


ANCIENS DES GRANDES ÉCOLES 

RÉALISE Z U N P L A C E M E N T 

D A N S U N SECTEUR D Y N A M I Q U E 

I N V E S T I S S E Z D A N S 

5 D P R D T E L 
E P E R B t l 

Nous sommes u n group e d'ingénieur s d e l'AGRO ,  de s ARTS et  MÉTIERS, 

CENTRALE,  I.N.P.G. ,  MINES,  POLYTECHNIQUE,  PONTS et  CHAUSSÉES, 

SUP'AÉRO,  SUP'ÉLEC ,  TÉLÉCOM,  TRAVAUX PUBLICS.. . 

Réuni s a u sei n d e notr e établissemen t  financie r  SOPROFINANCE,  nou s metton s 
en commun no s réflexion s e t  no s compétence s pou r  investi r  dan s de s secteur s 

porteurs . 

L'hôtelleri e économiqu e es t  u n d e ce s secteurs . 

Nous avon s don c cré e le s SOPROTEL,  tour s d e tabl e qu i  on t  pou r  bu t  l e financement 

de l a constructio n et  d e l'exploitatio n d'hôtel s  2 étoiles . 

Parc e qu'o n n e s'improvis e pa s hôtelier ,  nou s avon s fai t  allianc e ave c SPHÈRE, 

propriétair e d e l'enseign e IBIS ,  l a chaîn e 2 étoile s d u group e ACCOR. 

Pierr e Carri é 
Central e (Pari s  4 6 ) 

Rolan d Jolivo t 
Polytechniqu e ( 5 8 ) 

Jacques Mariennea u 
Art s &  Métier s (Pari s  4 3 ) 

André Sadou l 
Agro (Grigno n 4 5 ) 

FONDATEURS 
Sièg e socia l  : 

Philipp e Jac q 
Polytechniqu e d e Grenobl e ( 7 4 ) 

|ean-Pierr e Maillan t 
Polytechniqu e ( 5 0 ) 

Pont s &  Chaussée s  ( 5 5 ) 

Michel  Nardo n 
Central e (Pari s  51) 

Jean Théro n 
Polytechniqu e ( 4 5 ) 

DElASA.SOPROm«*ERG Y 
SO.  ru e Castagnar y 7501 5 PARI S 

D E V E N IR A C T I O N N A I R E D E 

S O P R O T EL E P E R G Y,  C 'ES T : 

•  êtr e propriétair e d e mur s d'hôtels , 
•  crée r  et  développe r  de s fond s d e commerce , 
•  s'assure r  l e concour s d e spécialistes , 
•  bénéficie r  d e l'expérienc e acquis e 

par  le s troi s premier s SOPROTEL : 
BOBIGNY,  CRÉTEI L et  ÉPINAY. 

Pour  : 
ajoute r  au x avantage s d'u n placemen t 
immobilier ,  le s perspective s offerte s pa r 
l'exploitatio n hôtelière ,  tou t  e n répartissan t 
le s risques  su r  u n IBI S d e centre-ville , 
à ÉPERNAY,  et  u n IBI S d e l a grand e 
périphéri e parisienne ,  à  CERGY-PONTOISE. 

Devenez hôtelie r avec IBI S 
mam —mm m—m wmm wmm mam i 

Bulleti n à  retourne r  à  SOPROTEL EPERGY 
50,  ru e Castagnar y 7501 5 PARI S 
Téléphone :  (1 )  4 5 3 2 471 0 

Je souhaite ,  san s engagement ,  recevoi r 
la not e d'informatio n su r  SOPROTEL EPERGY. 

NOM 

PR0M0. 

ADRESSE. 

CODE POSTAL. 

VILLE 

TÉL.  BUREAU 

TÉL.  DOMICILE. 

La Commissio n des Opération s de Bours e appell e 
l'attentio n du publi c su r  le s caractéristique s 
de l'opératio n : 
•  le s possibilité s pratique s de cessio n son t  limitée s : 
il  n  es t  pas envisag é d'organise r  un march é des titres , 
•  compt e ten u de l a natur e du proje t  et  de l a créatio n 
récent e de l a Société ,  le s élément s chiffré s fourni s dan s 
la Not e d'Informatio n ont  ét é établi s à  parti r  de donnée s 
prévisionnelles . 
La Not e d'Informatio n de SOPROTEL EPERGY a  reç u 
le vis a de l a COB n °  87-1 4 en dat e du 20 ianvie r  198 7 
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B U R E A U D ' E T U D E S D E S O L S II 

ET D E F O N D A T I O N S _ J i 

S O N D A G E S - E S S A I S D E S O L S 

FONDASO L ETUDES 
(BUREA U D 'ETUDES , LABORATOIRES ) 
290, RUE DES GALOUBETS - B.P. 612 
84031 AVIGNON CEDEX 
S 90.31.23.96  TELEX: 431.344 FONDASOL MTFAV 
TÉLÉCOPIE : 90.32.59.83 

FONDASO L A LILL E 
201, RUE COLBERT - BÂT. 2 - 59800 LILL E 
S 20.57.01.44  TELEX: 120.984 FONDUL 
TÉLÉCOPIE : 20.54.58.31 

FONDASO L A STRASBOUR G 
6, QUAI MATHISS - 67000 STRASBOURG 
3* 88.36.88.50 - TELEX : 860.695 
TÉLÉCOPIE : 88.36.88.52 

FONDASO L EST 
(BUREAU X D 'ETUDES , LABORATOIRES ) 
1, RUE DES COUTELIERS - 57070 METZ BORNY 
S* 87.36.16.77  TELEX: 860.695 FONDASOL METZ 
TÉLÉCOPIE : 87.36.45.10 

FONDASO L A T L A N T I Q U E 
(BUREAU X D'ETUDES ) 
8, AVENUE DE LA BRISE - NANTES 44700 ORVAULT 

40.59.32.44  TELEX : 710.567 FONDATL 
TÉLÉCOPIE : 40.59.50.37 

FONDASO L LE M A N S 
61 , RUE TRISTAN-BERNARD - 72000 LE MANS 
_* 43.82.15.36  TELEX : 710.567 
TÉLÉCOPIE : 

FONDASO L I N T E R N A T I O N A L 
(BUREA U D'ETUDES ) 
5 BIS, RUE DU LOUVRE - 75001 PARIS 
_? (1) 42.60.21.43  TELEX : 670.230 FONDAP 
TÉLÉCOPIE : 1.42.97.52.99 

FONDASO L A BORDEAU X 
22, BOULEVARD PIERRE-1ER - 33081 BORDEAUX 
S 56.81.24.67  TELEX: 541.493 FONDABX 
TÉLÉCOPIE : 56.44.75.97 

FONDASO L A LYO N 
74, COURS LAFAYETTE - 69003 LYON 
_* 72.61.15.29 TELEX: 330.545 FONDLY 
TÉLÉCOPIE : 72.61.83.63 

Missions  en AFRIQUE DU NORD 
et en AFRIQUE OCCIDENTALE 

Label Qualitel 
M a i n t e n a n t l ' Immobi l ie r 
a son L a b e l d e Qua l i té . 

Q U A L I T E O B J E C T I V E 

Grâce à l'évaluation de 11 critères 
techniques fondamentaux pour le confort 

d'un logement. 

O U T I L P R O F E S S I O N N E L 

La méthode Qualitel vous offre un conseil 
pour la conception technique de vos 

opérations. 

A R G U M E N T C O M M E R C I A L 

Le Label Qualitel est la réponse à une forte 
attente consommateur. 

C O N S E C R A T I O N I M P A R T I A L E 

Votre effort de qualité est récompensé et 
cautionné par les pouvoirs publics. 

^ C G - -
JE DÉSIRE RECEVOIR : 
 UNE DOCUMENTATION COMPLÈTE SUR LE LABEL QUALITEL. 
 LE BON DE COMMANDE DU "GUIDE QUALITEL 85". 

NOM 
SOCIÉTÉ 
ADRESSE 
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A 
ACIER LOGEMENT 

- Pourquo i Acie r Logemen t ? 

- Ce qui a été fai t depui s la créatio n 

- Ce qui va se fair e en 1987 

POURQUOI ACIE R LOGEMEN T 

L a v o l o n t é d e r é d u c t i o n d e s c o û t s d e la c o n s t r u c t i o n 

c o n d u i t à p r o m o u v o i r l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n d u b â t i m e n t . 

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

d a n s la c o n s t r u c t i o n r é p o n d à c e t t e e x i g e n c e é c o n o -

m i q u e . 

L ' a c i e r , d a n s c e t t e o p t i q u e , o f f r e d e n o m b r e u s e s r é p o n -

s e s a u x p r o b l è m e s p o s é s a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t 

m a î t r e s d ' o e u v r e s , e n r a i s o n d e s e s q u a l i t é s i n t r i n s è -

q u e s : 

— h a u t e r é s i s t a n c e m é c a n i q u e 

— g r a n d e d i v e r s i t é d ' e m p l o i 

— f i a b i l i t é d u e à u n e f a b r i c a t i o n i n d u s t r i e l l e 

— p é r e n n i t é 

— r a p i d i t é d ' e x é c u t i o n 

— s i m p l i f i c a t i o n d e s p r o b l è m e s d e c h a n t i e r s 

L ' a c i e r d ' a u t r e p a r t t r è s u t i l i s é d a n s la c o n s t r u c t i o n d e 

l o g e m e n t s a u x X I X e e t d é b u t d u X X e s i è c l e s s ' e s t l a i s sé 

p e t i t à p e t i t d é b o r d e r p a r le b é t o n p o u r d e s r a i s o n s 

d i v e r s e s : 

— d é v e l o p p e m e n t c o n s i d é r a b l e d e s e n t r e p r i s e s d u 

b é t o n d a n s la c o n s t r u c t i o n d e l o g e m e n t s , e n p a r t i c u -

l ie r d a n s la p é r i o d e d ' a p r è s g u e r r e ( 1 9 4 6 - 1 9 6 5 ) ; 



— non intérêt des constructeurs métalliques pour le 
logement, du fait de la prospérité relative du secteur 
industriel ; 

— non intérêt également des producteurs d'acier pour 
le logement pour les mêmes raisons que les construc-
teurs métalliques. 

Il était donc grand temps que cela change et la crise 
aidant, les producteurs d'acier ont ressenti le besoin 
de développer l'utilisation de l'acier dans le logement 
et les bâtiments annexes (bureaux, e t c . ) . 

Fin mai 1983, la Direction de l'Industrie au Ministère 
du même nom invitait une dizaine de concepteurs, 
d'industriels et d'organismes à se réunir pour "réf lé-
chir sur le développement de l'utilisation de l'acier dans 
le logement et particulièrement pour répondre à la fonc-
tion ossature". 

Le 26 septembre 1984, l 'Association était effective-
ment créée. 

LIGN E D 'ACTIO N 

Les principes de l'action menée sont bien établis : 

— recherche des complémentarités technologiques 
pour répondre aux exigences des années 1 985-1 990 ; 

— intégration maximale aux travaux d'élaboration des 
outils nécessaires à l'évolution du secteur bâtiment 
(PIP/H.88/HLE 85, e t c . . ) ; 

— clarification du rôle de chaque auteur. 

LA STRUCTURE D'ACIE R LOGEMEN T 

Acier Logement est une Association loi de 1 9 0 1 , inté-
grant des catégories complémentaires d'acteurs dans 
l'acte de construire : maîtres d'ouvrages publics et pri-
vés, concepteurs, bureaux d'ingénierie et de contrôle, 
organismes techniques, industriels, constructeurs de 
logements, producteurs d'acier. 

Le Président en est M. Paul Louis Marty (Directeur 
Général de l'OPAC du Val-de-Marne et Directeur Géné-
ral de la Société HLM de la Région Parisienne). 

CE QUI A ETE FAI T 

I — Appuis des Ministères chargés du Logement 
et de l'Industrie 

Acier Logement a reçu une lettre de co-parrainage 
datée du 22 novembre 1 986 et signée à la fois par le 
Ministre chargé du Logement et par le Ministre chargé 
de l'Industrie. 

Les deux Ministres y font connaître l'importance qu'ils 
attachent à la démarche de l 'Association visant à 
accroître l'utilisation de l'acier dans la construction là 
où il est compétit i f . 

7.1 Appui du Ministère chargé du Logement 

1 ) Un "protocole de démonstration pour le développe-
ment de l'utilisation de l'acier dans le logement" a été 
signé par le Président d'Acier Logement et la Direction 
de la Construction. 

Ce document "v ise à organiser sur deux ans un sec-
teur de démonstration d'environ 1 000 logements afin 

d'aider la filière métal à se positionner favorablement 
sur un marché ouvert dans le domaine du logement... 
Le but de ces opérations est de montrer l'aptitude de 
l'acier à remplir des fonctions habituellement réservées 
à d'autres matér iaux". 

Il est précisé que les opérations sélectionnées devront 
satisfaire certaines conditions : 

— " le prix de revient de construction y compris hono-
raires devra être inférieur à 95 % du prix de référence 
construction y compris honoraires et hors majoration 
pour label HPE ; 

— le label HPE3* est requis ; 

— le nombre de points CSTB ne doit pas être inférieur 
à 1 2 000 ; 

— le nombre de points acoustiques ne doit pas être 
inférieur à 1 1 ; 

— les caractéristiques architecturales des opérations 
doivent être de nature à améliorer l'image de marque 
de la filière acier". 

"Une liste des opérations susceptibles d'être retenues 
sera établie par Acier Logement en concertation avec 
la Direction de la Construction... Les opérations seront 
sélectionnées par la Direction de la Construct ion" qui 
devra préalablement "recueill ir l'avis de la Direction 
Régionale de l'Equipement concernée". 

"Les opérations sélectionnées bénéficieront de finan-
cements en crédit PLA ou PAP de catégorie II et excep-
tionnellement de catégorie I " . 

Enfin, Acier Logement s'engage à mener, en accord 
avec la Direction de la Construction, toutes actions per-
mettant d'assurer la "di f fusion des résultats significa-
tifs obtenus sur les plans architectural, technique et 
économique... A cet effet, l 'Association Acier Loge-
ment s'engage à consacrer la part nécessaire de son 
budget pour mener à bien ces actions de promotion-
d i f fus ion" . 

2) Subvention pour favoriser l'accès de l'acier à la mise 
en concurrence dite performancielle 

7.2 Appui du Ministère chargé de l'Industrie 

Une convention a été signée entre le Directeur de la 
DIMME et Acier Logement concernant une étude por-
tant sur quatre points : 

— ingénierie ; 

— appels d'offres ; 

— composants d'enveloppe ; 

— exportation 

P o u r l'ingénieri e 

Elaboration de quatre monographies concernant des 
opérations en cours. 

Ces documents permettront de clarifier les problèmes 
rencontrés lors de la conception et de l'exécution de 
logements collectifs et de proposer des solutions. 

A p p e l s d ' o f f r e s 

Etudes des actions à mener pour ouvrir la porte des 
appels d'offres à l'acier. 

C o n s u l t a t i o n c o m p o s a n t s d ' e n v e l o p p e 

Nécessité de disposer de composants d'enveloppe 
adaptés aux structures métalliques et d'un prix com-
patible avec les prix du marché. 
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L ' e x p o r t a t i o n 

Elaboration d'un catalogue export. 

// — Publication des documents suivants : 

— "Qu i fait quo i " — annuaire des adhérents 
— Catalogue de composants à base d'acier 
— Premières recommandations pour la préparation 
d'appels d'offres de maisons individuelles à ossature 
acier ; 
— Catalogue de références 
— Argumentaire sur l'acier 
— Lettre d' information bi-mensuelle 

/// — Participation 

— au congrès HLM 
— à Batimat 

IV — Réalisation 

A la fin 1 985, le secteur de démonstration à la physio-
nomie suivante : 

— 3 300 logements identifiés en 95 opérations dans 
21 régions 

2/3 de logements individuels 
1/3 de logements collectifs 

E n i n d i v i d u e l 

Essentiellement des projets en systèmes Phénix ou 
CHP. 

E n c o l l e c t i f 

1 000 logements environ. 

Les opérations principales en cours de réalisation ou 
devant démarrer sous trois mois sont les suivantes : 

— 50 logements à Tarnos 
— 27 logements à Dijon 
— 73 logements à Angers 
— 132 logements à Montreuil-sous-Bois 
— 69 logements à Marseille 
— 60 logements à Givors 
— 200 studios à Montpellier 
— 69 logements à Eguzon 
— 73 logements à Nantes 
— 150 logements à Paris 
— 48 logements à Rouen 
— 50 logements à Troyes 

C'est un premier résultat, modeste il est vrai, mais il 
ne faut pas perdre de vue qu'il y a deux ans le collectif 
en acier était voisin de zéro. 

CE Q U I V A SE FAIR E EN 1 9 8 7 

Pour 1987, nous avons prévu : 

— de poursuivre les actions engagées ; 
— de mettre au point un certain nombre de documents 
de travail ; 
— d'intensifier notre action auprès des maîtres d'ou-
vrages et des administrations ; 
— de développer nos implantations régionales ; 

— de mettre en place une politique de communication. 

Poursuivre les actions engagées, en particulier : 

— terminer les études en cours pour le compte des 

Ministères chargés du Logement et de l'Industrie, et 
publication de ces études concernant : 

 les composants d'enveloppe 
 les monographies de réalisations 
 la mise en concurrence performancielle ; 
 l 'export 

— participer au congrès des HLM à Grenoble en mai 
1987, 
— participer à Batimat fin 1 987 
— etc.. . 

Mettre au point et publier un certain nombre de docu-
ments de travail : 

— Guide de conception pour immeubles collectifs à 
ossature acier 
— Guide de conception commun aux maisons indivi-
duelles à ossature métallique 
— Guide de montage d'opérations à usage des maîtres 
d'ouvrages 
— Catalogue export 
— etc. . . 

Intensifier notre action auprès des administrations et 
des maîtres d'ouvrages : 

— en assurant un suivi constant de la politique tech-
nique auprès de la Direction de la Construction et de 
Directions Régionales et Départementales de l'Equipe-
ment ; 
— en multipliant les contacts avec les maîtres d'ouvra-
ges afin d'obtenir une multiplication des opérations en 
acier sur tout le territoire. 

D é v e l o p p e r n o s i m p l a n t a t i o n s r é g i o n a l e s 

— par une recherche d'adhésions nouvelles à notre 
Association maîtres d'ouvrages nouveaux et surtout 
recherche d'entreprises nouvelles suivant deux axes 
en fonct ion des conditions locales ou régionales 

 grandes entreprises générales et leurs filiales régio-
nales 

 équipes locales, charpentiers métalliques, maçons 

— ce développement des adhésions pourra nous ame-
ner à créer des Associations régionales Acier Loge-
ment. 

C o m m u n i q u e r de plus en plus avec les intervenants 
de l'acte de bâtir. 

Outre les participations au congrès HLM et à Batimat, 
nous avons l ' intention en 1 987 de mettre l 'accent sur 
la communicat ion au travers des actions suivantes : 

— lancement d'un concours Acier Logement 
— visites de réalisations 
— réunions techniqiues régionales 
— publication de nombreux reportages dans la presse 
spécialisée 
— conférences périodiques traitant des divers thèmes 
techniques concernant soit l'acier, soit des réalisations 
en cours 
— journée technique du type rendez-vous CSTB au 2 e 

semestre 1987 
— extension de la diffusion de notre lettre d' informa-
tion 
— réédition des catalogues de références et du "Qu i 
fait q u o i " 
— etc. . . 

Paul  NICODEME 
Délégué  Général 
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ACIER LOGEMENT 

5 bis , rue de Madri d 

75379 Pari s Cedex 08 

T é l . : (1) 45.22.83.00 



G A Z DE F R A N C E . 
TOUT E N O T R E E N E R G I E 

EST P O UR VOUS. Vous  êtes : 

SOCIETE NATIONAL E 
IMMOBILIER E 
Sièg e S o c i a l à M O N T P E L L I E R 

 Une administration 

 Une collectivité publi-
que 

 Un organisme public 
ou para-public 

 Un investisseur insti-
tutionnel 

1)1 ous  sommes  : 

 Société Nationale d'Eco-
nomie Mixte à partici-
pation majoritaire de 
l'Etat 

 Constructeur et Ges-
tionnaire de logements 
pour fonctionnaires et 
agents de l'Etat, de-
depuis 25 ans 

 Implantés sur tout le 
territoire national 

Vou s désire z construir e 
ou donne r en gestio n 

Consultez-nous 

Délégation auprès du Président 
24, rue de Presles 

7 5 0 1 5 PARI S 

Tél. : 16 (1) 43.06.41.52 

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP: 
VOTRE APPARTEMENT 

AU PIED DES JEUX 
Et au pied des pistes la Résidence du Frêne, appartements L ' a 

et studios exposés plein sud. Agence sur place. ^ 
Retournez le coupon réponse à l'adresse ^ _ 

ci-deSSOUS : ^  ADRESSE _ 

ANDRÉ JULLIEN s 
î5onsdeconstrurtKxiwmontoqne-COCI[IET(ONOEEN'̂ ' ^ 
7 », MARCTLIN BRTLTTLOT - MIOO GRENOBLE < 
TÉL. 76 tl  70 44 

NOM 

TEL. Bur. TEL DOM. 

L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT 
ET DE CONSTRUCTION DES B.d.R. 

Construit en collectif ou en individuel - En locatif ou en accession à la propriété. 
Gère son patrimoine de 28 OOO logements, sur Marseille et le Département. 
Est un interlocuteur privilégié des collectivités locales pour toutes opérations d'aménagement et de cons-
truction à caractère social. 

LA FORCE DE L'EXPERIENC E - LE SAVOIR RENOUVELE - UNE FORTE IMPLANTATIO N 

O . P . A . C . de s B.d .R . 
80, rue Albe - B.P. n  31 1 3 2 3 4 M A R S E I L L E C E D E X 4 Tél. : 91.66.29.09 
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Présen t su r les c in q cont inents , 

GTM-: 

 bât iment , ma ison s indiv iduel les , géni e civ i l 
 rou tes , te r rassements , ouvrage s d'ar t 
 électricité , in format iqu e indust r ie l l e 

 canal isat ions , montag e d 'us ines , travau x of fshor e 
 ingénieri e 

 gest io n d'ouvrage s et de concession s de service s publ ic s 

S i è g e S o c i a l :  61 .  a v e n u e J u l e s Q u e n t i n - 9 2 0 0 0 N a n t e r r e - T é l . (1 ) 4 7 2 5 . 6 0 . 0 0 - T é l e x G T M N T 6 1 1 3 0 6 F 



L A PAG E DES PRESIDENTS 

...VIV E P CM LE PONT 

e Comité de l 'AIPC et celui de l 'AAENPC ont décidé de fusionner leurs deux revues de s 
mars 1987. 

Cette décision résulte d'éléments convergents : 

— dans un environnement toujours plus concurrentiel, l'existence d'une solidarité plus forte de 
l'ensemble des camarades est une impérieuse nécessité dans l'intérêt de chacun d'entre nous ; 

— l'étude de l'image des Ponts a mis en évidence l'obligation d'une communication cohérente ; 

— enfin, elle est la traduction de la volonté commune de faire rayonner les Ponts au travers 
d'une revue de prestige, alliant les qualités spécifiques des deux supports. 

Quatre rédacteurs en chef (deux camarades civils et deux corpsards) se partageront les dix numéros 
d'une année pleine : PCM-LE PONT sera, en effet, mensuel, sauf en été (avec deux numéros 
bimensuels : juin-juillet et août-septembre). 

Ouverte à des personnalités extérieures, la nouvelle revue sera porteuse de prises de position 
ou de contributions des Ponts dans des domaines aussi divers que le Financement Privé, l'Eau 
ou les Transports. Les rubriques "prisées" de chacune des revues " L e Pont ou le P C M" seront 
maintenues. Il y sera adjoint une rubrique Offres d'emplois provenant des services des Associa-
tions. 

Le numéro de mars 1987 sera adressé à tous les camarades qui pourront ainsi juger "sur-pièce". 

PCM-LE PONT sera servi ensuite uniquement sur abonnement. Les abonnements peuvent être 
souscrits par les camarades individuellement, mais aussi par toute entreprise ou organisation 
intéressée... Que chaque camarade n'hésite donc pas à en faire la publicité autour de lui ! 

Viv e PCM-LE PONT ! 

H. CYNA 
Président  AAENPC 

M. TERNIER 
Président  AIPC 
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EDITORIA L 

LE PLA N 
LOGEMENT : 

nouveau cheval de bataille 

logement pèse un poids très important dans la vie économique française avec, pour la branche 
Bâtiment, un chiffre d'affaires estimé à plus de 300 milliards de francs et des effectifs de 1,2 million de 
personnes. 

Il est aussi une composante essentielle de notre cadre de vie quotidien, un espace de liberté et de détente, 
un lieu d'innovation et d 'adaptat ion aux techniques nouvelles. 
L'importance de l'enjeu et l'ampleur des besoins à satisfaire sont considérables. Elles justifient un effort public 
de grande ampleur. 
1987 constitue à cet égard un tournant important. Après les années difficiles que vient de traverser le sec-
teur du logement, la mise en place d'un plan cohérent et ambitieux démontre la volonté du gouverne-
ment d'inverser la tendance passée. Ce plan poursuit un triple objectif : 
— relancer la construction de logements et donc l'emploi ; 
— faciliter l'accession à la propriété ; 
— développer localement une politique de l'habitat mieux adaptée aux demandes sociales actuelles. 

Les principales mesures qui ont été prises sont rappelées dans le tableau figurant ci-contre. 

Elles ouvrent de nouvelles perspectives dont les effets en termes d'activité et de réveil du marché se font 
déjà sentir, ce qui prouve que la confiance est en train de revenir. 
Ainsi, au deuxième semestre 1986, on a pu constater une progression de 11 % du volume de prêts accor-
dés alors qu'une baisse de 10 % avait eu lieu au premier semestre. 
L'action engagée doit réussir. Elle constitue une priorité à laquelle je suis particulièrement attaché car son 
succès est la clé de l'amélioration des conditions de logement de nos compatriotes. 

Il importe donc que les mesures du Plan Logement soient connues du grand public. J'ai engagé sur ce 
point une campagne d'information qui commence à porter ses fruits et je me félicite que la revue des 
ingénieurs des Ponts et Chaussées ait pris également une initiative en ce sens, en consacrant un numéro 
spécial au logement. 

Celle-ci est une nouvelle preuve du dynamisme de ce corps prestigieux de l'administration française. 

Pierre MEHAIGNERIE 
Ministre de l'Equipement du Logement de l'Aménagement 

du Territoire et des Transports 
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P R I N C I P A L E S M E S U R E S 

D U P L A N L O G E M E N T 

I - MESURES JURID IQUE S 

1) La ré fo rm e des rappor t s bai l leurs- locata i re s 

Principales  orientations 

— Etablissement d'un bail de 3 ans intangible ; à l 'expirat ion, le propriétaire peut ne pas renouveler 
le bail sans motiver sa décision. 
— Possibilité d'établir un bail de plus courte durée dans certains cas. 
— Libre f ixation des loyers tant lors de la conclusion du bail que lors de son renouvellement. 
— Délai de préavis de congé porté à 6 mois. 

Application  de la loi 

— Immédiate pour les logements vacants. 
— Progressive pour les logements occupés à la date de publication de la loi : un régime transitoire 
est prévu jusqu'au 31 décembre 1991 en règle générale et jusqu'au 31 décembre 1995 dans les agglo-
mérations de plus d'un mi l l ion d'habitants. 

2) L 'ex t inc t io n d e la lo i d u 1 e r sep tembr e 1948 

L'extinction progressive de la loi de 1948 est prévue grâce aux dispositions suivantes : 
— Sortie de la loi de 1948 de tous les logements vacants à l 'exclusion des logements vétustés de caté-
gorie I V , sans possibilité de retour. 
— Le droit d'échange et la transmission du bénéfice de la lo i sont pratiquement supprimés. 
— Les locaux des catégories I I B et I I C pourront sortir de la lo i s'ils sont occupés par des locataires 
âgés de moins de 65 ans et disposant d 'un revenu inférieur à un seuil f ixé par décret. Dans ce cas, 
la transition est prévue sur 8 ans. 

3) D ispos i t ion s relat ive s au x organ isme s d ' H L M 

— Les organismes H L M bénéficieront dès 1987 d'une plus grande latitude et d'une plus grande res-
ponsabilité dans la f ixation des loyers. 
— Possibilité ouverte aux organismes H L M d'adopter des règles comptables et juridiques plus souples. 

I I - MESURES FISCALE S ET BUDGETAIRE S 

1) En faveu r de l 'accessio n à la propr ié t é dan s le neu f 

— Baisse des taux d'intérêt (2 points sur les PAP, ce qui entraîne celle des taux des prêts convention-
nés qui sont aujourd'hui aux environs de 10 % ) . 
— Doublement du plafond des intérêts ouvrant droit à la déduction d ' impôt de 25 % pour un achat 
de logement neuf ( i l passe de 15 000 F à 30 000 F avec majorations pour enfants à charge). 
— Le taux de déduction forfaitaire sur les revenus fonciers des logements neufs est relevé de 15 % 
à 35 % pendant 10 ans. 
— Doublement de la déduction maximum d' impôts accordée aux investisseurs-bailleurs qui passe de 
20 000 F à 40 000 F. 

2) En faveu r de l 'ancie n 

— Développement des moyens financiers de l ' A N A H . 
— Dotations supplémentaires ( + 100 M F ) pour la prime à l 'amélioration de l'habitat. 
— Accroissement des plafonds de prêt à bas taux aux salariés par le 0,77 %. 
— Attr ibut ion de prêts non réglementés aux primo-accédants avec une quotité de 90 %. 

A u total, le coût du plan logement est de l 'ordre de 2,5 mil l iards de francs. 

I l représente une diminut ion de près de 15 % du coût du logement. 



DOSSIER 

LES GRANDES QUESTIONS 
DE LA POLITIQUE 

DU LOGEMENT 
par  Alain MAUGAR D 

Directeur  de la Construction 

Cet article examine, dans une perspective à moyen et long terme, les grandes questions soulevées par la politique du logement. L'analyse porte 
sur les questions qui concernent d'abord les besoins et la demande, ensuite, l'appareil de production ; enfin, les problèmes de société. 

L a politiqu e national e du logemen t est 
au cśu r du déba t politiqu e national , 
comm e Ta montr é une actualit é récente , 
et rest e un e des toute s grande s préoccu 
pation s du Ministr e charg é de l'équipe 
ment . Elle vien t de fair e l'obje t d'importan 
tes mesure s législatives , financière s et fis 
cale s : Le Plan Logement . 
Au centr e des problème s d'activit é de la 
branch e du bâtiment , ell e contribu e dan s 
la sphèr e du résidentie l à la qualit é des 
condition s de vi e et, se trouv e don c au 
cśu r de la recherch e d'u n "consensu s 
social" . 
Plutô t qu e de tente r une synthès e qu i serai t 
forcémen t réductric e et qu i fermerai t 
l'analyse , l'articl e trait e de faço n "écla 
tée"  des grande s question s soulevée s par 
la politiqu e du logement . Il se plac e dan s 
une perspectiv e à moye n et lon g term e de 
faço n â dégage r les question s les plu s per
manentes . 

m 1) Pol i t iqu e 
d u logemen t 
et po l i t iqu e 
de soutie n à l'activit é 
d u bâ t imen t ? 

L a tentat io n permanent e bie n s ű r 

es t de p o u r s u i v r e un e po l i t iqu e d u 

logemen t qu i so i t le p lu s poss ib l e 

un e poli t iqu e de soutie n à l 'activit é 

d u bât iment . P o u r un e ra iso n s i m 

pl e : l a cons t ruc t io n neuv e de 

logement s et les t ravau x d 'amél io 

ra t io n de l 'habita t pès e pou r 6 4 % 

dan s l 'ensembl e de l 'act iv i t é d u 

bât iment . 

Cependant , i l n 'es t pas éviden t 

qu 'un e bonn e po l i t iqu e d u loge 

men t doiv e s ' o r g a n i s e r autou r d u 

seu l impé ra t i f de sout ie n à l 'act i 

v i t é d u bât imen t ; au pla n macro 

économique , i l es t poss ib l e de 

p o u r s u i v r e de faço n concomitant e 

ces deu x object i f s ; cependant , au 

pla n local , compt e ten u d u ry thm e 

de développemen t o u de recu l de 

certaine s r é g i o n s , i l n 'es t pas t o u 

j o u r s poss ib l e de fa i r e concorde r 

ces deu x ob jec t i f s . 

L a po l i t iqu e d u logemen t ne doi t 

pas se m e s u r e r au seu l indicateu r 

d u r y thm e de cons t ruc t io n neuve , 

mai s doi t i n tégre r auss i le r y thm e 

des travau x d 'amél iorat io n (1) (tra 

vau x f o r t créateur s d 'emp lo is ) ; 

ell e se mesur e auss i au dynamism e 

d u march é immob i l i e r , à la f lu id i t é 

d u march é de l 'ancie n et d u neu f , 

à un e p lu s o u m o i n s grand e mob i 

l i t é des ménage s à l ' i n t é r i e u r d u 

pa t r imo ine , à un e me i l l eu r e po l i 

t iqu e d 'a t t r i bu t i o n de s logements , 

à l a réduct io n des tens ion s s u r le 

march é locat i f qu i condui t à un e 

hauss e excessiv e des l oye rs . B r e f , 

c 'es t muta t i s m u t a n d i s , le consta t 

qu e la pol i t iqu e de circulat io n r o u 

t ièr e ne se résum e pas au seu l 

r y t hm e de cons t ruc t i o n o u d'amé 

l iorat io n des in f ras t ruc ture s rout iè -

ALAIN MAUGARD 

suivies Tou-— Etudes 
louse. 
— Elève de l'Ecole  Polytech-
nique  et Ingénieur  des Ponts 
et Chaussées. 
— De 1967 à 1972, chargé 
des problèmes  de rationalisa-
tion  des choix  budgétaires  au 
Service  des Affaires  Econo-
miques  et Internationales 
dépendant  du Ministère  de 

r e s , et q u ' i l es t poss ib l e d 'amél io 

r e r l a c i rcu la t io n auss i pa r l a mis e 

en plac e de p lan s de c i rcu la t ion . 

2) Les besoin s 
impor tan t s 
jusqu 'e n 9 5 • 

Con t ra i remen t à un e idé e par fo i s 

répandue , les Françai s ne pourron t 

pas êtr e logé s dan s le pat r imoin e 

ex is tant . 

(1) Les travaux  d'entretien  d'amé-
lioration  représentent,  à l'heure 
actuelle,  45 % du volume  global 
des travaux  et sont  en progression 
en volume  de 1 à 2 % par  an. 

l'Equipement  et du Ministère 
des Transports. 
— De 1972 à 1975, chargé 
de l'urbanisme  opérationnel 
à la Direction  Départemen-
tale  de l'Equipement  des 
Hauts-de-Seine. 
-De 1975 à 1978, Direc-
teur  départemental  adjoint 
de la Direction  Départemen-
tale  de l'Equipement  de 
Meurthe-et-Moselle,  chargé 
des problèmes  d'urbanisme 
et de logement. 
— De 1978 à 1981, Secré-
taire  permanent  du Plan 
Construction  et Chef  du Ser-
vice  de la politique  technique 
à la Direction  de la Construc-
tion. 
— De juillet  1981 à mars 
1984, Directeur-adjoint  du 
Cabinet  des Ministres  de 
l'Urbanisme  et du Logement, 
(M. Roger  Quilliot  et M. Paul 
Quilès). 
— Depuis  mars  1984, Direc-
teur  de la Construction. 
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Une demande diversifiée. P h o t o G i l l es -Henr i POLGE 

I l se cré e encor e à l 'heur e actuell e 
en Franc e plu s de 240 000 ména 
ges pa r an (au sens de l ' INSEE ) 
qu ' i l convien t de loge r (1). D'autr e 
part , le patr imoin e a besoi n de se 
renouvele r chaqu e anné e (2) ; un e 
parti e n'es t plu s dan s un état satis 
faisan t et doi t don c êtr e recons 
truit e ; c'es t pourquo i i l n'es t pas 
raisonnabl e pou r notr e pay s de 
t ro p descendr e en-dessou s d 'u n 
rythm e de 300 000 à 350 000 loge 
ment s annuels . 

Cett e poussé e démographiqu e des 
nouveau x ménage s se maintiendr a 
jusqu'e n 1995 et s'atténuer a pro 
gressivemen t ver s l 'a n 2000. 
L a structur e des ménage s se modi 
fiera  progressivement , la propor 
t io n des ménage s de 1 ou 2 per 
sonne s supérieur e à 50 % au RGP 
82, devrai t encor e croî t re . L a 
monté e du mond e de vi e sol i ta ire , 
perceptibl e pa r toute s les tranche s 
d'âg e et la d im inu t io n de la tai l l e 
des famil le s devraien t se traduir e 
par la réductio n du nombr e moye n 
de personne s par ménage s de 2,70 
en 1982 à 2.40 en 2000. 

3) Un e d e m a n d 
plu s d ivers i f ié e • 

Commen t satisfair e ces besoins , 
c'est-à-dir e quel s son t ceu x de ces 
besoin s qu i se transformen t en un e 
demand e solvabl e ? 

D 'abord , pou r un e parti e des 
ménage s français , seule s des aide s 
au logemen t sou s fo rm e d'aide s à 
la pierr e et d'aide s à la personn e 
permetten t à ces ménage s d'êtr e 
logé s en locat i f ou en accessio n de 
faço n décent e : c'es t le secteu r du 
logemen t socia l ; compt e ten u de 
l 'évo lu t io n prévis ib l e du pouvo i r 
d'achat , ce secteu r constituer a 
pou r longtemp s un e par t signif ica 
t iv e de la pol i t iqu e du logement . 

C'es t auss i pou r les ménage s plu s 
aisés " l ' a p p é t i t "  qu ' i l s peuven t 
porte r à v iv r e dan s des logement s 
plu s per formants , de mei l leur e 
qualit é qu e ceu x qu ' i l s occupen t à 
l 'heur e actuell e ; pou r ces ména 
ges d 'a i l leurs , le logemen t se 
trouv e désormai s directemen t en 
concurrenc e avec d'autre s poste s 
de consommat io n et doi t présen 
te r pou r eux un e attiranc e tou t 
auss i fort e qu e les loisirs , les équi 
pement s ludique s ou d'autre s pos 
tes de consommat io n ; cel a peu t 
les conduir e soi t à acquéri r su r des 

logement s nouveaux , soi t à amé
l iore r ou fair e des transformation s 
dan s leu r logemen t existant . 

J 'ajoutera i de faço n générale , qu e 
la demand e est insuff isammen t 
connue , beaucou p plu s diversif ié e 
qu e l 'o n cro i t et q u ' i l convien t au 
plu s vit e de sorti r d'un e visio n nor 
malisé e d u logemen t pou r entre r 
dan s un e ère de plu s grand e per 
sonnalisatio n de l ' o f f r e de loge 
men t aux dif férente s demandes . 

11) 

Un bo n fonctionnemen t du march é 
est un excellen t révélateu r des for 
mes de demande . On a v u d 'a i l 
leur s récemmen t dan s le logemen t 
locat i f socia l les premier s loge 
ment s vacants , o n a v u depui s plu s 
l o n g t e m p s de s p r o g r a m m e s 
d'accessio n à la propr iét é qu i ne 
trouvaien t pas preneurs . 
Ma is , au-del à d u seu l fonct ionne 
men t du marché , i l convient , me 
semble- t - i l , de porte r so n regar d 
su r les aspiration s de la demand e 

Nouveaux  ménages 

Période 
A décohabitation 

constante 
A décohabitation 

croissante 

85-90 171 OOO 241 000 171 OOO 241 000 

90-95 1 70 000 220 000 1 70 000 220 000 

95-2000 147 000 1 77 OOO 147 000 1 77 OOO 

(2) Le parc  logement  étant  d'envi-
ron  23 millions  de logements,  un 
renouvellement  tous  les  100 ans 
conduirait  à prévoir  à population 

constante,  un rythme  annuel  de 
reconstruction  de 230 000 loge-
ments. 
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La qualité architecturale du nouveau logement social. L'Esplanade à 

en matièr e d'habitat , car les satis 
faction s ou les insatisfaction s des 
Françai s su r leu r habitat , cont r i 
buen t à l ' idé e qu ' i l s se fon t de la 
just ic e et de l a cohésio n social e 
dans notr e pay s ; nou s débouchon s 
naturellemen t su r des enjeu x de 
sociét é : m ieu x sat is fa i r e l a 
demand e de logemen t contr ibu e à 
la modernisatio n social e et écono 
miqu e de notr e pays . 

4) La po l i t i qu e 
local e d e l 'habi ta t 

L a L o i de décentral isatio n n' a 
entraîn é aucu n bouleversemen t 
majeu r dan s la pol i t iqu e national e 
de l 'habita t ; cependant , ce vast e 
mouvemen t de décentralisatio n qu i 
caractéris e notr e pay s notammen t 
dan s l 'urbanisme , condui t à adap 
ter notr e polit iqu e du logemen t aux 
condit ion s et aux spécificité s loca 
les . 

I l fau t donne r l ibr e cour s à la 
diversit é des mode s de vi e et de 
cultur e local e en matièr e d 'habi 
tat . I l fau t sans dout e chasse r tou 
tes les tentation s d 'un i fo rmisat io n 
et de standardisatio n de no s loge 
ment s et colle r le plu s possibl e aux 
caractéristique s de la demand e 
locale . 

C'es t pourquo i le développemen t 
des P r o g r a m m e s L o c a u x de 
l 'Habi tat , et l 'e f for t de déconcen 
trat io n qu i est apport é en matièr e 
de politiqu e du logemen t son t deu x 
condit ion s nécessaire s à l 'avène 
men t d'un e véri tabl e pol i t iqu e 
local e de l 'habitat . Les Maire s en 
prennen t progressivemen t cons 
cienc e ; l ' insuff isanc e du cadr e 
intercommuna l peu t parfoi s êtr e un 
des obstacles , mai s la vivacit é des 
initiative s régionale s et locale s est 
en trai n de prendr e le dessu s su r 
les réponse s stéréotypées . 

C'es t su r le terrai n qu e s'épanoui 
ron t les initiative s ; c'es t su r le ter 
rai n qu e prendron t corp s les sol i 
darité s sociales , c'es t su r le terrai n 
qu e se gagner a un mei l leu r cadr e 
de vi e de l 'habitat . 

5) C o m m e n t 
f inance r le logemen t 

Contrairemen t aux apparences , 
f inance r le logemen t n'es t pas 
affair e facil e ; on se heurt e succes 

sivemen t (parfoi s de faço n conco 
mitante ) à un e contraint e budgé 
tair e ou à un e contraint e monétair e 
(1) , l a contraint e budgétair e est l a 
plu s connu e (2) , mai s i l exist e 
désormai s auss i des contrainte s 
monétaires . 

D'ai l leur s les pay s plu s avancé s 
qu e nou s dan s la banalisatio n du 
financemen t du logement , ajusten t 
souven t leu r pol i t iqu e monétair e 
par le financemen t de l ' immobi l ie r 
(il s on t tendanc e à réserve r la pr io 
rit é au f inancemen t de la moder 
nisatio n de leur s industrie s et ajus 
ten t leu r poli t iqu e monétair e su r le 
logement) . 

On abouti t ains i à des "s to p and 
g o "  trè s important s dan s l 'activit é 
d u logemen t : c'es t ains i qu e 
ramen é à l a tai l l e de la Franc e 
l'activit é logemen t aux USA a évo 
lu é ces cin q dernière s années entr e 
250 000 logement s au plu s bas et 
400 000 logement s au plu s haut . 

Mai s les pr incipau x problème s de 
ces années-c i et des année s fu tu 
res son t au nombr e de t ro is . 

L a f i n des ressource s "pa s chè 
res "  pou r f inance r le logement . 

Nou s somme s rentré s durablemen t 
dan s un e économi e de tau x réel s 
posit i f s ; mêm e si l ' in f la t io n a 

Montpellier. 

Photo Gilles-Henri POLGE 

baiss é et don c les tau x nominaux , 
les tau x réel s resteron t posit i f s de 
5 à 7 %. I l reviendr a don c désor 
mai s plu s che r de finance r l ' immo 
bi l ie r qu e dan s les années 60-70 et 
70-80. D'autr e part , le logemen t 
socia l est f inanc é su r la ressourc e 
la moin s chère , c'est-à-dir e les 

(V En effet  le logement  représente 
37 % des crédits  à l'économie. 
(2) Le budget  du logement  toutes 
aides  confondues  : 
— aides  à la pierre 
— aides  à la personne 
— aides  fiscales 
représente  un effort  de 100 à 110 
milliards  de F. 
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dépôt s de l ivre t A ; o r , ces dépôt s 
son t désormai s rémunéré s de faço n 
positiv e par rappor t à l ' in f la t io n et 
qu i plu s est , s'amenuisen t for te 
ment , c'es t un e di f f icul t é majeure . 
D'ai l leur s le Gouvernemen t est 
condui t à réduir e considérablemen t 
les ressource s l iv re t A affectée s 
aux équipement s des col lect ivi té s 
locale s pou r les concentre r su r le 
financemen t des P L A (Prêt s Loca 
ti f s A idés) . 

Si l 'o n ne disposai t pas du l ivre t 
A pou r f inance r les P L A , i l fau 
drai t fair e passe r l a subventio n de 
l 'Eta t de 46 000 F à 194 000 F par 
logement , soi t un e augmentatio n 
de 150 000 F enviro n pou r conser 
ve r le mêm e tau x de sorti e d u 
prê t ; o n mesur e l à tou t l 'enje u 
budgétair e du maintie n de ressour 
ces l iv re t A pou r le logemen t 
social . 

— L a concurrenc e entr e place 
men t immob i l i e r et placemen t 
financie r : l 'attract ivi t é de ce der 
nie r a fai t recule r l ' immob i l i e r 
(c'es t un e des explication s du 
retrai t des investisseur s pr ivé s d u 
secteu r locati f ) ; c'es t pourquo i le 
Gouvernemen t a été condui t à don 
ner de nouveau x avantage s fiscau x 
à la constructio n neuv e ; ces avan 
tage s f iscau x s'étenden t à la 
"p ie r r e pap ier "  qu i devrai t con 
naîtr e un développemen t soutenu . 

— L a maîtris e des dépense s d'aid e 
à la personn e : elle s augmenten t à 
l 'heur e actuelle , de 3 à 4 mi l l iard s 
par an ; i l est sans dout e raison 
nabl e d'e n diminue r la croissanc e ; 
la tâch e est cependan t d i f f i c i l e car 
l ' in f la t io n ne vien t plu s gomme r 
avec le temp s ces aide s à la per 
sonn e et le pouvoi r d'acha t n'aug 
ment e pas comm e pouvaien t l'espé 
re r les auteur s de l a lo i de 1977. 
L e Min is t r e vien t d ' instal le r un 
group e de sages présid é par le gou 
verneu r Laxa n qu i doi t lu i permet 
tr e des proposit ion s pou r le 2 e t r i 
mestr e 1987. 

>) L 'e f for t 
le p roduc t i v i t é : 
lésormai s à l'échell e 
européenn e 
it  in te rna t iona l e 

C'es t un challeng e permanen t pou r 
les professionnel s d u bâtimen t ; 
aprè s avoi r conn u de trè s fort s 
gain s de product iv i t é dan s la 
périod e tr iomphant e de la cons 

truct io n neuv e (60-75), fondé e 
essentiellemen t su r l'effe t de série s 
et les début s de l ' industr ial isat ion , 
les progrè s on t marqu é le pas ces 
10 dernière s années et on t conduit , 
lorsqu e les hausse s foncière s et les 
tau x d' intérê t s'e n mêlaient , à un e 
désolvabi l isat io n de la cl ientèle . 

Depui s maintenan t 2 à 3 années , 
le cap a été remi s su r les gain s de 
productivit é et i l est désormai s cer 
tai n qu'e n franc s constants , les 
logement s d 'au jourd 'hu i , à qualit é 
égale , coűten t moin s che r à l a 
fabricatio n et moin s che r à l 'acqui 
si t io n (aidé s pa r la baiss e récent e 
des tau x nominau x directemen t lié s 
à la baiss e de l ' in f la t ion ) qu'e n 
1980 ou 1981. 

L e programm e Habita t 88 lanc é 
par le Plan-Construct ion , qu i a 
pou r ambi t io n de fair e baisse r de 
25 % en Fran c constan t le coű t des 
logements , a contr ibu é trè s large 
men t à cett e nouvell e mobi l isa 
t io n ; de l 'avi s mêm e des profes 
sionnels , nou s pouvon s encor e 
gagne r beaucou p en productivi t é ; 
encor e faut- i l qu e les gain s obte 
nu s su r la construct io n ne soien t 
pas confisqué s pa r un e hauss e 
excessiv e des pri x foncier s ; s' i l en 
étai t a insi , le bâtimen t au l ie u de 
repart i r su r des rythme s de cons 
tructio n plu s élevés , resterai t dura 
blemen t au nivea u actuel . 

L e phénomèn e le plu s nouvea u 
don t nou s prenon s clairemen t 
conscienc e est l ' internat ional isa 
t io n du march é des produit s indus 
triel s du bâtimen t ; la valeu r ajou 
tée de la branch e remont e de plu s 
en plu s en amon t au prof i t des 
industr iels . Les produit s indus 
tr iel s peuven t don c supporte r des 
coűt s de transpor t et s'échangen t 
désormai s su r un march é mondial . 
L e tau x de pénétratio n des produit s 
étranger s en Franc e progress e et 
avoisin e désormai s les 20 % ; 
notr e balanc e commercial e avec 
les pay s européen s est déf ic i tair e 
de quelque s 7 mi l l ia rd s de francs . 

L e problèm e est préoccupan t ; i l 
fau t réagir . L e développement , à 
l 'hor izo n 92 d u march é intér ieu r 
europée n doi t êtr e l 'occasio n de 
teste r la compét i t iv i t é des indus 
tr iel s français . I l convien t de s' y 
prépare r en faisan t en sort e qu e 
no s principe s de norme s et no s 
régulation s soien t les moin s é lo i 
gné s possible s de ceu x de nos con 
current s ou de ceu x qu i feron t 
l 'obje t d 'u n accor d communau 
taire . Réussi r l'entré e de la Franc e 
dan s le march é europée n à l ' ho r i 
zo n 92, est u n challeng e qu e tou s 

les professionnel s d u bâtimen t et 
de l 'administratio n doiven t gagner . 

7) La qua l i t 
de l 'habi ta t 

Un peu abandonn é ces dernier s " 
temp s au pro f i t de l 'e f for t de 
baiss e des coűts , l 'object i f de qua 
lit é doi t êtr e remi s su r le devan t de 
la scèn e ; car i l conditionn e l'élar 
gissemen t du march é du logement . 
En effet , étan t moin s porté s par le 
retar d quant i tat i f des logements , i l 
nou s fau t désormais , comm e 
d'autre s branche s de l 'économi e 
français e conquéri r des marché s 
par la nouveauté , invente r l 'obso -
lescence , et montre r qu e nou s 
somme s capable s maintenan t de 
construir e de meil leur s logements . 

Je pens e qu e nou s avon s attein t un 
bo n coupl e qual i té /pr i x dan s le 
logemen t social . 

Nou s pouvon s f ranchi r encor e u n 
nouvea u cap en matièr e de perfor 
manc e thermique . 

Mai s nou s devon s auss i invente r 
de nouveau x services , de nou 
veau x équipement s dan s le loge 
ment , o f f r i r des surface s plu s gran 
des . 

Cel a suppos e pou r l 'architectur e 
un e plu s grand e attentio n porté e à 
l'usag e des logements , cel a sup 
pos e auss i de rentre r sans arrièr e 
pensé e dan s l'èr e d u consumé -
rism e en informan t mieu x le can 
dida t à l 'acquisi t io n oů à la loca 
t i on . 

Les perspective s ouverte s par la 
domot iqu e devron t intéresse r de 
nouvelle s couche s sociale s qu i 
pourraien t j oue r le rôl e de leade r 
d 'op in io n comm e cel a sembl e se 
produir e aux Etats-Uni s o u au 
Japon . 

8) L'aveni r 
d u pa t r imo in e H L M 
et l 'évolut io n social e 
de s quar t ie r s 

Les organisme s H L M son t désor 
mai s à l a têt e d 'u n patr imoin e trè s 
importan t d 'env i ro n 3 mi l l ion s de 
logement s ; il s logen t envi ro n 9 à 
10 mi l l ion s de Françai s ; c'es t un e 
responsabilit é trè s lourd e qu i les 
obl igen t à êtr e exemplaire s d u 

poin t de vu e de leu r efficacit é éco 
nomiqu e et sociale . 

Il s on t entrepri s un gran d ef for t de 
modernisation , mai s la collectivit é 
est en droi t d'exige r d'eu x des per 
formance s d'autan t plu s " p o i n 
tues "  qu ' i l s logen t les plu s dému 
ni s des ménage s français . 

Leu r patrimoin e a été constitu é par 
vague s successive s de construc 
tion s neuves , i l est souven t t ro p 
concentr é dan s certaine s commu 
nes et i n s u f f i s a m m e n t dan s 
d'autre s ; parfoi s les H L M repré 
senten t la quas i totali t é des loge 
ment s d 'u n quart ier . 

L a nouvell e lo i Méhaigneri e donn e 
aux organisme s H L M de plu s 
grande s facil i té s pou r l a vent e des 
logement s et les transformation s 
d'usag e (changemen t en bureau x 
ou aux usagers ) ; ell e devrai t les 
conduir e à renouvele r leu r patr i 
moin e en achetan t des logement s 
dan s des quartier s insuffisammen t 
pourvu s en H L M , à change r 
l 'af fectat io n de certain s locaux , 
bref , à fair e " resp i re r le patr i 
moin e H L M " pou r qu ' i l s'intègr e 
le mieu x possibl e au tiss u urbain . 

L e " m a l "  des grand s ensemble s 
et des quartier s dégradé s est à 
l 'ordr e du j o u r . Commen t évite r 
un e paupérisatio n ou un e déqual i 
f icat io n de ces quartier s ? Com 
men t d ivers i f ie r le patr imoin e 
socia l de faço n à ce qu ' i l se répar 
tiss e de manièr e plu s homogèn e 
dan s le tiss u urbai n ? Commen t 
prat ique r un e pol i t iqu e d 'a t t r ibu 
t io n des logement s moin s ségréga 
t iv e et plu s sensibl e aux question s 
de "vo is inag e soc ia l "  ? C'es t u n 
des grand s enjeu x des année s à 
venir . 

A u term e de cet i t inérair e sans 
dout e incomple t des grande s ques 
tion s du logement , nou s débou 
chon s su r un e dernièr e tout e s im 
pl e : dan s quell e mesur e la po l i t i 
qu e de l 'habita t est le refle t de 
notr e sociét é et dan s quell e mesur e 
cherche-t-el l e à en corr ige r les 
aspect s les plu s exacerbé s : s im 
pl e m i r o i r ou " g r a n d " co r rec 
t e u r "  ? 

Trè s vit e se marquen t dan s notr e 
habita t les f issure s de notr e 
soc ié t é : p a u v r e t é - r i c h e s s e , 
ségrégation-intégration , solidarité -
égoďsm e ; trè s vit e auss i peut-o n y 
décele r la volont é de corr ige r ce 
que notr e sociét é comport e d'innac -
ceptable . 
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LA POLITIQUE 
DU LOGEMENT A PARIS 

par  Barthélémy RAYNAU D 
Directeur  de la Construction et du Logement 

la politiqu e du logemen t à Paris est lar 
gemen t dépendant e des problème s fon 
ciers . Le nombr e de logement s construit s 
chaqu e anné e a beaucou p diminu é au 
cour s des dernière s années , sau f les loge 
ment s sociau x qu i on t eu la priorit é et qu i 
on t été en légèr e augmentation , grâc e â 
la politiqu e foncièr e mené e par la Vill e et 
ses aménageurs . 
Le pla n adopt é par le Gouvernemen t et les 
mesure s d'accompagnemen t comm e la 
révisio n du POS décidée s par la Vill e de 
Paris , devraien t permettr e aux investisse 
ment s dan s l'immobilie r et â la construc 
tio n privé e de se développe r au cour s des 
prochaine s années . 

L a V i l l e d e Par i s p résen t e cet t e 
p a r t i c u l a r i t é , e x e m p l a i r e p o u r un e 
cap i ta l e d e so n i m p o r t a n c e , d ' ê t r e 
un e v i l l e f e r m é e : enser ré e à l ' in té 
r i e u r d e so n b o u l e v a r d p é r i p h é r i 
q u e , e l l e n e dispos e pas d ' u n e b a n 
l i eu e lu i p e r m e t t a n t d ' a s s u r e r so n 
d é v e l o p p e m e n t n o r m a l . Ce t t e c o n 
t ra i n t e es t d ' a u t a n t p lu s fo r t e q u e , 
c e n t r e d ' u n e a g g l o m é r a t i o n d e 
prè s d e 10 m i l l i o n s d ' h a b i t a n t s . 
Par i s a t o u j o u r s e x e r c é un e a t t rac 
t i o n à l a m e s u r e d e so n r ô l e d e 
C a p i t a l e p o l i t i q u e , é c o n o m i q u e et 
c u l t u r e l l e . C e t t e a t t r a c t i o n es t 
d 'au tan t p lu s sensibl e qu e les F r a n 
ça i s souha i ten t d e p lu s e n p lu s 
h a b i t e r e n c e n t r e v i l l e ca r i l s e n 
a p p r é c i e n t le s avan tage s : n i v e a u 
d ' é q u i p e m e n t s , q u a l i t é d e v i e , 
sécur i t é plu s g r a n d e , dép lacement s 
m o i n s l o n g s . 

D a n s c e c o n t e x t e , l a p o l i t i q u e d u 
l o g e m e n t es t d o m i n é e pa r u n p r o 
b l è m e m a j e u r : c o m m e n t t r o u v e r 

les te r ra in s nécessa i re s p o u r cons 
t ru i r e su f f i sammen t d e logement s ? 
E n ef fe t d e nombreuse s ut i l isat ion s 
son t e n c o n c u r r e n c e : g r a n d s p r o 
j e t s n a t i o n a u x , é q u i p e m e n t s p u 
b l i cs , vo i r ie s nouve l l es , bu reau x et 
l o c a u x d ' a c t i v i t é s , l o g e m e n t s 
e n f i n , et le s t e r r a i n s son t l i m i t é s . 
C ' e s t a ins i q u e l ' é v o l u t i o n d e l a 
cons t ruc t io n depu i s q u i n z e an s qu i 
es t passé e d e 2 5 0 0 0 l o g e m e n t s 
neu f s m i s e n c h a n t i e r e n 1 9 7 4 , à 
10 0 0 0 e n 1 9 7 7 , 4 0 0 0 e n 1 9 8 0 et 
à pe u prè s au tan t dan s les année s 
s u i v a n t e s , es t avan t tou t l a consé 
q u e n c e d e l a r a r é f a c t i o n de s te r 
ra in s ap rè s l a g r a n d e p é r i o d e d e 
c o n s t r u c t i o n de s année s 1 9 6 0 ; l a 
p l u p a r t de s p a r c e l l e s f a c i l e m e n t 
construct ib le s on t en ef fe t ét é cons 
t r u i t es . 

C e r t e s d ' a u t r e s f ac teu r s on t é g a 
l e m e n t j o u é , le s m ê m e s p o u r 
l ' essen t ie l q u e su r l ' e n s e m b l e d u 
t e r r i t o i r e , et t ou t p a r t i c u l i è r e m e n t 
au cou r s d e ce s d e r n i è r e s année s 
o ů p e u d ' i n v e s t i s s e m e n t s se son t 
fait s dan s l ' i m m o b i l i e r : c'es t ains i 
q u ' a u c u n p r o g r a m m e n ' a ét é m i s 
e n c h a n t i e r e n t r e 1 9 8 2 et 1 9 8 4 . 

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

1 9 7 4 1 9 7 7 1 9 8 2 1 9 8 6 

P L A o u H L M 

L o g e m e n t s i n t e r m é d i a i r e s n o n 
a idé s 

T o t a l de s l o g e m e n t s neu f s a u t o 
r isé s 

3 3 2 0 

16 2 2 0 

2 6 3 0 

4 3 0 0 

3 3 0 0 

2 2 0 0 

3 2 7 2 

1 8 1 8 

P L A o u H L M 

L o g e m e n t s i n t e r m é d i a i r e s n o n 
a idé s 

T o t a l de s l o g e m e n t s neu f s a u t o 
r isé s 19 5 4 0 6 9 3 0 5 5 0 0 5 0 9 0 

M a i s a u j o u r d ' h u i , et con t ra i remen t 
à l a p lupa r t de s aut re s v i l l e s , Par i s 
se t rouv e conf ronté e à un e demand e 

i m p o r t a n t e d e l o g e m e n t s . C ' e s t 
l ' o f f r e q u i n 'es t pa s s u f f i s a n t e , 
p r i n c i p a l e m e n t d u fa i t d e l a ra re t é 
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des terrains , et à un moindr e degr é 
à caus e d u retar d pr i s au cour s de 
ces dernière s année s du fai t de la 
faibless e des investissement s dan s 
l ' immob i l ie r . 

En ce qu i concern e Paris , l a pre 
mièr e priorit é concern e le logemen t 
social , et so n financemen t étan t de 
l a responsabilit é de l 'Etat , l a V i l l e 
a sign é avec le Ministèr e de l 'Equi -

l a construct io n d 'u n nombr e de 
P L A suffisan t : depui s t ro i s ans 
l'envelopp e annuell e se situ e autou r 
de 3 500, (su r un e envelopp e 
régional e de 18 000). Cela repré -

ZAC de Vaugirard dans le 15e. 

contra t avec l'Eta t 
>our le l ogemen t 
oc ia l 

Dans ce contexte , quell e est la 
pol i t iqu e de l a munic ipa l i t é ? 

El l e a pou r ob ject i f de développe r 
le plu s possibl e l a construct io n de 
logements , compt e ten u de l ' impor 
tanc e des besoin s qu e l 'o n cons 
tate . Sur un pla n plu s g loba l , ell e 
vis e à ralenti r l a baiss e de la démo 
graphi e parisienne , et s i possible , 
à obteni r u n maint ie n du nombr e 
des habitants . Cela suppos e d'aug 
mente r le par c des logements , car 
l 'évolut io n des comportement s 
(décohabitation ) et l 'amél iorat io n 
d u confor t (surfac e moyenn e des 
appartement s beaucou p plu s éle
vée) entraînen t u n tau x d 'occupa 
t io n moin s élevé . 

Mai s i l fau t êtr e conscien t qu e les 
problème s de logement s se posen t 
au nivea u de l'ensembl e de l 'agglo 
mératio n et ne peuven t êtr e réglé s 
su r le seu l ter r i to i r e communa l . 
Malheureusement , l a décentralisa 
t io n a laiss é aux commune s l ' i n i 
t iat iv e et un pouvo i r de blocage , 
et i l n ' y a plu s dan s le domain e d u 
logement , d'approch e au nivea u de 
l 'agglomérat io n avec les moyen s 
d 'agi r . 

pemen t et du Logemen t un premie r 
contra t en 1984-1985, pui s u n 
deuxièm e pou r les année s 1986-
1987. Ces contrat s précisen t les 
pr inc ipau x object i f s retenu s pou r 
les logement s sociau x construit s à 
Pari s et les moyen s financier s pou r 
y parvenir . 

sent e un effor t d'autan t plu s impor 
tan t qu e le coű t des terrain s est évi 
demmen t beaucou p plu s che r qu e 
la charg e foncièr e de référenc e 
(troi s à quatr e foi s plus ) et qu e la 
V i l l e doi t en généra l f inance r l a 
di f férence . 
Par ai l leurs , et c'es t indispensabl e 

L E C O N T R A T E T A T - V I L L E 1986-1987 

OBJECTIF S A N N U E L S : 

Prêt s locati f s aidé s 3 100 neuf s 
500 réhabil ité s 

Logement s intermédiaire s 1 500 locatif s 
500 accessio n 

Réhabi l i tat io n Palulo s 3 000 

Soi t au tota l 8 600 logement s pa r an 

1 000 est affecté e chaqu e anné e à 
l ' a c q u i s i t i o n - r é h a b i l i t a t i o n , et 
qu 'u n programm e de réhabilitatio n 
des logement s sociau x construit s 
entr e les deu x g u e r r e s - H L M et 
H B M a été lanc é depui s t ro i s ans . 
Actuel lement , plu s de 3 000 loge 
ment s son t réhabil i té s chaqu e 
anné e à traver s un f inancemen t 
Palulos . 

En f in , la v i l l e s'es t engagé e depui s 
si x ou sep t ans dans la constructio n 
de logement s intermédiaire s : p lu 
sieur s formule s de financemen t on t 
été utilisée s et au jourd 'hu i o n ne 
peu t pas dir e qu'un e formul e satis 
faisant e ai t été t rouvée . L 'ob jec 
t i f est de construir e des logement s 
don t le loye r d 'u n t ro i s pièce s soi t 
de l 'o rdr e de 3 500 franc s hor s 
charge s par moi s et soi t don c acces 
sibl e à des catégorie s moyenne s de 
la populat io n : employés , cadre s 
moyens , jeune s ménages . 

Relance r 
la p r o m o t i o n pr ivé e 

A u cour s de ces dernière s année s 
l a p romo t i o n pr ivé e a été à Pari s 
extrêmemen t peu activ e alor s qu e 
l a construct io n de logement s so 
ciau x augmentai t : i l fau t rappele r 
qu'alor s en 1975, 13 000 logement s 
no n aidé s étaien t autorisé s contr e 

2 500 aidé s ; à par t i r de 1980, les 
mise s en chantie r de ces deu x caté 
gorie s de logement s son t devenue s 
à peu prè s équivalente s (autou r de 
3 500) et qu e depui s troi s ans on 
met en chantie r deu x foi s plu s de 
logement s sociau x ( P L A o u inter 
médiaires ) qu e de no n aidés . 
Or , les enveloppe s de financemen t 
affectée s par l 'Eta t au logemen t à 
Pari s étan t données , c'es t de 
l ' investissemen t p r iv é qu e peu t 
veni r l ' impu ls io n qu i permettr a à 
l a construct io n parisienn e d 'aug 
mente r au cour s des prochaine s 
années . I l ne s'agi t pas d 'a i l leur s 
qu e de logement s de lux e : un e 

L A R E H A B I L I T A T I O N D E L O G E M E N T S S O C I A U X 

1983 1984 1985 1986 
1987 

prévision s 

P L A acquisi t io n réhabi l i tat io n 

Palulo s 

(don t Of f i ce ) 

629 998 

2 436 

(1 378) 

955 

3 280 

(2 655) 

910 

2 895 

(2 155) 

500 

3 100 

(2 500) 

M a i n t i e 

L e premie r ob ject i f est de mainte 
ni r au cour s des prochaine s années 

compt e ten u de l'éta t du tiss u pari 
sie n et du viei l l issemen t des i m 
meubles , la réhabi l i tat io n rest e u n 
object i f tou t à fai t pr iv i légi é : c'es t 
ains i qu'un e par t de l 'envelopp e 
P L A représentan t entr e 500 et 

parti e important e d e l a construc 
t io n des logement s intermédiaire s 
devrai t êtr e assuré e pa r l a p romo 
t io n pr ivée , ains i qu e de l'acces 
sio n en prêt s conventionné s acces 
sion . 
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Un rôl e nouvea u 
d e l a vi l l e : p rodu i r e 
d u ter ra i n à bât i r 

L e pla n logemen t adopt é en 1986 
par le Gouvernemen t devrai t per 
mettr e de relance r l'investissemen t 
pr iv é dan s le logemen t et don c la 
construct io n pr ivé e ; les premier s 
résultat s on t été sensible s dès la fin 
de l'année , tan t au nivea u des tran 
saction s su r le march é foncie r qu e 
du permi s de construir e à l'étud e 
ou déposé . 

Sur ce p lan , la V i l l e peu t accom 
pagne r et faci l i te r l e mouvement . 
C'es t ains i qu'aprè s avoi r aug 
ment é le P L D de 1,5 à 3 ell e 
s'apprêt e à le supprime r : ell e pré 
par e un e révis io n de so n pla n 
d 'occupat io n d u so l dan s laquell e 
les COS devraien t augmente r légè 
rement , mai s surtou t u n certai n 
nombr e de contrainte s devraien t 
êtr e allégée s : règlemen t plu s sim 
ple , suppressio n d'alignements , de 
réserve s p o u r é q u i p e m e n t s 
publ ics , et surtou t instauratio n 
d 'u n COS de fai t qu i permettr a de 
reconstruir e à l a mêm e densit é un 
immeubl e aprè s démol i t ion . 

médiaire s ou libre s en 1986, et 
autan t le seron t en 1987. 

on l' a vu , touch e à des limite s qua 
simen t physiques . Outr e la qualit é 

LE S O P E R A T I O N S D ' A M E N A G E M E N T 

Nbr e d'opération s 
en cour s au 

Opération s nouvelle s 
lancée s en : 

1 e r janv ie r 1983 83 84 85 86 

Z A C 19 3 3 5 3 

autre s ( R H I DUP) 7 5 7 7 6 

des quartier s neuf s plu s humain s 
et plu s d ivers i f iés . 

"  Un mei l leu r équil ibr e entr e l'es t 
et l 'oues t de Paris , pou r ne pas 
construir e tou s les logement s 
sociau x dan s les quartier s de l'est . 
L e Plan programm e de l'es t de 
Pari s a pou r ob ject i f d 'amél iore r 
les équipement s et l a qualit é de vi e 
des sep t arrondissement s de l'est , 
et un effor t est fai t pou r construir e 
des logement s sociau x à l'oues t : 

Dans ce cadre , les problème s de 
relogemen t prennen t progressive 
men t un e importanc e essentiell e : 
en effet , on construi t de plu s en 
plu s à Pari s en détruisan t des loge 
ment s en mauvai s état et ce ser a 
plu s fréquen t à l 'avenir . Or , on 
détrui t en généra l des logement s de 
30 ou 40 m 2 pou r en reconstruir e 
de 70 m 2 : c'est-à-dir e qu 'on démo-
lit deux logements pour en cons-
truire un. C'es t ains i qu e pou r 
2 500 logement s P L A neuf s cons 
trui t s en 1986, i l y a eu prè s de 
1 500 relogement s à effectuer . 

Les problème s du logemen t à Pari s 
ne son t pas uniquemen t quantitatifs , 
mêm e si la pénuri e impos e un e 
politiqu e de redressement , laquelle , 

L E C O M P T E F O N C I E R D E L A V I L L E (en mi l l ion s de francs ) 

1982 1983 1984 1985 1986 

T O T A L 
(don t achat s à l a SNCF) 

208 239 357 743 
(351) 

448 
(25) 

Rue Lahire dans le 13e. 

de l'urbanism e et de l'architecture , 
qu i a fai t depui s 1983 l'obje t d'un e 
attentio n soutenue , deu x orienta 
tion s on t été retenue s par le Maire , 
Jacque s Chira c : 

* Un mei l leu r équi l ibr e à l ' in té 
r ieu r des opération s d'aménage 
ment , en mélangean t des logement s 
de tout e natur e : locat i f et acces 
sion , P L A et no n aidé , afi n d'avoi r 

14 e , 15 e , 17 e et mêm e 16 e arron 
dissements . 

Pari s est affront é à un rud e déf i : 
commen t loge r tou s ceu x qu i sou 
haiten t veni r y habite r ! Ce n'es t 
probablemen t pas possible , mai s i l 
fau t vei l le r à conserve r no n seu 
lemen t la qualit é architecturale , 
mai s auss i la richess e humain e qu i 
fon t au jourd 'hu i so n attrait . 

Mai s i l est appar u nécessair e de 
s'engage r dan s un e pol i t iqu e plu s 
activ e de product io n de terrain s à 
bâtir . C'étai t déj à le rôl e tradit ion 
nel de la v i l l e dan s les grande s 
opération s de rénovat io n (dan s le 
14e ou le 20 e arrondissement) . Une 
accélératio n de ce processu s a été 
décidé e avec l 'acquisit io n des der 
nière s emprise s publique s libre s 
(ains i 15,4 ha on t été acheté s en 
1985 à la SNCF et 16,5 le seron t 
en 1987). En outr e de nombreuse s 
opération s d'aménagement s on t été 
lancée s et continuen t de l'êtr e sou s 
form e de Z A C ou de D U P . Cett e 
pol i t iqu e s'apparent e à du remem 
bremen t foncier , puisqu e la v i l l e 
achèt e des parcelle s ma l uti l isées , 
les l ibèr e en relogean t les habi 
tants , les réuni t , y construi t des 
logement s sociaux , mai s auss i des 
logement s no n aidé s en revendan t 
un e part ie . A ins i des terrain s 
représentan t prè s d 'u n mi l l i e r de 
logement s on t été vendu s pou r la 
construct io n de logement s inter -

52, rue Flandre dans le 19 
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LA CAISSE DES DEPOTS 
DEVIENT BANQUIE R 

A PART ENTIERE 
par Pierre RICHAR D 

Directeur  Général Adjoin t de la Caisse des Dépôts et Consignations 

L i a Caiss e des dépôt s est le plu s souven t 
connu e pou r son rôl e de banquie r des col 
lectivité s locales . Mais , il ne fau t pas per 
dr e de vu e qu e son premie r emplo i rest e 
le logemen t social . A son bilan , les prêt s au 
logemen t représenten t 30 % du tota l de ses 
actif s (340 milliard s de F) et dépassen t 
don c de loi n les prêt s â l'équipemen t col 
lecti f (268 milliard s de F). 
La Caiss e des dépôt s attribu e ses concour s 
au logemen t socia l aux condition s de tau x 
les plu s bas possibles . 
Ses prêt s son t accordés , en pratique , sans 
marge , c'est-à-dir e au pri x de revien t de la 
ressource . Celle-c i est désormai s indexé e 
sur le tau x du Livre t A. Le prê t complémen 
tair e à la prim e Palulo s s'établi t à 5,80 % 
et le prê t au PLA, compt e ten u d'un e sub 
ventio n de 12 %, â 4,94 %, sur un e duré e 
de 34 ans . 

La caiss e des dépôt s 
devien t le banquie r 
d u logemen t socia l 

I l y a v ing t a n s , l ' E t a t créai t l a 

C P H L M et en conf ia i t l a gest io n 

à l a Caiss e de s dépôts . 

L ' ob jec t i f étai t de bon i f ie r , pa r des 

subven t ion s d ' E t a t , des f inance 

ment s eux-même s adossé s à des 

ressource s de coű t peu élevé . 

Ce sys tèm e de f inancemen t étai t 

or ient é ve r s un e p roduc t io n quan 

t i ta t iv e qu i a p e r m i s en 10 ans l a 

cons t ruc t io n de 1,5 m i l l i o n de 

logements , ma i s i l resta i t totale 

men t réglement é et admin is t r é pa r 

l ' E t a t , celui-c i s 'e n portan t notam 

men t f inanc ièremen t garant . 

L a C P H L M a cess é d 'ex is te r le 31 

décembr e 1 9 8 5 . E l l e a t r a n s m i s à 

la Caiss e de Garant i e d u Logemen t 

Soc ia l ( C G L S ) , qu i l u i a succéd é 

et qu i es t égalemen t géré e pa r l a 

Caiss e des dépôts , u n bi la n de p lu s 

de 2 7 0 mi l l i a rd s de F , représentan t 

le s encour s de prêt s en f i n d'anné e 

1 9 8 5 . 

S u r t o u t , depui s le 1 e r j anv ie r 1986 . 

l a Ca iss e des dépôt s prêt e di recte 

ment , san s garant i e de l ' E t a t , aux 

organisme s pou r finance r des cons 

t ruc t ion s neuve s ( P L A ) o u des t ra 

vau x d'entret ie n et d 'amél iorat ion . 

Cett e nouve l l e donn e impos e à l a 

Ca iss e des dépôt s un e ob l iga t io n 

de v ig i lance . 

L a Caiss e des dépôt s est désormai s 

pleinemen t responsabl e de l 'emplo i 

des fond s qu 'e l l e d i s t r i b u e , l a 

garant i e de l ' E t a t , comm e o n l ' a 

d i t , ayan t cess é d ' ex i s t e r . 

L ' E t a b l i s s e m e n t , qu i engag e à t rè s 

lon g term e des f o n d s d'épargn e 

l i qu ide , es t don c amen é à se com 

po r te r en banquie r et à apprécie r 

le r i s q u e , c 'es t -à-d i r e l a so lvab i 

l i t é et la v iab i l i t é des opérat ion s de 

l ' emprun teu r , d'autan t qu e le prê t 

P L A rest e u n p rodu i t " r i s q u é " . 

Cet impéra t i f de sécurit é a condui t 

l a Ca iss e des dépôt s à développe r 

se s serv ice s d 'analys e f inanc iè re , 

en parfa i t e coo rd ina t i o n avec 

l ' U n i o n des H L M . 

U n protocol e de coopérat io n a été 

s ign é entr e le s deu x o rgan isa t ion s 

pou r coordonne r le s demande s 

d ' i n f o r m a t i o n f inanc iè r e fa i te s 

auprè s des o r g a n i s m e s . 

I l ne s'agi t pas , dan s u n cas comm e 

dan s l ' au t re , de développe r un e 

quelconqu e tutel le , mai s bie n d'en 

gage r u n dialogu e confian t avec les 

e m p r u n t e u r s . 

PIERRE RICHARD 

Né le 9 mars  1941 à Dijon, 
est  ingénieur  en chef  des 
ponts  et chaussées.  Ancien 
élève de l'Ecole  Polytechni-
que,  il  étudie  la planification 
urbaine  à l'université  de Pen-
nsylvanie  11966-1967). Puis 
il  est  nommé  à l'établisse-
ment  public  d'aménagement 
de la ville  nouvelle  de Cergy-
Pontoise,  dont  il  devient 
Directeur  général  adjoint  en 
1970. Il est  conseiller  techni-
que au Cabinet  du Secrétaire 
d'Etat  au logement  (1972-

1974), puis  à la Présidence 
de la République  pour  suivre 
les  dossiers  des collectivités 
locales,  de l'aménagement  du 
territoire,  de l'environnement, 
de l'urbanisme  et de la cons-
truction  en 1974. Il restera 
quatre  ans à l'Elysée  avant 
d'être  nommé,  en 1978, Direc-
teur  général  des collectivités 
locales  au Ministère  de l'inté-
rieur  où il  participe  à l'élabo-
ration  des projets  de loi  de 
décentralisation.  Il est,  depuis 
décembre  1982, Directeur 
général  adjoint  de la Caisse 
des dépôts  et consignations 
et a la charge  de la Direction 
du développement  local.  A 
ce titre,  il  assure  notamment 
la gestion  de la CAECL (Caisse 
d'Equipement  des Collectivi-
tés Locales). 

Pierre  Richard  est  co-auteur, 
avec Michel  Cotten,  d'un 
ouvrage  "Les  communes 
françaises  d'aujourd'hui" 
("Que  sais-je  ?").  Il écrit 
périodiquement  des articles 
ayant  trait  aux collectivités 
locales. 
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Paris XXe - Pelleport-Lyanes - Architectes : M. GHUILAMILA — 68 logements PLA. Le bâti-
ment se retourne perpendiculairement à la rue Pelleport pour définir un jardin intérieur qui le sépare 
d'un local à usage industriel reconstruit à neuf. 

l a p rog ress iv i té , la rév isabi l i té . L e 

s u r - m e s u r e dev iendra i t la règle . 

b) D 'aut r e part , un e fongibi l i t é des 

f inancement s entr e le s prê t s des 

t iné s à la construct io n de logement s 

et ceu x ayan t vocat io n à assu re r 

leu r réhabil i tat io n paraî t égalemen t 

souhai table . Chaqu e anné e serai t 

p rogramm é no n po in t u n nombr e 

donn é de p rê t s , ma i s un e quanti t é 

donné e de f inancements , don t 

l 'a f fectat io n serai t laissé e à l ' i n i 

t ia t iv e d u p rê teu r à l ' i n t é r i e u r de 

certa in s b u t o i r s . 

c) N o u s avons , e n f i n , l ' i n t en t i o n 

d 'é la rg i r l ' o f f r e de no s p r o d u i t s , 

en mettan t à l a d i spos i t i o n des 

e m p r u n t e u r s des f inancement s 

complémentaire s des produit s tradi 

t ionne ls , permettan t d'appréhende r 

l 'ensembl e des compar t iment s de 

l eu r s opéra t ions , dan s le cadr e de 

montage s comple ts . 

A côt é des prê t s P L A o u prêt s 

P a l u l o s , j ' i n d i q u e , en par t i cu l ie r , 

qu e l a Caiss e d 'équipemen t des 

col lect iv i té s locale s ( C A E C L ) es t 

désorma i s en mesur e de f inance r 

l 'env i ronnemen t d u logemen t pro 

premen t d i t . 

L e chemi n à p a r c o u r i r es t encor e 

l o n g , mai s j e s u i s convainc u de la 

nécessit é des évo lu t i on s qu e j e 

v ien s d 'esqu isser , qu i concourron t 

à un e p lu s grand e l iber t é et un e 

p lu s grand e adaptabil i t é d u finan

cemen t d u logemen t socia l . 

L a Caiss e des dépôts , grâc e à un e 

me i l leur e connaissanc e des spéci 

ficités  de ce secteur , saur a quan t 

à ell e a f f r o n t e r l e déf i d 'un e 

demand e p lu s exigeante , cec i au 

p r o f i t des usagers . 

N o u s souha i tons , d 'autr e par t , 

dan s tout e l a mesur e d u poss ib le , 

in terven i r en amon t de la program 

matio n des P L A décidé e par l ' E t a t , 

dan s l e respec t d u rô l e de chacun , 

de mêm e qu e nou s envisageons , en 

rég im e de c r o i s i è r e , d 'évoque r 

avec le s organisme s leu r s perspec 

t i ve s d ' emprun t , à l 'occasio n de 

rencont re s annuel le s pér iod iques . 

amb i t i on s 
pou r le logemen t 
socia l 

L a Caiss e des dépôts , qu i s ' o rga 

nis e pou r deveni r u n centr e de con 

naissance s d u logemen t soc ia l , 

compt e êtr e présent e dan s le déba t 

s u r l ' é vo lu t i o n de l a réglementa 

t i o n dan s ce domaine . E l l e cons i 

dèr e qu e l ' aven i r d u logemen t 

socia l pass e pa r u n doubl e mouve 

men t de déréglementat io n et de 

d i v e r s i f i c a t i o n . 

L e financemen t d u logemen t socia l 

manque , en F rance , de d ivers i t é et 

de soup lesse . I l n ' o f f r e pas aux 

emprun teu r s un e vér i tabl e gamm e 

de p rodu i t s adapté s au x exigence s 

d'un e gest io n f inancièr e moderne . 

E n fa i t , i l n 'exist e au jourd 'hu i qu e 

deu x p rodu i t s : l e P L A et l e prê t 

P a l u l o s . 

D conv iendra i t d ' imag ine r u n 

systèm e p lu s ouve r t o f f r a n t des 

caractér ist ique s technique s mieu x 

adaptée s aux beso in s des o rgan is 

me s et des opéra t ions . 

a) N o u s penson s qu ' i l serai t souhai 

tabl e de d i s t i n g u e r l a subvent io n 

versé e pa r l ' E t a t , d u prê t accord é 

pa r l a Caiss e des dépots . 

L ' a t t r i b u t i o n direct e de l a subven 

t i o n à l ' o rgan ism e encouragerai t à 

l a recherch e d u m e i l l e u r pla n de 

financement  et inci terai t à m i n i m i 

se r l a par t des p rê t s et des fond s 

onéreux . 

D e même , l a Caiss e des dépôt s 

pour ra i t propose r p lus ieu r s p r o f i l s 

de p rê ts , en jouan t s u r l a durée , le 

taux , le d i f f é r é d 'amor t i ssemen t . 
Paris Ve — Rue Poli veau - ILN 
DELAAGE et TSAROUPOULOS. 

1980 - Architectes : M. 
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Emprunt s C A E C L : 
et votr e argen t travaill e sou s vo s yeux . 

srsqu e vou s souscrive z à u n emprun t de la Caiss e 
d'Equipemen t des Collectivité s Locale s (CAECL) , établisse 
men t publi c gér é par la Caiss e des dépôts , votr e argen t ne 
rest e pas au repos . Vite , il est prêt é à votr e commune , votr e 
dépar temen t votr e région , qu i on t toujour s besoi n de 
fond s pou r financer  leur s nouveau x équipements . 

Ainsi , chaqu e foi s qu e vou s voye z un e nouvell e 
benn e à ordures , un e nouvell e piscine , u n nouvea u p o n t 
u n nouvea u car d e ramassag e scolaire , c'es t u n pe u d e 
votr e argen t qu i travaille . 

Investisse z dan s les emprunt s obligataire s d e la 
CAECL : votr e argen t vou s rapporter a et vou s bénéficiere z 

des service s collectif s qu'i l aur a serv i à financer. 
Vou s pouve z ains i souscrir e aux emprunt s perma 

nent s CAECL "Région s de France "  dan s les bureau x de 
poste , les caisse s d'épargne , che z les comptable s d u Tréso r 
et les agent s de change . 

D'autre s emprunt s d e la CAEC L ponctuel s et 
annoncé s chaqu e foi s dan s la presseson t égalemen t dis 
ponible s aux même s guichet s ains i qu e dan s les banques . 

L a C A E C L 
finance  les collectivité s locales . CKECL 
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POUR QUE CHACUN 
AIT SA MAISO N 

par  Jean-Louis DURAND 
Président-Directeur  Général de Maisons Mondial Pratic 

L a maiso n individuell e a conn u troi s 
époque s : 
Avan t 1970 : les besoin s quantitatif s son t 
satisfait s en priorit é par le logemen t collec 
tif . Le logemen t individue l perc e néan 
moins . 
De 1970 à 1980 : la maiso n individuell e 
devien t majoritaire . Pour fair e fac e à leur 
développement , promoteur s et construc 
teur s metten t au poin t des produits , des 
procédé s de constructio n et de mis e en 
śuvr e qu i garantissen t la maîtris e des pri x 
et de la qualité . 
Depui s 1980 : le march é se rédui t ; la pro 
fessio n met l'accen t sur son dynamism e 
commercia l et sur l'amélioratio n de ses 
service s pou r continue r à satisfair e sa 
clientèle . 

qu'un e faibl e parti e des espace s 
urbanisés . Quan t aux transports , 
on constat e à l'usag e qu'u n réseau 
maill é irriguan t un urbanism e " à 
plat "  est plu s efficac e qu'u n 
réseau nou é concentran t la circu 
latio n sur des zones denses . 

Le fai t que la Maiso n Individuell e 
se soi t développé e malgr é un envi 
ronnemen t administrati f et idéolo 
giqu e défavorable , montr e bie n 
que l'aspiratio n de la clientèl e étai t 
très forte . 

Des professionnel s 
à votr e servic e 

Les maison s individuelle s son t 
construite s soi t en habita t group é 
par des promoteurs , soi t " à l'uni 
té "  sur des terrain s isolé s ou des 
lotissements . Le premie r mod e 
d'interventio n est minoritair e puis 

qu'i l concern e moin s du quar t des 
maison s construites . La maiso n à 
l'unit é peut êtr e réalisé e par les 
particulier s eux-même s (10 000 
maison s son t réalisée s chaqu e 
année en auto-construction ) ou par 
des professionnel s : architectes , 
maître s d'śuvre , entrepreneurs , 
artisan s ou constructeur s propre 
ment dit . 

Le constructeu r se distingu e des 
autre s intervenant s en prenan t la 
responsabilit é global e de la cons 
truction . I l appliqu e un "Contra t 
de Construction "  rég i par les Arti 
cles L et R 231 du Code de la Cons 
tructio n et de l'Habitation . La mai 
son est livré e clés en mains , habi 
table , avec des garantie s de pri x et 
d'achèvement . Le terrai n est acheté 
séparément , la législatio n actuell e 
interdisan t au Constructeu r de le 
fournir . 

Les métier s du Promoteu r et du 
Constructeu r son t très différents . 
Le Promoteu r présent e une offr e 

La Maiso n Individuell e est , on le 
sait , le mod e d'habita t souhait é par 
la majorit é : 

— une famill e sur deux vi t dans un 
logemen t individue l ; 

— deux logement s sur troi s cons 
truit s chaqu e année son t des mai 
sons individuelle s ; 

— troi s Françai s sur quatr e souhai 
tent habite r une maiso n : tou s les 
sondage s son t concordants . 

Aujourd'hui , le phénomèn e est 
reconnu , mais i l n'en a pas tou 
jour s été ainsi . Les "pavillon -
neurs "  ont souven t été en but e aux 
critique s : le premie r reproch e qu i 
leu r étai t fai t étai t de "mi ter "  le 
paysage . Cet argumen t a perd u 
beaucou p de son efficacit é car le 
résulta t est aujourd'hu i visible . 
Sans parle r des grand s ensembles , 
des barre s et des tours , un seul 
immeubl e collecti f implant é bien 
en vue peut s'impose r irrémédia 

blemen t dans le paysage . A l'in 
verse , lotissement s et groupement s 
de maison s se couvren t progressi 
vemen t de verdur e et disparaissen t 
dans la végétation . L'habita t col 
lecti f se dégrade , l'habita t indivi 
due l se transforme , s'amélior e ; 
un livr e "Le s inspiré s de la Mai 
son Individuelle "  illustr é de nom 
breuse s photos , a été réalis é dans 
un lotissemen t de maison s Phéni x ; 
i l montr e parfaitemen t ce phéno 
mène . 

Deux autre s argument s ont égale 
ment été utilisé s par les détracteur s 
de la Maiso n Individuell e : le gas
pillag e des sol s et le coű t des 
infrastructure s de transports . En 
réalité , l'écar t de densit é entr e un 
groupemen t de logement s indivi 
duel s bien conç u et un ensembl e 
d'habita t collecti f aéré n'es t pas 
gran d ; surtout , le logemen t ne 
consomm e pou r sa par t propr e 

JEAN-LOUIS DURAND 

Ingénieur  des Ponts  et 
Chaussées  et polytechnicien, 
Jean-Louis  Durand  est  un 
professionnel  de la Maison 
Individuelle. 

Après  cinq  années  passées 

dans  la fonction  publique,  au 
Ministère  des Transports  — 
Service  Technique  des bases 
aériennes,  il  entre  à la Société 
de centres  commerciaux 
Serete Aménagement  qui  réa-
lise  alors  les  centres  du Forum 
des Halles,  des Quatre-Temps 
à la Défense  ou encore  à 
Cergy-Pontoise. 

Il y est  Directeur  chargé  du 
développement. 
Il intègre  au bout  de cinq  ans 
le Groupe  Maison  Familiale 
dont  il  est  Directeur  Régional 
puis  entre  au Groupe  Maison 
Phénix  pour  devenir  Direc-
teur  Général  de la Maison 
Evolutive. 

En avril  1983, il  rejoint  Mai-
sons  Mondial  Pratic,  filiale  de 
SGE dont  il  prend  la Direction 
Générale  puis  la Présidence. 
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Sur un march é en décroissanc e 
depui s 1980, la professio n est resté e 
trè s dynamiqu e : 

— Les Constructeur s présent s dans 
chaqu e Régio n ou chaqu e v i l l e 
étan t trè s nombreux , courammen t 
50 à 150, le constructeu r moye n 
est un peti t constructeur . 

— L a vi tal i t é des entreprise s est 
grand e : les création s resten t nom 
breuses , le sold e étant , cependant , 
négatif . 

— Les part s de march é respecti 
ves des grand s et petit s construc 
teur s ne se son t pas bouleversées , 
l a récessio n du march é ayan t 
entraîn é une légèr e pert e de terrai n 
des grand s constructeur s pénalisé s 
par le poid s de leur s structures . 

localisée , un programm e su r leque l 
le pla n de masse , les modèles , les 
financements  son t déf in is . L e 
Constructeur , quan t à l u i , ne ven d 
qu e la constructio n mai s est amen é 
à prendr e en charg e l 'aid e à la 
recherch e du ter ra in , l 'étud e du 
projet , la mis e en plac e du finan
cement . 

Le constructeu r o f f r e à so n clien t 
des degré s de liberté s mult iple s : 
choi x du ter ra in , d u modèle , des 
prestations , des adaptations , du 
financement,  e t c . . ; i l lu i propos e 
la "ma iso n l i b r e " . 

A ins i , la promotio n se just i f i e lors 
qu e les contrainte s foncière s ou 
urbanistique s son t lourdes . A i l 
leurs , Lotisseur s et Constructeur s 
apporten t ensembl e des solution s 
qu i réponden t aux aspiration s de 
la clientèl e tou t en préservan t 
l 'environnement . 

C o m m e n t é v o l u e n t l e m a r c h é d e l a M a i s o n I n d i v i d u e l l e e t l a p a r t d e s d i f f é r e n t s 

i n t e r v e n a n t s ? 

Des ma iso n 
de maçon s 

1976 1979 1982 1986 

 Nombr e de maison s (ouverture s de chantiers ) 

D o n t par des promoteur s 

à l 'uni t é 

Don t par des constructeur s (plu s de 20 maisons/an ) 

251 000 

86 000 

175 000 

281 000 

67 000 

214 000 

220 000 

57 000 

163 000 

84 000 

175 000 

35 000 

140 000 

 Nombr e de constructeur s (plu s de 20 maisons/an ) 

don t nouveau x venu s (entr e 76 et 82) 

1 100 800 

470 

Pou r un Ingénieu r des Pont s et 
Chaussées , la Maiso n Individuell e 
est un ouvrag e qu i ne suscit e pas 
spontanémen t l ' intérêt . I l est vra i 
qu e les technique s son t simples , 
répétit ives , maîtrisées . Rie n de 
commu n avec un ouvrag e d'ar t de 
haut e technici té , uniqu e en so n 
genre , innovant . Et pourtant , les 
Constructeur s de Maison s Ind i v i 
duelle s on t énormémen t apport é 
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aux profession s d u bât iment . S' i l 
s 'agi t , en effet , de réalise r un e 
maiso n apparemmen t identiqu e à 
sa vois ine , ell e est cependan t un i 
que , ne serait-c e qu e d u fai t de so n 
adaptatio n au site . De p lus , ell e 
doi t êtr e construit e pa r des équi 
pes de quelque s ouvr ie rs , isolés , 
lo i n de leur s bases et approvis ion 
nés cas pa r cas . 

Pou r respecte r ces impérat i fs , l a 
professio n a développ é des techni 
que s or iginale s : 

— Matér iau x industrial isé s : les 
fermettes , les tu i les , les pieuvre s 
électrique s et sanitaires , les c lo i 
son s sèches , les bloc s menuisé s 
réunissan t cadre , fermeture s et 
menuiseries , se son t imposés . 

— Regroupemen t des tâche s : les 
corp s d'état s tradit ionnel s du bâti 
men t on t été remplacé s pa r des 
équipe s polyvalentes . 

— Autocontrôl e : su r des chantier s 
mult ip le s et dispersés , l 'encadre 
men t ne peu t êtr e présen t en per 
manence . 

— Séparatio n des fourniture s et de 
l a pos e : l a bonn e logist iqu e des 

approvisionnement s est détermi 
nante . 

Ces techniques , courante s aujour 
d 'hu i en Maiso n Ind iv idue l le , se 
son t transmise s dan s l ' Industri e du 
Bâtimen t : les Fi l ia le s "Ma ison s 
Indiv iduel les "  des grand s groupe s 
ayan t montr é l 'exemple . Au jou r 
d 'hu i , des programme s pilotes , ou 
des opération s expérimentales , 
appliquen t ces technique s dan s le 
domain e des grand s chantiers . 
Elle s supposen t un e remis e en 
questio n des matériel s et out i l la 
ges , des qual i f icat ions , d u rôl e de 
l 'encadremen t et des habitudes . 

Derr ièr e les apparence s et le mes 
sage qu i son t " t r a d i t i o n n e l s " , l a 
Ma iso n Ind iv iduel l e est , en fai t , 
trè s modern e dan s ses matériau x 
et dan s ses procédé s de mis e en 
śuvre . 

Pendan t les années d'expansion , la 
Maiso n Ind iv iduel l e se vendai t 
facilemen t et les effort s des Cons 
tructeur s portaien t su r l a mis e au 
poin t de technique s de constructio n 
qu i permettaien t d 'amél iore r l a 
qualit é et de réduir e les coűts . 

Depui s le débu t des année s 80, l a 
tendanc e du march é s'es t inversé e 

et les recherche s technique s ne 
permetten t plu s des gain s specta 
culaires . L a professio n fai t porte r 
so n ef for t dan s le domain e com 
mercia l oů ell e est au jourd 'hu i en 
pointe . Face à un e demand e q u i , 
pou r des raison s économique s bie n 
connues , se manifest e moins , les 
professionnel s on t fai t preuv e 
d ' imaginat io n pou r suscite r l ' inté 
rêt d u cl ien t et lu i apporte r tou 
jour s plu s de service s et de garan 
ties . 

Le s constructeur s développen t 
leur s technique s de vente s et le 
market in g direc t a pr i s un e posi 
t io n dominant e dan s leu r démar 
che . Beaucou p investissen t dan s 
des école s de vent e et dan s des 
expérience s de prospect io n et 
d'animatio n commerciale s actives . 
Dans un e professio n don t les mem 
bre s son t nombreu x et o ů la con 
currenc e est trè s v i ve , ces ef fort s 
son t démult ip l ié s et renouvelé s en 
permanence . 

Cett e remis e en questio n perma 
nente , l ' importanc e de l 'espri t 
marketin g et commercia l , l a diver 
sit é des préoccupation s et des fonc 
tion s fon t l 'or iginal i t é du métie r de 
Constructeu r de Maison s I nd i v i 
duelle s et tou t so n intérêt . 
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L'AR T DE COMPOSER PARIS 
L'OPHV P 
par Georges PEROL 

Directeur  Général de l'OPHV P 

P ari s ne peu t s'inventer , qu'o n lu i 
donn e un visag e de grand e vill e ou qu'o n 
la compos e poétiquement , le lon g des 
infractuosité s de sa mémoire . Y a-t-i l un 
cod e urbai n ? Celu i de l'hygièn e qu i puri 
fi e tou s les bâtiment s jusqu' à ne laisse r 
qu e d'immense s vaisseau x briqué s par les 
intempérie s ? Celu i de l'aveni r et des cité s 
inventées , celu i du pass é et des répara 
tion s ou des régression s ? Celu i de l'inser 
tio n contemporain e dan s une capital e truf 
fée de signe s ? Paris est un livr e ouvert . 
Dans son décor , la vill e affich e ses contra 
dictions , ses discordance s et son intimité . 

les constructeur s on t vécu , sub i et 
auxquelle s il s on t survécu . L S L 
(Logemen t Sociau x Locati fs , PCL 
(Prêt Conventionn é Locat i f ) , P L A 
(Prê t Locat i f A idé ) . Quan t à l a 
qualit é de l 'O f f i c e bai l leur , ell e 
s 'expr im e simplemen t : peu de 
loyer s impayés , bie n qu e le par c 
de gestio n de l ' O P H V P s'étend e 
su r 84 000 logements , soi t la popu 
lat io n d'un e v i l l e comm e Bor 
deaux . 

L ' O P H V P a particip é au visag e 
socia l et urbai n su r troi s quart s de 
siècle . Ce paysage , qu ' i l s 'ouvr e 
su r un espac e dérobé , un e fascina 
t io n hypnot iqu e ou des bâtiment s 
solitaire s qu i se défon t au fil  de 
leur s balcons , ce visag e est déj à 
l iv r é au souvenir . Les première s 
construction s des années 25 émeu 
vent , celle s des années 60/70 

interrogent . Quo iqu ' i l en soit , 
l 'OPHV P fai t parti e d'un e t rad i 
t i on , cell e de la construct io n de 
Pari s au X X e siècle . 
L'intérê t qu e présent e ce regar d de 
70 ans su r un Of f ic e constructeur , 
aménageu r et bai l leu r de loge 
ment s à vocatio n social e est con 
sidérabl e : l 'h isto i r e de l 'O f f i ce , 
c'es t l 'H is to i r e au sens large . Car 
l 'Of f ic e naî t en 1914 des premiè 
res interrogation s su r un e politiqu e 
d u logemen t jusque-l à ébauché e 
localement . Le s insuffisance s de 
Pari s fac e à ces question s n'étaien t 
peut-êtr e pas étrangère s à une séri e 
de révolut ion s dan s les rue s de la 
capitale . Cell e de 1848 appel a la 
venu e de Louis-Napoléo n au pou 
vo i r et d 'Haussman n "dan s la 
r u e " . Pari s fu t effect ivemen t 
t ransform é mai s de faço n plu s 
superficiell e qu e réell e et les faça -

L'Off ic e publi c de l a vi l l e de Pari s 
a particip é à l 'élaborat io n de ce 
paysage . Fidèl e refle t des déci 
sion s de la V i l l e , i l a construi t en 
70 ans d'existenc e envi ro n 80 000 
logement s dan s presqu e tou s les 
arrondissement s de Pari s et en 
régio n parisienne . I l a réalis é 
36 000 place s de park ing , 2 000 
commerce s intégré s dan s ses 
immeubles , des centaine s de 
bureau x destiné s aux organisme s 
publics . Outr e des écoles , des crè 
ches , des jard in s d'enfants , des 
foyer s pou r personne s âgées , pou r 
handicapé s et pou r jeune s t ravai l 
leurs , i l a bât i un e cit é de promo 
tio n familial e et deu x cité s de tran 
sit . En tan t qu'aménageur , o n lu i 
doi t les Z A C et les D U P de l ' I lo t 
Bièvre , Malakof f , Saussure , Flan 
dre , le M o u l i n de la Pointe , la 
Goutt e d 'O r e t c . . Depui s une . 
voir e deux générations , ses immeu 
bles son t occupé s par les même s 
familles . Les H B M (Habitation s à 
Bo n Marché ) de jadi s on t chang é 
de no m selo n les multiple s loi s qu e 

GEORGES PEROL 

Ingénieur  Général  du Génie 
Rural  des Eaux et des Forêts. 

— Président-Directeur  Géné-
ral  de la Société  pour  la mise 
en valeur  de l'Auvergne  et du 
Limousin. 

— Maire  de Meymac  (Cor-
rèze). 

— Conseiller  Régional  du 
Limousin. 
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Paris XIIIe - 4 et 8-12, M 
de 132 logements PLA ma 

PARIS XIII' 
M. P E R R , N 

_ 1 3 7 , b o u 

H B M V 1«i f i - Architectes . 
CHARl-ET et 

des pimpante s haussmanienne s 
cachaien t ma l la spéculatio n fon 
cièr e et les îlot s insalubres , recen -
cés seulemen t en 1910. Les début s 
réel s de l 'Off ice , après l 'armistice , 
corresponden t en outr e aux pre 
mière s ébauche s de grand s plan s 
d'aménagemen t urbain . 

L ' O P H V P a été le témoi n pr iv i lé 
gi é de tou s les débat s et prise s de 
posit io n successive s en matièr e de 
construction . L a querell e de form e 
est un poin t de vue , tou t comm e 

l 'urbanism e d'un e époqu e est un e 
trame , mai s c'es t la manièr e don t 
les élu s nationau x et locau x envi 
sagen t et traduisen t ces enjeu x qu i , 
en fin  de parcours , autoris e l'act e 
de bâtir . Un simpl e aménagement , 
un e lo i et c'es t la stratégi e de la 
capital e qu i se déf in i t . 

"Un e vi l l e n'es t fait e qu e d'excep 
t ions , d ' impossibi l i tés , de contra 
dictions , d'incongruités , de contre 
sens "  ains i rêv e Marc o Pol o de 
retou r de ses lointain s voyages . 

Mai s i l ajout e auss i : s i j e devai s 
"pousse r plu s loi n qu'un e certain e 
l imi te , j 'obt iendrai s des ville s tro p 
dissemblable s pou r êtr e v ra ies " . 
A ins i s 'exprim e l 'unit é de toute s 
les vi l le s attachantes , tell e Paris . 

Depui s 1977, la pol i t iqu e en 
matièr e de logemen t — et en par 
t icul ie r cell e du logemen t socia l — 
est l 'u n des chevau x de bataill e du 
maire , Jacque s Chirac . L 'ef for t de 
remaniemen t des opération s enga 
gées ou de lancemen t de certaines . 

port e d'un e part , su r les Zone s 
d'Aménagemen t Concert é (ZAC ) 
qu i intéressen t au premie r che f 
l 'OPHV P et , d'autr e part , su r les 
réhabil i tat ions . 

Se servi r de la structur e existante , 
du bât i , de la vo i r i e et des vide s 
laissé s par un certai n urbanism e 
des années 60 entr e autres , pou r 
retrouve r un e identit é à la vi l l e 
sembl e novateur . En plu s d'u n 
modernism e préconis é dan s cer 
tain s plan s d'urbanisme , cett e nou -
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L 'harmoni e entr e la qualit é de 
l'espac e intér ieu r et l 'équi l ibr e de 
l a façad e : a ins i l ' O f f i c e se 
présente-t-i l au traver s des décen 
nies . I l garde , au cśu r des querel 
les architecturales , un e relativ e 
mai s indispensabl e sérénité . Plu s 
qu e d ' o f f r i r un terrai n d'expérien 
ces aux jeune s architecte s frai s 
émoulu s des écoles , i l s'agi t de 
reste r sensibl e aux innovation s de 
matériau x et de fo rmes , tou t en 
s'efforcan t de produi r e un e archi- -
tectur e sage , à l'épreuv e du temps . 
Dès 1937, l 'Of f ic e défini t ains i ses 
dessein s arch i tecturau x : " L a 
composi t io n des p lans. . . comb i 
ner a le je u des plein s et des vide s 
de faço n à donne r u n caractèr e aux 
massif s d'architectur e ; ell e ména 
ger a des échappée s su r les cour s 
parsemé s d 'arbres , de massifs , 
d'arbuste s ou décorée s de pergo 
l a s " . 

C'es t un j a r d i n à la français e qu i 
nou s est décr i t . 

Des fonta in iers , des paysagistes . 

llermann - Architecte : M. GINSBERG — Un ensemble important 
imite du bâti parisien le long du boulevard des Maréchaux. 

des peintres , des sculpteurs , des 
architecte s on t t rava i l l é pou r 
l 'Off ic e : Bernar d Zehrfuss , Emil e 
A i l l a u d , Henr i Sauvage , pou r ne 
cite r qu 'eux . Ces artiste s on t 
apport é leu r marqu e et l 'O f f i c e a 
exig é de ses architecte s le talen t de 
s'adapte r aux nouvelle s option s et 
à la gymnastiqu e financièr e de cer 
tain s programmes . Il s on t fai t sor 
t i r l 'habita t socia l du pastich e et 
on t invent é des code s urbains , tou t 
en prenan t le part i de construir e 
pou r les homme s avan t tou t autr e 
f io r i tu re . L ' O P H V P a cré é des 
pan s entier s de v i l l e ; intervenan t 
comm e constructeu r ou comm e 
aménageur , i l a façonn é des quar 
tier s au cour s des décennies . On 
lu i doi t des composi t ion s de ver 
dure , de béton , de br ique , de 
pierr e de ta i l le , de j eux , de terre , 
d 'eau , de c ie l , de couleurs , des 
balcons , des portai ls , des escaliers , 
des fenêtres . Espace s privé s et 
publ ic s qu i suggèren t un e vi e 
locale , m ieux , un mic ro -c l imat , 
qu e les habitant s on t repr is , véc u 
et redéf in i . 

vell e polit iqu e util is e le pass é pou r 
valorise r le présent . Tracés , échel 
les s'humanisent , des opération s 
de " s u t u r e s " , de "pansements " 
entr e quartier s meurt r i s s'élabo 
ren t dan s cett e quêt e de l'espac e 
parisie n tradit ionnel . C'es t l 'appa 
r i t io n d 'u n vi l lag e dan s la v i l l e . 

L 'Of f ice , l 'u n des premier s à avoi r 
sent i l a nécessit é de réhabi l i ter , 
raviv e ses propre s immeubles , de 
concertatio n avec l 'habitant . Cha 
qu e cas de reconversio n est un i 
que . L a présenc e d u bâtimen t 
exig e un ef for t de réf lex io n et 
d ' imaginat io n pou r qu e s' y adap 
ten t les nécessité s de la modernité . 
L 'Of f i c e s'attaqu e auss i à l a réha 
bi l i tat io n d ' immeuble s trè s déla 
bré s situé s dan s " c e ventr e de 
Par is "  don t parlai t Zo la . L a 
Goutt e d 'O r , quart ier-charnièr e 
situ é entr e le populair e X V I I I e et 
le résidentie l Montmar t r e est un 
des exemples-clé s d u déba t actuel . 

Que ce soi t dès 1914 et ensuit e au 
mil ie u du " b o o m " de l a construc 
t ion , l 'Of f ic e a toujour s eu " l a 
volont é de fair e un e śuvr e qu i soi t 
dign e de Pa r i s "  (1952), en ayan t 
conscienc e qu e les réalisation s 
par is ienne s s y m b o l i s a i e n t l a 
Franc e à l 'étranger . C'es t pour 
quo i , dès le départ , l 'O f f i c e 
s'efforc e de pr iv i lég ie r l 'usage r et 
so n bien-être . Certe s l a not io n de 
confor t s'actualis e avec les décen 
nies , mai s dès 1934, les immeu 
ble s commencen t à se pourvo i r 

d'ascenseur s et de chauffag e 
central . L e "Haché lème "  pou r 
reprendr e un e expressio n née 
des auteur s de bande s dessi 
nées , n' a plu s cours . En 
effet , l 'habita t construi t par 
l 'O f f i c e est souven t plu s 
luxueu x et plu s adapt é 
aux norme s actuelle s de 
sécurit é et de bien-vivr e 
qu e bo n nombr e de 
logement s parisiens . 
O f f r i r un m a x i m u m 
de service s condui t 
l 'O f f i c e à renfor 
cer la qualit é de la 
prestat io n inté 
rieure,  surfaces , 
acoustique , ther 
mique , dura -
b i l i té . 

d e ' atl0n

 H L * et l0 es A r c ^ ^ ^ ^ 
" Mare f \ » . activitéi * ' M. GRiuTT^^ 

e ausein 
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LE LOGEMENT SOCIAL 
ET LA FRANCE PROFONDE 

par  Jean FONKENEL L 
Ingénieur  en Chef des Ponts et Chaussées ERD 

Directeur  Général de l'Immobilièr e Constructions de Paris 
Président de la Société d'HL M Samopor 

L te logemen t locati f socia l est marqu é 
par les disparité s de ses habitants , de son 
bât i et de ses mill e bailleur s : Office s d'HL M 
et 
OPAC, Société s d'HLM et d'Economi e Mixte . 
Ces bailleurs , aux prise s avec les répercus 
sion s financière s de la désinflation , se 
demanden t s'il s devron t et pourron t encor e 
construir e demai n : les loyer s d'équilibr e 
seron t tro p élevés dan s la Franc e profonde , 
et les terrain s tro p cher s dan s les grande s 
villes . 
Une refont e total e du systèm e de finance 
men t du logemen t social , au-del à des 
rabotage s actuels , paraî t difficilemen t évi -
table . 

L'applicatio n de la " L o i Méhaigne -
r i e "  fai t à nouvea u du logemen t un 
suje t médiatiqu e et polémique , à 
propo s duque l on enten d tou t et 
so n contraire . 

Les propriétaire s son t abusif s ou 
ruinés , et les locataire s auss i ; les 
logement s son t introuvables , mai s 
pourtan t beaucou p son t vacants , et 
d'aprè s la démographi e i l n' y aurai t 
plu s de besoin s ; les pr i x de vent e 
atteignen t des sommet s mai s cer 
tain s acquéreur s récent s n'arriven t 
à revendr e leu r maiso n qu'ave c 
un e lourd e perte . 

Les cont ras te s 
et les dispar i té s tés 

L e "sous-ensemble "  du logemen t 
locati f social , qu i intéress e di x m i l 

l ion s d'habitants , n'échapp e pas , 
lo i n de là , à ces idée s reçue s et à 
ces contraste s ; il s proviennen t de 
l 'histoir e pol i t iqu e et de la socio 
logi e administrative , des évolution s 
économiques , mai s surtou t de la 
géographi e : notr e pay s ne se 
rédui t pas à Pari s et à sa proch e 
banlieue , et un voyag e à traver s la 
Franc e profond e perme t de mieu x 
saisi r les mult iple s disparités . 

— D i s p a r i t é de s l oca ta i re s : i l y 

a ceu x qu i jo ignen t ma l les deu x 
bout s mai s payen t scrupuleusemen t 
leu r loye r et ceu x qu i se préoccu 
pen t beaucou p plu s des traite s de 
leu r voi ture , de leu r télévisio n et 
de leu r magnétoscop e ; les chô 
meur s ou les femme s abandonnées , 
et les bénéficiaire s de rente s de 
situatio n ; les famil le s paisible s et 
respectueuse s du bie n d 'autru i (l a 
grand e majori t é heureusement ) et 
celle s qu i renden t infernal e la vi e 
de tou s leur s vo is ins. . . 

— D i s p a r i t é d u bâ t i : l a gamm e 
v a de l a tou r délabré e dan s un e 
Z U P dégradée , à moiti é vacant e et 
à moit i é peuplé e de famil le s lour 
des , à l ' H L M de centre-vi l l e trè s 
recherché e et au rappor t qualité -
pr i x imbattabl e ; o u encor e de la 
barr e ma l isolé e de 1965 au coque t 
et confortabl e peti t immeubl e PL A 
d 'au jourd 'hu i , parfoi s lauréa t du 
Palmarè s Nationa l de l 'Habitat , et 
oů l ' A P L ren d les loyer s dou x à 
supporter . 

— D i s p a r i t é de s b a i l l e u r s : dyna 
miques , bie n formé s et convena 
blemen t payés , les responsable s 
d 'u n nombr e croissan t de Société s 
Anonyme s d ' H L M ou de Société s 
d 'Economi e M ix t e pratiquen t en 
virtuose s les technique s moderne s 
de gestio n alor s qu e ceu x des O f f i 
ces d ' H L M doiven t se battr e avec 
un e réglementatio n archaďqu e et 

démotivant e en matièr e du statu t 
du personnel , de gestio n financièr e 
et de fo rmat ion . 

Des bailleur s disposen t d 'u n patri 
moin e bie n plac é dans des ville s ou 
des quartier s prospères , alor s que 
d'autre s n' interviennen t qu e dans 
des zone s déprimées . 

Dans les d i x ou quinz e dernière s 
années , certain s on t pu — affair e 
de chance , d ' in tu i t io n ou de cou 
rag e — résiste r au poid s des v ie i l 
les tradit ion s de fauss e gestio n 
sociale , et encor e plu s aux recom 
mandation s des Pouvoir s Publics . 
De ce fait , il s se porten t mieu x que 
leur s collègue s plu s disciplinés , 
qu i , par exempl e : 

— on t construi t beaucou p en PAP 
ou en P L A avan t 1985 ; 

— n'on t pas pratiqu é les loyer s 
max imum , se fiant  aux calcul s de 
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Les mill e bailleur s sociau x 

Ils se divisent en gros en trois tiers : les Offices d'HLM 
et OPAC, qui sont des Etablissements Publics, les Socié-
tés Anonymes d'HLM et les Sociétés d'Economie Mixte 
de construction dans lesquelles les Collectivités loca-
les sont le plus souvent majoritaires. Ils gèrent plus de 
3 000 000 de logements, et leurs patrimoines respec-
tifs vont de quelques centaines à quelques dizaines 
de milliers de logements. 

Les plus petits, faute de "masse critique", ne peuvent 
vivre et se développer convenablement qu'avec 
l'aide d'une Collectivité locale ou d'un réseau. 

P h o t os G i l les -Henr i POLGE 

l 'Admin is t ra t ion , qu i tablai t su r 
un e inf lat io n de 10 % ; 

— on t accept é les locataire s insol 
vable s qu e le Préfe t leu r imposai t ; 

— on t laiss é leu r trésoreri e à la 
Caiss e d'Epargn e o u au Tréso r ; 

— on t uti l is é les Modèles , les 
Marchés-cadres , les Système s 
Construct i fs , les PIP, conseillé s 
avec insistanc e pou r construir e 
mieu x et moin s che r et qu i su r le 
terrai n on t souven t condui t au résul 
tat invers e ; 

— se son t laissé s prendr e par les 
financement s "at trape-nigauds "  : 
I L M 72, PC locatif , don t le " P L A 
Crédi t Foncier "  est le dernie r ava
tar . 

Quelle s qu e soien t ces différences , 
la plupar t des bail leur s sociau x 
exercen t leu r métier , on pourrai t 
dir e leu r apostolat , avec ardeu r et 
conscienc e et gèren t de mieu x en 
mieux , mai s i l s ne reçoiven t pas 
de répons e clair e aux deu x ques 
tion s qu i les lancinen t : 

— Commen t fair e fac e au cho c de 
la désinf lat ion , certe s bénéfiqu e 
pou r le Pays , mai s dramatiqu e 
pou r ceu x qu i on t emprunt é aux 
tau x ancien s ? 

— Demain , construira-t-o n encor e 
des logement s locatif s sociau x ? 

Le cho c 
de la dés in f la t i o 

Les annuité s d'emprun t constituen t 
deu x tier s à troi s quart s des dépen 
ses des bai l leurs . 
Or les tau x d'intérê t des prêt s con 
tracté s avan t 1985 et les loyer s in i 
t iau x on t été sciemmen t fixé s pa r 
l'Eta t de faço n à ce qu ' i l y ai t déf i 
ci t au départ . L ' in f la t ion , qu i attei 
gnai t ou dépassai t alor s 10 %, 
devai t permettr e un rattrapag e pro 
gressif . On appelai t ce systèm e la 
" p é r é q u a t i o n " . 

Au jou rd 'hu i les loyer s n'augmen 
ten t plu s qu e de 2 à 3 %, mai s tou t 
le rest e du systèm e a été maintenu . 
I l arriv e même , pou r les P L A , qu e 
les annuité s soien t supérieure s au 
montan t des loyer s : la somm e dis -

Un logement social en accession à la propriété. 

ponibl e pou r gére r et entreteni r est 
négative . 

Invité s d'autr e par t à loge r les plu s 
démunis , les bai l leur s ne peuven t 
mathématiquemen t plu s équi l ibre r 
leu r gestio n par leur s seul s moyens . 
Or l'Eta t se désengage , pou r l'aid e 
à l a pierr e comm e pou r l 'aid e à l a 
personne , et les substitut s son t i l lu 
soire s : les Col lect iv i té s locale s 
son t exsangue s et les instruction s 
ministériel le s vont , d i t - on , empê 
che r les remise s à nivea u des loyer s 
t ro p faibles . E n f i n , la vent e d u 
patr imoin e H L M , qu i devai t tou t 
régler , ne pourra i t se fair e aux 
locataires , compt e ten u de leur s 
plafond s de ressources , qu e large 
men t en dessou s du p r i x f ix é pa r 
les Domaines . 

L a tax e foncièr e venan t au bou t de 
quinz e ans de locatio n absorbe r un 
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à deu x moi s de loye r f in i ra , s i rien 
n'es t modi f ié , de tue r les organis 
mes qu i v ivron t encore . 

Certain s bail leur s on t certe s un e 
responsabilit é part icul ièr e dan s 
leur s di f f icul té s actuelle s ou fu tu 
res : il s on t pu êtr e laxistes , man 
que r de vigi lanc e ou de r igueur , 
fair e de mauvai s choi x d' investis 
sements . Mai s ce son t quelque s 
arbre s à qu i l 'o n voudrai t fair e 
cache r la forêt . 

Les sinistre s arr iveron t plu s vit e 
encore , notammen t dan s les zone s 
à faibl e nivea u de v ie , si la réduc 
t io n prévu e de l ' A P L désolvabilis e 
un e parti e des locataire s et interdi t 
les majoration s raisonnable s de 
loyers . 

Un des effet s les plu s perver s de 
ces di f f icul té s financière s est qu e 
les bailleur s économisen t à l'excè s 
su r la seul e dépens e compressibl e : 
l 'entret ien . Et les esprit s s'habi 
tuen t à ce qu e le patr imoin e socia l 
se dégrad e jusqu' à ce qu'o n entam e 
un e réhabil i tat io n lourd e et coű 
teus e pou r tou t le mond e (Palulos , 
convent ionnement . . . ) , alor s qu e 
l 'exploi tat io n locativ e courant e 
devrai t fourni r de quo i le mainteni r 
en permanenc e en bo n état . 

Pourra- t -o n 
encor e cons t ru i r e 
de s logement s 
loca t i f s soc iau x ? 

Et d 'abord , le faudra- t - i l , compt e 
ten u des mesure s visan t à encou 
rage r l ' investissemen t pr iv é dan s 
la pierr e ? 

Ou i , car toute s les étude s économi 
ques , sociologiques , et démogra 
phique s montren t qu e des besoin s 
subsistent , et parc e qu'un e bonn e 
parti e des Français , à revenu s bas 
ou mêm e moyen s mai s dépourvu s 
de capital , ne peuven t pas suppor 
te r seul s l a totalit é d u coű t d 'u n 
logemen t et de l'argen t qu i a serv i 
à le financer . 

Mai s la volont é de l 'Eta t est de 
réduir e à la foi s l 'aid e à la per 
sonn e et l'aid e à la pierr e : jamai s 
l'écar t entr e l ' in f la t io n et les tau x 
des prêt s n' a été auss i for t . 

O n r i s q u e de n e p l u s c o n s t r u i r e 

d a n s le s r é g i o n s p a u v r e s . . . 

L e nouvea u logemen t socia l ne 
pourr a don c s'adresse r aux plu s 
pauvre s ; on risqu e mêm e de ne 

plu s construir e dans les faubourgs , 
les petite s vi l le s et les secteur s 
rurau x : la réductio n programmé e 
de l ' A P L obl igerai t , pou r qu e les 
loyer s resten t dan s le marché , à les 
f ixe r à un nivea u tro p bas pou r 
permettr e l'équilibr e d'exploitation , 
et ce d'autan t plu s qu e : 

— la tax e foncière , on l ' a v u , 
aggraver a encor e le problèm e au 
bou t de 15 ans ; 

— le 1 % patronal , deven u 0,67 %, 
qu i complétai t le financemen t et 
permettai t d 'emprunte r moins , a 
complètemen t dispar u de ces ré 
gions . 

On imagin e les inconvénient s 
d 'ordr e économiqu e et socia l d 'u n 
te l blocag e dan s l a Franc e pro 
fonde . 

N i d a n s le s r é g i o n s r i c h e s 

Dans les centre s urbains , oů le 
march é autoris e des loyer s plu s éle
vés , c'es t le problèm e foncie r qu i 
constituer a le facteu r bloquan t ; la 
réglementatio n est ains i fait e qu e 
le dépassemen t foncie r est la règl e 
(voi r encadré ) et la procédur e pou r 
obteni r les financement s nécessai 
res (ou mêm e pou r en avoi r la sim 
pl e promesse ) est spécialemen t 
longu e et lourde . Bie n avan t so n 
aboutissemen t le propriétair e du 
terrain , lass é d'attendre , a généra 
lemen t vend u à un promoteu r priv é 
qu i n' a pas ces contraintes . A te l 
poin t qu e les subvention s d'Eta t 
pou r dépassemen t foncier , pourtan t 

chichemen t prévues , ne son t plu s 
consommée s en totali té . 
L e phénomèn e est ampl i f i é par 
l 'extravagan t systèm e des zones , 
qu ' i l sembl e auss i d i f f i c i l e de 
réforme r que la fiscalit é local e : le 
terrai n est cens é êtr e pay é moin s 
cher , et le loye r P L A max imu m 
moin s élevé , à Saint-Trope z ou à 

Mento n qu' à Pélissann e ou à Roque -
vaire . 

U n systèm e de f inancemen t 
dépass é 

L a récent e lo i a modi f i é les rap 
port s entr e les bailleur s et les loca 
taires , ell e n' a pas touch é en pro -

Les zones territoriale s 

La France est divisée, pour les charges foncières maxi-
males, les loyers et les prix de vente des logements 
aidés, en 4 zones territoriales : 

1 Pis : Paris et les communes limitrophes 
1 : la Panlieue parisienne 
2 : les grandes agglomérations 
3 : le reste de la France 
Si on veut respecter les plafonds, on ne peut pas 
payer, pour une construction PLA dans une ville 
comme Marseille, Lyon ou Nice (zone 2), le terrain plus 
de 250 F le m 2 environ avec un COS de 1, ce qui est 
évidemment introuvable. 

Le dépassement est donc la règle, et pour le couvrir 
financièrement le constructeur social doit, selon des 
procédures d'une bureaucratie extrême, demander 
des subventions à l'Etat, à la Commune, au Conseil 
Régional, au Conseil Général et à un CIL. 

De plus, le classement en zones est souvent absurde : 
par exemple, des villes comme St-Tropez, Menton, St-
Raphaël, Cassis, sont en zone 3, où le terrain devrait 
théoriquement être payé encore beaucoup moins 
cher. Conséquence : les logements sociaux y sont pra-
tiquement absents et les salariés modestes souffrent 
beaucoup pour s'y loger. 
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Quelque s abréviation s 

Le terme "HLM" désignait à la fois, avant 1977 : 
— les bailleurs : Offices, OPAC, Sociétés d'HLM 
— les immeubles qu'ils construisaient 
— les prêts qui les finançaient 
Aujourd'hui, les prêts HLM ont été remplacés par les 
PLA (Prêts locatifs aidés) auxquels ont accès égale-
ment les SEM (Sociétés d'Economie Mixte), qui précé-
demment ne recevaient que les prêts du Crédit Fon-
cier de France, moins avantageux que les prêts HLM. 

Le PAP (Prêt pour l'accession à la propriété) est attri-
bué aux acquéreurs de logements neufs ou fortement 
réhabilités dont les ressources restent en dessous d'un 
plafond. 
L'APL (Aide personnalisée au logement) est une "super 
a l locat ion- logement" , at tr ibuée aux locataires 
d'immeubles PLA et aux acquéreurs bénéficiant de 
PAP. 

fondeu r au systèm e actue l de 
financement  d u logemen t social . 
Conç u en 1976 pou r u n context e 
économiqu e ( in f la t ion , croissanc e 
du nivea u de vie ) qu i n'exist e plus , 
ce systèm e est au jourd 'hu i totale 
men t inadapt é : 

— i l coűt e che r à l 'Eta t ; 

— i l ne perme t pas de loge r les 
plu s démuni s dan s les condit ion s 
les plu s économique s et les moin s 
ségrégative s ; 

— tro p compl iqu é et procédural , 
i l renchéri t le coű t des opération s 

et pouss e à des choi x économique 
men t et socialemen t mauvai s ; 

Les Pouvoir s Publ ics , présente 
ment , se préoccupen t surtou t de 
l im i te r le premie r inconvénient , 
par des coup s de rabot s successifs . 
I l s pourron t d i f f i c i lement , nou s 
semble-t- i l , fair e encor e longtemp s 
l 'économi e d'un e refont e totale . 

Et i l leu r faudr a d 'abor d répondr e 
clairemen t à l a questio n souven t 
éludé e : s i le dro i t au logemen t 
pou r les plu s démuni s exist e 
encore , qu i doi t le financer  ? 

Il 
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LA REHABILITATIO N 
par Jean-Paul LACAZ E 

Directeur  général de l'ANA H 

Du poin t de vu e de l 'urbanisme , 
les Maire s et les spécialiste s saven t 
bie n qu e l a nouvell e front ièr e des 
problème s urbain s ne se situ e plu s 
à l 'extér ieu r des v i l les , dan s ces 
zone s d'expansio n qu i on t appel é 
l'essentie l des effort s d'organisa 
t io n dan s les années de l'après -
guerr e et de la croissanc e écono 
mique . L'exempl e des pay s anglo -
saxon s montr e l ' importanc e de 
l'enje u : des mécanisme s ségréga 
ti f s extrêmemen t puissant s resten t 
à l 'śuvre , concentran t dan s les 
quartier s vétusté s et les grand s 
ensemble s les fraction s les plu s 
fragile s de la populat ion . I l en 
résult e des évolution s cumulative s 
de dévalorisatio n économiqu e et 
social e qu i peuven t al ler , dan s les 
cas les plu s cr i t iques , jusqu ' à des 
émeute s de la misère , comm e on 
l' a constat é récemmen t en Grande -
Bretagne . 

En France , nou s avon s réag i plu s 

tôt , et nou s bénéficion s sans dout e 
d'un e cultur e urbain e plu s profon 
démen t enraciné e qu i frein e cett e 
tendance . Ma is , dan s les d i x ans 
qu i viennent , l e desti n de bie n des 
quart iers , celu i mêm e de vi l le s 
entière s rest e incertain . Les t ra 
vau x que j e mèn e pou r la Datar su r 
les zone s de viei l l e industr ie , ces 
conurbation s du Fer et du Charbo n 
oů le tiss u urbai n a été cré é par et 
pou r l ' industr ie , montr e la grand e 
f r a g i l i t é de te l le s s t ruc ture s 
dépourvue s de l a polyvalenc e de 
fonction s caractéristiqu e des autre s 
v i l les . Les tau x de décroissanc e 
démographique s y son t élevés , et 
l 'o n doi t redoute r des effet s de 
seui l démographique s et économi 
que s susceptible s de provoque r un 
effondremen t des activité s de ser 
vic e à la populatio n et un déséqui 
l ibr e grav e des service s public s 
urbains . Sur les marché s foncier s 
et immobi l ie rs , caractérisé s par 

leu r grand e r ig id i té , la décrois 
sanc e entraîn e des effet s spectacu 
laire s : dans certain s petit s bassin s 
houi l l ier s oů l 'exploi tat io n est 
arrêtée , le p r i x des pavi l lon s est 
retomb é à quelqu e 50 000 francs . 

Sans alle r cherche r des exemple s 
auss i extrêmes , on peu t note r qu e 
le loye r moye n avan t travau x des 
logement s réhabilité s avec l'aid e 
de l 'Ana h est seulemen t de 400 
franc s par mois . Mêm e si ce loye r 
t r ip l e en moyenn e aprè s travaux , 
la différentiell e de loyer s est insuf 
fisante,  dan s l a quas i totalit é des 
cas de f igure , pou r permettr e de 
rentabilise r le coű t de la réhabi l i 
tatio n si celle-c i n'étai t pas subven 
tionnée . 

Dans les Opération s programmée s 
d 'amél iorat io n de l 'habitat , les 
Opah maintenan t bie n connue s et 
populaire s auprè s des élus , nou s 
rencontron s souven t des tau x de 
vacanc e de 30 à 40 % qu i témoi 
gnen t eux auss i de l 'ampleu r du 
mouvemen t de désaffectio n et de 
dévalorisatio n des vieu x quartiers . 
Les quartier s hypercentrau x et les 
quartier s ayan t un e architectur e de 
qualité , comm e les secteur s sauve 
gardés , paraissen t au jourd 'hu i 
moin s menacés , grâc e à l ' intérê t 
accr u qu'o n leu r porte , grâc e auss i 
à un mouvemen t de retou r ver s le 
centr e qu i devien t nettemen t per 
ceptibl e pou r certaine s catégorie s 
d'habitants . Par contre , les quar 
tier s populaire s du X I X e siècle , 

D 
I l éhabilitatio n ? vou s avez di t réhabili 
tatio n ? Bouche r les fissures , débouche r les 
canalisation s obstruées , retape r les vieil 
les barraques , bricole r des immeuble s 
menaçan t ruine , tou t cel a mérite-t-i l de 
reteni r l'attentio n â côt é des tâche s noble s 
de l'urbanism e conceptue l et de la cons 
tructio n neuv e ? 
Et pourtant , sans fair e de bruit , tou t ce qu i 
touch e â la réparatio n et à la réhabilita 
tio n n'a cess é de prendr e de l'importanc e 
jusqu' à représente r près de 50 % de l'acti 
vit é des entreprise s de BTP, et même 
jusqu' à 65 % dan s certain s départements . 
En mêm e temps , le recyclag e de notr e 
patrimoin e de logement s ancien s est 
deven u un enje u majeu r des politique s 
urbaines , tandi s qu e les donnée s relative s 
au logemen t connaissen t une évolutio n 
rapid e et profond e qu i reme t en caus e tou t 
ce qu e nou s pension s savoi r sur le sujet . 
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sans grand e valeu r architecturale , 
et les grand s ensemble s de loge 
ment s sociau x on t un aveni r beau 
cou p plu s incertai n et requièren t 
une attentio n v ig i lante . 

De ce poin t de vue , les Opah cons 
tituen t un remèd e bie n adapt é lors 
que toute s les condit ion s nécessai 
res à sa plein e eff icacit é se t rou 
ven t réunies . I l est intéressan t de 
note r qu e les deu x grande s procé 
dure s de lutt e contr e la dévalor i 
satio n des quart iers , à savoi r les 
Opah et les programme s de la 

Commiss io n pou r le développe 
men t socia l des quart iers , on t des 
carac tè re s c o m p a r a b l e s . J ' y 
reviendra i plu s en détai l dan s un 
ouvrag e à paraîtr e su r les métho 
des de l 'urbanisme . Retenon s s im 
plemen t qu'elle s son t bie n l 'un e et 
l 'autr e des procédure s d 'u rba 
nisme , c'est-à-dir e l a mis e en 
śuvr e d 'u n ensembl e de moyen s 
complémentaire s et cohérent s pou r 
mod i f ie r à term e l ' imag e et le 
deveni r d 'u n quart ier . Ce qu i a 
chang é par rappor t aux procédu 
res d 'urbanism e codif iées , c'es t 

P h o t o s G i l l es -Henr i POLGE 

qu e le levie r d 'act io n pr inc ipa l 
n'es t plu s la pol i t iqu e foncièr e ou 
l 'aménagemen t physique , mai s 
l ' in tervent io n direct e su r le pat r i 
moin e bât i . De ce fa i t , ces procé 
dure s achèven t d 'accompl i r un e 
évo lu t i o n devenu e inéluctabl e 
depui s qu e l 'o n a commenc é à 
comprendre , ver s 1965, qu e c'étai t 
presqu e toujour s un e erreu r de 
donne r la pr ior i t é à la transforma 
t io n de l'espac e pa r rappor t à l a 
gestio n des problème s sociaux . 
Les d i f f icu l té s rencontrée s dan s 
certain s programme s de traitemen t 

de grand s ensemble s à problème s 
l 'on t conf i rm é : pou r remédie r à 
la dégradat ion , i l ne suff i t pas de 
réhabiliter . L a dégradatio n est bie n 
plu s u n sign e qu'un e cause , le 
sign e d'un e accumulat io n de pro 
blème s sociau x don t i l fau t pren 
dr e la mesur e et amorce r le traite 
men t pou r qu e la réhabi l i tat io n 
puiss e réussi r et même , tou t s im 
plement , êtr e accepté e par les inté 
ressés . 

L 'Opah , de so n côté , présent e u n 
caractèr e par t ic ipat i f beaucou p 
plu s accentu é q u ' i l n' y paraî t à 
premièr e vue . Un e Opa h réussie , 
c'es t un quartie r oů quelque s dizai 
nes d'acteur s micro-économique s 
directemen t concerné s — propr ié 
ta i res -ba i l l eu rs , p rop r ié ta i res -
occupants , commerçants , artisan s 
— se son t convaincu s les un s les 
autre s qu e ce quart ie r en voi e de 
dévalorisatio n pouvai t connaîtr e un 
meil leu r aveni r si chacu n acceptai t 
d ' y investi r à nouveau . L e bouche -
à-oreil l e jou e u n rôl e importan t 
dans le déclenchemen t de ce méca 
nisme , ains i qu e l 'aff ichag e clai r 
de l a volont é municipal e de freine r 
la dégradatio n par quelque s action s 
plu s symbol ique s qu e coűteuses . 
De ce poin t de vue , l a d ispar i t io n 
des subvention s de l 'ancie n Fond s 
d'Aménagemen t Urbai n est regret 
table , surtou t lorsqu e les Région s 
n'on t pas mi s en plac e u n systèm e 
d'aide s d 'u n effe t comparable . 

L 'Opa h apparaî t ains i comm e un e 
procédur e don t le succè s est l i é au 
déclenchemen t d 'u n processu s de 
revalorisatio n au prof i t des acteur s 
économique s locaux . Dans beau 
cou p de cas , i l s'agi t seulemen t de 
remédie r aux effet s de dévalorisa 
t io n antérieurs . L ' impor tanc e de 
tel s effet s peu t êtr e mesuré e par la 
chut e considérabl e des valeur s 
immobi l ière s : dan s de nombreu 
ses v i l les , les immeuble s ancien s 
se commercialisen t à des pr i x infé 
rieur s à 1 000 franc s le m 2 ; mêm e 
aprè s un e réhabi l i tat io n lourd e à 
3 000 franc s le m 2 , le p r i x de 
revien t rest e concurrentie l par rap 
por t à celu i d 'u n pav i l lo n neuf . 

Dans d'autre s cas , assez rare s i l est 
v r a i , le mécanism e de revalor isa 
t io n s'emball e au poin t de donne r 
lie u à un e flambé e spéculativ e don t 
les conséquence s sociale s son t gra 
ves . De tel s cas doiven t aide r à 
prendr e conscienc e d u fai t qu e les 
quartier s anciens , du fai t mêm e de 
leu r dévalor isat ion , serven t f ré 
quemmen t de refug e aux plu s pau 
vre s de nos concitoyens . C'es t seu 
lemen t dan s de tel s quartier s qu ' i l s 
peuven t t rouve r des condit ion s de 
vi e — et parfoi s de survi e — com -
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patible s avec leur s maigre s res 
source s et leu r statut . Dans tou s les 
cas , i l est nécessair e de se préoc 
cupe r de cet aspec t socia l du pro 
blèm e et de s'attache r à mettr e en 
śuvr e des solution s convenables . 
Au-del à d u cas par cas , la persis -
tenc e de la cris e nou s pos e dan s ce 
domain e un véritabl e déf i : le 
développemen t de la réhabil i ta 
t ion , souhaitabl e à bie n des égards , 
ne conduira-t-i l pas à rendr e insup 
portable s les condit ion s de loge 
men t des plu s démuni s ? Ce n'es t 
pas seulemen t un e questio n de 
moyen s f inanciers , et l ' A P L ne 
résou d pas tout . 

L a répons e à de telle s question s 
pass e par l 'é laborat io n de véri ta 
ble s programme s locau x de l 'habi 
tat bie n étudié s et qu i renden t cor 
rectemen t compt e de ce qu i se 
pass e dan s le "systèm e logement " 
d 'u n bassi n d'habitat . Nou s avon s 
encor e beaucou p à fair e pou r y 
parvenir . 

L a plu s grand e di f f icul t é tien t à ce 
qu e la socio-cultur e des Françai s 
évolu e trè s rapidemen t à l 'heur e 

actuelle , et qu e cett e évolut io n 
m o d i f i e r a p r o f o n d é m e n t l a 
demand e de logemen t au cour s des 
années à venir . L e larg e succè s du 
récen t col loqu e de l ' Ine d su r le 
thèm e de l 'évo lu t io n de l a fami l l e 
et d u logemen t montr e l ' impor 
tanc e d'approfondi r les recherche s 
dan s ce domaine . Mai s i l est clai r 
qu ' i l s'agi t de phénomène s nou 
veau x en trai n de se constituer , et 
qu e l 'observat io n scientif iqu e ne 
pourr a pas en rendr e complète 
men t compt e avan t qu ' i l s ne se 
soien t stabilisés , ce qu i ne fac i l i 
ter a pas la tâch e des praticien s à 
cour t terme . 

Pou r prendr e u n exempl e concret , 
de nombreuse s catégorie s de Fran 
çai s son t en trai n de découvri r des 
possibil ité s nouvelle s de mobi l i t é 
résidentiell e et de les expérimen 
ter . Jusqu' à présent , la mobi l i t é 
étai t l imité e par tou t un ensembl e 
de déterminisme s sociaux , de 
mécanisme s administratif s (suivan t 
so n revenu , o n "ava i t d r o i t "  à u n 
H L M " O " , o u à un PSI, ou à un 
PIC) et plu s encor e par la pénuri e 
générale . Toute s ces barrière s son t 
en t ra i n de s 'ef fondre r les une s 

aprè s les autres . Les Françai s 
bénéficien t presqu e partou t de pos 
sibilité s de choi x élargies . Bientôt , 
le retou r su r le march é des premiè 
res générat ion s de pav i l l on s 
d'occasio n va encor e assoupli r et 
élargi r l 'of fre . Nou s passon s enf in , 
dan s le domain e du logement , 
d'un e économi e de pénuri e à un e 
économi e de dési r oů le clien t 
prendr a progressivemen t un rôl e 
plu s important . L e logemen t est 
d'ai l leur s le dernie r des bien s de 
grand e consommatio n à connaîtr e 
cett e mutat ion . 

L e logemen t ancie n peu t aborde r 
cett e concurrenc e plu s ouvert e 
sans complexe . Bie n au contraire , 
so n imag e sor t intacte , et mêm e 
renforcée , de trent e ans de vo lon 
tarism e urbanistiqu e et bureaucra 
tiqu e pou r fair e le bonheu r des 
habitant s sans leu r demande r leu r 
avis . L e sociologu e Henr i Ray
mond , spécialist e du logement , 
peu t parle r du " re fu s obstin é des 
gens d'habite r dans la théor ie" . L a 
vacance , la dévalorisat io n son t en 
grand e parti e les conséquence s de 
cet excè s de volontar isme , d'un e 
inaptitud e à savoi r uti l ise r les 

apport s des science s humaine s 
pou r mieu x écoute r les préféren 
ces des intéressés . 

D rest e beaucou p à fair e pou r stop 
per ces mécanisme s cumulat i f s de 
dévalorisatio n et de désaffectio n : 
le seu l par c locat i f inconfortabl e 
éligibl e aux aides de l 'Ana h repré 
sent e 1 800 000 logement s d'aprè s 
l 'Enquêt e — logemen t 1984 de 
l ' INSEE . Et i l fau t y ajoute r les 
logement s vacant s parc e qu e tro p 
délabré s pou r êtr e loués . L a 
grand e śuvr e de la réhabi l i tat ion , 
essentiell e pou r l 'aveni r de nos v i l 
les , ne fai t qu e commencer . Ses 
méthode s s'aff inen t d'anné e en 
année , mai s i l rest e beaucou p à 
fair e pou r les adapte r aux carac 
tère s nouveau x de l a demande . Et 
ce travai l demander a à la foi s 
r igueu r et humi l i té . 

A H A h 
A g e n c e n a t i o n a l e p o u r l ' a m é l i o r a t i o n d e l ' h a b i t a t 

 Des subventions pour qui ? 
Les subventions de l ' A N A H peuvent être demandées par : 

— tout propriétaire-bailleur d 'un logement mis en location 

à usage d'habitation principale (les résidences secondai-

res ne peuvent bénéficier de ces subventions) ; 

— tout locataire (sauf H L M ) . 

 Quelles conditions faut-i l remplir  ? 
— Les propriétaires doivent contineur de louer pendant 10 ans. 

— Les travaux ne doivent pas être entrepris avant que l ' A H A H n'ait 

reçu le dossier et n'en ait accusé réception. 

— Les prestations doivent être réalisées par des professionnels 

— Les subventions de l ' A N A H peuvent se cumuler avec d'autres finan-

cements et avec des avantages fiscaux. 

 Des subventions pourquoi ? 
— Pour les travaux d'amélioration de confort et de remise en 

état des immeubles dépourvus de confort, achevés avant 

le 1 e r septembre 1948. 

— Pour les travaux destinés à économiser l'énergie et pour 

le diagnostic thermique, dans les logements et immeubles, 

qu' i ls soient ou non pourvus de confort , achevés avant le 

31 décembre 1975. 

Si v o u s vou lez en savo i r p lus sur les s u b v e n t i o n s 
de l ' A H A H , e n v o y e z vo t r e d e m a n d e d ' i n f o r m a t i o n s 
à : A N A H , 1 7 , ru e d e l a Pa ix , 7 5 0 0 2 PARI S 

N o m : 

A d r e s s e : 

C o d e p o s t a l : 

Loca l i té : 

3 4 P C M - 1 9 8 7 - 1 



DOSSIER 

Q U E S T I O N S 

A 

Antoine DUBOUT 
Ingénieur  des Ponts et Chaussées 

Chargé de Mission à l'Immobilièr e 
Constructions de Paris (ICP) 

PCM : TU ES DEPUIS 3 MOIS À LA 
TÊTE DE SACOGIVA, PEUX-TU NOUS 
RAPPELER RAPIDEMENT TA CARRIÈRE '.' 

A.D . : Ma carrière , 13 ans d 'Admi 
nistration , a été jusque-l à trè s clas 
sique , à cec i prè s qu e tou t au lon g 
de celle-c i j ' a i navigu é entr e le 
domain e portuair e et celu i de 
l'aménagement . 

Mo n premie r post e a été l ' A r r o n 
dissemen t Etude s et Travau x Neuf s 
et GEP de la D D E de l a Nièvre . 
J' y sui s rest é env i ro n troi s ans 
et j e pens e en avoi r retir é deu x 
leçon s : 

— l ' importanc e de la qualit é d u 
" p a t r o n "  et de sa capacit é à délé 
gue r ; 

— la connaissanc e de l 'Adm in i s 
tratio n et de so n importanc e quan d 
ell e est envisagé e avec un gran d 
" A " . 

Mo n deuxièm e post e a été la Direc 
tio n de l 'explo i tat io n d u por t de 
Boulogne/Mer . J ' y ai découvert , 
j e crois , l a négociatio n sociale , 
l' importanc e des rapport s humain s 
et le rôl e des rapport s Entreprise -
Administratio n : ces rapport s son t 
en effe t "beaucou p plu s cou r t s " 
que dans un e D D E classique . 

Mo n troisièm e post e 78/82 a été 
absolumen t passionnan t : Arrondis 
semen t Terr i tor ia l d u L i t to ra l de 
la D D E du Pas-de-Calais . Bénéfi 
cian t de grande s délégation s dan s 
une D D E largemen t déconcentrée , 
j ' a i le sentimen t d' y avoi r appri s : 

— toujour s l ' importanc e de la qua 
lit é d u " p a t r o n "  ; 

— le caractèr e passionnan t des 
rapport s avec les Col lect iv i té s 
locale s ; 

— la qualit é d u personne l de notr e 
Admin is t ra t io n bie n souven t trè s 
ma l uti l is é (effe t d u statut ) ; 

— l ' importanc e de l a qualit é de la 
gestion , y compri s de la gestio n de 
service s (au sens activit é de servi 
ces) . Ce l le -c i , mêm e dan s des 
domaine s à caractèr e monopol is 
tiqu e comm e les nôtres , peu t et 
doi t êtr e formalisée , rationalisé e et 
amélioré e ; 

— accessoirement , un e certain e 
frustratio n : à parti r du momen t oů 
un e act iv i té , un service , un " p r o 
d u i t "  march e bien , l ' impossibi l i t é 
statutair e de le développer , voi r e 
de se d ivers i f ier . 

M o n quatrièm e post e 82/86, Che f 
d u Servic e Mar i t im e des port s de 
Bou logne/Me r et Calais . J ' y a i , 
me semble-t - i l , conf i rm é mes sen 
t iment s précédent s : 

— l ' i m p o r t a n c e des rappor t s 
humains , de l a délégatio n et les 
réticence s de no s interlocuteur s 
(autre s administrations , voir e entre 
prises ) à l 'admettr e ; 

— l a lourdeu r de notr e gestio n 
financière  et humain e (et cec i mal 
gr é so n caractèr e exceptionnelle 
men t performan t par rappor t à 
d'autre s administrat ions ) ; 

— l ' importanc e de l ' implantat io n 
local e vis-à-vi s de no s in ter locu 

teur s pol i t ique s et économiques . 
J'a i eu en effe t la chanc e de pouvoi r 
reste r 10 ans au mêm e endroi t en 
changean t t ro i s foi s de post e dan s 
des domaine s d 'act iv i t é trè s d i f fé 
rents . 

PCM : TES RESPONSABILITÉS ACTUEL-
LES REPRÉSENTENT UNE FORME DE RUP-
TURE PAR RAPPORT À TON PASSÉ IPC. 
PEUX-TU NOUS DONNER LES RESSORTS 
DES DÉCISIONS QUI T'ONT CONDUIT À 
ACCEPTER CES FONCTIONS ? 

A . D . : I l s 'agi t effect ivemen t 
d'un e ruptur e qu i peu t apparaîtr e 
comm e un déf i : 

— des port s à l ' immob i l i e r 
— du publ i c au pr iv é 
— de Bou logne/Me r à Marsei l l e ! 

L a questio n d u choi x est pou r mo i 
à doubl e détent e : pourquo i le 
pr iv é ? Pourquo i l ' immob i l i e r ? 

Pourquo i le pr iv é ? 

En premie r l ie u un e remarqu e : i l 
n' y a aucu n dépit , aucu n ressenti 
men t vis-à-vi s de l 'Administ rat ion , 
i l s'agi t plu s de deu x motivation s : 

Un ressor t personne l : 

— à cour t et moye n terme , ma car 
rièr e ayan t été jusque-l à un peu 
accélérée , j ' ava i s besoi n de met 
tr e à p ro f i t cett e capital isat io n de 
temp s pou r me remettr e en questio n 
et tente r un e deuxièm e carr ière . 

— à lon g terme , et dan s l'éta t 
actue l des choses , la fin  de carrièr e 
ne m'exaltai t pas ! 

Un ressor t professionne l : c'es t le 
sentimen t évoqu é plu s haut , celu i 
de ne pouvoi r se développer , diver 
sifie r son activité . L e secteu r publi c 
ne perme t qu'un e croissanc e intern e 
(ell e est essentiel le.. . y compr i s 
dan s de nombreuse s entreprise s ! 
mai s exclu t — par déf in i t io n — 
un e croissanc e externe , vo i r e 
impose , comm e dan s l a périod e 
actuelle , une "régressio n externe" . 

PCM : POURQUOI L'IMMOBILIER ? 

A . D : I l est d i f f i c i l e de répondr e 
à un e tell e questio n en term e de 
domain e d 'act iv i té . L ' i m m o b i l i e r 
est u n domain e auss i passionnan t 
qu e les autre s et j ' y ai appliqu é m a 
gr i l l e de lectur e ! 

— L'Entrepr is e et so n Patro n 
— L a volont é et la capacit é de 
développemen t de l 'entrepris e 
— Son implantat io n local e 

En outre , j e pensai s êtr e plu s 
directemen t opérationne l pou r un e 
activit é se rapprochan t du service , 
en contac t avec les élu s et à fort e 
implantat io n locale . 

PCM : LA CONSTRUCTION DE LOGE-
MENT TE SEMBLE DONC UN CRÉNEAU 
PORTEUR. POURQUOI ? QUEL AVENIR 
VOIS-TU À CE SECTEUR ? 

A . D : L e domain e dan s leque l 
intervien t 1TCP n'es t naturelle 
men t pas uniquemen t le Logement , 
mai s le secteu r Immob i l i e r en 
généra l et plu s globalemen t encor e 
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le montage , la réalisatio n et la ges 
t io n d'opératio n immobil ièr e com 
plexe . 

Ce qu i me paraî t porteu r c'es t au 
traver s de l 'Habitat , ou de l ' Immo 
bi l ie r d'entrepris e la compétenc e 
acquis e ou à acquéri r dan s des 
domaine s auss i diver s qu e les 
domaine s f inanciers , ju r id iques , 
technique s ou de gest ion . 

L 'aven i r du secteu r me sembl e 
pouvoi r se dessine r — autou r d 'u n 
produi t qu i ser a toujour s néces 
sair e avec plu s ou moin s d ' in ten 
sit é suivan t les besoin s et les po l i 
tique s : l ' Immob i l i e r — dan s au 
moin s troi s direct ion s : 

— Vert ical e pa r intégratio n de la 
f i l ièr e en amon t pa r la recherch e 
et l a mis e au poin t de technique s 
de financemen t plu s sophistiquée s 
qu e celle s existantes , en ava l par 
l 'amél iorat io n des disposit i f s de 
gestio n individuel s col lect i f s des 
bâtiment s et de l 'habita t (téléges 
t i on , domot ique . . . ) . 

— Horizontal e par développemen t 
dan s des activité s de service s liée s 

de prè s ou de lo i n à l 'habitat , à 
l ' immob i l i e r et au mod e de v ie . 

— Techniqu e pa r l 'amélioratio n et 
la rat ional isat io n des disposit i f s 
construct i fs . 

PCM : Faut-il dans ce secteur un 
profil particulier ? Quelles sont les 
qualités qui te semblent requises ? 
Dialogue, négociation... 

A . D : I l est d i f f i c i l e de répondre , 
au bou t de quatr e mois , à cett e 
questio n et j e ne pens e pas qu e les 
qualité s soien t signif icat ivemen t 
différente s de celle s nécessaire s 
dan s l 'Admin is t ra t ion . Tou t au 
plu s peut-o n mettr e en valeur , dans 
le désordre , quelque s qualité s : 

— l ' imaginat io n devan t les dispo 
sitif s jur id ique s et financier s com 
plexe s ; 

— l a modest i e pou r laquel l e 
l 'administrat io n n'entraîn e pas 
spécialement.. . 

— la ténacit é et la capacit é de négo 
ciat io n dan s les petite s chose s ; 

— l a capacit é à apprécie r et à éva 

lue r les risque s ; 

— ...et toute s les autres . 

PCM : Alors pour toi P & C veu-
lent dire Ponts et Construction ? 
Quels conseils donnerais-tu à nos 
camarades qui sont à l'Ecole ? 

A . D : En fai t pou r mo i P & C 
voudrai t plutô t dir e Port s et Cons 
t ruct io n ! et au-del à d u je u de 
mots , c'es t en fai t mo n premie r 
consei l : 

Savoi r qu ' i l faudr a probablemen t 
u n j ou r ou l 'autr e change r d 'or ien -

| tat ion , de métie r ou d'entreprise.. . 
et qu e la facult é d'adaptatio n est 
essentiel le . Les connaissance s 
acquise s à l 'Ecol e son t un moye n 
et no n un e f i n . 

Quan t à mes troi s autre s conseil s 
il s peuven t êtr e résumé s de la 
manièr e suivant e : 

— Dans le publ i c comm e dan s le 
pr iv é " cho i s i r so n p a t r o n "  avan t 
d'êtr e soi-mêm e chois i ! 

— Insiste r su r l ' importanc e fonda 
mental e des rapport s humain s à 
l ' in tér ieu r ou à l 'extér ieu r de 
l'entrepris e ; quelle s qu e soien t les 
qualité s d 'u n proje t ou d 'u n pro 
dui t i l n'aur a aucun e valeu r s i l 'o n 
est incapabl e de le " v e n d r e "  o u 
d'entraîne r les autres . 

— Savoi r qu e dan s la majorit é des 
cas no s compétence s nou s condui 
ront , à un momen t ou à un autre , 
à monte r et à gére r des opération s 
complexe s et qu e cel a nécessitera , 
outr e des compétence s techniques , 
des compétence s en matièr e de : 

— gestio n ; 
— de gestio n des ressource s humai 
nes . 

GEOPOLITIQU E D U PETROL E ET D U GA Z 
André  Giraud  et Xavier  Boy  de la Tour  (Editions Tecnnip) 

L'or noir... Source de richesses et source de conflits ; mais, plus encore, produit stratégique indispensable au 
fonctionnement des économies modernes. Aussi, depuis la crise de 1973, de multiples études ont-elles tenté 
d'anticiper ou, tout au moins, d'expliquer les retournements successifs de la situation pétrolière, en essayant 
d'évaluer les déséquilibres physiques entre l'offre et la demande d'énergie. Avec un succès limité, il faut bien 
le reconnaître. 
L'approche géopolitique offre incontestablement une bien meilleure base de réflexion et d'action. Car la vie 
internationale est toujours un combat mené par des gens de caractère, combat où s'entremêlent les données 
de la géographie, de la politique, de la technique, de la finance et de l'économie, combat où ceux qui gagnent 
sont ceux qui savent associer la vision stratégique, la rigueur dans l'analyse des faits, l ' imagination et la com-
pétence. 
Les auteurs de "Géopolitique du Pétrole et du Gaz" appliquent dans leur ouvrage ce remarquable outil d'analyse 
à l'industrie du pétrole et du gaz — industrie à vocation internationale, s'il en est — en mettant en lumière, 
tout au long des filières correspondantes, les positions de force, leurs limites et leurs faiblesses. Assurément, 
il s'agit là d'un domaine d'élection de la démarche géopolitique. 
Après avoir rappelé les traits marquants de l'industrie pétrolière — le risque et la rente minière — et décrit l'appro-
che géopolitique, les auteurs abordent les points névralgiques du parcours que suit l'industrie, de la prospec-
tion à la vente des produits, et les enjeux financiers qui s'y rattachent. Ils appliquent alors la démarche géopoli-
tique à l'analyse du passé de l'industrie pétrolière, au fonctionnement actuel du marché et décrivent la situa-
tion géopolitique du pétrole dans la période actuelle. Un important chapitre traite enfin du gaz naturel, qui par 
bien des aspects, est lié au pétrole. 
L'analyse lucide du nouveau marché pétrolier, à travers le crible de l'approche géopolitique, confirme avec éclat 
la richesse d'une démarche, dont l'usage conscient et systématique devrait précéder toute action réfléchie. 

"GEOPOLITIQUE D U PETROLE E T D U G A Z " 
dont les auteurs sont M M . Andr é Girau d (Ingénieur Général des Mines - Professeur associé à l'Université de 
Paris-Dauphine) et Xavie r  Bo y d e l a Tou r  (Directeur de la Direction Information et Documentation et Chef du 
Département Economie - Institut Français du Pétrole). 

Cef ouvrage  sortira  dans  une quinzaine  de jours  et son  prix  est  de 285 F. 
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FRANCE - JAPO N 
EXPERIENCES 

D'ARCHITECTUR E 
COMPAREES 

par Jean-Robert MAZAUD , Catherine PARANT, Richard BLIA H 
Architectes 

S' 
%0 PACE S.A. (Sociét é Anonym e d'Archi 
tecture ) et SEC KK (S'PACE Engineerin g 
Consultant) , deu x société s sśurs , l'un e de 
droi t Français , l'autr e de droi t Japonais , 
créées en 1980 par troi s jeune s architec 
tes *, ont , dan s le secteu r du logemen t 
notamment , développ é des stratégie s spé
cifique s et appropriée s â leur s contexte s 
respectifs . 
C'est cett e expérience , resitué e dan s 
l'environnemen t généra l des échange s 
Franco-Japonai s en matièr e d'architec 
ture , qu i est présenté e ici . 

Les années 80 auron t été celle s 
de la reconnaissanc e en Occident , 
et notammen t en France , de la 
qualit é et de la spécificit é de la 
product io n actuel l e des plu s 
grand s Arch i tec te s Japonais . 
Chaqu e mois , l 'un e ou l 'autr e 
des revue s française s d'architec 
tur e signal e te l proje t exemplair e 
sign é par Fumih ik o M a k i , tell e 
śuvr e remarquabl e de Arat a Iso -
zaki , te l concour s remport é par 
Yoshi o Taniguschi . 
F i n 85, Kenz o Tang e s'es t v u 
confie r un gran d proje t inscri t 
dans le ré-aménagemen t de l a 
plac e d'Itali e dan s le 13 e ar ron 
dissemen t de Paris . 

En 1986, K ish o Kurokaw a aur a 
reç u la grand e médaill e de l 'Aca 
démi e d'Architectur e Française , et 
aur a été désign é pou r réalise r un 
programm e de logement s et bureau x 
à Nîme s ( " l e Rond -po in t " ) . 

I l est aujourd'hu i de bo n ton , dan s 
les cabinet s d 'Arch i tec tur e Pari 
siens , de compte r parm i ses col la 
borateur s un ou plusieur s proje 
teur s ou Architecte s Japonais . 

L e centr e George s Pompido u orga 
nise , en ce débu t d'anné e 87, et à 
l'occasio n de so n 10e anniversaire , 
un e important e exposit io n su r le 
"Japo n des Avant -gardes" . 
Du reste , qu e l 'o n parl e de cuisin e 
(Suschi) , de mode , de cinéma , de 
spectacl e (Sumo ) ou de littérature , 
le mêm e phénomèn e est percepti 
bl e : les Japonai s s'exporten t 
maintenan t tou s az imuts. . . 

i s to i r 

L a séductio n qu'exerc e su r nou s la 
cultur e du pacif iqu e n'es t pas en 
so i un élémen t nouveau . Nombr e 
d'architecte s appartenan t au " m o u 

vemen t moderne "  occidenta l se 
sont , par exemple , inspiré s de 
l 'Archi tectur e tradit ionnell e japo 
nais e et en on t développé , trans 
posé , exploit é les thème s essen 
tiel s : puret é des formes , légèret é 
et l isibi l i t é des structures , transpa 
rence , f lex ib i l i té , subti l i t é du rap 
por t avec la nature. . . 

JEAN-ROBERT MAZAUD 

 Directeur  de SEC KK 
 PDG de S'PACE SA 

Né le 31 juillet  1953 à Ussel 
(Corrèze) 
Architecture  DPLG 
ENSBA -1979 

RICHARD BLIAH 

 PDG de SEC KK 
 Directeur  Général  de S'PACE 

SA 
Né le 8 avril  1949 à Tlemcen 
Architecte  DPLG 
ENSBA -1978 
Master  degree  — WASEDA 
(Tokyo)  - 1977 

CATHERINE PARANT 

 Directrice  Générale  de 
S'PACE SA 
Née le 11 mars  1957 à Paris 
Architecte  DPLG 
ENSBA - 1980 
M. Se. Aménagement  — 
Montréal  - 1982 
DEA Energétique  - PARIS 
VII - 1983. 
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Si l 'Arch i tectur e Japonais e se 
port e relativemen t bie n à l'intérieu r 
de no s front ières , qu'e n est-i l de 
l 'Archi tectur e Français e au pays 
du solei l levan t ? 

L a répons e est malheureusemen t 
aisée : ell e est aujourd'hu i absent e 
de la scèn e japonaise . De plus , 
nou s penson s qu ' i l y a assez peu 
de chance s pou r qu e l 'histoir e voi t 
naîtr e au Japon , dan s un proch e 
avenir , un e larg e audienc e enver s 
l 'Archi tectur e Française . 

L e Japo n n'est , en effet , plu s 
demandeur , i l a assimilé , et produi t 
un e "avan t -garde "  architectural e 
qu i n' a rie n à envie r à l 'Europe . 
Pou r les Architecte s Françai s ou 
Européens , i l s'agi t de décele r les 
brèche s qu i , encor e aujourd 'hui , 
existen t et peuven t leu r permettr e 
de pénétre r ce mond e du pacifi 
qu e ; don t le Japo n finalemen t 
n'es t qu'un e clé . 

Maison particulière à Ussel - France. Construction à ossature bois et à faible consommation éner-
gétique. Coût de la construction 4 000 F TTC m2. Arch. S'PACE SA. 

Parallèlement , pendan t tout e la 
premièr e moit i é du X X e siècle , 
doutan t de ses propre s richesse s 
culturelles , fasciné e par le modèl e 
occidental , l 'Arch i tectur e Japo 
naise , tou t just e "déc la rée "  puis 
qu e le mo t mêm e qu i la désigne , 
Kenchiku , fu t cré é à la f i n du XIXe 

siècle , s'es t largemen t nourri e des 
tendance s européennes . 

Des influence s réciproque s se son t 
don c bie n exercée s par le pass é 
entr e no s deu x culture s sans qu e 
l 'o n puiss e pou r cel a parle r de pré 
dominanc e de l 'un e su r l 'autre . 

Logement de fonction du groupe scolaire du Parc Sud à Val-de-Reuil France. 4 500 F le m2. Atç* 

Un e cassur e ? 

(Ou , du moins , un " f a i t prospec 
t i f du présent "  pou r util ise r le lan 
gag e des prospectivistes) . 

L e fai t qu e cett e cultur e oriental e 
sach e aujourd 'hu i se vendr e en 
Europ e constitu e u n phénomèn e 
nouvea u et s ign i f icat i f qu i suscit e 
la ré f lex ion . 

I l est , pou r le moins , surprenan t 
de constate r qu'alor s qu e le Japon , 
conscien t d 'avo i r relev é le déf i 
économiqu e qu ' i l s'étai t déj à lancé , 
s' investi t de no s jour s largemen t 
dan s le " c u l t u r e l "  ; nous , en 
France , semblon s prè s à délaisse r 
notr e v iei l l e c iv i l isat io n comm e si 
ell e étai t responsabl e de no s mau x 
économique s ! 
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DOSSIER 

S PACE et SEC 

C'es t dan s le cl ima t moros e des 
années 70, qu e nou s nou s somme s 
rencontrés , étudiant s architecte s 
aux Beaux-Arts . Un premie r cho c 
survien t en 72 avec le dépar t pen 
dan t un an de l 'u n de nou s troi s 
pou r l 'As ie , rapidemen t suiv i de 
multiple s expérience s : 

— Bours e d'étud e à l'universit é de 
Wased a en 1974 (R. Bl iah ) 

— Embauch e à l 'Agenc e Ka j im a 
de New-Yor k en 1975 (J . -R . M a -
zaud ) 

— Concour s Internationau x rempor 
tés et expérience s professionnelle s 
aux USA — Canad a — Af r iqu e — 
Amériqu e du Sud (C. Paran t — 
JRM) . 

' 4 CE SA. 

Maison particulière à Tokyo. Surface habitable 160 m2. Coût de construction 11 000 F le m2. 
Terrain 30 000 m2. Architecte S'PACE SA. 

8 ans plu s tard , en 1980, nos trajec 
toire s se rejoignen t pou r débouche r 
su r l a créatio n des deu x société s 
S 'PAC E à Pari s et SEC à T o k y o . 
Toute s deu x on t évolu é parallèle 
men t duran t ces 6 années , avec des 
object i f s de croissanc e commun s 

tou t en étan t plongée s dan s des 
environnement s trè s di f férents . 
Expérience s et résultat s son t con 
fronté s pér iodiquement . Chaqu e 
foi s qu e possibl e un e collaboratio n 
est recherché e et mis e en plac e ; 
par exempl e à l'occasion , de l'expo -

P C M - 1 9 8 7 - 1 

sit io n de Tsukuba , du proje t d u 
nouvea u lycé e Françai s à T o k y o , 
de l 'étud e de la nouvell e implan 
tat io n Roussel-Japo n o u bie n 
encor e de l a recherch e de maté 
r iau x et produi t s du bâtimen t à 
exporte r d 'u n pay s à l 'autre . 
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Un secteu r 
par t icu l ie r : 
le logemen t 

(Un domain e d'act iv i t é oů les 
divergence s entr e les deu x appro 
che s son t part icul ièremen t mar 
quées) . 

En France , la questio n de l'habita t 
se pos e essentiellemen t de no s 
jour s en terme s de "qua l i t é "  alor s 
qu'el l e s'exprim e encor e au Japo n 
en terme s de " q u a n t i t é " . 

L e manqu e d'espac e en est peut -
êtr e l 'expl icat ion . Les deu x équa 
tion s suivante s ne peuven t débou 
che r su r les même s méthode s de 
résolutio n : 

120 mi l l ion s de Japonai s à loge r 
su r 80 000 k m 2 de plaines . 

54 millioa s de Françai s su r 550 000 
k m 2 de plaines . 

De nombreu x autre s paramètre s 
mériten t d'êtr e considérés . 

— Suit e au désastr e et aux vexa 
tion s de la 2 e Guerr e Mondia le , le 
Japo n n' a pu entreprendr e so n 
redressemen t qu'un e dizain e d'an 
nées derrièr e l 'Europ e (aprè s le 
retrai t de l 'occupatio n américaine ) 
en choisissan t délibérémen t de 
l 'axe r su r le terrai n économique , 
négligean t volontairemen t tou s les 
autre s aspect s y compr i s le loge 
men t et le confor t social . 

— L a stratégi e japonais e de crois 
sanc e a donn é pr ior i t é jusqu ' à ce 
j o u r au march é extérieu r au détr i 
men t du march é intérieu r don t on 
peu t dir e au jourd 'hu i qu ' i l est en 
voi e de développement . 

— L a prédominanc e du rappor t 
Homm e — Natur e dan s la cultur e 
japonais e ains i qu e la pressio n 
constant e des risque s naturel s des 
tructeur s (séismes , typhons ) on t 
toujour s eu pou r corollair e le désin 
térê t pou r un e pérennit é du patr i 
moin e construi t : démol i r ne pro 
voqu e aucu n état d'âm e si ce n'es t 
pou r les temple s ancien s pér iod i 
quemen t soigneusemen t recons 
truit s à l ' identique , ou jalousemen t 
préservé s tel ce moindr e peti t tem 
pl e de quelque s mètre s carré s qu i 
obl iger a tou t u n quart ie r nouvea u 
de tour s à s'e n accommoder . 

Le rappor t qualité-quantit é n'expli 
qu e pas à lu i seu l les différence s 
entr e les deu x contextes . 

En France , oů le secteu r publi c est 
largemen t développ é ce son t plu s 
du tier s des logement s qu i son t réa-

Chantier à Tokyo. Consignes de sécurité très sévères et respectées... A noter l'importance des 
ferraillages mis en œuvre pour satisfaire à la réglementation anti-sysmique. Traité le plus souvent 
par une entreprise générale, le chantier est au Japon deux fois plus rapide qu'en France. 

lise s à traver s cett e f i l ière . Office s 
et Société s Anonyme s d ' H L M 
représenten t un moteu r pou r l'inno 
vat ion , un march e pou r les archi 
tectes , un régulateu r pou r le coű t 
du foncier , un paramètr e influen t 
pou r le secteu r du bâtiment . A u 
Japon , la promotio n privé e rest e la 
règl e quas i absolue . Le secteu r pu 
blic , du rest e confront é à la maîtris e 
foncièr e y est sou s représenté . 

Troi s autre s facteur s peuven t aide r 
à mieu x comprendr e la spécificit é 
du march é japonai s de l 'Archi tec 
ture . 

 Le premie r est le for t contrast e 
existan t entr e des produit s " m a i 
son s su r catalogue "  don t certaine s 
son t des copie s fidèles  de nos pavil 
lon s (tui l e et fe r forgé) , industr ia 
lisé s à outranc e et des résidence s 
particulière s contemporaine s don 
nan t libr e cour s à l ' imaginatio n des 
créateurs . 

I l n'es t pas rar e de découvr i r au 
coi n d'un e ru e un pavi l lo n sort i 
tou t prê t des usine s Misawa , déj à 
habité , là oů deu x semaine s plu s 
tô t de paisible s retraité s profitaien t 
de leu r jard i n miniatur e depui s leu r 
tatam i à traver s l 'ouvertur e d'un e 
paro i de papie r et bambou . 

I l est tou t auss i fréquen t qu 'u n 
quartie r résidentie l entie r de Toky o 
ou de tout e autr e vi l l e se métamor 

phos e en quelque s années (2 ou 3) 
pou r n'êtr e plu s qu'un e successio n 
d'oeuvre s architecturale s résolu 
men t modernes , véritable s "auda 
ces "  esthétiques . Tell e un e traîné e 
de poudre , le modernism e cour t le 
lon g des rue s pou r façonne r cha 
qu e construct io n et la silhouett e 
général e au rythm e des invention s 
ou des phantasme s des architectes , 
pou r le plu s gran d plaisi r des 
revue s spécialisée s toujour s assoif 
fées de sensation s spatiales . 

 L e secon d est li é aux aspect s 
techniques . 
Les réglementation s antisismiqu e 
et sécurit é incendi e influencen t 
fortemen t les choi x formel s (struc 
ture s en " g r i l l e "  obl igatoiremen t 
refermée ) et constructifs . Contrai 
remen t à la Franc e oů la diversit é 
rest e la règl e (régionalism e oblige ) 
et oů la compét i t io n entr e les d i f 
férente s f i l ière s de matériau x 
(pierre , bois , béton , métal , brique , 
P V C , e t c . . ) fai t rage , au Japo n 
l 'alternativ e se trouv e réduit e au 
choi x structur e béto n — ossatur e 
boi s ou métal . A l'invers e pendan t 
qu e nou s somme s confronté s à un e 
nouvell e réglementatio n thermiqu e 
(de plu s en plu s sévère) , les cons 
tructeur s japonai s continuen t à 
ignore r pou r leu r grand e majori t é 
les aspect s énergétique s dan s 
l 'habita t (bie n qu e les pompe s à 
chaleu r soien t largemen t diffusées , 
l ' isolat io n n'es t pas systématique 

men t employée) . 

» L a troisièm e enf i n est d'ordr e 
économique . 

Acquér i r un logemen t au Japo n est 
extrêmemen t coűteu x (2 à 3 foi s 
plu s qu'e n France) . Le coű t de la 
construct io n y est plu s élev é (de 
40 % à 100 % en moyenne) . La 
promot io n rest e un domain e oů les 
prof i t s son t substantiels . 

Plu s importan t peut-êtr e et en tou t 
cas plu s directemen t influen t sur 
l 'architectur e est le rappor t coű t 
foncie r — coű t construction . C'est 
ains i qu ' à T o k y o i l peu t atteindr e 
9 su r 1. I l est dès lor s facil e de 
comprendr e le lux e inou i de cer
taine s réalisations . Dans un bud 
get g loba l , la plus-valu e architec 
turale , mêm e considérable , peu t ne 
représente r qu e quelque s pour -
cents , faibl e coű t pou r un argu 
men t commercia l supplémentair e 
de poid s (au pay s de la communi 
catio n et de l ' imag e de marque) . 

Deu x st ratégie s 
d ivergente s 

Compare r les product ion s archi 
tecturale s français e et japonais e 
dan s le secteu r du logemen t per -
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met de comprendr e commen t deu x 
agence s d'architectur e à la foi s 
indépendante s et fortemen t liées , 
se son t développées , grâc e à un e 
stratégi e personnalisé e mai s auss i 
à l'exploitatio n d'échange s perma 
nents . 

S 'PAC E — Pari s — a, depui s sa 
création , principalemen t śuvr é 
pou r des office s et société s H L M . 
A la recherch e d'un e spécificit é lu i 
permettan t d'accéde r à la com 
mande , ell e s'es t spécialisé e dan s 
la conceptio n d 'u n habita t socia l à 
faibl e coű t d'exploitatio n et à haut e 
performanc e énergétique . Cett e 
orientation , favorisé e par une pol i 
tiqu e gouvernemental e du logemen t 
qu i consistai t depui s 1974, mai s 
surtou t à parti r de 1978, à mettr e 
en avan t les économie s d'énergie , 
a eu des conséquence s rapidemen t 
positive s : projet s nombreu x et 
diversifié s (géographiquemen t et 
techniquement) , ouverture s su r 
d'autre s secteur s d'activit é (indus 
tr ie l , commercial , tert iaire , équi 
pements) , imag e renforcé e d'archi 
tecte s techniciens . 

SEC Tokyo , a, pendan t la mêm e 
période , déploy é so n activit é en 
priorit é dans le tert iaire . Interve 
nant principalemen t pou r des socié 
tés française s ou européenne s 
implantée s au Japo n (banques , 
industriels , commerçants , société s 
de service , organisme s publics ) 
ell e a rapidemen t mul t ip l i é ses 
référence s d'architectur e intérieur e 
séduisan t ains i un e clientèl e japo 
nais e friand e du "Frenc h T o u c h " . 

La réalisatio n de quelque s maison s 
particulière s marian t la t radi t io n 
local e interprété e à la française , à 
quelque s produit s importés , a per 
mi s de gagne r déf ini t ivemen t la 
confianc e de promoteur s privé s 
Japonai s pou r lesquel s ell e réalis e 
aujourd'hu i de nombreu x immeu 
bles collectif s ou groupement s de 
maison s en zon e urbaine . 

Soucieus e d 'a f f i rme r so n activit é 
dans ce secteu r et d 'explo i te r un 
context e économiqu e particulière 
ment porteur , SEC a développ é un 
produi t "hab i ta t "  peu coűteux , 
destin é à êtr e lou é à un e popula 
tio n de jeune s étranger s travaillan t 
temporairemen t au Japo n ou de 
cadre s Japonai s désiran t un envi 
ronnemen t adapt é aux norme s 
internationales . Pou r ce faire , 
associé e à des partenaire s japonais , 
elle s'es t constitué e investisseu r — 
promoteu r — constructeur . 

Une premièr e opératio n de 8 mai 
son s (oů de nombreu x produit s 
françai s son t util isés ) vien t d'êtr e 
réalisé e à Fukasaw a et plusieur s 

autoréglable s (ALDES ) don t l'équi 
valen t n'exist e pas localement . 
Pou r te l autr e projet , ( l ' immeubl e 
de la Banqu e Indosue z ou le vidé o 
A r t Cente r à Tokyo ) nou s opton s 
pou r une façad e rideau  en verr e St-
Gobain . Pou r tell e réalisatio n enfi n 
(cinéma ) nou s introduison s des 
fauteuil s françai s (Quinette) , des 
luminaire s ital iens , des marbre s 
portugais , des śuvre s d'artiste s 
parisiens , e t c . . 

S 'PAC E et SEC on t chacun e cré é 
une structur e adapté e à leur s échan 
ges : les société s Entrepris e au 
Japo n et S 'PLOI T en France , 
capable s d'exporte r — importe r se 
son t avérée s des prolongement s 
essentiels . 

Si notr e pr incipa l ob ject i f rest e la 
product io n d'un e architectur e de 
qualité , notr e expérienc e japonais e 
nou s a démontr é qu ' i l pouvai t êtr e 
décisi f pou r notr e développemen t 
de savoi r décloisonne r no s act iv i 
tés . Nos stratégie s divergente s à 
l 'o r ig ine , se son t avérée s complé 
mentaire s et mutuellemen t enr i 
chissante s pou r débouche r su r une 
capacit é réell e à s'intégre r au mar 
ch é japonais . 

Immeuble de la Banque Indosuez à Tokyo. Façade rideau 
vitrage St-Gobain. Arch. SEC KK. 

autre s son t en proje t dan s diverse s 
localités . 

' 'Le travail de l'architecte consiste 
à organiser un ensemble unique à 
partir d'éléments conventionnels 
en introduisant judicieusement des 
éléments nouveaux quand les 
anciens se révèlent impropres ' ', 
écri t l'Architect e Américai n Rober t 
Ven tu r i . Commen t ne pas pense r 
à cett e déf in i t io n lorsqu e l 'o n sai t 
qu e le Japo n travers e un e cris e 
d'identit é et qu e plu s pragmatique -
men t c'es t un e véritabl e évolut io n 
— révolutio n culturell e qu i secou e 
le pay s tou t entier . Pou r seul s 
exemple s nou s pouvon s cite r d'un e 
par t la recherch e d'un e qualit é de 
vi e dan s un environnemen t urbai n 
" é c l a t é " , sans véritabl e urba 
nisme , souill é pa r l ' industr ie , 
longtemp s néglig é au prof i t de la 
seul e économie , et d'autr e par t la 
découvert e d 'u n nouvea u mod e de 
v ie , mod e d'habite r oů la simpl e 
apparitio n d'u n ameublemen t occi 
dentalis é reme t en questio n tout e 
l 'organisatio n spatial e des l ieu x 

privé s (maison , appartement ) et 
public s (restaurants , salle s de ciné 
mas , magasins , e t c . ) . 

Ce son t là de vaste s opportunité s 
pou r pénétre r un march é réput é 
presqu e invio lable , oů les règle s 
du je u son t plu s subtile s qu e dan s 
le secteu r des produit s industr ia 
lisé s de consommatio n (automo 
bi le , h i f i , in format ique) . 

C'es t ains i qu e chaqu e nouvea u 
proje t au Japo n est l'occasio n pou r 
SEC et S 'PAC E de se mettr e à la 
recherch e de produit s françai s ou 
européen s du bâtimen t s'avéran t 
appropriés . Pou r tel projet , la mai 
son Myoj i n (voi r photos ) par exem 
ple , nou s ne nou s contenton s pas 
seulemen t de transfére r le savoir -
fair e acqui s en Franc e dan s le 
domain e de la maîtris e énergétiqu e 
(le proje t est un prolongemen t des 
étude s menées pou r des logement s 
de fonct io n dan s un group e sco 
lair e en Normandie) , nou s in t ro 
duison s des bouche s d'entré e d'ai r 

France-Japo n 
o u Japon-Franc e 

I l est réconfortan t de constate r que 
SEC Toky o fai t l 'obje t de nom 
breuse s demande s d'accuei l de la 
par t d'étudiant s architecte s ou 
ingénieur s françai s pou r des stage s 
de longu e durée . Mai s i l est tou t 
auss i intéressan t de savoi r qu e 
S'PACE-Par i s est soll icité e de 
faço n égal e par les étudiant s japo 
nais . 

Notr e expérienc e i l lustr e la néces 
sit é pou r les Architecte s Françai s 
de s'adapte r en profondeu r au con 
text e étrange r qu ' i l s on t décid é 
d'affronter . Richar d Blia h est pou r 
sa par t au Japo n depui s plu s de 
douz e ans . 

C'es t plu s l 'out i l de product io n de 
l 'architectur e qu i s'avèr e exporta 
bl e qu e l 'architectur e el le-même . 
Les Japonai s l 'ont- i l s déj à compri s 
et leu r présenc e l ivresqu e (cul tu 
relle ) accentué e en Franc e n'est -
ell e pas un prémic e d 'u n prochai n 
assau t de leur s structure s produc 
trice s ? 



SOS DELINQUANC E DANS 
LES GRANDS ENSEMBLE S 

par Richard RUTKOWSKI , 
Directeur  Général de l'Offic e Public d'Aménagement 

et de Construction d'Amiens 

es e n s e m b l e s d e l o g e m e n t s s o c i a u x 
d u q u a r t i e r No r d d ' A m i e n s r e g r o u p e n t 
env i r o n 4 800 l o g e m e n t s cons t ru i t s , pou r 
l 'essent ie l , d u r a n t le s a n n é e s s o i x a n t e . Il 
s ' ag i t d ' u n u r b a n i s m e c l a s s i q u e d e c e t t e 
é p o q u e c o m p o s é d e bar re s pou r l e g r o u p e 
d ' h a b i t a t i o n a p p e l é Pigeonnier-Flessel les , 
et d e c o n s t r u c t i o n t rè s soc ia le s (PSR) reje 
tée s â l a p é r i p h é r i e d e l a v i l l e , pou r l e 
reste . 

En ou t re , p lus ieur s d i za ine s d e f am i l l e s d e 
hark i s o n t é t é ins ta l lée s d a n s c e sec teu r 
d a n s u n h a b i t a t i n d i v i d u e l t rè s r u d i m e n -
ta i r e . 

A l 'arr ivé e de l 'équip e dirigeant e 
actuell e de l 'OPA C i l y a 2 ans et 
demi , la situatio n su r la Z U P Nor d 
commençai t à deveni r explosive . 
En effet , ce quartie r avai t progres 
sivemen t été transform é — au fil 
des ans — en un e zon e de reléga 
t io n oů on t été rassemblée s des 
population s immigrée s (alor s qu e 
la populatio n immigré e ne repré 
sent e qu e 8 % des locataire s de 
l ' O P A C , un e fami l l e su r 4 du 
quart ie r Nor d est immigrée) , des 
famille s au comportemen t di f f ic i l e 
et trè s pauvre s (70 % des ménage s 
on t un reven u mensue l infér ieu r à 
4 500 F) . 

G loba lement , c'es t don c un e 
imag e trè s négativ e de ce quartie r 
qu e perçoiven t les Amiénoi s et i l 
n'es t pas rar e de l ir e su r les 
demande s de logemen t déposée s à 
l ' O P A C . à la rubriqu e "quar t ie r 
souhaité "  : tou t sau f la Z U P 
N o r d . 

Il y a deu x ans , le travai l de gar 
die n d'immeuble s de l 'OPA C étai t 
deven u de plu s en plu s d i f f i c i le , et 
mêm e dangereu x puisqu e dan s 

l 'u n des groupe s d'habitat io n du 
quartie r proch e de la cit é des har 
kis , l 'u n des gardien s ains i qu e so n 
épous e on t été agressé s physique 
men t et leu r appartemen t saccag é 
par un e band e d'un e trentain e de 
jeune s gens . 

L'accè s des service s médicau x clas 
sique s dans le quartie r (médecins , 
in f i rmières , e t c . . ) étai t deven u 
quasimen t impossibl e à caus e des 
menace s physique s et des vol s 
répété s de matérie l dan s les vo i tu 
res , un médeci n a mêm e dű négo 
cie r le racha t de sa sacoch e qu i lu i 
avai t été dérobée . 

Les service s de polic e étaien t 
défail lant s et n'osaien t plu s péné 
tre r dan s le quart ie r oů il s se fa i 
saien t accueil l i r à cou p de pierre s 
par un e parti e de l a populat ion . 

On se trouvai t don c en présenc e 
d'un e zone de no n droi t oů les ado 
lescent s considéraien t qu e cett e 
parti e de vi l l e étai t devenu e leu r 
terrai n d'aventure , mai s sauvage . 

Face à cett e situation . l 'OPA C n'a , 
bie n entendu , pas manqu é d'alerte r 
les Autor i té s légale s — Préfet . 

Mair e d 'Amien s — auprè s des 
quelle s plusieur s démarche s avaien t 
été réalisée s sans qu ' i l y ai t réel 
lemen t un e pris e en compt e des 
problème s important s posé s et sans 
réactio n s igni f icat ive , le Consei l 
communa l de préventio n de la 
délinquanc e avai t bie n entend u 
égalemen t été inform é des d i f f icu l 
tés de l 'OPA C dan s ce secteu r 
mai s n'ayan t pas de pouvoi r réel , 
i l n'avai t pu qu'e n prendr e act e et 
forme r des vśux . 

Devan t cett e carenc e des autorité s 
constituées , l a Présidenc e et la 
Directio n de l 'OPA C on t décid é de 
prendr e directemen t les chose s en 
mai n en s ' impl iquan t de manièr e 
trè s fort e dan s ce quartier . A cett e 
fin,  les action s on t été menées dans 
deu x direction s principales , d'abor d 
un e actio n d'accompagnemen t su r 
le pla n techniqu e et relationne l et , 
ensuite , une actio n plu s répressiv e 
en l iaiso n avec la populat io n des 
Françai s musulmans . 
Tou t d'abor d et afi n de ne pas don 
ner l ' impressio n d'abando n aux 
gen s du quar t ie r , le Consei l 
d 'Administrat io n de l 'OPA C a ins 

cr i t , dan s so n budge t annuel , des 
somme s importante s permettan t de 
mettr e en śuvr e un entretie n accr u 
du patr imoin e de ce secteur . 

C'es t ains i qu e su r les exercice s 
1985 et 1986 plusieur s mi l l ion s de 
franc s on t été investi s pou r mon 
tre r qu e l 'OPA C refusai t la pau 
périsatio n grandissant e du quar 
t ier . 

Ces intervention s on t consisté , par 
exemple , en la réfectio n total e de 
l'ensembl e des trottoirs , au rempla 
cemen t de l'ensembl e des boîte s 
aux lettres , la pos e de porte s d'en 
trée s de bâtiment s solide s et équi 
pées de port ier s électronique s 
relié s aux appartements , la démo 
l i t io n et la condamnatio n des caves 
et grenier s abandonné s servan t de 
refuge s aux jeune s délinquants , le 
remplacemen t des cabine s d'ascen 
seur s vétustés , la remis e en pein 
tur e des cages d'escaliers , la mis e 
en plac e d'u n éclairag e par projec 
teur s situé s su r le toi t des bâti 
ments , etc. . . 

Parallèlement , des zones de loisir s 
on t été aménagée s par la construc -
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Exemple de réhabilitation. 

tio n de deu x terrain s de tenni s et 
l ' installatio n de jeu x trè s coloré s 
destiné s aux enfant s et aux adoles 
cents , ains i qu e l 'éd i f icat io n de 
mur s permettan t les jeu x de bal 
lons . 

Dans ce quartier , u n loca l apparte 
nant à la vi l l e d 'Amien s étai t inoc 
cupé , ce loca l a été entièremen t 
aménag é afi n de le rendr e agréa 
bl e et sa gestio n en a été confié e 
à l'Associatio n des Françai s musul 
mans de la 2 e génération , trè s pré 
sent e su r le quart ier . 

A la demand e de cett e Association , 
des "baby- foot "  et des " f l i p p e r s " 
on t été acheté s pa r l 'OPA C et ins 
tallé s ains i qu 'u n post e de té lévi 
sio n et un magnétoscope , permet 
tant la di f fusio n de films  dan s la 
sall e jusqu' à une heur e avancé e de 
la nuit . Ce loca l est trè s fréquent é 
par les jeune s du quartie r qu i y res 
tent , très nombreux , jusqu e parfoi s 
4 heure s du mat i n ; cel a perme t 
aux parent s de connaîtr e l 'endroi t 
oů se trouven t leur s enfants , et d ' y 
veni r les cherche r si besoi n est , et 
de focalise r l 'attentio n des adoles -

cent s su r des activité s qu i leu r plai 
sent , plutô t qu e de circule r dan s les 
groupe s d'habi tat io n et d ' y com 
mettr e des dégradations . 
Des locau x on t égalemen t été amé
nagés par l ' O P A C dan s les sous -
so l de certain s bâtiment s af i n de 
mul t ip l ie r les l ieu x de rencontr e 
pou r les jeune s et les associations . 
C'es t a insi , qu'e n l iaiso n avec 
l 'Un io n local e des travai l leur s et 
commerçant s marocains , deu x 
locau x viennen t d'êtr e réalisés , 
l 'u n permettan t l ' installatio n d'un e 
écol e coranique , l'autr e le dévelop 
pemen t d'activité s artisanale s tra 
ditionnelle s (cui r , bois , tissage , 
e t c . ) . 

En outre , et pou r favorise r le déve 
loppemen t des association s sport i 
ves qu i se son t créée s dan s le quar 
t ier , l 'OPA C a "sponsor isé "  un e 
équip e de foot-bal l et un e associa 
t io n de box e français e en achetan t 
des équipement s qu i leu r permetten t 
de fonct ionne r et d'augmente r le 
nombr e de leur s adhérents . L'équip e 
de box e français e d 'Amien s No r d 
compt e au nombr e de ses membre s 
des adhérent s qu i figurent  parm i 

les mei l leur s au pla n national . 

L e deuxièm e gran d axe qu i a été 
développ é parallèlemen t à cet 
ef for t de rapprochemen t avec les 
locataire s d u quart ie r a été la con -
tractualisatio n des rapport s entr e 
un e sociét é de gardiennage , d 'u n 
typ e tou t à fai t par t icu l ier , et 
l ' O P A C . 

Des jeune s Françai s musulman s 
habitan t le quartie r on t eu l'idé e de 
créer , sou s l ' impu ls io n de l 'u n 
d'entr e eux , une sociét é de gardien 
nage composé e uniquemen t de jeu 
nes d u quart ie r et il s on t tou t 
d 'abor d propos é leur s service s à 
un hypermarch é vois i n qu i enre 
gistrai t de gro s problème s de vol s 
à l'étalag e et qu i a , trè s rapide 
ment , v u sor t tau x de démarqu e 
inconnu e baisser . 

L e travai l réalis é pa r les employé s 
de cett e société , qu i on t toujour s 
évit é de préveni r la polic e dès 
qu'un e personn e étai t pris e en f la 
gran t déli t de v o l , a intéress é 
l 'OPA C car tou s ses membre s son t 
des locataire s et connaissen t par 
faitemen t la vi e d u quart ier . U n 
contra t a don c été concl u entr e la 
société , qu i s'appell e " F i r s t " , et 
l ' O P A C . 

Au x terme s de ce contrat , Firs t est 
chargé e d 'év i ter , en premie r l ieu , 
qu e des dégradation s soien t com 
mise s dan s le patr imoin e de la 
zon e no rd , de fair e sort i r des 
entrée s d ' immeuble s et des sous -
so l les bande s de jeune s qu i s' y 
trouven t fréquemmen t et , d'un e 
manièr e générale , de ramene r le 
calm e su r l 'ensembl e du secteur . 
Ce travai l s'effectu e sans un i 
fo rme , sans arm e n i ch ien , et 
essentiellemen t sou s form e de dia 
logu e visan t à évite r des perturba 
tion s pou r les locataires . 

Hui t employé s de cett e sociét é se 
relaien t régulièremen t jou r et nuit , 
en circulan t dan s l 'ensembl e du 
quartier , il s voien t ce qu i se passe , 
permetten t parfoi s d 'évi te r des 
cambriolage s ou des vol s de vo i 
ture s et , connaissan t les filières, 
arr iven t mêm e à retrouve r des 
objet s volé s pou r les rendr e à leu r 
propr iéta i re . 

L ' O P A C contr ibu e ains i à fair e 
baisse r la tensio n su r le quart ie r ; 
cett e actio n perme t en outr e de dis 
t r ibue r du pouvo i r d'acha t à des 
jeune s qu i , sans cela , seraien t chô 
meurs , et a contr ibu é à évi te r des 
dégradation s qu i finissent  par coű 
te r for t che r à l 'organisme . 

On a d'ai l leur s pu remarque r que . 
depui s la mis e en plac e de cett e 
sociét é su r le quart ie r no rd , les 
service s de polic e reviennen t fair e 

des ronde s et hésiten t moin s à se 
rendr e dan s le quart ier . I l a égale 
men t été remarqué , dan s les statis 
tique s du Commissaria t d 'Amiens , 
une baiss e trè s sensibl e de la délin 
quanc e su r le quart ie r nor d au 
cour s de l'anné e 1986. 

I l faut , toutefois , note r qu e le 
travai l réalis é par la Sté Firs t ne 
va pas sans crée r quelque s d i f f i cu l 
tés avec les service s de polic e 
et les éducateur s présent s su r le 
quart ie r notamment , qu i voien t là 
un e espèc e de concurrenc e et qu i 
accepten t ma l la manièr e don t les 
chose s se passent . I l a fal l u réuni r 
les dif férent s partenaire s concer 
nés et expl ique r le sens de l 'act io n 
mené e pou r obteni r un e décrispa 
t io n de leur s rapports . 

Des contact s régulier s ont , bie n 
entendu , l ie u entr e les responsa 
ble s de Firs t et l a Di rect io n de 
l 'OPA C afi n de veil le r à ce qu e les 
consigne s init iale s continuen t à 
êtr e respectées . 

Pou r l'heure , i l est permi s d'espére r 
qu e le phénomèn e de paupérisatio n 
et de dégradatio n qu i l 'accompa 
gn e pourr a êtr e conten u et qu ' i l ne 
gagner a pas d'autre s groupe s 
d'habi tat io n situé s à p rox imi té . 

Toutefo is , un fai t récen t vien t 
compl ique r les choses , i l s'agi t de 
l 'arr ivé e de la drogu e dur e su r le 
quart ie r nord . I l y a là , en effet , 
un march é potentie l importan t 
pou r les revendeur s et de nom 
breu x jeune s son t déj à suff isam 
men t accroché s pou r êtr e dange 
reux . I l s 'agit , de plus , d'un e trè s 
mauvais e qualit é de drogu e qu i 
ren d littéralemen t fou s ceu x qu i la 
consomment . 

Finalement , ce n'es t don c qu'a u 
pri x d'u n investissemen t très impor 
tant , su r le quart ier , des service s 
de l ' O P A C qu e la barr e a pu êtr e 
redressée . 

I l ne fau t pas chante r " v i c t o i r e " 
car r ie n n'es t encor e gagn é mai s 
i l fau t soul igne r qu e si l ' O P A C 
avai t démissionn é en se contentan t 
de fair e le travai l classiqu e d 'u n 
organism e d ' H L M , le quartie r nor d 
d 'Amien s serai t certainement , au 
j o u r d ' au jou rd 'hu i , à la dér ive . 

L a leço n qu ' i l fau t t i re r de notr e 
expérienc e est la suivant e : un 
bailleu r socia l doit , aujourd'hui , se 
donne r les moyen s d'investigation s 
et d'action s dan s les domaine s con 
nexe s au logement , situatio n éco 
nomique , socio logique , drogue , 
e t c . , s ' i l veu t avoi r un e chanc e 
de maîtr ise r la tenu e de so n patr i 
moine . 
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L'OFFRE FONCIERE DANS 
UN DEPARTEMENT URBANISE 

par  Ph. CRUCHON, 
Ingénieur  des Ponts et Chaussées, Adjoin t au Directeur 

Départemental de l'Equipement du Val-de-Marne ; 
chargé de l'UOC 

a relanc e de la constructio n risque-t 
ell e de bute r sur l'insuffisanc e de l'offr e 
foncièr e ? La questio n a êtê évoqué e en 
particulie r à l'occasio n d'u n récen t collo 
qu e sur l'offr e foncièr e en Ile-de-France . Le 
cas du Val-de-Marn e est évoqu é ic i comm e 
un exempl e de départemen t déj à très 
urbanis é oů les problème s son t sans dout e 
très différent s de ceu x de la grand e cou 
ronn e parisienn e et de la province . En 
notan t le rôl e des opération s d'aménage 
men t pou r la constructio n des logements , 
l'o n est amen é à insiste r sur le rôl e et les 
motivation s des communes . 

Un redressemen t est nécessaire . 
Vou lo i r retrouve r les niveau x de 
plu s de 10 000 logements/a n du 
débu t des années 70, époqu e oů le 
départemen t nouvellemen t cré é 
s'urbanisait , serai t évidemmen t 
irréaliste . Par contre , permettr e le 
maintie n de la populat io n actuell e 
paraî t un m in imu m : la baiss e de 
la population , qu i apparaî t déj à au 
recensemen t de 1982 et a du 
s'accentue r depuis , est regrettabl e 
dan s un départemen t proch e de 
Pari s et oů un effor t importan t de 
dessert e a été fait , tan t en trans 
port s en commu n (plu s de la mo i 
ti é des habitant s son t à moin s de 
800 m du métro , du RER ou de la 
SNCF banlieue ) qu e par rout e 
(poursuit e de la réalisatio n de A 
86). 

Cet object i f supposerai t de cons 
truir e au moin s 5 000 logement s 

par an , moit i é pou r répondr e aux 
besoin s de décohabitation , moiti é 
pou r compense r les disparition s de 
logement s anciens . Autremen t di t 
l 'augmentatio n souhaitabl e des 
mise s en chantie r représent e 1 000 
à 1 500 logement s pa r an soi t plu s 
de 25 %. 

Le potentie l foncie r 
le rôl e essentie l 
des opérat ion s 
d 'aménagemen t 

Le départemen t du Val-de-Marn e 
(comm e l'ensembl e de la "Petit e 
Couronne "  parisienn e — appa 
raî t comm e déj à trè s urbanis é 
(170 k m 2 su r 245 k m 2 ) , sau f une 

Une augmenta t io n 
d'a u mo in s 25 % 
de la Cons t ruc t io n 
Neuv e serai t 
souhai tabl e 

Malgr é l'existenc e d'un e fort e 
demand e (don t témoign e auss i bie n 
l ' importanc e des demandeur s de 
logemen t socia l inscrit s en Préfec 
tur e — 15 000 nouvelle s inscrip 
tion s par an — qu e le faibl e tau x 
de vacanc e au recensemen t — 6 % 
du parc , pou r un e moyenn e natio 
nal e de 7,5 % —, et un e vacanc e 
de longu e duré e en H L M infé 
rieur e à 1 % ) , les mise s en chan 
tie r de logement s neuf s qu i repré 
sentaien t envi ro n 4 500 loge 
ments/a n su r la périod e 1977-1981 
son t tombé s à 3 500 logement s en 
1984 et envi ro n 4 000 logement s 
en 1985. 

La ZAC des Frettes à l'Hay-les-Roses : à l'emplacement d'atelier et garages municipaux et de 
jardins en friche, 300 logements en Centre-ville. Maquette de la Ve tranche, Opac du Val-de-Marne, 
Daviel architecture. 
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La ZAC de la Sablonnière à Fresnes : 300 logements à proximité de la mairie à l'emplacement 
de vergers en friche et d'habitats vétustés. Le département prend en charge l'élargissement d'un 
CD. Maquette de la 1re tranche, Opac du Val-de-Marne, JAC Architecture. 

frang e sud-es t oů subsisten t des 
espace s boisé s important s et quel 
ques activité s agricoles . Auss i , le 
logemen t col lect i f représente-t-j l l a 
majeur e par t (75 %) de l a cons 
t ruc t ion . . . 

La capacit é d'accuei l des zone s 
urbaine s des POS actuel s (1) est 
assez faibl e : contr e 10 000 et 
15 000 logement s par densificatio n 
du tiss u pavi l lonnaire . Un e par t 
croissant e de l a construct io n se 
localis e en zone s d'aménagemen t 
qu i on t accuei l l i ces dernière s 
années entr e les 2/3 et les 3/4 des 
logement s mi s en chantier . De 
faço n plu s général e presqu e tou t 
proje t d'un e certain e importanc e 
résult e d'un e véri tabl e opérat io n 
d'aménagement , impliquan t forte 
men t la commun e concernée , et ce 
mêm e si la procédur e Z A C n'es t 
pas retenue . 

En effe t en mil ie u urbanis é un opé 
rateu r t rouver a raremen t un e 
opportunit é foncièr e permettan t la 
réalisatio n immédiat e d'un e opé 
ratio n importante . L ' in te rvent io n 
de la commun e ser a nécessair e 
pou r modifie r la règl e d'urbanism e 
(COS mai s auss i f réquemmen t 
règle s d ' implantat ion ) et souven t 
pou r assure r un e assiett e foncièr e 
plu s satisfaisant e (demand e de 
DUP). D'autre s partenaire s peu 
ven t êtr e concerné s — Eta t pou r 
des financements , Départemen t 
pou r des travau x de vo i r i e o u 
d'assainissemen t — et leu r enga 
gemen t ser a fonct io n de celu i de 
la commune . 

La relanc e de la construct io n ne 
sera don c possibl e qu e si les com 
mune s son t prête s à lance r ou à 
souteni r des opération s d'aména 
gement . Celles-c i devron t norma 
lemen t se rempli r assez vit e (ce qu i 
expliqu e qu e leu r capacit é ne 
représent e en permanenc e qu 'u n 
faibl e nombr e d'année s de cons 
tructio n : env i ro n 3 ans dan s le 
Val-de-Marne ) et i l fau t qu 'u n f lu x 
contin u de nouvelle s opération s 
vienn e reconstitue r les capacité s 
consommée s chaqu e année . D 'o ů 
l'importanc e à attache r aux mo t i 
vation s des communes . 

mot i va t i o n 
s c o m m u n e s 

La trentain e d'opération s en cour s 
de lancemen t ou de montag e dan s 

Val-de-Marn e réponden t à des 
motivation s variée s mai s quelques -
unes se retrouven t assez fréquem 
ment : 

— enraye r la baiss e de la popula 
t io n : un e major i t é de commune s 
d u départemen t a conn u pou r la 
premièr e foi s entr e 1977 et 1982 
un e baiss e démographique . L a 
pris e de conscienc e de cett e situa 
t io n et de la sou s ut i l isat io n cor 
respondant e des équipement s com 
munau x est généralemen t lente , 
mai s condui t trè s souven t à un e 
réaction . En part icu l ier , la ferme 
tur e de classe s constitu e un signa l 
trè s vivemen t ressent i ; 

— requal i f ie r l ' imag e de la v i l l e : 
de nombreuse s vi l le s de banlieu e 
disposen t à prox imi t é du centr e de 
terrain s ma l uti l isé s ( jardin s o u 
verger s en fr iches , pavi l lon s en 
mauvai s é ta t . . . ) , au parcellair e 
compliqu é mai s qu i son t l'occasio n 
de compléte r et d'améliore r le cen 
tr e pa r un e opératio n architectura -
lemen t réussie. . Une maîtris e auss i 
poussé e qu e possibl e d u proje t est 
alor s un e condi t io n de base pou r 
la commun e ; 

— satisfair e un e demand e de loge 
ment s de la populat io n actuell e 
(ma l logés , accuei l des enfant s 
voulan t quitte r leu r fami l le) . Cett e 
demand e est ressenti e à traver s le 
f ich ie r des demandeur s de loge 
ment s de la commun e et les per 
manence s des élus . Ceux-c i t ien 
nen t alor s pr ior i ta i remen t à maî 
trise r la plu s grand e par t des droit s 
de désignatio n des futur s occu 
pant s : d 'o ů un e préférenc e pou r 
le locat i f socia l et des organisme s 

constructeur s proche s de la c o m 
mun e ; 

— in f léchi r la composi t io n socio -
économiqu e de l a populat io n : 
d 'o ů à nouvea u l ' importanc e des 
droi t s de désignatio n dan s le cas 
du locat i f (ou dan s d'autre s cas , la 
préférenc e pou r l 'accessio n no n 
aidée ) ; 

— évi te r la fo rmat io n de " f r i che s 
industr ie l les "  en réutilisan t le plu s 
rapidemen t possibl e des terrain s 
l ibéré s pa r le dépar t d 'act iv i té s 
ancienne s (entrepôt s Nicola s à 
Charenton , usin e Koda k à Vincen 
nes , activité s équestre s à Jo in -
v i l l e ) . Les préférence s de la c o m 
mun e von t alor s à des opération s 
mixte s logement s — bureau x ou 
activité s diverse s maintenan t un e 
parti e de l 'emplo i et des recette s 
de tax e professionnel le . 

Quelque s chi f f re s montren t qu e 
ces différente s motivation s — j o i n 
tes à la décentral isat io n de la p ro 
cédur e des Zone s d'Aménagemen t 
Concert é intervenu e en 1986 et qu i 
a accélér é la procédur e — on t eu 
un impac t certai n : 

— rythm e de créat io n de Z A C 
d'habi tat io n : 4 pa r an entr e 1980 
et 1984. 5 en 1985. 16 en 1986 (2) ; 

— nombr e d 'opérat ion s connue s 
de la D D E en cour s de montag e ou 
en phas e de concertat io n préala 
bl e : 16 ; 

— un e commun e su r 2 d u dépar 
temen t a au moin s un e opérat io n 
en cour s de montag e ou de lance 
ment . 

Dans ces condi t ions , en supposan t 
qu e le rythm e de mis e en chantie r 
en Z A C s'établiss e à 3 500 loge 
ment s pa r an (les deu x tier s de 
l 'ob jec t i f de 5 000 logements) , l a 
capacit é des Z A C existante s repré 
senterai t 3 ans de const ruc t ion , et 
les opération s en montag e assure 
raien t le renouvel lemen t de cett e 
capacité . L a d isponib i l i t é global e 
prévis ibl e à moye n term e repré 
sent e don c 5 à 6 ans de construc 
t i on . 

I l fau t d 'autr e par t signale r l a 
repris e actuellemen t de projet s 
d'ensemble s de pavi l lon s en zone s 
naturelles . L a décentral isat io n a 
renvoy é au déba t loca l et au con 
trô l e de légalit é d u Préfe t (dan s le 
cadr e d u S D A U R I F ) le déclasse 
men t de ces zones . Cett e soupless e 
nouvel l e a j ou é dan s plusieur s cas 
et faci l i t e un e d ivers i f ica t io n d u 
produi t offer t dan s le département . 

L 'e f fo r t accompl i pa r les c o m m u 
nes devrai t don c évite r qu e dan s 
les prochaine s année s le manqu e 

(1) La quasi  totalité  du départe-
ment  est  couverte  par  des POS 
opposables  aux tiers. 

(2) Ces 16 zones  représentent  une 
capacité  de 5 600 logements. 
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de disponibi l i té s foncière s inter 
dis e un e relanc e effectiv e de la 
construct ion . Mai s l a marg e entr e 
disponibi l i té s et besoin s ser a pro 
bablemen t fa ib le . 

I l subsist e don c un risque  de déra 
pag e des pr i x du fonc ier , surtou t 
en cas de surenchèr e des opéra 
teur s su r l a f ract io n l imité e du 
march é qu i n'es t pas contrôlé e par 
les communes . 

D'autr e part , un changemen t 
d'att i tud e des commune s pourrai t 
conduir e à l a stéri l isatio n d'un e 
parti e de l 'o f f r e potentiel le . Ce 
pourrai t êtr e le cas si les finance
ment s disponible s pou r le loge 
men t socia l (essentiellemen t Prêt s 
Locatif s Aidés ) baissaien t tro p for 
temen t : l a par t du logemen t aid é 
est en baiss e dan s les nouvelle s 
opérations , mai s représent e encor e 
envi ro n la moit i é de leu r capacité . 

Les perspective s à moye n et lon g 
term e son t plu s d i f f ic i le s à tracer . 
Les opération s en cour s d'étud e et 
de montag e consommen t un e par t 
important e des dernier s grand s ter 
rain s disponible s et bie n situés . 
Renouvele r l ' o f f r e peu t don c 
s'avére r plu s d i f f i c i l e mai s le tiss u 
urbai n existant , souven t peu dense , 

Maquette du projet Pouillon pour l'achèvement du nouveau Créteil (Semaec aménageur) : les opé-
rations en cours d'étude consomment une bonne part des derniers grands terrains disponibles 
dans la partie agglomérée du département. 

peu t permettr e des opération s 
(densificatio n d u pavil lonnaire , f r i 
che s industr iel les , reconquêt e des 

centre s anciens.. . ) . L e développe 
men t de nouveau x produit s est 
ains i possible . 

Les Nouveaux 
Constructeur s 

j/ioitû  TTiteecœ  lAewte 

Quinze ans d'activité nous ont permis 
de réaliser plus de 10 000 logements 
dans les différents domaines de 
l'habitat : maisons individuelles (en 
village ou sur terrain isolé), immeu-
bles d'habitation, résidences secon-
daires, résidences personnes âgées, 
bureaux, hôtellerie, rénovation. 

Siège social : 

Tour Montparnasse 

33, avenue du Maine 

75755 PARI S CEDEX 15 

Tél. : 45.38.45.45 

T.P.I.S. 
S.A. N AT AN NI 

Travaux de peinture 
industrielle 

et de sablage 
Signalisation routière 

Zone Industrielle de l'Inquetrie 

62222 SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE 

Tél. : 21 .80.72.50 - Télex : 136 712 F 
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LES MOINS DE 40 ANS FAVORABLE S 
A LA CONSTRUCTION METALLIQU E 

Enquête s SOFRES sur la perceptio n de la constructio n métalliqu e 

En 1972 déjà le Syndicat de la Construction Métallique s'était 
préoccupé de la perception de son industrie. 

Il avait confié à la SOFRES une étude portant sur trois cibles : 
— grand public ; 

— décideurs professionnels, architectes, bureaux d'études ; 
— décideurs non professionnels, maires, promoteurs, etc... 

Elle tut menée selon la méthode qualitative. 

Le grand public se montrait favorable à l'utilisation du métal 
pour l'industrie, les ouvrages d'art — dont les édifices publics 
— et était plus reluctant concernant le logement. 

Les décideurs professionnels se montraient, en général, 
favorables à ce matériau ancien, mais moderne. Leur reluc-
tance relative était motivée par l'insuffisance de bureaux 
d'études compétents et par la position des clients qui crai-
gnent le feu et le coût élevé. Ces derniers — en général 
décideurs non professionnels — pensant reprendre à tort 
l'opinion du grand public, s'attachant plus aux idées reçues 
qu'aux évidentes qualités de l'acier, avaient une opinion 
relativement défavorable (feu-coût). 

En 1986, le Syndicat a souhaité actualiser cette recherche. 

Il a donc confié à la même SOFRES (il eut la chance d'avoir 
la même interlocutrice qu'en 1972 : Mme Saint-Paul), une 
étude, cette fois quantitative, lancée vers le grand public 
où devaient, entre autres, être comparées les réactions vis-
à-vis du métal, du béton et du bois. 

Courant octobre 1986, près de 1 100 personnes ont été inter-
rogées. 

Les réponses peuvent être résumées ainsi : 

— Parmi les qualités de la Construction Métallique, le grand 
public a indiqué : 

le court délai et ses conséquences sur l'économie ; 

la modernité du matériau et de son utilisation ; 

la modification permettant d'adapter le bâtiment aux évo-
lutions inéluctables des besoins ; 

en ce qui concerne le problème du feu, la structure métal-
lique arrive pratiquement à égalité avec le béton 48-52 ; 

les qualités de résistance aux séismes du métal ont été 
remarquées, mais sans plus. 
— Parmi les reproches, figurent : 
, L'isolation thermique et acoustique, ce qui montre une 
lr>suffisance flagrante d'information. L'acier n'étant que la 
structure, il permet, au contraire, d'aboutir à des qualités 
acoustiques et thermiques plus facilement qu'avec d'autres 
matériaux. 

— A la question précise : pour quelle construction pensez-
vous à l'acier pour la structure ? 

 Ce furent, dans l'ordre : les usines, les centres commer-
ciaux, les ponts, les écoles, les édifices publics et, dans une 
plus faible proportion, les hôpitaux et les habitations. 

L'organisme Acier Logement a encore beaucoup de travail 
de conviction à réaliser. 

Un autre élément fort intéressant de l'enquête fut la diffé-
renciation des réponses selon différents critères : âge, fonc-
tion professionnelle, région. 

La classe d 'âge correspondant à des interviewés ayant 
moins de 40 ans est, pour toutes les questions, notablement 
encore plus favorable à l'acier que les classes plus âgées. 

Les cadres et les ouvriers se sont montrés de même plus favo-
rables à l'acier que les agriculteurs. 

Les habitants des grandes villes — dont Paris — se sont éga-
lement montrés plus favorables que les habitants de com-
munes rurales. 

Ceci représente un splendide encouragement aux efforts 
du Syndicat et donne une orientation aux actions à mener 
par sa Commission "Promotion". 

Une deuxième enquête plus qualitative va suivre qui s'axera 
sur les décideurs non professionnels. 
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RUBRIQUE S 

IL Y A 100 ANS.. . 
par  Jean RORET, 

Vice-Président du Syndicat de la Construction Métalliqu e 

Il y a lOOans , en ju i l le t 1886, Gus 
tave E i f fe l , patro n des Ate l ier s de 
Constructio n de Leval lo i s et troi s 
de ses col lègues , fondaien t l a 
Chambr e Syndical e de la Construc 
tio n Métal l ique . Cec i correspon 
dai t à la décisio n de réalise r à Pari s 
l 'expositio n universel l e de 1889, 
et à l 'accor d donn é pa r l a V i l l e de 
Paris à la constructio n de la " T o u r 
de l 000 p ieds "  don t l ' idé e han 
tai t le mond e industr ie l de ce der 
nie r quar t d u 19 e siècl e de chaqu e 
côt é de l 'océan . 

Aujourd 'hu i , en 1986, le Syndica t 
de la Construct io n Méta l l ique , et 
son centr e techniqu e le C T I C M 
poursuiven t l 'śuvr e initié e pa r ces 
illustre s précurseurs . 

La constructio n métal l iqu e f ran 
çais e plu s qu e centenair e (ca r ell e 
construisai t bie n avan t la créatio n 
de la chambr e syndicale ) se prépar e 
à l'entré e dan s le 2 1 e siècle . 

Ell e a conn u des heure s de g lo i re , 
des moment s de récession , ell e se 
trouv e en ce momen t dan s u n c l i 
mat vigoureu x de résurgenc e qu i 
ne peu t qu e s 'ampl i f ie r . 

Ce systèm e de construct io n est 
fier  de sa longu e t rad i t i on , mai s 
embrass e la moderni t é peut-êtr e 
plu s aisémen t qu e d'autre s systè 
mes . 

Mo n propo s n'es t pas ic i d 'enta 
mer une polémiqu e su r les incon 
vénient s de te l ou te l matéria u : le 
béto n précontrain t par exemple . 
Ce dernie r nou s a donn é de magni 
fiques  réalisations , i l a donn é auss i 
quelque s inquiétudes . Nou s som 
mes pou r une sain e confrontatio n : 
à qualit é égale , à pérennit é égale.. . 
si cel a est possible . 

Excuse z cett e pré tér i t ion , mai s j e 
ne parlera i pas des magnif ique s 
réalisation s d'ouvrage s d'ar t de la 
fin  du siècl e dernie r : V iadu c de 
Viaur , de Por to , de Garabi t , pon t 
de St-Andr é de Cubzac , pon t 
Alexandr e I I I , pon t Mirabea u tou 
jour s en place , n i de la Tou r Ei f fe l . 
Rappelon s qu e cett e haut e dam e 
hJ t construit e par concessio n pré 
vue en 1889 pou r 10 ans , renou 
velabl e une fois . V o i c i un ouvrag e 
conç u i l y a 100 ans pou r dure r 20 
ans. deven u un siècl e plu s tar d le 

log o de Pari s et de la France . 

Je mentionnera i en passan t les per 
formance s des pont s métall ique s 
de l 'après-guerr e de 1939 : 

 Pon t d 'Oissel , en 1949, l 'u n des 
premier s pont s au mond e entière 
men t soudé . 

 Corne i l le , en 1951, recor d de 
porté e pou r un pon t soudé . 

 Pont de l 'Arche , recor d du mond e 
de longueu r de pon t soudé . 

 Pon t des Vignette s (1951) 1 e r 

pon t au mond e (aprè s l ' interdict io n 
universelle ) en acie r à haut e l imit e 
élastiqu e A c 54 à êtr e entièremen t 
soudé , suiv i par le Pon t de Sèvres . 

 L e pon t de Grenel l e à Pari s ( l r e 

appari t io n de l 'adjuvan t N i o b i u m 
dan s l 'acie r 52 soudable) . 

 L e pon t de Tancarvi l l e (avec so n 
nśu d centra l unique) . 

 Les magnif ique s pont s de Béno -
det , d u Bono , de Bel lev i l l e de 
Caronte . 

 L e pon t d 'Au t rev i l l e (recor d de 
distanc e entr e les deu x poutre s 
latérales) . 

L e pon t de Saint-Nazaire , don t 
la porté e ne ser a dépassé e qu e de 
quelque s mètre s au Japon , cett e 
année . 

I l fau t évoque r les autoponts , don t 

100 k m on t été construit s en Franc e 

et dan s le monde , de l 'Argent in e 

à l 'Arab i e Saoudite . 

Commen t ne pas parle r de : 

 L a sphèr e de la central e nucléair e 

Ch ino n I. 

 De l 'élévateu r à bateau x d ' A r z -

v i l le r . 

 D u radiotélescop e de Nancay . 

 Des grand s immeuble s tou r : 
Main e Montparnasse , Nobel , Gan , 
3 M à Cergy , du Centr e Pompidou , 
de Bercy , des Faculté s des Scien 
ces et de D r o i t de Ηaris , e tc . . . 
Commen t ne pas parle r des gran 
des structure s industriel le s : 

 Centrale s aciéries , usine s ch im i 
que s et des innombrable s structu 
res pou r les petite s et moyenne s 
industr ies . 
. Des réalisation s urbaine s : mai 
ries,  préfectures , piscines , gymnase . 

et d u prometteu r march é du loge 
men t ind iv idue l ou col lect i f . 
Commen t passe r sou s silenc e les 
prestigieuse s réalisation s destinée s 
à l 'Offshor e pétrol ie r (l a Franc e y 
occup e la 2 e plac e mondial e à 
l 'exportat ion ) gigantesque s struc 
ture s des plates-forme s auto-éléva -
trices , semi-submersibles , à câble s 
tendus , art iculées , gro s pipe-l ine s 
posé s et ensoui l lés , intervent io n 
sous-marine , téléopération s robo 
tisées , e tc . . . e tc . . . 

L a construct io n métal l iqu e hér i 
tièr e d'un e longu e t radi t ion , pren d 
et prendr a de plu s en plu s sa vrai e 
plac e dan s tou s les domaine s de la 
construct io n ; ell e entr e avec tou s 
ses atout s dan s la modernit é du 2 1 c 

siècle . 

Oů se situ e la moderni t é dan s la 
construct io n métal l iqu e ? 

— Par un e meil leur e connaissanc e 
d u matéria u acie r : stabl e dan s le 
temps , fabr iqu é industr iel lemen t 
aux qualité s sans cess e accrues . 

— Par l 'ut i l isatio n des acier s à trè s 
haut e per formance , allan t jusqu ' à 
700 M Pa de l imi t e élastique , de 
ces acier s à épaisseu r variable . 

— Par l 'u t i l isat io n de la C A O , de 
la F A O et maintenan t de la C F A O 
qu i perme t de passe r directemen t 
de la not e de calcu l à l a fabr ica 
t i on . 

— Par l 'adopt io n de procédur e 
"qua l i t é "  qu i garanti t le bo n résul 
tat . 

— Par la format io n de technicien s 
de valeur , au burea u d'études , à la 
fabr icat ion , au cont rô le , su r chan 
t ier . 

En ouvrag e d 'ar t , comm e dan s 
d'autre s domaine s de la construc 
t i o n , l a construct io n métal l iqu e 
parm i tan t d'avantages , en o f f r e 2 
part icul ièremen t intéressants . 

— L a modif icabi l i t é : notr e mond e 
évolu e v i te . Qu e savon s nou s des 
besoin s de tout e nature , y compri s 
de franchissemen t des année s 
2000 ? L'acie r perme t toute s modi 
fications. 

— L a pérennit é : que l matér iau , 
sino n la p ierre , peu t présente r des 
référence s centenaire s ? Certe s un 
entretie n est nécessaire , mai s i l est 
programmabl e et peu t êtr e introdui t 
avec précisio n et certitud e dan s un 
pla n à 100 ans . 

Bo n nombr e d'ancien s élève s de 
l 'ENP C fon t parti e des équipe s des 
entreprises , oů il s son t grandemen t 
appréciés . 

Ave c tout e la passio n qu i me 
caractérise , j e cr i e m a fo i dan s ce 
magnifiqu e matéria u qu'es t l 'acier , 
et dan s so n aveni r br i l lan t dan s les 
année s à venir . 

M O U V E M E N T S 

NAISSANCE 

M.  e t  Mme Miche l  C H A P P A T son t  heureu x d'annonce r 
la naissanc e d'Anne-Laure ,  l e 2 3 novembr e 1986 . 

DECES 

Nous avon s l e regre t  d e fair e par t  d u décè s d e no s 
Camarades : 
Andr é D U M A S , l e 2 5 janvie r  1987 . 
Mauric e V I N C E N T , l e 2 4 janvie r  1987 . 
Nous présenton s toute s no s condoléance s à  leur s familles . 
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F O R M A T I O N C O N 
U r b a n i s m e , e n v i r o n n e m e n t et é q u i p e m e n t u r b a i n 

I T I I * J U E 

— Cartographie : nouvelles technologies, nouveaux produits PARIS 11 au 13 mars 
— Opérations d'aménagement : maîtrise d'śuvre urbaine et coordination PARIS 10 au 12 mars 

technique 
— Programmation des équipements : quels outils PARIS 17 au 19 mars 
— Reconquérir les cours d'eau pour aménager la ville PARIS 31 mars au 2 avril 
— L'estimation des biens immobiliers PARIS 7 et 8 avril 
— Les finances des communes, des départements et régions en 1987 PARIS 17 au 19 mars 
— Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles PARIS 7 au 9 avril 
— Opération d'aménagement : techniques alternatives d'assainissement pluvial PARIS 24 au 26 mars 
— Réhabilitation des réseaux : du diagnostic à la mise en śuvre des techniques PARIS 7 au 9 avril 

B â t i m e n t et énerg i e 
— Les constructeurs face au contentieux PARIS 10 au 12 mars 
— L'appel d'offres exigenciel PARIS 18 au 19 mars 
— Le cahier des charges fonctionnel : applications dans le BTP PARIS 24 au 26 mars 
— Immobilier : architecture et désir d'achat PARIS 31 mars au 2 avril 
— L'estimation des biens immobiliers PARIS 7 et 8 avril 
— Les aspects juridiques et réglementaires des chantiers de travaux publics PARIS 7 au 9 avril 
— Conception assistée par ordinateur : systèmes pour le bâtiment PARIS 23 au 26 mars 

T r a n s p o r t s 
— Les carrefours giratoires en milieu urbain PARIS 18 et 19 mars 
— L'information routière PARIS 24 au 26 mars 
— La météorologie routière PARIS 31 mars au 2 avril 

Journées d'étude : 
— Transport aérien : libéralisme et déréglementation PARIS 26 mars 
— Ecrans acoustiques : nouveaux développements, nouvelles exigences PARIS 8 avril 

G é o t e c h n i q u e , m a t é r i a u x , s t r u c t u r e s 
— La dynamique des sols appl iquée aux séismes PARIS 11 au 13 mars 
— L'amélioration en place des sols et des roches par renforcement PARIS 24 au 26 mars 
— Granulats TOURS 24 au 26 mars 
— Géologie de l'ingénieur BEZIERS 30 mars au 3 avril 

O u v r a g e s d ' a r t 
— Les équipements des ouvrages souterrains : conception, maintenance et PARIS 17 au 19 mars 

sécurité 
— Exécution des ouvrages en béton armé ou précontraint : le nouveau fasci- PARIS 31 mars et 1 e r avril 

cule 65 
Journées d'étude 

— La surveillance et l'auscultation des ouvrages PARIS 7 et 8 avril 

R o u t e s 
— Les systèmes de gestion des chaussées PARIS 10 au 13 mars 
— Matériels et méthodes d'exécution des travaux routiers : les évolutions récentes PARIS 17 au 19 mars 
— Les chaussées en béton de ciment PARIS 7 au 9 avril 
— Les liants hydrocarbonés ORLEANS 7 au 10 avril 

Géni e i n d u s t r i e l 
— La robotique industrielle : applications et état de l'art PARIS 9 au 13 mars 
— De nouvelles approches significatives en production PARIS 24 et 25 mars 

I n f o r m a t i q u e 
— Réalisation d'une base de données sur micro-ordinateur à l'aide de D-Base III PARIS 9 au 12 mars 
— Informatisation de l'exploitation portuaire PARIS 9 au 13 mars 
— Les langages de l'Intelligence Artificielle : USP et PROLOG PARIS 16 au 20 mars 
— Conception assistée par ordinateur : systèmes pour le bâtiment PARIS 23 au 26 mars 
— Le langage C PARIS 23 au 27 mars 
— Micro-ordinateurs : les nouveaux outils bureautiques par la pratique PARIS 30 mars au 2 avril 
— Télé-informatique : architecture des réseaux PARIS 30 mars au 2 avril 
— Informatique et conception des réseaux d'assainissement pluvial PARIS 31 mars au 2 avril 
— Les outils de l'intelligence artificielle PARIS 6 au 9 avril 

Pour tous renseignements complémentaires : Mme MAUGER ou Mme SIMO, Postes 1300/1301 
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PORTRAI T 

L'INGENIEUR 

Particulièrement  doué  pour  les  mathématiques, 
il  entre  à 16 ans à l'Ecole  Polytechnique  ; il  va 
y perfectionner  ses connaissances  en cette 
matière  dont  il  va faire  l'outil  privilégié  de ses 
futurs  travaux,  le langage  mathématique  lui  est 
si  familier  qu'il  pourra  dialoguer  avec tous  les 
mathématiciens  de son  époque,  français  ou 
étrangers.  Mais  son  heure  n'a pas encore 
sonné.  En sortant  de Polytechnique  et sur  les 
conseils  de son  maître  Gay-Lussac,  notre  ingé-
nieur,  qui  ne dédaigne  pas la chimie,  entre  au 
Service  des Poudres  et Salpêtres.  Il y passera 
7 ans,  mettant  au point  des procédés  nouveaux. 
Son départ  navra  son  supérieur,  car  celui-ci 
appréciait  fort  la comptabilité  de type  industriel 
mise  au point  par  son  collaborateur  et craignait 
de ne pouvoir  remplacer  ce dernier  aisément. 

Saint-Venant  quitte  les  Poudres  et Salpêtres 
pour  entrer  à l'Ecole  des Ponts  et Chaussées 
d'où  il  sortira  premier  en 1825. Quand,  aux 
Archives  Départementales  à Blois,  on feuillette 
les  notes  qu'il  a prises  au cours  de cette 
période,  on est  frappé  par  la diversité  des cen-
tres  d'intérêt  de cet  élève qui  se passionne, 
entre  autres,  pour  tout  ce qui  est  nouveau  en 
France  et à l'étranger. 

Le voici  lancé  dans  la carrière  d'ingénieur  des 
Ponts  et Chaussées,  carrière  pendant  laquelle 
il  mettra  à profit  son  esprit  inventif.  En stage 
à Guéret  il  y construit  un pont  et sent  déjà  les 
lacunes  des calculs  de résistance  appliqués  à 
l'époque,  lacunes  qu'il  comblera  plus  tard  par 
des théories  et des formules  qui  feront  sa noto-
riété  européenne.  Devenu  ingénieur  du Service 
des Canaux  dans  les  Ardennes,  dans  l'Yonne 
et le Nivernais  il  apporte  des solutions  révolu-
tionnaires  qui  parfois,  du fait  de leur  nouveauté, 
inquiètent  l'Administration  : il  reçoit  des repro-
ches  mais sa  ténacité  et son  indépendance  de 
caractère  lui  dictent  des réponses  polies  mais 
circonstanciées.  Au cours  de son  séjour  en 
Nivernais  (1828), il  prend  conscience  de la pau-
vreté  de la Sologne  "ce  pays  sablo-argileux 
dépourvu  de calcaire,  aussi  insalubre  qu'impro-
ductif".  Il proposera  quelques  années  plus  tard, 
en 1844, d'amener  la marne  et la chaux  par  un 
canal  dérivé  de la Sauldre  afin  d'amender  les 
terres,  travaux  qui  seront  réalisés  par  l'Etat, 
sous  le Second  Empire. 

Le savant de notor iété nationale 
et internationale 

Saint-Venant  prépare  sa retraite,  il  achète  le 
manoir  de Villeporcher,  à Saint-Ouen,  en 1855, 
mais  ne s'y  installera  complètement  qu'un  peu 

U N H O M M E H O R S D U C O M M U N 

Adhemar  Barre  de Saint-Venant 

plus  tard  en 1860. Il a tant  à faire  à Paris  : ses 
contacts  avec les  savants,  généralement  des 
mathématiciens  comme  Cauchy,  Chastes, 
Boussinesq,  Sarrau,  les  expériences  qu'il  mène 
avec Wantzel  de 1839 à 1843 sur  l'écoulement 
de l'air  soumis  à des différences  de pression 
considérables  : les  mesures  de résistance  de 
matériaux  aux chocs,  à la flexion  et à la tor-
sion  ; la rédaction  et l'impression  de nombreux 
mémoires,  etc... 

Et pourtant  c'est  dans  le calme  de Villeporcher 
qu'il  mettra  une dernière  main  à quelques-unes 
de ses théories  et aux formules  correspondan-
tes.  Ces mises  au point  sont  le résultat  d'une 
longue  maturation  de principes,  découverts  très 
tôt,  parfois  intuitivement. 

Quand  on consulte  les  comptes  rendus  des 
séances  de l'Académie  des Sciences  de 1860 
à 1880 on est  étonné  par  le nombre  et la grande 
diversité  des sujets  des mémoires  qu'il  a pré-
sentés  : la dynamique  des fluides,  gaz ou liqui-
des,  ses applications  à la navigation,  aux 
canaux,  aux fleuves  soumis  à la marée et aux 
formes  des carènes  ; la propagation  du son  et 
des ondes  lumineuses  et la diffraction.  Ainsi 
Saint-Venant  améliorera  encore  les  calculs  du 
mathématicien  Cauchy  sur  la théorie  de la dou-
ble  diffraction  de Fresnel.  L'étude  de l'élasti-
cité  des corps  solides  et son  application  au cal-
cul  de la résistance  à la flexion  et à la torsion 
sera publiée  en 1856 dans  le Journal  des 
Mathématiques  Pures  et Appliquées,  sous  sa 
forme  définitive,  la plus  complète  et la plus 
exacte.  Ce problème  a reçu  en France,  Allema-
gne,  Angleterre  et Italie  le nom  de "Problème 
de Saint-Venant"  (Biographie  par  Boussinesq 
et Flamant-Dunod  1886). 

A la mort  de Saint-Venant,  les  savants  étran-
gers  et notamment  anglais  reconnurent  que la 
science  perdait  le plus  grand  élasticien  du 
monde  moderne.  Le problème  de Saint-Venant 
demeure  aujourd'hui  un des fondements  de la 
Résistance  des Matériaux.  Le monde  scientifi-
que de son  époque  ne pouvait  se douter  que, 
dans  un autre  domaine,  celui  du mouvement 
des fluides  de toutes  sortes,  les  mesures,  théo-
ries  et équations  de notre  savant,  entreraient 
un jour  dans  le calcul  des turbines  et des tur-
boréacteurs  ou,  par  exemple,  dans  la modéli-
sation  des avalanches  et des ondes  dues  à la 
rupture  des barrages. 

On est  frappé  par  la maîtrise  de l'outil  mathé-
matique  qui  permettait  à Saint-Venant  de trou-
ver  la formule  la plus  simple  rendant  le mieux 
compte  du phénomène  concret  observé.  Et 
dans  son  honnêteté  intellectuelle  il  ne livrait 
ladite  formule  qu'après  de nombreux  tests. 

Bien  avant  son  entrée  à l'Académie  des Scien-
ces en 1868, cette  dernière  prendra  l'habitude 
de lui  adresser  les  mémoires  qu 'elle  reçoit  de 
scientifiques,  notamment  ceux  de mécanique 
générale,  pour  un examen  préalable  ou un 
patronage.  Il se ptnchera  sur  ces mémoires 
avec le même intérêt  et la même probité  qu'il 
porte  à ses propres  travaux  : annotant,  confor-
tant  une théorie,  l'ajustant  par  un calcul  dont 
il  a le secret,  rédigeant  le rapport  de présenta-
tion  et n'en  tirant  pour  lui-même  aucune  noto-
riété.  Bien  des rédacteurs  de mémoires  pour-
suivront  leurs  travaux  en collaboration  avec lui, 
comme  Boussinesq,  Sarrau  ou Flamant  qui 
deviendront  ses amis  (Les deux  premiers  entre-
ront  à l'Institut  en 1886, l'année  même de la 

mort  de Saint-Venant).  _ . . 
J a c q u e s D u g i e d 

E x t r a i t d u t e x t e p u b l i é d a n s le b u l l e t i n d e l a 
S o c i é t é A r c h é o l o g i q u e d u V e n d ô m o i s d e 
l ' a n n é e 1 9 8 6 . 

m e n s u e l 
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D I R E C T E U R 
DE L A P U B L I C A T I O N : 

M . T E R N I E R 
P r é s i d e n t d e l ' A s s o c i a t i o n 

A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E 

Oliv ie r H A L P E R N 
Ingén ieu r de s P o n t s et Chaussée s 

R E D A C T E U R S E N C H E F : 

A n n e B E R N A R D G E L Y 
J a c q u e s G O U N O N 
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 

S E C R E T A I R E G E N E R A L E 
D E R E D A C T I O N : 

Br ig i t t e L E F E B V R E d u PREY 

A S S I S T A N T E DE R E D A C T I O N : 

Elian e d e D R O U A S 

R E D A C T I O N - P R O M O T I O N 
A D M I N I S T R A T I O N : 

28 , ru e de s Saints-Père s 
Pari s 7  4 2 . 6 0 . 2 5 . 3 3 

Bulleti n de l'Associatio n des Ingénieur s 
des Pont s et Chaussées , avec la collabo 
ratio n de l'Associatio n des Ancien s Elè
ves de l'Écol e des Pont s et Chaussées . 

A B O N N E M E N T S : 

— F r a n c e : 350 F 

- E t r a n g e r : 400 F 

Pr i x d u n u m é r o : 40 F 

d o n t T V A : 4 % 

P U B L I C I T E : 
Responsabl e de la publ ici t é : 
H. BRAM I 

Sociét é OFERSOP : 
8, bd Mon tmar t r e 
7 5 0 0 9 Pari s 
Tél . : 4 8 . 2 4 . 9 3 . 3 9 . 

M A Q U E T T E :  Moniqu e CARALLI 

C O U V E R T U R E : 
Collag e d e Silvi a Badesco . 

D é p ô t léga l 1 e r t r i m e s t r e 1 9 8 7 
N  8 7 0 1 4 7 
C o m m i s s i o n P a r i t a i r e N  5 5 . 3 0 6 

LAssociat io n des Ingénieur s de s Pont s et 
Chaussée s n'es t pas responsabl e des opinion s 
émise s dan s les conférence s qu'ell e organis e 
ou dan s les art icle s qu'ell e publie . 

IMPRIMERIE MODERNE 
U . S . H . A . 
Aur i l lac 
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OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS 

P L U S D E 6 0 A N S D ' A C T I V I T É 

8 6 0 00 L O G E M E N T S R É A U S ES 

D O N T 7 2 0 00 A P A R I S. 
I 

Assur e le logemen t de 15 % des Parisiens . 

OPÉRATION BUFFON POLIVEAU, PARIS 5f 
Out i l principa l de la cons t ruc t io n social e de la Vil l e de Pans , 

so n Off ic e apport e ŕ celle-ci , ŕ t raver s ses opérat ion s 

d'aménagement , de const ruc t io n neuve , de réhabi l i tat ion , 

d'amélioratio n de l'habita t et de gestio n de so n patr imoin e 

existant , comm e dan s la réalisatio n des équipement s public s 

d'accompagnement , la compétenc e et l'expérienc e 

d'u n maîtr e d'ouvrag e expér imenté . 

Soucieu x de se rapproche r des usagers , il a mi s en plac e : • dans la capitale : 12 unités de gestion décentralisées. •  en banlieue : 2 unités de gestion décentralisées. 
Office Public d'Habitations de la Ville de Paris 

49, rue du Cardinal-Lemoine 75231 Paris Cedex 05. 




