d’une	  importance	  capitale.	  
	  

Dans	   le	   cas	   des	   friches	   industrielles	   désaffectées,	  
nous	   nous	   rendons	   compte	   qu’au	   final	   nous	   y	   sommes	  
beaucoup	   plus	   attachés	   qu’à	   une	   cathédrale	   des	   12-‐13e	  
siècles.	   Elles	   sont	   le	   témoignage	   d’une	   sorte	   de	  
sédimentation	   du	   temps	   et	   de	   l’histoire,	   datant	   d’une	  
époque	  où	  les	  gens	  étaient	  encore	  fiers	  du	  travail	  manuel.	  
Le	   Landschaftspark,	   situé	   dans	   la	   région	   de	   la	   Ruhr	   en	  
Allemagne,	   établit	   un	   rapport	   parfait	   entre	   la	   fiction	   et	  
mémoire	  de	  la	  culture	  industrielle.	  Beaucoup	  d’entre	  nous	  
n’ont	   pas	   vécu	   une	   vie	   ouvrière,	  mais	   ce	   lieu,	   exemplaire	  
dans	  l’audace	  et	  dans	  l’échelle,	  transmet	  toute	  la	  grandeur	  
ce	  passé	  ouvrier.	  Le	  défi	  de	  rendre	  praticable	  et	  habitable	  
un	  haut-‐fourneau	  Krupp,	  et	  de	   le	   faire	  dialoguer	  avec	  son	  
entourage	   immédiat	   et	   lointain	   a	   largement	   été	   accompli.	  
Ce	  projet	   rend	  accessible	  au	  promeneur,	  une	  histoire,	  qui	  
n’est	  pas	  cantonnée	  dans	  l’espace	  clos	  d’un	  musée.	  Elle	  est	  
partout	  et	  nulle	  part	  à	  la	  fois.	  Complétement	  dissolue	  dans	  
le	   paysage	   commémoratif	   d’un	   passé	   encore	   présent.	   Le	  
potentiel	   narratif	   du	   lieu,	   cette	   espèce	   de	   semi-‐ruine	  
industrielle,	   permet	   la	   continuité	   de	   son	   arpentement	  
quotidien,	  malgré	  l’obsolescence	  de	  ses	  infrastructures,	  de	  
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ses	   pipelines,	   de	   ses	   voies	   ferrées,	   de	   ses	   routes	   et	   ses	  
clôtures	  …	   La	   survie	   de	   cette	   fable	   industrielle	   démontre	  
que	   la	   vie	   d’un	   espace	   n’est	   pas	   toujours	   liée	   au	   côté	  
fonctionnel,	   ou	   du	   moins	   que	   la	   fonction	   peut	   prendre	  
diverses	  formes	  et	  ne	  se	  réduit	  pas	  seulement	  à	  la	  question	  
de	  l’usage.	  	  
	  
	   Le	   site,	   selon	   les	   architectes,	   est	   à	   la	   fois	   un	  
document	  et	  une	  preuve,	  un	  témoignage	  et	  une	  amorce.	  La	  
patrimonialisation	   se	   déploie	   donc	   selon	   différentes	  
approches.	   De	   la	   conservation	   à	   la	   sculpturalisation,	   en	  
passant	   par	   la	   fragmentation,	   la	   muséification,	   la	  
réinvention	  de	  nouvelles	  formes,	   la	  greffe	  du	  nouveau	  sur	  
l’ancien,	   l’atomisation,	   etc.	   La	   mémoire	   du	   lieu	   n’est	   pas	  
seulement	  contenue	  dans	  le	  bâti	  mais	  aussi	  et	  surtout	  dans	  
le	   contexte	   territorial.	   	   Si	   l’on	   perçoit	   le	   processus	   de	  
patrimonialisation	   comme	   une	   sorte	   de	   réanimation	   du	  
bâti,	   avec	   l’architecte	   comme	   chirurgien	   de	   la	   ville,	   nous	  
pouvons	   établir	   une	   certaine	   analogie	   entre	   une	   greffe	  
d’organe	   dans	   un	   corps	  malade	   et	   une	   greffe	   de	   fonction	  
dans	   un	   bâtiment	   obsolète.	   Si	   l’on	   perçoit	   la	   ville	   ou	  
l’édifice	   comme	   un	   corps	   humain,	   dont	   l’un	   des	   organes	  
perdrait	   sa	   fonction	   vitale	   et	   que	   l’on	   voudrait	   remplacer	  
par	  un	  nouvel	  organe	  selon	  un	  procédé	  de	  greffe,	  il	  faut	  se	  
méfier	  du	  rejet	  de	  ce	  corps	  étranger	  (la	  fonction	  nouvelle)	  
par	  l’organisme	  qui	  l’accueille	  (l’édifice,	  la	  ville).	  
	  
	   Nous	  allons	   illustrer	   cette	  patrimonialisation	  dans	  
l’espace	  (territorialité,	  localité)	  et	  dans	  le	  temps	  (mobilité,	  
évolutivité)	   avec	   notre	   cas	   d’étude	   catalan,	   Poblenou,	   qui	  
pour	   le	   coup	   est	   une	   véritable	   promenade	   spatio-‐
temporelle.	   La	   reconversion	   de	   ce	   quartier	   industriel	  
désaffecté	  en	  quartier	  d’activités	  mixtes	  (22@)	  correspond	  
à	  la	  transformation	  de	  200	  hectares	  de	  friches	  industrielles	  
en	  district	  innovant	  destiné	  à	  concentrer	  et	  développer	  des	  
activités	  Hi-‐Tech	   tertiaires.	   Ce	  projet	   est	   le	   résultat	   d’une	  
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réflexion	   multi-‐scalaire,	   et	   prenant	   en	   compte	   aussi	   bien	  
l’échelle	  du	  temps	  que	  celle	  de	  l’espace.	  
	  
	   L’ancien	   village	   de	   Sant	   Martí,	   actuel	   quartier	  
Poblenou,	  était	  et	  continue	  d’être	  le	  moteur	  de	  production	  
de	  Barcelone.	  Sant	  Martí	  était	  majoritairement	  composé	  de	  
complexes	  industriels	  sans	  grand	  intérêt	  architectonique	  à	  
l’époque.	   Les	   rares	   exceptions	   ont	   été	   conservées	   sous	   la	  
dénomination	  de	  patrimoine	  	  et	  peuvent	  donner	  une	  image	  
erronée	   de	   ce	   que	   représentait	   réellement	   tout	   cet	  
héritage.	   En	   réalité,	   la	   grande	  majorité	   des	   constructions	  
étaient	   assez	   précaires	   et	   construites	   selon	   un	   processus	  
continu	   d’additions	   selon	   les	   nécessités	   apparaissant	   au	  
cours	  du	  temps	  d’utilisation	  de	  ces	  espaces.	  On	  peut	  donc	  
noter	   une	   certaine	   hétérogénéité	   dans	   les	   techniques	   de	  
construction	   d’édifices	   mitoyens.	   Cette	   hétérogénéité	   se	  
retrouve	   jusqu’au	   jour	   d’aujourd’hui	   dans	   les	  
réhabilitations	   plus	   ou	   moins	   réussies	   de	   ces	   anciennes	  
usines	  en	  espace	  plus	  adaptés	  aux	  pratiques	  actuelles.	  	  
	  

Poblenou	  ayant	  été	   l’un	  des	  plus	   fameux	  quartiers	  
industriels	   du	   19ème	   siècle,	   a	   vu	   ses	   industries	  
traditionnelles	  faire	  faillite	  face	  à	  la	  concurrence	  étrangère.	  
C’est	   dans	   ce	   contexte	   d’industrial	   wasteland	   que	   la	  
nouvelle	   ère	   du	   quartier	   a	   débuté.	   Des	   années	   60	   aux	  
années	   90,	   le	   quartier	   subit	   une	   vague	   de	  
désindustrialisation	  due	  à	  la	  crise	  économique,	  créant	  ainsi	  
l’obsolescence	  fonctionnelle	  de	  nombreux	  sites	  industriels.	  
‘Le	  nouveau	  village’	  (traduction	  du	  catalan	  Poblenou),	  s’est	  
d’abord	  converti	  en	  une	  sorte	  de	  ville	  fantôme,	  qui	  ensuite	  
a	  accueilli	  bon	  nombre	  d’artistes	  et	  de	  squatteurs	  jusqu’au	  
début	   des	   années	   90	   où	   les	   travaux	   pour	   les	   jeux	  
olympiques	   de	   1992	   ont	   commencé	   avec	   la	   création	   du	  
village	   et	   port	   olympiques,	   ainsi	   que	   la	   récupération	   du	  
littoral	   (1986-‐1992).	   Ensuite,	   l’ouverture	   de	   L’avinguda	  
Diagonal	  entre	  1996	  et	  1999,	  permet	  de	  mieux	  desservir	  le	  
quartier	   et	   de	   le	   désenclaver.	   Puis	   par	   la	   suite,	   dans	   les	  
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années	  2000,	  le	  projet	  22@	  a	  été	  mis	  en	  place,	  ainsi	  que	  la	  
création	  du	  Parc	  Forum	  en	  2004.	  Le	  quartier	  résulte	  donc	  
au	   final	   en	   un	   étrange	   mélange	   d’anciens	   bâtiments	  
industriels,	  d’usines	  en	  briques	  et	  de	  gratte-‐ciels	  modernes	  
et	   c’est	   ce	   côté	   patchwork	   qui	   donne	   de	   l’intérêt	   à	   cet	  
espace	  en	  transformation	  continue.	  	  

	  

	  

1947 

2004 
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Nous	   assistons	   ici	   à	   la	   mise	   en	   valeur	   d’un	   passé	  
quasi-‐immédiat	   (de	   Barcelone	   et	   de	   la	   Catalogne	   en	  
général),	  qui	  une	  fois	  dans	  le	  présent,	  pointe	  d’ores	  et	  déjà	  
vers	   le	   futur	   :	   de	   la	   vapeur	   aux	   câbles,	   fibres	   optiques	   et	  
nouvelles	   technologies.	   Aux	   vieilles	   usines,	   les	   nouveaux	  
usages,	   tel	   était	   l’enjeu	   de	   la	   reconversion.	   Le	   gérant	   du	  
22@,	   Rafael	   González	   Tormo,	   a	   affirmé	   que	   le	   projet	  
permettait	   une	   compatibilité	   d’usages	   productifs,	  
résidentiels	   et	   d’équipements,	   en	   faisant	   en	   sorte	   de	  
maintenir	   les	   usines	   de	   Poblenou,	   la	   demande	   de	  
reconversion	   de	   ces	   espaces	   là	   étant	   croissante	   avec	  
l’amélioration	  de	  l’entourage.	  
	  
	   L’idée	   derrière	   le	   projet	   22@	   consiste	   à	   répondre	  
aux	  défis	   de	   la	  mondialisation	   et	   la	   nécessité	   d’un	   réseau	  
compact	  ainsi	  que	  préconiser	  la	  création	  d’un	  tissu	  urbain	  
différent	   et	   plus	   adapté	   aux	   nécessités	   économiques,	  
culturelles	  et	  environnementales	  du	  quartier	  et	  de	   la	  ville	  
post-‐carbone	   à	   plus	   grande	   échelle.	   La	   requalification	  
urbaine	   de	   cette	   zone	   là	   se	   base	   sur	   la	   substitution	   de	  
l’ancienne	   qualification	   urbanistique	   de	   l’espace	   consacré	  
purement	   à	   un	   usage	   industriel	   par	   un	   nouveau	   modèle	  
urbain	   qui	   permet	   la	   coexistence	   de	   multiples	   activités	  
urbaines	   dans	   un	   même	   tissu	   :	   nouveaux	   logements,	  
nouvelles	   activités	   productives,	   nouveaux	   équipements,	  
nouveaux	  espaces	  publics.	  
	  
	   Le	   plan	  22@	  permet	   de	   pallier	   à	   la	   basse	   densité,	  
caractéristique	   des	   zones	   industrielles	   et	   de	   mettre	   en	  
place	   un	   système	   urbain	   plus	   compact	   et	   rationnel	   en	  
transformant	   environ	   30%	   de	   la	   superficie	   publique	   en	  
équipements,	  espaces	  verts	  et	  logements	  sociaux	  (14%	  des	  
terrains	   anciennement	   industriels	   sont	   destinés	   à	   la	  
création	  de	  nouveaux	  espaces	  verts	  dans	  le	  but	  d’établir	  un	  
certain	   standard	   qualitatif	   des	   rues	   et	   espaces	   publics	   du	  
quartier).	   Il	   est	   prévu	   que	   10%	  de	   la	   superficie	   devienne	  
propriété	   publique	   et	   soit	   attribuée	   à	   des	   systèmes	  
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productifs,	   appelés	   ‘équipements	   7@’,	   qui	   abritent	   des	  
activités	   de	   formation,	   de	   recherche	   et	   de	   diffusion	   de	  
nouvelles	  technologies.	  
	  
	   Dans	  l’idée	  de	  transformer	  la	  ville	  en	  ‘ville	  digitale’	  
pionnière	   réside	   une	   volonté	   explicite	   d’acheminer	  
l’interaction	   sociale	   vers	   l’innovation,	   dans	   le	   sens	   où	  
l’échange	  du	  savoir	  entre	  des	   individus	  appartenant	  à	  des	  
milieux	   d’action	   différents,	   favorise	   la	   créativité	   et	  
l’innovation.	   Sachant	   qu’actuellement,	   l’accès	   à	  
l’information	   et	   au	   savoir	   est	   quasi	   illimité,	   l’intérêt	   n’est	  
plus	  de	  l’avoir	  mais	  de	  savoir	  s’en	  servir	  intellectuellement	  
dans	   le	   but	   de	   la	   transformer	   et	   de	   la	   rendre	   utile.	  
L’information	   devient	   une	   ‘matière	   première’	   et	   non	   une	  
fin	   en	   soi,	   permettant	   de	   produire	   un	   ‘savoir’,	   produit	  
phare	  de	  cette	  ère	  nouvelle.	  	  
	  
	   Ainsi	   le	   système	   économique	   visant	   à	   passer	   de	  
l’ère	   industrielle	   à	   l’ère	   digitale,	   se	   concentre	   plus	   sur	   la	  
création	   d'un	   environnement	   propice	   à	   l'innovation,	   et	   à	  
l’évolution	   des	   espaces	   concomitamment	   à	   celle	   des	  
usages.	  L’étude	  doit	  se	  faire	  selon	  deux	  points	  de	  vue:	  l’un	  
étant	  politico-‐social	  et	  l’autre	  étant	  physico-‐spatial.	  Ce	  qui	  
reste	   vivace	   dans	   le	   révolu,	   là	   en	   l’ocurrence	   l’esprit	  
industriel,	   est	   généralement	   le	   moteur	   des	   évolutions	  
futures.	   «	   C’est	   la	   conscience	   de	   la	   disparition	   qui	   éveille	  
l’intérêt	  patrimonial	  »	  (Carballo	  et	  Emelianoff,	  2002).	  
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Vision aérienne actuelle 

Plan de distribution des activités 
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4.2_Mémoire collective : L’Histoire 
comme outil de relecture spatiale  
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«	  La	   mémoire	   ne	   cherche	   à	   sauver	   le	   passé	   que	  
pour	  servir	  au	  présent	  et	  à	  l’avenir.	  Faisons	  en	  sorte	  que	  la	  
mémoire	   collective	   serve	   à	   la	   libération	   et	   non	   à	  
l’asservissement	  des	  hommes.85	  »	  La	  mémoire	  collective	  se	  
traduit	   souvent	   par	   un	   cri	   mêlé	   d’optimisme	   et	   de	  
pessimisme.	  Une	  sorte	  de	  signal	  d’alerte	  rappelant	  ce	  qui	  a	  
été	   produit,	   qu’il	   soit	   bon	   ou	   mauvais,	   harmonieux	   ou	  
traumatique.	   Le	   travail	   forcé,	   l’anéantissement	   progressif	  
par	   la	   faim,	   l’humiliation,	   la	   dégradation	  des	   corps	   et	   des	  
âmes	  dans	   les	  camps	  de	  concentration	  nazis	  par	  exemple,	  
sont	   un	   exemple	   de	   mémoire	   traumatique	   aujourd’hui	  
employée	  dans	  la	  fabrication	  de	  sites	  mémoriels	  (exemple	  
entre	   autres	   du	   Mémorial	   du	   camps	   des	   Milles,	   au	   sud-‐
ouest	   d’Aix-‐en-‐Provence).	   Le	   challenge	   étant	   de	   ne	   pas	  
surenchérir	   sur	   cette	   accumulation	   de	   mémoire,	   ne	   pas	  
agir	   avec	   violence	   sur	   la	   violence	   du	   passé	   et	   de	   la	  
mémoire	  collective.	  
	  

Les	   bâtiments	   sont	   empreints	   de	   mémoires	  
cumulées,	   qu’il	   faut	   tenter	   de	   faire	   revivre	   au	   lieu	   de	   les	  
faire	   disparaître.	   Cette	   espèce	   de	   dédale86	  mémoriel	   doit	  
être	   exploité	   et	   non	   réprimé.	   Il	   doit	   ressurgir	   sous	   une	  
forme	  plus	   explicite,	   plus	   accessible	   et	   plus	   transmissible	  
aux	  générations	  futures.	  Nous	  devons	  faire	  en	  sorte	  d’offrir	  
aux	   nouveaux-‐venus	   des	   bâtiments-‐monde,	   capables	   de	  
raconter	   une	   Histoire,	   complexe	   et	   diversifiée,	   mais	  
surtout	  nécessaire	  à	  la	  compréhension	  et	  à	  l’appréhension	  
globales	  du	  monde	  actuel,	  ainsi	  que	  du	  monde	  futur.	  	  

	  
L’Histoire,	   fut-‐elle	   cynique,	   pleine	   d’espoir,	   de	  

désespoir,	   d’échecs,	  de	   réussites,	  mérite	  d’être	   conservée,	  
sous	   une	   forme	   ou	   une	   autre.	   Cette	   transmission	  
intergénérationnelle	   constitue	   un	   devoir	   pédagogique	   en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85	  Jacques	  Le	  Goff,	  Histoire	  et	  mémoire,	  Ed.	  Folio,	  1988.	  
86 	  Dédale	   (n.m.)	   1	   Labyrinthe,	   lieu	   où	   l’on	   s’égare	   à	   cause	   de	   la	  
complication	  des	  détours.	  2	  figuré	  :	  Ensemble	  complexe.	  
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quelque	  sorte,	  ayant	  pour	  but	  d’éclairer	  les	  esprits	  sur	  les	  
erreurs	   et	   les	   exploits	   du	   passé,	   sans	   pour	   autant	  
prétendre	   réprimer	   les	   erreurs	   du	   futur.	   Elle	   permet	  
néanmoins	  d’inculquer	  une	  conscience	  de	  soi	  et	  de	  l’autre,	  
de	   préserver	   une	   certaine	   «	  humanité	   en	   l’homme	  »,	  
comme	   dirait	   A.	   Chouraqui,	   président	   de	   la	   fondation	  
Mémoire	  du	  camp	  des	  Milles.	  

	  
Au-‐delà	  des	  sites	  mémoriels,	  la	  mémoire	  collective	  

se	   retrouve	   également	   dans	   d’autres	   domaines	   de	   la	   vie	  
sociale.	   Notamment	   celui	   du	   monde	   du	   travail	   ouvrier.	  
Lorsqu’il	   s’agit	   de	   patrimoine	   industriel,	   ce	   qui	   est	  
majoritairement	   mis	   en	   valeur	   de	   nos	   jours,	   c’est	   la	  
grandeur	   des	   édifices	   et	   des	   installations,	   les	   valeurs	  
esthétique	  et	  architecturale,	  le	  côté	  technique	  et	  paysager.	  
On	   parle	   surtout	   des	   exploits	   dus	   au	   progrès,	   à	   la	  
machinerie,	   etc.	   La	   dimension	   humaine	   est	   souvent	  
absente	   lors	   de	   la	   réhabilitation	   ou	   la	   requalification	  
d’anciens	  sites	  industriels.	  	  Or	  comme	  dirait	  Alain	  Tourelle,	  
«	  ce	   qui	   fait	   sens,	   c’est	   ce	   qu’il	   y	   a	   entre	   les	   hommes	  ».	  
Malgré	   le	   fait	   qu’en	   termes	   de	   statistiques	   humaines,	   ils	  
soient	   majoritaires,	   on	   parle	   rarement	   de	   mémoire	  
ouvrière.	  On	  assiste	  donc	  à	  une	  valorisation	  des	  traces	  du	  
passé	   au	   détriment	   de	   l’épaisseur	   de	   la	   mémoire.	   Cette	  
épaisseur	   humaine	   qui	   fait	   qu’un	   espace	   ait	   été	   vécu	   et	  
habité,	   pétris	   par	   l’activité	   quotidienne	   de	   milliers	  
d’individus	  dévoués.	  	  

	  
L’architecture	   se	   doit	   d’être	   bien	   plus	   qu’un	   amas	  

de	   traces	   physiques.	   Elle	   doit	   être	   le	   support	  matériel	   de	  
réalités	   immatérielles.	   L’enveloppe	   d’un	   ensemble	   de	  
moments	   et	   d’évènements	   humains,	   particuliers	   et	  
mémorables,	   que	   ce	   soit	   par	   le	   biais	   de	   leur	   répétition	  
chronique	   ou	   au	   contraire	   du	   fait	   de	   leur	   excentricité	  
inédite.	  La	  récupération	  d’un	  haut	  lieu	  de	  mémoire	  ne	  doit	  
donc	   pas	   s’arrêter	   à	   l’aspect	   physico-‐spatial,	   mais	  
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s’étendre	   aux	   dimensions	   socio-‐culturelles	   et	  
démographiques.	  

	  
Dans	   le	   cas	   de	   la	   reconversion	   du	   quartier	  

industriel	   Poblenou,	   les	   attentes	   de	   la	   population	  
majoritairement	   prolétaire87	  du	   quartier	   n’ont	   pas	   étés	  
réellement	   prises	   en	   compte,	   ce	   qui	   fait	   de	   ce	   projet	   de	  
reconversion	   (du	   nom	   de	   22@)	   une	   grande	   controverse	  
urbaine.	   Poblenou	   a	   toujours	   été	   le	   berceau	   de	   diverses	  
coopératives	  sociales	  et	  d’associations	  d’autogestion	  de	   la	  
classe	   ouvrière	   barcelonaise.	   De	   1870	   à	   1939,	   une	  
vingtaine	  d’entre	  elles	  ont	  émergé,	  tels	  que	  la	  Magnòlia,	  La	  
Fraternitat	   ou	   El	   Jardí,	   qui	   aujourd’hui	   font	   partie	   de	   la	  
mémoire	  collective	  du	  quartier	  malgré	   leur	  existence	  plus	  
ou	   moins	   éphémère.	   L’esprit	   ce	   quartier	   étant	   toujours	  
l’apprentissage	   des	   faits	   et	   réalités	   passées,	   pour	   un	  
présent	   et	   un	   futur	   meilleurs,	   et	   dans	   ce	   cas	   là	   plus	  
coopératifs.	  
	   	  
	   Cet	  esprit	  de	  quartier,	  très	  soudé	  et	  très	  fier	  de	  son	  
histoire	   commune,	   fait	   de	   l’évolution	   urbaine	   un	   sujet	  
particulièrement	   polémique.	   Des	   associations	   sont	  
évidemment	   contre	   toute	   cette	   ‘spéculation’	   urbaine	   due	  
au	   lancement	   du	   projet	   22@	   et	   s’opposent	   à	   toute	  
démarche	   de	   renouvellement	   urbain,	   jugé	   trop	  
impersonnel	   et	   radical	   dans	   la	   plupart	   des	   cas.	   Les	  
mutations	   du	   système	   capitaliste	   sont	   la	   raison	   pour	  
laquelle	   on	   passe	   d’un	   quartier	   industriel	   à	   un	   quartier	  
dédié	  au	  secteur	  tertiaire.	  Le	  contexte	  historique	  ainsi	  que	  
le	   vécu	   collectif	   de	   ces	   gens	   là	   dans	   un	   espace	   qu’ils	  
considèrent	   comme	   étant	   le	   leur,	   créent	   un	   débat	   sur	   la	  
validité	  du	  projet	  et	  sur	  les	  évolutions	  futures	  du	  quartier.	  
Dans	   une	   certaine	   mesure,	   la	   situation	   peut-‐être	   perçue	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87	  Notons	  que	  le	  prolétariat	  ouvrier	  a	  toujours	  eu	  une	  conscience	  de	  
son	  existence	  en	  tant	  que	  collectivité	  et	  de	  son	  rôle	  historique	  en	  tant	  
que	  représentant	  de	  la	  révolution	  et	  de	  la	  subversion	  de	  l’ordre	  établi.	  
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comme	   étant	   la	   manifestation	   active	   d’un	   désir	   de	  
sauvegarde	   de	   la	   mémoire	   collective.	   Ces	   habitants	   d’un	  
fragment	  spatio-‐temporel	  de	  ce	  monde	  se	  mobilisent	  pour	  
la	  sauvegarde	  de	  leur	  passé	  commun,	  dans	  ce	  qu’ils	  voient	  
comme	   une	   sorte	   d’érosion	   de	   leur	   propre	   territoire.	   Ils	  
sont	   dans	   une	   sorte	   de	   revendication	   du	   droit	   à	   la	   ville	  
pour	  tous	  	  avec	  le	  rejet	  de	  la	  standardisation	  du	  bâti	  afin	  de	  
préserver	   l’historicité,	   l’authenticité	   et	   la	   personnalité	   du	  
quartier.	  Ils	  s’insurgent	  contre	  la	  «	  rénovation-‐bulldozer	  »,	  
table	   rase	   démolissant	   de	   nombreux	   quartiers	   longtemps	  
laissés	  en	  déshérence.	  
	  

«	  L’heure	  n’est	  plus	  à	  la	  destruction,	  sauf	  lorsque	  le	  
bâti	   existant	   est	   irrécupérable,	   mais	   plutôt	   à	   la	  
«	  réhabilitation	  »,	   à	   la	   «	  régénération	  »,	   à	   la	  
«	  revitalisation	  »,	   à	   la	   «	  renaissance	  »88,	   mais	   n’oublions	  
pas	   que	   le	   «	  renouvellement	   urbain	  »	   s’accompagne	  
généralement	  d’un	   renouvellement	  de	   la	  population,	   avec	  
souvent	   un	   effacement	   des	   classes	   populaires89	  et	   leur	  
dissémination	   dans	   les	   zones	   périurbaines	   et	   la	  
«	  gentrification	  »90 	  des	   centres	   urbains	   requalifiés91 .	   Cet	  
«	  embourgeoisement	  »	   des	   quartiers	   anciennement	  
prolétaires	   conduit	   à	   un	   exode	   des	   populations	  
défavorisées,	  loin	  des	  centres	  urbains.	  Cet	  exode	  peut	  être	  
lourd	   de	   conséquences	   et	   être	   le	   déclencheur	   de	  
frustration	   et	   de	   radicalisation	   des	   jeunes	   générations	   de	  
ces	  populations	  marginalisées	  et	  privées	  de	  leur	  droit	  à	  la	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88	  Jean-‐Pierre	   Garnier,	  Une	   violence	   éminemment	   contemporaine,	   Essai	  
su	   la	   ville,	   la	   petite	   bourgeoisie	   intellectuelle	   &	   l’effacement	   des	   classes	  
populaires,	  Agone,	  2010,	  p.18.	  
89	  Ibid.	  
90	  Anglicisme	  traduit	  en	  français	  par	  le	  terme	  d’embourgeoisement.	  
91	  Alfonso	  Alvarez	  Mora,	  «	  Régénération	  urbaine	  en	  Europe,	  Des	  actions	  
sur	   le	   patrimoine	   urbain	   entre	   la	   gentrification	   et	   la	   récupération	  
populaire	  »,	   conférence	   à	   l’ENSA	   Paris	   la	   Villette,	   27	   novembre	   2013,	  
dans	  le	  cadre	  du	  cours	  Hériter	  la	  ville	  de	  demain	  (A.	  de	  Biase	  &	  I.	  Iosa).	  
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ville.	   Cette	   contrepartie	   du	   processus	   d’élitisation	   du	  
centre	  ville	  parachève	  l’éviction	  et	  la	  dépossession	  urbaine	  
des	   classes	   populaires	   et	   conduit	   à	   leur	   effacement	  
symbolique	  de	  la	  mémoire	  urbaine.	  
	  

L’AVPN	   (Associació	   de	   veïns	   del	   Poblenou	   –	  
Association	   du	   voisinage	   de	   Poblenou,	   créée	   en	   1972)	  
devient	   un	   protagoniste	   important	   dans	   le	   débat	   public	  
autour	   du	   projet	   22@	   et	   sert	   de	   médiateur	   entre	   la	  
planification	   et	   la	   réalité	   du	   quartier,	   en	   d’autres	   termes,	  
entre	   la	  mairie	   et	   les	   associations	   de	   quartier	   résistantes	  
au	   changement.	   Elles	   revendiquent	   la	   conservation	   et	   la	  
protection	   de	   leurs	   logements,	   leur	   patrimoine	   industriel	  
ainsi	   que	   des	   petites	   entreprises	   du	   quartier	   qui	   se	   font	  
petit	   à	   petit	   éliminer	   par	   les	   TIC	   (Entreprises	   basées	   sur	  
les	  technologies	  de	  l’information	  et	  de	  la	  communication).	  
Ces	   gens	   là	   perçoivent	   l’espace	   mis	   à	   débat	   comme	   une	  
résidence	  urbaine	  et	  non	  pas	  comme	  une	  source	  de	  profit,	  
d’où	  les	  conflits	  évidents	  avec	  la	  mairie	  et	  les	  propriétaires	  
fonciers.	  La	  CC22@	  (Coordinadora	  contra	  el	  22@,	  créée	  en	  
2001)	   est	   une	   association	   anticapitaliste	   fondée	   par	   les	  
jeunes	   du	   quartier,	   en	   réponse	   à	   ce	   projet	   de	  
renouvellement	   urbain,	   et	   contre	   la	   spéculation	  
immobilière	   qu’il	   induit	   et	   la	   destruction	   des	   lieux	   de	  
travail.	   D’un	   autre	   coté,	   l’idée	   du	   22@barcelona	   a	  
convaincu	   l’AVPN	  dans	   le	  sens	  où	  cela	  répondait	  à	  quatre	  
de	  leurs	  requêtes	  préalables	  à	  la	  mairie	  :	  l’élaboration	  d’un	  
plan	  général	  de	  la	  rénovation	  de	  Poblenou,	   le	  maintien	  de	  
l’activité	   de	   production,	   la	   construction	   de	   logements	  
sociaux	   et	   la	   reconnaissance	   et	   le	   maintien	   des	   4600	  
logements	  «	  illégaux	  »	  que	  comporte	  le	  quartier.	  Ce	  dont	  le	  
projet	  manquait	   à	   leurs	   yeux	   c’est	   d’équipements	   sociaux	  
et	  de	  protection	  du	  patrimoine	  historique	  et	   industriel	  du	  
quartier.	  	  

	  
	   Plus	   le	   projet	   avançait,	   et	   moins	   l’AVPN	   était	   en	  
accord	  avec	  les	  propositions.	  Elle	  voulait	  prendre	  part	  aux	  
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discussions	  officielles	  et	  avoir	  son	  mot	  à	  dire.	  Les	  critiques	  
fusent,	   notamment	   au	   sujet	   des	   hauteurs	   des	   tours	  
prévues,	   vues	   comme	  des	   agressions	   visuelles.	   Les	  points	  
principaux	  du	  conflit	  sont	  le	  logement	  (la	  mairie	  renonce	  à	  
la	  protection	  des	   logements	   informels).	  Une	  campagne	  du	  
nom	  de	  «	  Volem	  seguir	  vivint	  al	  Poblenou	  »	  revendique	   le	  
droit	   des	   habitants	   à	   conserver	   leurs	   logements	   ou	   du	  
moins	   qu’ils	   soient	   prioritaires	   à	   l’accès	   de	   50%	   des	  
logements	   construits	   dans	   le	   cadre	   du	   projet.	   La	   mairie	  
leur	   accordera	   au	   final	   l’accès	   prioritaire	   à	   un	   tiers	   des	  
logements.	   L’autre	   point	   de	   discorde	   était	   le	   patrimoine	  
industriel.	   Les	   mouvements	   de	   voisinage,	   avec	   l’aide	   des	  
archives	  historiques	  du	  quartier,	  ont	  élaboré	  un	  catalogue	  
du	   patrimoine	   industriel	   et	   ont	  milité	   pour	   son	   inclusion	  
dans	   le	   Pla	   Especial	   de	   Protecció	   del	   Patrimoni	   Històric-‐
artístic	   de	   la	   ciutat	   de	   Barcelona,	   ce	   qui	   a	   obligé	   les	  
responsables	  du	  projet	  22@	  à	  le	  prendre	  en	  considération.	  
En	   ce	   qui	   concerne	   l’activité	   de	   production,	   les	   habitants	  
n’étaient	   pas	   d’accord	   sur	   l’expulsion	   des	   petites	   et	  
moyennes	  entreprises	  pour	  laisser	  place	  à	  des	  TIC,	  que	  l’on	  
relocaliserait	  du	  centre	  de	  Barcelone	  vers	  Poblenou.	  Aussi,	  
les	   revendications	   portaient	   sur	   l’absence	   d’équipements	  
publics	   (bibliothèques,	   garderies,	   etc.)	   dans	   le	   quartier	  
jusqu’en	   1999	   où	   une	   campagne	   a	   été	   lancée	   pour	  
s’assurer	   de	   l’incorporation	   de	   ce	   type	   de	   programmes	  
dans	  la	  planification	  globale.	  
	  
	   Les	   différents	   acteurs	   impliqués	   dans	   ce	  
renouvellement	   urbain	   s’accordaient	   sur	   la	   nécessité	   du	  
changement	   au	   vu	  de	   la	   dégradation	  du	  quartier	   lors	   des	  
dernières	   décennies	   (qu’ils	   remettent	   sur	   le	   dos	   de	   la	  
négligence	   de	   la	   municipalité).	   Ce	   qui	   varie	   entre	   les	  
différentes	   entités,	   c’est	   leur	   opinion	   sur	   l’intensité	   du	  
changement.	   L’AVPN	   et	   la	   CC22@	   militent	   pour	   la	  
conservation	   des	   usages,	   plus	   que	   celle	   du	   bâti	   en	   lui	  
même.	   Ils	   veulent	   conserver	   l’identité	   du	   quartier	   via	  
l’activité	   qui	   le	   caractérise	   et	   pas	   forcément	   via	   ses	  
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édifices.	   La	   société	   22@	   est	   plus	   concernée	   par	   le	   côté	  
financier	   et	   la	   pluvalue	   dont	   il	   faut	   doter	   les	   nouveaux	  
espaces	   créés,	   qu’ils	   soient	   construits	   à	   neuf,	   ou	  
réhabilités,	  dans	   le	  but	  d’attirer	   les	  promoteurs	  privés.	  La	  
mobilisation	   de	   tous	   ces	   acteurs	   permet	   la	   création	   d’un	  
imaginaire	   collectif,	  de	   tracer	   le	   contour	  des	  mutations	  et	  
de	   rédiger	   une	   sorte	   d’«épilogue	   de	   l’âge	   industriel92	  »,	  
complexe	  et	  complet,	  fait	  de	  concessions	  et	  de	  compromis	  
pour	  une	  cohabitation	  future	  subtile	  entre	  des	  entités	  avec	  
des	  passés	  très	  différents.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Poster	  de	  la	  campagne	  pour	  la	  conservation	  du	  patrimoine	  industriel	  à	  Poblenou,	  

Grup	  de	  109atrimony	  del	  Fòrum	  de	  la	  Ribera	  del	  Besòs,	  2003.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92	  Ivan	  Illich,	  La	  convivialité,	  1973.	  
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4.3_ Mémoire subjective: L’individu 
face à l’expérience du souvenir	  
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«	  L’espace	  habité	  est	  investi	  émotionnellement	  par	  
l’homme	   et	   l’habiter93 	  constitue	   l’irréductible	   condition	  
des	  êtres	  humains	  en	  tant	  qu’habitants	  de	  la	  Terre94	  »	  
	  
	  
	   Afin	   d’illustrer	   notre	   rapport	   personnel	   à	  
l’environnement	   construit,	   nous	   avons	   choisi	   d’utiliser	  
l’exemple	   polémique	   des	   Grands	   Ensembles.	   Depuis	   les	  
années	  90	  et	   l’échec	  de	   ce	   type	  d’habitat	   stigmatisant,	   les	  
politiques	  fusent	  sur	  les	  différentes	  possibilités	  d’avenir	  de	  
ces	  restructurations	  urbaines	  par	  «	  destruction	  créatrice	  »	  
ou	  par	  réhabilitation	  et	  revitalisation	  de	  ces	  espaces.	  	  Chris	  
Younès	  disait	   que	   «	  le	  milieu	  habité	   [était]	  marqué	  par	   le	  
rêve	   et	   le	   souvenir,	   par	   l’épaisseur	   de	   l’histoire,	   qui	  
représente	  un	  monde.	  ».	  	  C’est	  ce	  que	  nous	  nous	  proposons	  
de	   déceler	   dans	   le	   cas	   de	   l’Habitat	   caractéristique	   de	  
l’après	  guerre.	  
	  
	   Ces	   Grands	   Ensembles	   sont	   aujourd’hui	   l’un	   des	  
meilleurs	   moyens	   de	   percevoir	   le	   rôle	   du	   bâti	   dans	   la	  
stratification	   sociale,	   sans	   tomber	   pour	   autant	   dans	   le	  
spatialisme,	  cette	  idéologie	  établissant	  un	  lien	  de	  causalité	  
directe	   entre	   les	   formes	   spatiales	   et	   les	   pratiques	   des	  
individus	   en	   faisant	   abstraction	   des	   rapports	   sociaux	   de	  
domination	  (Castells	  M,	  1973)	  95.	  Le	  travail	  sur	  la	  mémoire	  
d’un	   quartier	   a	   généralement	   pour	   objectif	   de	   légitimiser	  
l’appartenance	  d’un	  groupement	  d’individus	  à	  une	  ville	  et	  
à	  un	  territoire.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93	  Mot	  formé	  par	  la	  substantivation	  du	  verbe.	  
94	  Otto	  Bollnow,	  Mensch	  und	  Raum,	  Kohlhammer,	  [1963],	  Stuutgart,	  
1996,	  très	  marqué	  par	  Heidegger,	  cité	  par	  Michel	  Lussaut	  dans	  
«	  Habiter,	  du	  lieu	  au	  monde.	  Réflexions	  géographiques	  sur	  l’habitat	  
humain	  »,	  p.43.	  
95	  «La	  solution,	  dès	  lors,	  allait	  de	  soi	  :	  il	  suffisait	  de	  “changer	  la	  ville	  
pour	  changer	  la	  vie”»	  -‐	  Jean-‐Paul	  Garnier,	  “UN	  ESPACE	  INDÉFENDABLE:	  
L’aménagement	  urbain	  à	  l’heure	  sécuritaire”.	  
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	   De	   ce	   fait,	   le	   recyclage	   ou	   rénovation	   de	   la	   ville	  
soulèvent	  les	  questions	  de	  mémoire	  car	  en	  démolissant	  un	  
bâtiment,	   nous	   démolissons	   également	   des	   fragments	   de	  
mémoire	  et	  de	  vécu	  personnel	  et	  collectif.	  Mais	  nous	  nous	  
intéresserons	   ici	   à	   la	   part	   personnelle,	   du	   registre	   du	  
souvenir.	  Lors	  de	  la	  rénovation	  d’un	  quartier,	  des	  mesures	  
locales	  et	  participatives	  sont	  à	  prendre	  avec	  les	  habitants.	  
Nous	  parlons	  toujours	  de	  mémoire	  collective	  de	  ces	  barres	  
résidentielles,	   mais	   l’idée	   ici	   est	   de	   questionner	   une	  
mémoire	   plus	   subjective,	   plus	   individuelle,	   prise	   dans	   la	  
temporalité	   de	   l’expérience	   et	   de	   l’espérance,	   entre	   le	  
souvenir	   et	   le	   rêve.	   Une	   sorte	   d’empreinte	   psychologique	  
marquante	  et	  individuelle.	  
	  
	   La	   destruction	   des	   barres	   aujourd’hui	   tient	  
généralement	   pour	   motif	   l’obsolescence	   de	   ses	   normes	  
constructives	   fonctionnalistes	   (échelle	   de	   la	   collectivité,	  
taille	   des	   logements,	   etc.).	   Sauf	   que	   la	   tabula	   rasa	   des	  
années	  60	  n’est	  plus	  possible	  de	  nos	  jours	  avec	  la	  crise	  du	  
logement	  et	  l’essor	  de	  la	  patrimonialisation.	  Perçus	  comme	  
étant	   une	   territorialisation	   des	  problèmes	   sociaux	   et	   une	  
manifestation	   de	   ce	   que	   certains	   appellent	   «	  l’urbanisme	  
criminogène	  »,	   ces	   Grands	   Ensembles	   ont	   aussi	   été	   le	  
support	  d’histoires	   individuelles,	  de	   joies,	  de	  peines	  et	  de	  
vie.	  	  
	  
	   En	  France,	  la	  transformation	  de	  l’image	  des	  cités	  a	  
toujours	   été	   une	   préoccupation.	   Un	   programme	   public	   a	  
été	  lancé	  pour	  leur	  remplacement	  progressif,	  mais	  avec	  le	  
déficit	   des	   logements	   sociaux,	   une	   accélération	   est	  
nécessitée	  dans	  le	  processus	  de	  construction	  résidentielle.	  
Dans	   ce	   contexte,	   Lacaton	   et	   Vassal	   entament	   un	   travail	  
sur	   ces	   Grands	   Ensembles,	   considérant	   comme	   aberrante	  
leur	  démolition.	  Ils	  estiment	  que	  le	  fait	  de	  les	  revisiter,	  de	  
les	   détourner,	   les	   densifier,	   les	   diversifier	   et	   les	  
complexifier,	   serait	   des	   façons	   plus	   justes,	   plus	  
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économiques	   et	   plus	   qualitatives	   de	   les	   rendre	   plus	  
habitables.	  
	  

L’idée	   est	   de	   mettre	   en	   valeur	   les	   qualités	  
structurelles,	   spatiales	   et	   géographiques	   de	   ces	   unités	  
d’habitation	  et	  d’en	  faire	  le	  point	  de	  départ	  d’une	  nouvelle	  
habitabilité.	   Les	   logements	   sont	   agrandis,	   la	   lumière	  
naturelle	   y	   est	   mieux	   acheminée,	   les	   typologies	   y	   sont	  
diversifiées	   par	   rapport	   à	   la	   standardisation	   originelle.	  
Frédéric	  Druot,	  Anne	  Lacaton	  et	   Jean-‐Philippe	  Vassal	   font	  
face	  à	  cette	  problématique	  avec	  autant	  de	  propositions	  que	  
de	  problèmes	  soulevés	  par	  les	  insuffisances	  de	  ces	  Grands	  
Ensembles.	  

«	  Plus	  »	   est	   un	   ensemble	   d’analyses	   et	   de	  
propositions	  pour	  la	  réadaptation	  de	  nombreux	  ensembles	  
de	   logements	   des	   années	   60-‐70.	   «	  Il	   s'agit	   de	   ne	   jamais	  
démolir,	   ne	   jamais	   retrancher	   ou	   remplacer,	   toujours	  
ajouter,	   transformer	   et	   utiliser.	  »	   Les	   architectes	   suivent	  
un	   parcours	   qui	   va	   de	   l’intérieur	   vers	   l’extérieur	   des	  
édifices	   et	   redécouvrent	   progressivement	   cette	   spatialité	  
latente	   tout	   en	   la	   réadaptant	   aux	   normes	   (obligations	   du	  
bilan	   carbone96,	   normes	   d’hygiène,	   etc)	   et	   aux	   attentes	  
contemporaines.	   	   En	   éradiquant	   l’insalubrité	   et	   en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96	  «	  Le	  Grand	  Ensemble	  "entre	  pérennité	  et	  démolition"»,	  commumiqué	  
de	   l’exposition	   à	   l’ENSA	   Paris-‐Belleville,	   en	   partenariat	   avec	   l’ENSA	  
Nancy.	  
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modernisant	   le	   bâti,	   ils	   arrivent	   à	   effacer	   petit	   à	   petit	   ce	  
sentiment	  d’obsolescence	  spatio-‐social.	  

	  
Cette	   obsolescence	   sociale	   est	   le	   résultat	   d’un	  

urbanisme	   déshumanisant,	   monotone	   et	   ségrégateur,	   qui	  
oblige	   à	   l’anonymat	   et	   à	   l’effacement.	   Cette	   sorte	   de	  non-‐
architecture,	   habitée	   par	   les	   classes	   populaires,	   pose	   la	  
question	  de	  sa	  patrimonialisation.	  Elle	  a	  certes	  marqué	  les	  
esprits	  d’un	  grand	  nombre	  d’individu,	  mais	  existe-‐t-‐il	  une	  
corrélation	   entre	   la	   valeur	   sociale	   de	   l’occupation	   et	  
l’espace	  occupé	  ?	  Certainement	  oui,	  ce	  qui	  nous	  rappelle	  la	  
question	   de	   la	   gentrification	   des	   centres	   anciens,	   vue	  
précédemment.	  	  

	  
Ceci-‐dit,	   il	   ne	   faut	   pas	   négliger	   l’impact	   des	  

processus	  de	   «	  rénovation	  urbaine	  »	   sur	   les	  modes	  de	  vie	  
des	   habitants,	   surtout	   ceux	   des	   personnes	   inactives	   (les	  
personnes	   âgées,	   les	   chômeurs,	   les	   femmes	   au	   foyer),	  
largement	   attachées	   à	   leur	   secteur	   et	   qui	   y	   trouvent	   une	  
certaine	   routine	   quotidienne	   et	   des	   appuis	   sociaux	   et	  
économiques	   (amis,	   emplois	   ponctuels,	   loisirs,	   	   etc.).	  	  
Toute	  décision	  est	  donc	  à	  double	  tranchant	  et	  comportant	  
des	  nuances	  à	  étudier	  au	  cas	  par	  cas,	  pour	  ne	  pas	  ajouter	  à	  
la	   violence	   matérielle,	   visuelle	   et	   spatiale	   qu’ont	   subit	   et	  
continuent	  de	  subir	  les	  habitants	  de	  ces	  cités,	  une	  violence	  
de	  déracinement	  et	  de	  perte	  de	  repères.	  
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4.4_ Mémoire du futur : en 
résonnance avec les dynamiques 
socio-culturelles de la ville  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

René	  Magritte,	  La	  reproduction	  interdite,	  1937	  
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«	  Mais	  si	  l’ouvert	  devant	  nous	  n’est	  pas	  le	  temps	  ni	  
l’avenir,	  qu’est-‐il	  donc	  ?	  »	  

Peter	  SLOTERDIJK	  
	  
	  
	  
	  
La	   mémoire	   du	   futur	   constitue	   cet	   ensemble	   de	  

mémoires	   qui	   se	   construisent	   pour	   demain,	   dans	   la	  
quotidienneté,	   dans	   le	   vécu	  urbain.	  Nous	  devons	  veiller	   à	  
la	   conservation	   de	   notre	   mémoire	   contemporaine,	   de	   la	  
même	  manière	  que	  nous	  le	  faisons	  avec	  celle	  des	  époques	  
plus	   anciennes.	   Nous	   agissons	   souvent	   dans	   une	   sorte	  
d’abstraction	  du	  passé	  ou	  par	  le	  biais	  de	  ritualités	  urbaines	  
ancrées	   dans	   notre	   mémoire,	   censées	   nourrir	   la	  
conception	   de	   la	   ville	   du	   futur.	   Une	   «	  orientation	   qui	   se	  
donne	   pour	   tâche	   non	   seulement	   d’inventer	   idéalement	  
une	  vie	  bonne,	  comme	  ont	  pu	   le	   faire	   les	  utopies,	  mais	  de	  
préserver	   le	   socle	  de	   la	  vie,	   conduit	   Jonas97	  à	   se	  défier	  du	  
progrès	  et	  à	  préconiser	  une	  éthique	  de	  la	  conservation,	  de	  
la	   préservation,	   de	   l’empêchement	  » 98 	  ».	   Une	   sorte	  
d’	  	   «	  éthique	  du	   futur	  »	  en	   résonnance	  avec	  un	   imaginaire	  
collectif.	  	  

	  
L’affirmation	   de	   Bachelard	   statuant	   que	   «notre	  

appartenance	   au	   monde	   des	   images	   est	   plus	   fort,	   plus	  
constitutif	  de	  notre	  être	  que	  notre	  appartenance	  au	  monde	  
des	   idées»	   s’applique	   particulièrement	   aux	   stratégies	  
urbaines	  actuelles.	  Il	  n’est	  pas	  aujourd’hui	  de	  grand	  projet	  
urbain	   qui	   ne	   mobilise	   cette	   dimension	   de	   l’imaginaire.	  
Une	  ville	   se	   rêve	  et	   se	  projette	  en	  même	   temps	  qu’elle	   se	  
parcourt	   et	   se	   façonne.	   Notre	   imaginaire	   collectif	   permet	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97	  Hans	  Jonas,	  “Pour	  une	  éthique	  du	  futur”	  (conférence	  de	  1984),	  trad.	  
S.	  Cornille	  et	  Ph.	  Ivernelm	  Payot	  et	  Rivages,	  Paris,	  1998.	  
98	  Chris	  Younès,	  «	  Conclusion	  :	  Au	  tournant	  de	  la	  modernité,	  habiter	  
entre	  Terre	  et	  monde	  »,	  dans	  Habiter,	  le	  propre	  de	  l’humain,	  p.	  372.	  
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de	   créer	   des	   liens	   entre	   les	   ambitions	   et	   aspirations	   des	  
individus	  pour	  une	  ville	   équitable,	  durable	   et	   agréable,	   et	  
la	   réalité	   des	   réalisations,	   souvent	   à	   temporalité	   longue.	  
«	  L’imaginaire	   se	  nourrit	   du	   récit	   en	  même	   temps	  qu’il	   le	  
nourrit.99	  »	  
	  
	   Dans	   l’optique	   d’accroître	   leurs	   chances	   de	   durer,	  
les	   espaces	   sont	   tout	   autant	   attachés	   à	   leurs	   contextes	  
historique,	   géographique,	   culturel	   et	   sociopolitique	   que	  
projetés	   vers	   un	   futur	   sans	   fin.	   Ce	   mouvement	   globalisé	  
comporte	   plusieurs	   variantes	   dans	   les	   modes	   d’action.	  
L’attractivité	   recherchée	   par	   les	   villes	   peut	   être	   atteinte	  
grâce	   à	   différentes	   approches.	   Tout	  d’abord,	   nous	  devons	  
souligner	  le	  fait	  que	  nous	  sommes	  entrés	  dans	  un	  temps	  de	  
nature	   fractale,	   révolutionnaire	   et	   plurielle	   et	   que	  
contrairement	  au	   temps	   linéaire,	   il	  n’admet	  pas	  de	  retour	  
en	  arrière.	  C’est	  le	  temps	  des	  catastrophes,	  de	  l’ultimatum	  
planétaire,	   de	   l’urgence.	   Cette	   projettation	   continue	   vers	  
un	  futur	  incertain	  se	  traduit	  dans	  les	  villes	  scandinaves	  par	  
l’utilisation	   massive	   de	   l’argument	   écologique,	   comme	  
nouvelle	   attraction.	   Dans	   les	   villes	   latines	   (Lisbonne,	  
Barcelone,	  etc.),	   l’accent	  est	  plutôt	  mis	  sur	  l’attractivité	  de	  
l’espace	   public,	   culturel	   et	   touristique,	   avec	   dans	   certains	  
cas	   l’utilisation	   de	   grands	   évènements	   (les	   jeux	  
olympiques	   de	   1992	   dans	   le	   cas	   de	   Barcelone),	   comme	  
moteur	  de	  lancement	  de	  leurs	  stratégies	  urbaines.	  
	  
	   Aujourd’hui,	   et	   de	   manière	   plus	   globale,	   nous	  
pouvons	   espérer	   une	   généralisation	   des	   pratiques	  
conscientes	  et	  contemporaines	  de	  la	  fabrication	  de	  la	  ville,	  
via	  la	  conception	  de	  nouvelles	  formes	  architecturales,	  plus	  
adaptées	  et	  plus	  adaptables,	  permettant	  de	  s’inscrire	  dans	  
une	   logique	   de	   développement	   durable	   et	   une	   qualité	   de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99	  Jean	  Haëntjens,	  “Villes	  durables	  -‐	  villes	  stratèges”,	  dans	  Urbia:	  Les	  
Cahiers	  du	  développement	  urbain	  durable,	  	  Numéro	  11	  -‐	  décembre	  2010.	  
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vie	  meilleure	  que	  jamais.	  Dans	  un	  contexte	  démographique	  
cynique	   et	   déprimé,	   rendre	   la	   ville	   plus	   vivable	   est	   de	   la	  
plus	   haute	   importance	   et	   se	   doit	   d’être	   la	   statégie	  
prioritaire	  du	  monde	  contemporain.	  	  
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_Conclusion 
  
 

	  
	  
	  
	  
	  
Avec	   la	   notion	   du	   recyclage,	   nous	   atteignons	  

progressivement	   une	   limite	   butoir,	   créant	   le	   besoin	   de	  
rouvrir	  quelque	  chose	  qui	  se	  ferme.	  Nous	  ne	  pouvons	  plus	  
continuer	   à	   utiliser	   ce	   mot	   valise,	   	   sans	   en	   définir	   les	  
limites.	   L’idée	   de	   ce	   travail	   de	   mémoire	   était	   de	  
questionner	   les	   apports	   de	   cette	   notion	   de	   recyclage	   à	   la	  
conception	   contemporaine	   mais	   aussi	   d’en	   définir	   les	  
nuances	  et	   les	   terrains	  d’action,	  pour	  ne	  pas	   tomber	  dans	  
un	  modèle	  trop	  réducteur,	  d’une	  simple	  logistique	  des	  flux.	  	  
	  

Nous	   avons	   essayé	   d’aller	   au-‐delà	   du	   concept	  
vaguement	  attractif	  et	  en	  vogue,	  pour	  voir	  ce	  qui	  se	  cache	  
derrière	  et	  de	  se	  rendre	  aussi	  un	  peu	  compte	  du	  danger	  de	  
s’enfermer	   dans	   une	   sorte	   de	   boucle.	   Nous	   courons	   le	  
risque	   de	   nous	   transformer	   en	   une	   société	   autophage,	  
encloisonnée	  dans	  le	  cycle	  fermé	  du	  recyclage,	  sans	  liberté	  
de	   l’ouvert,	   de	   la	   première	   fois.	   Nous	   ne	   voudrions	   pas	  
sombrer	   dans	   le	   mythe	   de	   l’éternel	   retour,	   tel	   qu’il	   est	  
définit	   par	   Nietzsche,	   cette	   sorte	   d’éternité	   sans	   saveur.	  
Une	   aspiration	   à	   la	   métamorphose,	   à	   la	   chaine	   de	  
transformations,	   ouverte	   et	   optimiste,	   caractéristique	   de	  
l’Upcycling,	   est	   donc	   plus	   crédible	   et	   plus	   viable	   comme	  
exploration	   conceptuelle.	   Aussi,	   la	   réhabilitation	   et	  
requalification	  urbaine	  s’apparentent	  plus	  à	  de	  l’upcycling	  
qu’à	   du	   recyclage	   à	   proprement	   dit	   car	   il	   n’y	   a	   pas	   de	  
démantèlement	  ni	  de	  réduction	  à	  la	  matière	  première	  mais	  
plutôt	   une	   réutilisation	   de	   l’existant	   pour	   un	   meilleur	  
résultat.	  
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Aujourd’hui,	  nous	  utilisons	  différents	  termes	  selon	  
les	   échelles	   d’intervention.	   Au	   niveau	   de	   la	   ville,	   nous	  
parlons	   de	   «	  recyclage	  »	   urbain.	   Au	   niveau	   du	   bâti,	   nous	  
utilisons	   plutôt	   les	   termes	   de	   «	  reconversion	  »	   ou	   de	  
«	  requalification	  »,	  et	  nous	  n’utilisons	  le	  terme	  de	  réemploi	  
(et	  donc	  d’Upcycling)	  que	  pour	  parler	  de	   la	  petite	  échelle,	  
des	   objets,	   du	  mobilier.	   Ce	   qui	   nous	   intéresse	   réellement	  
c’est	  donc	  cette	  métamorphose,	  qui	  correspond	  à	  l’éclosion	  
d’un	   autre	   être	   dans	   l’être,	   à	   une	   puissance	   vitale,	  
naturelle,	   	  qui	   renvoie	  à	   la	  dimension	  régénératrice	  d’une	  
présence	   (à	   distinguer	   toutefois	   du	   terme	   de	  
transformation,	   qui	   lui	   correspond	   à	   une	   action	   conduite	  
par	   un	   agent	   extérieur).	   Notre	   but	   aujourd’hui	   est	   avant	  
tout	  d’arriver	  à	   casser	   la	  boucle.	  La	  création	  d’une	  chaine	  
de	   maillons	   successifs	   permettrait	   la	   réversibilité	   des	  
territoires,	   selon	   une	   dynamique	   en	   spirale	   et	   non	   un	  
retour	   en	   arrière.	   Nous	   devons	   trouver	   un	   juste	   milieu	  
entre	   la	   tabula	  rasa,	   l’urbanisme	  du	  bulldozer	   tel	   qu’il	   est	  
décrit	  par	  Françoise	  Choay,	  et	  le	  recyclage	  autophage.	  
	  

Le	   but	   ici	   n’est	   évidemment	   pas	   de	   faire	   une	  
conclusion	   moraliste.	   Si	   nous	   avons	   choisi	   Poblenou	  
comme	  cas	  d’étude	  principal,	  c’est	  bien	  parce	  qu’il	  n’est	  ni	  
un	   exemple,	   ni	   un	   contre-‐exemple,	   mais	   un	   cas	  
controversé,	  qui	  permet	  une	  double	   lecture	  du	  propos.	  Le	  
«	  recyclage	  »	  de	  l’espace	  urbain	  est	  souvent	  nécessaire	  à	  la	  
restructuration	  des	  villes	  contemporaines	  suite	  à	  la	  mise	  à	  
mort	  de	  certains	  de	  leurs	  quartiers.	  Ceci-‐dit,	   il	  ne	  faut	  pas	  
ignorer	  la	  dimension	  revendicative	  de	  la	  population	  qui	  le	  
perçoit	   comme	  une	  négation	  de	   sa	  mémoire	   collective	  un	  
effacement	   des	   traces	   de	   leur	   passage	   dans	   la	   ville.	   Un	  
effort	   idéologique	   de	   la	   légitimation	   des	   classes	   sociales	  
dans	   l’espace	   est	   donc	   nécessaire.	   Leur	   visibilité,	   leur	  
existence	   en	   tant	   qu’entités	   locales	   et	   leur	   appropriation	  
de	  l’espace	  sont	  mises	  en	  péril	  par	  ce	  recyclage	  urbain.	  
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Au-‐delà	   de	   cette	   idée	   d’urbanisme	   durable,	  
recyclable	   et	   modulable,	   permettant	   l’évolution	   et	  
l’adaptation	  aux	  besoins	  changeants	  de	  ses	  citadins,	  il	  nous	  
faut	   donc	   également	   nous	   poser	   la	   question	   de	   ce	   qui	   ne	  
doit	   pas	   disparaitre,	   de	   ce	   qui	   n’est	   pas	   recyclable.	   Le	  
monde	  doit	  avoir	  une	  sorte	  de	  durabilité	  pour	  que	  l’on	  s’y	  
sente	  bien,	   tout	  ne	  peut	  pas	  être	  en	  mouvement	  constant.	  
Notre	   existence	   change	   mais	   il	   faudrait	   que	   le	   monde	  
artificiel	  garantisse	  une	  certaine	  permanence.	  	  
	  

En	   ayant	   pris	   le	   pouls	   de	   la	   planète,	   c’est	  
finalement	   nous	   mêmes	   qui	   devrions	   nous	   recycler,	   nos	  
mentalités,	   nos	   perceptions.	   La	   perfectibilité	   de	   l’homme	  
selon	   Rousseau100	  est	   aujourd’hui	   plus	   que	   nécessaire.	   La	  
société	  est	  pleine	  d’enseignement	  et	  la	  ville	  en	  est	  le	  reflet.	  
Nous	   devrions	   adopter	   un	   regard	   éveillé	   et	   attentif,	   et	  
sortir	   de	   la	   cécité	   du	   quotidien	   car	   seule	   la	   vision	   du	  
monde	  nous	  permet	  d’en	  déceler	  les	  maux	  et	  d’essayer	  de	  
les	   éliminer.	   Cet	   aprentissage	   du	   regard	   fait	   de	   nous	   de	  
bons	  architectes,	  mais	  avant	  tout,	  cela	  fait	  de	  nous	  de	  bons	  
êtres	   humains,	   capables	   de	   retarder	   l’échéance	   de	   la	  
déchéance	  et	  de	  réinsuffler	  de	  la	  vie	  là	  où	  il	  n’y	  en	  a	  plus.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100	  Jean-‐Jacques	  Rousseau,	  Du	  contrat	  social,	  [1762],	  Flammarion,	  
Paris,	  2001.	  
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