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PROBLEMATIQUE DANS QUELLE MESURE DES DISPOSITIFS OU ENSEMBLES ARCHITECTURAUX 

LIES A DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT PERMETTENT ILS D ATTENUER 

LES EFFETS DE COUPURES URBAINES PROVOQUES PAR CELLES CI ? 

 

INTRODUCTION IL N EST PAS UNE VILLE EN FRANCE QUI N EN SOUFFRE PAS  PAS UNE VILLE 

EN FRANCE QUI NE SOIT PA S TRAVERSEE BRUTALEMENT PAR UNE 

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT  LES ECHELLES MOBILISEES PAR CES 

INFRASTRUCTURES VONT SOUVENT TRES LARGEMENT AU DELA DE L ECHELLE 

MEME DE LA VILLE  ET LE RAPPORT ENTRE LES DEUX RESTE GENERALEMENT 

CONFLICTUEL  RAREMENT REGLE NI MEME APAISE  LA PRINCIPALE 

CONSEQUENCE DE CES INSERTIONS PROBLEMATIQUES EST DESIGNEE PAR 

L EXPRESSION PEU METAPHORIQUE DE  COUPURE URBAINE  QUI TRADUIT  

PARFAITEMENT L EFFET DE SEPARATION PROVOQUE PAR UNE 

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT LOURD ENTRE DEUX ENSEMBLES BATIS 

DANS UNE VILLE  IL EST COMMUN DE CONSIDERER LA VILLE COMME UNE 

ENTITE SPATIALE HABITEE PAR UNE COMMUNAUTE D HOMMES ET DEDIEE A 

L ECHANGE PERMANENT  QU IL SOIT ALIMENTAIRE  ECONOMIQUE  

POLITIQUE  SOCIAL  TOURISTIQUE  … CETTE ENTITE EST 

TRADITIONNELLEMENT DIVISEE EN ESPACES BATIS IDENTIFIABLES  QUE L ON 

NOMME  QUARTIERS  DE FAIT  LA NOTION ET LA CAPACITE DE 

 MOBILITE  DOIVENT PRENDRE UNE GRANDE IMPORTANCE DANS 

L ORGANISATION DE LA VILLE  ON QUALIFIERA PAR LA SUITE  D URBAIN  

TOUT ENSEMBLE SPATIAL FORME PAR DES QUARTIERS INTEGRES DANS DES 

RESEAUX DE MOBILITE ET DE VIE  ET  D URBANITE  LE MAILLAGE ET LA 

FORCE DE CES RESEAUX  LA  DEFINITION MEME DE L A VILLE INDUIT DONC 

SYSTEMATIQUEMENT UNE DEMANDE DE  TRANSPORT  QU IL FAUT 

ORGANISER ET MAITRISER  ENTRE LES QUARTIERS D ABORD PUIS ENTRE LES 

VILLES ENSUITE  C EST A DIRE A DES NIVEAUX TRES LOCAUX COMME A DES 

NIVEAUX PLUS GLOBAUX  CELA SE TRADUIT PAR LA FORMATION D ESPACES 

DEDIES  QUE L ON NOMME  INFRASTRUCTURES  ET QUI SONT DE 

PLUSIEURS TYPES EN FONCTION DU MODE DE TRANSPORT QUE CHACUN SERT  

CES ESPACES PEUVENT ETRE PONCTUELS OU CONTINUS  SELON QU ILS SONT 

AEROPORTUAIRES  ROUTIERS  FERROVIAIRES  FLUVIAUX  CABLES   LES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SONT SYSTEMATIQUEMENT INSCRITES 

DANS UN TERRITOIRE DONT ELLES DEFINISSENT L ECHELLE  ECHELLE QUI EN 

RETOUR DONNE A L INFRASTRUCTURE SES CARACTERISTIQUES  SOUMISES A 

DES CONTRAINTES TECHNIQUES FORTES AFIN D ASSURER SON BON 

FONCTIONNEMENT  UNE INFRASTRUCTURE DOIT EN EFFET ETRE CON UE 

DANS SA GLOBALITE  EN FONCTION DE CETTE NOTION D ECHELLE  C EST 

AINSI QUE  TOUJOURS EN RETOUR  UNE INFRASTRUCTURE EXTRA URBANE 

CON UE GLOBALEMENT S IMPOSE DANS UNE VILLE COMME UN ELEMENT 

EXTERIEUR RAREMENT EN COHERENCE AVEC L ENVIRONNEMENT PRESENT  



 

 

 

 

CELA EST NOTAMMENT DU A LA NATURE ET A LA DENSITE DES TRAFICS MIS 

EN MOUVEMENT  CE QUI ENGENDRE AU SEIN DE LA VILLE DES 

 NUISANCES  CLAIREMENT IDENTIFIABLES  EU EGARD DES GRANDES 

PROXIMITES QUI SE CREENT ENTRE HABITAT ET INFRASTRUCTURE  ENTRE 

CITADIN ET VOYAGEUR  ENTRE EGALEMENT EN JEU LE DESSIN MEME DE 

L INFRASTRUCTURE  C EST A DIRE SON  PROFIL  QUI DETERMINE SON 

ANCRAGE DANS LE SITE PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS  DANS 

LES DEUX CAS  OUTRE LA DIFFERENCIATION MORPHOLOGIQUE CREEE DANS 

LE TISSU URBAIN  NAISSENT DES PHENOMENES DE DISTANCIATION FACE A 

CES ESPACES DE FORTE CIRCULATION :  LES NUISANCES  ET NOTAMMENT 

L IMPACT SONORE  ELOIGNENT LES LIEUX D URBANITE DES ABORDS 

IMMEDIATS DE L INFRASTRUCTURE TANDIS QUE LE PROFIL  QU IL SOIT EN 

REMBLAI  A NIVEAU  OU EN DEBLAI  BLOQUE LES CONNEXIONS 

TRAVERSANTES LIBRES EN LES CANTONNANT A DES POINTS PRECIS  CHOISIS  

SELECTIONNES  IL EST BIEN PROVOQUE ALORS UNE RUPTURE D URBANITE AU 

SEIN DE LA VILLE  UNE COUPURE URBAINE  TRES SOUVENT EN EFFET 

POURRA PARLER L EXPERIENCE PERSONNELLE DE CHACUN  L AYANT 

CONDUIT  APRES UN LONG PARCOURS  AU FOND D UNE IMPASSE OU CONTRE 

UN TALUS  ET DONT LE SEUL DEBOUCHE  MEME A PIED OU A VELO  RESTE LE 

RETOUR AU DEBUT DUDIT PARCOURS  CHACUN APPRECIERA LA FRUSTRATION 

QU IL EST POSSIBLE DE RESSENTIR EN PAREILLE SITUATION  CAR SI L ON 

PER OIS LA VILLE COMME UN A SSEMBLAGE SCHEMATICO SPATIAL DE PLEINS 

PRIVES ET DE VIDES PUBLICS  ET SI L ON ACCEPTE DE CONTOURNER LE PRIVE  

ON TOLERE BEAUCOUP MOINS DE CONTOURNER LE PUBLIC…  A FORTIORI 

S IL EST  ASSIMILE A DU VIDE ! OR UNE INFRASTRUCTURE EST UN ESPACE 

OUVERT ET PUBLIC  SOUVENT BORDE PAR D AUTRES TYPES D ESPACES 

PUBLICS  CEPENDANT  N Y A T IL QUE LES INFRASTRUCTURES QUI 

PROVOQUENT CE GENRE DE FRUSTRATION ? CELA POSE LA QUESTION DE LA 

NATURE DES COUPURES URBAINES  ET DE LA CAUSE QUI LES GENERENT  UN 

RAPIDE TOUR D HORIZON ECLAIRE LA SITUATION :  IL SEMBLE INSENSE 

D ASSIMILER UN BATIMENT A UNE COUPURE URBAINE … SINON TOUTE LE 

VILLE NE SERAIT QUE COUPURE URBAINE ! EN EFFET  MEME SI UN 

BATIMENT EMPECHE LE PASSAGE  IL EST LE SUPPORT DE LA VIE  DE 

L HABITER EN VILLE ; IL PARTICIPE DONC A L URBANITE GENERALE  UNE 

CLOTURE OU UNE PROPRIETE PRIVEE NE SAURA NON PLUS ETRE QUALIFIE DE 

COUPURE URBAINE  POUR PEU QUE SA TAILLE NE SOIT PAS COLOSSALE ;  ON 

PARLERAIT SINON  D OBSTACLE  UNE MASSE VEGETALE EST DE SON COTE 

UNE RUPTURE DANS LE TISSU URBAIN … MAIS N EMPECHE NULLEMENT LA 

MOBILITE  BIEN AU CONTRAIRE ! C EST DONC EGA LEMENT UN ELEMENT 

URBAIN  QUI PLUS EST DE PREMIERE QUALITE  UN FLEUVE ? LA QUESTION 

EST MOINS TRANCHEE :  C EST CERTES UNE RUPTURE ENTRE QUARTIERS  ET 

UN FREIN A LA MOBILITE GLOBALE ;  C EST CEPENDANT UN ESPACE POSSIBLE 

DE CIRCULATIONS TRAVERSANTES ILLIMITEES ET MAITRISEES  AINSI QU UN 

ELEMENT INHERENT AU SITE ET ACCEPTE DE FAIT  PAR LA VILLE  QUI  

SYSTEMATIQUEMENT S EN EST ACCOMMODE AVEC BONHEUR  LES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT QUANT A ELLES S OPPOSENT TRES 



 

 

 

 

SOUVENT A LEUR LIBRE FRANCHISSEMENT  TOUT EN CREANT EN LEUR LONG 

DES ZONES DE  NON LIEUX  SUBMERGEES PAR LE BRUIT  LA VITESSE ET  LA 

POLLUTION  C EST SUIVANT CETTE DUALITE  ENTRE ELOIGNEMENT DES 

ZONES DE VIE ET RUPTURE DES CHEMINEMENT S DIRECTS  QUE SERONT  

ETUDIES LES EFFETS DE CES COUPURES  ET NOTAMMENT LA FA ON DONT ON 

PEUT LES RESOUDRE  L UNE DES PERSPECTIVES SERA LA MISE EN VALEUR DU 

ROLE DE L ARCHITECTURE DANS CE CONTEXTE  COMME MOYEN DE 

RESORPTION DE L URBANITE AUTOUR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  

EN EFFET  IL SEMBLE OPPORTUN D IMA GINER QUE  CONSIDERANT SON 

ASPECT SOCIO SPATIAL EVIDENT  L ARCHITECTURE  A TRAVERS UNE OFFRE 

PROGRAMMATIQUE DONNEE ET SA MISE EN FORME SPATIALE  PARAISSE TOUT 

A MEME DE VENIR APPORTER A DES LIEUX DE COUPURE UNE QUALITE 

URBAINE QUE L URBANISME SEUL NE SEMBLE POUVOIR GERER  IL S AGIRA 

DES LORS DE COMMENCER A CHERCHER DE QUELLES FA ONS PEUVENT SE  

LIER ARCHITECTURE ET INFRASTRUCTURES  DE NOMBREUX EXEMPLES SONT  

D ORES ET DEJA IDENTIFIABLES  EN FRANCE ET DANS LE MONDE  LE ROLE 

DES ACTEURS DE LEUR CONCEPTION SERA A DETERMINER  EN ETUDIANT LES 

TYPES DE PROGRAMMES MIS EN OEUVRE  ET S ILS TRA DUISENT REELLEMENT 

UNE VOLONTE D INTEGRATION URBAINE  FAISANT DE L ARCHITECTURE 

PRODUITE  ET DONC DE L ARCHITECTURE EN GENERAL  UN ELEMENT CLE DU 

RESEAU DE MOBILITE URBAINE  QUELS PROGRAMMES POUR QUEL S TYPE DE 

COUPURE ? QUELS ACTEURS POUR QUELS USAGERS ? QUELLE 

ARCHITECTURE POUR QUELLE AMELIORATION ? 
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