


M a r n e - l a - V a l l é e , 
P o r t e d e l ' E u r o p e 

L'ouverture d'un grand marché 
Européen à l 'horizon 1992, fait de 
l ' implantation de votre entreprise 
un enjeu stratégique. 

A Marne-la-Vallée, réussissez 
votre développement au cœur 
d 'une vill e qui préfigure ce que 
sera le cadre de vie et de travail 
idéal des prochaines décennies. 

Carrefour des liaisons aériennes 
avec les aéroports de 
Roissy-Charles-de-Gaulle et 
Orly, autoroutières par la 

Francil ienne qui relie 
directement 
Marne-la-Vallée aux 
autoroutes A l , A4, A6, 
A10 et des liaisons 
ferrées à grande vitesse 
par l ' interconnexion des 
T GV à l'est de Paris. 

Carrefour de la 
technologie avec un pôle 
industriel et scientifique 
de pointe. Carrefour de 

h la communicat ion avec 
un pôle audiovisuel et de 

loisirs plein d'avenir - et bientôt 
installation d'un téléparc et du 
complexe Euro Disneyland. 

Etabl issements Publics 
d 'Aménagement de la Vill e 
Nouvelle de Marne-la-Vallée 
Tél. : 64.62.44.44. 

MARNE-LA-VALLÉE. 

LES PORTES DE LA RÉUSSITE. 



A V A N T P R O P O S 

e présent numéro est consacré à l'Ecole... Notre Ecole. 
Nous, les Anciens, lui sommes profondément attachés, peut-être dans un 
réflexe égoïste... car elle est à la fois l'origine, le présent et le devenir de notre 
esprit associatif. 
Elle est le ciment de notre solidarité. Nous avons souffert dans ses moments 
difficiles. Nous ne pouvons que nous réjouir de son éclatante renaissance... 
même si l'un de ses principaux acteurs, Bernard Hirsch, nous a quittés trop 
rapidement après lui avoir beaucoup donné. 
Ainsi l'Ecole des Ponts ne porte-t-elle pas le fardeau que pourraient représen-
ter presque deux siècles et demi d'histoire. Bien que chronologiquement la 
plus "ancienne" des Grandes Ecoles, elle est en réalité... la plus jeune. 
Elle avait inventé le système des Grandes Ecoles, elle le réinvente ! 
Véritable "atelier flexible de formation", elle permet à chaque élève, por-
teur d'un véritable projet, de négocier - parfois durement - son propre cursus 
de formation, tout en restant globalement cohérente. 
Elle ne s'attache pas uniquement à la délivrance d'un diplôme ; elle a l'ambi-
tion de former des ingénieurs. Ceci signifie qu'il ne suffit pas de dispenser un 
enseignement pointu, mais qu'il convient aussi de contribuer à l'éclosion de 
personnalités fortes, créatives et responsables. A cet égard, elle a su s'ouvrir 
vers l'extérieur, sortir du strict domaine de la technique et diversifier son ensei-
gnement. Ainsi a-t-elle réussi à orienter l'effort individuel indispensable dans 
le sens d'une dimension plus large que requiert impérativement l'évolution 
du monde contemporain. 
Stages de longue durée, ouverture culturelle et linguistique, intense vie asso-
ciative de ses jeunes sont les ingrédients de sa réussite. 
Soucieuse de sa responsabilité qui s'étend bien au-delà de la France, elle 
continue d'accroître ses effectifs, tout en restant vigilante sur le niveau, aussi 
bien des élèves ingénieurs que des thésards. Un doublement du nombre d'élè-
ves à l'horizon 2 000 est maintenant possible grâce à la cité Descartes. 
Enfin, elle contribue au renforcement des formations techniques en propo-
sant notamment des mastères spécialisés... 
Nous n'exprimerons qu'un regret : celui de ne pouvoir être aujourd'hui élè-
ves de cette Ecole., notre Ecole. 

M i c h e l Te rn i e r P i e r r e D e s c o u t u r e s 
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J e u n e s  d i p l ô m é s 

Innovez avec nous. 
P o u r  c o n c e v o i r ,  fabr iquer ,  v e n d r e d e s v o i t u r e s qu i 

p la isen t  a u x cl ients .  n o t r e p r o j e t  :  l a qual i t é t o ta le . 

•  S y n e r g i e p o u r  g a g n e r  d e vi tess e l a d e m a n d e d u m a r -

c h é .  •  I n n o v a t i o n p o u r  g a g n e r  d e l 'avanc e a v e c d e s 

v é h i c u l e s p l u s compét i t i fs .  •  r i g u e u r  p o u r  g a g n e r  d e 

l 'argen t  e t  s o u t e n i r  n o t r e n o u v e a u d é v e l o p p e m e n t . 

•  P a r t e n a r i a t  é t r o i t  e n t r e t o u s l e s a c t e u r s 

( p e r s o n n e l .  f o u r n i s s e u r s .  réseau...).  p o u r  g a g n e r .  n o u s 

r e c h e r c h o n s c e l l e s e t  c e u x d o n t  l'exigenc e e t  l e p r o -

f e s s i o n n a l i s m e n o u s p e r m e t t r o n t  d e réal ise r  c e p r o -

je t  d a n s l a c o m p é t i t i o n e u r o p é e n n e .  m e r c i  d 'envoye r 

v o t r e d o s s i e r d e c a n d i d a t u r e à p h i l i p p e m l l l o n -

D i rec t io n d u  P e r s o n n e l   Ingén ieu r s e t   C a d r e s .  1 2 . p lac e 

B i r   Hake im .  9 2 1 0 9  B o u l o g n e  B i l l a n c o u r t  cedex . 

RENAULT. LA RAGE DE GAGNER 
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Michel Ternier 
Pierre Descoutures 

L'ECOLE 
Des ressources inépuisables 

L'ECOLE ET LES ELEVES 
L'śil neuf, interview de Jacques Lagardère 

Profession de foi 
François-Régis Orizet 

Quelques élèves remarquables 

You say "Mas te r " 
Takamasa Sato 
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Le rapport sur l'Ecole 
Laurent Schwartz 
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TURBOCARRIÈRE S 
DIPLÔMÉS DE GRANDES ÉCOLES 

Avec l e Group e CGI ,  engage z votr e carrièr e sou s l e sign e d e l a rapidité . 
En quelque s semaines ,  nou s vou s auron s donn é le s base s technique s et 
méthodologique s qu i  vou s permettron t  d'êtr e opérationne l  a u sei n d e 
nos équipes . 
Ensuite ,  le s étape s s e succéderont ,  variée s et  formatrices .  Vou s condui -
rez de s mission s liée s à  l a gestio n et  a u management  de s grande s entre -
prises .  Vou s abordere z plusieur s milieux .  Vou s maîtrisere z tou s le s 
métier s d e l'Ingénierie ,  d u Consei l  et  d u Développemen t  d e produits . 
Nous apprendre z à  animer ,  à  décider ,  à  manager . 
Nous sere z vit e prê t  à  exerce r  de s responsabilité s à  l a mesur e d'u n 
Groupe internationa l  e n croissanc e régulièr e d e 30% pa r  a n : 
Plus d e 2 000 personnes ,  u n chiffr e d'affaire s d'u n milliar d d e franc s 
(CGI  es t  un e valeu r  sûr e e n Bourse) . 
Leader  europée n d u Progicie l  ave c PACBASE*  et  SIGAGIP * 
Implant é e n France ,  e n Europ e et  au x USA. 
Présen t  dan s le s domaine s d e l'informatiqu e d e gestion ,  d e l'informati -
que scientifiqu e et  industrielle ,  d u consei l  d e direction . 

Les candidature s son t  à  adresse r  à  Madame I) .  JAMET. 
CGI.  36, ru e d u Château-des-Rentier s  - 75640 PARI S Cede x  13 
*  PACBASE e t  SIGAGI P son t  de s marque s déposée s d e CGI . 

CGI - In fo rma t i qu e 

Pour  ne pas se tromper  de carrière. 

Angers .  Barcelone .  Bilbao, Bordeaux .  Boston .  Bruxelles .  Chicago ,  Dallas .  Delft, Genève .  Grenoble, Lille .  Londres .  L\on .  Madrid .  Marseille .  Milan . 
 i - l » _ _ . „ . . \ . . .. V . . - I U . . . - ;. I ) K . I . , . I . . I . , K . , . D „ r . r , „ . D , . m „  T , . .. I . T . . , . . , M . . . ! , ; 



J E U N E S  D I P L O M E S 

AUCUNE ROUTE 
NE SE FAIT / 
SANS PASSION 

JEUNES DIPLOMES BTS/DUT,  aujourd'hu i 
pour  passe r  su r  l e terrain ,  PASSION et  ESPRIT 
D'EQUIPE  seron t vo s meilleur s atouts . 
La passio n d e l a route ,  che z nou s tou t  l e 
monde l a partag e ;  notr e métie r  à  l a 
SOCIETE CHIMIQUE DE L A ROUTE,  c'es t 
construir e e t  répare r  de s millier s d e 
kilomètre s pa r  an .  For t  d'u n résea u d e 
85 agence s d e travau x et  4  50 0 personnes , 
nous sommes l'u n de s grand s noms routier s 
français .  Vou s voule z fair e vo s preuve s : 
nous vou s donneron s tou s le s moyen s pou r 
réussi r  ;  nou s développeron s votr e volont é 
d'entreprendre ,  votr e sen s de s contact s e t 
vous formeron s au x technique s moderne s 
de notr e profession . 
Votr e potentie l  e t  notr e expérienc e 
garantissen t  le s succè s d e demain ,  alor s 
si  vou s voule z partage r  notr e PASSION 
et  notr e ESPRI T D'EQUIPE ,  nou s vou s 
remercion s d'adresse r  votr e dossie r 
de candidatur e à  G.  VILLEMONTEI X 
SOCIETE CHIMIQUE DE L A ROUTE -  3, av . 
Morane Saulnie r  •  7814 0 VELIZ Y 
V1LLACOUBLAY. 

SOCIETE CHIMIQU E DE LA ROUTE 
5,  avenu e  MoraneSauln ier ,  BP  2 1    7 8 1 4 2  VELIZ Y  Cede x 

Té l .  :  (1)  3 9 . 4 6 . 9 6 . 6 0 
Té lécop i e  :  3 4 . 6 5 . 9 0 . 1 2 

ROUTES ET AUTOROUTE S - AERODROME S 
TRAVAU X HYDRAULIQUE S 

VRD - LIANT S ET PRODUITS SPECIAUX 

Directions régionales, Usines et Agences et secteurs travaux 
A I L L Y  S U R  S O M M E  ( S o m m e )    A N G O U L E M E  (Cha ren te )    A R P A J O N  (Essonne)    B O U R G  L E S  V A L E N C E  (D rôme)  
BOURGE S  (Cher)    C A H O R S  (Lo t )    C A S T R E S  (Tarn)    C H A U M O N T  ( H a u t e  M a r n e )    C H A R T R E S  (Euree t Lo i r )  
C H A T E A U N E U F  D E  G A D A G N E  ( V a u c l u s e )    C H A U S S I N  (Jura)    C L E R M O N T  F E R R A N D  ( P u y  d e  D ô m e )    C O M B O U R G 
( l l leetVi la ine)    DRACYLEFOR T  (Saôneet Lo i re)    EPINA L  (Vosges)    ESVRESSURINDRE  ( IndreetLoire)    FERRIERES
ENBRI E  ( S e i n e  e t  M a r n e )    FLER S  (Orne)    G O U S S A I N V I L L E  (Va l  d 'O i se )    G R E N O B L E  ( Isčre)    HERIN  (No rd )    ISSY
L E S  M O U L I N E A U X  ( H a u t s  d e  S e i n e )    L A  R O C H E L L E  ( C h a r e n t e  M a r i t i m e )    L A  R O C H E  S U R  Y O N  ( V e n d é e )    LE  B O U 
C A U  ( P y r é n é e s  A t l a n t i q u e s )    LE  C H A T E L E T  E N  B R I E  ( S e i n e  e t  M a r n e )    LE  P E R R A Y  E N  Y V E L I N E S  (Yve l ines )    L Y O N 
(Rhône)    M E T Z  (Mose l l e )    M I G E N N E S  ( Y o n n e )    M O N T P E L L I E R  (Hérau l t )    N E V E R S  (N ičvre)    N I E V R O Z  (A in)  
N I M E S  (Gard)    P A U  ( P y r é n é e s  A t l a n t i q u e s )    RENNES  ( l l l e e t V i la ine)    R O A N N E  (Loi re)    R O C H E F O R T  ( C h a r e n t e 
M a r i t i m e )    S T  A N D R E  D E  C U B Z A C  (G i ronde)    S A I N T  E T I E N N E  (Loire)    S A I N T  O U E N  L ' A U M O N E  (Va l d 'O ise )    T O U 
L O U S E  ( H a u t e  G a r o n n e )    T O U R N E S  ( A r d e n n e s )    T R O Y E S  ( A u b e )    V E R D U N  ( M e u s e )    V IRE  (Ca l vados )    V I T R O L 
LES  ( B o u c h e s  d u  R h ô n e ) . 



BOOZ-ALLE N &  HAMILTO N INC. 
Management  Consultants 

L a  stratégie  de  l 'entreprise 

S e s  choix  technologiques 

S o n  organisation 

S a  gestion  industriel le 

S a  polit ique  commerciale 

S e s  al l iances  stratégiques 

Paris - Londres - Milan 
Dusseldorf - La Haye - Madrid 

New York - Chicago - San Francisco 
Atlanta - Cleveland - Dallas - Houston - Washington -

Tokyo - Hong Kong - Singapour 
Sydney - Mexico - Sào Paulo 

BOOZ«ALLE N &  HAMILTO N INC. 

58,  avenue  Kléber  75116  Paris 

Té l .  (1)  45  05  14  67 

Prière d'adresser votre candidature à : Pierre COUREIL, vice Président 



JEUNES  INGÉNIEURS 

RÉSUMÉ DES DERNIERS ÉPISODES 
Jmff ^̂Ê*  ^mff ^MBr ^rm 
JSi J3t J î l jH t JBl 

MISTRAL : Missile sol-air Intégrant les technologies les plus pointues. 

SPOT : Satellite civil, un des leaders mondiaux pour la fourniture d'images terrestres. 

RADIOCOM2000: Premier réseau cellulaire de radiotéléphonie à couverture nationale. 

EUCLID-IS : Leader mondial des logiciels de CFAO 3D volumique. 

VAL : Premier métro entièrement automatique au monde. 

MATRA,  c'est  toute  une  histoire  dont  vous  connaissez  peutętre  les  mots  clé :  Mistral,  Spot, 
Radiocom  2000,  EuclidIS, Val, Véhicule  Espace... Autant  de succčs dans  les domaines  de  la 
Défense et de l'Espace, les Télécommunications et le Traitement de l'Information,  l'Automobile et 
les Transports. Participer ŕ cette dynamique, c'est conjuguer compétences et créativité : alors, tout 
est possible. En intégrant le Groupe MATRA, vous vous donnez  le choix des technologies les plus 
sophistiquées,  de  la  microélectronique  au  génie  logiciel,  et  des  métiers  les  plus  variés: 
conception et recherche, développement et production, gestion et management... 
Vous voulez en savoir  plus ? Contacteznous : 
MATRA    Direction  de  l'Emploi  et  des  Ressources  Humaines  du Groupe    Référence PCM 3 
4, rue de Presbourg, 75116 Paris. 

LA SUITE DE L'HISTOIR E CEST TOUT UN MÉTIER. 

MATRA > 



PA POUR L'EUROPE 
^ F ^ : carrefour  des cinq continents 

au coeur  de l'Europe 
alede toutes les compagnies aériennes 

Aéroports  De Paris 
3U^8MM£9BÀ  PREMIER AEROPORT D'EUROPE CONTINENTALE 

405 KM/ H - RECORD 
BATTU AU MAN S 
Nos  équipes  ont  conçu  et  réalisé  le 
reprofilage  de  la  ligne  droite  des 
Hunaudičres  dans  le  cadre  du 
concours  sur  les  techniques  inno
vantes. 

Spécialiste  dans  la  construction  et 
l'entretien  des  routes  et  voiries  ur
baines,  performante  en  construction 
de  sols  industriels  et  sportifs, 
SACER  réalise  également  des ou
vrages  ŕ  la  pointe  de  l'innovation, 
de  haute  technologie  et  de  grande 
envergure  :  circuits  automobiles, 
autoroutes,  travaux  hydrauliques, 
etanchéité  de  barrages. 

SACER 

P 0 L P A t l [ R PLUS I 0 i \ 

1 ,  RUE JULESLEFEBVRE,  75009  PARIS 
Tél.  :  (1) 42 .  80 .69.05 

CIRCUI T DES 24 HEURES 
LIGN E DROITE DES HUNAUDIÈRE S 



stratčge s 
ence 
ps. 

Comprendr e aujourd'hu i  l'impac t  de s Nouvelle s Technologie s d e 
l'Informatio n dan s l e management ,  apprendr e leu r  utilisatio n 
stratégique ,  c'es t  gagne r  demai n le s bataille s d e votr e entreprise . 

Partan t  d e c e constat ,  Téléco m Pari s e t  de s entreprise s européenne s 
créen t  l'Institu t  THESEUS. 
Son programm e MBA STRATEGIE RESEAUX es t  conç u e n 
collaboratio n ave c de s membre s d e l'INSEAD ,  d u MIT ,  d u Politecnic o 
de Mila n e t  d e l'Ecol e de s Mine s d e Paris . 
C'es t  l e premie r  MBA europée n orient é "nouvelle s technologie s d e 
l'informatio n et  d e l a communication" .  I l  établi t  l a plac e désormai s 
fondamental e de s réseau x dan s l e management  général . 

Vous ête s gestionnaire ,  financier ,  ingénieur ,  commercial.. .  Vou s vou s 
destine z à  travaille r  à  u n nivea u élev é d e responsabilités .  Vou s ête s 
passionn é pa r  l e développemen t  croissan t  de s technologie s e t  leur s 
enjeu x économiques ,  humains ,  politiques ,  vou s aime z le s challenge s : 
l'aveni r  d u futu r  es t  entr e vo s mains . 
Il  s e form e à  THESEUS. 

LE PREMIER "MB A STRATEGII 
RESEAUX"  EUROPEEN 
•  Débu t  d u cycl e :  automn e 1989 . 
•  Duré e d u cycl e :  1  an . 
•  Profi l  :  décisionnaire s d e toute s nationalité s ayan t  3  à  5  an s 
d'expérienc e e n entrepris e et  un e formatio n supérieur e d e hau t  niveau . 
•  Domaine s d'enseignemen t  :  stratégi e et  management  de s 
organisations ,  technologie s d e l'information ,  économi e et  environnemen t 
réglementaire ,  sécurit é de s systèmes ,  dynamiqu e personnelle . 
•  Langue s :  anglai s et  français . 
•  Corp s professora l  :  consultants ,  industriels ,  professeur s 
internationaux . 
•  Environnemen t  généra l  :  bas é à  Sophi a Antipolis ,  à  1 5 mn d e 
l'aéropor t  d e Nice . 
•  Admissio n :  sélectio n su r  dossier ,  entretie n e t  test s GMAT e t 
TOEFL. 
Pour  obteni r  u n dossie r  d e candidature ,  écrive z o u téléphone z à  : 
THESEUS -  Rue Alber t  Einstei n -  0656 0 Valbonn e -  Sophi a Antipoli s -
Tél .  (16 )  92.94.51.0 0 -  Fa x :  45.88.66.6 8 

RÉSEAU X 



Th ie r r y  Z Y L B E R B E R G 
DIRECTEUR 

"THESEUS 'es t  fondé  sur  un  concept  doub lement  nova
teur  : 

—  Sa  st ructure  de  Groupement  d ' In téręt  économique  qui 
associe  TELECOM  Paris  ŕ  de  grandes  entrepr ises  euro
péennes. 

—  Son  programme  qui  répond  au  besoin  grandissant  des 
entrepr ises  d ' in tégrer  les  Nouvel les  Technolog ies  de 
l ' In format ion  dans  leur  réf lex ion  s t ra tég ique. 

Notre  démarche  s 'appuie  sur  t ro is  piliers  : 

—  Un  corps  professoral  except ionnel ,  industr iels,  consul
tan ts  de  haut  n iveau  ou  professeurs  reconnus  dans  le 
monde  ent ier. 

—  Un  programme  unique  en  Europe  intégrant  les  discipl i 
nes  du  management  et  des  techno log ies  de  l ' In format ion 
et  de  la  Commun ica t i on . 

—  Une  pol i t ique  r igoureuse  de  recrutement ,  afin  de  sélec
t ionner  des  professionnels  de  tous  les  pays  et  nat ional i 
tés ,  compé ten ts ,  sensibi l isés  ŕ  la  démarche  st ratégique 
et  possédant  de  réelles  qual i tés  de  dir igeant  et  de  c o m 
m u n i c a n t " . 

THE 
INSTITUT THÉSEUS 

T i n a  G I O R D A N O 
SECRETAIRE GENERAL 

"THESEUS  réunira  les  avantages  d 'une  pet i te  s t ructure  : 
une  grande  impl icat ion  des  part ic ipants  ŕ  la vie  et  au  déve
loppement  de  l ' Ins t i tu t ,  des  échanges  act i fs  entre  eux  et 
les  in tervenants,  des  espaces  de  travai l  et  de  détente  per
sonnal isés.  La  tai l le  des  p romot ions  (25  ŕ  50  personnes) 
permet t ra  un  vér i table  dialogue  entre  des  par t ic ipants  de 
cul tures  trčs  d i ve r ses . " 



G é r a r d  P O G O R E L 
COORDINATEUR DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

"Que l le  sera  la  nature  du  management  de  demain  ?  Qui 
seront  les  manageurs,  quelles  do ivent  ętre  leurs  métho
des,  quel  est  l 'apport  des  outi ls  techniques. 

La  créat ion  de  THESEUS  est  une  réponse  ŕ  l ' interroga
t ion  en  cours  dans  les  entrepr ises,  les  universi tés  et  les 
écoles  de  part  et  d 'autre  de  l 'A t lant ique.  Les  manageurs 
devront  met t re  les  out i ls  techniques  que  sont  les  systč
mes  d ' in fo rmat ion ,  les  réseaux  au  service  du  manage
ment ,  les  maîtr ises,  en  tirer  un  avantage  compét i t i f .  Ils 
devront  combiner  dans  cet te  mise  en  śuvre  l 'approche 
qual i ta t ive,  l 'a t tent ion  aux  composantes  personnelles  et 
sociales  avec  l 'organisat ion  r igoureuse  et  prof i table  des 
moyens  d ' in fo rmat ion  et  de  commun ica t ion . 

Pour  nourrir  l 'échange  avec  les  entreprises  et  les  univer
sités  qui  partagent  cet te  perspective,  THESEUS  s'est  doté 
d 'un  CONSEIL  SCIENTIFIQUE  assez  large  dans  sa  com
posit ion  et  t rčs  internat ional .  Il  apporte  aux  par t ic ipants, 
au  directeur  de  l ' Inst i tut ,  aux  professeurs,  aux  membres 
de  l 'Assemblée  générale  et  du  conseil  de  d i rect ion,  un 
réseau  en  prise  directe  avec  la  recherche  et  une  réf lexion 
sur  les  grandes  or ientat ions  de  la  fo rmat ion  dispensée  ŕ 
THESEUS. " 

J e a n  H E R R (Directeur  de TELECOM Paris) 
VICE-PRESIDENT DE THESEUS 

"Pourquo i  THESEUS  estil  l 'enfant  de  TELECOM  Paris. 

Parce  que  l'Ecole  est  un  pôle  d 'excel lence  reconnu  sur  le 
plan  internat ional  dans  le  domaine  de  l 'archi tecture  des 
réseaux. 

Parce  qu'el le  intčgre  dans  son  enseignement  les  d imen
sions  économiques  et  managériales  des  techniques. 

Parce  qu'el le  mčne  déjŕ  des  projets  communs  avec  les 
Grandes  Ecoles  de  commerce  et  de  management . 

Parce  qu'el le  est  un  partenaire  actif  mais  r igoureusement 
indépendant  des  di f férentes  entreprises  européennes 
conce rnées . " 



Klùber 
Notre métier : concevoir, produire et vendre des pneumatiques. Partenaire des constructeurs automobiles et 

agraires depuis 75 ans, nous avons développé des produits répondante des contraintes d'utilisation déplus en plus 

sévères. 

Nous avons maîtrisé les obstacles d'un marché très concurrentiel au cours de la dernière décennie : notre 1ir'  place 

Européenne dans le secteur "agraire"  en est une belle preuve. 

Aujourd'hui,  nous sommes 4000 - 250 ingénieurs et cadres  et réalisons un CA. supérieur à 2 milliards de Francs 

(dont 60% à l'export). 

L'avenir, venez le construire et le réussir avec nous. 

INGENIEURS GRANDES ECOLES 
X,  MINES, PONTS,  CENTRAL E 

Nous  p o u v o n s  vous  offrir dčs ma in tenan t  les responsab i l i tés  les mieux  app rop r i ées ŕ vo t re  fo rmat ion , ŕ vo t re  expé r i ence et 

ŕ  vos asp i ra t ions.  A  vous  de chois i r  : 

EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
V o u s  ę tes  réso lumen t  tou rnés  vers  l 'avenir  en par t ic ipant  : 
  au d é v e l o p p e m e n t  des nouve l les  généra t ions  de pneus , ŕ 
part ir  des or ien ta t ions  e x p r i m é e s par les cons t ruc teu rs et en 
ut i l isant  la  C A O . 

  ŕ la déf in i t ion  des s t ruc tu res et carac té r i s t iques  phys iques 
des  pneus , et ŕ  la m ise  au po in t  des m e s u r e s  et essa is qui 
pe rmet ten t  d 'en éva luer  les  pe r fo rmances . 

A L'INDUSTRIALISATION 
Vous  concevez ,  fa i tes  évo luer  et me t tez  en oeuvre  les p ro 

cédés  de fabr ica t ion  ; v o u s  ass is tez  é g a l e m e n t  les  ate l iers 

sur  le plan  techn ique . 

Sachez  avant  de nous  re jo indre, que l 'Europe  est dé jŕ  pour 
nous  au jourd 'hu i  une réal i té  : 6  f i l ia les  dans  la C.E.E.,  no t re 
S ičge  Soc ia l  et no t re  Cen t re  T e c h n i q u e  prčs de Nancy , nos 
us ines  en C h a m p a g n e ,  Lor ra ine  et  Sarre. 

Nous  vous  y a t tendons  et vous  remerc ions  d 'adresser  vo t re  dossier ,  sous  ré fé rence  P C M ŕ  P N E U S  KLEBER,  D.R.H.E.  

14,  rue du M o u z o n    5 4 5 2 0  L A X O U . 

Une  m ę m e  compétence ,  le Génie  Civil  : notre  savoirfaire 
nous  place  parmi  les  majors  de  la  profession.  Deux 
expressions  de  celleci  :  Spie  Batignolles  DGC  pour  les 
grands  projets  France  et Internat ional,  Citra sur le  terr i toire 
français.  Chacune  dans  son  secteur  d ' in tervent ion  part i
c ipe  ŕ  la  m ę m e  ambi t ion  :  réussir  dans  la  rigueur,  la 
qual i té  et  l ' innovat ion. 

JEUNES INGENIEURS GENIE CIVIL 
 TRAVAUX (Réf. T )» ETUDES (Réf. E) (Techniques et Prix) 

Que lque soit votre prof i l , Travaux ou Etudes et votre 
niveau d 'expér ience (directeur, ingénieur ou conducteur) , 
le déve loppement de notre activité vous ouvre un large 
éventail de possibi l i tés. Face à des métiers, des marchés 
et des techniques qu i évoluent , notre Groupe , pour 
préparer l'avenir, saura, avec vous, construire le vôtre. 

Postes en région paris ienne, en province et à l'étranger. 

Adressez votre candidature en précisant la référence et le 
secteur géographique chois i , à René VALLAT 
Di rec t ion des Ressources Humaines 
de Spie Batignolles DGC, Parc St Chr istophe 
10, avenue de l'Entreprise - 95862 Cergy Pontoise Cedex. 

CITRA  Spie Batignolle s 

D G C B 



L'EA U 
SOURCE  DE  DIVERSITÉ 

Passion  du  service,  rigueur  de  gestion,  indépen
d a n c e  de  l 'entrepreneur  ont  mené  le  Groupe  Gé
nérale  des  Eaux  en  tę te  des  entreprises  de  services. 

Nous  nous  sommes  déve loppés  ŕ  partir  de  la  gestion 
de  services  puPlics  c o m m e  l 'eau,  l 'énergie,  la  pro
preté  et  les  parcs  de  stat ionnement ,  en  nous  ap
puyant  sur  des  entreprises  de  travaux  :  Pât iment, 
travaux  publics,  t ravaux  hydrauliques  et  entreprises 
électr iques. 

Vous  sortez  d 'une  Grande  Ecole.  Vous  souhaitez 
prendre  rap idement  des  responsabilités  dans  les 
domaines  de  la  techn ique ,  de  la  gest ion,  du  com
mercial  ou  du  personnel 

La  diversité  des  opportuni tés  de  carričres,  l 'auto
nomie  dans  une  entreprise  hau tement  per formante 
vous  permett ront  si  vous  avez  le  potent ie l  néces
saire,  de  devenir 

Depuis  quelques  années,  nous  appl i 
quons  notre  expér ience  et  notre  sa
voirfaire  ŕ  des  métiers  de  service  au 
public  :  communica t ion  audiovi
suelle,  rad ioté léphonie,  télésurveil
lance  et  domot ique ,  loisirs  et  santé. 

G R O U P  E 

GENERAL E 
DES  EAUX 

CHEF  D'ENTREPRISE  A  30  ANS 

C o m p a g n i e  G é n é r a l e  d e s  E a u x 

S e r v i c e  R e l a t i o n s  e t  R e s s o u r c e s  H u m a i n e s 

R é f é r e n c e  P C M 

52 ,  r u e  d ' A n j o u    75008  PARIS 

LA PASSION DU SERVICE 



Sičge social  : 28, rue de La Baume, 75379 PARIS Cedex 08  (1) 40.75.99.11 

LEADER dans son METIE R 
Conception, construction, rénovation et entretien, gestion de RESEAUX 

•  Ea u potabl e e t  irrigatio n : captages, forages, puits, adductions, comptage 

•  Assainissemen t  : collecte, évacuation des eaux usées et pluviales 

 Tuyauteries industrielles, gaz, chauffage urbain 

 Téléphone. Vidéocommunicatio n (câbles co-axiaux, fibres optiques) 

 Forages et fonçages horizontaux, galeries, travaux en rivière 

 Fondations spéciales, parois moulées 

 Cadastres interactifs de réseaux, simulation s assistée s pa r  ordinateu r 

•  Gestio n de services publics d'eau et d'assainissement, investigations, diagnostics 

LES  A T O U T S  CONJUGUES  D ' U N E  G R A N D E  ENTREPRISE 

E T  D ' E T A B L I S S E M E N T S  R E G I O N A U X  P E R M A N E N T S 

soJbrai/ 
T R A V A U X  S P E C I A U X  D E  F O N D A T I O N S 

 INGENIERIE DE REPRISE EN S O U S - Ś U V R E DE F O N D A T I O N S 
 M I C R O P I E U X 
 T I R A N T S D ' A N C R A G E S ET C L O U T A G E S 
 C O N S O L I D A T I O N DES S O L S PAR M E T H O D E H A U T E PRESSION " J E T G R O U T I N G " 
 D R A I N S S U B H O R I Z O N T A U X 

 A V I G N O N - BP 6 1 2 ( 8 4 0 3 1 ) C E D E X 
T é l . 9 0 . 3 1 . 2 3 . 9 6 - T é l e x 4 3 1 3 4 4 F O N D A V I 
T é l é c o p i e u r 9 0 . 3 2 . 5 9 . 8 3 

 PARIS ( 7 5 0 0 1 ) - 5 b is , rue d u L o u v r e 
T é l . (1) 4 2 . 6 0 . 2 1 . 4 3 e t (1) 4 2 . 6 0 . 9 3 . 1 0 
T é l e x 6 7 0 2 3 0 F O N D A P - T é l é c o p i e u r (1) 4 2 . 9 7 . 5 2 . 9 9 

 M E T Z ( 5 7 0 7 0 ) - 1 , rue des C o u t e l i e r s 
T é l . 8 7 . 7 4 . 9 6 . 7 7 - T é l e x 6 7 0 2 3 0 
T é l é c o p i e u r 8 7 . 7 6 . 9 5 . 1 0 

 LILLE ( 5 9 8 0 0 ) - 2 0 1 , rue C o l b e r t 
T é l . 2 0 . 5 7 . 0 1 . 4 4 - T é l e x 6 7 0 2 3 0 
T é l é c o p i e u r 2 0 . 5 4 . 5 8 . 3 1 

 S T R A S B O U R G ( 6 7 0 0 0 ) - 6 , qua i M a t h i s s . 
T é l . 8 8 . 3 6 . 8 8 . 5 0 -Té lex 6 7 0 2 3 0 
T é l é c o p i e u r : 8 8 . 3 6 . 8 8 . 5 0 . 

 N A N T E S ( 4 4 7 0 0 ) O R V A U L T - 8 , a v e n u e de la Brise 
T é l . 4 0 . 5 9 . 3 2 . 4 4 - Té lex 6 7 0 2 3 0 
T é l é c o p i e u r 4 0 . 5 9 . 5 0 . 3 7 

 B O R D E A U X ( 3 3 0 8 1 ) - 2 2 , b o u l e v a r d P i e r r e - 1 e r 

T é l . 5 6 . 8 1 . 2 4 . 6 7 - T é l e x 6 7 0 2 3 0 
T é l é c o p i e u r 5 6 . 4 4 . 7 5 . 9 7 . 

 L Y O N ( 6 9 0 0 3 ) - 7 4 , c o u r s L a f a y e t t e 
T é l . 7 2 . 6 1 . 1 5 . 2 9 - T é l e x 4 3 1 3 4 4 F O N D A V I 
T é l é c o p i e u r 7 2 . 6 1 . 8 3 . 6 3 

 LE M A N S ( 7 2 0 0 0 ) - 6 1 , rue T r i s t a n - B e r n a r d 
T é l . 4 3 . 7 6 . 2 3 . 5 0 - T é l e x 6 7 0 2 3 0 
T é l é c o p i e u r 4 3 . 8 1 . 4 3 . 1 5 

 NICE ( 0 6 7 0 0 ) S A I N T - L A U R E N T - D U - V A R 
6 3 5 , a v . Géné ra l - de -Gau l l e - T é l . 9 3 . 1 4 . 1 2 . 8 8 
T é l e x 4 3 1 3 4 4 F O N D A V I - T é l é c o p i e u r 9 3 . 1 4 . 1 2 . 9 0 

 M A R S E I L L E 

 M O N T P E L L I E R 

 C L E R M O N T - F E R R A N D 



ttPour  la CGE, la forc e d'un e 
entrepris e réside aujourd'hu i 
dans l'ouvertur e d'espri t des 
homme s qu i y travaillent. " 



S U R E T E DE F O N C T I O N N E M E N T 
Etudes,  conseil,  formation  en 

 F iab i l i té  S o u t i e n l o g i s t i q u e 

 M a i n t e n a b i l i t é  C o ű t de p o s s e s s i o n 

 D i spon ib i l i t é  A n a l y s e de la va leu r 

 Sécu r i t é  A s s u r a n c e qua l i t é 

A toutes les phases d'un projet (de l'avant-projet jusqu'à l'exploitation) dans les domaines 

de la mécanique, de l'électronique, des automatismes... 

10, a v e n u e de l 'En t rep r i se  95865  CergyPontois e  Cedex 
Té léphon e  : (1) 3 4 . 2 4 . 4 4 . 0 0 - Télex : GETUD 609 598 F 

m 

EQUIPES ET ENTREPRISES 

RECHERCHE PAR APPROCHE DIRECTE DE CADRES DE DIRECTION 
ET DE SPÉCIALISTES 

François CORNEVIN 

DIRECTEUR 

Gérard KERN Christian SUTTER 

ASSOCIÉ ASSOCIÉ 

Gilbert CIAVATTI 

ASSOCIÉ 

EQUIPES E T ENTREPRISES 
11 bis .  ru e Portali s 7500 8 PARI S -  Tél .  (1 )  42.93.18.7 2 

CIMENTS D'ORIGNY 

CONSTRUIRE 
AVEC 

LES HOMMES 

•  Notr e professionnalism e : 
Celui  du N :  1  mondial. 

•  Notr e nouvell e frontièr e : 
L'Europ e de 1993 . 

•  Notr e proje t  d'entrepris e : 
« Le meilleur  cimentie r 
français  ». 

•  Notr e philosophi e : 
Gestio n décentralisé e et 
dialogu e ave c nos clients . 

•  Notr e performanc e : 
la plu s fort e rentabilité 
du secteu r  du ciment . 

C I M E N T S D ' O R I G N Y 
f i l ia l e  f rança is e 

d u  premie r  c iment ie r 
eu ropée n c 

75-25. bd de l'Amiral  Bruix. 75116 Paris 

CIMENTS D'ORIGNY  : L'EXIGENCE  INDUSTMEUE 



Outp lacemen t 
MEDIATOR 

L'évolution active de carrière 
Créé par Charles  Kablé,  l'un  des pionniers du conseil en gestion de carričres, 
MEDIATOR  s'est  trčs  vite  spécialisé  auprčs  des  entreprises  dans 
des  prestations  destinées  aux  cadres  et  dirigeants  :  Out  placement, 
Pilotage  de  Carričres,  Gestion  des  Cadres. 
La  démarche  de  MEDIATOR  s'appuie  sur  une  méthodologie  éprouvée  : 
élaboration  de  bilans,  construction  de  projets  et  positionnement  sur  le 
marché,  mise  au  point  de  la  stratégie  et  du  marketing  individuel. 
Les  candidats  suivis  par  MEDIATOR  bénéficient  des  prestations 
du  centre  ARCODEV  (logistique,  offres  d'emploi,  etc.) 
et  du  journal  ID  ENTREPRISES. 
MEDIATOR  est  membre  de  l'ASCOREP 

PARIS  NANC Y  RENNES  BORDEAU X  LYO N 
34,  RUE DES BOURDONNAIS  75001  102.  RUE  SAINT  DIZIER  54000  9.  RUE  DE  SUEDE  35200  IMMEUBLE  P  RUE  ROBERT  CAUM0NT  24.  RUE  J .  J 0 A N N E S  MASSET  69009 

1EL  11]  45.06  43  44  TEL  83  30  2 9 1 1  TEL  99  51.82  44  33049  CEDEX  TEL.  56  43.18  09  TEL.  78  83  27  27 

Votre contact : Eric BEAUDOUIN - 45.08.43.44 

J V I O A . 
Mobilit é et  Orientatio n Acti\ e 

Le  groupe  M O A ,  qui  réuni t  35  consu l tan ts  spécial isés  dans 
l 'act ion  pour  l 'emplo i ,  in terv ient  au jourd 'hu i  dans  les  domai 
nes  su ivants  : 

—  A c c o m p a g n e m e n t  socia l  de s  res t r uc tu ra t i ons ,  prépara
t ion  et  mise  en  śuvre  de  plans  soc iaux ,  mob i l i té ,  reclas
sement  co l lec t i f ,  plans  de  p réven t ion . 

—  Créat ion s  d 'emp lo i  et  déve loppemen t  économiqu e  loca l . 

—  Pi lotag e  de  carr ičr e  et  o u t  p lacemen t  ind iv idue l  : 
 pour cadres et d i r igeants d 'ent repr ises : MEDIATOR 
 ouver t à t ous , de l 'employé au cadre : ARCODEV 

—  A c t i o n s  de  mob i l i sa t i o n  de s  h o m m e s  et  de  c o m m u n i c a 
t i on , projets d 'entrepr ise, redressement d'entreprises, lan-
cement d 'ac t i v i tés nouvel les , an imat ion d 'équ ipes dir i -
geants . 

PARIS 
3-'. R I E DES BOURDONNAIS 75001 

T RL 1 45 06 43 44 

NANC Y 
102 RUE SAINT DIZIER 54000 

TEL 83 3C 29 1 1 

RENNES 
9 RUE DE SUEDE 352CC 

"EL 99 5 ' 82 -U 

BORDEAU X 
IMMEUBLE P RLE ROBERT CAUM0NT 

33G49 CEDEX TEL 56 43 18 09 

LYON 
24 RUE J J 0 A N N E S MASSET 69009 

TEL 78 83 27 27 

Vous désirez une présentation des activités du Groupe MOA : contactez Eric  BEAUDOUIN  45.08.43.44 



PILOTAGE DE CARRIERE OU OUTPLACEMENT : 
DEUX PLUS DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 

Charles  KABLÉ 

PCM-Le Pont : Charles Kablé, vous êtes le directeur 
de MEDIATOR, cabinet spécialisé dans l'outplace-
ment et le pilotage de carrière. Expliquez-moi ce que 
signifie outplacement ? 

Charle s Kabl é :  E n français ,  cel a veu t  dir e réinser -
tio n professionnelle .  Notr e rôl e es t  d e conseille r  de s 
cadre s licencié s dan s leu r  recherch e d'emploi . 

PCM-Le Pont : Comment procédez-vous ? 

Charle s Kabl é :  L a premièr e étap e consiste ,  ave c 
chaqu e candidat ,  à  dresse r  l e bila n d e s a carrière , 
à défini r  so n profil ,  cerne r  se s compétences ,  se s 
atouts ,  se s faiblesse s aussi .  Ensuite ,  i l  défini t  ave c 
nous se s projet s e t  l'orientatio n qu'i l  souhait e don -
ner  à  s a vi e professionnelle . 

PCM-Le Pont : Il  s'agit d'un véritable check-up ! 

Charle s Kabl é :  C'es t  l'étap e nécessair e à  franchi r 
avan t  tou t  débu t  d e recherche .  Bie n s e connaîtr e e t 
savoi r  su r  quel s marché s porteron t  le s investiga -
tions . 

PCM-Le Pont : Muni de ces informations, le candi-

dat commence sa prospection, intervenez-vous 
encore à ce stade ? 

Charle s Kabl é :  U n consei l  e n outplacemen t 
demeur e au x côté s d e se s candidat s jusqu' à leu r 
réinsertion .  Ecoute ,  dialogue ,  consei l  e t  stimulatio n 
sont  nécessaire s tou t  a u lon g d e l a recherche .  I l 
s'agi t  d'établi r  ave c chacu n un e relatio n personnell e 
et  approfondie . 

PCM-Le Pont : Combien de temps passez-vous avec 
un candidat ? 

Charle s Kabl é :  U n "consultant "  consacr e cin -
quant e heure s enviro n à  chacun . 

PCM-Le Pont : Vous voulez dire que vous passer cin-
quante heures en tête à tête avec chacun ? 

Charle s Kabl é :  E n majorité ,  i l  s'agi t  d'entretien s 
individuels .  Vou s savez ,  recherche r  un e situatio n es t 
une démarch e personnell e qu i  nécessit e u n inves -
tissemen t  total . 

Une foi s l e diagnosti c établi ,  l e candida t  peu t  appli -
quer  so n marketin g personne l  :  cible r  s a prospec -
tion ,  construir e u n argumentaire ,  s e documente r  su r 
le s secteur s visés ,  adapte r  so n discours.. . 



Ensuite,  il peut  mettre  en pratique  la méthode  la  plus 
appropriée  ŕ  son  cas  :  répondre  ŕ  des  annonces, 
envoyer  des  candidatures  spontanées,  renouer  avec 
ses  relations  ou  en  établir  de  nouvelles. 

PCM-Le Pont : Quelles autres prestations offrez-
vous ? 

Charles  Kablé  :  En  parallčle  ŕ  ce  travail  personnel, 
le  candidat  se  voit  généralement  proposer  des  tra
vaux  de  groupe. 

Ainsi  ŕ MEDIATOR,  nous  avons  créé  des ateliers  de 
CREATIVITE  destinés  ŕ  stimuler  l ' imagination,  au 
cours  desquels  certains  ont  découvert  des  solutions 
complčtement  originales  pour  réaliser  leur  projet  et 
oů  tous  développent  leur  sens  des  opportunités. 

Par ailleurs,  et  c'est  tout  ŕ fait  récent,  nous  organi
sons une formation  ASSERTIVITE  & THEATRE,  pour 
enseigner  certaines  techniques  que  possčdent  les 
comédiens  qui  peuvent  ętre  utiles  lors  d'entretiens. 

PCM-Le Pont : Combien de temps dure cette période 
de recherche d'emploi ? 

Charles  Kablé  :  En  moyenne  cinq  mois. 

PCM-Le Pont : C'est une performance, on dit que 
la durée moyenne de recherche d'emploi, pour un 
cadre licencié, s'échelonne entre un, voire deux ans. 

Charles  Kablé  :  Nos  candidats  sont  trčs  acti fs.  Ils 
savent  précisément  ce  qu'i ls  cherchent,  cela  faci
lite  et  accélčre  les  démarches.  De  plus,  ils  restent 
dans  un  milieu  professionnel.  Ils  bénéficient  de  la 
logistique  que met  ŕ leur disposition  le cabinet  d'out
placement  :  bureau,  secrétariat,  téléphone,  docu
mentation  économique  (annuaires,  f ichiers,  presse 
spécialisée...)  et  de  plus,  nous  leur  offrons  bien  sűr 
des  rencontres  privilégiées  avec  des  professionnels 
de  leur  secteur  et  de  leur  métier. 

PCM-Le Pont : Avez-vous assisté à des reconver-
sions inattendues ? 

Charles  Kablé  :  Certains  bilans  de  carričre  ont  fait 
apparaître  des distorsions  entre  l 'emploi  occupé  ou 
recherché  et  les  aspirations  profondes  d'un  candi
dat.  Ainsi,  un  ingénieur  de  production  s'est  recon
verti  dans  une  activité  commerciale  dans  laquelle  il 
a  vraiment  trouvé  sa  voie. 

Nous  avons  aussi  des  candidats  qui  créent  leur 
entreprise. 

Ce  qui  est  important  dans  notre  mission  c'est 
d'ouvrir  et d'analyser  le champ  des  possibilités.  Cer
tains  candidats  ont  depuis  trčs  longtemps  des  pro
jets  qui  leur  tiennent  ŕ cśur  mais qu'ils  n'ont  jamais 
testés,  faute  de  temps,  principalement.  Nous  les 
analysons  ensemble. 

PCM-Le Pont : N'êtes-vous pas en train de dire 
qu'un licenciement est une bonne chose ? 

Charles  Kablé  : Ce qui est  tout  ŕ fait  bénéfique,  c'est 
l 'occasion  offerte  de  se  remettre  en  question,  de 
réfléchir  et  d'analyser  sa situation...  bref  de  faire  le 
point.  C'est  d'ailleurs  la motivation  d'un  nombre  de 
plus  en plus  important  de cadres de  haut  niveau qui, 
sans  la menace  d'un  licenciement,  sont  demandeurs 
de  conseil  en  pilotage  de  carričre. 

PCM-Le Pont : Voilà le second volet de votre acti-
vité. Quels besoins satisfait-il chez des cadres qui 
ne sont pas en danger ? 

Charles  Kablé  : Je dirais qu'i l  n'y  a rien de plus  dan
gereux  ou de  plus  illusoire  que  l'absence  de  danger. 
Prenons  l'exemple  d'un  cadre  qui travaille  depuis  dix 
ans  dans  la  męme  entreprise.  Il  s'est  totalement 
investi  dans  son  travail  mais  s'il  ne  parvient  pas  ŕ 
prendre  du  recul,  ŕ réfléchir  sur  ses  motivat ions  ou 
ses aspirations,  il risque de passer  ŕ côté  de son épa
nouissement  professionnel.  Il  est  dans  la  situation 
d'un  homme, ou d'une  femme,  passif.  Ce n'est  bon 
ni  pour  lui,  ni  pour  l 'entreprise. 

PCM-Le Pont : Un cadre dans cette situation vient 
vous voir. Quel ''traitement" lui infligez-vous ? 

Charles  Kablé  : Je  tiens  d'abord  ŕ vous  préciser,  et 
c'est  valable  aussi  pour  nos  missions  d'outplace
ment,  que notre  client est  l'entreprise.  C'est  elle  qui 
nous  envoie  des  candidats.  Dans  le  cas  du  conseil 
en  pilotage  de  carričre,  la  démarche  du  cadre  peut 
ętre  plus  dynamique,  dans  la  mesure  oů  il  est  sou
vent  le  premier  ŕ  en  ressentir  le  besoin.  Soucieux 
de son évolution  et  sans  préjuger  de  l'avenir,  il  vient 
nous  voir  en  accord  avec  son  entreprise. 

Nous faisons  avec  lui un bilan de sa carričre,  comme 
pour  les candidats  en outplacement  ; nous  étudions 
ses  motivat ions  et  analysons  ses compétences.  La 
réorientation  n'est  pas  toujours  nécessaire. 

PCM-Le Pont : Expliquez-moi comment un cadre qui 
ne se voit pas évoluer dans son travail peut être 
conforté dans la même voie ? 

Charles  Kablé  : Beaucoup  de facteurs  interviennent 
dans  le  blocage  d'une  carričre.  Prenons  l'exemple 
de  l'image  qu'un  homme  peut  avoir  visŕvis  de  son 
entourage.  S'il  connaît  ses  objectifs  et  s'il  a  réflé
chi  sur  les  moyens  ŕ  se  donner  pour  les  atteindre, 
il  peut,  tout  en  continuant  au  męme  poste  et  dans 
les  męmes  fonct ions,  devenir  un  battant  car  il  sait 
qu'i l  est  sur  la  bonne  voie.  Son  image  s'améliore 
immanquablement.  Il avait  besoin de cette  réflexion. 

PCM-Le Pont : Avec l'outplacement comme avec le 
pilotage de carrière, n'avez-vous pas l'impression de 
détenir un pouvoir sur vos candidats ? 

Charles  Kablé  : En aucun  cas, un  prestataire  de  ser
vices  comme  l'est  MEDIATOR  ne  peut  se  targuer 
d'avoir  un  quelconque  pouvoir  sur  ses  candidats. 
Nous  contribuons  ŕ leur  faire  prendre  en  considéra
tion  leurs  propres  motivations.  A  leur  faire  redécou
vrir  que  c'est  ŕ  eux  de  prendre  le  pouvoir  sur  leur 
vie  et  de  la  gérer  en  adultes. 

Charle s  Kablé ,  l'un  des  pionniers  du  conseil  en 
gestion  de  carričre,  dirige  MEDIATOR,  cabinet 
spécialisé  dans  les  prestations  destinées  aux 
cadres  et  dirigeants  : outplacement,  pilotage  de 
carričre,  gestion  des  cadres. 

MEDIATOR  appartient  ŕ  l'association  syndicale 
des  conseils  en  réinsertion  professionnelle, 
ASCOREP. 
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Pour maintenir 
au sommet de la vague 
une Ecole pendant plus 
de deux siècles et demi, 

il n'y a pas cent méthodes : 
s'adapter  en permanence 

à la société, aux techniques, 
mobiliser  les moyens, 

entretenir  et réinventer 
la souplesse des structures 

pour  permettre 
cette adaptation. 

Mais surtout ne jamais 
perdre de vue la raison d'être 

de l'Ecole : les hommes. 
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L'OEIL NEUF 
Une interview de Jacques Lagardère 

J .  L a g a r d č r e 
I C P C  6 1 
D i r e c t e u r  d e 
l ' E c o l e 
N a t i o n a l e 
d e s  P o n t s 
e t  C h a u s s é e s 

PCM-Le Pont : Monsieur le Directeur, vous venez 
de prendre vos fonctions à l'Ecole des Ponts et 
Chaussées. La réalité que vous découvrez 
correspond-elle à l'image que vous vous faisiez de 
l'Ecole ? 

M.L . : Pas vraiment. L'Ecole telle que je com-
mence à la découvrir est incontestablement plus 
riche d'activités et plus dynamique que je ne le pen-
sais. 

L'image que j ' en avais, résultait non seulement 
d'informations générales venant des canaux divers 
(dont PCM-Le Pont) mais aussi d'un lien précis : 
j e recevais dans ma DDE chaque année pendant 
quatre mois un stagiaire Ingénieur-Elève. Mes 
impressions étaient donc lointaines et partielles. Par 
exemple, même si j 'avais quelques idées sur le 
sujet, je mesurais mal la diversité des enseigne-
ments (130 modules sont aujourd'hui ouverts aux 
élèves), l 'ampleur de la Formation Continue, le 
rapide développement de la recherche, la réussite 
de la Formation Alternée, la variété des formations 
spécialisées (Collège des Ingénieurs, DEA, mas-
tères). 

Mais ce qui me frappe le plus, c'est la multiplica-
tion des échanges internationaux. En quelques 
semaines, j 'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des 
enseignants et responsables d'universités ou d'éco-
les espagnols, italiens, britanniques, américains, 
chinois de Taïwan et soviétiques ! et ces échanges 
peuvent aller très loin : nous venons par exemple 
de signer avec l'Ecole homologue de Madrid un 
accord de double diplôme. Ainsi. l'Ecole est-elle 
ouverte aujourd'hui sur le monde entier. 43 natio-
nalités y sont représentées. 

PCM-Le Pont : Globalement, votre première 
impression est favorable mais il  y a certainement 
des choses à changer ? 

M.L . : Oui. la façade ! Je parle au sens propre (!) 
de la façade de la rue des Saints-Pères. 

Outre les problèmes de sécurité que pose l'état de 
certains éléments de pierre, l'impression que peut 

donner à nos correspondants étrangers l'entrée 
crasseuse de la rue des Saints-Pères est tout à fait 
déplorable. L'intérieur des bâtiments a été large-
ment rénové et il fallait sans doute commencer par 
là mais il est désormais urgent de donner à nos visi-
teurs, à nos élèves et à nos enseignants une image 
visuelle plus en rapport avec le dynamisme 
retrouvé à l 'Ecole. J'espère pouvoir entreprendre 
les travaux dès cette année. 

Sur un plan plus général mon tempérament ne me 
porte pas à changer pour le plaisir de changer et 
parce qu'il faudrait qu'un nouveau "pat ron" 
imprime immédiatement sa marque. 

J'ai bien connu Bernard Hirsch, j 'avais beaucoup 
d'admiration pour lui et je trouve une Ecole en 
excellent état. Mon action s'inscrira donc dans la 
continuité. Ceci étant, la vie continue, l'environ-
nement évolue et mon rôle sera avant tout d'adap-
ter en permanence l'Ecole à un monde qui change. 

Le grand changement à venir c'est bien sûr l'ins-
tallation de l'Ecole à Marne-la-Vallée. Le principe 
du financement est désormais acquis, le concours 
d'architecture est lancé et l'objectif est d'assurer 
la rentrée fin 1992 à la Cité Descartes. 

Pour l'Ecole les enjeux sont considérables : nous 
aurons la chance, pour la première fois dans sa lon-
gue histoire, de construire des locaux spécialement 
conçus pour elle. Ceci suppose que l'on précise 
dans tous ses domaines d'activités et surtout pour 
la recherche et la formation initiale des objectifs 
à atteindre dans les dix années qui viennent. Au-
delà de la conception architecturale c'est un véri-
table projet pour l'entreprise "Ecole des Ponts" 
qu'il faut monter. 

PCM-Le Pont : Vous employez le terme d'entre-
prise pour l'Ecole mais en définitive quel produit 
souhaitez-vous fabriquer ! 

M.L . : Si j 'accepte le terme d'entreprise (de 
matière grise), le terme de produit me paraît moins 
adapté. L'on pourrait en déduire que nous souhai-
tons former des élèves bien " f in is " bien "cali-
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brés" correspondant exactement aux besoins sup-
posés des employeurs potentiels que sont les entre-
prises, les administrations, les organismes d'étu-
des et de recherche. 

Si vous souhaitez poursuivre dans l'analogie, je 
préférerais une comparaison biologique. L'Ecole 
est en fait une sorte d'organe de reproduction des-
tiné à fabriquer des "embryons" bien formés et 
riches de potentialités qui, placés à la sortie de 
l'Ecole dans un milieu vivant, s'y adapteront très 
vite pour jouer un rôle moteur dans leur environ-
nement. 

Plus simplement nous souhaitons que les élèves 
sortant de l'Ecole des Ponts soient d'abord des 
Ingénieurs. Cela peut paraître une banalité mais 
je sais que certains Anciens Elèves ont pu mettre 
en doute cette réalité à la suite des évolutions cons-
tatées récemment. Des ingénieurs c'est-à-dire des 
professionnels capables dans plusieurs domaines 
de maîtriser des techniques complexes et de les 
appliquer à des problèmes concrets. Mais des Ingé-
nieurs de haut niveau qui puissent intégrer les élé-
ments économiques et sociaux essentiels dans toute 
décision et s'adapter très rapidement à des situa-
tions nouvelles. 

PCM-Le Pont : Que représente pour vous le réseau 
des anciens élèves ? 

M.L . : Un support essentiel. D'abord et très con-
crètement, les associations d'anciens élèves per-

mettent à l'Ecole de mener certaines activités vita-
les comme la Recherche, la Formation Continue. 
Mais bien au-delà, de nombreux anciens élèves 
entretiennent avec l'Ecole des relations très étroi-
tes que ce soit pour donner des enseignements, 
pour contribuer à la recherche, pour fournir des 
stages aux élèves, pour leur faciliter la première 
embauche, e t c .. 

Je suis frappé depuis mon arrivée de voir à quel 
point les relations entre Ecole et anciens élèves sont 
chargées d'affectivité au bon sens du terme. Ceci 
est rassurant pour le Directeur de l'Ecole qui sait 
pouvoir s'appuyer pour les décisions importantes 
ou les situations difficiles sur un réseau très divers 
et d'une disponibilité totale. 

PCM-Le Pont : En définitive pour vous le poste 
de Directeur est-il honorifique ou véritablement 
opérationnel ? 

M.L . : Je comprends mal votre question. Si vous 
voulez dire que c'est un honneur pour un ancien 
élève que d'être nommé Directeur de l'Ecole, assu-
rément et je le ressens comme tel. 
Si vous voulez dire que l'action du Directeur se 
résume en mondanités et interviews pour la presse, 
certainement pas. Le rôle du Directeur est sans 
doute de représenter l'Ecole et de faire savoir ce 
qui s'y fait mais avant tout d'agir. 
Mes prédécesseurs et notamment Bernard Hirsch 
avaient une conception très active de leur rôle. Ce 
sera également la mienne. 

L ' E c o l e 
e s t  e n  f a i t 
u n e  s o r t e 

d ' o r g a n e  d e 
r e p r o d u c t i o n 

d e s t i n é 
ŕ  f a b r i q u e r  de s 

" e m b r y o n s " 
b i e n  f o r m é s 
e t  r i c h e s  d e 

p o t e n t i a l i t é s 
q u i ,  p l a c é s 
ŕ  l a  s o r t i e 
d e  l ' E c o l e 

d a n s  u n  m i l i e u 
v i v a n t , 

s ' y  a d a p t e r o n t 
t r č s  v i t e 

p o u r  j o u e r 
u n  r ô l e  m o t e u r 

d a n s  l eu r 
env i r onnemen t . 
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PROFESSION DE FOI 
François-Régis Orizet, Directeur de l'Enseignement, IPC 80 

J. Bonneric : II est rare de trouver à la tête d'une 
Direction de l'Enseignement, dans les Grandes 
Ecoles, une personne aussi jeune. Pourrais-tu nous 
resituer les raisons de ta nomination, moins de dix 
ans après ta sortie des Ponts ? 

F. R. Orizet : Rare dans les autres écoles, peut-
être, mais pas aux Ponts ! Il y a quinze ans Fran-
çois Bosqui avait déjà moins de trente cinq ans et 
Patrick Gandil, mon prédécesseur, moins de trente 
en commençant. 

C'est donc une formule qui a déjà fait ses preuves 
à l'Ecole. 

En ce qui concerne mon choix personnel, je trouve 
très formateur un certain nomadisme profession-
nel auquel se prête bien la condition d'Ingénieur 
des Ponts. Après de l'administration territoriale, 
du cabinet ministériel et de l'entreprise, l'Ecole des 
Ponts était une expérience à tenter, intéressante en 
elle-même et pouvant permettre à terme d'autres 
activités (enseignements, recherche...) parallèle-
ment ou successivement au travail d'administra-
tion et d'animation de l'Ecole. 

J. Bonneric : Après ces quelques mois passés à la 
tête de la Direction de l'Enseignement quelle est 
ta perception des grands enjeux auxquels doit 
répondre l'enseignement aux Ponts ? 

Comment l'Ecole se situe-t-elle, et comment 
devrait-elle se situer dans l'avenir, par rapport à 
ces enjeux ? 

F. R. Orizet : Je parlerais plutôt d'enjeux éduca-
tifs, ce qui est plus large ; j ' en vois deux princi-
paux : 

— Développer la personnalité des étudiants : auto-
nomie, capacité à travailler en équipe, créativité, 
expression. Après la Taupe (ou l 'X) , l'Ecole à un 
rôle essentiel à jouer, et le fait plutôt bien : l'alter-
nance des stages et de périodes d'enseignement 
introduit progressivement aux exigences de la vie 

active" : la multiplicité des formations offertes 
'blige et apprend à faire des choix ; la vie asso-

ciative, particulièrement intense à l'Ecole, libère 
des dimensions de créativité et de responsabilité... 
ce ne sont que quelques exemples. 

— Donner une formation scientifique et technique 
suffisamment solide pour être acteur d'une société 
de plus en plus complexe. 
Les facultés d'analyse et d'abstraction des étudiants 
sont excellentes à leur arrivée à l'Ecole. 
L'enjeu est de développer leur goût et leur capa-
cité d'une dialectique entre l'abstraction et l'expé-
rimentation, le concret. Il faut aussi les exercer à 
la synthèse pluridisciplinaire. 
C'est le but recherché par chacune des quatre gran-
des "f i l ières" de l'Ecole (Génie Civil Bâtiment ; 
Génie Industriel ; Economie-Gestion-Réseaux ; 
Informatique et Mathématiques appliquées). 

J. Bonneric : L'ouverture à l'International est la 
tarte à la crème de toutes les Grandes Ecoles, tant 
d'ingénieurs que de commerce. En ce qui concerne 
les Ponts, elle semble se traduire par un flux à sens 
unique, d'élèves étrangers vers la rue des Saints-
Pères, sans véritable contrepartie, sauf peut-être 
avec les Etats-Unis. Ce n 'est sans doute pas une 
situation très satisfaisante pour toi... 

F. R. Orizet : L'ouverture à l'International est le 
troisième grand enjeu de la formation. 

Les français sont casaniers : si 8 % des britani-
ques, 10 % des italiens et 12 % des japonais ou 
des suisses vivent hors de leurs frontières, nos com-
patriotes, dans la même situation ne sont que 2 %. 
Jacques Lesourne va jusqu'à dire, dans son rap-
port sur l'éducation, que les élites françaises 

— intellectuelles, économiques, politiques — cou-
rent le risque de ne pas participer à la culture mon-
diale et de ne se parler qu'à elles-mêmes. 

L'Ecole des Ponts veut donner le goût de l'inter-
national à ses étudiants. Elle a dans ce domaine 
une avance sur la plupart des autres établissements 
français homologues : 

— Par la formation linguistique et internationale 
dispensée à l'Ecole. Chaque élève-ingénieur suit 
chaque année plus de 100 heures de cours de lan-
gues ou d'exportation professés dans une langue 
étrangère. 

— Par des accords de coopération avec plus d'une 
vingtaine d'établissements d'enseignement supé-
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rieur ou de recherche étrangers. Un accord tout 
à fait original a par exemple été signé cette année 
avec l'Université de Madrid qui permet l'attribu-
tion simultanée à des étudiants des deux diplômes 
des Ecoles des Ponts de Paris et de Madrid. 

- Enfin et surtout par les échanges d'étudiants 
dans les deux sens. Si l'Ecole accueille chaque 
année plus de 200 étudiants de 40 nationalités, elle 
envoie en sens inverse près de la moitié de ses 
élèves-ingénieurs suivre des enseignements ou des 
stages à l'Etranger, les pays de la communauté 
européenne étant la première destination avant les 
Etats-Unis. C'est cependant encore insuffisant et 
il faut souhaiter que dans un avenir proche cha-
que élève-ingénieur ait eu l'occasion d'effectuer 
un séjour d'au moins trois mois à l'étranger au 
cours de sa scolarité. C'est un objectif raisonna-
ble à court terme. 

J. Bonne rie : Si les études s 'internationalisent de 
plus en plus, les débouchés offerts aux élèves de 
1 école connaissent, pour leur part, une diversifi-
cation à croissance exponentielle, des supracon-
ducteurs aux nouveaux marchés bancaires, des 
systèmes-experts au montage de projets-export. Les 
enseignements suivent-ils cette tendance ? 

Risque-t-on alors une explosion combinatoire des 
cours et des filières proposés, au détriment de 
l'unité de formation ? Jusqu'à présent, les Ponts 
restent l'école de la Mécanique. Vont-ils devoir 
délaisser ce culte monothéiste ? 

F. R. Orizet : Toutes disciplines et formations con-
fondues. l'Ecole offre aujourd'hui près de 300 
cours différents. L'explosion combinatoire nous 
menace donc plus que le culte monothéiste de la 
mécanique, pour reprendre tes expressions. 

Quelques idées s'imposent : 

L'identité de l'Ecole est (presque) depuis sa 
création fondée sur trois disciplines scientifiques : 
les mathématiques, la mécanique, l'économie. La 
bonne stratégie et de se concentrer sur ces pôles 
d'excellence en faisant l'effort de développer leur 
partie vivante, d'élaguer les branches mortes et de 
taire leur place aux rameaux nouveaux. 
Parmi les rameaux nouveaux il y a, par exemple 
en Mécanique, la Science des matériaux et en 
mathématique l'informatique et ses applications — 
dont l'intelligence artificielle et les systèmes 
experts que tu citais —. 

- Parallèlement l'Ecole doit conserver une assez 
riche palette de cours d'application des métiers 
d'ingénieur : Génie Civil et Bâtiment, Génie Indus-
triel. Transports. Aménagement et Urbanisme. 

- Autour du sanctuaire des trois disciplines et des 
cours d'application, il y a enfin le troisième cer-
cle (celui qui a vue sur le paradis !) des enseigne-

ments des sciences humaines, du droit, de la ges-
tion... 

Tant pour l'administration et les enseignants de 
l'Ecole que pour les élèves, je crois important de 
conserver cette lisibilit é à trois niveaux et de con-
server, sinon une hiérarchie, du moins un équili-
bre dans les poids respectifs de chacun. 

J. Bonne rie : B. Hirsch disait que le principal pro-
blème des écoles d'ingénieurs, c 'est leur difficulté 
à percevoir les vrais besoins du marché de 
l'emploi : les recruteurs n 'apportent que très rare-
ment des critiques sur la valeur du ' 'produit fini 
que leur délivrent les Ponts. Comment réussir mal-
gré tout à mettre en place un guidage par l'aval ? 

Comment se prémunir contre des décalages entre 
formation et monde du travail ? 
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F. R. Orizet : Pour des recrutements effectués au 
niveau des Ponts, les besoins des entreprises coïn-
cident avec les enjeux de la formation dont nous 
parlions tout à l'heure : personnalité ; connaissan-
ces scientifiques et techniques solides ; ouverture 
sur l'international. Aller trop loin dans le détail des 
besoins immédiats des entreprises me paraît plus 
dangereux qu'utile. 

Certes il faut éviter que l'étudiant ne subisse un 
traumatisme culturel en arrivant dans l'entreprise 
et ne découvre, par exemple, l'existence même 
d'une science des matériaux à son recrutement dans 
une industrie de composants du bâtiment. Mais 
nous sommes assez bien armés pour éviter de tels 
décalages trop criants : d'abord parce que les équi-
pes de recherche de l'Ecole travaillent en liaison 
assez étroite avec l'industrie ; ensuite du fait des 
multiples autres interfaces entre l'Ecole et l'entre-
prise : présence importante d'enseignants issus de 
l'entreprise ; stages des élèves ; offre de forma-
tion continue très développée ; contacts très nom-
breux de la Mission des relations avec la profes-
sion animée par Jacques Baules. 

J. Bonneric : Dans tout Directeur des Etudes, il 
y a un Ministre de l'Education Nationale qui som-
meille. Vas-tu profiter du projet Descartes pour 
concocter une nouvelle réforme de l'enseignement, 
comme tes prédécesseurs ? 

F. R. Orizet : Il y a eu une réforme importante 
de l'enseignement en 1984. En introduisant une 
norme uniforme de 11 séances de 3 heures hebdo-
madaires pour tout cours de l'école, elle a multi-

plié les possibilités de choix des élèves et rendu 
possible l'augmentation sensible de l'offre des 
enseignements proposés. Parallèlement la réforme 
de 84 a généralisé le principe de l'alternance de 
périodes d'enseignement et de stages et créé les 
différentes filières, au nombre de quatre aujour-
d'hui : Génie Civil et Bâtiment ; Génie Industriel ; 
Economie-Gestion-Réseaux ; Informatique et 
Mathématiques appliquées. 

En revanche la nouvelle donne du projet Descar-
tes doit être l'occasion de penser un nouveau 
système à l'horizon 1993, ne serait-ce que parce 
ce qui existe aujourd'hui n'est pas simplement 
transposable sans modification à Marne-la-Vallée. 

Et comme 1993, c'est demain, nous avons bien sûr 
déjà commencé à y réfléchir ! Le 2 mars dernier, 
l'ensemble des enseignants de l'école a été invité 
à une journée de travail sur les évolutions de 
l'enseignement dans la perspective de la Cité Des-
cartes. 

Il est prématuré d'en parler, car nous n'en som-
mes qu'aux prémices de notre réflexion. Cepen-
dant une des idées fortes qui s'impose peu à peu 
est celle d'une pédagogie par projets qui complé-
terait le binôme actuel des enseignements classi-
ques et des stages. Les étudiants auraient à réali-
ser à l'école des projets, de plus en plus complexes 
et multidisciplinaires au fur et à mesure de l'avan-
cement de la scolarité. Ces projets associeraient 
des élèves, des enseignants et des organismes exté-
rieurs (entreprises, administrations, ...) partenai-
res ou commanditaires.
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QUELQUES ELEVES  ~ 
REMARQUABLE S 

élčve s  témoigne , 
pendan t  ses  études ,  d 'u n  dynamism e  "pa rasco la i r e "   extręmemen t 

bénéfiqu e  pou r  l 'ouver tur e  d e  l 'Ecol e  ver s  l'extérieur . 

PCM-Le Pont : Tu animes le Bureau des Elèves 
avec brio depuis un an et demi. Quelles sont tes 
motivations ? 

Catherine : Au départ je ne pensais l'animer que 
pour un an, comme ça pour voir, pour enfin faire 
quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que 
j 'avais l'habitude de faire... après trois de taupe, 
ça se comprend. Puis je me suis vraiment prise au 
jeu ! Le BdE m'a appris plein de choses concer-
nant les rapports avec autrui, les façons de faire 
passer certaines décisions en douceur. Cela m'a 
surtout appris qu'il ne fallait jamais essayer d'obte-
nir l'unanimité, ce n'est pas possible ! A la limite, 
je dirais qu'on l'obtient quand on ne la cherche pas, 
c'est-à-dire quand on garde une ligne de conduite 
la plus droite possible vis-à-vis de tout le monde. 

A la fin de mon premier mandat, je gardais un petit 
arrière-goût d'inachevé, j 'avais encore plein 
d'idées pour animer l'Ecole et les copains m'ont 
fait confiance pour une deuxième année. Mais en 
fait, je crois que si on veut vraiment tout faire, c'est 
une vie qu'il faudrait ! Aux suivants de continuer, 
pas forcément dans le même style, il y a sûrement 
des tas de méthodes différentes pour qu'une Ecole 
comme les Ponts reste une Ecole où élèves et admi-
nistration trouvent ensembles qu'il y fait bon 
vivre... En fait, le BdE me fait parfois penser au 
club Mèd, les élèves attendent des six membres 
qu'ils organisent tous leurs loisirs et les différents 
week-ends et soirées sont là pour souder les pro-
mos entre elles. 

PCM-Le Pont : Qu 'est-ce que le BdE apporte à 
l Ecole des Ponts en terme de complémentarité vis-
à-vis des structures lourdes de communication de 
l Ecole avec l'extérieur ? 

Catherine : Je crois que nous apportons un peu de 
souplesse dans tous les problèmes de communica-
tion de l'Ecole qu'ils soient internes ou externes. 

Pour ce qui est de la communication interne, nous 
sommes les interlocuteurs privilégiés de l 'Admi-
nistration, chargés de transmettre les informations 
aux autres élèves et parfois d'arrondir les angles 
quand il y a problème. Heureusement à l 'Ecole, 
l'Administration est vraiment à l'écoute des élè-
ves et nous trouvons toujours les bureaux des dif-
férentes directions de l'Ecole ouverts lorsque nous 
avons des problèmes à régler et des solutions à 
trouver. Pour ce qui est de la communication 
externe vis-à-vis des entreprises, le BdE est aussi 
là pour trouver des solutions originales. En effet, 
de plus en plus les entreprises souhaitent avoir les 
rapports les plus directs avec les futurs ingénieurs 
et s'adressent à nous. Il nous faut donc innover (les 
traditionnels amphis ne font plus recettes...) et 
s'arranger pour aller voir les entreprises chez elles 
(sur le terrain) voire trouver d'autres moyens de 
rencontre en dehors du cadre un peu étroit du tra-
vail. La communication est finalement un des 
aspects les plus intéressants du BdE. 

PCM-Le Pont : Est-il facile d'arbitrer entre les 
cours et la vie associative ? L'Administration est-
elle compréhensive à ce point de vue ? 

Catherine : Difficil e question à dire vrai ! Il est 
très facile de se laisser dévorer par la vie associa-
tive et c'est vrai que le BdE pourrait facilement 
m'occuper à plein temps ! Certaines personnes de 
l'Administration le reconnaissent. Ceci dit, je pense 
que cela n'aurait pas de sens de négliger les cours 
même si j 'avais la bénédiction de la Direction de 
l'Ecole. Je pense que la vie associative m'apporte 
tout ce que les meilleurs cours de gestion ne peu-
vent m'offrir complètement (il s'agit d'une expé-
rience en vraie grandeur !), mais d'un autre côté 
les cours de ma filière m'apportent le bagage tech-
nique nécessaire au moins pour mon début de car-
rière. La combinaison des deux peut faire un bon 
ingénieur au sens français du terme, du moins je 
l 'espère. 

C a t h e r i n e 
K u n t z 
P r é p a  : 
L y c é e  K l é b e r 
ŕ  S t r a s b o u r g 
S t a g e  l o n g  : 
I n g é n i e u r 
q u a l i t é 
s u r  l e  c h a n t i e r 
d u  p o n t 
d e  K o w l o o n 
( H o n g  K o n g ) 
p o u r  B o u y g u e s 
P r é s i d e n t e 
d u  B u r e a u 
d e s  E lčve s 
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p e r s o n n a l i s é 
T r o i s i č m e 
a n n é e  : 
a u x  U S A 
ŕ  l ' u n i v e r s i t é 
S a n t a  B a r b a r a 
( C a l i f o r n i e ) 

PCM-Le Pont : Qu 'est-ce que tu trouves aux Ponts, 
qu 'on ne trouve pas dans les autres Grandes Eco-
les ? 

Catherine : Je réponds sans hésiter une certaine 
convivialité et même une convivialité certaine ! 
Cela est dû d'abord à la taille des promos (envi-
ron 80 par année), au stage de rentrée qui se 
déroule durant deux semaines à Sophia Antipolis 
et dont le but clairement affiché par tous à l'Ecole 
est de souder la nouvelle promotion et enfin je dirai 
au rang de l'Ecole dans le concours commun qui 
fait que, moins qu'aux Mines par exemple, on 
trouve des frustrés de l 'X . Au départ j 'avais sur-
tout choisi l'Ecole pour faire du Génie Civil , main-
tenant je la choisirais en outre pour la qualité de 
sa vie étudiante. 

J E R O M E  C O L L I N 

PCM-LA' Pont : D'où te vient ta passion pour 
l'océanographie et comment arrives-tu a la 
concilier avec la formation reçue aux Ponts ? 

Jérôme : Il faut reconnaître que cela m'est venu 
un peu par hasard. C'était il y a huit ans au cours 
d'une "journée carrière". J'étais en l r c D et je vou-
lais faire médecine à l'époque. Durant cette jour-
née j 'ai eu l'occasion de discuter avec des ingé-
nieurs du Génie Maritime, l 'ENSTA maintenant 
et j ' ai changé de vocation. J'ai alors suivi le cur-
sus normal, l r c S, TC, Math Sup, Math Spé pour 
finalement atterrir aux Ponts, un peu au hasard des 
classements. En définitive j ' ai la chance de pou-
voir suivre des cours dans les deux écoles, aux 
Ponts, aussi bien qu'à l 'ENSTA. Je profite en fait 
de la formation généraliste de l'Ecole des Ponts 
et je choisis mes modules électifs, plus spécialisés 
dans le domaine qui m'intéresse, à l 'ENSTA. Au 
début, je voulais surtout faire de la construction 
de navire mais j 'ai découvert l'océanographie en 
tant que science et j 'ai bifurqué une fois de plus. 

PCM-Le Pont : Comment vois-tu ton avenir dans 
ce secteur d'activité en portant l'étiquette ' 'd'ingé-
nieur des Ponts ' '. 

Jérôme : Vu mon domaine d'intérêt, dans un pre-
mier temps mon avenir ne peut passer que par la 
recherche. J'aimerais en particulier me spéciali-
ser dans l'étude du mode de vie de certains ani-
maux marins. Justement, le Professeur Smith de 
l'université de Santa-Barbara où je compte passer 
ma troisième année, travaille sur les mouvements 
de cétacés dans l'Océan Pacifique. Il utilise les don-
nées recueillies par satellite : ce sont souvent des 
données topographiques très précises. Les satelli-

tes nous permettent aussi de connaître la températu-
re de l'eau donc d'avoir une estimation de la 
concentration en phytoplancton et donc une idée 
des mouvements de certains animaux. Ce qui m'in-
téresserait vraiment c'est de m'occuper d'établir 
la corrélation entre ce qu'on observe par bateau 
et ce qu'on déduit des données obtenues par satel-
lites. Pour faire cela, je serai peut-être obligé de 
rester à l'étranger, aux USA ; en France il n'y a 
rien de la sorte à part Ifremer et de rares labos au 
CNRS. 

PCM-Le Pont : Qu 'est-ce que t'apporte vraiment 
l'Ecole des Ponts ? 

Jérôme : Avant tout une grande souplesse ! Il y 
a peu d'Ecoles où d'entrée de jeu, dès la première 
année, on te laisse suivre des cours dans une autre 
grande école uniquement parce que tu as une idée 
bien arrêtée en tête. Sinon il faut reconnaître que 
les cours m'apportent pour ce que je veux faire. 
Il y a un élément très positif dans la formation : 
on commence d'abord par te tester pour savoir si 
tu es très motivé et si tu ne lâches pas prise on t'aide 
du mieux qu'on peut. Notre Ecole est sûrement une 
des plus ouvertes sur le monde extérieur, les autres 
écoles, les formations étrangères... 

PCM-Le Pont : Pour finir comment vois-tu l'évo-
lution de l'Ecole dans les prochaines années ? 

Jérôme : Le déménagement pour Marne a ses 
avantages et ses inconvénients. On perd le charme 
du Quartier Latin, certaines relations faciles avec 
d'autres grandes écoles. D'un autre côté on verra 
sûrement des promotions plus soudées et les liens 
entre élèves et chercheurs se renforceront sûre-
ment. Cela permettra de promouvoir certains labos 
de l'Ecole et de susciter peut-être des vocations 
parmi les élèves. 

A N T O I N E  D E Z A 

PCM-Le Pont : Pourquoi as-tu choisi de te tour-
ner vers le Japon ? 

Antoine : A mon entrée aux Ponts, je voulais faire 
une deuxième langue, je pensais pouvoir faire du 
Russe, mais je n'arrive pas à rouler les " r " . J'ai 
donc décidé d'apprendre le japonais. J'avais de plus 
un accès dans une université de Tokyo par mon 
père qui travaille au CNRS. Je suis donc parti y 
faire mon stage scientifique pour étudier les ima-
ges de synthèse. Pour quitter la France quand on 
est aux Ponts, il faut faire autre chose que de la 
mécanique. Les Japonais sont fidèles, les amitiés 
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que je me suis faites pendant les six mois de stage 
scientifique sont déterminantes pour ma troisième 
année à Tokyo. 

PCM-Le Pont : En quoi considères-tu que l Ecole 
a été une aide ? 

Antoine : La plus grande aide que m'a apportée 
l'Ecole a été de me faire et de me laisser partir. 
Ce qui m'a agréablement surpris, c'est que l'Ecole 
fait confiance même aux premières années qui sor-
tent tout juste de prépa. Elle m'a apporté des 
conseils très utiles, une aide matérielle, m'a encou-
ragé et aidé à partir. Elle connaît des gens partout 
et m'a indiqué des contacts au Japon. Sans 
conteste, les Ponts sont une des Grandes Ecoles 
les plus ouvertes sur l'étranger. 

PCM-Le Pont : Penses-tu que l'Ecole pourrait 
faire encore plus ? 

Antoine : On peut toujours faire plus mais, après 
réflexion et au vu de mon expérience, je pense qu'il 
ne serait pas bon qu'elle nous mâche trop le tra-
vail ! Le fait que les élèves aient à chercher par 
eux-mêmes les stages un peu "or iginaux" est très 
bon. C'est en se heurtant à des difficultés qu'on 
découvre si on veut réellement partir ou non. 
L'Ecole pousse constamment les élèves à agir par 
eux-mêmes, elle leur offre une grande liberté. 

PCM-Le Pont : Crois-tu qu 'il  y ait une spécificité 
de l'Ecole des Ponts ? 

Antoine : En dehors de la spécificité de son ensei-
gnement historique de base, la mécanique, je dirais 
que la spécificité de l'Ecole réside essentiellement 
dans la souplesse qu'elle offre aux élèves. Gran-
des diversités des cours. Importants choix de sta-
ges. Constamment les élèves ont à faire des choix 
au sein du cadre des enseignements. Il n'y a pas 
deux élèves aux Ponts qui ont suivi le même cur-
sus. 

PCM-Le Pont : L'Ecole t'a-t-elle transmise un 
savoir ou une méthode de travail ? 

Antoine : Bien sûr. il y a des cours intéressants 
et on peut acquérir une somme impressionnante de 
connaissances à l'Ecole. Mais il y a plus impor-
tant, l'Ecole m'a appris à savoir exactement ce que 
je voulais ce qui pour moi est mieux que de faire 
ce qu'on veut. 

PCM-Le Pont : En conclusion, si c'était à refaire, 
reviendrais-tu à l'Ecole et comment vois-tu ton ave-
nir ? 

Antoine : On ne connaît jamais très bien les autres 

écoles, mais après expérience, je me félicite d'être 
entré aux Ponts. Je finis mes études au Japon, mais 
ce n'est pas pour fuir l'Ecole : au contraire j 'en 
garderai un excellent souvenir. Pour ce qui est de 
mon avenir... j 'espère trouver un VSNE au Japon 
et y rester quelque temps... Après la vie est lon-
gue... 

D O M I N I Q U E  B O H L 

PCM-Le Pont : Tu es maintenant au Collège des 
Ingénieurs, mais quel souvenir gardes-tu de tes 
deux premières années à l Ecole ? 

Dominique : Un bon souvenir, bien sûr ! J'ai 
l'impression d'avoir profité de ces deux années 
pour faire des choses différentes de ce que j 'avais 
fait jusqu'à présent (club spectacle, club théâtre, 
cafète entre autres...). Je me suis peut-être un peu 
dispersée mais c'est tellement facile de se prendre 
au jeu de la vie associative de l'Ecole. De plus ce 
qui est plaisant, c'est que l'Administration appuie 
les élèves dans leurs manifestations habituelles. Et 
les élèves qui souhaitent toujours plus d'implica-
tion de la part de l'administration dans la vie asso-
ciative voient leur souhait se réaliser petit à petit. 

PCM-Le Pont : Pour toi, y a-t-il une spécificité des 
Ponts ? 

Dominique : A vrai dire, non ! Les Ponts sont une 
école généraliste, elle s'éloigne de sa vocation pre-
mière mais se cherche encore ; il n'y a qu'à voir 
la quantité de nouvelles formations qu'elle ne cesse 
de créer. 

PCM-Le Pont : Rechoisirais-tu les Ponts à l'issue 
du concours ? 

Dominique : Oui, sans hésiter ! Plus qu'avant mais 
de façon tout à fait différente. Je suis sûre que je 
ne referais pas le même cursus. Je pense que 
j 'aurais fait du BTP, je me serais plus accrochée 
en cours de méca pour mieux profiter de la soli-
dité de l'enseignement de l'Ecole dans ce domaine. 

PCM-Le Pont : L'Ecole t-a-t-elle légué un savoir 
ou inculqué une méthode de travail ? 

Dominique : Ni savoir à proprement parler, ni 
méthode de travail. L'Ecole m'a transmis une cul-
ture générale. Elle m'a offert une ouverture sur 
l'extérieur par l'intermédiaire des stages mais sur-
tout maintenant grâce au Collège des Ingénieurs. 
Autrement, il y a des choses qu'on a apprises en 
cours, mais l'important n'est pas de les savoir mais 
de savoir les retrouver ! 

A n t o i n e  Deza 
P rép a  :  Lycé e 
P a s t e u r 
ŕ  N e u i l l y , 
t r o i s i č m e 
a n n é e  : 
a u  J a p o n 

D o m i n i q u e 
B o h l 
P r é p a  : 
L y c é e  K l é b e r 
ŕ  S t r a s b o u r g . 
C o l l č g e 
de s  I n g é n i e u r s 
M i s s i o n 
a u  C o l l č g e  : 
d é l o c a l i s a t i o n 
d e  l a 
p r o d u c t i o n 
c h e z  Ess i l o r 
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O r g a n i s a t i o n 
d u  G a l a 

PCM-Le Pont : Qu 'est-ce que t'apporte le Collège, 
cette formation qui remplace une troisième année 
normale ? 

Dominique : J'acquiers enfin une véritable culture 
d'entreprise, car il me permet de rencontrer plus 
souvent d'autres ingénieurs. Il m'aide notamment 
à répondre aux nombreuses questions que je me 
pose au sujet du métier que je vais exercer. Il m'a 
rendue plus curieuse de plus de choses, m'a per-
mis de connaître mieux des gens d'horizons diffé-
rents puisqu'il s'agit d'une formation commune 
avec ULm et l 'ENGREF. Enfin il a tous les avan-
tages d'une petite classe de 30 personnes. 

PCM-Le Pont : A la fin de l'année, tu vas entrer 
dans la vie professionnelle. Comment envisages-
tu ton avenir ? 

Dominique : Avec un peu d'angoisse ! Ce n'est 
bien sûr pas le problème de trouver du boulot, mais 
d'habitude, dans un boulot technique, on exige plus 
d'une femme que d'un homme. La question qui 
m'est alors posée est de savoir ce que je me sens 
capable d'assumer et aussi ce qui me plaît. 

PCM-Le Pont : Pour finir, comment vois-tu l'évo-
lution de l'Ecole ? 

Dominique : J'espère que cette évolution ne sera 
pas une révolution. Le déménagement de l'Ecole 
est un mal nécessaire pour améliorer les infrastruc-
tures et donc les conditions de travail. Une Ecole 
plus isolée de Paris verra en outre sa cohésion se 
renforcer ce qui ne peut être que bénéfique. Cepen-
dant, j 'espère qu'elle ne modifiera pas trop la struc-
ture de son enseignement dont l'avantage primor-
dial était la flexibilité. 

V I N C E N T  C H O V E 

PCM-Le Pont : Tu es à l'origine et tu as mené à 
bien le projet du Gala 1988 au château de Ver-
sailles. Qu 'est-ce que cela t'a apporté finalement ? 

Vincent : Je ne l'ai pas fait tout seul ! C'est le tra-
vail de toute une équipe. Et tous ceux qui ont par-
ticipé à la réalisation de l'événement en intégrant 
l'âme du projet ont certainement vécu un très grand 
moment de leur vie. C'est en tout cas mon cas et 
cette aventure extraordinaire a renforcé les valeurs 
auxquelles je crois. 

PCM-Le Pont : Pour réaliser ce projet, en quoi 
l'Ecole t'a-t-elle aidé ? 

Vincent : Outre le renom de l'Ecole et l'intendance 
dont nous avons bénéficié, je crois que paradoxa-
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lement. le plus important dans l'Ecole a été l'oppo-
sition farouche que nous avons d'abord rencontrée 
de la part de la Direction ; ce qui a été une surmo-
tivation supplémentaire pour toute l'équipe. En 
effet, l'Ecole voyait initialement en nous des méga-
los inconscients alors que cette promotion n'a 
jamais été autre chose que " l 'Union de tous les 
Talents", nom de baptême du Gala. Mais sans cette 
opposition, l'aventure aurait été moins enrichis-
sante... 

PCM-Le Pont : Penses-tu qu 'il  y ait une spécifi-
cité de l'Ecole des Ponts ? 

Vincent : Difficil e de répondre, je n'ai pas d'autres 
points de comparaisons. Mais je crois qu'il y a une 
certaine culture des Ponts, même si l'Ecole doit 
redéfinir aujourd'hui son identité et son projet. 
C'est en tout cas la plus humaine des Grandes Eco-
les généralistes à cause de sa taille. Elle rassem-
ble des gens d'horizons divers, de cultures diffé-
rentes et de telles rencontres constituent toujours 
un enrichissement. 

PCM-Le Pont : Qu 'est-ce qui t'a le plus sen>i à 
l'Ecole ? T'a-t-elle apporté un savoir ou une 
méthode de travail ? 

Vincent : L'essentiel, je crois, c'est que le passage 
dans une Grande Ecole doit permettre une ouver-
ture la plus large possible du cœur et de l'esprit. 
C'est l'occasion de mûrir, de devenir adulte et de 
faire ses grands choix. 

PCM-Le Pont : Si c'était à refaire, choisirais-tu 
à nouveau l'Ecole des Ponts ? 

Vincent : Absolument, je n'ai aucune raison de 
regretter quoi que ce soit puisque je suis de plus 
en plus heureux !... 

PCM-Le Pont : Comment vois-tu ton avenir ? 

Vincent : Devant moi !... Enfin, je ne pense pas 
à mon avenir, je le construis à chaque instant. J'ai 
des tas de projets (création d'une société en Pro-
vence, un bouquin, un film...) qui mûrissent dans 
leurs coins et que j'entreprendrai si c'est utile pour 
quelqu'un. De toute façon, j ' ai l'éternité devant 
moi. Et ce n'est pas l'enthousiasme et le sourire 
qui me manquent. 
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YOU SAY MASTER 
PCM-Le Pont : Vous êtes de nationalité 
japonaise. Pourquoi avez-vous choisi de 
faire le MIB {Master in International Busi-
ness) à l'ENPC ? 

Takamasa Sato : D'abord parce que la 
France m'intéressait beaucoup. Et puis je 
voulais étudier l'administration des affaires. 
Je souhaitais étudier avec des étudiants fran-
çais de grande valeur et je savais que 
l'ENPC est une des grandes écoles qui 
forme des élites. 

D'ailleurs, je pense que le programme du 
MIB est unique par son caractère interna-
tional et polyculturel, les participants venant 
de onze nationalités pour se former à un 
management de la globalisation. 

PCM-Le Pont : Qu 'avez-vous fait avant de 
participer au MIB ? 

T.S. : Il y a 6 ans, j 'ai fini mon université 
à Tokyo et depuis je travaille au JETRO 
(Japan External Trade Organization) qui est 
un organisme semi-gouvernemental qui 
fournit des renseignements à caractère éco-
nomique aux entreprises sur les investisse-
ments et exportations du Japon. C'est elle 
qui m'a envoyé en France. 

PCM-Le Pont : Quel est le cours que vous 

préférez le plus ? 

T.S. : C'est sûrement le cours de marke-
ting. C'est un cours très pratique et qui fait 
appel à la fois à la théorie. Bien sûr. le cours 
de finance est essentiel et fondamental dans 
n'importe lesquelles de nos sociétés capi-
talistes. 

PCM-Le Pont : Pourquoi avoir choisi 
l'option Pacifique ? 

T.S. : Pour les entreprises qui commercia-
lisent des produits à valeur ajoutée dans le 
monde, on ne peut pas nier que le monde 
devient de plus en plus petit grâce aux com-
munications. L'Asie n'est plus loin. Aujour-

T a k a m a s a  S a t o , 
M I B 

B e n o î t  P e z o t , 
M I B  &  E N P C 

C l é m e n t  L e  G u a y , 
P r é s i d e n t 

M I B  C L U B 

d'hui. l'importance de l'Asie n'est plus à 
démontrer comme marché et comme région 
de haute technologie. 

Le MIB ne m'offre pas seulement la com-
pétence régionale mais aussi la meilleure 
façon d'établir une meilleure coopération 
entre les régions. 

PCM-Le Pont : Benoît Pezot, vous êtes 
élève-ingénieur civil de l'ENPC, pourquoi 
alors avez-vous choisi de participer au 
MIB ? 

B.P. : En tout cas. absolument pas parce 
que je renie le métier d'ingénieur. Et je ne 
suis pas le seul puisque d'autres civil s ou 
polytechniciens ont fait le même choix du 
MIB . Au contraire, je souhaite l'exercer de 
mon mieux. Mon expérience de stage long 
m'a révélé plusieurs choses. D'abord que 
le franco-français est parfois dépassé et que 

les contacts internationaux sont enrichis-
sants pour tout le monde et me passionnent. 

Ensuite, j 'ai appris que la manière la plus 
palpitante et la plus intelligente d'être ingé-
nieur n'est pas de se cantonner à la techni-
que ni même d'être un spécialiste de la ges-
tion de toutes les composantes d'un projet 
mais aussi de participer à la réflexion de 
l'entreprise sur sa situation et son avenir. 
Derrière mes mots se cachent des recher-
ches, et des techniques pour la plupart nou-
velles en France et qui le plus souvent ne 
sont pas encore enseignées aux ingénieurs. 

Enfin, je ne le cache pas, j ' ai choisi de par-
ticiper au MIB pour l'expérience person-
nelle qu'il constitue pour moi. Le fait d'étu-
dier des sujets totalement nouveaux, de tra-
vailler avec des camarades venant d'autres 
continents et d'aller étudier et faire un stage 
le plus loin possible satisfait mon apétit 
d'ouverture. 
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PCM-Le Pont  : Un nouveau  programme, 
construit  sur  des concepts  somme  toute  très 
originaux  ; cette  première  promotion  n 'a-
t-elle  pas le sentiment  d essuyer  les  plâtres  ? 

Clément Le Guay : Il est bon de préciser 
en premier lieu que le MIB n'est pas un pro-
duit "spontané". L'école des ponts a réso-
lument pris le parti de former ses ingénieurs 
à l'administration des affaires depuis main-
tenant 3 ans. Le CFE (Centre Formation à 
l'Exportation) puis le collège des ingénieurs 
et maintenant le MIB. Nous bénéficions 
directement de cette expérience acquise. Il 
est néanmoins vrai que tout n'est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. Nous 
sommes pionniers avec ce que cela com-
porte d'ajustements mais aussi d'enthou-
siasme et d'esprit d'entreprise. Nous som-
mes co-responsables, réellement impliqués 
dans le développement et la promotion du 
MIB. En terme de marketing je dirais que 
le MIB est un produit à très fort potentiel. 
Ce sont les mises en œuvre de ces perspec-
tives qui personnellement me passionnent. 

PCM-Le Pont  : Pourquoi  "International 
Business"  ? 

B.P : Notre mastère est international pour 
trois raisons principales : 

Tout d'abord l'enseignement couvre les 
problèmes spécifiques aux entreprises 
implantées dans le tissu industriel et finan-
cier mondial. Les sujets traités en cours et 
les recherches ou travaux effectués par les 
élèves sont donc choisis en ce sens et les 
cours sont dispensés en anglais. 

Pour cela, les professeurs nous viennent 
souvent de bien loin. Beaucoup sont origi-
naires de pays anglophones mais la richesse 
du corps enseignant ne s'arrête pas là. Des 
japonais, italiens, argentins, israéliens, liba-
nais viennent nous faire part de leur savoir 
et de leurs expériences. Certains profes-
seurs font le déplacement depuis leur pays 
d'origine pour nous enseigner au cours d'un 
séminaire d'une ou deux semaines. Dans ce 
cas, il nous faut faire des efforts particu-
liers pour préparer les cours. 

Enfin, le MIB est international parce que 
le groupe de ses participants est le plus cos-
mopolite possible. Certes, nous avons 
l'habitude d'avoir des camarades originai-
res de pays traditionnellement liés à la 
France, mais le choc des cultures est dans 
notre cas encore plus abrupt puisque nos 
camarades sont également russes, indiens, 

finlandais, américains o u japonais .  Travail-
ler en groupe avec des gens si différents 
n'est pas toujours évident. 

PCM-Le Pont  : Il paraît  qu 'élève  n 'est  plus 
le bon  terme  et qu 'il  faut  vous  appeler  par-
ticipants.  .. 

CL.G. : Le terme me paraissait, aussi, flat-
teur mais en l'occurrence ce mot habille 
bien, je pense, le sens de notre rôle. En 
novembre nous nous sommes occupés de 
l'inauguration du programme. La confé-
rence de presse, réception de la délégation 
japonaise et du Comité de parrainage fran-
çais et la conférence inaugurale dans 
l'amphi Caquot ont été organisées sous 
notre entière responsabilité. Je crois que 
pour nous cela a été le déclic, la prise de 
conscience que la vitalité et le dynamisme 
présent et futur du programme dépendait 
beaucoup de ce que nous, la première pro-
motion, nous en ferions. 

PCM-Le Pont  : Mais  ceci  n'est  vrai  que 
pour  la première  promotion.  Que restera-
t-il  de cet  esprit  d'entreprise  lorsque  le pro-
gramme  aura atteint  sa vitesse  de croisière  ? 

CL.G. : Je crois tout d'abord que l'édifice 
à construire est tel que de nombreuses pro-
motions à venir auront plus de travail 
qu'elles ne pourraient le souhaiter. La ques-
tion est de savoir si "l'Entrepreneurial Spi-
rit " est oui ou non une composante essen-
tielle, ou annexe, du MIB ? Personnelle-
ment je suis certain que la réponse sera oui 
et que le MIB saura trouver des réponses 
originales pour insuffler ce que j'appelle-
rai "l'indicible et véritable essence de la 
création de richesse". 

PCM-Le Pont  : Quels  sont  les  projets  et 
réalisations  des  participants  pour  cette 
année 88/89 ? 

CL.G. : Des projets nous en avons plein 
nos cartons et ce ne sont pas les idées qui 
manquent ! 
Nous sommes en train de définir et de met-
tre en place trois projets importants : 

Après la venue de nos partenaires japonais 
à Paris nous allons, en retour au Japon, du 
1er au 15 avril afin de marquer solennelle-
ment cette coopération qui je le rappelle est, 
là-bas, un projet gouvernemental. 
C'est une occasion formidable de renfor-
cer la promotion nippone du MIB et pour 
nous de connaître ce pays si mystérieux. 

Ensuite nous sommes en train d'organiser 
un cycle de conférences "régionales" dont 
je peux déjà vous donner deux sujets : "l e 
rôle de la France dans la reconstruction de 
l'Irak de l'après-guerre" et "l'investisse-
ment français au Japon : une nouvelle pos-
sibilité ?" qui sera pour nous la conclusion 
de notre voyage et de notre année du MIB 
placé sous le double parrainage franco-
japonais. 

Finalement nous voulons sortir le premier 
numéro de la revue du MIB, biannuelle, 
dont le thème sera "l e monde : un nouveau 
marché ?". 

Il y a tellement de réalisations possibles à 
qui veut entreprendre ! 

PCM-Le Pont  : Vous  avez des comités  de 
soutiens  divers.  Qu 'est-ce  que le Comité  de 
parrainage  japonais  ? 

T.S. : Des personnalités principales de ce 
Comité sont M. Nishio, président directeur 
général de la Daiichi Mutual Life Insurance 
Co, en même temps, le président du Comité 
des échanges culturels à Keidanren (l'équi-
valent du CPNF en France). M. Hiraiwa, 
président directeur général de la Tokyo 
Electric Power Co, M. Hayashi, le prési-
dent de Tokyo University of Information 
Science, M. Yoshitomi, directeur de l'Eco-
nomie Research Institute, Economique 
Planning Agency. Ce comité a été organisé 
dans le but de soutenir les activités du MIB, 
surtout l'option pacifique. Le nombre des 
personnalités sera augmenté. 

PCM-Le Pont  : Quel  est  le rôle  exact  du 
Comité  de parrainage  français  ? 

CL.G. : Le Comité de parrainage français 
comprend des entreprises privées (SOGEA, 
Interinfra, Fougerolle, Technip, Spie-
Batignolles), des entreprises publiques 
(Pechiney, Elf, EDF, RATF ; Air France), 
des représentants de la fonction publique 
(CDC, Ministère de l'Equipement, des 
Affaires étrangères, Industrie) et des mem-
bres éminents de divers horizons. 

Toute cette aide à la fois nous réconforte 
dans notre idée de l'importance de l'inter-
national et nous apporte une très grande 
richesse d'idée et d'énergie. Je tiens d'ail-
leurs, en tant que Président de l'association 
des élèves, le MIB Club, à les remercier 
tous très chaleureusement pour leur enga-
gement à nos côtés ! 
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"L e  Comit é  Nat iona l  d 'Eva luat ion ,  mi s en  plac e 
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de  d iagnost ique r  le 
fonc t i onnemen t  des  Universités . 

Il  peu t  étendr e  so n  cham p 
d'activit é  ŕ  d 'autre s 

organisme s  d 'Enseignemen t 
Supérieur ,  ŕ  leu r  demande . 

Ce  fu t  le  ca s  des  Ponts ,  en  1987 ,  ŕ  l ' in i t ia t iv e  de  Bernar d  H i r s c h " 

LE  RAPPORT 
SUR  L'ECOL E 

L a u r e n t  S c h w a r t z 
P r é s i d e n t  d u  C o m i t é  N a t i o n a l  d ' E v a l u a t i o n 

PCM-Le-Pont : Monsieur le Président, à 
l'occasion de votre enquête pour l'évalua-
tion de l'Ecole des Ponts, vous l'avez vue 
vivre et vous l'avez auscultée en profondeur. 
Selon vous, quel est son rôle, sa raison 
d'être ? 

L. Schwartz : A mes yeux, la vocation des 
Ponts, c'est de fournir des ingénieurs qui 
soient capables d'organiser, à un niveau tant 
soit peu élevé, la construction d'entités tou-
chant aussi bien au génie civil qu'aux 
domaines industriels. Ils ont à y jouer un 
rôle qu'ils ne peuvent pas d'ailleurs, rem-
plir directement à la sortie de l'Ecole, car 
il réclame une expérience certaine. 

Pour moi, tous les ingénieurs devraient 
avoir, au début de leur carrière, un emploi 
dans la haute technologie, et jamais unique-
ment dans la gestion. Il leur faut acquérir, 
pendant cinq ou dix ans, l'expérience de ce 
qu'on peut appeler la technologie, de la 
résolution des problèmes techniques. 

Entrez dans cette technologie, mettez y tout 
ce que vous connaissez de sciences de tout 
genre, pour voir comment se construisent 
les choses, et puis, progressivement, vous 
aurez des responsabilités qui pourraient, au 
bout de quelques années, devenir des res-
ponsabilités de direction. 

Mais ne vous "désincarnez" pas dès la sor-
tie de l'Ecole dans les tâches de gestion, de 
finance. 

PCM-Le-Pont : L'Ecole n 'est-elle pas pri-
sonnière d'une contradiction ? L'Etat lui 
assigne un rôle "macroscopique", qui est 
de fabriquer les ingénieurs aménageurs 
dont le pays a besoin ; parallèlement et 
" microscopiquement", l'Ecole, entité dotée 
d'une vie propre, doit garder son attrait aux 
yeux des élèves et des entreprises, et adap-
ter son enseignement aux contraintes du 
marché. 

L. Schwartz : C'est vrai, mais vous posez 
là le problème de toutes les Grandes Eco-
les. C'est-à-dire qu'on promet monts et 
merveilles aux taupins (et ils ne savent 
même pas exactement ce que ça veut dire, 
non pas uniquement sur le plan de la rému-
nération, mais sur celui du commandement, 
de l'organisation, voire de la gestion tech-
nologique), et on ne les prévient pas que 
la formation des ingénieurs, c'est autre 
chose... 

On ne peut pas dire que l'Ecole ait sacrifié 
aux enseignements technologiques. Mais 
pour attirer les taupins. toutes les Grandes 
Ecoles sont amenées à se faire concurrence 

sur un domaine auquel elles ne sont pas des-
tinées, et c'est tragique. 

Pour l'industrie, c'est la même chose : elle 
voit les Grandes Ecoles comme un réser-
voir d'hommes intelligents, d'après la façon 
dont ils ont été recrutés. Entre nous, dans 
bien des cas, elle se fiche royalement de ce 
qu'on leur y a appris, et elle leur offre des 
postes de direction, d'administration, de 
gestion. 

Alors, pour flatter les entreprises et les élè-
ves, et à cause de la concurrence, les Gran-
des Ecoles sont amenées à leur promettre 
ce qu'ils désirent et c'est un dévoiement de 
ces Ecoles. De sorte qu'aujourd'hui, les 
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tâches techniques, qui pourraient être rem-
plies de façon formidable par des ingénieurs 
de Grandes Ecoles, sont fournies par des 
ingénieurs de plus petites Ecoles, qui tra-
vaillent dur mais qui n'ont pas l'envergure 
que pourraient avoir les premières. Celaà, 
je trouve que c'est une tragédie. 

PCM-Le-Pont  : C'est  une tragédie  généra-
lisée.  Mais,  compte  tenu  du contexte  con-
currentiel,  l'Ecole  des Ponts  doit-elle  être 
la seule  à cesser  de se ' 'dévoyer  ' ' ? 

L. Schwartz : Il faut que toutes le fassent, 
et tous nos rapports d'évaluation le disent. 
Il y a d'ailleurs fort peu d'écoles qui nous 
ont demandé à être évaluées : les Ponts et 
les Arts & Métiers à ce jour. Les autres, 
très prudemment, ne l'ont pas fait, peut-être 
parce qu'elles avaient peur de recevoir le 
même reproche. Et B. Hirsch a été un 
homme audacieux, qui avait le bénéfice 
d'avoir beaucoup remonté l'Ecole, ce qui 
fait qu'en dehors de ce reproche-là, on ne 
pouvait dire que beaucoup de bien de ce 
qu'il avait fait. 

Mais les autres savent bien qu'elles sont 
soumises aux mêmes contraintes, et qu'elles 
cèdent trop souvent au désir des élèves 
d'entrer dans l'administration, et au désir 
des industriels de récolter des administra-
tifs. A l'étranger, cela ne se passe pas du 
tout ainsi : on a conscience qu'un bon admi-
nistrateur, c'est quelqu'un qui connaît à 
fond les problèmes, donc qui a acquis une 
grande expérience sur le terrain. 

Je me rappelle, aux tout débuts du TGV, 
qu'un ingénieur de la SNCF recherchait des 
gens intéressés par le projet. Il avait le plus 
grand mal pour en trouver : tous voulaient 
se trouver dans un bureau pour comman-
der, diriger, mais concevoir le TGV ne les 
intéressait pas. 

PCM-Le-Pont  : Que faudrait-il  faire  pour 
inciter  les  gens,  taupins,  élèves,  entrepri-
ses,  à changer  cette  hiérarchie  des 
valeurs  ? 

L. Schwartz : La puissance publique, les 
directeurs d'écoles, par le biais de la Confé-
rence des Grandes Ecoles, pourraient le ten-
ter mais pour l'instant ils ne le font guère : 
ils préfèrent garder leurs positions... 

La plus puissante incitation, ce sera 
l'Europe, parce que les autres pays n'ont 
pas du tout la même optique que nous sur 

le sujet. Aujourd'hui, quand il y a un contrat 
à traiter avec un pays du Tiers Monde, on 
envoie quelques généralistes, quelques ges-
tionnaires ; les Allemands envoient des spé-
cialistes qui possèdent la technique de pointe 
intéressant l'affaire, et c'est à eux qu'on 
confie le contrat. C'est courant !... 

Ce qui est certain, c'est que dans les Gran-
des Ecoles viennent une bonne partie des 
très bons cerveaux scientifiques français, et 
qu'il y a une déperdition formidable. 

PCM-Le-Pont  : A propos  de ce thème  de la 
déperdition,  n 'y  a-t-il  pas dans  votre  rap-
port  l'idée  qu 'envoyer  un ingénieur,  c 'est-
à-dire  quelqu  'un  qui  a reçu  une formation 
scientifique  d'assez  haut  niveau,  faire  de la 
gestion,  laquelle,  sans  trop  caricaturer, 
n 'exige  pas toujours  beaucoup  plus  que la 
règle  de trois,  n 'est  pas une utilisation  opti-
male de la matière  grise  ? 

L. Schwartz : Je ne veux pas dire qu'il faut 
qu'ils ne fassent que des maths, il ne faut 
pas confondre. Ils doivent faire de la tech-
nologie et des sciences appliquées. Mais ce 
qu'on leur fait faire (qui est très au-dessus 
du niveau de la règle de trois) est quelque-
fois très en dessous de leur niveau intellec-
tuel. Ils ne sont pas plus doués pour cela 
que d'autres gens, mais ils leur passent 
devant à cause du diplôme, arrivent à la tête 
du service, et puis se contentent de ce poste 
administratif, d'être chefs de service. 

PCM-Le-Pont  : Le laboratoire  de Mathé-
matiques  des Ponts  a travaillé  récemment 
pour  Indosuez,  sur  des sujets  de haut  niveau 
théorique.  N'y  a-t-il  pas de ce point  de vue 
une place  pour  les  ingénieurs  dans  la ges-
tion,  un vaste  gisement  d'approches  scien-
tifiques  de ce domaine  ? 

L. Schwartz : Il est vrai qu'il y a un gise-
ment. Encore une fois. Il est nécessaire que 
tous les élèves d'une Ecole aient des connais-
sances en économie et en gestion. Mais il 
n'y a pas un nombre de postes énorme, et 
il y a d'autre part des écoles qui forment 
spécifiquement à la gestion. Il n'y a pas de 
place pour 20 % d'une promotion des Ponts 
dans la banque. Je ne suis pas contre le fait 
que des gens ayant un grand pouvoir d'abs-
traction et de synthèse aillent dans la ges-
tion, au contraire. Il en faut ; il en existe, 
à mon avis, un peu trop... 

PCM-Le-Pont  : Autre  point  fort  de votre 
rapport,  la Recherche  à l Ecole  des Ponts. 

L. Schwartz : Le taux de thésards est insuf-
fisant, avec 5 % d'une promotion environ, 
si l'on ne compte que les français. Il y a 
à l'évidence un problème d'attractivité. 

Notons au passage que ce taux est égale-
ment considéré comme trop faible dans 
d'autres pays : il est plus fort en Allema-
gne, ils le considèrent comme insuffisant. 
Il est deux fois plus fort aux USA ; ils le 
considèrent également comme insuffisant. 

Il n'en faut pas 50 % par promotion, non 
plus ! Je pense que l'idéal serait que 30 % 
préparent un DEA, et 15 % une thèse. 

PCM-Le-Pont  : Vous  posez  implicitement  le 
problème  de la reconnaissance  de la plus-
value  apportée  par  la recherche,  pour  les 
entreprises. 

L. Schwartz : On retombe sur ce que nous 
évoquions tout à l'heure. 
Au Japon, aux Etats-Unis, en Allemagne, 
on se dit : "on recrute celui-là parce qu'il 
a été capable de mener au bout une thèse, 
avec tout ce que ça représente comme moti-
vation, comme réflexion, comme connais-
sances bibliographiques. Peu nous importe 
que ça ne touche pas complètement notre 
sujet "cela, c'est une méthode intelli-
gente" ! 

En France, ça ne marche pas : ça deman-
derait aux industriels de cesser de considé-
rer que si quelqu'un a fait une thèse de 
maths, il ne pourra pas servir beaucoup. 
Cela leur demanderait d'estimer la recher-
che théorique, même éloignée de leur 
préoccupations, plus qu'ils ne l'estiment. 

Le premier pas de ce' développement de la 
Recherche aux Ponts, c'est la construction 
de laboratoires de recherche, placés au 
contact des élèves. La Cité Descartes est 
l'occasion idéale pour ce faire. 

La seconde étape, ce sera de véritables 
contacts entre étudiants et labos de recher-
che, au cours de la scolarité. Des phases 
où l'on apprend moins et où l'on réfléchit 
plus. 

Mais l'étape ultime, ce sera de donner un 
bonus aux thésards lors de l'embauche. Et 
ceci réclame ce fameux changement de 
mentalité chez les industriels, que le mar-
ché unique européen, je l'espère, provo-
quera immanquablement... 
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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DU 20 DECEMBRE 1988, 

A l'ECOLE NATIONALE 
DES PONTS &  CHAUSSEES 

U n e  c e n t a i n e  d e  c a m a r a d e s  e n v i r o n  o n t  p a r t i c i p é  ŕ 
c e t t e  c o m m i s s i o n  c o n s u l t a t i v e ,  p r é s i d é e  p a r  J e a n 

Berthier,  V i ce P rés iden t  d e  l 'AAENPC. 

M iche l  Q u a t r e ,  c o  a u t e u r  a v e c  un  pet i t  g r o u p e  d e  c a m a 
rades ,  d u  r a p p o r t  "L'ENPC  e n  m u t a t i o n  a t t e n d  la  c i t é  Des
c a r t e s " ,  a  repr is  l ' ana lyse  d e s  t o r ces  e t  d e s  ta ib lesses  d e 
l 'Ecole  a c t u e l l e . 

O n  t r o u v e r a  c i  a p r č s  u n e  syn thčse  aussi  f i d č l e  q u e  possi
b le  des  d é b a t s  o rgan isés  au tou r  d e  q u e l q u e s  pointsc lés. 

Statut  de  l'Ecole 

Le groupe Descartes proposait, à ce sujet, 
l'adoption d'un statut d'Etablissement 
Public, recommandé à la fois par le Comité 
National d'Evaluation et par la Cour des 
Comptes, tant il est évident que le statut 
actuel de Service Extérieur du Ministère de 
l'Equipement et inadapté et contraignant. 

Cette proposition, avec le contrôle finan-
cier '*a pr ior i" qu'elle risque d'impliquer, 
ne paraît pas bien répondre au service de 
préserver la souplesse de fonctionnement et 
la capacité d'évolution de l'Ecole. 

Plusieurs intervenants se sont manifestés en 
faveur du maintien du rattachement au 
Ministère de l'Equipement, comme garan-
tissant la meilleure "qualité d'attention" 
des Pouvoirs Publics, meilleure qu'en cas 
de rattachement à l'Education Nationale. 

Deux inquiétudes ont été exprimées : 

- la coexistence, au sein du Ministère de 
l'Equipement, de deux écoles. l 'ENPC et 
l 'ENTPE. dont les images ne sont pas tou-
jours faciles à distinguer pour les gens de 
l'extérieur ; 

— la perte de la justification de ce rattache-
ment si l'Ecole accentue son caractère géné-
raliste au détriment de sa vocation BTP ini-
tiale. 

Les statuts de Société d'Economie Mixte et 
de Société privée ont été évoqués, mais 
repoussés. 

En conclusion, le système actuel fonc-
tionne, mais manque de stabilité. Il ne faut 
pas faire l'économie d'une réflexion sur un 
système venant s'y substituer. 

Statut  des  enseignants 

L'accord règne sur la nécessité de dévelop-
per un corps d'enseignants-chercheurs à 
temps plein, de haut niveau et de compé-
tence internationalement reconnue si pos-
sible. Le niveau de rémunération offert 
constitue ici un handicap majeur. L'adop-
tion de la formule américaine enseigne-
ment/recherche/publication/consultance 
permettrait de combler ce handicap tout en 
favorisant le contact avec les élèves (pos-
sibilité entre autres d'offrir des travaux 
rémunérés). Toutefois, à l'heure actuelle les 
statuts habituels de la Fonction Publique s'y 
opposent. 

Il faut néanmoins rester vigilant quant à la 
sclérose qui guette les enseignants perma-
nents. Malgré l'absence de statuts, l'affec-
tation à l'Ecole de fonctionnaires ou contrac-
tuels de l'Etat a permis, en fonction des cir-
constances, de disposer de quelques person-
nalités. Leur nombre limite, que nous con-
sidérons comme une faiblesse, nous est 
envié par d'autres structures d'enseigne-
ment : l'Ecole est très flexible, et peut 
actuellement se réorienter rapidement. 

Effectifs 

Le "groupe Descartes" recense trois rai-
sons principales d'évolution : 

— Une "grande école" est un petit établis-
sement. Si cela est favorable à une péda-
gogie personnalisée, gage de qualité, c'est 
un handicap pour offri r aux élèves les cur-
sus diversifiés auxquels ils aspirent. 
— Le développement des nouvelles techno-
logies, encore trop peu enseignées 
aujourd'hui à l'Ecole, rend caduque la spé-
cialisation des grandes écoles par secteur 
d'activité. Cela est déjà net. mais doit être 
encore accentué devant la diversité des 
débouchés (sans renier pour autant la qua-
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ÉCOLE  N A T I O N A L E  DES  P O N T S  ET CHAUSSÉE S 

L e s  I n g é n i e u r s  d e s  P o n t s  e t  C h a u s s é e s  j o u e n t , 

p a r  v o c a t i o n ,  u n  r ô l e  é m i n e n t  d a n s  l ' e n s e m 

b l e  d e s  S e r v i c e s  d e s  M i n i s t č r e s  d e s  T r a n s 

p o r t s ,  d e  l ' U r b a n i s m e  e t  d u  L o g e m e n t . 

Ils  a s s u m e n t  é g a l e m e n t  d e s  f o n c t i o n s  i m p o r t a n t e s 

d a n s  les  a u t r e s  A d m i n i s t r a t i o n s ,  e t  d a n s  les  o r g a n i s 

m e s  d u  S e c t e u r  P u b l i c ,  P a r a p u b l i c  et  d u  S e c t e u r 

P r i v é ,  p o u r  t o u t  c e  q u i  t o u c h e  ŕ  l ' E q u i p e m e n t  d u  T e r 

r i t o i r e . 

En  o u t r e ,  d a n s  t o u s  les  d o m a i n e s  d e s  T r a v a u x  P u b l i c s 

( E n t r e p r i s e s ,  B u r e a u x  d ' É t u d e s  e t  d ' I n g é n i e u r s  C o n 

se i l s ,  d e  C o n t r ô l e )  les  I n g é n i e u r s  C iv i l s  d e  l ' Eco le 

N a t i o n a l e  d e s  P o n t s  e t  C h a u s s é e s  o c c u p e n t  d e s  p o s 

t e s  d e  g r a n d e  r e s p o n s a b i l i t é . 

C ' e s t  d i r e  q u e  l ' a n n u a i r e  q u ' é d i t e n t  c o n j o i n t e m e n t  les 

d e u x  A s s o c i a t i o n s  r e p r é s e n t e  u n  o u t i l  d e  t r a v a i l  i n d i s 

p e n s a b l e . 

V o u s  pouvez  v o u s  p rocure r  l 'éd i t ion  1 9 8 8  qui  v ien t  de  sor
t i r ,  en  u t i l i san t  l ' i m p r i m é  c i  c o n t r e . 

N o u s  n o u s  a t t a c h e r o n s  ŕ  v o u s  d o n n e r  i m m é d i a t e 

m e n t  s a t i s f a c t i o n . 

BON DE COMMANDE 
ŕ  adresser  ŕ 
OFERSOP    8,  b d  M o n t m a r t r e ,  75009  P A R I S 

CONDITIONS  DE  VENTE 

Prix  5 0 0 , 0 0  F 
T . V . A .  1 8 , 6 0  9 3 , 0 0  F 
Frais  d ' e x p é d i t i o n  en  sus  3 0 , 0 0  F 

r č g l e m e n t  c i  j o i n t  ré f .  : 

r č g l e m e n t  d č s  r é c e p t i o n  f a c t u r e . 

V e u i l l e z  m ' e x p é d i e r  a n n u a i r e ( s )  d e s  I n g é n i e u r s 

d e s  P o n t s  et  C h a u s s é e s  d a n s  les  m e i l l e u r s  d é l a i s ,  a v e c  le 

m o d e  d ' e x p é d i t i o n  s u i v a n t  : 

e x p é d i t i o n  s u r  Par is 

e x p é d i t i o n  d a n s  les  D é p a r t e m e n t s 

e x p é d i t i o n  e n  U r g e n t 

pa r  A v i o n 



L ' E C O L E  D E M A I N 

lité des enseignements du domaine histori-
que de l'Ecole. Génie Civil , Energie et 
Transports). 
— Les contraintes sociologiques, liées à la 
hiérarchie des grandes écoles dans les 
concours, ne doivent pas être un obstacle 
au développement des vocations diversifiées 
au sein d'une même école. 

La proposition d'augmentation des effectifs 
est assortie d'une double justification : 

1 ) Croissance des besoins en ingénieurs (tri-
plement d'ici l'an 2000), telle qu'elle résulte 
par exemple des évaluations de Haut Comité 
Education-Economie. 
2) Nécessité d'atteindre la "masse critique" 
permettant l'indispensable diversification de 
l'enseignement. 

Les réactions de l'assemblée sont les sui-
vantes : 

Les estimations de la croissance des besoins 
ne sont pas toutes convergentes, et surtout 
les profils recherchés ne sont pas clairement 
précisés dans les études connues. L'audi-
toire se prononce en faveur du maintien 
d'un recrutement en bonne place dans le 
Concours Commun, et propose de réfléchir 
à d'autres voies que celles qui existent déjà, 
en insistant sur le maintien de la qualité des 
candidats reçus. 

La diversification de l'enseignement peut 
être assurée non seulement par le biais de 
la croissance des effectifs mais également 
par celui d'associations avec d'autres gran-
des écoles ou universités, sur l'évolution 
desquelles nous ne nous penchons peut-être 
pas suffisamment. Les montages mis en 
place pour les formations par la Recherche 
offrent des exemples intéressants. 

Vocation  de  l'Ecole 

Traiter la question des effectifs amène 
immanquablement à se reposer la question 
de la vocation de l'Ecole, abondamment 
soulevée depuis de nombreuses années. Le 
débat spécialisation BTP centre généraliste 
(à l'instar des Mines) est sans fin et très sen-
sible aux aléas de la conjoncture. 

Un consensus s'est dégagé en faveur d'une 
certaine diversification conservant des 
points forts. A cet égard, deux suggestions 
intéressantes ont été avancées : 

- La spécialisation autour d'un noyau 
scientifique et technologique bien identifié 
plutôt qu'autour de techniques appliquées, 
car celles-ci évoluent beaucoup plus vite que 

VOMI VOUQLSK C£ N0MKR.S 

les sciences ; rechercher l'excellence autour 
de la mécanique et des sciences de la 
matière d'une part, de la conception, de la 
gestion et de l'économie des systèmes et 
réseaux d'autre part. 

— La spécialisation autour du thème 
"réseaux de transport et de communica-
t ion", qui permet d'intégrer des spéciali-
tés technologiques comme l'électronique, 
l'informatique, la robotique, la productique, 
la biologie, e t c .. Même les biotechnologies 
paraissent nécessaires pour l'Aménagement 
Urbain. 

Le  produit  "Ponts" 

Les qualités d'ouverture des élèves sorties 
de l'Ecole, conférées par l'enseignement en 
alternance, les échanges avec les établisse-
ments étrangers, la forte proportion d'élè-
ves étrangers à l'Ecole (25 %), la flexibi-
lit é de la formation, e t c ., constituent un 
"p l us" pour les employeurs. En termes 
plus généraux, la recherche d'une spécia-
lisation ne doit pas faire passer au second 
plan le souci de former des personnalités 
affirmées, dotées d'imagination et capables 
de dominer les situations auxquelles se trou-
vent confrontés les dirigeants. 

Recherche 

La faible attractivité financière de la situa-
tion de chercheur et la mauvaise valorisa-
tion du doctorat dans l'entreprise française 

ont été rappelées ainsi que le nombre insuf-
fisant d'ingénieurs-chercheurs dans l'indus-
trie française. De telles formations sont 
cependant indispensables dans le cadre 
d'une ouverture internationale. 

L'ENPC doit devenir un lieu de recherche 
et de transfert de technologies appuyé sur 
une recherche forte, diversifiée, associée au 
monde industriel et à d'autres centres de 
recherche publique de qualité. 

L'implantation à la cité Descartes est la clé 
de la réussite en y développant des projets 
communs avec le CNRS, l'Ecole Nationale 
des Sciences Géographiques, le Laboratoire 
Central des Ponts & Chaussées, l'ESIEE et 
les entreprises, en particulier la "pépinière' 
de la cité Descartes. 

Les formations doctorales devraient toucher 
20 % des ingénieurs et aboutir à la déli-
vrance de 60 à 80 doctorats d'ici à la fin 
du siècle, soit le triplement du nombre 
actuel. 

Pour terminer, nous mentionnerons certai-
nes questions qui ont porté sur des points 
non développés dans le rapport du groupe 
de travail. 

Il serait nécessaire de disposer d'une com-
paraison plus développée avec les statuts des 
universités et des Unités Pédagogiques 
d'Architecture. 

La différenciation par rapport aux autres 
Ecoles devrait être mieux éclairée. 
La garantie du maintien des moyens affec-
tés par tête d'élève est essentielle à celle de 
la qualité de la formation. 
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L ' E C O L E  D 

EPAMARNE - CITE DESCARTES 

LE 

L début de la Vill e Nouvelle 
remonte à 20 ans. En mai 1969 
a été créée la mission d'étude et 
d'aménagement de la Vallée de 

la Marne. Une équipe pluridisciplinaire 
issue de l'Institut d'Aménagement et 
d'Urbanisme de la Région Parisienne s'est 
installée sur place pour tracer les grandes 
lignes du schéma d'aménagement. Par 
décret du 17 août 1972, cette mission s'est 
transformée en Etablissement Public 
d'Aménagement. 

Doté du caractère industriel et commercial 
et de l'autonomie financière, un établisse-
ment public d'aménagement de Vill e Nou-
velle doit poursuivre une mission de service 
public dans un cadre financier contraignant, 
celui de l'équilibre budgétaire. Mission 
complexe qui partant des études générales 
et de la maîtrise foncière, passe par la vente 
de terrains aménagés en vue de la création 
d'une nouvelle agglomération. Dans ce 
contexte, l'Etablissement Public d'Aména-
gement de Marne-la-Vallée (EPA Marne) 
est au point de convergence de l'ensemble 
des décisions, grandes et petites, prises pour 
le développement de la Vill e Nouvelle. Cer-
taines relèvent de l'Etat, d'autres des col-
lectivités territoriales, région, départe-
ments, communes, d'autres enfin des agents 
privés comme des investisseurs, des pro-
moteurs, ou des entreprises qui se portent 
acquéreurs de terrains. Son conseil d'admi-
nistration, présidé par un élu est constitué 
majoritairement de représentants des col-
lectivités territoriales, et de représentants 
de trois ministères : Equipements. Finan-
ces et Intérieur. Son effectif a été porté pro-
gressivement à cent quarante cinq person-
nes dont 60 % de cadres de haut niveau. 
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7 milliard s de francs d'investissements annuels EPAMARNE EPAFRANCE 

Epafrance, aménageur  spécifique 
du  secteur  IV ou  s'implante 

EuroDisneyland 

Jean  Poulit,  ICPC, 
directeur  général  des 

deux  établissements  publics 

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'AMENAGEMEN T DE MARNE-LA-VALLE E 



LA CITE  DESCARTES : UN TE 

le Centre  de  Formation BULL 

LESIEE 

Le parc  technologique 

S itué e dan s u n en \  ironnemen t 
exceptionnel ,  autou r  d'étang s 
et  d e plan s d'eau ,  bénéfician t 

de 4 0 h a d e bois ,  l a Cit é DESCARTES 
offr e à  l'Es t  Parisie n u n pôl e scientifi -
que et  technologiqu e pouvan t  accueilli r 
à term e 6  OOO emplois . 

LA  CITE  SCIENTIFIQUE 

La Cit é Scientifiqu e regroup e su r  24. 2 
Ha.  a u coeu r  même d e l a Cit é Descar -
tes ,  grande s écoles ,  centre s d e recher -
che et  d e formation ,  et  pépinièr e 
d'entreprises.So n programm e s'articul e 
autou r  d e deu x axe s :  d'un e part ,  le s 
Travau x Public s et  l'Ar t  d e bâtir ,  d'au -
tr e part .  l'Informatiqu e et  l'Electroni -
que.  Outre .  l'Ecol e Supérieur e d'Ingé -
nieur s e n Electroniqu e et  Electrotech -
nique ,  l e Centr e Nationa l  d e Forma -
tio n d e l a Compagni e Bul l  et  l a Pépi -
nièr e d'Entreprise s déj à inaugurés ,  l a 
Cit é Scientifiqu e accueiller a a u débu t 
des année s 199 0 différent s établisse -
ments à  caractèr e public ,  tourné s soi t 
ver s l'enseignemen t  et  l a formation , 
soi t  ver s l a recherch e : 

-  L e Centr e d e formatio n permanen t  d u 
personne l  d u Ministèr e de s Finance s 
ouvrir a se s porte s à  l a fi n 1990 .  I l 
offrir a u n enseignemen t  pluridiscipli -
naire ,  de s stage s et  de s séminaire s d e 
formatio n a u personne l  d u Ministre . 
-  L'Ecol e National e de s Pont s et  Chaus -
sées a  sign é e n octobr e 198 7 l a décisio n 
du transfer t  à  Marne-la-Vallé e d e 
l'ENP C don t  l a premièr e implantatio n 
se situ e à  Noisy-le-Grand .  L a premièr e 
tranch e ( 2 OOO M2 )  d u futu r  bâtimen t 
de l'ENP C ser a achevé e e n 1991 .  et  s e 
situer a fac e a u Centr e Nationa l  d e 
Formatio n d e l a Compagni e BULL ,  à 
proximit é de s logement s et  commer -
ces.  L'implantatio n à  l a Cit é Descarte s 
de l'ENP C s e concrétiser a pa r  l a créa -
tio n d e 20 0 à  30 0 emplois . 

-  L'Ecol e National e de s Science s Géo -
graphique s dépendan t  d e l'Institu t  d e 
Géographi e Nationa l  s'étendr a su r  un e 
surfac e d e 13 00 0 M 2 et  ser a opératio -
nell e dè s 1991 . 
-  L'Institu t  Universitair e d e Technolo -
gi e d e Marne-la-Vallé e ser a implant é 
sur  I  20 0 M 2 à  terme .  Deu x départe -

ments son t  déj à définis ,  concernan t 
l'Electroniqu e et  l a Gestio n d ' 
entreprise . 
-  L e Centr e Nationa l  d e l a Recherch e 
Scientifiqu e (CNRS)  implanter a dè s 
1989 u n complex e d e laboratoires .  Fac e 
à LESIE E et  su r  un e surfac e d e I  20 0 
M2.  ce t  établissemen t  accueiller a 13 0 
à 30 0 chercheurs . 

LE  PARC 

TECHNOLOGIQUE 

Destin é au x P.M.E .  tournée s ver s de s 
activité s d e productio n et  d e haut e 
technologie ,  qu'i l  s'agiss e d'informa -
tique ,  d e télécommunication ,  d e cons -
tructio n électriqu e o u encor e d e bio -
technologie ,  l e par c technologiqu e si -
tu é su r  plu s d e 9  ha .  accueiller a 2  50 0 
emplois .  L e Par c Clu b d e l a Haut e 
Maison ,  programm e d e bureau x finan -
cé pa r  l a BP F es t  déj à réalisé .  L'Insti -
tut  Françai s d'Urbanism e y  a  déj à trans -
fér é un e parti e d e se s activités ,  et  l e 
promoteu r  SEDAF réalis e u n pro -
gramme d e 15 00 0 M2 . 

LE  CENTRE  DE  QUARTIER 

Conçu pou r  offri r  au x étudiant s et  au x 
entrepreneur s d u Ill è millénair e un e 
vi e quotidienn e équilibré e autou r  d e l a 
statio n Noisy-Champs .  i l  regroup e à  l a 
foi s de s bureaux ,  de s logement s col -
lectifs ,  de s commerce s et  de s équipe -
ments public s d'infrastructur e et  d e 
superstructure .  7 0 OOO M 2 d e bu -
reau x réalisé s à  term e a u Nor d et  a u 
Sud d u RER.  69 0 logement s collec -
tifs ,  soi t  e n locati f  soi t  e n accessio n à  l a 
propriété ,  livré s d'ic i  1992 .  Le s 115 
chambre s d u Centr e Internationa l 
d'Hébergemen t  et  le s MO chambre s d e 
l'hôte l  «ARCADES» répondron t  au x 
besoin s de s entreprise s d e l a Cit é 
DESCARTES e n matièr e d'héberge -
ment  temporaire .  3 5 boutiques ,  dan s l e 
centr e d e quartier ,  e n continuit é d u 
centr e commercia l  d e Champy I L as -
sureron t  l'animatio n d u pôl e scientifi -
que.  Pa r  ailleurs ,  a u nivea u de s équipe -
ments publics ,  l a Cit é DESCARTES 
offrir a u n Centr e Nautique ,  u n gym -
nase,  et  u n lycé e polyvalen t  pouvan t 
accueilli r  77 0 élève s à  terme . 

La Cité DESCARTES, pour 



CHNOPOLE  SCIENTIFIQUE 

L E S E C T E UR 

« B O I S ET E T A N G S » 

La Cit é DESCARTES a  pri s plac e 
dans u n environnemen t  nature l  d'un e 
grand e richesse .  Le s 4 0 hectare s d u 
Boi s de s Etang s et  d e celu i  d e Gibral -
tar  seron t  conservé s et  aménagé s pou r 
l'accuei l  d'équipement s hôteliers ,  spor -

La pépiničre  d'entreprises 

tifs ,  socio-culturel s et  commerciau x 
lié s a u fonctionnemen t  d e l a Cit é Scien -
tifique .  L a plupar t  d e ce s programme s 
sont  encor e à  l'éta t  d'étude ,  qu'i l  s'agiss e 
de l a Ferm e d e l a Haute-Maison ,  don t 
on conserver a le s douve s et  le s faça -
des,  d e l a Ferm e Pédagogique ,  d u Com-
plex e Sporti f  de s Etang s o u de s Com-
merces . 

LA  CITE  DESCARTE S  EN QUELQUE S  CHIFFRES 
1989  A  TERME 

(réalisé s  en  cours ) 
A  TERME 

1   CENTRE  DE QUARTIE R 
Logement s  133  studios  livrés  463  studios 

399  logements 
Hébergemen t  collectifs 
.  Hôtel 2"  «Arcade»  110  chambres  110  chambres 
.  Centre  International de séjour  115  chambres 
TOTA L  50 000 m2 
Commerce s  et serv ices :  35 boutiques  3 000 m2 
Bureau x  (y compris  Centre  de Formation 
du  Ministčre des Finances)  70 000 m2 
Equipements 
.  Lycée  d'enseignement  général  1čre  tranche  770  élčve s 
.  Gymnase  (385  élčves) 
.  Centre  nautique.  Centre de loisirs 
.  Bureau de poste.  Haltegarderie 
.  Parking d'intéręt  régional  410  place s 
.  Salle des billets  1 
Il  CITE  SCIENTIFIQUE 
Pôle  Urbanisme et Transports:  ENPC.  ENSG. 
Ecole  d'Architecture,  laboratoires  associés  80 000 m2 
Pôle  Informatique  et  Electronique  59  100 m2  59  100 m2 
Pôle  Universitaire.  1 000 m2  90 900 m2 
Centre  de Recherches  : C.R.N.S.  12 000 m2 
TOTA L  60  100 m 2  242 000 m 2 
III  PAR C  TECHNOLOGIQU E  6 400 m2  96 500 m2 
IV  BOIS  ET ETANGS . 
.  Hôtel  "**  300  chambres 
.  Réhabilitation de la Ferme : 

  commerces  2 000 m2 
 équipements  18 000 m2 

.  Complexe  sportif  73 000 m2 

.  Ferme  pédagogique ou équipements 
de  loisirs  tournés  vers  la nature 

LA  CITE  DESCARTES, 
UN  PROGRAMME 

AMBITIEUX 

Il témoigne de la volonté de favoriser la 
fusion, entre d'une part, la recherche, ren-
seignement, et d'autre part, l'industrie et 
l'entreprise.Fusion nécessaire pour parti-
ciper pleinement aux futures mutations 
technologiques. D'ailleurs de grands noms 
prestigieux, représentant l'Etat et l 'entre-
prise privée, témoignent du rayonnement 
et du dynamisme économique de la Cité 
Descartes. 

LE SECTEUR  PUBLIC, 
UN PARTENAIRE  IMPORTANT 

L'Etat est fortement présent dans le do-
maine de la formation supérieure ou pro-
fessionnelle et de la recherche. Le Centre 
National de Formation de la Compagnie 
BULL ( 2 50 emplois créés et  I OOO OOO 
heures de formation annuelles prévues >, et 
l'Institut Français d'Urbanisme ( 3 00 étu-
diants) sont déjà installés. Ils seront re-
joints demain par le CNRS, l'ENPC. l'ENSG 
et ÎT.U.T.. 

LES CHAMBRES 
DE COMMERCE: 

L'ENJEU  ECONOMIQUE 

La Chambre de Commerce et d'Industrie a 
transféré à la Cité Descartes et dans une 
architecture ambitieuse. l'Ecole Supérieure 
d'Ingénieurs en Electronique et Electro-
technique depuis I9S7. D'autre part, insti-
tuée à l'initiative de la Chambre de Com-
merce et d'Industrie de Meaux. la Pépi-
nière d'entreprises aide les jeunes créa-
teurs d'entreprises. Structure d'accueil, lo-
gistique, services administratifs, sont mis 
à la disposition des P.M.E. innovantes 
pour une période de 23 mois. 

L'ENTREPRISE PRIVEE 
CROIT EN LA CITE 

DESCARTES 

Le Parc technologique prend forme. La 
Banque Palace France (BPF) y réalise sur 
18 OOO M2 un programme de locaux en 
blanc. Le Parc Club de la Haute Maison, 
destinés à toute entreprise désirant acheter 
ou louer. 

ivre le futur dès aujourd'hui 



1992 MARNE-LA-VALLE E PORTE DE L'EUROPE 

Photos: 
Ph.  GUIGNARD 
E. MORENCY 

Deux  aéroports  internationaux 
ŕ  moins de 20  minutes 

Dix stations de RER 
jalonnent  MarneLaVallée 

Toutes  les grandes  métropoles  européennes 
accessibles  par  les autoroutes  de  l'Est (A4), 

du Sud (A6) et  du  Nord  (A l )  connectées  entre 
elles par  la  Rocade  de  la Ville  Nouvelle 

LA FRANCILIENNE 

Barreau  d'interconnexion 
des TGV Nord, Est, SudEst,SudOuest. 

Gare  dans  la zone  IV 6 millions de voyageurs attendus au stade actuel des prévisions 



E C O L E  D E M  A  I  N 

rENIEUR 
Jean  Poulit 

Directeur 
d'Epamarne 

La prise en charge technique des tâches 
relatives à un second Etablissement Public 
— EPA France — créé spécifiquement pour 
l'aménagement du secteur IV où s'instal-
leront les parcs Disney, le portera à envi-
ron cent soixante quinze agents. 

Marne-la-Vallée est organisée autour d'un 
axe de transport en commun : la ligne A du 
RER située entre l'autoroute A4 au Sud et 
la Marne au Nord. Les urbanisations 
s'ordonnent d'Ouest en Est sur une distance 
de vingt-cinq kilomètres, et du Nord au Sud 
sur une profondeur de cinq à sept kilomè-
tres. 

Il a fallu conjuguer le parti d'aménagement 
linéaire avec la nécessité de créer des espa-
ces de rencontre et d'échange à vocation 
centrale. La solution retenue a été, dès l'ori-
gine, d'implanter des centres tertiaires et 
commerciaux sur chaque station du RER, 
dont deux très puissants à l'extrême Ouest 
et à l'extrême Est de la Vill e Nouvelle : le 
Centre d'Affaires Régional de Noisy-le-
Grand à l'Ouest et Euro Disneyland à l'Est, 
et deux fois moins puissants mais déjà très 
significatifs à Torcy et à Bussy-Saint-
Georges. 

En fait, la Vill e Nouvelle comporte quatre 
agglomérations nouvelles en cascade qui ont 
déjà atteint, ou devraient atteindre à terme 
environ 100 000 habitants chacune et 40 à 
50 000 emplois. 

Le développement de Marne-la-Vallée 
devrait ainsi conduire à une zone agglomé-
rée de près de 400 000 habitants et à un pôle 
d'activités de plus de 150 000 emplois des-
servis par 10 stations de RER ainsi que par 
une gare TGV implantée sur la ligne 
d'interconnexion des TGV Nord. Est. Sud-
Est, et Sud-Ouest, véritable plaque tour-
nante métropolitaine et européenne. 
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Présentation  du  projet 

cité  Descartes 

Site naturel d'une grande richesse, s'éten-
dant sur 130 ha dont 40 hectares de bois et 
de plans d'eau, la Cité Descartes jouit de 
la proximité de l'autoroute A4 et de la ligne 
A du RER. 

Un programme ambitieux témoigne de la 
volonté de favoriser le rapprochement de 
l'enseignement supérieur et des activités 
économiques. La Cité Descartes comporte 
quatre quartiers caractérisés par un thème 
dominant mais dont les limites ne sont pas 
rigides. 

La Cité Scientifique regroupe, sur 24 ha, 
grandes écoles, centres de formation, cen-
tres de recherche et pépinière d'entreprises. 
Son programme s'articule autour de deux 
axes : d'une part, l 'urbanisme et les trans-
ports, d'autre part, l'informatique et l'Elec-
tronique. Outre l'Ecole Supérieure d'Ingé-
nieurs en Electronique et Electrotechnique, 
le Centre National de Formation de la Com-
pagnie Bull et la Pépinière d'entreprises 
déjà inaugurés, le Cité Scientifique accueil-
lera l'Ecole Nationale des Ponts et Chaus-
sés, l'Ecole Nationale des Sciences Géogra-
phiques, une Ecole d'Architecture, l'Insti-
tut Français d'Urbanisme, 12 000 m2 de 
laboratoires du CNRS, le Centre de For-
mation du Ministère des Finances, et enfin. 

une délocalisation partielle de l'Université 
de Jussieu, préfiguration d'une véritable 
Université autonone. 

Le centre de quartier en contact étroit avec 
la Cité scientifique, regroupera à la fois des 
logements collectifs, des bureaux, des com-
merces, des équipements publics dont la 
construction est en cours. Tout a été prévu 
pour procurer aux étudiants une vie quoti-
dienne équilibrée autour de la station Noisy-
Champs. Quatre mill e mètres carrés de 
commerces offriront de nombreux services. 

En bordure de l'autoroute A4, le Parc Tech-
nologique sera le lieu d'implantation des 
PME tournées vers des activités de haute 
technologie, qu'il s'agisse d'informatique, 
de télécommunication, de construction élec-
trique ou encore de biotechnologie. Bu-
reaux, laboratoires, ateliers de production 
prendront place sur 15 ha attribués à ce parc 
tous déjà commercialisés. Le parc est d'ail-
leurs à l'image du processus de développe-
ment de l'ensemble de Marne-la-Vallée qui 
se fait en grande partie grâce à la moderni-
sation de l'ensemble des branches d'acti-
vité. 

Enfin 40 hectares du secteur des Bois et des 
Etangs seront conservés et aménagés en vue 
d'accueillir des équipements sportifs et 
socio-culturels. 

La "Cité Descartes" ne sera pas isolée. 
Autour sont localisés d'autres écoles ou cen-

tres de formation tels que l'Ecole Nationale 
des Services du Trésor, le Lycée de la Photo 
et du Cinéma, l'Institut National d'Audio-
visuel déjà en service. 

L'école,  un  " P L U S "  évident 

pour  MarnelaVallée 

— De toute évidence l'Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées constitue pour Marne-
la-Vallée un symbole. Elle fait partie de ces 
grands "équipements nationaux" qui donne 
son caractère à un site, qui donne le ton à 
l'ensemble. 

La stratégie de développement des unités 
de la Vill e Nouvelle consiste à faire place 
à des fonctions de grand rayonnement atti-
rant des actifs ou des étudiants de toute la 
région, voire de la métropole. C'est à cette 
condition que l'on passe insensiblement de 
la banlieue organisée à une véritable ville, 
définie comme un lieu où l'on trouve des 
services exceptionnels, où convergent le 
dynamisme économique, la culture, et le 
savoir. 
Avec d'autres institutions à caractère scien-
tifique, comme le CNRS et l 'ESIEE. 
l 'ENPC marque une dimension particulière 
et originale de Marne-la-Vallée. 
Dans un autre registre, le projet Euro Dis-
neyland avec les 18 000 chambres du com-
plexe hôtelier qui lui est associé, constitue 
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E C O L E  D E M A I N 

un équipement de rayonnement internatio-
nal qui sera très bénéfique à Marne-la-
Vallée et à l'Est Parisien. 

— En retour l'Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, j ' en suis persuadé, trouvera à 
Marne-la-Vallée les conditions de son 
expansion. 

Pour une grande école, disposer d'un bâti-
ment largement dimensionné, à l'architec-
ture adaptée aux techniques d'aujourd'hui, 
représente un atout qu'il convient de ne pas 
négliger. La perception d'une institution est 
en partie liée à son cadre immobilier. 
L'immeuble de Marne-la-Vallée, au sein de 
la Cité Descartes, illustrera le dynamisme 
de l'école. Par ailleurs, on sous-estime trop 
souvent l'intérêt de disposer de grands espa-
ces pour les laboratoires, les amphis, la res-
tauration, les locaux de détente. L'expé-
rience des centres de formation ou écoles 
ayant quitté Paris pour venir à Marne-la-

NoisyleGrand 

Vallée et qui ont à cette occasion multiplié 
par trois leurs surfaces, montre de manière 
indiscutable qu'au-delà de la période 
d'adaptation "psychologique" due à tout 
changement de localisation, une grande 
unité d'enseignement trouve à Marne-la-
Vallée de profonds motifs de satisfaction. 
Les conditions d'étude sont améliorées, la 
proximité d'équipements sportifs et cultu-
rels favorise de vrais moments de détente, 
et la proximité d'autres institutions de 
recherche et de formation donne lieu à des 
échanges fructueux. 

La  politique  d'intégration 

de  l'école 

Cette question nous préoccupe particuliè-
rement, parce que nous avons conscience 
de l'importance d'un déménagement dans 
la vie d'une Ecole. La Cité Descartes a 

d'ailleurs été prévue pour limiter au maxi-
mum les tensions dues au changement de 
localisation. Lors de l'installation d'une par-
tie des locaux de l'Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées à Noisy-le-Grand. nous 
avons par exemple été très attentifs à faci-
liter l'accès des élèves aux équipements 
sportifs du voisinage. A la Cité Descartes, 
l'environnement offrira, dès le début, des 
ressources importantes : pour le sport, trois 
terrains de grands jeux (foot, rugby), huit 
tennis, accompagnés d'un club house avec 
restaurant et salles de sport. Un centre nau-
tique important est à l'étude. Au pied de 
l'Ecole, deux hôtels, un deux étoiles et un 
quatre étoiles, avec services d'accompagne-
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PARCE QU'UNE CARRIČRE 
SE PREND EN MAIN, CHOISIS 

LA BONNE ROUTE. 

SCETAUROUTE 
VArchitecte  de la Route 

P 
A remier bureau d études européen 
en ingénierie routière et autoroutière, 
SCETAUROUTE a déjà à son actif la 
maîtrise d'œuvre de plus de 2.500 km 
d'autoroutes en France et dans le monde. 
"Généraliste de la Route", SCETAUROUTE 
est le partenaire essentiel des maîtres 
d'ouvrage pour lesquels il assure le 
management des projets les plus 
diversifiés. 

Son savoir-faire lui permet d'exporter 
l'ingénierie française et de contribuer 
activement à la construction de l'Europe. 

Son évolution croissante et sa stratégie 
de développement international amènent 
SCETAUROUTE à s'entourer d'ingénieurs 
et techniciens de haut niveau, dynamiques 
et performants. 

Alors... choisissez la bonne route : prenez 
contact dès aujourd'hui en envoyant votre 
dossier à Pierre Thisse -
SCETAUROUTE - 2 rue Stephenson, 
78181 ST-QUENTIN-YVELINES CEDEX. 
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L ' E C O L E  D E M A I N 

ment et un ensemble de brasseries, restau-
rants, cafés seront mis en service. Il faut 
noter par ailleurs la réalisation de 463 cham-
bres d'étudiants dont 220 destinées à l'Ecole 
des Ponts. Les commerces et restaurants 
seront localisés autour de la station du RER. 
Il faut savoir qu'à moins d'une minute par 
le RER, on accède à d'importants équipe-
ments culturels, tels que : le Centre Cultu-
rel de Noisy-le-Grand (salle de 800 places 
et grande bibliothèque), le Centre d'Art et 
de Culture de Marne-la-Vallée à Noisiel 
(organisateur du festival de Jazz de Marne-
la-Vallée qui attire 100 000 spectateurs tous 
les ans), ou l'Ecole Nationale de Musique 
de Noisiel. Bien d'autres possibilités exis-
tent sur le site, et je suis certain que l'esprit 
d'intitiative des élèves permettra de les 
exploiter au mieux. De notre côté, nous 
mettrons tout en œuvre pour faciliter les 
échanges avec les municipalités et les autres 
Ecoles. 

L'avenir  du  projet 

MarnelaVallée ? 

Nous sommes à l'ère des grandes agglomé-
rations, lieux d'échanges et support des 
développements économiques des prochai-
nes décennies. Sauf à réaliser des infrastruc-
tures de transport de plus en plus gigantes-
ques, ces agglomérations ne peuvent fonc-
tionner que si existent en leur sein plusieurs 
pôles regroupant habitat, emplois, commer-
ces et services permettant de limiter la lon-
gueur des migrations domicile-travail ainsi 
que celle des déplacements d'affaires. 

Les Villes Nouvelles, à Paris, comme à 
Londres, Washington, Amsterdam ou 
Rotterdam, sont des pôles d'habitat et d'em-
plois qui offrent à leurs habitants l'occasion 
d'éviter de longues migrations quotidiennes, 
tout en permettant d'accéder lorsque c'est 
nécessaire aux équipements et services cen-
traux d'une très grande agglomération. 

Sans cette "polynucléari té" les grandes 
agglomérations sont condamnées à un fonc-
tionnement de plus en plus difficile . Elles 
ont besoin d'espace pour s'étendre et répon-
dre aux demandes exprimées par les rési-
dents et les entreprises. 
Les Villes Nouvelles, bien situées sur les 
axes majeurs de communication et dispo-
sant de réserves foncières importantes sont 
les mieux placées pour faire face, dans le 
cadre d'un urbanisme maîtrisé, à ce besoin 
de desserrement. Mon expérience m'incite 

Ecole  maternelle  ŕ  CroissyBeaubourg. 

à penser qu'il s'agit là de la forme d'orga-
nisation spatiale la mieux adaptée au déve-
loppement économique des années 2000. 

Afi n d'illustrer la puissance du phénomène 
de desserrement urbain dans les grandes 
métropoles, il faut savoir que les investis-
sements annuels sur le site de Marne-la-
Vallée atteignent actuellement 4 milliards 
de francs : 1 milliard de francs de construc-
tions résidentielles, 1 milliard de francs de 
constructions tertiaires, 1 milliard de francs 
de constructions technologiques, 500 mil-
lions de francs d'équipements publics et 500 
millions de francs de travaux d'aménage-
ment réalisés directement par l'Etablisse-
ment Public. Cela représente de l'activité 
pour 10 000 employés dans le domaine du 
Bâtiment et des Travaux Publics. 

Avec l'ouverture du chantier Euro Disney-
land sur le quatrième secteur de la Vill e 

Nouvelle, ce rythme d'investissements 
annuels est à augmenter de 50 à 60 %. 

Aussi en 1989, 6,5 milliards de francs vont 
s'investir en 12 mois sur le site de Marne-
la-Vallée. 

Epamarne,  outil 

du  rééquilibrage 

emplois/logements 

entre  l'Ouest 

et  l'Est 

En premier lieu, nous avons réduit le nom-
bre de logements mis en chantier sur 
Marne-la-Vallée. Nous en planifions 1 000 
cette année, contre 3 000 il y a quelques 
années. 
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Disneyland,  le premier  coup  de  bulldozer. 

Parallèlement, notre politique d'incitation 
auprès des entreprises porte ses fruits puis-
que, depuis trois ans, ce sont 4 500 emplois 
qui s'implantent chaque année. Cette ten-
dance devrait se maintenir. Si bien que. 
dans 5 ans, nous atteindrons l'équilibre 
entre emplois et résidents actifs, sur 
l 'ensemble de la vill e nouvelle, pour le 
dépasser ensuite. A terme, on prévoit de 
l 'ordre de 190 000 emplois pour 130 000 
actifs logés. 3 millions de mètres carrés de 
bureaux seront alors en service, soit davan-
tage qu'à la Défense aujourd'hui ! 

Ceci ne veut pas dire que toute la popula-
tion active sera devenue "sédentaire". Pro-
fitant de la qualité des moyens de commu-
nication (autoroutes, RER, et TGV à par-
ti r de 1994), c'est un flux à double sens qui 
va s'établir. Ce double courant est néces-
saire à la richesse de la vill e nouvelle, liée 
à l'étendue du marché potentiel auquel on 
a accès en une demi-heure, temps moyen 
des déplacements domicile-bureau en Ile-
de-France. 

Euro  Disneyland, 

un  objectif  prioritaire ? 

Il n'est pas exact qu'Epamarne consacre la 
majeure partie de son énergie au projet Euro 
Disneyland. Le budget de l'Etablissement 
en témoigne. 500 millions de francs de 
dépenses annuelles en études et travaux 
d'aménagement sur les 3 premiers secteurs 
de la Vill e Nouvelle, 250 millions de francs 
d'études et travaux en 1989 sur le secteur 
4, celui d 'Euro Disneyland. Sur les 3 pre-
miers secteurs, nous consacrons nos efforts 
au développement des implantations tertiai-
res — plus de 100 000 m2 de bureaux par 
an — à la réalisation de la Cité Descartes 
dont on peut constater le développement 
spectaculaire (obtenir des Pouvoirs Publics 
la décision d'implanter une Université n'est 
pas par exemple une mince affaire !) à la 
conception de l'agglomération nouvelle du 
secteur 3 qui sera desservie par le RER dès 
1992 en même temps que le projet Euro 
Disneyland. 

Ceci dit, nous consacrons aussi ajuste titre 
beaucoup de notre énergie à la réussite 
d'Euro Disneyland. On a peine à imaginer 
l'importance économique de ce projet et son 
impact sur le développement de la Région 
Ile-de-France. En terme de fréquentation, 
on prévoit 12 millions de visiteurs par an 
à l 'ouverture du premier parc. 20 millions 

à l'ouverture du deuxième parc. Cela repré-
sente huit fois la fréquentation du château 
de Versailles. Euro Disneyland sera un des 
grands pôles touristiques de France. 

En matière d'accueil, le parc hôtelier 
implanté sur le site comprendra 18 000 
chambres, et au moins autant dans l'envi-
ronnement proche du site. C'est-à-dire le 
sixième de la capacité hôtelière actuelle de 
l'Ile-de-France. Le quartier touristique qui 
en sera le point le plus animé sera l'un des 
quartiers à la mode des prochaines années 
au même titre que les quartiers centraux les 
plus réputés de Paris. 

A terme, ce sont 65 000 emplois qui gra-
viteront autour de ce pôle, avec un palais 
des congrès, des immeubles de bureaux, un 
parc technologique, en liaison directe avec 
Paris, Roissy, l'ensemble du Marché Com-
mun par le biais du TGV. Et le moteur, le 
ferment de tout ce bouleversement écono-
mique, c'est Disneyland : la fin ne justifie-
t-elle pas le moyen ? 

...  Malgré  les  récents 

déboires  des  parcs 

d'attraction  en  France 
Les prévisions de fréquentations établies par 
l'équipe Disney reposent sur des réalisations 
similaires déjà en service, aux USA et au 
Japon, ce qui n'était pas le cas des parcs 
d'attractions que vous citez. 

Il faut noter, au passage, que toutes les étu-
des d'accessibilité ont donne des résultats 
supérieurs en France à ceux des études de 
la desserte tant routière que ferroviaire ou 
aéronautique de la région Ile-de-France. 

Que  deviendra  la  structure 

Epamarne  dans  le  futur ? 

Un Etablissement Public d'Aménagement, 
c'est un organisme conçu pour produire de 
l 'espace aménagé, du développement 
urbain. Son avenir est donc directement lié 
à la vigueur de l'expansion du site sur lequel 
il intervient. 

A ce jour, Marne-la-Vallée avec la compo-
sante Euro Disneyland est sur une trajec-
toire ascendante. Son potentiel de dévelop-
pement est, à l'échelle de l'Ile-de-France 
très réel. Une importante offre foncière, 
l'interconnexion des lignes TGV, le raccor-
dement de la gare TGV et de la gare termi-
nale de la ligne A du RER, l'accès direct 
à l'ensemble des autoroutes radiales de l'Ile-
de-France, un faible temps d'accès aux 
aéroports internationaux, ceci aux portes de 
Paris, conduisent presque inéluctablement 
Marne-la-Vallée à connaître une ex-
pansion continue au cours des quinze à vingt 
prochaines années. Dans ce contexte. EPA-
Marne continuera, avec les adaptations 
nécessaires, à jouer son rôle d'aménageur. 
D'ail leurs, la création d'un Etablissement 
Public spécifique pour le secteur IV de 
Marne-la-Vallée : EPAFrance, qui travaille 
avec les moyens techniques d 'EPAMarne, 
démontre la souplesse d'un "out i l " qui sait 
s'adapter pour rester "opérat ionnel". 

Il est actuellement difficil e de prévoir la fin 
des grands aménagements sur le site de 
Marne-la-Vallée. et donc l'évolution radi-
cale du rôle et du statut des Etablissements 
Publics d'Aménagement de la Vill e Nou-
velle. L'avenir est largement ouvert. 
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LE POINT DE VUE 
DU POLITIQUE 

Questions à Jérôme Bouvier Vice-Président D'EPAMARNE 

PCM-Le Pont : Votre position au Conseil 
d'Administration s'apparente à celle de 
Daniel dans la fosse aux lions. Vous repré-
sentez la population locale face aux ' 'tech-
nocrates aménageurs ". Ce n 'est sans doute 
pas très confortable ? 

J.B. : Il nous faut d'abord expliquer ce 
qu'est la structure "Vi l l e Nouvel le" 
aujourd'hui en France. 

L'origine des villes nouvelles, c'est Delou-
vrier dans les années 65, chargé par De 
Gaulle de réfléchir à une véritable politi-
que d'aménagement du territoire, particu-
lièrement en Ile-de-France. 

Il y a eu des débats sanglants, il y en a 
encore, pour savoir si l'essentiel de ces vil -
les nouvelles devait être concentré en Ile-
de-France, ou s'il fallait les agglomérer à 
des métropoles régionales pour renforcer 
ces métropoles. On a pris la décision 
d'implanter cinq villes nouvelles en Ile-de-
France ; dans le même temps, Lyon, Gre-
noble, Marseille pour un temps, Rouen, en 
"recevaient" chacune une. 

Les villes nouvelles étaient jusque-là régies 
par la loi Bauchet, qui disait : Il y a des 
communes anciennes, ici à Marne-la-
Vallée, 26 communes, et il y a des quar-
tiers nouveaux : et il y a deux modes 
d'administration pour ces deux entités. Par 
exemple, à Champs-sur-Marne, 5 000 habi-
tants vill e ancienne, 15 000 vill e nouvelle, 
tout cela dans le périmètre communal, mais 
la mairie ne gérant que la vill e ancienne et 
la nouvelle étant gérée par le syndicat com-
munautaire d'aménagement. Ce qui fait 
que. dans une même commune, suivant que 
vous habitiez à droite ou à gauche de la rue, 
vous payiez vos impôts locaux, vos ordu-
res ménagères, soit à la commune, soit au 
SCA. Je vous laisse imaginer le chambard 
que c'était. 

Pourquoi cette loi Bauché ? C'était avant 
tout un problème psychologique : il faut 
voir qu'aucun maire, aucune collectivité, 
n'a accueilli à bras ouverts cette idée de vill e 

nouvelle : pour eux, ça représentait un viol 
complet, pour ces communes briardes qui 
vivaient sur le même mode depuis des siè-
cles et sur qui on a fait tomber l'urbanisa-
tion. Cela été un rejet très violent : on leur 
changeait radicalement leur mode de vie, 
c'est un traumatisme qui commence tout 
juste à passer. 

Ces habitants on dit : on ne va pas en plus 
nous augmenter la fiscalité locale de façon 
monstrueuse pour payer la venue et les amé-
nagements de ceux qui vont nous envahir. 
C'est donc pour cela qu'il y a eu cette loi 
qui permet deux fiscalités, une "vil l e nou-
vel le" et une "vil l e ancienne". Mais cela 
devenait intenable dès lors que la vill e nou-
velle devenait une réalité. 

Donc la loi Rocard en juillet 1984, a repris 
tout cela, et a redonné à la commune son 
véritable périmètre. Il n'y a plus de vill e 
nouvelle et de vill e ancienne. 

PCM-Le Pont : Quelle était l'importance de 
la différence d'impôts ? 

J.B. : Très spectaculaire. Avec la loi 
Rocard on est en train de faire un rattra-
page sur dix ans, du foncier bâti et non bâti, 
puisque l'on avait un taux vill e nouvelle très 
élevé et un taux vill e ancienne très très bas. 
La loi permettait, soit un rattrapage brutal 
en un an, c'est ce qui a été fait pour la taxe 
professionnelle, soit une échéance sur 10 
ans, ce qui fait qu'actuellement les villes 
anciennes sont en forte hausse de fiscalité 
et les villes nouvelles en légère baisse. 

Aujourd'hui, nous avons donc, premier cas. 
des communes de plein exercice qui ne sont 
pas tout à fait de plein exercice néanmoins, 
puisqu'elles perçoivent le fermier bâti, le 
fermier non bâti, la taxe d'habitation, soit 
3 des 4 taxes locales, mais pas de taxe pro-
fessionnelle. Et avec ces 3 taxes, elles assu-
rent leur fonctionnement et l'entretien des 
travaux, le fonctionnement des écoles, etc... 
Par contre, elles n'assurent pas. ou très peu. 
l'investissement. 

L'investissement est assuré par le Syndicat 
des Agglomérations Nouvelles, qui, lui per-
çoit la taxe professionnelle sur l'ensemble 
des communes, avec un taux unique, qui, 
entre parenthèses, est l'un des taux les plus 
élevés de la région parisienne, par décision 
du gouvernement. 

Second cas de figure ouvert par la loi 
Rocard : être commune associée. 

C'est le cas de Noisy-le-Grand, par exem-
ple : elle est réellement commune de plein 
exercice, c'est-à-dire qu'elle perçoit les 
quatre taxes et elle n'a pas d'intermédiaire 
vis-à-vis de l'Epamarne : pas de SAN entre 
les deux. 

Troisième cas de figure : communauté 
locale. C'est ce qui a été choisi par Bussy-
Saint-Georges. Bussy aujourd'hui, c'est un 
village de 1 000 habitants. 

Bussy dans cinq ans, c'est 25 000 habitants. 
Quatre communes ont choisi de redécouper 
leur périmètre communal parce qu'elles ne 
voulaient pas l'urbanisation, et ont donné 
une partie de leur territoire à Bussy. Là non 
plus, il n'y a pas de SAN. 

Ce triple système très complexe et c'est un 
handicap pour beaucoup de choses. C'est 
un handicap en terme de démocratie locale, 
parce que les habitants ne savent plus très 
bien où est le pouvoir qui décide de quoi. 
Par exemple, un problème tout bête : 
l'éclairage qui ne marche pas sur une rue. 
Cela peut être du ressort de la commune, 
si c'est une rue qui a été reprise en gestion 
par la commune, ça peut être du ressort du 
SAN, si ça n'a pas été rétrocédé à la com-
mune, ça peut être l 'Epamarne, si c'est en 
cours d'aménagement et si ça n'a pas encore 
été rétrocédé aux collectivités locales. 

Le seul élément "fédérateur", la seule 
structure compétente sur l'ensemble des 26 
communes, c'est l'établissement public. Là, 
j e m'exprime à titre personnel, mais il y a 
à l'évidence un problème. Normalement, 
l'établissement public ne doit pas être une 
structure à caractère politique, mais une 
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structure technique d'aménagement, à 
caractère industriel et commercial, placée 
soûs la tutelle de l'Etat même si elle a un 
statut mixte. 

Son rôle, tel que défini par la loi de 73, c'est 
d'acquérir pour le compte de l'Etat, de la 
collectivité, des terrains sur un périmètre 
défini dans les années 70 par Delouvrier et 
les gens qui ont fait le "plan" de la régie 
Ile-de-France. Une fois ces terrains acquis, 
les aménager, au sens le plus large du 
terme, puis les revendre soit à des promo-
teurs, et d'abord aux communes, donc outil 
technique d'élaboration des projets des 
ZAC avec les collectivités locales, soit à des 
industriels (ZA de Paris Est, par exemple), 
soit à des bureaux style Noisy-le-Grand. 

Le problème c'est que Marne-la-Vallée, qui 
fait presque deux fois Paris en longueur, 
c'est cet ensemble de communes qui ont des 
histoires très différentes, avec des popula-
tions de 300 à 45 000 habitants, qui vont 
avoir à terme toutes, le même visage et le 
même profil, et qui n'ont pas d'unité cen-
tralisatrice : il n'y a pas un syndicat inter-
communal de l'ensemble des 26 communes. 

On est sur trois départements (93, 94, 78) 
pour simplifier les choses. Vous imaginez, 
là aussi, quelques problèmes de coordina-
tion. Donc, il y a la nécessité d'une vraie 
structure politique fédérative. 

Un industriel qui vient s'installer 
aujourd'hui, ne vient pas à Torcy, à Nois-
siel ou à Bussy, il vient à Marne-la-Vallée. 
Il ne vient pas dans une commune spécifi-
que. 

PCM-Le Pont  : L'attribution  d'un  empla-
cement  est  du ressort  d'Epamarne  ? 

J.B. : C'est une négociation commerciale 
de type privé : voilà ce qu'on a en maga-
sin... Maintenant, en ce qui concerne Epa-
marne, les textes sont très précis : le pou-
voir est aux mains d'un directeur, qui est 
nommé par le Gouvernement, haut fonc-
tionnaire révocable à tout moment. La loi 
lui donne les pouvoirs de gestion du per-
sonnel, de faire tourner la boutique au quo-
tidien, la loi Rocard a souhaité donner un 
pouvoir accru aux élus locaux, via le Conseil 
d'Administration, en leur y donnant une 
majorité, ce qui n'était pas le cas jusque-
là, face aux représentants des Ministères. 
Mais, à l'usage, après 3 ans, j 'ai le senti-
ment qu'on est allé au milieu de la rivière, 
et que quelque chose ne va pas : soit, il faut 
revenir en arrière et accepter le principe que 
dans ces zones d'aménagement il ne peut 

y avoir rien d'autre qu'une tutelle totale de 
l'Etat, soit on donne vraiment aux élus les 
moyens de décider. 

Pour l'instant c'est hybride : on a une majo-
rité d'élus locaux mais on est souvent en 
guerre directe avec la tutelle : je me suis 
battu pendant 3 ans pour faire baisser le pro-
gramme annuel de logements de 3 500 à 
moins de 1 000. Guerre directe, parce que, 
pour relancer l'activité du BTP, vers qui se 
tourne-t-on ? Vers les villes nouvelles. Mais 
la migration des emplois ne suit pas, parti-
culièrement à Marne-la-Vallée. 

Quels sont nos pouvoirs aujourd'hui ? Le 
budget, et c'est un pouvoir énorme, et puis 
des détails, par exemple : le président, et 
lui seul, fixe l'ordre du jour du Conseil 
d'Administration. S'il ne veut pas traiter 
d'une question il faut tout un tas de procé-
dures pour le lui imposer. Cela m'a permis 
de refuser à trois reprises que soit évoqué 
un projet de centrale à béton en zone agri-
cole. 

Le problème, c'est que le budget, c'est de 
la Grosse Bertha, alors que pour l'essen-
tiel des problèmes qu'on a à résoudre, on 
est rarement en désaccord avec les techni-
ciens, avec l'Etat même, sur les grandes 
lignes. Où on est en désaccord, c'est sur les 
modes d'aménagement, sur les choix archi-
tecturaux, sur des choses beaucoup plus 
quotidiennes, sur lesquelles on n'a pas de 
moyens d'action appropriés en dehors de 
la conviction. 

Ceci étant, c'est un outil technique formi-
dable, servi par des gens remarquables, 
même si je suis souvent en désaccord com-
plet avec eux. 

C'est une équipe de très haut niveau, et je 
crois que c'est précieux pour une vill e nou-
velle de pouvoir s'appuyer sur des gens 
comme ça. 

PCM-Le Pont  : Le fossé  va en se comblant 
ou il  s'élargit  ? 

J.B. : Cela va un peu mieux, parce que 
Marne-la-Vallée décolle depuis 2 ans. Mais 
tout n'est pas pour le mieux. Reprenons le 
problème de la taxe professionnelle. On a 
un système complètement vicié. La taxe 
professionnelle est à un taux de prêt de 21 
points sur le secteur 2. On nous dit "met-
tez la gomme, attirez des entreprises". 
Soyons raisonnables, comment voulez-vous 
qu'on soit attractif avec une des taxes pro-
fessionnelles les plus élevées de la région 
parisienne ? 

Le système est le suivant : le SAN et les 
communes ne vivent que par une subven-
tion d'équilibre de l'Etat, pour compenser 
le déficit structurel qui fait qu'on doit payer 
la voirie, les équipements, alors que les 
occupants ne sont pas encore là, qu'on n'a 
pas encore les rentrées fiscales. 

Dès qu'on baisse la taxe professionnelle, 
c'est l'Etat qui renfloue. Résultat : qui nous 
a obligé à mettre la TP au taux plafond, con-
tre l'avis des élus locaux ? C'est l'Etat. 

Autre exemple : les villes nouvelles anglai-
ses ont des capacités d'emprunt sur 50 à 90 
ans parce qu'on ne fait pas une vill e en une 
génération. 

Nous, c'est au contraire ce que nous som-
mes en train de faire. Et on a des emprunts 
15 ans/Caisse des Dépôts comme les autres, 
avec les mêmes taux que la commune qui 
va se programmer une rénovation de 
gymnase tous les 20 ans, alors qu'on nous 
en construit 10 tous les ans ! Il y a là une 
aberration ! L'Etat a refusé d'aller au bout 
de la logique. 

Troisième exemple : nous sommes sous une 
tutelle forte de l'Etat. Supposons que je 
refuse, dans ma commune, un permis de 
construire ; que le SAN le refuse égale-
ment. Eh bien, le préfet peut l'accepter, 
sans avoir à motiver son avis. Nulle part 
ailleurs, en France, ça n'est possible. 

Il faut être lucide : si l'on avait dit aux 26 
communes : "on va faire une vill e nouvelle 
chez vous, mais vous gardez vos pleins pou-
voirs" il n'y aurait pas eu de vill e nouvelle : 
on aurait sombré dans Clochemerle. Mais 
on est arrivé à un stade où, les choses étant 
désormais irréversibles, il est temps qu'on 
lève un peu la soupape. C'est aberrant 
qu'un maire apprenne, par un courrier 
d'Epamarne, l'arrivée d'une usine sur sa 
commune dans six mois. 

PCM-Le Pont  : Venons-en  à la Cité  Des-
cartes.  N'est-elle  pas un gadget  rentrant 
dans  la panoplie  de la "parfaite  Ville  Nou-
velle  ' ', au même titre  qu 'un  théâtre  ou un 
centre  commercial  ? 

J.B. : Je suis quelqu'un de partial : s'il y 
a quelque chose à quoi j 'ai pu contribuer 
dans ce mandat, c'est ça. J'y ai consacré 
la moitié de mon temps et je ne le regrette 
pas. C'est peut-être même la seule vraie 
satisfaction que j 'en retire. 

Il faut refaire un historique, en termes 
d'aménagement du territoire, avant de par-
ler du projet. Vous avez là 150 hectares 
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d'un seul tenant, situés entre l'autoroute A4 
et le RER, à 17 km de Paris : le rêve. 

Là-dessus, tout promoteur spéculateur se 
met à fantasmer très fort. Premier délire, 
en 79 : un parc ludique, que très curieuse-
ment la sagesse populaire avait baptisé Dis-
neyland. Du sous-Mirapolis avec 300 
emplois intérimaires l'été. On s'est battu 
très violemment pendant 2 ans contre ce 
projet, toutes tendances confondues, et on 
a réussi à le faire capoter. 

Je me suis alors tourné vers mes collègues 
élus, pour leur dire "on ne peut pas se con-
tenter de flinguer un projet sur une zone 
comme celle-là, et ne pas proposer autre 
chose, un projet cohérent. Sinon demain, 
ce sera là comme partout ailleurs dans les 
villes nouvelles : ici un lotissement, là une 
zone de bureaux, et la vill e champignon 
continue de s'étendre, sans projet cohérent. 
En terme d'aménagement du territoire, 
c'était un loupé complet, parce que avoir 
une telle parcelle d'un seul tenant, pour y 
faire quelque chose de cohérent, c'est 
exceptionnel, même en vill e nouvelle : vous 
avez toujours soit un bâtiment ancien, soit 
une route qui traverse, enfin quelque chose 
qui casse l'unité. 

D'où l'idée de ce qui est devenu un tech-
nopole, mais un vrai, pas un futuropolis où 
on met beaucoup de verre fumé. Sur une 
surface limitée (par rapport à Orsay, c'est 
très réduit) on va essayer d'avoir une cohé-
rence de contenu, de produit, une cohérence 
d'image, un tripole : Grandes Entreprises, 
Universités, PMI-PME qui ont besoin 
d'elles pour se développer. Ce qui était un 
projet fou en 1982 est une idée qui com-
mence à fonctionner et qui va fonctionner. 

Ce qui m'a fait le plus plaisir, sur la Cité 
Descartes, c'est un truc tout bête ; une 
anecdote : en dehors des cadres prévus, par 
des contacts informels, la pépinière d'entre-
prise et l 'ESIEE se sont mis d'accord pour 
créer un câble, qui relie dorénavant la pépi-
nière aux moyens informatiques, parmi les 
premiers en France, de l 'ESIEE. Cela, je 
trouve que c'est l'essence même du projet 
Cité Descartes : un partenariat, en dehors 
des textes. 

C'est donc tout à fait autre chose qu'un gad-
get ; c'est un projet dont l'ambition, terri-
torialement, est mesurée, mais dont le 
concept est l 'un des plus purs, en France, 
à mon avis, par rapport à tout ce qu'on a 
dit sur les technopoles. 

PCM-Le Pont : Vous croyez que, du point 
de vue des Ponts, la greffe va prendre ? 
Qu'il y aura suffisamment de souplesse 
d'esprit chez les élèves et dans l'adminis-
tration pour éviter le réflexe "tour 
d'ivoire ' '. 

J.B. : Le fait de faire les Ponts ne vous 
a pas transformés en zombies, que je sache ? 
Vous êtes également sensibles à des argu-
ments de qualité de vie, de cadre de travail. 
Soyons clairs : Bull en 83. est venu ici à 
coups de pied dans le derrière, envoyé dans 
l'Est parisien par le gouvernement Mauroy, 
qui menait une politique volontariste et pas 
seulement une politique de vœux pieux. 
Parce qu'avec le gouvernement de Fabius, 
le gouvernement Chirac, le gouvernement 
Rocard, il n'y a plus de politique de réé-
quilibrage de l'Est parisien, ou, très peu : 
une politique de discours, pas une politique 
de fond. 

Demandez-leur, aujourd'hui, s'ils sont 
contents du changement. Je crois que vous 
aurez 80 % de réponses positives. 

PCM-Le Pont : Au risque de paraître très 
pédant, vous croyez qu 'au niveau de l'envi-
ronnement social, les Ponts ont tout à 
gagner à n 'avoir que des informaticiens 
(ESIEE ou Bull) à fréquenter ? 

J.B. : Le jour où les grands Corps de l'Etat 
commenceront à penser qu'ils peuvent par-
ler d'autre chose que de leur stricte spéci-
ficité, à mon avis on commencera à avoir 
un pays dynamique. Pour l'instant, ça n'est 
pas le cas. 

N'oublions pas que la Cité Descartes est 
concentrée autour de 2 pôles : l'informati-
que, l'art de bâtir. IFA, Paris XI I (Institut 
d'Urbanisme de Paris), IGN. Toute une 
zone est réservée à l'installation d'entreprise 
gravitant autour de l'art de bâtir : vous 
pourrez peut-être leur parler ? 

PCM-Le Pont : Quel est le degré d'impli-
cation de la commune de Champs dans le 
projet ? 

J.B. : Paradoxalement, le fait que le projet 
ait été très difficil e à imposer au plan de la 
municipalité nous a aidés : ça a conduit en 
effet à multiplier les réunions publiques 
pour en débattre, et donc les gens de la com-
mune en sont peu à peu devenus partie pre-
nante, en retirent une certaine fierté locale. 
Il y a tout un tas d'équipements, à la fron-
tière de la Cité Descartes, qui sont desti-
nés à servir tout autant aux étudiants qu'à 
la population de Champs. 

PCM-Le Pont : Inversement, dans la 
mesure où les élèves des Ponts sont, bien 
souvent, amenés à être en contact avec les 
élus locaux dans leur vie professionnelle, 
comptez-vous mettre au point des actions 
particulières entre les élèves et la mairie. 

J.B. : J'en rêve ! Ce serait passionnant de 
réaliser un partenariat effectif entre l'Ecole 
et la vie locale, par exemple proposer aux 
élèves un rôle de bureau d'études pour les 
aménagements locaux. 
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VOUS AVEZ DIT "RI 
Une interview de Pierre Veltz, Direc 

PCM-Le Pont : La recherche à l'Ecole a 
commence' à se développer il  y a environ 
dix ans. Beaucoup d'anciens la connaissent 
mal, sans parler des futurs élèves. Où en 
est-on ? 

P.V. : C'est en effet vers 1979-1980 que 
les premiers laboratoires — je dirais plu-
tôt : embryons de laboratoires — sont nés. 
En fait, les centres de recherche, qui sont 
d'ailleurs, et nous y tenons beaucoup, des 
centres d'enseignement et de recherche, se 
sont surtout étoffés depuis l'installation à 
Noisy-le-Grand (1985), où l'Ecole occupe 
environ 6 200 m2 . Il n'est pas très facile de 
faire un décompte exact des moyens, car 
la plupart des centres sont aujourd'hui des 
centres communs à l 'ENPC et à d'autres 
partenaires. Grosso modo, les choses se 
présentent ainsi (voir encadré) : 5 centres 
en totalité à Noisy (mécanique des sols, 
matériaux, mathématiques appliquées, socio-
économie, environnement-hydrologie), un 
centre partagé entre l'Ecole des Mines et 
Noisy (géologie de l'ingénieur), un centre 
commun X-Mines-Ponts à Palaiseau (méca-
nique des solides) et un centre rue des 
Saints-Pères (économie). Plus un petit staff 
de direction et de gestion. 

Au total, 282 chercheurs et thésards, dont 
environ 170 en "moyens propres" ENPC, 
et 180 environ à Noisy (en quasi-totalité, 
des ingénieurs grande école). Ce n'est pas 
énorme, mais cela représente quand même 
une des plus fortes concentrations de 
matière grise du secteur "Equipement". 

PCM-Le Pont : Avant de parler du fonction-
nement, d'abord une question : la recher-
che, est-ce bien la vocation de l'Ecole ? Il 
y a les Universités, le CNRS... 

P.V. : Bien sûr, et il faut ajouter les grands 
centres comme le LCPC, l ' INRETS, le 
CSTB. Mais imagine-t-on en 1989 un grand 
établissement d'enseignement supérieur 
technologique sans liaison forte et directe 
entre l'enseignement et la recherche ? Nous 

redécouvrons un modèle qui a fait ses preu-
ves dans le monde entier. Et n'oublions pas 
que nous sommes dans un environnement 
qui s'internationalise très vite. Qu'est-ce qui 
va définir l'Ecole dans le milieu européen 
des grandes écoles et universités techni-
ques ? La petite musique franco-française 
des subtiles hiérarchies du classement au 
"concours commun", ou du marché des 
Ecoles d'application de l'X ? Une école 
d'ingénieur, aujourd'hui, existe d'abord par 
la qualité de ses scientifiques. Un étudiant 
du MIT ou du Polytechnicum de Zurich sait 
qu'il a un accès direct à des grands noms 
de la science, et bien sûr de la technologie. 

Nous devons être ambitieux. Il y a 7 ans, 
j 'avais engagé une petite tournée de "l'esta-
blishment" français de la technologie et de 
la science. Disons, par euphémisme, que 
l'image de l'Ecole n'était pas tout à fait 
aussi brillante que dans nos désirs... Je crois 
que nous avons sur ce point sérieusement 
regagné du terrain. Et même si les élèves, 
et les anciens, ne le réalisent pas toujours, 
c'est fondamental. 

PCM-Le Pont : Mais de grands profes-
seurs, ce ne sont pas nécessairement des 
chercheurs et des permanents ? 

P.V. : Non, et il ne s'agit évidemment pas 
de supprimer le recours à des profession-
nels extérieurs, qui sont souvent de grand 
prestige, et qui apportent à l'Ecole une 
expérience irremplaçable, Mais la science 
et la technique se professionnalisent, se spé-
cialisent, la compétition est dure. Et pour-
quoi choisir entre fromage et dessert ? 
L'Ecole a droit aux deux : de grands pro-
fessionnels de l'entreprise et du service 
public, mais aussi des professionnels 
enseignants-chercheurs-experts de talent, 
qui s'identifient à l'Ecole, s'y investissent 
en priorité. Toute question de prestige ou 
d'image mise à part, ceci est essentiel : les 
"permanents" de l'Ecole ont un intérêt 
direct et central à la réussite de l'Ecole. 
J'ajoute que "permanent" veut dire "occu-

pation principale", et non "emploi à v ie" : 
la mobilité est essentielle et nous y veille-
rons. 

PCM-Le Pont : Mais, pour les élèves, 
qu 'est-ce que cela signifie concrètement ? 
Tout cela est un peu abstrait. 

P.V. : Oui, et maintenant que j ' ai 
employé les grands mots — "sc ience", 
"prest ige" — il faut vite revenir au mot 
"recherche", pour le démystifier. Je cons-
tate tous les jours que ce mot est bien mal 
compris par les élèves (et pas seulement par 
les élèves !). Ceux qui viennent de taupe 
ont une image très 19e siècle, style 
"savant" et retraite monacale. Ceux qui 
viennent du l'X pensent plutôt à la science 
fondamentale, parce que les labos de Palai-
seau sont ainsi orientés. Dans nos labos, les 
choses sont plus variées. La " recherche", 
c'est un état d'esprit, plus qu'une définition 
précise d'activité. Toute une gamme de 
styles s'y retrouvent. Il faut un ancrage dans 
la science, et dans la science de pointe, si 
possible. Mais notre recherche concerne 
surtout la technique, avec des recherches 
techniques de base, et des recherches direc-
tement appliquées. Dans les entreprises, la 
tendance de fond est aujourd'hui à une con-
nexité croissante entre la recherche, le déve-
loppement, la production, et le marketing. 
Pour un jeune ingénieur, un passage par la 
"recherche" n'est pas le choix d'une secte, 
ou d'un monde parallèle, c'est une façon 
parmi d'autres (une façon moderne) de faire 
son travail d'ingénieur. Imaginer, faire 
autrement, faire du neuf, faire mieux si pos-
sible : c'est très proche de tout travail de 
conception. 

PCM-Le Pont : Tu as dit passage ' 'par la 
recherche" ? 

P.V. : Oui. Les centres de recherche de 
l'Ecole sont ouverts aux élèves, sous de 
multiples formes. Accueil en "stages scien-
tif iques", encadrement de projets de fin 
d'études (généralement avec un trio : élève. 
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HERCHE"... 
de la Recherche 

entreprise, centre de recherche), DEA et 
thèses. Ces dernières, en majorité, non pour 
rester dans la recherche, mais pour aller 
ensuite irriguer l'industrie. De plus en plus, 
les thèses se font par exemple avec la for-
mule CIFRE ("convention industrielle de 
formation par la recherche" : c'est-à-dire 
à cheval entre une entreprise et un labo). 
Formation par la recherche, donc, et non 
pas (sauf pour une minorité) formation à la 
recherche. 

PCM-Le Pont : Les centres collaborent 
directement avec les entreprises ? 

P.V. : Tu le verras si tu cherches à joindre 
les chercheurs, et surtout les responsables 
de labo, au téléphone. Ils sont toujours par 
monts et par vaux ! E faut dénicher des con-
trats, qui assurent une part essentielle du 
fonctionnement des centres (une part vitale, 
et pas seulement un supplément), il y a des 
actions de recherche qui ne se mènent que 
sur le terrain, les contacts extérieurs sont 
très variés (à la fois côté "sc ience" et côté 
"économie"). 

Quelques exemples ? Le centre de mathé-
matiques appliquées (CERMA) a comme 
clients principaux Indosuez et PSA. Il a tra-
vaillé aussi pour EDF, Bouygues et 
d'autres. Le centre de matériaux (CERAM) 
collabore avec Michelin, Saint-Gobain, la 
SNECMA, etc. La CERGRENE (hydrolo-
gie, automatique) mène des recherches 
variées sur de grands sites expérimentaux, 
comme les réseaux d'assainissement de la 
Seine-Saint-Denis, ceux du Val-de-Marne. 
C'est à la fois pointu et éminemment prati-
que. Le CERTES (socio-économie, gestion) 
travaille, entre autres, pour Renault et pour 
BSN, sur des problèmes d'organisation 
industrielle. Le CERMES (géotechnique) 
collabore avec Elf-Aquitaine sur la stabi-
lité des forages, le CERAS (économie) avec 
EDF sur la gestion de l'endettement. Tout 
cela constitue progressivement un tissu de 
relations extraordinairement varié, qui, 
d'ores et déjà, contribue à mieux ouvrir 
l'Ecole sur le monde " industr iel" (paral-
lèlement d'ailleurs aux stages nombreux des 
élèves, qui sont l'un des points forts de 
l'Ecole). En même temps, comme je l'ai 

dit, les liens se renforcent avec le monde 
scientifique et "académique". Deux cen-
tres sont associés au CNRS, un troisième 
est sur le point de l'être, des accords d'asso-
ciation ont été conclus avec l 'ENGREF 
(pour la gestion de l'eau), avec le LCPC 
bien sûr (pour le Génie Civil) , avec l'Ecole 
Normale Supérieure de Cachan (pour les 
maths), avec 1TNRIA (pour l'informati-
que : un centre commun va démarrer entre 
Noisy et Sophia-Antipolis), avec Paris XI I 
(pour l'urbanisme). Bernard Hirsch y tenait 
beaucoup : nous pratiquons une politique 
d'association, la plus ouverte possible. Nos 
Ecoles ont beaucoup d'atouts, mais elles 
sont trop petites, lorsqu'on les compare à 
leurs homologues européens, les grandes 
universités technologiques. Nous devons 
penser "réseaux", construire hardiment des 
programmes ou des projets conjoints, sans 
esprit de clocher. 

PCM-Le Pont : Les exemples que tu don-
nes paraissent bien dispersés, et un peu loin 
du ' 'secteur Equipement "... 

P.V. : C'est vrai, et c'est à la fois un pro-
blème et une chance. Nous aimerions tra-
vailler davantage avec le BTP, par exem-
ple : mais c'est un secteur, il faut bien le 
dire, qui ne passe pas facilement des contrats 
de recherche. Par ailleurs, la philosophie 
de nos centres n'est pas de partir de domai-
nes d'application strictement circonscrits. 
Nous partons plutôt de l'amont, de métho-
des et d'outils intellectuels généraux, et il 
ne faut pas s'étonner de la variété des 
champs d'application. C'est une logique très 
complémentaire de celle des grands centres 
techniques qui existent au sein des Minis-
tères de l'Equipement et des Transports. En 
même temps, les centres accompagnent 
l'ouverture de fait de l'Ecole sur l'industrie. 
Et puis, les "techniques de l'équipement", 
la notion est-elle si claire ? La route, 
demain, ce sera la chaussée, mais aussi les 
systèmes de télécoms, l'informatique 
d'exploitation, etc. Notre rôle est d'être une 
fenêtre ouverte sur un monde où les struc-
tures techniques se recomposent à grande 
allure. 

PCM-Le Pont : Quels sont aujourd 'hui les 
points forts et les pistes principales pour 
l'avenir ? 

P.V. : Les mathématiques appliquées, en 
particulier autour des probabilités, et LiZ fJouvecces  hétho^es  vs la e.EoietkME 
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Les  qualité s  ? Créativité ,  ouver tu r e 
et  n e  pa s  avoi r  peu r  d u  t rava i l . 

l'informatique avancée attirent beaucoup les 
jeunes : il y a énormément à faire, y com-
pris dans les domaines classiques de l'équi-
pement (conception des structures, CAO, 
modélisation). La représentation et le pilo-
tage des systèmes territoriaux (eau, assai-
nissement, transports, énergie) ou indus-
triels est un domaine méthodologique et 
d'application très ouvert. L'économie et la 
socio-économie tiennent aussi une grande 
place. Enfin, nous n'oublions pas que notre 
culture scientifique est d'abord celle de la 
mécanique : la mécanique des géomatériaux 
et des matériaux en général est un axe 
majeur, étant entendu qu'il faudra la marier 
avec un peu plus de physico-chimie, où 
nous sommes faibles. 

PCM-Le Pont : Pour finir, je reviens sur 
les élèves et la recherche. Est-ce raisonna-
ble pour un jeune ingénieur de ' 'faire de 
la recherche", et quelles qualités faut-il ? 

P.V. : Il y a un problème très grave, et qui 
nous dépasse largement. Les structures de 
financement font que les jeunes ingénieurs-
chercheurs sont, en général, moins bien 
payés, au moins pendant la thèse, que leurs 
collègues non-chercheurs. (Ceci explique 
d'ailleurs pourquoi il y a aujourd'hui plus 
de corpsards que de civils Ponts dans nos 
centres). Il est illusoire d'espérer favoriser 
une croissance forte des formations par la 
recherche si on ne s'attaque pas à cela, et 
aussi à la valorisation du doctorat chez les 
employeurs. Mais un aspect important est 
ici l'aspect subjectif. De nombreux jeunes 
camarades aimeraient faire de la recherche, 
et, au fond, ne sont pas fondamentalement 
préoccupés par le salaire, mais ils n'osent 
pas, car ils craignent que ça ne fasse pas 
sérieux ! C'est absurde. De plus, beaucoup 
déjeunes feraient volontiers un passage par 
la recherche s'ils étaient sûrs de "trouver", 
d'atteindre un très bon niveau. Ils ont rai-
son d'être ambitieux, et ils ont raison de 
penser qu'il y a des risques. Mais il faut, 
je le répète, dédramatiser. Faire de la 
recherche, dans des centres comme ceux de 
l'Ecole, n'est pas entrer en religion. C'est 
participer à la vie d'équipes d'ingénieurs 
très jeunes, en pleine expansion, avec beau-
coup d'autonomie, pas mal de responsabi-
lités. 

Les qualités ? Créativité, ouverture (pas 
d'étudiants prolongés enfermés dans leur 
coquille). Et ne pas avoir peur du travail. 
La recherche, c'est d'abord beaucoup de 
labeur, un métier où la compétition est rude. 

Liste des centres 
CERMES  :  Mécanique  des  Sols  (ENPCLCPC)   Noisy. 
Directeur  : F. Schlosser   Adjoints  : P.  Delage,  J.P.  Magnan. 
— Renforcement  et  amélioration  des  sols. 
— Comportement  des  sols  non  saturés. 
— Stabilité  des  excavations  souterraines  ŕ  grande  profondeur. 
— Tunnels. 
— Evaluation  in  situ  des  propriétés  géotechniques  des  sols. 

LMS  :  Laboratoire  de  Mécanique  des  Solides  (XMinesPonts)   Palaiseau. 
Directeur  : P.  Habib. 
— Bifurcation  et  stabilité. 
— Applications  de  l'intelligence  artificielle  ŕ  la  mécanique. 
— Mécanique  des  sols. 
— Mécanique  des  roches. 
— Endommagement  et  fatigue. 

CGI  : Centre de  Géologie de  l'Ingénieur  (MinesPonts)  Noisy, boulevard  SaintMichel. 
Directeur  : M.  Arnould. 
— Matériaux  minéraux  non  métalliques  de  construction  et  industriels. 
— Propriétés  des  sols  et  des  roches. 
— Cartographie  géotechnique  et  risques  naturels. 
— Exploitation  des  carričres  et  des  mines  ŕ  ciel  ouvert. 

CERAM  : Analyse  des  Matériaux  (Associé  LCPC)    Noisy. 
Directeur  : A.  Ehrlacher. 
— Groupe  endommagement   Fissuration. 
— Groupe  milieux  poreux. 
— Groupe  composites    Viscoélasticité. 
— Groupe  bois. 
— Groupe  physique  des  milieux  aléatoires. 

CERMA  :  Mathématiques  Appliquées  (ENPCENS Cachan)    Noisy. 
Directeur  : N.  Bouleau   Adjoint  : D.  Chevallier. 
— La  dynamique  des  systčmes  complexes. 
— Les  phénomčnes  vibratoires  et  l'analyse  fonctionnelle. 
— La  simulation  (au  sens  aléatoire  du  terme). 
— Les  mathématiques  financičres. 
—  L'informatique. 

CERGRENE  : Gestion des Ressources Naturelles et de  l'Environnement  (ENPCENGREF) 
—  Noisy. 
Directeur  : R.  Pochât   Adjoint  : L. Simon. 
— Hydrologie  urbaine. 
— Hydrologie  quantitative. 
— Qualité  des  eaux. 
— Automatique. 

LATTS : Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (ENCPParis XIICNRS)  Noisy. 

CERTES : Techniques  et  Sociétés. 
Directeur  : P. Veltz   Adjoint  : M.  Savy. 
— Nouveaux  modčles d'organisation  des firmes et évolution des structures de travail. 
— Innovations  de  gestion  et  dynamique  des  organisations. 
— Evaluation  économique  et  systčmes  de  contrôle. 
— Genčse  et  constitution  des  systčmes  techniques. 
— Organisation  industrielle  et  formes  spatiales. 

Réseaux  et  Territoires 
Directeur  : G.  Dupuy   Adjoint  : J.  Laterrasse. 
— Fonctionnalité  des  réseaux. 
— "Opérateurs"  de  réseaux. 
— Territorialité  des  réseaux. 

Groupe  Villes  du  Tiers  Monde 
Directeur  : H.  Coing. 
— Modes  de  gestion  des  services  urbains. 
— Dynamique  des  systčmes  de  production  en  PVD. 
— Gestion  urbaine  : outils,  pratiques  et  normes. 

CERAS : Analyse  socioéconomique. 
Directeur  : S.C.  Kolm. 
— Economie  publique. 
— Economie  théorique. 
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La  f o r m a t i o n  c o n t i n u e , 

UNE ENTREPRISE AU SERVICE 
DES ENTREPRISES 

PCM-Le Pont : La formation continue est 
un service relativement jeune à l'Ecole des 
Ponts. Pourrais-tu en retracer rapidement 
l'histoire ? 

C. Azam : Les activités de formation conti-
nue de l'Ecole des Ponts sont nées il y a 
maintenant vingt ans puisque c'est en 1969 
que les premiers stages ont été organisés. 
Episodiques au départ, elles ont pris leur 
essor grâce à l'Association Amicale des 
Anciens Elèves qui s'y est très fortement 
impliquée puisqu'elle n'a pas hésité à con-
tracter un emprunt pour permettre de les 
structurer. Mais surtout, l'Association leur 
a donné un cadre juridique adapté à une ges-
tion dynamique. 

Aujourd'hui, la formation continue de 
l'Ecole est dirigée comme une entreprise. 
Elle emploie 36 personnes et le chiffre 
d'affaires est passé de 17 M F en 1985 à 
26 MF en 1988. 

PCM-Le Pont : En pratique, quelles sont 
ses activités ? 

C. A. : L' image traditionnelle des activi-
tés de formation continue de l'Ecole des 
Ponts est celle de stages intensifs de courte 
durée (2 à 5 jours), ouverts à un public 
d'origines professionnelles variées et cen-
trés sur des sujets précis et concrets. Cer-
tes, ce type d'action reste important puis-
que nous réalisons chaque année environ 
150 sessions sur lesquelles nous accueillons 
un peu plus de 4 000 participants. Mais il 
ne représente plus que 50 % de nos ressour-
ces. 

En effet, depuis plusieurs années l'Ecole 
développe également, à la demande de 
l'Administration ou des Entreprises, une 
importante activité d'ingénierie pédagogi-
que consistant en l'élaboration de plan de 

formation et en la réalisation d'actions de 
formation à la commande spécifiquement 
conçues pour un public prédéterminé. Cette 
évolution correspond à la volonté de l'Ecole 
de répondre au souci des entreprises d'obte-
nir une meilleure adaptation de la forma-
tion de leur personnel à leurs priorités stra-
tégiques. A titre d'exemple, nous sommes 
récemment intervenus dans une entreprise 
de BTP de l 'Aveyron qui, soucieuse de la 
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qualité de ses prestations, nous avait 
demandé d'organiser une formation de ses 
conducteurs d'engin et des ses chefs 
d'équipe sur la préparation et l'organisation 
des chantiers d'enduits superficiels. Comme 
quoi, bien qu'appartenant à l'Ecole des 
Ponts, nous ne dédaignons pas, lorsque 
l'occasion s'en présente, de modifier nos 
méthodes pour former des agents de tra-
vaux. 

L'Ecole exporte aussi son savoir-faire en 
ingénierie pédagogique. Cette activité 
représente un chiffre d'affaires de l'ordre 
de 4 millions de francs dont environ 60 % 
sont réalisés grâce aux concours financiers 
des Ministères des Affaires Etrangères et 
de la Coopération. Cette action internatio-
nale s'articule principalement autour de 
quatre volets : l'assistance pédagogique 
auprès d'établissements d'enseignement 
supérieur étrangers homologues, la concep-
tion de plans de formation, la mise en œuvre 
sur place dans les pays concernés de cycles 
de formation, la conduite de formation de 
formateurs. Nous intervenons ainsi dans des 
pays du Maghreb et d'Afrique Sub-Saha-
rienne mais également d'Amérique du Sud 
et d'Asie, notamment en Chine. Actuelle-
ment nous explorons les possibilités de coo-
pération que nous pourrions développer en 
Europe, avec les nouveaux pays industria-
lisés et avec l'Union Soviétique. 

Parallèlement à cette activité à l'étranger, 
l'Ecole organise chaque année deux à trois 
colloques internationaux sur des sujets 
d'actualité. Nous y accueillons à chaque fois 
de 300 à 400 spécialistes. 

Enfin, nous avons lancé en 1982 une acti-
vité d'édition scientifique et technique. 

Pour mener à bien l'ensemble de ces 
actions, nous nous appuyons sur un réseau 
d'environ 1 000 experts exerçant tous une 
activité professionnelle au sein d'entrepri-
ses, de bureaux d'études, de laboratoires ou 
de services de l'Administration. Je voudrais 
profiter de cette interview pour rendre hom-
mage à la qualité de leurs interventions et 
à leur dévouement. 

PCM-Le Pont : N'envisagez-vous pas d'in-
citer tes entreprises travaillant à l'export, 
à compléter leur offre en mettant sur pied 
des programmes de formation des cadres 
locaux auxquels l'Ecole des Ponts serait 
associée ? 

C. A. : Nous sommes prêts à travailler dans 

de telles opérations où la formation des 
cadres locaux accompagne la réalisation de 
grands projets. Mais il est vrai que nous 
n'avons pas jusqu'à présent développé une 
attitude incitative. 

De fait, à l 'étranger, nos activités de for-
mation continue portent essentiellement sur 
les champs techniques qui ont fait la noto-
riété de l'Ecole : le Génie Civil et l 'Amé-
nagement pris dans leur acceptation au sens 
large. 

Or, si depuis longtemps il ne se réalise plus 
dans l'industrie d'usines clés en main sans 
que le constructeur n'assure simultanément 
la formation des personnels qui auront à les 
exploiter, il n'en est pas de même dans le 
secteur du BTP. Il est en effet plus diffi -
cile de justifier des programmes de forma-
tion importants pour des ouvrages qui ne 
nécessitent généralement pas immédiate-
ment une gestion et une exploitation lour-
des. 

Je pense cependant que de telles formules 
devraient voir le jour dans les secteurs du 
Génie Civil et de la Construction, notam-
ment dans le cadre des opérations de conces-
sion d'infrastructures qui tendent à se déve-
lopper. 

PCM-Le Pont : Mais n 'existe-t-il pas des 
besoins importants déformation à la main-
tenance des infrastructures ? 

C. A. : L'entretien des infrastructures et de 
leurs ouvrages connexes, la gestion des 
parcs de matériel correspondants sont effec-
tivement les thèmes de formation pour les-
quels nous sommes le plus souvent sollici-
tés dans les pays en développement. Mais 
pas par l'entreprise qui a construit les 
ouvrages concernés il y a vingt ans. 

Nous intervenons en fait à la demande des 
Gouvernements et de leurs Directions Tech-
niques qui ont pris conscience que, pour 
préserver le patrimoine créé et le mainte-
nir en bon état, il leur était nécessaire de 
disposer non seulement de moyens adaptés 
mais également d'une organisation fiable et 
d'hommes compétents. 

Ces politiques locales sont d'ailleurs forte-
ment soutenues par la Banque Mondiale qui 
a constaté que nombre d'investissements 
récents sont dans un état tel que leur utilit é 
économique est fortement réduite. Des étu-
des très poussées montrent même que la 
réhabilitation des réseaux routiers des pays 

en développement pourrait coûter aussi cher 
que leur réalisation. 

PCM-Le Pont : La place des financements 
publics français dans votre activité à l'étran-
ger est forte. Quelle est l'autonomie de 
l'Ecole ? 

C. A. : Les actions de formation continue 
que nous organisons à l'étranger participent 
à la diffusion des techniques et des savoir-
faire français. Il est donc tout à fait normal 
que nous développions des synergies tant 
avec les entreprises qu'avec les Ministères 
concernés, Equipement, Affaires Etrangè-
res et Coopération en particulier. 

Ceci étant, le principe de notre action à 
l'étranger est de n'intervenir que s'il existe 
une demande exprimée d'un organisme 
public ou privé local et de ne formuler que 
des propositions intégrant au mieux les res-
sources en experts et le contexte du pays 
concerné. 

Toutes les demandes ne sont cependant pas 
solvables et nous sommes souvent conduits 
à aider nos partenaires étrangers à en conce-
voir les montages financiers. Il va bien sûr 
de soi que lorsque les projets intéressés sont 
compatibles avec les politiques des Minis-
tères des Affaires Etrangères et de la Coo-
pération, nous n'hésitons pas à solliciter le 
concours de financements publics français. 
Mais nous recherchons également d'autres 
ressources en entretenant des relations sui-
vies avec les bailleurs de fonds internatio-
naux et notamment avec la Banque Mon-
diale dont les projets prévoient quasiment 
systématiquement des volets "formation". 

PCM-Le Pont : Pour revenir aux stages, ne 
sont-ils pas peu ou prou calqués sur les 
cours dispensés à l'Ecole. Dans quelle 
mesure la formation continue n 'est-elle pas 
à l'Ecole des Ponts, à l'usage de ceux qui 
n 'ont pas réussi le concours d'entrée ? 

C. A. : Telle n'est pas du tout l'orientation 
prise. Les sessions de formation continue 
que nous organisons s'adressent à des ingé-
nieurs et des cadres qui disposent déjà d'une 
solide formation de base et détiennent en 
général un diplôme reconnu. Ils ne cher-
chent pas, en s'inscrivant à nos stages, une 
peau d'âne supplémentaire. Ils y participent 
pour accroître leur efficacité soit parce 
qu'ils acquerront une meilleure maîtrise de 
nouveaux outils tels que l'informatique, soit 
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CONSEIL  EN STRATEGIE : 
UN METIER EXCITANT ET D'AVENIR ? 

Un articl e récen t  dan s un e revu e d'affaire s américaine s étai t  intitul é :  "Corporat e Strategist s 
unde r  f  ir e :  th e rea l  worl d strike s back "  ("Le s stratège s d'entreprise s su r  l a sellett e :  l e mond e 
rée l  s e venge") .  Derrièr e c e titr e provocan t  se  cachen t  deu x question s principale s souven t 
posée s a u suje t  d e l'activit é d e consei l  e n stratégi e : 

La stratégi e d'un e entrepris e n'est-ell e pa s mieu x élaboré e pa r  le s manager s qu i  gèren t  cett e 
entrepris e ? 

Ceux qu i  fon t  métie r  d e stratèg e n e sont-il s  pa s e n fai t  tro p théoricien s ? 

Nous allon s nou s attache r  à  répondre  à  ce s   2 question s e n décrivan t  l'évolutio n historiqu e 
du consei l  e n stratégi e e t  l a faço n don t  nou s estimon s qu e de s personnalité s dynamique s 
peuven t  contribue r  à  l e fair e évolue r  a u sei n d e structure s c o m m e le s nôtres . 

L E  R O L E  D U  C O N S E I L 

La définitio n m ê me d e l'activit é d e consei l  es t  ambiguë .  Certain s consultant s on t  d'ailleurs , 
combl e d e l'ironie ,  quelquefoi s d e l a difficult é à  défini r  leu r  propr e activit é ! 

Cett e ambiguït é découle ,  e n parti e bie n entendu ,  d e l a positio n non-hiérarchiqu e d u consul -
tant .  S a principal e caus e e n es t  cependan t  l e fai t  qu e tro p d e consultant s s e présenten t  c o m m e 
sachan t  tou t  fair e :  rassemblement s d e moderne s Pi c d e l a Mirandole ,  u n certai n nombr e 
d'entreprise s d e consei l  n'hésiten t  pa s à  offri r  toute s le s assistance s détaillée s possible s (d e 
l a gestio n de s ressource s humaine s à  cell e de s stocks )  :  commen t  espére r  êtr e crédibl e e n 
étan t  auss i  pe u réalist e ? 

Dans u n te l  contexte ,  u n consultan t  qu i  a  pou r  ambitio n d'aide r  le s direction s générale s à 
établi r  leur s stratégie s concurrentielle s a-t-i l  s a plac e entr e le s "prophètes "  e t  le s "marchand s 
d'information "  ?  Cel a dépen d bie n entend u d e l a faço n don t  l e mo t  stratégi e es t  défini . 

L A  S T R A T E G I E  D ' E N T R E P R I S E 

Ce mo t  d e stratégi e es t  certainemen t  galvaudé .  Dan s  l a définitio n qu i  nou s paraî t  l a plu s appro -
priée ,  l e processu s d e réflexio n stratégiqu e es t  : 

1.  u n processu s  d'allocation  de ressources  financières  et humaines, 
2. qu i  s'établi t  fac e à  de s  concurrents  (e t  no n i n abstracto) , 
3. qu i  es t  soumi s à  de s  sanctions  objectives . 

La définitio n d e telle s sanction s peu t  quelquefoi s prête r  à  confusio n :  i l  es t  cependan t  impos -
sibl e d'imagine r  qu'elle s n e soien t  pa s  financières  a u premie r  chef . 

Le rôl e d u consei l  e n stratégi e doi t  don c êtr e d'aide r  se s client s à  optimise r  leur s  allocations 
de ressources  face à leurs  concurrents. 

L A  N A I S S A N C E  E T  L ' E V O L U T I O N 
D U  C O N S E I L  E N  S T R A T E G I E 

Les année s soixant e e t  l e débu t  de s année s soixante-di x viren t  l a grand e m o d e d u consei l 
en  organisation.  Dan s u n univer s d e croissanc e rapide ,  le s problème s d e stratégi e concur -
rentiell e étaien t  souven t  occulté s e t  le s problème s d e structur e privilégiés . 

Les organigramme s étaien t  fait s e t  défaits ,  de s système s d e "reporting "  sophistiqué s étaien t 
mi s e n place ,  l a décentralisatio n fleurissai t  e t  l e jargo n managéria l  s'enrichissai t  d e mot s nou -
veau x (centre s d e profit ,  DPO,  DCF ,  tau x d e retou r  interne,...) .  Ave c un e organisatio n 
"moderne "  e t  u n systèm e d e "contrôle "  adapté ,  l'entrepris e allai t  devoi r  fair e de s miracles.. . 



A u  début  des  années  soixantedix  cependant ,  un  nouveau  courant  de  pensée  se  f i t  jour  aux 
EtatsUnis,  en  grande  partie  sous  l ' impuls ion  de  Bruce  D.  Henderson.  Ce  courant  de  pensée 
mit  en évidence  l 'absence  de tou te  pensée concurrentielle  dans  les adaptat ions  organisat ion
nelles  réalisées  par  les entreprises  ŕ l 'époque.  Le corps  de  doct r ine  qui  se développa  fu t  alors 
centré  sur  la  vo lon té  de  met t re  en  év idence  les  mécanismes  de  compét i t i v i té . 

Un  certain  nombre  d 'out i ls  conceptue ls  furent  déve loppés  don t  quelquesuns,  tels  la  courbe 
d 'expér ience  et  le  portefeui l le  d 'act iv i tés,  connurent  la célébr i té  dans  une  vers ion  simpl i f iée 
(simpliste).  Une  telle  approche  rencontra  un  grand  succčs  aux  EtatsUnis  tou t  d 'abord ,  en 
Europe  ensui te. 

Une  phase "conceptuelle"  succédai t  donc  ŕ une  phase  "o rgan isa t ionne l le "  dans  l 'évolut ion 
de  la  pensée  managériale. 

Pour  un  certain  nombre  d 'entrepr ises,  les  résultats  de  cet te  approche  plus  " c o n c e p t u e l l e " 
ne furent  pas tous  fameux  et  leurs per formances  concurrentiel les  ne s'améliorčrent  pas  :  d 'oů 
le  t i t re  de  l'article  préci té. 

Ceci  fu t  dű  ŕ  deux  raisons  principales  : 

—  le manichéisme  dans  l 'analyse  st ratégique  de  base  ; 
—  l 'absence  de mise en œuvre  réelle. 

Le manichéisme  f leuri t  en ef fet  dans  l'analyse  stratégique  de  base  : t rop  de stratčges  s'enfer
mčrent  dans  leurs  dogmes  et  considérčrent  qu 'un  s imple  calcul  permet ta i t  de  discerner  le 
gagnant  de tous  les perdants  dans chaque  industr ie.  La plupart  du  temps, d 'une  part  l 'analyse 
n'était  pas  assez  foui l lée,  d 'autre  part  les  ramif icat ions  de  tou tes  les  conc lus ions  ŕ  en  tirer 
n'étaient  pas  su f f i samment  étudiées. 

De  plus, t r op  de  st ratčges  t ombčren t  dans  le pičge  de  croire  que  les  " m o d č l e s "  conceptue ls 
mis  en  place  suff isaient  en  euxmęmes  et  que  les  choses  " s e  passera ient "  c o m m e  prévu. 
C'est  pourquoi  les mises en śuvres  réelles,  impl iquant  tous  les niveaux  nécessaires  de  l'entre
prise,  ne  fu rent  que  rarement  réalisées.  Une  fo is  le plan établ i  (la plupart  du  temps  lors  d 'une 
" g r a n d  m e s s e "  rituelle),  il était  érigé  en  " B i b l e "  : il ne fallait  pas y  toucher  et  il devait  se  réali
ser,  s inon  seul,  du  moins  sans  ef for t  d 'adapta t ion  particulier. 

L'arręt de  la croissance  économique  globale  et  la baisse  de  la demande  f inale  dans  un  certain 
nombre  d' industr ies, joučrent  un  rôle  de  révélateur  impor tant  et  le côté  " s t é r é o t y p é "  de  beau
coup  de  stratégies  " c o n c e p t u e l l e s "  dev int  alors  clair  pour  beaucoup  (lorsque  t ro is  concur
rents  impor tan ts  augmenten t  en  męme  t e m p s  leurs  capaci tés  chacun  de  2 5  %  et  baissent 
leurs  prix  alors  que  la demande  chute  de  1 5  %,  les  résultats  on t  de  for tes  chances  de  ne  pas 
ressembler  ŕ  ceux  prévus  dans  le  Plan  ! . . . ) . 

C'est  dans  un  tel  con tex te  qu 'apparű t  ŕ  la f in  des  années  soixantedix  une  nouvel le  maničre 
de  concevo i r  la  réf lex ion  st ratégique  et,  ipso  fac to ,  la  prat ique  du  conseil  en  stratégie.  Sans 
renier  les  appor ts  conceptue ls  de  la  phase  précédente,  cet te  " p h i l o s o p h i e "  est  fondée  sur 
deux  préceptes  essentiels  : 

—  les analyses  stratégiques  doivent  ętre  plus détaillées  que  celles  ef fectuées  p récédemment 
et  bien  met t re  en  évidence tous les points de levier  dans  l 'env i ronnement  de  l 'entreprise  ; 

—  la  réf lexion  st ratégique  est  inutile  si  elle  n'est  pas  conçue  pour  ętre mise en œuvre  et  si 
les  plans  d 'ac t ion  qui  en  découlent  ne  sont  pas  établis  en  c o m m u n  avec  les  managers  qui 
en  seront  in  f ine  responsables. 

Nous  s o m m e s  donc  maintenant  dans  une  phase  qui  allie  ŕ  la  fo is  la  réf lexion  conceptuel le 
et  l 'approche  pratique  et qui est  la seule  adaptée  aux  temps  actuels.  Il faut  noter  que  les  grands 
cabinets  de  consei l  américains  n 'ont  pas  été  to ta lement  ŕ  l 'origine  de  cet te  phase,  puisque 
la  voie  a  été  ouver te  en  grande  part ie  par  not re  Cabinet. 

De  plus,  la  nouvel le  phi losophie  de  la  réf lexion  st ratégique,  telle  qu'el le  v ient  d 'ętre  décr i te, 
impl ique  ob l iga to i rement  que  l 'entreprise  de  consei l  en  stratégie  n ' intervienne  que  pour  un 
seul  cl ient  par  secteur  d 'act iv i tés,  ce  que  trčs  peu  d 'entrepr ises  de  consei l  sont  capables 
d'assurer. 

L E S  O P P O R T U N I T E S  C H E Z  U N  C O N S E I L  E N  S T R A T E G I E 
C O M M E  M A R S  &  C O 

Fondée  en  1 9 7 9 ,  notre  entreprise  est  non  seulement  leader  du  conseil  en  stratégie  en  France 
mais  a  su  également  pénétrer  le  marché  américain.  En  ef fet ,  nous  nous  sommes  imposés 
en  France  dans  un  env i ronnement  dominé  jusquelŕ  par  quelques  cabinets  américains,  mais 



L E S  S A T E L L I T E S 

de  plus  nous  avons  " r emon té  le  Gulf  S t r e a m "  pour  établir  aux  EtatsUnis  un  fonds  de  com
merce  comparable  ŕ  notre  fonds  de  commerce  européen. 

Cet  équil ibre  " t ransna t iona l " ,  mis  au  service  de  notre  "bo î te  ŕ ou t i l s "  analyt ique,  permet  ŕ 
des  personnal i tés  dynamiques  de  t rouver  des  perspect ives  de déve loppement  for tes  au  sein 
de  notre  Groupe.  Nous  avons  ouvert  récemment  notre  bureau  de  Londres  aprčs  avoir  assuré 
notre  fonds  de  commerce  américain  et  nos  deux  déve loppements ,  européen  et  américain, 
vont  maintenant  se  dérouler  de  pair. 

Notre  éthique  professionnel le  nous  interdit  de  travailler  pour  plus  d 'une  f i rme  dans  un  sec
teur  donné  et  nous  l imitons  notre  clientčle  ŕ un petit  nombre  de grandes  entreprises  au  niveau 
mondial  avec  qui  nous  développons  une  relation  de  travail  durable  pour  le pi lotage  et  la main
tenance  de  leurs  stratégies. 

C'est  dans  ce  contex te  ex t ręmement  focal isé  que  nous  connaissons  une  croissance  for te 
et  que  nous  o f f rons  des  évolut ions  de  carričre  trčs  rapides  ŕ  des  hommes  et  des  femmes 
qui  sont  att irés  par  la phi losophie  décr i te  dans  cet  article.  La phase  de diagnost ic  stratégique 
implique  des  facul tés  d'analyse,  de  synthčse  et  de  conceptual isat ion.  Les  qualités  requises 
par  la phase  de  mise  en śuvre  sont  plus  complexes  et  plus  subti les,  dans  la mesure  oů  il  faut 
en  permanence  traduire  les grands  principes  stratégiques  dégagés  lors  de  la premičre  phase 
en  réalités  concrčtes  sur  les  plans  commerc iaux,  techniques,  f inanciers,  humains.. . 

Boîte  ŕ outi ls  analytique  trčs  sophist iquée,  transnationali té,  éthique  str icte,  certains  des  pro
blčmes  de  compét i t iv i té  les  plus  intéressants  de  la  plančte  ŕ  résoudre,  for t  déve loppement 
et  intéręt  intel lectuel  constant ,  voici  ce  que  représente  Mars  &  Co  pour  un  jeune  manager 
qui cherche  ŕ utiliser  au mieux  tous  ses dons.  Pratiqué  ainsi, il est  clair  que  pour  nous  le  conseil 
en  stratégie  est  un  métier  trčs  exci tant  qui  a  de  beaux  jours  devant  lui  !... 

D o m i n i q u e  G .  M a r s  ( C e n t r a l e ,  H a r v a r d  B u s i n e s s  S c h o o l )  é t a i t  D i r e c t o r  d u  B o s 
t o n  C o n s u l t i n g  G r o u p  q u a n d  i l  f o n d  M a r s  &  C o  e n  1 9 7 9 .  M a r s  &  C o  e s t  la  s e u l e 
e n t r e p r i s e  d e  C o n s e i l  e n  S t r a t é g i e  d e  n i v e a u  m o n d i a l  q u i  s o i t  d ' o r i g i n e  f r a n 
ç a i s e . 

parce qu'ils posséderont une connaissance 
plus approfondie des derniers développe-

ments de leur spécialité. 

Répondre à cette attente tout en tenant 
compte du fait que des cadres n'ont somme 

toute que peu de temps à consacrer à leur 
formation n'est pas sans implication impor-

tante sur le contenu et l'organisation de nos 

actions de formation continue. 

Ceci exige en particulier : 

un renouvellement constant des thèmes 
et des programmes des stages pour tenir 
compte de l'évolution des pratiques profes-
sionnelles. 

des formations denses où la maîtrise de 
la technologie prime sur les développements 
théoriques. 

- des méthodes pédagogiques obligeant les 

stagiaires à être actifs et favorisant les 
échanges d'expérience. 

De fait, à l 'Ecole des Ponts, formation ini-
tiale et formation continue sont à la fois 
complémentaires et autonomes. Complé-
mentaires parce que la formation initiale 
apporte au futur ingénieur les soubasse-
ments théoriques qui lui permettront de 
s'adapter à des environnements non encore 
définis alors que la formation continue 
s'intéresse aux aspects technologiques et 
visent avant tout l'opérationnalité. Autono-
mes parce que les publics concernés, les 
objectifs poursuivis, les thèmes abordés, la 
pédagogique mise en œuvre sont différents. 

PCM-Iw Pont : Vous ne proposez aucune 
action pour aider les Anciens Elèves de 

l'Ecole des Ponts qui souhaitent réorienter 

leur carrière ? 

C. A. : Dès le début. l'Association et 
l'Ecole ont souhaité que leurs actions de for-
mation continue ne soient pas uniquement 
ouvertes aux Anciens Elèves. De fait, nous 
accueillons sur les stages que nous organi-
sons tout responsable qui estime pouvoir en 
suivre les travaux avec profit. 

Sur le fond, la question posée concerne tous 

les cadres. Y apporter une réponse adap-

tée est l'une de nos préoccupations. Elle 

nous a conduits à développer, à côté des ses-

sions classiques, la mise en place de cycles 

de formation continue structurés, constitues 

de plusieurs stages. 

Nous en distinguons deux types : 

— des cycles de base qui comprennent en 
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général deux à trois sessions, au cours des-
quelles les participants peuvent s'initier et 
défricher un nouveau champ technique, 

— des cycles professionnels nettement plus 
longs qui s'adressent aux ingénieurs dési-
rant maîtriser en profondeur les différen-
tes composantes d'une technique ou d'une 
fonction. 

Les derniers-nés portent sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations immobilières et sur 
le management dans les entreprises de BTP. 

PCM-Le Pont  : Un cycle  de Formation  au 
Management,  n 'est-ce  pas piétiner  les 
plates-bandes  des Services  de Formation 
Continue  des Ecoles  de Commerce  ? 

C. A. : Les entreprises de BTP bougent : 
elles se restructurent, rationalisent leur ges-
tion, s'attachent à la qualité de leurs pres-
tations, diversifient leurs modes d'interven-
tion, s'ouvrent au marché européen. 

Nous avons ressenti une forte demande tant 
de leur part que de celle de leurs cadres pour 
mieux maîtriser les techniques modernes de 
management et plus généralement les 
moyens d'améliorer leurs performances. 

Nous ne pouvions pas nous en désintéres-
ser. Un examen objectif de nos capacités 
et de nos ressources nous a montré que nous 
étions en mesure de mettre sur pied une for-
mation au Management adaptée à leurs 
besoins et tenant compte de leurs spécifici-
tés : nous avons la compétence pédagogi-
que, nous connaissons bien le secteur du 
BTP et ses hommes, nous pouvons mobili-
ser des experts reconnus y exerçant des res-
ponsabilités de tout premier plan, nous dis-
posons de la matière pour construire des 
études de cas tirées de ce secteur profes-
sionnel. 

Il ne nous en a pas fallu plus pour décider 
de concevoir et de réaliser le cycle : "Diri -
ger dans une entreprise de BTP" que j 'ai 
évoqué tout à l'heure. Constitué de dix ses-
sions de 2 à 3 jours chacune, il a commencé 
en janvier dernier et connaît déjà un cer-
tain succès. 

Que nous concurrencions les Ecoles de 
Commerce ? Dans l'absolu et en toute logi-
que, oui, puisque nous proposons une for-
mation qu'elles auraient pu ou qu'elles 
pourraient organiser. Mais cette concur-
rence est loin d'être éhontée. Nous nous 
adressons aux entreprises et aux cadres qui 
constituent le public traditionnel de nos 
actions de formation continue. 

PCM-Le Pont  : Nous  avons  laissé  de côté 
les activités  d'édition... 

C. A. : La décision prise il y a sept ans de 
développer de manière structurée une acti-
vité d'édition constituait un pari. 
Aujourd'hui, avec chaque année 12 000 
livres vendus et vingt nouveaux ouvrages 
publiés, les Presses de l'Ecole des Ponts ont 
réussi à se dégager un créneau dans l'édi-
tion scientifique et technique. L'Ecole et 
l'Association en sont fières. 

La vocation première des Presses des Ponts 
est bien sûr d'éditer les cours de formation 
initiale et continue, les rapports de recher-
che et les actes des colloques de l'Ecole. 

Mais elles ne limitent pas là leur ambition. 
Elles développent des relations avec les en-
treprises et les organismes techniques sou-
haitant publier et commercialiser des ouvra-
ges touchant au Génie Civil , au Bâtiment, 
à l'Aménagement, aux Transports ou à l'In-
formatique. Elles ont également créé, pour 
valoriser auprès du grand public les métiers 
des entrepreneurs et des ingénieurs du BTP 
une collection "Tradition technique" dont 
une partie des sources est constituée par les 
fonds anciens de l'Ecole. La réédition des 
œuvres de Perronet, l'ouvrage sur les Che-
mins de Fer au XIX e siècle en sont les der-
niers best-sellers. 

Deux mots d'ordre guident aujourd'hui 
l'action des Presses des Ponts : n'éditer que 
des livres d'une haute tenue technique, 
scientifique ou économique et développer 
des synergies avec les autres activités de 
l'Ecole et avec les professionnels du BTP. 

PCM-Le Pont  : De quelle  manière  l Ecole 
s'intéresse-t-elle  au marché  européen  de la 
formation  continue  ? Qu 'a-t-elle  à y 
gagner  ? 

C. A. : Deux points de vue complémentai-
res. D'abord, l'Ecole veut acquérir une 
vraie dimension européenne. Pour y arri-
ver, il lui faut mobiliser toutes ses ressour-
ces. La formation continue peut contribuer, 
en favorisant les échanges d'expériences, 
à son ouverture sur les mondes et les prati-
ques professionnelles des pays voisins. 

L'autre point de vue est celui de l'entreprise 
de formation continue : la France compte 
50 millions d'habitants, l'Europe 320 ; se 
déplacer de Londres à Aix-la-Chapelle n'est 
pas plus difficil e que de Nice à Paris. Mais 
l'Ecole des Ponts n'a pas la taille suffisante 
pour s'ouvrir seule un créneau sur le mar-

ché européen de la formation continue. Or-
ganiser des stages associant quelques ex-
perts étrangers n'est pas encore trop compli-
qué. Y mobiliser un public de profession-
nels venant des différents pays d'Europe 
est, en revanche, autrement plus difficile. 
Il faut des relais locaux. 
Ce sont ces considérations qui ont conduit 
l'Ecole à initier la mise en place d'un Pro-
gramme Européen de Formation Continue 
associant onze organismes appartenant à six 
pays : le CEEC (Civil Engineering Euro-
pean Cursus). 
Schématiquement, le but poursuivi par le 
CEEC, dont le développement est soutenu 
par la Commission des Communautés Euro-
péennes au titre du programme Comett, est 
de mettre sur pied une offre pérenne de for-
mation continue dans les domaines du Génie 
Civil , du Génie Urbain et des Transports. 
Pour ce faire, deux démarches étaient envi-
sageables : ou bien réfléchir longuement à 
ce que pourraient être de tels programmes 
de formation, ou bien mettre en place rapi-
dement des actions pilotes et en tester les 
résultats. C'est cette dernière voie qui a été 
choisie puisque, dès le printemps 1989, un 
programme de six sessions réparties dans 
les six pays concernés a été engagé. 
Deux grands principes en guident cependant 
notre action. D'une part, chaque membre 
du CEEC responsable de l'organisation 
d'une session doit veiller, avec l'aide de ses 
partenaires, à constituer une équipe de 
conférenciers et de formateurs ayant une 
très forte composante étrangère. D'autre 
part, grâce à un effort conjoint et impor-
tant en matière de diffusion de l'informa-
tion, le CEEC veut arriver à ce qu'au moins 
un tiers des participants à chaque stage soit 
étranger au pays organisateur. 
Pour simples qu'ils soient, ces objectifs n'en 
sont pas moins ambitieux. Des difficultés 
existent qui tiennent surtout aux différen-
ces de mentalité et de pratiques en matière 
de formation continue. Un exemple : l'un 
de nos partenaires a été particulièrement dif-
ficile à convaincre de la nécessité d'aller au-
delà de la simple organisation de colloques 
scientifiques. 

Mais ces difficultés sont autant de preuves 
de la richesse de l'enjeu poursuivi. 

PCM-Le Pont  : Et pour  conclure... 

C. A. : Nos projets sont nombreux mais 
l'ambition est unique : contribuer à l'excel-
lence des entreprises en renforçant celle de 
leurs cadres.
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PcM   le  Pon t  m' a  a imab lemen t  ouver t  ses  co lonnes . 

LA GESTION DES 
CARRIERES 

J 'e n  pro f i t e 
pou r  aborde r 

p lus ieur s  su jets , 
re la t ivemen t  éloignés , 

mai s  qu i  m e  t iennen t  ŕ  cśur . 

...  Du  généralisme 

En l'espace de plus de 13 ans, j 'ai constaté 
une profonde évolution des métiers, évo-
lution loin d'être terminée. Notre Ecole, 
certes, en suivant parfois la "mode" domi-
nante, réussit à ne pas être inféodée à cette 
dernière. Je peux témoigner de son adap-
tation permanente à la réalité du monde pro-
fessionnel. Ce faisant, progressivement, elle 
est devenue "général iste". 

Cette mutation ne s'est pas faite sans pala-
bres, expression de la crainte de ses grands 
Anciens de la voir s'écarter de son modèle 
antérieur. Devons-nous cependant préten-
dre que l'Ecole forme des ingénieurs géné-
ralistes ? 

Ma réponse, sur ce point, sera nuancée, car 
il est évident que les débouchés de nos jeu-
nes camarades ne cessent de se diversifier, 
s'il est patent que la formation, plus ouverte 
que par le passé, leur permet de s'adapter 
avec succès, à des métiers divers, il n'en 
reste pas moins que les plus belles réussi-
tes professionnelles sont le fait d'ingénieurs 
maîtrisant un domaine (... que ce dernier 
se rapporte à la mécanique, l'informatique, 
l'aménagement ou la construction... aussi 
bien qu'à l'économie ou la finance...) et 
ayant fait l'effort de se maintenir à la pointe 
de leur secteur. 

Cette constatation m'a fait dire (et même 
écrire) qu'un généraliste n'est pas un "bon 
à tout" . .. car il est très vite un "excellent 
en r ien". Ainsi les bons cursus de forma-
tion associent une large ouverture de 
l'enseignement à un domaine d'excellence 
(appelé à devenir d'expertise). Mais, au ris-
que de choquer, j 'ajouterais que "forma-
tion à spectre large" et "maîtrise pointue", 
ne sont pas suffisants pour assurer une car-
rière rapide... et réussie. 

En effet, contrairement à certains propos, 
le niveau général de la formation secondaire 
s'est sensiblement élevé, d'une part, en tou-
chant une plus large proportion d'une classe 
d'âge, et. d'autre part, pour les meilleurs 
étudiants, en leur assurant un enseignement 

proche des dernières avancées de leur con-
naissance (j'en appelle aux camarades dont 
les enfants sont étudiants !). Ainsi la "car-
r ière" n'est plus seulement une question 
d'intelligence ou de savoir : une autre com-
posante s'ajoute... une personnalité affir-
mée. Qu'on le veuille ou non, nous vivons 
dans un monde dur et sans pitié, excluant 
les faibles. 

Sur ce point encore, consciemment ou non. 
l'Ecole a apporté sa "gr i f fe" , en promou-
vant l'enseignement par alternance, et, 
notamment, le "stage long" de un an, entre 
la 2e et la 3 e année. 

Le vécu, en situation professionnelle réelle. 

de cette expérience provoque, à la fois, 
mûrissement, responsabilisation et soif de 
connaissance des futurs ingénieurs issus de 
l'Ecole. Le stage long, qui n'est obligatoire 
que pour les camarades du corps, est choisi 
par la majorité des élèves. 

Sélection, niveau général, compétence et 
personnalité sont devenus les ingrédients 
actuels de la réussite de l'Ecole des Ponts ! 

J a c q u e s 
B a u l e s 
PC  6 7 
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...  Le premier emploi en  1988 

La statistique qui suit porte sur 111 prises 
de premier poste connues (ou provoquées) 
par mon service. Je rappelle que la classi-
fication se rapporte au domaine d'activité 
principal de l'entreprise et non au contenu 
effectif de l'emploi (et ce pour tenir compte 
du fait que le recrutement a été effectué dans 
l'optique d'une carrière. 

Secteur industriel 26,5 % 
Secteur bancaire 17 % * 
Ingénierie technique 12 % ** 
Secteur informatique 12 % ** * 
Secteur BTP 10 % 
Secteur parapluie 9 % 
Conseil 
(organisation, stratégie) 5,5 % 
Services marchands 4,5 % 
Divers 4,5 % *** * 

La diversification croissante des métiers 
nécessite des renvois explicatifs : 

*  Le secteur bancaire comporte 2 débou-
chés distincts, le premier au niveau des ban-
ques d'affaires ou de dépôt (12,5 %) et le 
second dans les métiers de l'argent (agent 
de change) (4,5 %). 

**  Il est à noter un rattrapage certain... 
après l'effondrement constaté en 1987. 

** *  Ici encore, le secteur informatique 
regroupe 2 activités différentes pour respec-
tivement 9 % (sociétés de services en infor-
matique) et 3 % (constructeurs informati-
ques). La première serait plus proche du 
domaine du conseil, et la seconde du sec-
teur industriel. 

*** *  Le poste "divers" sera vraisembla-
blement dans le futur appelle à un "éclate-
ment". En 1988, il concerne principalement 
l'enseignement et la recherche. 

Signalons en dernier lieu... pour la 14e 

année consécutive une augmentation du 
salaire moyen supérieure à l'inflation ! 
Le "salaire" mesuré est le salaire brut 
annuel, augmenté des primes contractuel-
les, en base France (donc hors primes 
d'expatriation). 

Il n'intègre les avantages matériels (loge-
ment ou voiture), ni les rémunérations pro-
portionnelles (intéressement par exemple). 
Il s'établit en 1988 à 185 KF/an. 

...  De  la  carričre 

Je ne m'étendrai pas sur ce point... pour 
ne pas lasser les fidèles lecteurs de la revue. 

mais, récemment invité à une table ronde 
par des élèves de l'X, organisateurs du 
Forum de Polytechnique... sur le thème 
"Comment gérer sa carrière", il me paraît 
utile de répéter inlassablement les mêmes 
messages ! 

L'association des 2 mots "gestion" et "car-
rière" laisse poindre une notion de déter-
minisme qu'il convient d'édulcorer, car il 
m'est arrivé de connaître "des lignes de jeu 
gagnantes dans des stratégies perdantes" 
(... et vice-versa !). 

Cependant, la probabilité d'un tel événe-
ment est suffisamment faible pour qu'il soit 
préférable de ne parler que des "stratégies 
gagnantes : elles sont le fait de personnali-
tés fortes, ouvertes, compétentes, créatives 
et assumant leurs responsabilités. 

Un jeune ingénieur doit tout d'abord recher-
cher la maîtrise d'un métier (... et il a4 ans 
pour ce faire), puis opter pour une carrière 
de spécialiste (et, dans ce cas, prétendre à 
une notoriété internationale) ou de "mana-
ger" (dans cette alternative, il se doit de 
viser rapidement la responsabilité d'un cen-
tre de profit, en privilégiant, souvent, la 
recherche de postes opérationnels). 

Il faut accepter une compétition permanente 
(avec les autres... et avec soi-même). A 
chaque instant de sa carrière, l'ingénieur se 
doit d'avoir une triple préoccupation : " in" 
(évolution interne dans son entreprise), 
"out" (évolution externe, hors de son entre-
prise) et... "personnelle" (à plus ou moins 
long terme, possibilité de développement 
d'entreprise). 

Sans que cela ne soit contradictoire avec ce 
qui précède, j 'ai constaté que le discours 
dominant ("un cadre manage sa carrière en 
changeant fréquemment d'entreprise") est 
FAUX. Jouer le changement d'entreprise 
pour le seul changement fait, sûrement, par-
tie des "stratégies perdantes". 

Pour accélérer son évolution de carrière, il 
est préférable de n'envisager, concurrem-
ment aux solutions internes, de changer de 
société qu'un an après une promotion réus-
sie. 

Pour revenir à la problématique "Comment 
gérer sa carrière ?", encore faut-il se poser 
la question "au profit de qui ?". 

Ainsi, au nom de l'intérêt national, il est 
crucial pour la France (et ceci vaut pour 
chaque pays) de se doter d'innovateurs per-
formants, il lui est non moins indispensa-
ble d'avoir des techniciens compétents... il 

lui est enfin primordial de s'appuyer sur des 
cadres exerçant hors des frontières. 

Cependant, bien qu'une évolution soit atten-
due dans le futur, on ne peut dire qu'un 
chercheur ou un ingénieur technicien a de 
larges possibilités d'évolution. De même, 
et des camarades peuvent aussi en témoi-
gner, il me faut souligner de grandes diffi -
cultés de réintégration professionnelle dans 
l'hexagone, d'ingénieurs après une longue 
période d'expatriation ! 

...  Une  nouvelle  race 

d'entreprises 

J'ai assisté dans un passé récent, et le phé-
nomène semble perdurer, à la création, par 
des camarades, d'entreprises d'un nouveau 
type. Leur caractéristique est de s'articu-
ler autour de "grappes" d'individus, appor-
teurs de capitaux personnels et de compé-
tences (mobilisables immédiatement ou à 
termes). Ces grappes de personnes compor-
tent un .. "noyau dur' '... de camarades aux-
quels se sont adjoints des spécialistes (tech-
niciens, juristes, financiers ou fiscalistes). 

Une ébauche de classification me paraît 
mettre en évidence 3 modes de fonctionne-
ment : 

— Le capital-risque : 

Les entreprises de capital-risque sont encore 
relativement peu développées en France en 
comparaison des pays anglo-saxons. Ces 
sociétés, dotées d'outils d'évaluation et de 
prospective, prennent des participations 
minoritaires au capital de plusieurs entre-
prises (naissantes ou non), généralement de 
haute technologie ("High Tech" en langage 
courant). Ces dernières, soumises à des pro-
blèmes financiers, issus de la croissance, 
d'une part, et de l'effort de Recherche et 
Développement d'autre part, sont dans 
l'obligation de trouver des financements en 
"haut de bilan". 

Il est nécessaire (... et souvent suffisant) 
qu'une de ces entreprises décolle effective-
ment pour que la société de capital risque, 
lorsqu'elle rétrocédera sa participation, 
récupère sa mise globale en capital (y com-
pris celle dans des entreprises qui s'avére-
ront défaillantes) et son profit. 

— Le capital-développement 

Les sociétés de capital-développement pren-
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nent des positions majoritaires dans des 
entreprises généralement existantes ainsi 
que la direction effective par l'entremise 
d'un des partenaires de la structure de 
capital-développement. 

Les critères d'évaluation des investisse-
ments financiers réalisés intègrent la capa-
cité des partenaires à régénérer ou accroî-
tre la rentabilité des entreprises contrôlées. 

Il me paraît nécessaire de distinguer deux 
sous-ensembles de sociétés de capital-
développement (et, à ce stade, le vocabu-
laire n'étant pas, à ma connaissance forma-
lisé, je demande au lecteur son indulgence 
pour le choix de mes mots) : la "promo-
tion industrielle dans un cas, la "construc-
tion industrielle" dans l 'autre. 

Dans la première alternative, l'objectif de 
la société de capital-développement, est, à 
moyen terme (généralement de 4 à 6 ans) 
de récupérer son capital et son profit en 
revendant l'entreprise "régénérée", le par-
tenaire dirigeant étant alors disponible pour 
une nouvelle "miss ion". 

Dans la seconde, la société de capital-
développement fonctionne en "holding" et, 
par des acquisitions cohérentes avec la pre-
mière réalisée, va constituer un groupe, 
dans une optique à long terme. Ainsi, con-
trairement à la "promotion industrielle", 
le capital-développement "construction 

industrielle" ajoute à ses critères de choix 
dans ses contrôles, les notions de complé-
mentarité et de pérennité. 

— Le capital-gestion (désolé, ici encore, je 
dois utiliser un néologisme). L'articulation, 
maintenant classique, de capitaux person-
nels et de personnes physiques, s'effectue, 
dans ce cas, autour de compétences finan-
cières. Les sociétés de capital-gestion, 
actuellement, en petit nombre, prennent des 
positions minoritaires, mais au-delà du blo-
cage, dans des entreprises de secteurs dif-
férents, ainsi que la direction effective 
(comme conseil, salarié ou par un contrat 
commercial) de la fonction financière au 
sens large (recherche de financements, ges-
tion de trésorerie, fiscalité,...). 

Toute critique ou formalisation différente 
me sera utile. Par ailleurs, je connais d'ores 
et déjà des camarades, outre ceux déjà 
impliqués dans une de ces aventures, prêts 
à s'associer dans de nouvelles. Je peux donc 
"catalyser" de nouveaux "mar iages". 

...  De  nouveaux  métiers 

dans  les ressources humaines 

Dans l'évolution générale... et accélérée... 
des métiers, de nouveaux apparaissent dans 
les activités liées aux ressources humaines. 

L'acte de recrutement d'un cadre supérieur 
peut, par contrat, être confié à des entre-
prises privées, conseil en recrutement ou 
chasseur de têtes. 

Un chasseur de têtes doit, par contrat exclu-
sif (du moins en théorie), après analyse des 
besoins réels de l'entreprise cliente (étude 
de l'environnement interne et externe, défi-
nition détaillée du poste, élaboration des cri-
tères de sélection) identifier, contacter et 
mobiliser des candidats potentiels, il doit 
enfin les sélectionner et suivre l'intégration 
de " l ' é lu " . L'offre d'emploi, ainsi définie, 
ne peut être diffusée publiquement (notam-
ment dans la presse). Un cabinet de chasse 
de têtes doit donc procéder par "approche 
directe" (... bien que, fréquemment, les 
services Emploi-Carrière des Associations 
d'Anciens Elèves, soient, eux aussi, mobi-
lisés dans cette recherche de candidats). 

Un conseil en recrutement peut être chargé 
de missions totales (telles que précédem-
ment définies) ou partielles (limitées, par 
exemple, à la seule sélection des candidats). 
Il intervient souvent avec un mandat 
d'exclusivité, mais ceci n'est pas une obli-
gation : ainsi certains cabinets de conseil en 
recrutement peuvent intervenir "au résul-
tat" (connaissant l'opportunité profession-
nelle, ils sont, dans ce cas, rémunérés s'ils 
présentent le candidat retenu. Contraire-
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ment aux chasseurs de têtes, les conseils en 
recrutement peuvent publiquement (petites 
annonces par exemple) diffuser l'offre 
d'emploi. 

Un dernier mot sur ces structures : des 
camarades postulant à des opportunités leur 
correspondant bien m'appellent parfois pour 
me faire part de leur étonneraient de voir, 
par courrier, leur candidature rejetée. Une 
explication fréquente est que l'entreprise 
dans laquelle ils exercent, certes différente 
de celle auprès de laquelle ils postulent, est 
une cliente du même cabinet. Aussi ce der-
nier, pour d'évidentes raisons commercia-
les, s'interdit de "débaucher" ! 

*  Un nouveau métier connaît un dévelop-
pement : l'outplacement (... avec mes excu-
ses pour ce terme de franglais... mais 
j'ignore le mot français officiel... s'il 
existe). La relation de travail est devenue 
plus flexible, les entreprises peuvent ainsi 
modeler plus rapidement leur encadrement 
supérieur à leur stratégie. Ceci les conduit 
à se séparer de cadres qui n'ont pas néces-
sairement démérité... tout en y "mettant les 
formes". 

L'entreprise propose alors au cadre évincé 
les services d'un cabinet d"'outplacement" 
qu'elle rémunère par contrat. Ces services, 
généralement d'une durée de 6 mois, consis-
tent à aider le cadre à définir son projet pro-
fessionnel, à élaborer son curriculum vitae, 
à identifier ses "cibles" et à le suivre dans 
ses démarches. L"'outplaceur" procure de 
plus une assistance psychologique, indivi-
duelle ou collective, ainsi que des commo-
dités matérielles (bureau, secrétariat, cour-
rier, téléphone, documentation, ...) . 

Que les camarades à qui cette formule est 
proposée sachent qu'ils doivent impérative-
ment choisir leur "outplaceur", bien que 
le contrat soit passé par leur ancien 
employeur. En effet, le montant du contrat 
(généralement 60 à 70 KF pour 6 mois), a 
été, de fait, déduit, totalement ou partiel-
lement des indemnités de départ. 

Précisons cependant que la déontologie de 
ces cabinets n'est pas totalement figée puis-
que certains cabinets d'outplacement pas-
sent directement contrat avec le cadre lui-
même. 

Aujourd'hui, sans prétendre connaître tous 
les outplaceurs, il m'est cependant possi-
ble d'émettre un jugement de valeur sur cer-
tains cabinets, et ce, grâce à l'expérience 
de camarades. 

...  Le systčme d'informations 

emploi  des  ponts 

Il me semble nécessaire de mettre en évi-
dence l'originalité de l'ENPC en la matière, 
en effet grâce aux efforts conjugués de 
l'Ecole elle-même et des 2 Associations, 
l'interface formation-profession est une des 
plus importantes parmi les Grandes Ecoles. 

Je ne voudrais pas omettre de citer le ser-
vice qu'anime, avec une sympathie que 
n'égale que la compétence, au sein de 
l'ANIPC, François Bosqui, en étroite liai-
son avec le mien. Ce dernier, aujourd'hui 
fort de 7 personnes (dont 3 bénévoles) 
s'efforce de couvrir la plupart des problè-
mes à l'aval de l'Ecole (service national, 
missions temporaires, développement 
d'entreprises, animation association, emploi 
et carrière, aussi bien pour les ingénieurs 
juniors... que seniors, activité récemment 
étendue aux Mastères). 

Ainsi, en 1988, 2 500 postes ont été traités 
(il ne s'agit là que des offres "comptabili-
sées", qui, parfois ne correspondent qu'à 
quelques pourcents du volume de recrute-
ment proposé par une entreprise), 270 
camarades ont fait appel à ce service (dont 
110 débutants), 110 (dont 60 jeunes) y ont 
trouvé une solution professionnelle (soit un 
premier poste, soit une nouvelle position) 
en dehors de leur entreprise (car les pro-
motions internes ne sont pas comptabili-
sées). 

Par ailleurs, 1988 a vu se produire d'autres 
évolutions (informatisation en avril, permet-
tant une "industrialisation" du traitement 
du courrier, arrivée en juillet de Françoise 
Watrin, qui, en position d'adjointe, a pris 
notamment en charge le premier emploi. Sa 
venue a de plus rendu possible une meil-
leure articulation du service avec nos jeu-
nes camarades durant leur scolarité). 

Ainsi, tout camarade (sous réserve de son 
adhésion affective à l'Association,... c'est-
à-dire... cotisant) a, sur sa demande, la pos-
sibilité, lors d'un entretien individuel, de 
faire le point sur sa carrière (qu'il soit ou 
non en activité, que ce soit comme salarié 
ou entrepreneur). Les propositions parve-
nues au service sont, par des courriers per-
sonnels, adressées à des camarades, dont 
la candidature est ainsi sollicitée (ceci est 
fait, même envers des camarades "non 
demandeurs", quand ceux-ci ont fait l'effort 
de faire connaître au service, les étapes de 
leur carrière). Ces mêmes propositions sont 

publiées (avec un retard inhérent à la fabri-
cation de la revue) dans les colonnes de 
PCM-Le-Pont. 

Des projets sont en cours de développe-
ment, au moment où sont écrites ces 
lignes... projets que j'espère réalisés... 
quand elles seront lues : le premier concer-
ne le courrier électronique (les lettres indi-
viduelles, lettres circulaires dans mon jar-
gon, pourront être diffusées par minitel, à 
une adresse postale électronique, qui sera 
le numéro de téléphone personnel du cama-
rade, et consultables sur tout minitel). Le 
second a pour objet la diffusion d'un bul-
letin hebdomadaire, servi, sur abonnement, 
à des camarades (à tarif réduit) et à des 
cadres diplômés d'autres Ecoles. 

A plus longue échéance, j'envisage de per-
mettre à chaque camarade d'être, sur une 
"commande" formalisée, destinataire 
d'une opportunité susceptible de l'intéres-
ser. 

En dernier lieu, je voudrais parler du 
"Réseau Pont" : en effet, une centaine de 
camarades (en France ou hors des frontiè-
res), soit Présidents de Groupe (Géographi-
que ou Professionnel), soit, en l'absence de 
groupe, "correspondants locaux", sont des-
tinataires des offres d'emploi (soit sectoriel-
les, soit géographiques) susceptibles d'inté-
resser les camarades de leur groupe. De 
même, les coordonnées des camarades arri-
vant dans leur "fief" (régional ou profes-
sionnel) leur sont communiquées. 

Plus récemment encore, dans le cadre d'un 
accord passé avec le Point, ces mêmes 
camarades, membres du Réseau, sont des-
tinataires des offres d'emploi du Point. 

...  Les  Mastčres 

De nouvelles formations ont vu le jour : les 
Mastères. Ceux-ci, à l'instar des DEA pour 
la recherche, sont des formations de 1 an 
( + mémoire professionnel) à finalité pro-
fessionnelle. Ces enseignements, actuelle-
ment non sanctionnés par un diplôme, sont 
attestés par l'Ecole. L'habilitation à les déli-
vrer et le label "Mastères" sont du ressort 
de la Conférence des Grandes Ecoles. 

Ces Mastères sont techniques (Ouvrages 
d'Art, Bâtiment ou Infrastructure d'une 
part, Aménagement Urbain et Régional, 
Techniques de Gestion Urbaine ou Trans-
ports d'autre part) ou ont un contenu "ges-
tion" plus marqué (Mastère en Affaires 
Internationales).

* La terminologie  que j'utilise  n 'est  pas celle  habituellement  employée.  Je propose  néanmoins  celle-ci  car  le mot  complétant  "capital''  me paraît  plus 

s'appliquer  à la finalité  de la société  de capitaux. 
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Itinéraires. 

L'AVENTURE 
C'EST L'AVENTURE 

H u b e r t 
d e  B o u v i l l e . 
PC  6 6 
D e p u i s  1 9 8 3 , 
P r é s i d e n t  d u 
C o n s e i l  d e 
S u r v e i l l a n c e 
d  IGF ,  s o c i é t é 
c a p i t a l  r i s q u e , 
et  P r é s i d e n t 
d e  M a i l l o t 
P e r g o l č s e , 
s o c i é t é 
d e  c a p i t a l 
déve loppement , 
d e p u i s  8 6 . 

PCM-Le Pont : Tu exerces une activité, le 
capital-risque, qui ne figure pas a priori 
dans la panoplie de base des anciens élè-
ves des Ponts. Pourrais-tu nous exposer les 
étapes qui t y ont amené ? 

HDB : J'aime bien la mer, et ce qui m'inté-
ressait le plus, aux Ponts, c'était les travaux 
Maritimes, que professait à l'époque Jean 
Chapon, le futur PDG d'ELF France. 
C'était la grande époque des super-pétro-
liers, dans les années soixante, et on vou-
lait savoir si les ports existants seraient 
adaptables et ce qu'il fallait y faire comme 
investissements. C'était un grand thème à 
la mode. 

Après trois mois en Irlande, puis un an aux 
USA dans un bureau d'études, j 'ai eu la 
grande chance de diriger un chantier "off -
shore" pendant un an, en 70. C'est évidem-
ment la formation Ponts qui m'a permis 
d'être retenu pour ce genre de job. J'y ai 
vécu quelque chose de tout à fait passion-
nant pour un jeune ingénieur. 

Nous étions 60 à bord, à huit kilomètres au 
large, 24 heures sur 24 sur notre boîte, et 
à l'époque ce n'était pas de la plate-forme 
super-luxe. On y approfondissait le chenal 
d'accès du port de Milfor d Haven, à 
l'extrême-ouest du Pays de Galles, pour y 
recevoir ces fameux pétroliers géants. 

PCM-Le Pont : Quelles compétences t'ont 
été nécessaires pour mener à bien cette 
expérience ? 

HDB : C'était principalement une affaire 
de management d'hommes, en site un peu 
"sauvage", avec, à parts égales, des Irlan-
dais, des Anglais, des Gallois et des Fran-
çais ! Mais on ne peut nier que mes connais-
sances concernant les structures à la mer 
n'aient été d'une grande utilité. 

A la Fin de ce chantier, je me suis dit que. 
j 'avais fait un chantier passionnant mais que 
je risquais de faire la même chose pendant 
vingt ans. J'ai donc préféré essayer d'autres 

voies et je suis entré dans un bureau d'étu-
des économiques et techniques spécialisé 
dans les problèmes portuaires et maritimes. 
C'était l'époque des études. 

J'ai ainsi participé en particulier à la réor-
ganisation de la flotte marchande italienne 
nationalisée et dont l'audit, pour des raisons 
politiques évidentes, était confié à des non-
italiens. 

J'ai passé deux années, très riches, très den-
ses, dont une à étudier un dirigeable pour 
le transport du coton entre le centre du 
Tchad et la France, à la demande d'un orga-
nisme ministériel tchadien et d'une banque 
française. J'ai participé à des études sur les 
ports de Beyrouth, d'Alexandrie... 
Mais on sature vite quand on ne fait que des 
études et qu'on ressent, comme moi, le 
besoin de tenir le manche. J'ai donc créé 
mon propre bureau de conseil en matière 
maritime. Ça nourrissait son homme, moins 
grassement bien sûr qu'un poste d'ingénieur 
expatrié sur une plate-forme... 

Par le biais d'une étude, je suis entré dans 
un groupe qui m'a confié le redressement, 
en échange d'une prise de participation, 
d'une PME faisant de la cartographie : 
photo aérienne, restitution, topographie, 
e t c .. 

Là aussi, mes bases techniques d'ingénieur 
des Ponts m'ont servi, au moins pour com-
prendre le " langage" des spécialistes. 

Le développement de l'entreprise a bien 
marché et, parallèlement, les mêmes asso-
ciés m'ont confié la gestion d'autres filia-
les : des carrières de granulats et une car-
toucherie à Valence ! 

En 85. j 'ai revendu mes parts, après 10 ans 
d'association, et j 'ai rejoint un ami pour 
m'associer à une société de capital-risque 
créée pour favoriser les créations de peti-
tes entreprises. 

Compte tenu du profil de mon associé, il 
s'agissait plutôt d'opérations dans le secteur 
informatique. 
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E n  r é é v o q u a n t 
t o u t  c e l a ,  i l y  a 
q u a n d  m ę m e 
u n e  s o r t e 
d e  f i l 
c o n d u c t e u r , 
q u i  t r o u v e 
s o n  o r i g i n e 
ŕ  l ' é c o l e  : 
l ' e s p r i t 
" c h a n t i e r "   e t 
" d ' e n t r e p r i s e " . 

Fatalement, je me suis dit que j'allais faire, 
moi, un peu de capital-risque à mon compte 
et j 'ai créé une compagnie financière per-
sonnelle, Maillot-Pergolèse, il y a  2 ans 
pour faire du capital-développement. 

PCM-Le Pont  : C'est  quand  même un 
métier  de plus  en plus  éloigné  de la techni-
que des Ponts  ? 

HDB : C'est vrai. Mais, compte tenu de 
mon itinéraire professionnel, j'aime bien la 
PME, je ne suis pas très "grand groupe" ; 
et tant qu'à manager une PME, autant être 
à son capital. 

Cela dit, il y a des heurts et des malheurs. 
Par exemple, lors d'une opération sur la 
Fibre optique, dont j'étais trop éloigné au 
point de vue scientifique pour quelqu'un 
sorti des Ponts il y a 20 ans : il devient dif-
ficil e de parler avec la technique. Or, dans 
une petite boîte très pointue, il faut que le 
dirigeant incarne une compétence vis-à-vis 
du produit. 

Il y a aussi des trucs plus amusants : j 'ai 
créé une société, dans l'agro-alimentaire, 
produisant des tortellinis. Vous avez déjà 
essayé de faire cuire des tortellinis ? Il faut 
vingt minutes et ça fait immanquablement 
une bouillie gluante. Les nôtres, ils sont 
prêts en une minute, et ils sont bons ! C'est 
fait par deux Suisses, très marrants, qui sou-
haitent développer le produit en France. 
"Roberto" commence a être distribué en 
grandes surfaces. 

Le but du capital-risque, soyons clairs, c'est 
d'acheter et de revendre et, avec la plus-
value dégagée, de recommencer un autre 
projet. Mais j'interviens dans le dévelop-
pement, dans le management des affaires 
que je finance, de manière directe. 

En ce moment, je suis dans une société 
d'informatique embarquée, INFOPARC, 
qui produit un appareil permettant de cap-
ter et stocker des données physiques, pour 
gérer un véhicule. On travaille, par exem-
ple, avec la vill e de Paris pour les véhicu-
les municipaux. 

C'est bien du capital-risque parce que si cet 
appareil démarre, on peut en vendre plu-
sieurs milliers, mais pour l'instant on en est 
à quelques centaines d'exemplaires. 

élève des Ponts. Mais à la réflexion, en réé-
voquant tout cela, il y a quand même une 
sorte de fil conducteur, qui trouve son ori-
gine à l'Ecole : l'esprit "chantier" et d'en-
treprise. 

PCM-Le Pont  : L'aspect  "Maffia  des 
Ponts",  au cours  de ta carrière  ? 

HDB : Non. J'ai bien rencontré deux ou 
trois anciens au cours de mes pérégrina-
tions, mais ça ne m'a jamais été très utile. 
J'aurais bien aimé ! Je pense que les civils, 
c'est très différent du corps, de ce point de 
vue. 

PCM-Le Pont  : L'Ecole  t'a  formé  (ou 
déformé)  d'une  certaine  manière  ? 

HDB : Peut-être est-ce parce que j 'ai des 
prédispositions, mais les Ponts m'ont donné 
le goût de l'étranger et le goût du chantier, 
de l'entreprise. Les Ponts, à mon époque, 
ça sonnait comme "aventure" et "expor-
tation". Ça a complètement évolué depuis, 
mais enfin c'était une époque. Je crois qu'il 
ne faut pas le regretter : le travail fait par 
l'Ecole, et en particulier par J. Baules, pour 
ouvrir les Ponts à d'autres secteurs que les 
travaux publics, est très positif. 

PCM-Le Pont  : La ' 'minimisation  ' ' de cette 
culture  BTP te paraît  avoir  eu des effets 
nocifs  en terme  de goût  de l'aventure  et de 
l'expatriation  ? Les promotions  d'aujour-
d'hui  sont  plus  "frileuses"  ? 

HDB : J'ai un peu cette impression. Le 
grand gag, pendant la scolarité, à l'époque, 
c'était d'aller faire ses stages le plus loin 
possible. Avec un camarade des Ponts, nous 
sommes partis à Hong Kong via Téhéran 
en voiture. Toute la promo faisait des sta-
ges en Afrique, un peu partout. C'était assez 
typique de l'Ecole des Ponts. Aux Télécoms 
ou à Supélec, on allait faire, à la limite, un 
stage aux Etats-Unis, mais pas des chantiers 
en Guyane. Ça, je crois que ça c'est un peu 
perdu. 

Il faut dire aussi qu'entre Abu Dhabi il y 
a vingt ans et Abu Dhabi aujourd'hui, c'est 
devenu moins saumâtre, et beaucoup moins 
exotique. 

PCM-Le Pont  : Et les  Ponts  dans  tout  ça ? 

HDB : J'ai probablement eu un itinéraire 
plutôt atypique, en tout cas pour un ancien 
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LES  MOYENS  DE  CHOISIR 
PCM-Le Pont : On a coutume de dire que 
les Grandes Ecoles mènent à tout, à condi-
tion d'en sortir. A coup sûr, il  fallait que 
tu en fréquentes deux pour connaître par la 
suite une carrière clairement atypique. A 
la sortie de l'X, avais-tu des raisons parti-
culières de choisir la rue des Saints-Pères 
comme point de chute ? 

P. J. : Oui. Si je n'avais par eu TX, je serais 
entré directement aux Ponts. Mon objectif 
aux concours était les Ponts ou Centrale 
option Génie Civil . 

PCM-Le Pont : Donc tu étais un mordu du 
Génie Civil ? 

P. J. : De l'Entreprise, plutôt. C'est vrai 
qu'à l'époque les Ponts étaient une bonne 
porte d'entrée pour le Bâtiment et les Tra-
vaux Publics. Maintenant, avec le recul, je 
dirais que les Ponts, c'est l'école de l'Entre-
prise avec un grand " E " , avec toute l'ouver-
ture que ce mot sous-entend. C'est une des 
grandes écoles d'ingénieurs les plus ouver-
tes, quand je la compare avec d'autres. 
Donc les Ponts, après l 'X , c'était un choix 
très clair en moi. 
J'\ ai suivi des cours qui, dans l'ensemble, 
répondaient à mes attentes. C'était mes 
deux dernières années d'études, et j 'ai suivi 
un maximum d'enseignements, au sein d'un 
cursus classique dans l'option "Ouvrages 
d'Art" . J'y ai été marqué, entre autres, par 
un cours de macro-économie d'un certain 
Michel Rocard. 

PCM-Le Pont : Tu étais à cette époque en 
pré-contrat avec la Société Générale 
d'Entreprises filiale de la Compagnie Géné-
rale d'Electricité. Ce n 'était pas inhibant 
de savoir déjà ce que tu allais faire à la sor-
tie ? Tu étais plus ou moins obligé, au 
moins moralement de choisir les cours en 
fonction du pré-contrat. 

P. J. : Non. pas vraiment. Je voulais faire 
à terme du chantier, et j 'avais une obliga-
tion morale de rester deux ou trois ans après 
les Ponts : c'est une durée quand même très 
limitée. 

J'ai d'abord fait du Bureau d'Etudes à Lyon 
puis à Rungis, ce fut un sas de décompres-
sion entre l'Ecole et le chantier. 

Au bout de deux ans. la fusion de la SGE 
avec l'Européenne d'Entreprises se dessi-
nait et je sentais que ce n'était pas le 
moment de demander une mutation sur un 
chantier. 
Aussi ai-je pris contact avec Jacques Bau-
les qui m'a donné le meilleur conseil de 
l'époque, celui de ne pas démissionner mais 
de me faire licencier en mettant mon orgueil 
au fond de ma poche : j 'avais déjà une 
famille de deux enfants à charge. 
Cela me permettait donc de prendre un nou-
veau poste dans une autre entreprise avec 
la sécurité du parachute des ASSEDIC. 
Je me suis donné les moyens de choisir. 
C'est une règle que je me fixe, à chacune 
des étapes de ma vie : toujours avoir le 
choix entre deux ou trois solutions, pour ne 
m'en prendre qu'à moi-même si par la suite 
cela ne marche pas. De plus je considère 
que ma vie m'appartient, c'est à moi de la 
gérer. 
J'ai alors choisi de rejoindre SOBEA. filial e 
de Saint-Gobain, pour trois raisons : 
1 °) ils me proposaient de faire du Bâtiment. 
2°) trois métiers coexistaient en métropole : 
Bâtiment, Travaux Publics et Services (eau) 
et. 

3°) il n'y avait pas de "plan de carr ière" : 
tout était possible, ou presque, pour celui 
qui avait envie de s'amuser en bossant. En 
effet, c'est ce que j ' ai fait durant six ans. 
Après trois ans de chantier à Limoges puis 
Clermont-Ferrand. vécus avec une extraor-
dinaire autonomie, j ' ai co-animé pendant 
trois ans le Service Marketing Bâtiment au 
siège de Rueil-Malmaison. 
Depuis ce service j 'ai notamment lancé une 
Action "Qual i té" pour mettre en place un 
management plus participatif au sein des 
trois activités de SOBEA en Métropole. 

PCM-Le Pont : Le mentalité des gens s y 
prêtait, ou c'était un combat perdu 
d'avance contre la mentalité traditionnelle, 
pour ne pas dire traditionnaliste, du BTP ! 

P. J. : Oh. ce fut plutôt une croisade ! Ni 
plus ni moins qu'ailleurs. L'intérêt à 
SOBEA. c'était cette rencontre entre bâtis-
seurs et gens des Services au sein des Direc-
tions Régionales pluridisciplinaires. 

P a t r i c e 
J a q u e m e t 
X  7 3 
PC  7 8 . 
I l  e x e r c e 
a u j o u r d ' h u i 
l e  m é t i e r 
d e  C o n s e i l 
e n  M o b i l i t é 
P ro fess ionne l l e 
a u  s e i n 
d u  C a b i n e t 
R e s s o u r c e s 
e t  P r o j e t s 
q u ' i l  a  c r é é . 

Les hommes de Bâtiment étaient très auto-
nomes, très dynamiques, des "Cow-boys" 
habitués à faire des coups et à se replier sur 
leurs bases : " j e vais, je tire, et je reviens". 
Par contre, les gens des Services avaient 
une approche commerciale bien plus douce, 
car plus ancrés sur le terrain, ils anticipaient 
beaucoup plus, mais ils s'étaient peut-être 
un peu fonctionnarisés. 

PCM Le Pont : La formation des Ponts t'a 
été utile dans cette tâche ? 

P. J. : J'ai surtout utilisé mon vécu person-
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nel, ma propre sensibilité. Disons que les 
cours des Ponts m'ont permis d'acquérir le 
langage BTP. J'étais ainsi doublement cré-
dible : j'avais à la fois le vécu de terrain, 
et le diplôme. 

PCM-Le Pont  : C'était  encore  un boulot 
d'ingénieur,  ou bien  fallait-il  laisser 
' 'L'Honnête  Homme  ' ' prendre  le dessus  ? 

P. J. : Toute formation est bonne, comme 
tout outil, mais il faut savoir s'en détacher, 
prendre du recul. Trop de gens ont aujour-
d'hui perdu l'habitude de bien réfléchir, de 
discerner l'objectif des moyens. On peut 
"crever" d'ingénieurs qui prennent la tech-
nique pour une fin en soi, comme on ris-
que de "crever" de techniciens du Marke-
ting qui ont perdu l'attitude d'écoute que 
nécessite justement le Marketing, et comme 
on pourrait aussi "crever" de psychologues 
qui, de par leur formation, ont des outils 
à leur disposition mais n'ont pas le vécu cor-
respondant. 

Ne dit-on pas : "Science sans conscience 
n'est que ruine de l'Ame". 
Pour en revenir à mon parcours, alors que 
se dessinait la fusion SGE-SOBEA au sein 
du groupe Saint-Gobain, il me semblait 
qu'il y avait des passerelles fructueuses à 
établir entre les gens de chantier de la Bran-
che Entreprises à personnalité très riche 
mais parfois un peu bordélique et les indus-
triels peut-être mais entreprenants mais plus 
méthodiques plus rigoureux. 
J'ai alors choisi de rejoindre Vetrotcx Saint-
Gobain, (filial e française de Saint-Gobain 
pour la fabrication et le négoce de fibres de 
verre de renforcement) comme Directeur de 
Production à Chambéry plutôt que de pren-
dre la Direction des Agences d'une filiale 
d'un grand groupe de BTP concurrent de 
SOBEA-SGE. 

Ma mission fut d'une part de démarrer avec 
le Directeur Général une opération Qualité 
Totale et d'autre part de permettre que 
l'esprit d'Equipe Branche Fibres de Ren-
forcement qui régnait au niveau des Direc-
teurs Généraux des Filiales Allemande, 
Américaine, Espagnole, Française et Ita-
lienne descende au niveau des Usines. 

Cela a marché en termes de déblocage cul-
turel, et c'est resté neutre sur le moment 
en termes financiers. 
Cette expérience fut doublement intense : 
culturellement d'une part, je passais d'un 
"monde" très décentralisé à un autre beau-
coup plus "taylorisen, et techniquement 
d'autre part, je passais du Béton au Verre, 

de plus dans la branche verrière la plus tech-
nique, la plus pointue de Saint-Gobain. 
Le poids trop important, à mon goût, de la 
technique m'étant devenu insupportable, 
j'ai préféré quitter Chambéry en demandant 
une mutation qui s'est avérée par la suite 
impossible. 
C'est alors que j 'ai choisi de suivre un Out-
placement avec la motivation de vivre moi-
même cette expérience pour pouvoir faire 
plus tard du préventif avec de tels cabinets. 
Ensuite j 'ai pratiqué comme consultant, 
successivement dans deux cabinets dont les 
missions sont payées par les entreprises. 
Maintenant je suis Conseil en Mobilité Pro-
fessionnelle à mon compte pour dévelop-
per l'aspect préventif du métier et pas seu-
lement suivre les besoins du marché en ter-
mes de curatif. 

PCM-Le Pont  : Quels  sont  tes  clients  ? 

P. J. : Ce sont les cadres eux-mêmes qui 
me paient puisque c'est à eux que finale-
ment le service est rendu. 
Ce peut-être soit quelqu'un qui vient de 
quitter son entreprise (quelles que soient les 
conditions de la séparation), soit quelque 
autre qui est toujours en poste, qui a envie 
de changer, qui sent bien que son poste ne 
lui convient plus mais que ne sait pas vrai-
ment quoi faire ni comment. 

PCM-Le Pont  : Rien à voir  avec un chas-
seur  de têtes  ? 

P. J. : Le chasseur de têtes s'occupe du flux 
entrant dans l'entreprise, l'outplaceur du 
flux sortant. Les chasseurs de têtes recher-
chent des gens qui ont un comportement de 
gagneur, dans mon métier on s'occupe sou-
vent de personnes qui ont, provisoirement, 
un comportement de perdants. Dans ce cas, 
nous les aidons à passer de l'attitude du 
demandeur d'emploi qui cherche une case 
à l'attitude de l'offreur de services porté par 
son projet. 

Chacun de nous est, sur le marché du tra-
vail, un produit. Il faut donc premièrement 
bien identifier le produit, deuxièmement 
bien identifier le marché preneur de ce pro-
duit et se préparer à l'atteindre. Et c'est seu-
lement après avoir accompli ces deux pha-
ses qu'on peut attaquer le troisième : la 
mise sur le marché du produit. 
Or qu'est-ce qui se passe actuellement et qui 
fait que la durée moyenne du chômage des 
cadres dépasse un an ? La plupart d'entre 
eux, par peur du vide, se mettent tout de 
suite en campagne de recherche, et comme 

ils n'ont pas bien fait les deux premières 
phases, ils se grillent, ils se dispersent. 
Alors que 80 % des cadres qui passent par 
un cabinet d'Outplacement règlent leur pro-
blème en moins de 6 mois. 

PCM-Le Pont  : En définitive,  c 'est  plutôt 
de la psychanalyse  ou un rôle  d'expert  en 
marché  du travail  ? 

P. J. : Attention, tout ce qui est "psy" fait 
parfois peur ou dérange ? Il est vrai que 
c'est de la relation d'aide, mais qui demande 
aussi une connaissance du marché, un vécu 
en entreprise en termes de comportements 
au sein d'une hiérarchie et en termes de con-
frontation à la sanction économique. 
Les qualités requises sont une grande écoute 
et un vécu professionnel : on sait par, ce 
qu'on a vécu, pas par, ce qu'on a lu dans les 
bouquins. Etre passé soi-même par l'épreuve 
du chômage, avoir vécu la perte de son 
image sociale avec par exemple : envoyer 
ses vœux sur une simple carte personnelle 
et n'avoir que 2 à 3 % de réponses alors 
qu'un an avant des vœux adressés sur une 
carte professionnelle à en-tête recevaient 
80 % de réponses ! 
Dans mon métier, pour bien aider l'autre, 
il faut avoir vécu soi-même des ruptures ou 
des changements analogues à celui que vit 
son client. 

PCM-Le Pont  : En quoi  les Ponts  t'ont-ils 
aiguillé  dans  cette  voie  ? 

P. J. : Disons que le métier que j'exerce 
maintenant me permet de réconcilier en moi 
l'entrepreneur que je suis et le médecin que 
j'aurais aimé être. 
La Fac de Médecine n'est pas en face des 
Ponts pour rien ! 

A chacun de mes changements profession-
nels, l'Association des Anciens Elèves, Jac-
ques Baulès et François Bosqui en particu-
lier, m'ont beaucoup apporté : je me suis 
enrichi de leur savoir-faire. Pour moi, tout 
ça, c'est l'environnement de l'Ecole des 
Ponts, des choses qu'on ne trouve pas dans 
d'autres écoles. 

PCM-Le Pont  : Il y aurait  donc  une culture 
spécifique  à l'Ecole  des Ponts  ? 

P. J. : Culture ou non-culture, culture qui 
respecte tellement les différences que c'est 
aussi une non-culture, une culture d'ouver-
ture, qui favorise le développement de ces 
différences. Ce n'est pas une culture qu'on 
impose, c'est une culture à laquelle chacun 
adhère... 
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LIBRES PROPOS 
propros recueillis par Guy Giraudat 

PCM-Le Pont : Nos jeunes camarades ne semblent 
plus très attirés par le monde du BTP ce qui est 
pour le moins paradoxal à la sortie de l'Ecole des 
Ponts... 

F. R. : De 1945 à 1975, nous avons vécu trois 
décennies d'enthousiasme, d'idéalisme : la libéra-
tion, la décolonisation, la reconstruction du pays, 
son prodigieux développement. Les médias se fai-
saient l'écho de ce grand élan constructeur, et la 
profession du BTP attirait de très nombreux jeu-
nes de toutes origines. 

Le premier choc pétrolier, la "c r i se ", leur long 
cortège d'inquiétudes pour l'emploi et pour l'ave-
nir ont cassé cette dynamique. Les idoles ont été 
brisées. 

Pendant dix ans, de 1975 à 1985, le BTP a connu 
une véritable tragédie. Ce furent les années terri-
bles où la profession fut sinistrée, ses effectifs plus 
que décimés. Ce fut dit, écrit... Et les jeunes, ceux 
des Ponts notamment, ont fui ce monde qui parais-
sait sans espoir, condamné au déclin... 

Les médias ont braqué leurs projecteurs sur 
d'autres activités : les hautes technologies, l'infor-
matique, la finance, promues seuls secteurs por-
teurs pour aujourd'hui et pour demain. Golden 
boys. Golden pappies ont fait la couverture des 
magazines. 

L'hyperréalisme ayant pris le pas sur toute trace 
d'idéalisme, c'est donc vers ces domaines, surtout 
informatique et finance, que les jeunes se sont tour-
nés pour rechercher leur réussite personnelle et la 
reconnaissance pécuniaire. 

Nos jeunes camarades, Corpsards ou Civils, n'ont 
pas échappé à ce mouvement. D'autant plus que 
l'Ecole des Ponts l'a accompagné. Soucieuse de 
maintenir son classement sous la hiérarchie des 
choix faits par les taupins, l'Ecole s'est voulue 
généraliste et a multiplié les cours "dans le vent", 
informatique, gestion, finance... Les élèves ont 
interprété cette "nouveauté" comme une confir-
mation de vocations hors BTP. 

Mais aux jeunes que tentent informatique ou 
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e n  e n t r e p r i s e , 
s u r  c h a n t i e r , 
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s i  p o s s i b l e . 

finance, je dis très sincèrement : attention ! Casse-
cou ! 

L'informatique est souvent une voie étroite, très 
encombrée, finissant en impasse. 

Et le monde de la finance est un monde fermé, une 
Bastide difficil e à conquérir pour qui n'est point 
passé par l'Inspection des Finances ou la Direc-
tion du Trésor. 

Une expérience initiale, un premier poste dans ces 
domaines n'est peut-être pas mauvais. 
Il apportera des satisfactions intellectuelles et finan-
cières initiales. Mais il faut savoir en sortir avant 
30 ans, au risque de grandes déceptions ultérieu-
res. 

PCM-Le Pont : L'Entreprise a été réhabilitée en 
tant qu'agent économique essentiel, le BTP s'est 
redressé, les grands travaux sont revenus et les 
médias en parlent, le Tunnel sous la Manche est 
"l'Aventure" du siècle. Et pourtant... 

F. R. : Oui, et pourtant... Mais il y a de l'inertie 
dans les comportements. Et nous devons expliquer 
à nouveau notre Profession. 

Dans les TP, moins dans le Bâtiment, nous réali-
sons sans cesse des prototypes, dont chacun pose 
des problèmes originaux et différents, ce qui fait 
avancer les techniques et mettre au point des pro-
cédés nouveaux. 

Notre métier se transforme constamment, et com-
porte un énorme potentiel de progrès et de moder-
nisation. 

Par ailleurs, nous sommes par essence fortement 
décentralisés. Ce qui entraîne la multiplicité des 
centres de décision, et donc l'accès rapide à des 
postes de responsabilité. Fougerolles, par exem-
ple, avec ses 120 Sociétés, comprend quelque 200 
"pa t rons". 

Il s ont en commun le sens et le goût des hommes, 
de grandes qualités de cœur, de l'autorité mais 
aussi de l'humilité, un caractère bien trempé, les 
nerfs solides. Quant à ces "ve r tus ", s'ajoutent 
l'intelligence et la formation de haut niveau, les 
hommes de grande valeur émergent et sont pro-
mis à de brillantes carrières. Pour piloter, déve-
lopper nos groupes complexes dans un contexte de 
plus en plus international, il faut de Grands Capi-
taines. 

Ceux qui réunissent ainsi qualités humaines, intel-
ligence et niveau élevé de formation commettent, 
à mon avis, un bien grand péché en gaspillant ces 
biens pour jouer sur des différences de taux d'inté-
rêt ou concocter des programmes informatiques. 

Et si nos salaires initiaux ne semblent pas assez 
élevés, simplement corrects, donnent l'impression 
de ne pas reconnaître totalement la valeur des indi-
vidus, les salaires ultérieurs rattrapent largement 
ce décalage. Ceux qui réussissent sont très 
"copieusement" reconnus. 

PCM-Le Pont : Dans les BTP, il  faut aussi aimer 
le concret... 

F. R. : C'est un handicap supplémentaire. Tout 
notre système éducatif est basé sur le jeu intellec-
tuel et l'abstraction. 

Un bureau face à un ordinateur est sécurisant. Ce 
monde de chiffres et d'abstraction prolonge le 
monde scolaire. 

Un bureau sur un chantier, c'est une rupture totale, 
l 'approche d'un monde nouveau, concret et 
humain. 

C'est pourquoi je suis un partisan farouche, un 
adepte convaincu du stage long en entreprise, sur 
chantier, à l'étranger si possible. L c s p e r s o n n a l i . 

tés s'y révèlent... Et si les jeunes ingénieurs sont 
parfois réticents, au départ, pratiquement tous sont 
ravis au retour. Les gens sont naturels, ouverts, 
sans contraintes hiérarchiques avec ces jeunes gens 
qui viennent partager leur vie. 

Et puis pendant ce stage, les " jeunes" respirent 
l'odeur du chantier"... Après, rares sont ceux qui 
n'en gardent pas la nostalgie... 

PCM-Le Pont : Le BTP reste bien un domaine 
d'avenir pour nos jeunes camarades. 

F. R. : Bien sûr ! Nous n'avons que trop longtemps 
abandonné à d'autres, venus d'autres Ecoles, aussi 
brillants et performants soient-ils, ce vaste champ 
d'activités. 

Mais il est grand temps de nous ressaisir... Les 
mouvements pendulaires sont lents, et l'Ecole ne 
doit pas plus longtemps sous-estimer ses débou-
chés fondamentaux. 

Il ne faut plus nous laisser guider par les modes 
et les médias. 

Un jeune ingénieur des Ponts n'a pas vocation à 
devenir le Michael Douglas de "Wall Street", mais 
le Gérard Philippe de "L a meilleure Par t ". 

Propos recueillis 

par Guy Giraudat 
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DISCRETION ET MEMOIRE 
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d e p u i s  1 9 8 2 . 

PCM-Le Pont : Lors de leur passage à 
l'école, les élèves ont peu de contacts avec 
vous. Ils ont généralement du Secrétaire 
Général l'image floue d'une "spécialiste 
des autorisations diverses et variées ' ', tou-
jours souriante et trop rarement aperçue. 
Pourhez-vous compléter cette image, expo-
ser les différents aspects de votre mission, 
et en premier lieu les raisons qui vous ont 
attirée vers ce poste ? 

R. : Je suis entrée à l'Ecole il y a 9 ans 
comme adjointe du Secrétaire Général de 
l'époque, auquel j ' ai succédé il y a mainte-
nant 6 ans. 

Auparavant, j 'avais été Assistante en 
Faculté, puis chargée de mission à l'Edu-
cation Nationale dans deux domaines. L'un, 
très technique, de rédaction des textes régle-
mentaires sur la Formation Continue ; un 
autre, plus sociologique, très passionnant, 
de réinsertion des femmes dans la vie 
active. 

Il y avait à la fois la confection des décrets 
et "l 'acclimatation" de cette nouvelle régle-
mentation dans les régions (l 'Alsace, Tou-
louse, Dijon, e t c . ), c'est-à-dire monter 
avec des partenaires, patronat, syndicats, 
des actions de formation pour permettre à 
des femmes ayant Fini d'élever leurs 
enfants, de se réinsérer dans la vie profes-
sionnelle. 

Ceci ne s'adressait pas à des membres de 
l'Education Nationale, mais rentrait dans la 
mission de formation de ce Ministère : il 
fallait savoir employer les moyens en per-
sonnels enseignants de l'Education Natio-
nale, en prenant garde que ce soit des per-
sonnels capables de mener une pédagogie 
pour adultes. 

Q. : Pour revenir à l'école, pourquoi avoir 
souhaité devenir Secrétaire Général ? 
R. : Il y avait deux aspects de ce poste qui 
me passionnaient : la logistique d'une part 
(locaux, personnels, budget) et l 'autre, 
beaucoup plus discret, qui consiste à tenir 
le rôle de "mémo i re" de l'organisation : 
mémoire des décisions, mémoire des réu-
nions. 

Cela demande beaucoup de discrétion, 
et conduit souvent à une limitation de 
l'action des Secrétaires Généraux, toujours 
à l'arrière-plan, et, de ce fait, rarement con-
nus. 

D'ailleurs, à l'Ecole des Ponts, ce n'est pas 
un hasard si, parmi les postes "organi-
ques", fixés par décret, c'est le seul qui ne 
soit pas confié à un ingénieur. Cela permet 
un autre regard. 

Ce n'est pas une mémoire qu'on peut impo-
ser : on fournit des indications de procé-
dure, les anciens procès-verbaux, on se 
borne à recommander une manière d'agir 
en accord avec les procédures passées, de 
développement souhaité. 

C'est également une fonction transversale, 
d'agent de liaison entre les différentes 
Directions, les élèves, les enseignants. 

PCM-Le Pont : Les Ponts ont la chance 
d'occuper l'Hôtel de Fleury, au centre de 
Paris. L'entretien de ces vénérables murs 
doit poser quelques problèmes, vis-à-vis des 
Monuments Historiques ou du Ministère de 
tutelle ? 

R. : Ceci relève de ce pôle logistique que 
nous évoquions précédemment. Aucun pro-
blème jusqu'à présent avec les Monuments 
Historiques : pour l'instant on ne leur a rien 
demandé qui aurait pu motivé leur veto. 

Avec le Ministère de l'Equipement, nous 
avons d'excellentes relations, tant pour les 
moyens matériels que pour les moyens en 
personnel. 

Par exemple, il ne serait pas concevable que 
l'Ecole, qui a pour tâche de former des élè-
ves, délaisse la formation de ses personnels. 
De ce point de vue, le Ministère est un 
ministère-pilote. 

Pour revenir aux bâtiments eux-mêmes, il 
plaisent à tout le monde, y compris à ceux 
qui ont leur entretien en charge. C'est le 
charme d'un bâtiment ancien situé à Saint-
Germain-des-Prés. même si. un jour, un 
expert de passage nous a déclaré que des 
riverains d'autoroutes ne supporteraient pas 
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L'exezcice  î>£S£s actions 

la moitié du bruit que produit la rue des 
Saints-Pères dans les bureaux de façade ! 

Pour ce qui est des équipements, il y a des 
fois, c'est vrai, où l'on commence à déses-
pérer un peu. Quand on en est à la troisième 
tranche de rénovation du système électri-
que, et que c'est précisément une partie de 
la quatrième qui lâche et qui transforme 
l'Ecole, au cours d'une réception officielle, 
en guirlande clignotante... 

En terme d'entretien, tout est à program-
mer tous les 5 ans. Pour les refontes tota-
les de réseaux (eau, chauffage), on passe 
à une périodicité de 10 ans. 

PCM-Le Pont : Pour les discussions bud-
gétaires, vous faites le lien entre des struc-
tures très rigides, Ministère, Paierie Géné-
rale du Trésor, et une Ecole qui veut don-
ner d'elle-même et de son fonctionnement 
l'image la plus dynamique possible. C'est 
une situation plutôt inconfortable. 

R. : Nous revenons à l'idée d'agent de liai-
son. Il importe bien sûr d'organiser et de 
maintenir de bonnes relations avec tous les 
interlocuteurs extérieurs, l'Administration, 
le Trésor. Il faut également avoir un sens 
aigu de la conciliation, pour éviter les grin-
cements. Mais on y arrive : ce n'est pas un 
boulot, parce que les bons résultats l'empor-
tent sur les échecs dès lors que je sais être 
le bon traducteur du projet commun. Cela 
demande beaucoup de ténacité, de sens de 

la continuité et aussi une grande qualité 
d'écoute. 

PCM-Le Pont : Qualités éminemment fémi-
nines ! 

R. : Je me garderai bien de tomber dans ce 
piège sexiste ! Plus sérieusement, disons 
que ce que j'aimerais, ce qui me semble très 
important, c'est donner du Secrétariat 
Général une image autre que celle de 
"mère-aubergiste" dont le rôle se borne-
rait à donner les clefs. C'est avant tout un 
poste de diplomate, de conciliateur, de 
"manager" aussi lorsqu'il faut être ferme. 

PCM-Le Pont : De ce point de vue, les In-
génieurs des Ponts sont-ils faciles à 
convaincre ? 

R. : Ils sont très ouverts. Ils ont une grande 
qualité : ce sont souvent des hommes de ter-
rain. Il est plus facile de concilier les points 
de vue dans ces conditions, parce que les 
faits reprennent toujours toute leur impor-
tance : ce n'est pas un travail spéculatif qui 
est demandé dans cette activité de concilia-
tion. 

Je voudrais par ailleurs souligner qu'une 
caractéristique de l'activité au sein de 
l'Ecole des Ponts, c'est la présence des élè-
ves qui détend beaucoup l'atmosphère, 
même si après leurs soirées les voisins défi-

lent ou se plaignent au téléphone, même s'il 
y a des dégradations, même si les élèves 
mettent des moustaches aux bustes des 
vénérables Anciens. Je crois que ce bouil-
lonnement, ce foisonnement de jeunesse est 
très gratifiant, et je veux faire en sorte que 
l'Ecole soit le foyer des élèves. Sans doute 
pourrait-on songer, étant donné son rayon-
nement et le grand nombre d'étrangers qui 
la fréquentent, à en faire une "maison de 
l'International" pour tous les étudiants... 

PCM-Le Pont : A vous écoutez, le Secré-
tariat Général est le plus beau métier du 
monde. Vous devez tout de même en tirer 
quelques frustrations, quelques regrets ? 

R. : Disons que je me sens un peu frustrée 
de n'avoir pu, malgré l'immensité des com-
pétences techniques présentes à l'Ecole, 
faire insonoriser mon bureau, qui donne sur 
la rue des Saints-Pères. Si l'un de vos lec-
teurs a une idée ? 

Et puis, mais ne le répétez pas. en entrant 
chaque matin dans mon bureau, je suis tou-
jours étonnée du désordre que j ' y ai laissé 
la veille ! 
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L e  d é m é n a g e m e n t  de  l 'Ecole  vers 
la  Ci té  Desca r tes ,  dans  que lques 
a n n é e s ,  fa i t  f i gu re  de  t r a u m a 

t i s m e  i r révers ib le  : on  sou l i gne ,  ŕ  jus te 
t i t r e ,  q u ' o n  ne  fa i t  pas  i m p u n é m e n t 
voyager  les  t rčs  viei l les  d a m e s ,  su r tou t 
l o r squ 'e l l es  o c c u p e n t  le  m ę m e  appar
t e m e n t  d e p u i s . . .  1 8 4 5  ! 

Ce  que  l 'on  sa i t  m o i n s ,  c ' e s t  que  c e t t e 
v ie i l le  d a m e ,  aux  t e m p s  de  sa  fo l le  j eu 
nesse ,  d o n n a i t  p l u t ô t  d a n s  l ' excčs 
i nve rse ,  et  ne  t ena i t  l i t t é r a l e m e n t  pas 
en  p lace  :  9  d é m é n a g e m e n t s  en t re  sa 
f onda t i on  et  son  arr ivée  rue  des  Saints
Pčres,  en  un  peu  mo ins  d ' u n  s ičcle.  De 
quo i  relat iv iser  ce  d ix ičme  c h a n g e m e n t 
d ' ad resse  q u e  nous  r i s q u o n s  de  c o n 
naî t re  sous  p e u . 

C 'es t  rue  S a i n t  A v o y e ,  d e v e n u e  p lus 
t a r d  la  p o r t i o n  de  la  rue  du  T e m p l e 
c o m p r i s e  en t r e  la  rue  de  Sa in te Cro i x 
de  la  Bre tonner ie  et  la  rue  des  Haudr ie t 
t e s ,  au  c ś u r  du  M a r a i s ,  que  l 'Ecole 
naqu i t  en  1 7 4 7 ,  v r a i s e m b l a b l e m e n t  au 
n   4 5  de  la  rue  du  Temp le  actue l le .  Elle 
succéda i t  au  " b u r e a u  des  dess ina teurs 
du  R o i "  c réé  en  1 7 4 3  par  T r u d a i n e  et 
ins ta l lé  p e u t  ę t r e  chez  lui  c i t é  Beaure
pa i re .  Elle  y  res ta  q u a t r e  ans  dans 
l ' a t ten te  d ' un  l ogemen t  p lus  spac ieux  : 
la  c o u r s e  a u x  m č t r e s  ca r rés  s ' e n g a 
gea i t  dé jŕ . 

Dčs  1 7 5 1 ,  el le  e m m é n a g e a i t  rue  des 
B l a n c s  M a n t e a u x ,  ŕ  d e u x  pas  de  lŕ, 
dans  un  i m m e u b l e  d i spa ru  d e p u i s . 

Chroniqu 

d 

En  1 7 6 6 ,  on  la  re t rouve  au  2 4  de  la  rue 
des  Qua t re F i l s ,  ŕ  l 'ang le  de  la  rue  des 
A r c h i v e s .  Pas  pour  l o n g t e m p s  :  c i nq 
ans  p lus  t a r d ,  c o n t i n u a n t  ses  s a u t s  de 
puces  ŕ  t ravers  le  Mara is ,  elle  s ' insta l le 
au  n   1  de  la  rue  de  la  Per le ,  au  co in 
de  la  rue  de  T h o r i g n y ,  dans  l 'hôte l  l ibé
ral  Bruant ,  ac tue l l emen t  musée  Bricard 
de  la  Ser ru re r ie . 

Elle  y  res te ra  17  a n s ,  un  reco rd  pour 
l ' époque ,  et  y  v i v ra ,  di t  le  ch ron iqueu r , 
les  p lus  bel les  années  de  son  " a n c i e n 
r é g i m e "  (ŕ  base  d 'admiss ion  sur  recom
manda t i on  et  d ' ense ignemen t  mu tue l ) . 
On  peut  es t imer  sa  sur face  de  p lancher 
d ' a l o rs  ŕ  e n v i r o n  6 0 0  m 2 ,  d o n t  le  t ie rs 
réservé  aux  a p p a r t e m e n t s  du  Di rec
teur  !  ( * ).  On  y  t r o u v e  des  sal les  réser
vées  au  T ra i t ,  au  Dess in ,  aux  Bosses , 
aux  E lémen ts  de  G é o m é t r i e ,  aux  Sec
t i o n s  C o n i q u e s ,  au  ca l cu l  des  Ter ras 
ses ,  ŕ  la  C h a r p e n t e . 

Pas  d ' a m p h i t h é â t r e ,  ni  de  b ib l i o thč 
que  :  el le  n ' e x i s t a i t  pas  a v a n t  que  les 
d o n s  s u c c e s s i f s  de  Per rone t ,  Chézy  et 
Lesage  en  c o n s t i t u e n t  l ' e m b r y o n . 

En  r e v a n c h e ,  une  sal le  es t  réservée 
aux  G r a d u é s ,  c ' es t ŕ d i re  aux  neu f 
me i l l eu rs  é l čves ,  c h a r g é s  de  ce  fa i t 
d 'ense igner  les  m a t h é m a t i q u e s  ŕ  leurs 
c a m a r a d e s . 

L 'Ecole  se  t r o u v e  v i te  ŕ  l ' é t ro i t  rue  de 
la  Per le  :  e l le  a b r i t e  6 0  é l č v e s 
i ngén ieu rs ,  p lus  des  s u r n u m é r a i r e s , 
des  a s p i r a n t s ,  des  é lčves  é t r a n g e r s . . . 
Auss i ,  dčs  1 7 8 5 ,  on  d o n n e  aux  é lčves, 
c o m m e  sujet  d ' une  épreuve  d 'a rch i tec 
t u r e ,  le  p ro je t  d ' u n e  n o u v e l l e  éco le . 

En  1 7 8 7 ,  on  env i sage  de  la  d é c e n t r a 
l iser  (déjŕ  !)  dans  la  v e r d u r e , . . .  au  jar
d in  du  L u x e m b o u r g ,  en  b o r d u r e  de  la 
rue  de  Vaug i ra rd .  D 'aut res  pro je ts ,  non 
imp lan tés ,  par fo is  non  da tés ,  évo luen t 
ve rs  l ' idée  d ' u n  v a s t e  p h a l a n s t č r e , 
r e g r o u p a n t  a u t o u r  de  " c l o î t r e s " 
l ' I n t e n d a n c e  (on  ne  d i t  pas  e n c o r e 
l ' A d m i n i s t r a t i o n ) ,  les  c o m m u n s ,  les 
sal les  de  c o u r s ,  les  a p p a r t e m e n t s  de 
l ' I n t e n d a n t ,  le  l o g e m e n t  des  é lčves 
p r o v i n c i a u x  et  leur  r é f e c t o i r e . 

i  'fi*  i 

Hôtel situé 24, rue des Quatre-Fils 
et 60, rue des Archives. 

Occupé par l'Ecole des Ponts et Chaussées 
de 1766 à 1771. 

Façade sur la cour, (Rue des Archives). 

PHOTO  ENPCCPDC 

1 7 8 8  :  l 'Eco le  passe  ŕ  l ' a c te ,  aban 
d o n n e  le  Ma ra i s  pour  la  rue  Saint 
Lazare ,  ŕ  peu  prčs  ŕ  l ' end ro i t  oů 
s ' é lčve  m a i n t e n a n t . . .  le  s ičge  de  la 
S N C F .  C o m m e  la  nu i t  du  4  a o ű t  n 'es t 
pas  enco re  passée ,  c ' e s t  l ' I n t endan t 
qui  p rend  possess ion  du  b â t i m e n t  pr in
c i p a l ,  t and i s  que  l 'Eco le  se  case  t a n t 
b ien  que  ma l  dans  les  d é p e n d a n c e s . 

D 'a i l leurs ,  Per ronet  ne  p ro f i t e ra  quas i 
m e n t  pas  de  ce  l o g e m e n t .  Faisant 
p r e u v e  d ' u n  sens  de  l ' an t i c i pa t i on 
r e m a r q u a b l e ,  il  s ' i ns ta l l e  ŕ  c e t t e  da te 
dans  un  p a v i l l o n ,  m a i n t e n a n t  d i s p a r u , 
s i tué  p lace  de  la  C o n c o r d e ,  pour  d i r i 
ger  la  c o n s t r u c t i o n  du  p o n t  du  m ę m e 
n o m .  De  f a i t ,  il  pour ra  su i v re  de  son 
b a l c o n ,  aux  p rem ič res  l o g e s ,  la  va lse 
d e s  t ę t e s  c é l č b r e s  a u t o u r  de  la 
m a c h i n e  du  bon  d o c t e u r  Gu i l l o t i n . 
C 'es t  dans  c e t t e  m a i s o n  qu ' i l  m o u r r a , 
le  p lus  p a i s i b l e m e n t  du  m o n d e ,  en 
fév r ie r  9 4 . 

Dčs  9 1 , on  songe  de  n o u v e a u  ŕ  d é m é 
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nager  l 'Ecole  :  le  loyer  ŕ  payer  paraî t 
excess i f ,  dčs  lors  q u e ,  g r â c e  aux 
immeub les  c o n f i s q u é s  au c lergé  et aux 
émigrés ,  il  d e v i e n t  poss ib le  ŕ  l 'E ta t  de 
loger  g r a t u i t e m e n t  ses  s e r v i c e s .  On 
env isage  en  par t i cu l i e r ,  en  1 7 9 3 , de 
co lon iser  au  p r o f i t  des  P o n t s  la  par t ie 
du  v ieux  Louvre  qui longe  la Seine.  Pro
jet  m o r t  n é ,  et  c ' e s t  b ien  d o m m a g e  ? 

En 9 6 , f i na lemen t  on d é m é n a g e  l 'Ecole 
dans  l 'Hôte l  d u Châte le t ,  en bordure  du 
" M a r a i s  des  I n v a l i d e s " ,  au  1 2 7 de  la 
rue  de  Grene l l e ,  ac tue l  M i n i s t č r e  du 
Trava i l .  N o t o n s  au  passage  q u e ,  pour 
rester  dans  le t o n de  l ' époque ,  les  bus
tes  de  Per rone t  et  de  J .  J .  Rousseau 
se  f o n t  f a c e ,  dans  la sal le  du  Conse i l . 

En  1 8 0 7 , n o u v e a u  sau t  de  p u c e  :  les 
Ponts  s ' i n s t a l l e n t  dans  les  d é p e n d a n 
ces  du  Pa la i s Bou rbon ,  ŕ  l ' e m p l a c e 
men t  de  l ' ac tue l  M i n i s t č r e  des  A f f a i 
res  E t rangč res .  Ils y  o c c u p e n t  la  p lace 
de  la  j eune  Eco le  P o l y t e c h n i q u e ,  qu i 
va  p rendre  ŕ  c e t t e  é p o q u e ,  et  pou r  un 
cer ta in  t e m p s ,  ses  q u a r t i e r s  sur  la 
M o n t a g n e  S a i n t e  G e n e v i č v e .  Pour 
revenir  aux  P o n t s ,  N a p o l é o n  env i sage 
un  m o m e n t  de  case rne r  les  é lčves 
ingén ieurs  ;  dé l i ca te  a t t e n t i o n  qu i  ne 
sera  f i n a l e m e n t  pas  a p p l i q u é e . 

1 8 1 4 :  c o n t r e  r é v o l u t i o n ,  n o u v e a u 
d é m é n a g e m e n t  et  r e tou r  sur  la  r ive 
d ro i te ,  au  Mara i s  n a t a l ,  pour  r ien 
mo ins ,  c e t t e  fo i s ,  que l 'Hô te l  Carnava
let,  f u tu r  m u s é e ,  rue de Sév igné .  C 'es t 
trčs  b e a u ,  m a i s  t rčs  peu p r a t i q u e  pour 
le  f o n c t i o n n e m e n t  d ' u n e  éco le .  A ins i 
que  le  d i t  le  c h r o n i q u e u r  :  " J a m a i s 
l 'Ecole  ne f u t  t o u t  ensemb le  aussi  b ien 
logée  pour  le  plaisir  des y e u x ,  et  auss i 
mal  ins ta l lée  m a t é r i e l l e m e n t " . 

En  1 8 2 9 , on  la isse  l 'Hô te l  C a r n a v a l e t 
re jo indre  sa  d e s t i n é e  cu l t u re l l e ,  et 
l 'Ecole,  f l a i r an t  l 'a r r ivée  des  T ro i s 
G lor ieuses ,  r ebascu le  ŕ  g a u c h e ,  je 
veux  d i re  :  sur  la  r ive  g a u c h e .  A u  6 6 
de  la  rue de  Be l lechasse ,  elle  i nves t i t 
des  b â t i m e n t s  b e a u c o u p  m o i n s  a d m i 
rables,  ma is  b ien  p lus  v a s t e s  et  p ra t i 

Hôtel du Chatelet, 127, rue de Grenelle. 
Occupé par l'Ecole des Ponts et Chaussées de 1 796 à 1807. 

Façade sur la cour. 

q u e s .  Cela  d e v i e n t  i n d i s p e n s a b le  en 
ra ison  des p r o m o t i o n s  de  p lus  en  p lus 
n o m b r e u s e s  ŕ par t i r  de  1 8 3 5 , l iées  au 
d é v e l o p p e m e n t  des T r a v a u x  Pub l i cs . 

N o t o n s  au  passage  que  c e t  éd i f i ce 
" p l a t  et  f r o i d "  aprčs  avo i r  abr i té 
l ' A d m i n i s t r a t i o n  des  Cu l t es  du  pe t i t 
pčre  C o m b s e s ,  de  1 8 6 2  ŕ  1 9 0 6 est 
d e v e n u  a u j o u r d ' h u i  une  d é p e n d a n c e 
du  Min is tč re  de l ' Indust r ie  et de  l ' A m é 
n a g e m e n t  d u  te r r i t o i re  ( i nspec t i on 
généra le  du  c o m m e r c e  e t  de  l ' i ndus 
t r i e ) . 

En f in ,  en  1 8 4 5 dern ier  ava ta r  :  l 'Ecole 
s ' i ns ta l l e  rue  des  Sa in t s Pč res ,  dans 
l 'Hô te l  de  F leury ,  éd i f ié  par  J .  D . 
A n t o i n e  au  s ičc le  p r é c é d e n t ,  l ' au teu r 
en t re  au t res ,  de  l 'Hô te l  des  M o n n a i e s , 
qua i  de  C o n t i . 

PHOTO  ENPCCPDC 

On  v e u t  d o n c  q u e , sur une durée  d ' u n 
s ičc le  de  par t  et  d ' a u t r e  de  1 7 8 9 , 
l 'Eco le  a  v é c u  une  r é v o l u t i o n  p e r m a 
n e n t e . . .  de  ses  l o c a u x .  Q u o i  de  p lus 
n o r m a l  que le b i c e n t e n a i r e  so i t  l ' o cca 
s ion  de reprendre  les viei l les  hab i tudes , 
et  le  b a l u c h o n  ? 

On  ne p e u t  a c h e v e r  sans  p r o c l a m e r  la 
d e t t e  i m m e n s e  que cet ar t ic le  a  envers 
la  m a g n i f i q u e  é t u d e  sur  l 'H i s to i re  de 
l 'Ecole,  f o r t  r i che,  de Ferd inand  de Dar
t e i n ,  pub l iée  d a n s  les  A n n a l e s  des 
Pon ts  &  C h a u s s é e s  en  1 9 0 6  :  il  n ' en 
est  q u ' u n  pâ le  r é s u m é .  Pu issen t  les 
m â n e s  de  l ' au teu r  n o u s  p a r d o n n e r  ce t 
e m p r u n t  i n d é l i c a t . . . 

J. Bonnéric 

(*) : pour mémoire : 5 000 m2 pour 
l'école actuelle, rue des Saints-Pères. 
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P O N T  E M P L O I 
7~TT 

P O N T  E M P L O I  P  O  N 

P eu de changement s  son t 
ŕ note r en ce qu i concer 
ne  la  situatio n de  l'em 

ploi. . .  ains i  le nombr e  de  post e 
par  demandeu r  débutan t  est 
actuellemen t  supérieu r  ŕ  13,  ce 
qu i  n'es t  pas  san s  pose r  des 
problčme s  aigu s au  nivea u  des 
employeur s  potentiels . 

Par  ailleurs ,  je  constat e  un e 
recrudescenc e  des  projet s  de 
créatio n  ou  de  repris e  d'entre 
prises . 
Enfin , si j 'e n croi s les prévision 
nistes ,  le  nombr e  d'ingénieur s 
diplômé s  nécessair e  ŕ  l'indus 
tri e  français e  de  Tan  2000 
devrai t  ętr e  de  540  000. . . 
contr e  170  000  en  activit é  de 
no s  jours . 
Sur  un  autr e  plan ,  le  volum e 
des offre s d'emplo i  connaî t  un 
nouve l accroissemen t  supérieu r 
ŕ  20  %.  La procédur e  des  "let 
tre s circulaires "  qu e  beaucou p 
d'entr e  vou s connaissen t  a  des 
"défai l lances" ,  car  i l  n'es t 
matériellemen t  pas  possibl e 
d'émettr e  tou s  les jour s 400  ŕ 
600  lettre s  (qu i  furen t  des 
point s constatés) . A  ma  deman 
de,  le  centr e  de  calcu l  déve 
lopp e  un e  procédure ,  qu e  j 'es 
pčr e  rapidemen t  opération 
nelle ,  pou r  assure r  un e  di f fu 
sio n  des  "lettre s  circulaires " 
par  courrie r  électroniqu e  con 
sultabl e su r n'import e  que l  mini 
tel .  Vos  réaction s  su r ce  proje t 
m'intéressen t  vivement . 

J .  Baule s 

REF.  1 0 0 3 1  :  INGENIEUR 
INFORMATICIEN .  PARIS . 
Notr e  société ,  SSII  créé e  il 
y  a  plu s  de  deu x  ans ,  pro 
pos e  aux  grande s  et  moyen 
nes  entrepr ise s  de s  presta 
t ion s  d 'é tud e  et  de  réalisa 
t io n  de  sys tčme s  in fo rmat i 
que s  de  ges t ion .  So n  ef fec 
t i f  es t  de  50  personne s  ;  sa 
croissanc e  es t  rapid e  et  ell e 
embaucher a  cet t e  anné e 
p lus i eu r s  i ngén ieu r s  d e 
grande s  écoles ,  débutan t s 
en  in fo rmat iqu e  o u  ayan t 
un e  expérienc e  de  quelque s 
année s  d a n s  d ' a u t r e s 
domaines .  Elle  assurer a  leu r 
fo rmat io n  et  leu r  proposer a 
un e  évo lu t io n  ver s  la  con 
cep t io n  de  sys tčme s  et 
l 'encadremen t  d e  projet . 
Adresse r  let tr e  +  CV  ŕ 
INGESOFT,  69 ,  ru e  Duto t , 
7 5 0 1 5  Paris .  A  l 'a t tent io n 
de  A .  Hue t  (77). 

REF.  1 0 0 6 4 :  CONSUL 
T A N T  JUNIO R  OU  EXPERI
MENTE,  PARIS .  Rejoindr e 
u n  Cabine t  de  Consei l  en 
for t e  croissance .  Vocat io n  : 
Consei l  de  Direct io n  Géné
ral e  en  Organisatio n  et  Stra 
tégie .  Redressemen t  d 'en 
t repr ises ,  amél iorat io n  des 
performance s  globales .  Can
dida t  ŕ  for t  potent ie l  débu 
tan t  o u  expér imenté .  Ri
gueur ,  dynamisme ,  mob i 
l i té ,  sen s  de s  responsabi l i 
tés . 

REF.  9 8 6 8  : JEUNE S  INGE
NIEURS.  Intégré s  dan s  les 
d i f férente s  fonc t i on s  (pro 
duc t i on ,  R  et  D,  commer 
c ia l . . . ) .  Descr ipt i f  su r  Min i 
te l  :  3 6 1 4  cod e  Pechiney . 
Personnali t é  a f f i rmée .  Pos 
te s  in i t ia lemen t  basé s  en 
France ,  évolut io n  ultérieur e 
possibl e  ŕ  l ' in ternat ional . 
Pechiney ,  impor tan t  group e 
f rançai s  indust r ie l ,  interve 
nan t  su r  le  pla n  mondia l , 
notammen t  dan s  le  domain e 
de  l 'a lumin ium .  Adresse r 
lettr e  et  CV  ŕ  Mm e  Bour 
gois ,  Pechiney ,  23 ,  ru e  Bal 
zac ,  7 5 0 0 8  Paris . 

REF.  9 7 8 7  :  INGENIEURS. 
Pou r  encadre r  p lus ieu r s 
équipe s  ef fectuan t  des  rele 
vé s  t r id imens ionne l s  par 
méthode s  topométr ique s  et 
pho togrammét r iques .  Pou r 
prendr e  en  charg e  l 'exploi 
ta t io n  et  le  déve loppemen t 
in format iqu e  d 'u n  stéréo 
rest i tuteu r  analyt iqu e  Kern . 
Espac e  Industr i e  Contrôle s 
dan s  le  cadr e  de  ses  act iv i 
té s  en  métro log i e  indus 
triel le .  Adresse r  lettr e  et  CV 
ŕ  M.  Lebrun ,  ESIC,  Gran d 
chantie r  ŕ  La  Hague ,  BP  85 , 
50440  Beaumon t  La  Hague . 

REF.  9 8 9 3  :  INGENIEUR 
M A T H .  OU  INFORMATI 
CIEN.  Participe r  ŕ  la  créa 
t io n  de  logiciel s  de  simula 
t i o n  numériqu e  t r id imen 
s i o n n e l ,  d é v e l o p p e m e n t 

d 'un e  librairi e  de  calcu l  de 
donnée s  sc ient i f iques ,  réa
l i sa t ion ,  ma in tenanc e  de 
grand s  cod e  numér iques , 
étude s  avancée s  en  LA . 
Importan t  orgnism e  scient i 
f ique .  Adresse r  let t r e  et  CV 
ŕ  M.  Correa ,  CEA ,  9 4 1 9 5 
V i l l e n e u v e  S a i n t  G e o r g e s 
Cedex . 

REF.  9 8 9 4  :  INGENIEURS 
PHYSICIENS.  Participe r  ŕ 
l 'ut i l isatio n  de  grand s  code s 
de  s imulat ion , ŕ  l ' interpréta 
t io n  d 'expér iences ,  ŕ  l 'u t i l i 
sat io n  de  méthode s  numé 
rique s  associée s  su r  gro s 
ordinateurs ,  ŕ  la  concept io n 
et  réal isatio n  de  projet ,  au 
développemen t  de  modčle s 
spéci f ique s  en  hydrodyna 
mique ,  t he rmodynamique , 
photoniqu e  et  neut ron ique . 
Importan t  organism e  scien 
t i f ique .  Adresse r  let tr e  et 
CV  ŕ  M .  Correa ,  CEA , 
9 4 1 9 5  V i l l e n e u v e  S a i n t 
George s  Cedex . 

REF.  9 8 7 3  :  INGENIEUR 
COMMERCIA L  MONTEUR 
D'AFFAIRES .  A u  sei n  d'un e 
équip e  dynamique ,  et  aprč s 
un e  périod e  de  fo rma t i on , 
vou s  développere z  notr e 
act iv i t é  commerc ia l  auprč s 
de s  maître s  d 'ouvrag e  et 
part icipere z  ŕ  la  mis e  en 
pf lac e  de  projet s  et  d 'a f fa i 
res .  GTFC  secteu r  bâ t i 
ment ,  leade r  en  Bourgogn e 
et  en  F r a n c h e  C o m t é . 
Adresse r  let t r e  et  CV  ŕ  M. 
Par is ,  GTFC,  Le  Sa in t 
Pierre ,  28 ,  ru e  de  la  Répu 
bl ique ,  2 5 0 1 4  Besanço n 
Cedex . 

REF.  9 9 3 4  :  INGENIEUR. 
Plusieur s  domaine s  : exploi 
tat io n  (responsabilit é  d'équi 
pes) ,  t ravau x  neuf s  (pos e 
de  cana l isa t ion. . . ) ,  étude s 
techn ique s  o u  t e c h n i c o 
économiques ,  in format iqu e 
et  t é l é c o m m u n i c a t i o n s , 
physiqu e  et  ch imi e  d u  gaz 
nature l ,  problčme s  techn i 
que s  et  commerc iau x  de  la 
grand e  industr ie . Aprč s  un e 
périod e  de  fo rma t io n  su r  le 
t e r ra in ,  accéde ron t  t rč s 
rapidemen t  ŕ  des  poste s  de 
responsabi l i t é  nécessi tan t 
de  réelle s  apt i tude s  d 'an i 
mat io n  et  de  commande 
ment ,  alliée s  ŕ  un e  aisanc e 
certain e  dan s  les  relat ion s 
ave c  les  t i e r s  (ma i r ies , 
admin is t ra t ions ,  ent repr i 
ses ,  p rop r ié ta i res . . . ) .  Le 
group e  gazie r  de  la  régio n 
parisienne ,  organism e  qu i  a 
pou r  missio n  de  concevo i r , 
d 'équ iper ,  d 'exp lo i te r  et 
d 'ent reten i r  le  résea u  de 
t ranspor t  de  gaz  ŕ  haut e 
p r e s s i o n ,  a f i n  d e  l ivre r 
l 'énergi e  au x  d is t r ibut ion s 
publ ique s  et  ŕ  la  grand e 
industr ie .  Adresse r  let tr e  et 
CV  ŕ  M.  Blanchard ,  Gaz  de 
France ,  20 ,  ru e  Perelle , 
7 5 4 3 6  Pari s  Cede x  0 9 . 

REF.  9 8 6 6  :  RESPONSA
BLE  DE  DEVELOPPEMENT. 
Pou r  l 'act iv i t é  f inancemen t 
de  la  promot io n  immobil ičr e 
(immobilie r  neuf ,  opération s 
marchand s  de  biens ,  opéra 
t ion s  tour is t iques )  et  du 
f inancemen t  et  prestat ion s 
de  service s  aux  col lectivité s 
locales .  Réell e  exp .  de  la 
promotio n  immobiličr e  (mon 
tag e  et  f i n a n c e m e n t  et 
prestat ion s  de  service s  aux 
co l lec t iv i té s  locales .  Réell e 
exp .  de  la  p romot io n  immo 
biličr e  (montag e  et  f inance 
ment )  de  7 /10  ans .  Trčs 
bonne s  capaci té s  relat ion 
nelles ,  rigueu r  f inancičr e  et 
mora le ,  réell e  capaci t é  de 
fonc t ionnemen t  autonome . 
Dans  le  cadr e  de  so n  déve 
loppemen t  ce  group e  ban 
cair e  cherch e  ŕ  renforce r 
s o n  a c t i v i t é  d a n s  le 
domain e  d u  f inancemen t  de 
la  p romot io n  immobi l ičre . 
Adresse r  let t r e  et  CV  ŕ  no s 
bureaux . 

REF.  9 6 9 9  :  CONSULTAN T 
EN  ORGANISATION .  Inter 
veni r  en  consei l  o u  en  for 
mat io n  dan s  les  entreprise s 
d u  secteu r  de  la  logist iqu e  : 
t ransport ,  entreposage ,  dis 
t r ibu t ion . . .  Compétence s  en 
ges t i o n  o u  en  re la t ion s 
humaines ,  intérę t  organisa 
t io n  de  l 'entrepris e  et  ses 
aspect s  techn iques ,  apt i 
t ud e  ana lyse ,  syn thčse , 
rédactio n  de  rapport s et  ani 
mat io n  de  groupes .  Sociét é 
spécialisé e  en  consei l ,  for 
mat io n  et  ingénieri e  (organi 
sat ion ,  valor isat io n  des  res 
source s  humaines ,  commu 
nicat ion) .  Adresse r  lettr e  et 
CV  ŕ  M.  Longueval ,  MIRO
AR A  INNOVATION ,  8,  che 
m i n  de  S a i n t  G o b a i n , 
6 9 1 9 0  SaintFons . 

REF.  9 8 0 4  :  INGENIEUR 
C O N S U L T A N T ,  2 8 / 3 2 
A N S .  Redéploiemen t  (dia 
gnost i c  et  plan s  d 'act ion s 
s t r a t é g i q u e s ,  d i ve rs i f i ca 
t i o n s ,  r é d u c t i o n  de 
coű t s . . . ) ,  mobi l isat io n  et 
managemen t  des  processu s 
de  c h a n g e m e n t  (qual i t é 
to ta le . . . ) ,  internat ional isa 
t io n  (évaluat io n  de  mar 
chés ,  recherch e  de  parte 
naires. . . ) .  Sociét é  de  con 
sei l  de  directio n en  stratégi e 
et  organisat ion ,  implanté e  ŕ 
Paris ,  Madr id ,  Wash ing to n 
et  Tokyo .  Adresse r  lettr e  et 
CV  ŕ  Mm e  Sév in ,  Strator g 
International ,  212 ,  av .  Paul 
D o u m e r ,  9 2 5 0 8  Rue i l 
Ma lmaison . 

REF.  9 9 9 9  :  "INGENIEU R 
COMMERCIA L  CA O  POUR 
SSII.  En  for t e  croissanc e 
dan s  plusieur s  pay s  euro 
péens .  A u t o n o m e  et  res 
ponsabl e  d 'u n  secteu r  in 
dustr ie l  o u  géographique . 
A n g l a i s  pa r l é .  Dép lace 
m e n t s .  Rémunéra t io n  et 
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condition s motivantes .  Ban 
lieu e  Oues t  de  Paris .  Aprč s 
formatio n  techniqu e  initiale , 
prospecter a  le  secteu r  TP 
(entreprise s  +  administra 
tions ) en  France .  Post e  évo 
luti f  o f f r a n t  de  réel le s 
opportunités .  Adresse r  let 
tr e  et  CV  ŕ  M.  Portolano , 
Lox  H A M  CAO ,  8,  ru e 
Temara ,  7 8 1 00  SaintGer 
mainenLaye . 

REF.  9 5 7 0  :  INGENIEURS 
DE  RAFFINERIE.  Analys e 
des  opération s  et  opt imisa 
tio n de  la  march e  des  unité s 
de  ra f f i nage .  Ingénieu r 
d'entretien ,  en  particulie r 
électr ici té/ instrument ,  ins 
pection .  Travai l  d'équip e 
avec  les  fabricant s  en  vu e 
assistanc e  techniqu e  des 
installations ,  analys e  des 
problčme s  lié s  au  traite 
men t  des  matičre s  nouvel 
les ,  proposit ion s  d'amélio 
ration .  ESSO,  Servic e  Tech 
niqu e  Unités .  Raffinerie s  de 
PortJérôm e  et  de  Fossur 
Mer.  Adresse r  lettr e  et  CV 
ŕ Mme  Dalodičre ,  ESSO,  6, 
av.  AndréProthin ,  9 2 0 93 
Paris  La  Défens e  Cedex  02 . 

REF.  9 5 6 9  :  INGENIEUR 
TECHNICOCOMMERCIAL . 
Développemen t  des  servi 
ces  aux  cl ients ,  en  con 
cluan t  des  contrat s avec  de 
nouveau x  cl ients .  Prospec 
tio n  de  nouveau x  marchés . 
Recherch e  d 'u n  meilleu r 
market in g  des  produ i ts . 
Responsabilité s  technique s 
et  commerciales .  Dévelop 
pemen t  des  ventes ,  qualité s 
nécessa i re s  :  i n i t i a t i o n , 
autonomi e  et  sen s  des  res 
ponsabilités .  ESSO,  Direc 
tio n  Lubrif iants .  Adresse r 
lettr e  et  CV  ŕ  Mm e  Dalo 
dičre ,  ESSO,  6,  av .  André 
Prothin ,  92093  Pari s  La 
Défens e  Cedex  02 . 

REF.  9 5 6 8  :  INGENIEUR 
ANALYSTE .  Proposi t ion s 
de  plan s  de  fabricat io n  des 
raffinerie s  en  intégran t  les 
approvisionnement s  dispo 
nibles .  Etude s  des  possibi 
lité s  d'ut i l isat io n  des  nou 
velle s  matičre s  premičres . 
Définitio n  des  condition s  de 
fabricatio n  et  de  vent e  de 
nouveau x  produits . Se  trou 
ve  au  centr e  des  opération s 
menée s  pou r  satisfair e  le 
march é  in tér ieu r  et  les 
besoin s ŕ  l 'export .  V"   expé 
rienc e  de  2  ŕ  3  ans .  ESSO. 
Direct io n  Approv is ionne 
ment s  et  e x p l o i t a t i o n . 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ 
Mme  Dalodičre ,  ESSO,  6, 
av.  AndréProthin ,  9 2 0 93 
Pans La  Défens e  Cedex  02 . 

REF.  9752  : JEUNES  INGE
NIEURS,  CLAMART .  Tra 
vaillan t  su r  des  projet s  ŕ  la 
foi s  ambit ieu x  et  réaliste s 
peuven t  acquéri r  des  con 
naissance s  de  bas e  eff ica 
ces  pou r  la  suit e  de  leu r 

carričr e  dan s  notr e  entre 
pr ise .  Les  compétence s 
recherchée s  porten t  su r  les 
domaine s  suivant s  :  élec 
troniqu e  industrielle ,  télé 
c o m m u n i c a t i o n s ,  t ra i te 
men t  du  signal ,  automat i 
que ,  recherch e  opération 
nel le ,  in te l l igenc e  ar t i f i 
cielle ,  électronique ,  informa 
tiqu e  scient i f ique .  Recher 
ch e  et  développemen t  du 
servic e  étude s  de  réseau x 
d 'E lec t r i c i t é  de  France . 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ  M. 
Deslier ,  EDFDER,  Sté  étu 
des  de  réseaux ,  1 ,  av .  du 
GénéraldeGaulle ,  BP  148, 
92141  Clamait . 

REF.  9 8 8 9  :  INGENIEUR 
D'ETUDES.  PARIS.  180/ 
200  KF.  Participe r  ŕ  des  tra 
vau x  de  concept io n  et  de 
réalisatio n  su r  des  architec 
ture s  de  réseau x  : procédu 
res  de  raccordemen t  de 
poste s  de  travai l  ŕ  des 
hôte s  Bul l  et  IBM  (X25, 
BSC,  VIP),  interfac e  RNIS... 
Suiv i  des  travau x  visŕvi s 
des  client s  et  pouvoi r  pren 
dr e  rapidemen t  la  responsa 
bilit é  des  projets .  1/3  ans 
exp .  en  informatiqu e    logi 
cie l  de  bas e  ou  réseaux . 
Connaissanc e  architecture s 
réseau x  (DSA,  SNA,  ETHER
NET,  ISO),  systčme s  d'ex 
ploitat io n  MSDOS,  UNIX, 
WINDOWS,  VA X  MS,  lan 
gag e  C,  ADA ,  assembleurs , 
téléphonie .  Philo g jeun e  SSII 
développan t  des  réseau x 
pou r  de  grande s  entrepri 
ses .  Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ 
Mm e  Bonvarlet ,  MLB ,  4,  ru e 
Marbeuf ,  75008  Paris . 

REF.  9 8 9 0  :  INGENIEUR 
D'AFFAIRES ,  PARIS.  250 / 
300  KF.  Assume r  la  respon 
sabilit é  pou r  les  produit s 
don t  le  départemen t  a  la 
charge ,  mene r  ŕ  bie n  le 
déve loppemen t  matér ie l , 
participe r  ŕ  l 'élaboratio n  du 
pla n  de  charge .  Ingénieu r 
mécanicie n  avec  au  mini 
mu m  5 ans  exp .  industrielle . 
Parfait e  maîtris e  de  l'an 
glais .  Espri t  créati f  et  de 
synthčse ,  sen s  du  relation 
nel .  Responsable ,  organisé , 
méthodique .  Concepteu r  et 
développeu r  de  matérie l 
militaire .  Group e  multinatio 
nal  de  haut e  technologie , 
qu i  aff irm e  sa  présenc e  su r 
les  grand s  projet s  euro 
péens ,  pou r  sa  div is io n 
Mécaniqu e  et  Structure . 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ 
Mm e  Bonvarlet ,  MLB ,  4,  rue 
Marbeuf ,  75008  Paris . 

REF.  9 8 1 9  :  INGENIEUR 
ORGANISATION/CONCEP 
TION.  PARIS.  2  type s  de 
miss ion s  :  Organ isa t ion / 
Consei l  pou r  l'analys e  des 
besoin s  et  la  gestio n  de  pro 
jets ,  de  mis e  en  plac e  de 
log ic ie l s  dan s  t o u s  les 
domaine s  des  marché s  (tré 

sorerie ,  op t i ons ,  obl iga 
t ions ,  act ions ,  gestio n  de 
p o r t e f e u i l l e . . . ) .  Concep 
t i o n / R é a l i s a t i o n  d ' o u t i l s 
d'analyse s  et  de  suiv i  (ris 
que ,  résultats) .  Déb .  ou  1 " 
exp .  (1/2  ans) .  Carrur e 
in ternat iona le ,  goű t  de s 
contacts .  Anglai s  courant . 
Le  Crédi t  Lyonnais ,  pou r 
mettr e  en  plac e  ses  systč 
me s  d ' i n f o r m a t i o n s ,  la 
D i r e c t i o n  de s  M a r c h é s 
Capitau x  renforc e  ses  équi 
pes .  Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ 
Mm e  Beaulieu ,  Crédi t  Lyon 
nais ,  24,  ru e  du  4Septem 
bre ,  75002  Paris . 

REF.  9581  :  RESPONSA
BLE  GRANDS  COMPTES. 
PARIS  BANLIEU E  OUEST. 
350/400  KF.  Sur  un  secteu r 
d'act ivi té s  déterminé ,  ame
ner  les  plu s  grande s  entre 
prise s  ŕ  qualifie r  ce  cons 
t ructeu r  comm e  premie r 
fournisseu r  de  microordina 
teur s  professionnel s  auprč s 
des  revendeur s  agréés .  Res
ponsabl e  du  Départemen t 
Grand s  Comptes .  Anglai s 
indispensable .  Expérienc e 
commercia l e  auprč s  des 
grande s  entreprises .  Con 
naissanc e  des  systčme s 
informat iques .  Entrepris e 
de  la génératio n  des  "Start 
u p "   des  année s  80.  CA  + 
d'u n  milliar d  de  dollar s  au 
pla n  mondial .  Adresse r  let 
tr e  et  CV  ŕ  M.  Patric k 
Jouan ,  One  Line ,  117,  ru e 
de  Rennes ,  75006  Paris . 

REF.  9 8 8 8  : CONCEPTEUR 
CHEF  DE  PROJET,  PARIS. 
250 /350  KF .  Responsabili 
tés  dan s  la  conduit e  de  pro 
jet ,  savoi r  gére r  les  relation s 
avec  un e  clientčl e  et  sus 
ceptibl e  de  prendr e  des 
responsabil i té s  ef fect ive s 
d 'encadremen t  d 'équipe . 
Conseil ler ,  concevo i r  et 
encadre r  des  projet s  dan s 
les  domaine s  des  réseaux , 
les  logiciel s de  communica 
tio n  et  des  logiciel s de  base , 
assure r  le  suivi .  3  ans  exp . 
et  plu s  dan s  la  concept io n 
et  la  réalisatio n  de  proje t 
d 'architecture s  de  réseau x 
et  de  logiciel s  de  base ,  1 " 
exp .  de  l 'encadremen t  de 
projet .  Connaissanc e  des 
a r c h i t e c t u r e s  réseau x 
(DSA,  SNA ,  ETHERNET, 
ISO),  systčme s  d'exploita 
t io n  MSDOS,  UNIX,  WIN
DOWS,  téléphonie .  Philog , 
jeun e  SSII  de  7  ans ,  déve 
loppan t  des  réseau x  pou r  de 
grande s  entreprises .  Adres 
ser  lettr e  et  CV  ŕ  Mm e  Bon 
varlet ,  MLB ,  4,  ru e  Mar
beuf ,  7 5 0 08  Paris . 

REF.  9 5 5 8  :  INGENIEURS 
TRAVAUX,STRASBOUR G 
ET  MULHOUSE ,  170 /175 
KF.  Progressivemen t  for 
més  et  responsabilisé s  au 
nivea u  des  chantier s  (géni e 
civi l    industrie l    bât imen t  

r é h a b i l i t a t i o n ,  o u v r a g e 
d'art) .  Ingénieu r  débutan t 
ou  V e  exp .    mot ivat io n 
techniqu e    sen s  des  res 
ponsabil i tés .  Filial e  régio 
nal e  A lsac e  d u  group e 
Bouygues ,  act iv i t é  BTP. 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ 
Mm e  Piquet ,  Kesser ,  3,  ru e 
de  Sarrelouis ,  67000  Stras 
bourg . 

REF.  9 8 5 1  :  INGENIEUR 
D'AFFAIRES ,  MARSEILLE . 
250 /300  KF.  Directemen t 
rattach é  au  directeur .  Pris e 
en  charg e  (techniqu e  et 
commerciale )  du  march é 
industrie l  :  f lu ides ,  chauf 
fage ,  électricité .  5  ans  min i 
exp .  de  l'ingénierie ,  motiva 
t io n  techn ique ,  qual i té s 
d'animateu r  et  de  dévelop 
peur .  ICA  Ingénierie ,  BET 
implant é  ŕ  Marseille ,  Pari s 
et  Bordeaux ,  30  personnes . 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ  M. 
Delassus ,  ICA  Ingénierie , 
48 ,  ru e  de  Breteuil ,  13008 
Marseille . 

REF.  9 7 8 6  :  CENTRE  DE 
RECHERCHE  DU  CEA , 
RECHERCHE  INGENIEURS 
SCIENTIFIQUES,  PARIS . 
Participe r  ŕ des  act ivi té s  de 
reche rche s  app l i quée s 
ayan t  trai t  ŕ  l 'étud e  des 
déformation s  de  la  matičr e 
ŕ  grande s  vitesses ,  sou s 
haute s  pression s  et  ŕ  tem 
pérature s  élevées .  Plusieur s 
profil s  : théori e  (mécaniqu e 
des  f luides ,  physiqu e  du 
comportemen t  des  maté 
riaux ,  physiqu e  atomiqu e  et 
moléculaire ,  analys e  numé 
r i que ) .  Expé r imen ta l  : 
observation s  des  phénomč 
nes  ultr a  rapide s  (machine s 
radiographiques ,  mis e  au 
poin t  et  trai temen t  des  ima 
ges) .  Adresse r  lettr e  et  CV 
ŕ  M.  Ferri ,  CEA,  Centr e 
d'étude s  de  Vaujour s  Moro , 
BP  7,  77181  Courtry . 

REF.  9 8 2 0  :  RESPONSA
BLE  TECHNIQUE,  PARIS, 
325 /380 .  Mission s  d'amé 
nagemen t  urbai n  et  d'assis 
tanc e  général e  auprč s  de  la 
collectivit é  locale .  Exp .  opé 
rationnell e  Géni e  Civil ,  Bâti 
men t  et  TP.  Sté  anonym e 
d'économi e  mixt e  d'aména 
gement .  Adresse r  lettr e  et 
CV  ŕ  no s  bureaux ,  nou s 
t ransmett rons . 

REF.  9 8 2 2  :  INGENIEUR 
GENIE CIVIL .  NANCY .  Exp . 
géni e  c i v i l  d ' o u v r a g e s 
industr iels .  Connaissanc e 
appréc ié e  de s  n o r m e s 
anglosaxonnes .  Analys e 
dynamiqu e  des  structure s 
(sé isme ,  f o n d a t i o n  de 
machines) .  Anglai s  écri t  et 
parlé ,  alleman d  apprécié . 
SEBA  Ingénierie ,  sociét é 
d ' ingén ier ie ,  f i l ia l e  d 'u n 
gran d  group e  indus t r ie l 
(CGE,  ci e  général e  d'électri 
ci té) .  Adresse r  lettr e  et  CV 
ŕ  M.  Vi l let te ,  SEBA  INGE

NIERIE,  24,  ru e  HenriBazin , 
BP  8 2 0 ,  5 4 0 1 1  Nanc y 
Cedex . 

REF.  9 9 5 7  :  INGENIEUR 
INFORMATICIEN .  PARIS, 
170  KF.  Contact s  perma 
nent s  avec  les  uti l isateurs . 
Consei l  ŕ  la  modélisatio n  et 
aux  choi x  des  logiciels , 
développement s  des  logi 
ciels ,  format io n  et  assis 
tanc e  aux  uti l isateur s  avec 
les  fournisseur s  (anglai s 
pou r  la  plupart) .  Le  group e 
Concept io n  Assisté e  par 
Ordinateu r  d'EDF .  Adresse r 
lettr e  et  CV  ŕ  M.  Loperie , 
EDF,  Directio n  Etude s  et 
Recherches ,  1,  av .  Général 
deGaulle ,  92141  Clamar t 
Cedex . 

REF.  9 9 6 3  :  INGENIEUR 
DEVELOPPEMENT  INFOR
MATIQUE .  PARIS.  Aprč s 
un e  périod e  de  format io n 
concernan t  auss i  bie n  les 
technique s  de  développe 
men t  qu e  le domain e  d'appli 
cat ion ,  concept io n  et  réali 
sa t i o n  d e  p r o g r a m m e s 
s ' i n t é g r a n t  dan s  no t r e 
gamm e  de  produits .  Fré
quent s  contact s  avec  la 
clientčle .  Evolutio n  possibl e 
ver s  che f  de  projet .  Déb.  ou 
V *  e x p . ,  conna i ssanc e 
a n a l y t i q u e  n u m é r i q u e . 
Bonn e  maîtris e  de  l'anglai s 
appréciée .  Créée  en  sep 
tembr e  86,  Mure x  est  spé 
cialisé e  dan s  le  développe 
men t  de  progiciel s  d'aid e  ŕ 
la décisio n  dan s  le  domain e 
de s  marché s  f inanc ie r s 
(MATIF ,  Options ,  Devises) . 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ  M. 
Neel ,  Murex ,  95,  bd  Sébas 
topo l ,  75002  Paris . 

REF.  9 9 1 7  :  INGENIEUR 
CONCEPTION.  Respons a 
bl e de  la conceptio n  et  de  la 
mis e  au  poin t  de  sous 
ensemble s  logiciel s dan s  le 
cadr e  de  projet s  importants . 
Assiste r  le  che f  de  proje t 
dan s  l 'élaboratio n  de  logi 
ciel s  graphique s  d'anima 
t io n  : spécif icat io n des  pro 
duit s  (accen t  su r  l'aspec t 
ergonomiqu e  des  interface s 
uti l isateurs) ,  concept io n  et 
mis e  au  point .  Débutan t  ou 
quelque s  année s  d 'exp . 
Langag e  de  hau t  nivea u  (C 
ou  Pascal) ,  Unix ,  temp s  réel 
souhaités .  Apt i tud e  au  dia 
logu e  avec  des  uti l isateurs . 
ERCA  (Equipemen t  Radi o 
Câble s Aviation) ,  485  pers. , 
secteu r  d 'act iv i t é  :  électro 
niqu e  professionnelle ,  sys 
tčm e  infographiqu e  pou r 
format io n  mil i taire .  Adres 
ser  lettr e  et  CV  ŕ  M.  Saglio , 
ERCA,  43 ,  ru e  Adolphe 
Schneider ,  9 2 1 40  Clamart . 

REF.  10128  :  Nou s  som 
mes  un  cabine t  d'étude s  et 
de  consei l  en  mathématiqu e 
et  informat ique ,  spécialis é 
en  géni e  logiciel ,  f iabil it é 
des  systčmes ,  concept io n 
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des  circui t s logique s  et  ges 
t i o n  d e  p r o j e t s .  N o u s 
recherchon s  un  INGENIEUR 
INFORMATICIE N  débutant . 
Dans  un  premie r  temp s  il 
ser a  responsabl e  d u  déve 
loppemen t  d 'u n  out i l  de 
métro logi e  d u  logic ie l .  Pou r 
cel a  il  d isposer a  d 'un e  sta 
t i o n  de  t rava i l  APOLL O 
équipé e  d'u n  atelie r  logiciel . 
A  term e  i l  concluer a  ver s 
des  fonc t ion s  de  che f  de 
proje t  ou  de  consei l  dan s  les 
domaine s  d'act iv i t é  du  cabi 
net .  Pou r  ce  post e  nou s 
recherchon s  un  ingénieu r 
intéress é  par  le  géni e  logi 
cie l  et  ayan t  de  bonne s  con 
naissance s  en  s tat is t ique s 
et  mathémat iques .  Lie u  de 
t ravai l ,  Pari s  La  Défense . 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ 
M m e  Vallée ,  Math ix ,  74 , 
ru e  d u  Châtea u  des  Sen
t iers ,  7 5 0 1 3  Paris . 

REF.  9 2 8 5  : INGENIEUR  DE 
DEVELOPPEMENT  EXPORT. 
P rog ress i vemen t  in tégr é 
dan s  le  groupe ,  ini t ialemen t 
en  suivan t  les  opérat ion s 
d'un e  entrepris e  américain e 
récemmen t  acquise ,  aur a  ŕ 
met t r e  en  plac e  d 'autre s 
opérat ion s  aux  USA .  An 
glai s  courant .  Espagno l  sou 
hai té ,  apt e  ŕ  apprendr e  le 
métie r  de  la  pierre ,  person 
nali t é  de  déve loppement , 
exp .  opérat ionnel l e  bât i 
ment .  SA .  CA  :  4 0 0  MF, 
entrepris e  de  1  0 0 0  pers , 
explo i tan t  et  met tan t  en 
servic e  la  pierr e  de  cons 
truct ion ,  exportatric e  (30  %) 
et  en  expans ion ,  o f f r e  si 
gnalée .  Adresse r  lettr e  et 
CV  ŕ  M.  Dependux ,  Roca 
mat ,  58  qua i  de  la  Marine , 
9 3 4 5 0  l ' I leSaintDenis . 

REF.  9 2 1 8  :  DIRECTEUR 
TECHNIQUE,  B E A U V A I S 
3 3 0 / 3 6 0  KF .  Maîtr is e  tech 
niqu e  des  opérat ion s  immo 
biličre s  (faisabil i té ,  concep 
t i o n ,  l i v r a i son ) .  M a i n t e 
nanc e  d u  par c  existant .  Ing . 
exp .  de  la  fonct io n  (BE,  cab . 
architect e  o u  mont ,  d 'af fa i 
res) ,  30  ans .  Imp .  organism e 
de  cons t ruc t i on ,  aménag. , 
gest io n  locat iv e  (23  0 0 0 
log . ,  4 8 0  pers.) .  Adresse r 
lettr e  et  CV  ŕ  M.  Ducamp , 
Sčle  Cegos ,  Tou r  Vendôme , 
2 0 4  rd  poin t  d u  Pon t  de 
Sčvres ,  9 2 5 1 6  Boulogne . 

REF.  9 3 5 0  :  INGENIEUR 
CONSEIL .  Rattach é  au  res 
ponsabl e  du  Centr e  d'ex 
p l o i t a t i o n ,  c o n t r i b u e  au 
développemen t  (missio n  de 
consei l ,  f o rma t i on ,  val ida 
t io n  et  documentat io n  d 'ou 
t i l s  de  géni e  logiciel) .  Déb . 
o u  2  ŕ  5  ans  exp. ,  bo n  ni 
vea u  techniqu e  in format i 
que ,  ouver t  aux  pb s  de  ges 
t ion ,  qualit é  de  communica 
t i o n .  VERILO G  :  soc ié t é 
(fabrican t  d 'ou t i l s  de  géni e 
logiciel )  cont rô lé e  par  so n 

PDG  créé e  ŕ  Tou louse , 
130  personnes ,  CA  :  42 
MF,  50  %  d 'accro issemen t 
en  1989 .  Adresse r  lettr e  et 
CV  ŕ  M.  A i choun ,  Ver i log , 
52  av .  A r i s t i d e  Br iand , 
9 2 2 2 0  Bagneux . 

REF.  9 3 4 7  :  INGENIEURS 
D'ETUDES.  A f fec té s  ŕ  des 
étude s  de  BA ,  s t ruc ture s 
hydrau l ique s  et  t unne l s , 
o u  étude s  méthodes ,  o u 
contrô l e  qual i té ,  possibi l i t é 
d 'évo lu t io n  t ravaux .  Débu 
tan t s  ou  1 e r  exp .  Adresse r 
let tr e  et  CV  ŕ  M.  Pucher 
cos ,  Entreprise s  Léo n  Ballo t 
TP,  155  Bd  Hausmann , 
7 5 0 0 8  Paris . 

REF.  9 3 5 4  : INGENIEUR  DE 
PROJET.  Auprč s  du  respon 
sabl e  géni e  c iv i l .  Assist e 
dan s  la supervisio n d u  chan 
t ie r  (notammen t  terrasse 
men t  et  Ouvrage s  d 'A r t ) . 
Ing .  10  ans  d 'exp .  t ravau x 
o u  de  proje t  proch e  de  la 
réal isat ion ,  disponibl e  pou r 
un e  miss io n  de  quelque s 
années .  Directio n  de  la  lign e 
Nouvel l e  d u  TGV  Nord , 
Pari s  ( 10 e ) .  Missio n  tempo 
rair e  (duré e  de  3  ans  envi 
ron) .  Adresse r  let tr e  o u  CV 
ŕ  M.  Pronost ,  SNCF,  173 
ru e  du  Fbg  StDenis ,  7 5 4 75 
Pari s  cede x  10. 

REF.  9 1 7 5  :  INGENIEUR 
C O N S T R U C T I O N  B A T I 
MENT .  C o n s t r u c t i o n  d e 
bât iment s  et  maison s  indivi 
due l le s    r é h a b i l i t a t i o n . 
Recherch e  et  étud e  de  tou s 
moyen s  propre s  ŕ  améliore r 
la  sécuri t é  de s  travai l leurs . 
Exp .  min i  5  ans  d'encadre 
men t  dan s  les  chant ier s 
3 0 / 4 0  ans .  A  l'ais e  dan s  les 
contacts .  Permi s  de  condui 
re  nécessaire .  Organism e 
professionne l  pou r  so n  ser 
vic e  techniqu e  d u  Comit é 
Nat ional .  Adresse r  lettr e  et 
CV  ŕ  M.  Lemipe ,  OPPBJP , 
Tou r  Ambro ise ,  24  Rond 
Poin t  d u  Pon t  de  Sčvres , 
9 2 5 1 6  B o u l o g n e  B i l l a n 
cour t . 

REF.  9 1 8 7  : INGENIEUR  DE 
PROJET ,  COURBEVOIE , 
2 0 0  KF .  Seconde r  le  che f 
d 'agenc e  pou r  la  concep 
t io n  des  ouvrages ,  les  cal 
cul s  de  BA  et  les  relat ion s 
avec  les  chant iers .  Exp .  2  ŕ 
3  ans  ingénierie .  Rattach é 
au  che f  d 'agence .  S t ruc tu 
res  Ile  de  France ,  BET,  spé 
cialis é  dan s  les  étude s  de 
BA  de  bât imen t  ( +  éven 
t u e l l e m e n t  gén i e  c i v i l ) . 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ  M. 
Lebar ,  s t r uc tu re s  I lede 
France ,  47  ru e  Moul i n  des 
Bruyčres ,  9 1 4 0 0  Courbe 
voie . 

REF.  9 1 6 1  :  C H A R G E 
D'AFFAIRE S  2 2 0 / 2 6 0  KF. 
Inter locuteu r  permanen t  du 
maîtr e  d 'ouvrage ,  de  l 'archi 
tec t e  et  des  entrepr ises , 

assur e  la  maîtris e  économi 
qu e  et  techniqu e  des  projet s 
depui s  les  étude s  préalable s 
ŕ  l 'acquisi t io n  de s  terrain s 
par  le  maîtr e  d 'ouvrag e  jus 
qu' ŕ  la  l ivraiso n et  duran t  la 
périod e  de  garant ie ,  en  res 
pectan t  les  budget s  pré 
v is ionne ls .  Compé tence s 
technique s  de  généralist e 
d u  b â t i m e n t ,  c a p a c i t é 
d 'analyse ,  sen s  de  la  con 
cept io n  techn icoéconomi 
qu e  opt imale ,  30 35  ans . 
Idéalemen t  avoi r  démarr é 
en  coord inat io n  p i lo tage / 
chan t ie r ,  o u  ca lcu l s  d e 
burea u  d 'é tudes ,  pui s  char 
gé  de  Group e  d' ingénieri e 
de  bât iment ,  65  pers. ,  CA 
35  MF  (cons t ruc t ion ,  amé 
nagemen t  et  in f ras t ruc tu 
res) .  Adresse r  let tr e  et  CV 
ŕ  M.  Ciavat t i ,  Equip e  en 
Entreprises ,  4  ru e  d e  la 
Bienfaisance ,  7 5 0 0 8  Paris . 

REF.  9 2 7 0  :  INGENIEUR 
C H A R G E  D ' A F F A I R E S . 
Inter locuteu r  maîtr e  d 'ou 
vrages ,  archi tecte ,  entrepri 
ses ,  maîtris e  économiqu e  et 
techniqu e  de  projets .  Coor 
d ina t ion p i lo tage /chan t ie r , 
o u  calcul s  de  burea u  d 'é tu 
des ,  projet s  burea u  d' ingé 
nierie ,  ordre ,  organisat ion , 
quali té s  relat ionnel les ,  30 / 
35  ans .  Group e  de  bât i 
ment ,  65  pers. ,  CA  de  35 
MF.  Adresse r  let tr e  et  CV  ŕ 
M.  C iavat t i ,  Equipe s  en  En
trepr ises ,  4  ru e  de  la  Bien 
faisance ,  7 5 0 0 8  Paris . 

REF.  9 3 0 2  :  INGENIEUR 
D'ETUDES  ECONOMIQUES. 

A u  sei n  de  la  Direct io n  de  la 
Plani f icat ion ,  il  aur a  la  res 
ponsabi l i t é  d u  dossie r  con 
currenc e  SNCF  (suiv i  des 
projet s  de  la  SNCF,  consé 
quence s  pou r  AIR  INTER, 
étud e  de  cont remesures , 
par t ic ipat io n  aux  groupe s 
de  travai l  d u  Ministčre) . 
Ingénieu r  : débutan t  ŕ  2  ans 
d 'expér ience .  Intérę t  pou r 
étude s  économique s    Qua
l i té s  de  c o m m u n i c a t i o n . 
Adresse r  let t r e  et  CV  ŕ  M. 
Eydaleine ,  AIR  INTER,  1  av . 
Marécha l  Bevaux ,  9 1 5 5 0 
ParayViei l lePoste . 

REF.  1 0 0 6 0  :  INGENIEUR 
DE  PROJET,  PARIS .  Pris e 
en  charg e  de  projet s  et  de 
calcu l  dynamiqu e  de  struc 
tu res .  3  ans  d 'exp .  max i , 
compétenc e  dan s  le  domai 
ne .  National i t é  Français e 
exigée .  Géodynamiqu e  et 
Structure ,  BET  cré é  et  anim é 
par  le  camarad e  Pecke r  (72), 
géni e  parasismique .  Adres 
ser  lettr e  et  CV  ŕ  M.  Pecker , 
Géodynamiqu e  et  Struc 
ture ,  6,  ru e  EugčneOudiné , 
7 5 0 1 3  Paris . 

REF.  1 0 1 4 4  :  V  GROUPE 
PRIVE FRANÇAI S  D'ASSU 
RANCES  (CA  3 5 , 7  MIL 
LIARD S  DE  F)  A  VOCA 
T I O N  EUROPEENNE  ET 
I N T E R N A T I O N A L E  RE
CHERCHE POUR  PARIS  9«. 
Chef s  de  projet s  in fo rmat i 
ques ,  1  a  2  ans  d'expé 
r ience .  Arch i tec tu r e  :  site s 
centrau x  IBM  +  serveur s 
V idéote x  +  réseau x  inter 
connectés .  Environnemen t  : 

OS/2,  toke n  r ing ,  LU  6.2, 
M V S ,  DB2 ,  CICS,  NET
VIEW,  e t c . .  Intégratio n  des 
nouve l l e s  t e c h n o l o g i e s  : 
langage s  s t ruc tu rés ,  systč 
mes  experts ,  EAO,  base s  de 
donnée s  d is t r ibuées ,  com 
munica t io n  programm e  ŕ 
programme ,  e t c . .  Si  vou s 
ęte s  intéress é  par  ces  pos 
te s  évo lu t i f s ,  écrive z  ŕ  : 
VGM  Consei l    Départemen t 
Informatique ,  70,  ru e  Anato 
leFrance ,  9 2 3 0 0  Levallois 
Perret ,  Tél .  (1)  47 .59 .19 .80 

REF.  1 0 1 4 5  :  IMPORTAN T 
GROUPE  D'ASSURANCE S 
(CA  13  MILLIARDS )  SOU 
DEMENT  IMPLANT E  EN 
FRANCE  (1  2 0 0  AGENCES) 
ET  A  L'ETRANGE R  (EURO
PE,  ASIE ,  AFRIQUE,  CAN A 
DA. . . )  RECHERCHE  POUR 
LE M A N S .  Chef s  de  projet s 
manageurs ,  chargé s  d 'é tu 
de s  in fo rmat iques ,  débu 
t a n t s  o u  e x p é r i m e n t é s . 
Vou s  ętes  : organisé ,  rigou 
reu x  et  logiqu e  ;  autonome , 
adaptabl e  et  diplomat e  ;  un 
généra l i s t e  c o n v a i n c a n t . 
Nou s  vou s  o f f ron s  :  des 
moyen s  techn ique s  :  un 
env i ronnemen t  mul t icons 
t ruc teu r  (IBM ,  BULL) ,  un 
résea u  de  2  600  terminau x  ; 
des  technologie s  de  point e  : 
i n t e l l i g e n c e  a r t i f i c i e l l e , 
reconnaissanc e  de  caractč 
res ,  e t c . .  ;  un e  doubl e 
c o m p é t e n c e  :  p r i s e  en 
charg e  de  l 'o rgan isa t io n 
t e c h n i q u e ,  e n c a d r e m e n t 
d 'équipe .  Si  vou s  ęte s  inté 
ress é  par  ces  poste s  évolu 

La  SIS    f i l iale  de  la  C O M P A G N I E  B A N 
C A I R E  —  consei l  en  ingénierie  de  sys tčme 
in fo rmat ique  de  gest ion  ( 2 0 0  personnes 
don t  +  1 2 0  ingénieurs  Grandes  Ecoles) 
recherche    C H E F S  DE  P R O J E T S  
Responsable  de  la  condu i te  opérat ionnel le 
de  projets  informat iques  auprčs  d 'une  clien
tčle  de  grands  c o m p t e s  (Grandes  Entrepr i 
ses,  Banques,  Etabl issements  f inanc iers , 
Admin is t ra t ions)  :  schéma  d i recteur ,  con 
cept ion  et  réal isat ion  de  pro jets ,  mise  en 
place  de  so lu t ions  ŕ  base  de  progic ie ls  
Ingénieurs  3 0 / 3 5  ans,  expér ience  de  l 'ani
mat ion  d 'équipe  de  projet ,  4  ŕ  6  ans  l 'expé
rience  in fo rmat ique  de  ges t ion .  Adresser 
let t re  et  CV  ŕ  Guy  MAZIERES,  SIS,  Tour 
Neptune,  9 2 0 8 6  Paris  La  Défense  Cedex 
2 0 . 

PCM    LE PONT   AVRIL 89 

8 0 



LES MASTERES 
DE  L'ECOLE  DES  P O N T S 

d i p \ ô m e s ű e ^ 

L'Ecole Nationale  des  Ponts et Chaussées a  mis en  place  soit seule, soit  en 
association  avec  d'autres  écoles, 8  mastčres ,  formation  de  haute  spéciali
sation  de  15  mois. 

  Quatr e  d'entre  eux s'adressent ŕ des Ingénieurs, ŕ  des  Universitaires 
de  format io n  techniqu e  : 

 Ingénierie du Bâtiment 
 Ouvrages d 'Art 
 Infrastructures de transport 
 Systèmes de transport 

  Deux sont destinés à des formations  plu s  diversifiée s  : 
Ingénieur, Architecte, Economiste ou Aménageur : 

 Aménagement et maîtrise d'ouvrage urbaine 
 Techniques et gestion urbaines 

  Un concerne la formation de cadres désirant s'orienter vers des 
emplois de  service s  public s : 

 Management public et maîtrise technique 

  Le  huit ičme , 
 Master in International  Busines s 

dispensé en Anglais, est une formation concernant une population d'In-
génieurs, scientifiques ou gestionnaires. Il comporte deux options : 
l'une générale (9 mois de cours à l'ENPC, suivis de 4 à 6 mois de stage 
en entreprise à l'étranger), l'autre "Zone Pacifique" (6 mois de cours à 
l'ENPC, suivis de 3 mois de cours dans une université américaine de la 
côte Ouest puis de 4 à 6 mois de stage dans une entreprise en Asie) 

Ces formations sont constituées 
d'enseignements théoriques et 
de stages pratiques d'au moins 
quatre mois, qui donnent lieu à 
la rédaction d'un mémoire 
soutenu devant un jury. L'assis-
tance au cours est obligatoire et 
la formation est soumise à un 
contrôle des connaissances 

Les personnes intéressées par 
ces formations peuvent écrire 
à : 

ENPC 
Sous-Direction des 

Formations Spécialisées 
28, rue des Saints-Pères 

75007 Paris 

ou téléphoner à : 
Denis e  BOUCHY 

42 60 34 13 poste 1142 

ou au bureau d'accue il à 
Josian e VERCHER 
Régin e  RHUMELLY 

de 9 h à 17 h 
42 60 34 13 poste 1067 

Les entreprises désireuses de s'associer plus étroitement à l'Ecole (formations, 
stages, premier emploi) peuvent s'adresser à : 

François e WATR1N 
ENPC 
Mission des relations avec la Profession 
28, rue des Saints-Pères 
75007 PARIS 

Tél. 42 60 34 13 poste 12 03 



P O N T  E  M  P  L  O  P O N T  E M P L O I  P  O  N 

t i f s ,  écrive z  ŕ  :  V G M  Con 
sei l    Départemen t  Inform a 
t i q u e ,  70 ,  ru e  Ana to le 
France ,  9 2 3 0 0  Levallois 
Perret ,  Tél .  (1 )  47 .59.19.80. 

REF.  1 0 1 5 6  :  ING.  COM
MERCIAL ,  TOURS.  Pou r 
impor tan t  const ruc teu r  in 
format iqu e  intervenan t  su r 
un  pla n  internationa l  au  sei n 
d 'un e  de  ses  direct ion s  ré
gionale s  par t icu l ič remen t 
d y n a m i q u e .  Il  i n te rv ien t 
auprč s  des  grand s  compte s 
(y  compri s  ŕ  l'étranger )  pro 
pos e  des  solut ion s  informa 
t iques ,  nou e  d 'excel lent s 
contac ts .  De  format io n  ing . 
2 6 / 3 2  ans .  Fibr e  commer 
ciale ,  bo n  nivea u  techniqu e 
i n fo rma t i que ,  d ispon ib le . 
Salair e  2 0 0  2 2 0  KF  +  inté 
r e s s e m e n t  ( =  3 0  % ) . 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ  M. 
V incendon ,  VGM  Consei l , 
70 ,  ru e  Anato le France , 
9 2 3 0 0  LevalloisPerret . 

REF.  1 0 1 5 8  :  LE  CABINE T 
MOZONS  RECHERCHE.Des 
i n g é n i e u r s  g é n é r a l i s t e s 
débutan ts .  Les  responsabi 
lité s  seron t  importante s  dčs 
les  premier s  année s  au  cour s 
d e  m i s s i o n s  e f f e c t u é e s 
auprč s  de  la  cl ientčl e  en 
Franc e  et  ŕ  l 'étrange r  dan s 
le  domain e  de  l 'audi t  et  d u 
consei l  f inancier .  Evolut io n 
rapid e  ver s  des  poste s  de 
hau t  nivea u  au  sei n  d u  cabi 
ne t  ou  auprč s  des  grande s 
entrepr ises .  Adresse r  lettr e 
et  CV  ŕ  M.  Videlaine ,  Cabi 
ne t  Rober t  Mazars ,  135,  bd 
Haussmann ,  7 5 0 0 8  Paris . 

REF.  1 0 0 9 8  :  INGENIEUR 
CONTROLE  QUALITE .  Ela
boratio n  et  contrôl e  du  suiv i 
des  convent ions .  Contrôl e 
des  opérat ion s  techniques . 
Coordinat io n  des  étude s  et 
des  t ravaux .  Part ic ipat io n 
aux  recherche s  et  négocia 
t ion s  des  affaire s  en  assis 
tance .  A f fec t é  au  Servic e 
de  programmat io n  et  de 
cons t ruc t io n  des  équipe 
ment s  publ ic s  de  la  Vill e 
Nouvel le .  Direct io n  de  la 
construct ion .  Etablissemen t 
publi c  d 'aménagemen t  de 
MarnelaVallée .  Adresse r 
lettr e  et  CV  ŕ  M.  Bernateau , 
EPAMARNE ,  bd  PierreCarie , 
Noisiel ,  7 7 4 2 6  Marnela 
Vallé e  Cedex  0 2 . 

REF.  9 9 9 6  :  CADR E  FON
CIER,  LYON ,  180 200  KF . 
Ave c  large s  responsabilités . 
Déb .  de  trč s  bo n  niveau . 
Sociét é  de  promotio n  immo 
biličr e  trč s  impor tant e  qu i 
const ru i t  actuel lemen t  des 
centre s  commerc iaux ,  de 
l 'habi tat ion ,  de  l ' immobil ie r 
industrie l  et  du  loisir .  Adres 
ser  lettr e  et  CV  ŕ  Mm e  Bor 
det ,  MBC ,  122,  bd  Hauss 
mann ,  7 5 0 0 8  Paris . 

REF.  1 0 0 3 4  :  DIRECTEUR 
DE  L A  M A I N T E N A N C E , 

PARIS .  Suivr e  le  montag e 
et  la  mis e  en  rout e  des  nou 
velle s  instal lat ions ,  assure r 
la  d i rect io n  de  la  mainte 
nanc e  et  des  service s  tech 
nique s  de  l 'ensembl e  de 
l 'unité .  Expérienc e  de  main 
tenanc e  dan s  l ' industr i e  de 
proces s  en  cont inu e  équi 
pée  de  matér ie l  trč s  éla
boré ,  automat is é  et  robo 
t isé .  Compétenc e  :  mécani 
q u e ,  é l e c t r o m é c a n i q u e , 
é lectronique ,  hydraul ique . 
Imprimeri e  de  press e  pou r  le 
développemen t  et  l 'exten 
sio n  des  unité s  de  produc 
t ion .  Adresse r  lettr e  et  CV 
ŕ  M.  Philippe ,  CHP,  106,  bd 
Haussmann ,  7 5 0 0 8  Paris . 

REF.  9 9 2 0  :  CHEFS  DE 
PROJET,  PARIS  ET  ALEN 
ÇON.  1 ) Gestio n  d u  Person 
nel  bas é  ŕ  A lençon .  2)  Ges
t io n  commerc ia l e  basé e  ŕ 
Paris .  3  ) Finance s  compta 
bilit é  bas é  ŕ  Paris .  Respon 
sable s  de  l 'évolut io n  des 
systčme s  d ' in format io n  de 
votr e  domain e  :  mis e  en 
place ,  animat io n  et  coordi 
nat io n  de  s t ruc ture s  de 
réf lexion ,  formal isat io n  des 
études ,  élaboratio n  des  solu 
t ion s  technique s  et  suiv i . 
4 /5  ans  exp .  en  organisa 
t i on .  Au tonomie ,  sen s  de  la 
commun ica t ion ,  capaci té s 
d'animatio n  et  for t  potentie l 
d 'évo lu t io n  seron t  détermi 
nant s  pou r  réussi r  cet t e 
missio n  qu i  peu t  débouche r 
ŕ  term e  su r  des  fonc t ion s 
plu s  opérationnelles .  Impor 
tan t  group e  industriel , 8  200 
pers. ,  CA  4 ,2  mill iard s  de 
f rancs ,  leade r  europée n  su r 
so n  marché .  Le  départe 
men t  informat iqu e  renforc e 
ses  équipes .  Adresse r  let 
t r e  et  CV  ŕ  Mm e  Edrom , 
Alcane ,  10,  ru e  de  la  Paix , 
7 5 0 0 2  Paris . 

REF.  9 5 6 8  :  INGENIEUR 
ANALYSTE ,  PARIS .  Prop o 
si t ion s  de  plan s  de  fabrica 
t io n  des  raff inerie s  en  inté 
gran t  les  approv is ionne 
ment s  disponibles .  Etude s 
des  possibil i té s d'ut i l isat io n 
des  nouvel le s  matičre s  pre 
mičres .  Déf in i t io n  des  con 
di t ion s  de  fabr icat io n  et  de 
vent e  de  nouveau x  pro 
du i ts .  Se  t rouv e  au  centr e 
des  opération s  menée s  pou r 
satisfair e  le  march é  inté 
r ieu r  et  le s  b e s o i n s  ŕ 
l 'export .  1 r e  expérienc e  de 
2  ŕ  3  ans .  ESSO.  Direct io n 
approv is ionnement s  et  ex
ploi tat ion .  Adresse r  lettr e  et 
CV  ŕ  Mm e  Dalodičre ,  ESSO, 
6,  av.  AndréProthin ,  92093 
Pari s  La  Défens e  Cedex  02 . 

REF.  9 5 6 9  :  INGENIEUR 
TECHNICOCOMMERCIAL , 
PARIS.  Développemen t  des 
service s  aux  c l ients ,  en 
c o n c l u a n t  de s  c o n t r a t s 
avec  de  nouveau x  cl ients . 
Prospect io n  de  nouveau x 

marchés .  Recherch e  d 'u n 
meilleu r  market in g  des  pro 
dui ts .  Responsabilité s  tech 
nique s  et  commerc ia les . 
Développemen t  des  ventes , 
qualité s  nécessaire s  :  initia 
t ion ,  autonomi e  et  sen s  des 
r e s p o n s a b i l i t é s .  ESSO. 
D i r e c t i o n  L u b r i f i a n t s . 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ 
Mm e  Dalodičre ,  ESSO,  6, 
av .  AndréProth in ,  9 2 0 9 3 
Pari s  La  Défens e  Cedex  02 . 

REF.  9 5 7 0  : INGENIEUR  DE 
RAFFINERIE,  DPT  +  6  o u 
13.  Analys e  des  opérat ion s 
et  optimisatio n de  la  march e 
de s  unité s  de  raff inage . 
Ingénieu r  d 'ent re t ien ,  en 
particulie r  électr ic i té/ instru 
ment ,  inspect ion .  Travai l 
d'équip e  avec  les  fabricant s 
en  vu e  assistanc e  techni 
qu e  des  instal lat ions ,  ana
lys e  des  problčme s  lié s  au 
t r a i t e m e n t  de s  mat ič re s 
n o u v e l l e s ,  p r o p o s i t i o n s 
d 'amél iorat ion .  ESSO.  Ser
vic e  Techniqu e  Unités .  Raf
finerie s  de  PortJérôm e  et 
de  FossurMer .  Adresse r 
lettr e  et  CV  ŕ  Mm e  Dalo 
dičre ,  ESSO,  6,  av .  André 
Prothin ,  9 2 0 9 3  Pari s  La 
Défens e  Cedex  0 2 . 

REF.  9 9 1 8  :  INGENIEUR 
CHERCHEUR,  PARIS .  For 
mat io n  par  la  recherch e  en 
liaiso n  étroi t e  avec  l ' indus 
tr ie .  Bourse s  de  l'Ecol e  des 
Mine s  de  Paris .  Contrat s 
A r m i n e s  , d e  F o r m a t i o n . 
Contrat s  industr iel s  de  for 
mat io n  par  la  recherch e 
(CIFRE).  Diplôme s  prépa 
rés  :  DEA  métal lurgi e  spé 
cial e  et  matér iaux ,  DEA 
mécaniqu e  et  matér iaux , 
Doctora t  de  l 'ENSM P  en 
science s  et  géni e  des  maté 
riaux .  Domaine s  de  recher 
ch e  :  matér iau x  méta l l i 
ques ,  compos i te s  et  céra 
mique s  ŕ  haute s  performan 
ces ,  créatio n  et  élaboration , 
caractér isat io n  expér imen 
tal e  et  s imulat io n  numéri 
qu e  des  propriété s  mécani 
que s  et  physiques .  Adres 
ser  lettr e  et  CV  ŕ  M.  Trot 
t ier ,  Ecol e  des  Mine s  de 
Paris ,  Centr e  des  maté 
r iaux ,  BP  87,  9 1 0 0 3  Evr y 
Cedex . 

REF.  1 0 0 6 3  :  INGENIEUR 
GEOTECHNICIEN,  FONTAI 
NES.  Pou r  un e  périod e  de 
fo rmat io n  d 'u n  an ,  ŕ  so n 
sičg e  de  Fontaines ,  avan t 
p r i s e  d e  r e s p o n s a b i l i t é 
d'un e  agenc e  (régio n  Sud  
SudOues t  et  Ouest) .  Gérer 
ŕ  term e  les  cl ient s  et  les 
homme s  de  l 'agence ,  for t e 
mot iva t io n  nécessair e  et 
bonn e  apt i tud e  ŕ  acquéri r 
un e  compétenc e  techniqu e 
dan s  le domain e  géotechni 
que .  Pou r  l 'agenc e  du  Sud  : 
anglais ,  i tal ie n  apprécié s 
Pou r  l ' agenc e  d u  Sud 
Oues t  :  anglais ,  espagno l 

a p p r é c i é s .  H y d r o  G é o , 
burea u  d'ingénieri e  géologi 
que ,  géotechniqu e  et  hydro 
géologiqu e  appliqué e  aux 
in f rast ructure s  et  au  géni e 
civi l .  Entreprise s  de  forages , 
sondages ,  essai s  de  so l  in 
s i t u  et  en  l a b o r a t o i r e . 
Adresse r  lettr e  et  CV  ŕ  M. 
Gress ,  Hyd ro Géo ,  Parc 
d 'Ac t i v i té s  des  Armeaux , 
7 1 1 5 0  Fontaines . 

REF.  1 0 0 6 2  :  INGENIEUR 
GEOTECHNICIEN,  DRA N 
CY.  Contac t  avec  les clients , 
élaborat io n  de  devis ,  suiv i 
de  chantier ,  gest io n  des 
équipes .  Rapport s  d'études , 
fac tu ra t ion .  5/10  ans  exp . 
dan s  le  domain e  de  la  géo 
technique .  HydroGéo ,  bu 
reau  d' ingénieri e  géologi 
que ,  géotechniqu e  et  hydro 
géologiqu e  appliqué e  aux 
in f rast ructure s  et  au  géni e 
c iv i l ,  entrepris e  de  forages , 
sondages ,  essai s  de  so l  in 
s i t u  et  en  laboratoir e  (80 
pers .    CA  25  0 0 0  KF) . 
Adresse r  let tr e  et  CV  ŕ  M. 
Gress ,  Hyd ro Géo ,  Parc 
d 'Ac t i v i té s  des  Armeaux , 
711  50  Fontaines . 

REF.  9 5 6 4  :  INGENIEUR 
SUPPORT  T E C H N I Q U E , 
PARIS .  Responsabil i t é  du 
suppor t  techniqu e  aprčs 
vent e  des  traceur s  ŕ  plume , 
part icip e  ŕ  la  concept io n  : 
f iabil ité ,  maintenabil i té .  Rat
tach é  ŕ  la  Direct io n  Com 
mercial e  EFS.  Divisio n  Gra
phique .  St é  industr iel le . 

REF.  9 5 6 5  :  INGENIEUR 
C O N T R O L E  Q U A L I T E , 
M A R N E  L A  V A L L E E ,  2 2 0 / 
260  KF .  Elaboratio n  et  con 
trôl e  du  suiv i  des  conven 
t ions ,  contrôl e  de s  opéra 
t ion s  techniques .  Coordina 
t io n  des  étude s  et  des  t ra 
vaux .  Part ic ipat io n  aux  re
cherche s  et  négociat ion s 
des  affaire s  en  assistance . 
A f fec t é  au  Servic e  de  pro 
grammat io n  et  de  construc 
t io n  des  équipement s  pu 
blic s  de  la  Vill e  Nouvell e 
Direct io n  de  la  Construc 
t i on .  Etabl issemen t  publi c 
d 'aménagement . 

REF.  9 5 6 6  : INGENIEUR  EN 
ORGANISATION .  PARIS . 
Intégr é  suivan t  deu x  ni 
veau x  comm e  responsabl e 
d'étud e  ou  d'équip e  su r  des 
mission s  en  organisat ion , 
don t  un e  important e  dan s  le 
secteu r  pub l ic .  Qual i té s 
relationnelle s  et  de  créati 
vi té ,  sen s  de  la  communica 
t i on .  Sté  d 'organisat ion . 

REF.  9 5 6 7  :  INGENIEUR 
D 'ETUDE S  M O D E L I S A 
TION,  PARIS .  Etude s  et 
déve loppemen t s  dan s  le 
domain e  de  l 'hydraul iqu e 
f luviale .  Post e  ŕ  for t e  com 
posant e  techn ique ,  rela 
t ion s  avec  les  c l ients .  Mo 
délisatio n en  mécaniqu e  des 

f l u i des .  Trava i l  au  sei n 
d'un e  équip e  d' ingénieur s 
et  de  t e c h n i c i e n s  ave c 
aspect s  d 'organisat io n  et 
re lat ion s  humaines .  Bo n 
nivea u  en  mathémat ique s 
appliquées .  Direct io n  des 
E tude s  et  R e c h e r c h e s . 
Dépar temen t  Laboratoir e 
N a t i o n a l  d ' H y d r a u l i q u e 
mul t inat ionale . 

REF.  9 5 5 9  :  CHEF  DE 
GROUPE.  STRASBOURG , 
2 5 0 / 3 0 0  KF .  En  charge , 
avec  larg e  autonomie ,  de 
chant ier s  bât .  ou  TP,  su r 
des  plan s   technique ,  com 
mercial ,  animation ,  gestion . 
Exp .  opérationnell e  du  BTP. 
Filial e  régional e  Alsac e  du 
group e  act iv i t é  BTP,  réhabi 
l i ta t ion ,  t ravau x  neufs . 

REF.  9 5 6 0  :  INGENIEUR 
D'ETUDES  MECANIQUES , 
REGION  PARIS .  Plusieur s 
poste s  :  indus t r ia l i sa t io n 
nouv .  produi t s  ;  concep 
t i on ,  val idat io n  (par  CAO) 
d'u n  ensembl e  mécaniqu e  ; 
val idat io n  de  fourn i ture s 
pou r  t raceur s  ŕ  plum e  ; 
mis e  au  poin t  parti e  méca 
niqu e  de  t raceurs .  A f fec té s 
respect ivemen t  aux  servi 
ces  : technique s  industriali 
sat ion ,  traceur s  vecteur s  et 
t raceur s  raster .  Mot iva t io n 
technique .  Divisio n  graphi 
qu e  d'un e  sté .  SA  cap .  4 1 3 
MF,  concept io n  et  commer 
cial isatio n  de  matér iel . 

REF.  9 5 6 1  :  INGENIEURS 
D 'ETUDE S  ELECTRON I 
QUE,  REGION  PARIS .  1 " 
post e  :  dévelop .  de  con 
nexion s  de  périphérique s 
graphique s  su r  d i f férent s 
réseaux . 2*  :  resp .  équip e 
de  4  pers .  (don t  3  ing. )  : 
électroniqu e  de  nouveau x 
t r a c e u r s .  A f f e c t é s  ŕ  la 
d i rect io n  techniqu e  :  logi 
ciel s  et  connex ions ,  tra 
ceur s  raster .  Divisio n  gra 
phique .  Sté  industr iel le . 

REF.  9 5 6 2  :  INGENIEUR 
D 'ETUDE S  LOGICIEL , 
PARIS.  1 e r  post e  :  particip e 
au  dével .  de  micrologiciel s 
pou r  fu tu r s  t raceurs .  2"   : 
créat io n  d 'out i l s  de  tes t 
pou r  produi t s  OEM.  Af fec 
té s  ŕ  la  Direct io n  Techni 
qu e  :  l o g i c i e l s  et  c o n 
nexions ,  qual i f icat ion . Divi 
sio n  graphique .  Sté  indus 
tr iel le . 

REF.  9 5 6 3  :  INGENIEUR 
C O M M E R C I A L ,  REGION 
PARIS .  2  poste s  : vent e  de 
matériel s  et  dévelop .  de  la 
d is t r ibut io n  su r  un  secteur . 
3»  :  lancemen t  nouveau x 
produi ts ,  déf .  stratégi e  de 
vente ,  f o rma t i on , publ ic i té . 
Rattaché s  ŕ  la  Direct io n 
Commercial e  Franc e  :  ven 
tes ,  market ing .  Divisio n  gra 
phique .  St é  industr iel le . 

REF.  9 5 5 4  :  INGENIEUR 
CONSEIL.  PARIS.  Intervien t 
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en  clientčl e  dan s  les  domai 
nes   d 'act iv i t é  de  l 'entre 
pns e  :  logiciel s  calcu l  de 
s t ruc tu re s  par  é lément s 
finis ,   informatiqu e  scientif i 
que ,  format io n  technique , 
recherch e  appliquée .  Débu 
tan t  ou V e  exp . dan s  l'u n 
des  domaine s  précédents , 
qualité s de communicat ion . 
Sociét é  de  serv ice s  en 
inform . 

REF.  9 5 5 5  :  INGENIEUR 
COMMERCIA L  GRAND S 
COMPTES,  PARIS, 330 KF. 
Interlocuteu r  grande s  ban 
que s   assurance s   sté s de 
service s    pou r  le  dévelop 
pemen t  de  projet s  en  télé 
communicat ion s  et  infor 
matique .  Créatio n  de poste . 
Premie r  prestatair e  de servi 
ces  en  télécommunicat ion s 
(gro s  systčmes) . 

REF.  9 5 5 6  :  ADJOIN T  A U 
RESPONSABL E  DES  ACTI 
VITES  MINIERES,  NOU
MEA .  Etabl issemen t  des 
projets ,  programmes ,  bud 
get s  +  leu r  réalisation .  Ges
tio n  quot id ienn e  des  act iv i 
tés .  Rattach é  au  directeu r 
technique .  Etabl issement s 
Mme,   Géologie ,  Chantier s 
TP. 

REF.  9 5 5 7  :  DIRECTEUR 
DE  LA PEDAGOGIE,  PARIS. 
Accomplissemen t  des  objec 
tif s  pédagogique s  de  l'écol e 
  réceptio n  des  étudiants . 
Mis e  au  poin t  des  docu 
ment s    documenta t io n  
recherche .  Expérienc e  ani 
matio n  des  hommes .  Eta
blissemen t  Consulair e  gér é 
par  un e  associat io n  regrou 
pan t  des  représentant s  indi 
viduel s  o u  inst i tut ionnel s 
des  entreprises ,  des  élčves , 
des  personnali té s  indépen 
dantes . 

REF.  9 5 5 8  :  INGENIEURS 
TRAVAUX,STRASBOUR G 
ET  MULHOUSE ,  170 /175 
KF.  Progressivemen t  for 
més  et  responsabil isé s  au 
nivea u  des  chantier s  (géni e 
civi l    bât imen t    rénova 
tion) .  Ingénieu r  débutan t ou 
1 r e  exp .   mot ivat io n  tech 
niqu e    sen s  des  responsa 
b i l i tés .  Fi l ial e  rég ional e 
Alsac e  group e  act iv i t é  BTP, 
réhabil i tat ion ,  rénovat ion . 

REF.  9 5 4 9  :  DIRECTEUR 
DE  P L A N N I N G ,  PARIS . 
Assur e  la gestio n de la qua 
lit é  d'un e  équip e  planning , 
interfac e  de  so n  équip e 
avec  diver s  in tervenant s 
interne s  et  externe s  ŕ  la 
société ,  supervis e  l 'ordon 
nancemen t  comple t  d'u n 
projet .  Premičr e  exp .  BE ou 
entrepris e  général e  de bâti 
ment ,  suivi e d'un e spéciali 
satio n  en  planif icat io n  et 
ordonnancement ,  qualité s 
d'analyse ,  synthčs e  et  rela 
tionnelles ,  anglai s  et micro 
inf o  souhaités .  Sté  spécia 

lisé e  dan s  la gestio n de pro 
jet s  complexes ,  notammen t 
dan s  les secteur s  du  bâti 
men t  et  de  l ' immobil ier . 

REF.  9 5 5 0  :  INGENIEUR 
COORDINATEUR ,  PARIS 
OU  PROVINCE.  Intervien t 
dčs  l'appe l  d 'of f res ,  sui t les 
chantier s  jusqu' ŕ  réceptio n 
complčte .  Manag e  les  équi 
pes  et gčr e  le chantie r  avec 
autonomi e  :  organisat ion , 
coord inat ion ,  ordonnance 
men t  et  gest io n  des dif fé 
rent s  in te rvenan ts .  Exp . 
conf irmé e  de la conduit e de 
chant ie r s  :  ingénieu r  o u 
directeu r  de  t ravau x  TCE, 
de  préférenc e  en entrepris e 
général e  de bâtiment .  Orga 
nisé ,  r igoureux ,  sen s  d u 
contact .  Anglai s  souhaité . 
Filial e  spécialisé e  dan s  la 
gest io n  de  projet s  com 
plexes . 

REF.  9 5 5 1  :  INGENIEUR 
PLANNING .  PARIS .  Anim e 
un e  équip e  :  concept ion , 
élaboration ,  gestio n  des  dif 
férent s  planning s  d 'u n  pro 
jet s  +  étud e  de  l 'organisa 
t io n  du  chantier .  Relatio n 
avec  responsabl e  exécutio n 
d u  chantie r  et  diver s  inter 
venants .  Premičr e  exp .  de 
responsabl e  de  sit e  en  en 
trepris e  général e  de  bâti 
ment ,  spécialis é  depui s  3/4 
an s  en  p l a n i f i c a t i o n  et 
o r d o n n a n c e m e n t .  Fil ial e 
spécialisé e  en  gestio n  de 
projets . 

REF.  9 5 5 2  : COORDONNA
TEUR  PILOTE,  PARIS  OU 
PROVINCE.  Sou s  la  direc 
tio n  d'u n  ingénieu r  confirm é 
su r  le si te ,  pris e de l 'organi 
sat io n d u chantie r  :  métho 
des ,  gestio n  des  comptes , 
suiv i  de  l 'avancemen t  des 
travaux .  Premičr e  exp .  de  la 
condui t e  de  t ravaux ,  orga 
nisé ,  diplomate ,  espri t  d' ini 
t ia t ive ,  sen s  du  travai l  en 
équipe .  Anglai s  et  pratiqu e 
de  la  mic ro in fo rmat iqu e 
appréciés .  Filial e  spécialisé e 
dan s  la gest io n  de projets . 

REF.  9 5 5 3  :  INGENIEUR 
PLANNING .  PARIS.  Assist e 
un  ingénieu r  plannin g  con 
f irm é  : concept io n et  élabo 
ratio n du plannin g  d'u n  pro 
jet ,  organisat io n  du  chan 
tier .  Pris e  en  charg e  d'un e 
parti e  d u  projet .  Débutan t 
ou  1 "   exp. ,  organisé ,  dispo 
nible ,  r igoureux ,  qualité s 
d ' in i t iat iv e  et  de  contact . 
Anglai s  et  prat iqu e  de  la 
micro in format iqu e  appré 
ciés .  Filial e  spécialisé e  dan s 
la  gestio n  de  projet s  com 
plexes . 

REF.  9 5 4 3  :  C O N S U L 
TANTS ,  PARIS .  Met t r e  en 
plac e  tou t  typ e  de  conseil s 
financier s   optimise r  la ges 
t io n  f inancičr e  col lect iv i t é 
locale s  et  établ issement s 
pub l ics .  St é  d ' ingénier i e 
f inancičre . 

REF.  9 5 4 4  :  OPERATIONS 
MANAGER ,  PARIS .  Back 
of f ic e  des opérat ion s  de la 
banque ,  pui s  ŕ  cour t  ter 
me  : f inances ,  comptabi l i té , 
service s  généraux ,  (infor 
mat ique ,  personnel ,  admi 
n is t ra t ion. . .  ).  Expérienc e 
conf i rmé e  de  direct io n  de 
BackOff ic e  dan s  un e ban 
qu e  internat ionale .  Anglai s 
couran t  indispensable .  Ban 
qu e  commercial e  internatio 
nal e  Paris . 

REF.  9 5 4 5  : CONSULTAN T 
CONFIRME,  PARIS .  Déve 
loppemen t  de s  serv ice s 
auprč s  des société s  natio 
nale s  et  in ternat iona les . 
Expérienc e  opérationnell e 
ou  en  cabine t  dan s  les  do 
maine s  des  secteur s  de 
point e  ou  bancaire .  Filial e 
d'u n  importan t  group e  inter 
nationa l  de  consei l . 

PRIVE 
  Fabienn e  BELLYNC K  (85) 
BARCLAY S  Ban k    Respon 
sabl e  d'un e  cellul e  "Fusion , 
a c q u i s i t i o n s ,  rep r i se s 
d'entrepris e  par  le salarié" . 
  JeanPierr e  BERNAR D 
(75)  Directeu r  de  KPMG 
Peat  Marwic k  consul tants . 
  Jea n  CHAVANA T  (87) 
DESMARTISESPAC E  VERT 
(Filial e  de  MOSER). 
  M a n u e l  M A K K I  (81) 
Agenc e  Grand s  Compte s 
Financier s  d ' IB M  Conseille r 
de  Direct ion . 

  A la i n  NOBLAN C  (69) 
Géran t  d ' INNOVACTIO N 
Côt e  d 'Azur . 

PUBLI C 
  Christoph e  PILOIX  (86) 
Directio n  Départemental e 
de  l ' E q u i p e m e n t  de  la 
Drôme .  Chef  du  Servic e  des 
Infrastructures . 

N O M I N A T I O N 
  Pierr e  DESCOUTURES 
(48)  Consei l  Economiqu e  et 
Social . 

RETRAIT E 
  Jacque s  ALHERITIER E 
(49). 

REF.  9 5 4 6  :  INGENIEUR 
CHERCHEUR,  12  PLAIN E 
STDENIS .  Cha rg é  de s 
quest ion s  de sécurit é  et de 
la  dispersio n des gaz su r  le 
pla n  théoriqu e  et  expéri 
mental .  Contact s  fréquent s 
avec  les  service s  opération 
nel s  de  GDF.  Equip e  de  7 
ingénieur s  et 2  technicien s 
responsab l e  de s  étude s 
dan s  le domain e  de la méca 
niqu e  des  Fluide s  ;  Centr e 
d'Etude s  et de  Recherche s 
des  Science s  et  Technique s 
Appl iquées . 

REF.  9 5 4 7  : COORDONNA
TEUR  INFRASTRUCTURE. 
PARIS .  Consei l  techniqu e 
auprč s  des  d i f férent s  cons 
t ruct ionmanager s  su r  tou s 
les  problčme s  technique s 
lié s  aux  i n f r as t ruc tu res . 
Responsabl e  opérat ionne l 
d'u n  secteu r  conjoin t ŕ  tou s 

CORRESPONDANT 
THAĎLAND E 

  Dominiqu e  CAZALI77) . 

N A I S S A N C E S 
  Laura ,  f i l l e  de  Marie 

Anto inet t e  DEKKER S  (74) 
S e c r é t a i r e  Généra l  d e 
l ' A A E N P C ,  le  24  mar s 
1989. 
  Anais ,  fill e  de Christoph e 
ANGOULVAN T  (80), le 20 
septembr e  1988. 
  Sophie ,  fill e  de  Miche l 
MALLE T  (83), le 22  décem 
br e  1988. 
  Pierre ,  fil s  de  Christoph e 
GAUCHE R  ( 7 7 ) ,  le  29 
décembr e  1988. 
  JeanAdrien ,  fil s  de Yves 
FEREZ  (67),  le  26  octobr e 
1988. 
  Basile ,  f i l s  de  Thierr y 
GUERARD  DES  LAURIER S 
(83),  le 16 décembr e  1988. 
  PaulLouis ,  fil s  de  Odil e 
MAILL E  (Mm e  ANDRES) 
(61),  le 31 décembr e  1988. 
  Sophie ,  fill e  de  Patric k 
P O R T O L A N O  ( 7 9 ) ,  en 
décembr e  1988. 
  As t r id ,  fill e  de Benoî t  de 
CREVOISIER  (79),  le  1«' 
janvie r  1989. 
  Charlotte ,  fill e de Thierr y 
ZAGDOU N  (84), le 27  jan 
vie r  1989. 

les  autres .  Connaissanc e  de 
l'anglai s  et  de  l ' in format i 
que .  Filial e  d 'u n  Group e 
Européen .  Secteu r  bâtimen t 
et  immobil ier . 

REF.  9 5 4 8  :  DIRECTEUR 
DE  PROJET.  PARIS .  Pris e 
en  charg e  de l'entičr e  réali 
satio n  d 'u n  projet ,  depui s 
l 'AP S  jusqu' ŕ  la  réceptio n 
déf ini t iv e  de  l 'ouvrage ,  au 
nivea u  techniqu e  et  f inan 
cier ,  comm e  Maîtr e  d'oeu 
vr e  et qq Maîtr e  d 'ouvrag e 
délégué .  Exp .  généralist e  du 
bât imen t  acquis e  soi t  com 
me  Directeu r  de  chantie r ou 
resp .  de sit e  TCE en  entre 
pris e  générale ,  soi t  comm e 
Chef  de  projet s  en  sociét é 
d ' i ngén ie r i e .  Ang la i s  et 
micro in format iqu e  souhai 
tés .  Sociét é  d'ingénieri e  spé 
cialisé e  dan s  la gestio n  d'im 
portant s  projet s  complexes . 

M A R I A G E S 
  JeanChristoph e  FRAN
JAU D  (84) avec  Mademoi 
sell e  Izum i  KOMIYA ,  le  16 
novembr e  1988. 
  Gu y  J O L I V A L T  (84) 

avec  Mademoisel l e  Claud e 
MACKOVIAK ,  le 18  févrie r 
1989. 
  Xavie r  DUBRA C  (88) 
avec  Mademoisel l e  Lucil e 
WEBER  (88),  le  15  avri l 
1989. 

DECES 
  Mohame d  IMAN I  (57),  le 
1 7  mar s  1988. 
  Arman d  BOYAU D  (41), 
le  8  jui n 1988. 
  Yve s  LACROI X  (53), le 
22  octobr e  1988. 
  Toa n  DINH  MAN H  (56), 
le  8  novembr e  1988. 
  Marce l  DECOMPS  (34), 
le  23  décembr e  1988. 
  Rober t  POMMIER  (37), 
le  23  décembr e  1988. 
  Roge r  RENAUL T  (47),  le 
14  févrie r  1989. 
  J a c q u e s  M O N T I G N Y 
(39),  le 9  mar s  1989 . 
  Madam e  Rober t  KIRCH
NER,  le  13  mar s  1989. 

LES PONTS 
EN MARCH E 
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AMICAL E D'ENTRAIDE AUX ORPHELINS 
DES INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES 

ET DES MINES 
Compte rendu de VAssemblée Générale Ordinaire du 24 mars 1989 

L'Assemblée  Générale  de  l'Amicale  d'Entraide  aux Orphelins des Ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines,  convo
quée par lettre circulaire du 3 février  1989, s'est  réunie le 24 mars  1989 ŕ Aéroports de Paris, 291, boulevard  Raspail, 75014 
Paris. 
336  membres  étaient  présents  ou  représentés. 
Le Secrétaire  a  donné  lecture  du  rapport  moral  et  le Trésorier  a  présenté  les comptes  de  l'exercice. 

I    RAPPOR T  M O R A L 
L'Amicale  d'Entraide  groupe, au 31 décembre  1988, 586 adhérents  (418 adhérents  complets  et 168 partiels),  contre 593 
en  1988 (426 complets  et  167 partiels). 
Le montant total des secours distribués pour  l'année  1988 s'est élevé ŕ 399 800 F contre 532 070 F en 1987 et 450 950 F en 1986. 
I I  familles  comportant  25 enfants  ŕ  charge  ont été secourues.  Les secours  se sont  échelonnés  de 22 600 F ŕ  50 000 F. 
Compte  tenu  de  la situation  des comptes,  le montant  des cotisations  pour  1989 n'a  pas été modifié  et  reste  le suivant : 
— Cotisation  de  solidarité  400  F 
— Cotisation  complčte  : 

— pour  1 enfant  900  F 
— pour  2 enfants  1 040  F 
— pour  3 enfants  1 180  F 
— pour  4 enfants  1 320  F 
— pour  5 enfants  et  plus  1 460  F 

2    R E N O U V E L L E M E N T  DE  M E M B R E S  DU  C O M I T E  DIRECTEUR 
M.  Dobias  a  été  réélu  en tant  que membre  du Comité  Directeur. 
M.  Bouis a  été élu en  remplacement  de  M. Boulesteix  démissionnaire. 

3    RAPPOR T  DU  TRESORIER 
A   Recette s  Franc s 
Cotisations  perçues  au cours  de  l'exercice  1988 (reliquat  1987 et cotisations  1988)  502 460,00 F 
Produits  financiers  14 778,02 F 
Plusvalue  s/fonds  communs  de  placement  4 469,72 F 

521  707,74 F 

B  Dépense s 
Secours  distribués  399 800,00 F 
Frais de  secrétariat  et divers  8 505,00 F 
Assurance  10 070,00 F 

418  375,00 F 

C   Excéden t  des dépense s  d e  l 'exerc ic e 
A  B  103 332,74 F 
D  Réserv e  au 31 décembr e  1987  385 976,16 F 
E  Réserv e  au 31 décembr e  1988  4 8 9 3 0 8 , 9 0 F 
dont  4 6 6  5 2 1 , 2 5  F sur  fonds  communs  de  placement. 

4    A P P R O B A T I O N 
Le compte  rendu  de  l'Assemblée  Générale  et  le  rapport  du Trésorier  sont  approuvés  ŕ  l'unanimité. 

5    A F F E C T A T I O N  D U  LEG C O U R B O N 
Ce  leg de 9 860 F pourra  ętre  utilisé  pour  alléger  le montant  des cotisations de  membres  de  l'Amicale,  connaissant  une 
situation des cotisations de  membres  de  l'Amicale,  connaissant  une situation  particuličrement  difficile  et  exceptionnelle. 
Le Comité  de  Direction  examinera  les cas soulevés  et  prendra  les décisions  appropriées. 

Le  Président ,  Le Secrétaire , 
R. PISTRE  G. FRANCK 

PCM   LE PONT   AVRIL 89 
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Boston 

Consulting 

Group 

LEADER DU CONSEIL EN STRATÉGIE 

RECHERCHE DES COLLABORATEURS  AYANT 
L AMBITION ET LES CAPACITÉS D'INFLUENCER 
LA POLITIQUE DES GRANDES ENTREPRISES. 

Prière  d'adresser  votre  candidature  à 
René Abatte  (Promo.  70) 
ou Gilbert  Milan  (Promo.  75) 
Directeurs  associés  du Bureau  de Paris 

Boston  Consulting  Group 
4, rue D'Aguesseau  - 75008 PARIS 



∉RRAIN 
EJOINDRE 

Jean  LEFEBVRE  poursui t so n dévelop 
pemen t  dans  un larg e  cham p  d'activité s  : 
routes ,  autoroutes ,  aérodromes ,  VRD, sol s 
industriels , géni e civil , parc s de loisirs , golfs.. . 

Pou r  votr e  carričre ,  c'es t  un choi x  pro 
metteur , Jean LEFEBVRE  innove , entrepren d 
et  s'affirm e  avec vous . 

١ 
JEAN LEFEBVRE 

ITRAVAILL E  POUR  VOUSI 

SIČGE  SOCIAL  11, BD  JEA N  MERMOZ  92200  NEUILLYSURSEINE 
TÉL.  47 47 54  00  TELEX  TARFI  620510  F  TÉLÉCOPIE  47 45  87 61 

y 
V  p a r t o u t / 

V   en r 
FRANCE 


