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PREFACE 
Robert COLLIGNON 
Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé du Patrimoine 

Aux yeux de tous ceux qui, en Wallonie mais aussi dans le monde, s'intéres-
sent a la protection des monuments et a la sauvegarde de nos villes historiques, 
Raymond Lemaire représente une authentique figure emblématique. S'il a, durant 
plus de quarante ans, exercé une telle influence sur les esprits, c'est que sa force 
de conviction s'appuyait sur une experience universelle et sur des réalisations 
personnelles particulièrement convaincantes. 

Je ne puis que me réjouir de l'initiative, prise conjointement par le << Conseil 
International des Monuments et des Sites >> et par la Commission royale des 
Monuments, Sites et Fouilles de la Region wallonne ", de publier un recueil de 
ses principaux écrits. Je le fais d'autant plus volontiers que la tãche de selection-
ner et de commenter ces textes a été confiée a son Collegue Jean Barthelemy, 
Président de la section des Monuments de la Commission royale, ancien membre 
du Comité Exécutif de 'ICOMOS et surtout He a Raymond Lemaire par une sorte 
d'exceptionnelle connivence. 



COMOS: LOOKiNG BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

FOREWORD 
Robert COLLIGNON 
Minister-President of The Walloon Government 

For everyone, in Walloonia and in the rest of the world, that takes interest in the protection of 
monuments and in the safeguard of our historical cities, Raymond Lemaire represents an authentic 
emblematic figure. For more than forty years, he has exert the spirits by his strength of conviction 
which relies on his universal experience and his convincing personal achievements. 

I can only be delighted by the initiative taken by the Jnternational Council ofMonuments and 
Sites and by the ((Royal Commission ofMonuments, Sites and Excavations ofthe Walloon Region)) to 
publish an anthology of his principal written work. Jam even more thrilled at this prospect that the 
selection and the comments of the texts was entrust to his colleague Jean Barthelemy, President of the 
section monuments of the commission, former member of the ICOMOS executive committee, and 
bounded to Raymond Lemaire by an exceptional connivance. 

IN 



COMOS UNA MRADA HACIA ATRAS Y UN VSTAZO HACIA DELANTE 

PROLOGO 
Robert COLLIGNON 
Ministro Presidente del Gobierno Va/on 

A los ojos de todos aquellos que se inte resan poT laprotección de los monumentosy la salvaguarda 
de nuestras ciudades históricas, no solamente en su pals, sino en todo el mundo, Raymond Lemaire 
rep resenta un autenti Co personage emblemdtico. Si durante mi/s de 40 años ha ejercido una influencia 
tal en nuestro pensamiento, es debido a que su fuerza de convicción se apoyaba en una experiencia 
universaly en una realización personal particularmente convincentes. 

Nopuedo sino alegrarmepor la iniciativa adoptada Conjuntamentepor el "Consejo Internacio-
nat de Monumentos y  Sitios  "y  la "Comisión Real de Monumentos, Sitios y  Excavaciones de la 
Region Valona ", depublicar una compilación de susprincipales textos escritos, tanto mds cuanto que 
la misiOn de seleccionary comentar los textos ha sido confiada a su Colega Jean Barthélemy, Presidente 
de la Sección de Monumentos de la Comisión, ex miembro del Comité Ejecutivo de ICOMOS, y  sobre 
todo ligado a Raymond Lemaire por una especie de connivencia excepcional. 
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AVANT-PROPOS 
Dr Roland SILVA 
Président do 1/COMOS 

Le Professeur Raymond Lemaire fut un visionnaire, un ma-itre, un conserva-
teur hors pair. La Charte de Venise fut rédigee de sa plume et approuvée par 
'equipe animée par son Collegue de toujours, le Professeur Pietro Gazzola. Ce-
lui-ci fut le premier Président de I'ICOMOS, fondé en 1965, dans le même mouve-
ment qui avait amené 'UNESCO a approuver la Charte de Venise, adoptée un an 
plus tOt. 

Raymond Lemaire repris la Présidence de l'ICOMOS quand Pietro Gazzola 
tomba gravement malade, lors de la quatrième Assemblée Générale, a Rothenburg, 
et poursuivit son excellent travail jusqu'en 1981. Ensuite, il resta I'inspirateur et le 
guide des dirigeants de I'lCOMOS, jusqu'à son décès en 1997. 

J'ai eu le privilege d'être son étudiant a l'Université de Rome et ma haute 
consideration pour ses conseils m'a fait correspondre avec lui jusqu'à la recon-
naissance du Sri Lanka comme pays membre de l'ICOMOS. Elu Président de 
l'ICOMOS en 1990, c'est le Professeur Lemaire qui fut le premier a me saluer: 
cela me donna la force de faire face a mes nouvelles responsabilités. II nous 
apporta son soutien dans toutes les difficultés rencontrées, que ce soit dans les 
matières relevant de la Convention du Patrimoine mondial ou dans la preparation 
des Assemblées Générales, dont ii ne manqua aucune. 

II est tout a fait heureux que Jean-Louis Luxen ait réussi a mener a bien l'édi-
tion de cet ouvrage, afin que nous gardions en mémoire l'engagement personnel 
de ce grand spécialiste des Monuments et des Sites auquel nous portions tant 
d'affection. 

13 



ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

FOREWORD 
Dr. Roland SILVA 
President, ICOMOS 

Prof Raymond Lemaire were a visionary, a teacher and a conservator of all times. The Venice 
Charter was written in his own hand and approved by the team chaired by his life long colleague, 
Prof Piero Gazzola, who was the first President ofICOMOS, founded in 1965, on the same resolu-
tion that UNESCO adopted the Venice Charter, one year previously. 

Lemaire, succeeded Gazzola as President ofICOMOS, when he fell seriously ill at the 4"  General 
Assembly in Rothenburg and continued his good work until 1981. Here, thereafter, was the philoso-
pher and guide to the Heads ofICOMOS, until his death in 1997. 

We were fortunate to be his student at the University ofRome and our first hand knowledge ofhis 
guidance, made us correspond with him until agreement was reached, for Sri Lanka to become a 
membre of ICOMOS. As President ofICOMOS in 1990, it was Prof Lemaire who was the first to 
greet us in Lausanne, and this was such strength to us to face the responsibility. He stood by us in all 
adversity, be it with World Heritage matters or in the management of the many General Assemblies 
that followed, none of which he ever missed. 

It is so right that Jean-Louis Luxen was able to bring together this memorial volume, to a dedi-
cated and much loved savant ofMonuments and Sites. 

14 



COMOS : UNA MRADA HACA ATRAS Y UN VSTAZO HACA DELANTE 

PROLOGO 
Dr. Roland SILVA 
Presidente de ICOMOS 

El Profesor Raymond Lemairefue un precursor, un maestro, un conservador sin igual. La Carta 
de Venecia, fruto de su propia piuma, fue aprobada por ei equio presidido por su colega de siempre, ci 
Profesor Pietro Gazzola. Esteflie el primer Presidente de ICOMOS, fundado en 1965, en ía misma 
resoiución que habla ilevado a la UNESCO a aprobar ía Carta de Venecia, adoptada un año antes. 

Raymond Lemaire sucedió a Pietro Gazzola como Presidente de ICOMOS, cuando éste cayó 
gravemente enfermo durante ía cuarta Asamblea General de Rothenburg, y  continuo su exceiente 
trabajo. Después siguio siendo fuente de inspiración y gula de los dirigentes de ICOMOS, hasta su 
faliecimiento en 1997. 

He tenido eiprivilegio de ser su alum no en la Universidad de Roma y mi gran consideración por 
sus consejos, hizo que mantuviéramos correspondencia, hasta que se aicanzó ci acuerdo por ci que Sri 
Lanka llego a ser miembro de ICOMOS. Cuando jui elegido Presidente de ICOMOS en 1990, ci 
Profesor Lemairefue elprimero en saludarme : ésto me dio lafuerza necesariapara hacerfrente a mis 
nuevas responsabiiidades. Nos apoyó siempre en todas las diflcultades, tanto en las cuestiones reiacio-
nadas con la Con vención del Patrimonio Mundial, como en ía preparación de las Asambleas Genera-
les, a las que nuncafalto. 

Es un gran acierto que Jean-Louis Luxen haya podido ilevar a buen término la edición de esta 
obra dedicada a la memoria del compromiso personal de estegran especiaiista en Monumentosy Sitios, 
tan querido por todos. 

15 





ICOMOS: UN REGARD EN ARRIERE, UN COUP D'cEIL EN AVANT 

INTRODUCTION 
Jean BARTHELEMY 
Vice-Président de la Commission royale, 
Pro fesseur a la Faculté polytechnique de Mons, 
Membre correspondant de I'Académie royale do Belgique. 

Raymond Lemaire nous a quittés le 11 aoUt 1997 et le timbre chaleureux de 
sa voix reste encore bien present a notre mémoire. Par contre, ii ne nous a laissé 
que peu d'écrits ou, tout au moms, de publications aisément accessibles. Nom-
breux sont les membres de l'lCOMOS qui s'en désolaient. L'expérience et les 
visions d'avenir de celui qui fut l'un des pères du mouvement culturel et pluridisci-
plinaire sans doute le plus significatif de ce siècle et qui en resta l'incarnation 
durant plus de trente ans, allalent-elles ëtre a jamais vouées a l'oubli faute d'un 
recueil de ses principaux temoignages écrits. 

Des lors, Marie-Jeanne Geerts, sa fidèle collaboratrice, fut chargée de ras-
sembler tous les écrits de sa main qu'elle pouvait trouver dans ses archives et 
dans ses tiroirs : notes éparses, esquisses de communications qui ont marqué les 
grandes assemblées internationales, textes inédits, rapports de missions établis 
a la demande des grandes organisations europeennes ou mondiales, 

De plus, ii faut savoir que dans les dix dernières années de sa vie, Raymond 
Lemaire, cédant aux sollicitations de son ami Roberto Di Stefano, a publié dans la 
revue << Restauro >> plusieurs articles de haute tenue et d'un prodigleux intérêt. II 
eut été navrant de ne pas pouvoir en disposer. Averti du problème, Roberto Di 
Stefano accepta de grand cur de joindre ces précieuses publications aux autres 
documents rassemblés. 

La moisson est des lors particulièrement abondante, riche et diverse. II fallait 
s'y attendre, car on savait que Ia culture et l'ouverture d'esprit de Raymond Le-
maire balayaient un large spectre de connaissances. II fallait faire un tn, puis clas-
ser et ordonner les textes choisis. La táche était delicate, car soumise a la con-
trainte d'éviter toute derive préjudiciable tant a l'authenticité qu'à la valour et a la 
presentation du temoignage. 

Lidée premiere fut de répartir les textes suivant les grands themes abordés: 
l'histoire de 'architecture, la sauvegarde du patrimoine architectural, les doctrines 
de la restauration, la protection des villes historiques, l'urbanisme, l'enseigne-
mont, les expertises, ... Etait-il pertinent ou non de procéder a pareil decoupage 
dans une ceuvre éminemment pluridisciplinaire? 

Heureusement, une note confidentielle de Raymond Lemaire datant du 27 
janvier 1993 a permis de lever le dilemme. Intitulée ICOMOS : un regard en 
arrière, un coup d'ciIen avant ,,, cette réflexion s'adressait directement aux mom-
bres de I'ICOMOS et faisait référence a l'onigine et aux circonstances qui ont 
entouré ou provoqué la creation du Conseil International des Monuments et Sites. 
Cette note a-t-elle fait l'objet dune communication interne au sein du Conseil ? 
Peut-être pas, mais j'ai été, plus d'une fois, témoin queUe donnait le ton aux der-
nières confidences qu'il livra a ses collègues les plus proches. 

Raymond Lemaire y rappelle ainsi les fondements de l'organisation 
<<l'ICOMOS a été conçu comme une organisation chargee de promouvoir au ni-
veau international la conservation, la protection, /'utilisation et la mise en valeur 
des monuments, ensembles et sites. Cet objectif ne pouvait être atteint, se/on la 
conception défendue - et c'était neuf a l'epoque - que par une large collaboration 
interdisciplinaire. II était donc nécessaire de procéder au regroupement, au sein 
d'une seule et mdme organisation internationale de toutes les instances, organi-
sations et personnes concernées pro fessionnellement par la sauve garde du pa- 

17 

Qu'il me soit permis d'expri-
mer toute ma reconnaissance a 
deux amis sans qui la parution 
de cet ouvrage n'aurait jamais été 
realisable : Jean-Louis Luxen, 
Secrétaire général de I'ICOMOS, 
qui ma chargé den assurer la 
mise au point et Jacques Barlet, 
Président do la Commission 
royale des Monuments, Sites et 
Fouilles de la Region wallonne, 
qui a propose de l'inclure dans 
la série des ,,  Dossier de la Com-
mission royale". 



trimoine architectural et urbain historique. Cet aspect pro fessionnel nous a scm-
blé d'une grande importance puisqu'elle est garante du sérieux scientifique de 
son activité et donc porteuse d'autorité... 

Même si cette politique, plutôt élitiste, est difficile a maintenir, ii a toujours été 
recommandé aux responsables des Comités nationaux d'agir avec prudence et 
circonspection en ce qui concerne le recrutement des membres afin de ne pas 
altérer l'autorité de l'organisation elle-même et d'envisager, si/a demande était 
grande etpressante de la part de personnes ou d'organisations intéressées, mais 
non pro fessionnelles, d'adjoindre a leur comité national un groupement d' Amis 
de l'ICOMOS "pour lequel I'adhésion serait plus libérale '>. 

Dans cet ordre d'idées," l'objectifdes fondateurs de l'lCOMOS n'a jamais été 
de concentrer au se/n de I'organisation toutes les activités de sauvegarde, mais 
bien de les susciter, de les promouvoir et de les coordonner, dans un esprit collé-
gial et non dans une politique de domination >>. Pu is, ii note que cet objectif est 
devenu plus difficile a suivre qu'autrefois, les activités scientifiques en matière de 
conservation et de restauration des monuments étant devenues heureusement 
abondantes et réparties un peu partout, sou vent portées par de grandes organi-
sations internationales, par des services publics, par des Universités,... générale-
ment sans coordination et même sans connaissance réciproque, c'est-à-dire sans 
cette coordination que l'lCOMOS est censé assurer. II est essentiel de recréer les 
structures et les circonstances d'une politique dynamique pour cc qui constitue la 
raison fondamentale de l'existence de l'lCOMOS >'. 

Enf in, pour lui," l'apportpart/culier de l'ICOMOS a la paix eta la compré hen-
sion entre les hommes, ce West pas un objectif d'importance secondaire. 

Sa promotion est l'une des responsabi/ités essentielles de tous ceux qui as-
sument des responsabilités en son Se/n. L'atte/ndre exige que tous ses membres 
so/ent ouverts aux autres, reSpectent leurs differences, ten tent de les compren-
dre et respectent leurs conceptions, leur sensibilité et leurs droits. 

L'ICOMOS n'a pas été conçu comme un lieu du faire-valoir" personnel, 
mais comme une occasion de service a la communauté universe/lc. D'autres 
ambitions que cd/c dapporter sa contribution au service des autres n'y ont pas 
droit de Cite. Ce West pas un lieu de vanité, mais de dévouement. La notion de 

servus servorum culturae " est la base même des responsabilités que l'on ac-
cepte de porter. Cette relation est ce/lc qui permet de promouvoir la compréhen-
s/on et I'amitié >. 

Dans ce message, on retrouve toute la conviction et toute la chaleur humaine 
de Raymond Lemaire. ICOMOS . un regard en arrière, un coup d'cei/en avant >>, 

c'est Ic titre prémonitoire qu'il aurait sans doute voulu donner lui-même a cc re-
cueil. II s'imposait des lors de suivre chronologiquement Ic cheminement de ses 
experiences et de sa pensée. La selection des textes fut une épreuve difficile 
beaucoup d'expertises, malgré leur intérêt, ont semblé trop spécifiques ou trop 
circonstancielles; pour être pleinement compréhensibles, ces interventions auraient 
dü être remises dans leur contexte précis, cc qui impliquait une somme de recher-
ches fastidieuses qui s'écartaient largement des limites fixées pour Ic present 
recueil. II reste donc un ensemble de documents, non repris dans cette compila-
tion, qui mériteraient certainement, avant leur éventuelle diffusion, d'importants 
complements d'information et de commentaires. 

Quoiqu'il en soit, ii est indispensable de mentionner ici 'influence qu'ont exercé 
ces expertises non seulement sur la sauvegarde, la restauration et la misc en 
valeur du patrimoine mondial, mais aussi sur l'exceptionnel rayonnement person-
nel dont Raymond Lemaire a bénéficié aux quatre coins du monde. 

La simple énumération de quelques-unes de ces missions suffira a en donner 
une idée de l'envergure : campagne d'expertises effectuées, des 1968 et durant 
une vingtaine d'années, a l'Acropole d'Athènes, consultation en vue de la restau- 
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ration du Temple de Borobudur durant les années 70', collaboration a l'établisse-
ment du plan de sauvegarde de la Médina de Fez des 1977, conseils pour la 
restauration de la Mosquee de Kairouan en 1980, participation au Comité pour Ia 
protection de Ia Tour de Pise, nombreux déplacements comme consultant au Mont 
Athos, a Quito, rapport préparatoire a l'inscription de la ville de San Domingo sur 
a liste du patrimoine mondial,étude de l'anastylose du temple de Zeus a Jerash,... 

II faudrait aussi citer les nombreuses missions, faisant appel a ses talents de 
diplomate, comme conseiller particulier du Directeur Général de I'UNESCO, 
Fédérico Mayor, notamment en vue de la protection de la ville sainte de Jérusa-
lem. 

Le present ouvrage, suivant pas a pas le parcours de Raymond Lemaire, rend 
compte des différentes étapes de ses preoccupations : partant des réflexions sur 
les doctrines de la restauration, la perspective se focalise sur la nécessité d'élar-
gir la notion de patrimoine, puis de mettre en place une methodologie applicable a 
la politique de < conservation intégrée ; la sauvegarde des villes historiques, 
puis la conception des villes nouvelles en sont, en quelque sorte, les corollaires 
naturels. 

Le panorama s'ouvre des lors sur la qualité de vie des hommes face au monde 
de l'industrie et sur I'importance de Ia mémoire. Enfin, le long cheminement au 
contact des diverses cultures, qul font la richesse de I'humanité, conduit Ray-
mond Lemaire a pousser plus loin sa réflexion initiale sur le patrimoine monumen-
tal sous forme d'un appel a en découvrir de nouvelles et passionnantes facettes. 

Je me permettrai d'ajouter que pour saisir la force de conviction, dont témoi-
gnent certains des textes retenus, II faudrait pouvoir les entendre a travers la 
seduction d'un timbre de voix et la justesse des intonations d'un grand 
communicateur. 

II 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

INTRODUCTION 
Jean BARTHELEMY 
Vice-President of the Royal Commission, 
Professor at the polytechnic Faculty of Mons, 
Corresponding member of the Royal Academy of Belgium. 

Let me express my gratitude towards 	Raymond Lemaire left us on 11 August1997, but the warm tone ofhis voice is sti/Ipresent in our 
two friends without whom the publica- 	memory.  Unfortunately, very few written works have been left behind, let alone ones that are within 
tion of this book would not have been the reach of everyone. Numerous members of ICOMOS were sorry about it. Indeed, the experience 
possible: the ICOMOSgeneralsecretary, and the visions ofthe experience and visious ofa man who was one ofthe founders ofwhat is undoubt-
Jean-Louis Luxen, who put mein charge edly the most significant multidisciplinary cultural trend of the century whose prominent rep resenta- 
ofits finalizing and the president of the 	tive he remained for more than thirty years, were about to be doomed to oblivion but for a collection 
Royal Commission for Monuments, 	of his main written accounts. 
Landscapes and Archaeology of the 	His faithful collaborator Marie-Jeanne Geerts was therefore kindly asked to collect any work Walloon Region, Jacques Barlet, who pro- 	written by his hand, be it in his archives or in his drawers. scattered notes, drafts of papers that  posed to include it into a series of"Dossi- 
ers" of the Royal commission. 

	

	 enthralled large international audiences, unpublished texts, or assignment reports on behalf ofimpor- 
taut European and world organisations. 

Furthermore, one must bear in mind that several leading papers ofutmost interest were published 
in the journal Restauro for the last ten years of his lift.  Not to be able to consult them would have 
been a pitq. Once he was warned of the situation, Roberto Di Stefano warmly agreed to join those 
precious contributions to the other collected documents. 

As a result, the yield is particularly rich, varied and plentiful. This was to be expected, since 
everybody knew that Raymond Lemaire knowledge and open-mindedness covered a wide range of 
subject areas. The chosen texts had then to be sorted, selected and classified The task was tricky, for any 
mistake harmful to the authenticity, value or representation of the documents had to be avoided. The 
first idea was to classift the texts according to the theme history of architecture, preservation of the 
architectural heritage, restoration doctrines, protection of historic towns, town planning, education, 
and expert reports. However, was it relevant to decompose a work that was so obviously 
multidisciplinary ? 

Fortunately, a note by Raymond Lemaire, dated 27 January 1993, helped solve the dilemma. 

The document, entitled Icomos, looking back with an eye on the future , was directly ad-
dressed to Icomos members and related to the origin and circumstances which gave birth to the Inter-
national 6'ouncilfor Monuments and Sites. 

Did this note become the object ofan official paper at the Council? Perhaps it did not; anyway, 
I more than once witnessed his referring to it when he last confided in his closest colleagues. 

In it, Raymond Lemaire evokes the foundations of the organisation : Icomos was conceived as 
an organisation aimed at promoting on an international level the conservation, protection, utiliza- 
tion and valorisation of monuments, ensembles and sites. 

Following the accepted concept, which was very innovative at the time, the objective could only be 
reached through a large interdisciplinary collaboration. It was therefore necessary to gather within one 
single organisation all institutions, organisations and people professionally interested in the protection 
Of our historic architectural and urban heritage. This professional aspect appeared to us very impor-
tant, since it guarantees the scientific value of its activity, thereby giving it authority. 

Even though this rather elitist policy is hard to sustain, the advice to national committee execu-
tives has always been to recruit their members with utmost circumspection and caution, in order not 
to impair the very authority of the organisation. Should any non professional individual or body 
heavily insist on participating, executives could envisage adjoining to their national committee a 
society of Friends of Jcomos i, whose membership would be less restricted 

In this line of thought, the founders of icomos never aimed at concentrating al/preservation 
initiatives in one organisation but rather at collegially encouraging, promoting and coordinating 

W. 
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them without any wish to dominate. Then, he remarks that this objective has become more difficult 
to reach than before, for the scientific activities regarding the protection and restoration of monu-
ments have become increasingly numerous and widespread; they are often supported by large inter-
national organisations, state administrations and universities generally without any coordination or 
awareness of each other existence, that is to say without the very coordination that Icomos is likely to 
provide. It is therefore vital to set up again the structures and the circumstances for a dynamic policy 
regarding the fundamental objective underlying Iconios 

Finally, to him, the contribution oficomos to the ideal ofhuman peace and comprehension is by 
no means an objective of minor importance.. On the contrary, it represents one of the essential respon-
sibilities taken up by all its executives. 

This entails that all members must be open one another, try and understand one another respect 
one another difibrences, opinion, rights and feelings. Icomos has not been conceived as a place ofper-
sonal boasting, but as an opportunity to serve the global community. Any ambition other then to 
contribute to the good of others is outlawed. Vanity does not prevail here, but dedication does indeed. 
The concept of servus servorum culturae " underlies all accepted responsibilities. This relation ena-
bles its to promote friendshp and understanding 

All the warmth and conviction of Raymond Lemaire are conveyed in this message. Icomos, 
looking back, glancing ahead" here is the foretelling title he might have wished to give to those selected 
works. Obviously, it was essential to follow his experiences and thought chronologically. 

Selecting the texts was by no means an easy task : many an expert report appeared too specific or 
circumstantial; to be fully comprehensible, those writings should have been presented in their precise 
context, which entailed a thorough research work going far beyond the limits of this book. There 
remain as a result a great many documents that are not compiled here but are nevertheless worth 
investigating and commenting. 

Anyhow, it must be emphasized that the experts reports deeply influenced the conservation, resto- 
ration and renovation of the world heritage, and contributed as such to the exceptional reputation of 
Raymond Lemaire all over the world. 

Mentioning some of his assignments will give our reader an idea of tbe range ofhi's activities: For 
twenty years from 1968, he wrote a series of reports on the site of the Acropolis; in the seventies, he 
offered advice on the restoration of the Borobudur temple; as early as 1977, he participated in the 
plan to save the Fez Medina ; in 1980, he helped restoring the mosque ofKairouan. He was a member 
of the committee for the protection of the Pisa Tower. He often travelled as a consultant to Quito and 
to Mount Athos. He wrote a report to make the City ofSanto Domingo eligible for the World Heritage 
list and he realise the study for rebuilding Zeus temple atJerash,... Nor must one forget the numerous 
assignments as a personal adviser to the Secretary General of Unesco, Federico Mayor in which he 
showed his talents as a diplomat, for instance when he endeavoured to protect the holy city ofJerusa-
lem. 

This book willfollow Raymond Lemaire in his steps and show the different  stages in the evolution 
of his concerns . starting from comments on restoration doctrines, it will focus on the need to broaden 
the definition of heritage and to set up a working method that can be applied to the policy of inte-
grated conservation " ; protecting historic towns and conceiving new ones are its obvious corollaries. 
The panorama opens up therefore on man quality of life in the industrial world and on the impor-
tance of memory. 

Finally, the long and winding road through the diverse cultures that make up mankind richness 
leads Raymond Lemaire to deepen his original reflection and to make an appeal to find out new and 
enthralling facets to the concept of monument heritage. 

Let me finally point out that to be fully aware of the strength of conviction ofsome selected texts, 
one should be able to listen to the seductive pitch of voice and the sensitive intonation of a great 
communicator. 
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INTRODUCCION 
Jean BARTHELEMY 
Vice-Presidente de la Corn/s/on real, 
Pro fesor de la Facultad Politecnica de Mons, 
Miernbro correspondiente de la real Academia de Belgica. 

	

PermItanme expresar mi profuna'o 	Raymond Lemaire nos dejó clii de agosto c/c 1997y ci timbre cJi'ido c/c so voz contin i/a at/n 

	

agradecimiento a dos amigos sin Los cua- 	muypresente en nuestra memoria. Pore! contra rio, nos ha dejadopocos escritos o, por lo inenos, pocas 
Les la aparición de esta obra no hubiera pubLicacionesfeicilmente accesibles. Son numerosos Los miembros c/c ICOIVIOS que se sien ten desolac/os 
sic/o posibLe: el Secretario General c/c por c/to. La experiencia y  Las visiones defuturo c/c aquel que fue uno de Los padres del moviinicnto 

	

JCOMO5 Jean-Louis Luxen, que me en- 	cultural y  pluric/isciLinar mds signijicativo sin c/uc/a c/c este siglo y  que rep rescntó so cncarnación 

	

cargo su prcparación, y  el Presidente c/c 	c/urante mds c/c treinta años, iban a ser condenac/as al oLvido pare siempre afalta de una recopi!ación 

	

La Commission royaLe des Monuments, 	c/c susprrncipales testimonios escritos. 

	

Sites et Fouilles c/c la Region valona, 	Desde entonces, Marie-Jeanne Geerts, sufieL colaboradora, fue La encargada c/c reunir todos Los 

	

Jacques Bar/et, que ha c/ecidic/o incLuirLa 	manuscritos quepudiera encontrar en sus archivosy cajones: notas sueLtas, apuntes c/c comunicaciones 

	

en La 5cr/c c/c pubLicaciones c/c la Comi- 	que han marcado Los grandes encuentros internacionales, textos inOc/itos, info rmcs c/c misiones Ilevadas siOn Real. a cabo a pcticiOn c/c las granc/es organizaciones curopeas o mood/ales,... Ac/einds, es preciso saber que 
en Los diez jiltimos años c/c su vida, Raymond Lemaire publico numerosos artIculos c/c alto niveLy 
extraorc/inario interés en la revista <Rcstauro>. 

Hubiera sic/o una La'stima no poder c/isponer c/c el/os. fic/vertido c/c este pro bLema, Roberto Di 
Stefano accpto con todo agrac/o unir estas val/osaspublicaciones a otros c/ocumentosya reunidos. 

EL resultado es as! particuLarmentc abundante, ricoy c/iverso. Era c/c esperat; porque se sabla que 
la cultura y  La apertura c/c espIritu c/c Raymond Lemaire abarcaban un ampL/o abanico c/c conoci-
mientos. Era ncccsario rebuscary c/espues cLasificary orc/enar Los textos clegic/os. La tarea era delicada 
puesto que quec/aba supeditada a cultar cualquier c/esv/aciOn perjuc/iciaL tanto para la autenticic/ac/ 
como para el valor)' la presentaciOn del testimonio. 

La primera ic/ca f/ic la c/c rcpartir Los textos c/c acuerdo con Los grandes temas abordados: historia 
c/c la arquitectura, salvaguarda c/cl patrimonio arqurtectOn/co, doctr/nas c/c La rcstauraciOn, pro tee-
cmii c/c ciudac/es histbricas, urbanismo, cnscñanza y  expertizaje... 

;Era o no pertinent-c procec/er a tal fiagmentaciOn tratcinc/ose c/c una obra cmincntemcnte 
pluridiscplinar? FcLizmentc, una nota del trabajo c/c Raymond Lemairefechac/a ci 27 c/c enero c/c 
1993 permitio acLarar este dilema. 

TituLada 'ICOMOS: una mirada hacia atrcIs, on vistazo hacia c/cIa ntc, esta reflex/on se c/irigIa 
directamente a Los miembros c/c ICOMOS y  hacia referencia al origen y a Las circunstancias que 
roc/earon o provocaron la crcacio'n c/eL Consejo Jnternac/onal c/c Monumentos y Sitios. ;Acaso c/icha 
notafuc objeto c/c alguna comunicaciOn oficial en ci scno c/c! Consejo? Puede ser que no, pero mOs c/c 
una vez yo he sido test/go c/c que inspiraba Las i//tunas confidcncias que hizo a sits compancros mds 
allegados. 

Raymond Lemaire rccuerc/a asi losfundamentos c/c La organizaciOn: JCOMOS ha s/do concebi-
do coma una organizaciOn encargada c/c promovcr a csca!a intcrnacionaL La conserva c/On, protccciOn, 
uti!izaciOn y  puesta en valor c/c Los monumentos, conjuntos y sitios. Este objetivo no podia Lograrsc, 
segcin La conccp c/On defendida -y  era nuevo en esa eoca - mds que med/ante una amplia colabo rae/On 
interdisciflinar. Era, ptics, neccsar/oproccc/er a la rcagrupaciOn, en elscno c/c una On/ca organizac/On 
internaciona!, c/c inc/as las instancias, organ/zaciones y  personas concern/c/as profcsionalmentc por La 
salvaguarda c/cl patrimon/o histOrico arquitectOnicoy urbano. Este aspcctoprofcs/ona! nos haparecido 
c/c una gran importanciapuesto que esta organ/zaciOn garantiza ci rigor c/cntijico de so actividac/, lo 
cua! Ic confiere su auto nc/ad... 

Aunque esta poLItica, me/s bien clitista, es c//ftc/I c/c sostcnei; sicmprc se ha recomenc/ado a Los 
responsabLes c/c Los Comités nacionaLes que act-i/en con prudcnc/a y  c/rcunspecciOn en lo reLativo al 
rcc!utam/cnto c/c m/cmbros para no alterar La autor/ dad c/c la organizac/On yprever, en el caso c/c que 
La demandafuese granc/cy acuciante por parte c/c personas  organizacioncs interesadas pero no profe- 
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sionales, La creación tie un grupo tie Amigos tie ICOMOS afIn a su corn ité nacionat con unos 
requisitos tie adhesion mdsflexib1es. 

En ese orden tie ideas ,el objetivo tie Los fundadores tie ICOMOS nuncafue el de concentrar en el 
seno de La organizaciOn todas Las actividades tie saLvaguarda, sino mOs bien suscitarLas, prornoverlasy 
coordinarLas, con un espIritu cooperativo, y  no con una poiltica tie tiorninaciOnm Después, hace notar 
que este objetivo se ha hecho mOs dificiltie aLcanzar que antes, puesto que Las actividaties cientzficas en 
materia tie conservacio'ny restauración tie monumentos se ban vueLtofeLizrnente abundantesy repar-
tidas un poco por totias partes, con flecuencia ttevatias a cabo por Las granties organ izaciones interna-
cionaLes, por Los serviciospu'bLicos, por Las universitiaties... generalmente sin coordinaciOn e incLuso sin 
conocimiento reczjroco, es decir, sin esa coordinación que ICOMOS esta' Liarnado a asegurar. 

Es esenciaL recrear Las estructuras y  circunstancias que estabLezcan una poLitica dina'mica para Lo 
que constituye La razón fundamentaL de La existencia de ICOMOS. 

En fin, Para éL <La contribuciOn tie ICOMOS a La Paz  La comprensiOn entre Los hombres no  es 
un objetivo tie importancia secundaria. So pro mociOn es una tie Las responsabiLidades esenciaLes de 
todos aqueLLos que asu men aLguna responsabilitiad en su seno. 

Su consecución exige que totios sus miembros tengan una actitud abierta hacia Los demOs, que 
respeteny traten de comprentier sus diforencias, y  que respeten asI mismo sus conceptos, so sensibiLidati 

Y sus derechos. 
ICOMOS no ha sido concebido como on Lugar pam hacerse vaLer en el terreno personal, sino 

como un espacio para servir a La corn unidad universal. No tienen cabida otras am biciones tiistintas tie 
aqueLLa que consista en aportar La propia contribuciOn al servicio de Los demOs. No es Lugar para La 
vanidad, sino Para La entrega. La nociOn de <servos servorum cuLturae> es La base misma de Las 
responsabiLitiades que voLuntariarnente se asumen. Esta reLaciOn es La que perrnitc prosnover La corn-
prension y  La amistati. 

En este mensaje se encuentra totia La con vicciOn y La calitiati humana tie Raymond Lemaire. 
,ICOMOS.- una miratia hacia atrOs y on vistazo hacia deLnnte, es ci tituLo premonitorio que, sin 
doda, ho hi ese querido tar el rnisrno a esta recopilación. For tanto, se imponia seguir cronoLOgicamente 
el caminar tie sus experiencias y  tie su pensarniento. 

La selecciOn tie textosfite una prueba dificil: muchos expertizajes, a pesar tie su interés, nos ban 
parecido demasiado especificos o circunstanciales; paw ser completamente comprensibles, tales inter-
venciones tentirian que haberse situatio en su preciso con texto, lo cual implicaba una serie tie bOsque-
das complicadas que escapaban ampliam cute tie Los Ilmites marcatios Para elpresente trabajo tie reco-
pilaciOn. Quedan, pues, on conjunto tie tiocomentos, no incloitios en el rnisrno, que merecerian cierta-
mente, antes tie proceder a so eventual tiifiisiOn, realizar importantes tareas compLementarias tie info r-
maciOn y  tie comentarios. Sea como sea, es indispensable mencionar aqul La influencia que ban ejerci-
do esos expertizajes sobre La saLvaguarda, restauraciOnypuesta en valor tielpatrimonio muntiiaL, Pero 
tam bién sobre La excepcionaL irradiaciOn personal con La que Raymond Lernaire ha beneficiado a Los 
coatro pun tos cardinaLes. 

La simple enumeraciOn tie aLgunas tie sus misiones bastarIapara tar una idea tie su envergadura: 
campanas como experto efectuadas destie 1968y dorante veinte años en La Acropolis tie Atenas, con-
sultas evacoatias con motivo tie La restauraciOn del Templo tie Borobudur tiorante Los años 70, restau-
raciOn del Temple tie Zeus tie Jerash, colaboraciOn Para establecer el plan tie saLvaguarda tie La Medina 
tie Fez tiestie 1977, consejospara La restauraciOn de La Mezquita tie Kairouan en 1980, participaciOn 
en ci Co mite' pam La protecciOn tie La Torre tie Pisa, numerosos tiesplazamientos corny consultor al 
Monte Athosy a Quito, informespreparatorios para La inscripciOn tie numerosos monumentosy sitios 
en La lista delpatrimonio mundial... Serlapreciso citar también Las numerosas misiones que, tenien-
do en coenta sus dotes tiipLorndticas, realizO como consejero particular del Director General tie La 
UNESCO, sobre totio Para La protecciOn tie La ciutiati santa dejerosalén quefue objeto tie sus preocu-
paciones a partir tie 1971. 

Lapresente obra, siguiendopaso a paso ci recorrito tie Raymond Lernaire, tia coenta tie Las diferen-
tes etapas tie sits preocopaciones: partiendo tie Las reflexiones sobre Las tioctrinas tie La restauraciOn, La 
perspectiva se centra en La necesitiad tie ampliar La nociOn tie patrimonio, y despoésponer en escena una 
metotiologia aplicable a La polItica de conservaciOn integratia; La salvaguartia de Las ciutiaties histOri-
easy, tras ello, La concepciOn tie Las noevas ciudades son, en cierta met/ida, Los corolarios naturales. 
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El panorama se amplia desde entonces para abarcar la calidad de Vida de los hombresfiente at 
mundo de la industriay la importancia de la memoria. 

En fin, el largo caminar en contacto con las diversas culturas, que constituyen la riqueza de la 
humanidad, condujo a Raymond Lemaire a ilevar mds lejos su reflexion inicial sobre elpatrimonio 
monumental en laforma de una ilamada a descubrir nuevasy apasionantesfacetas. 

Mepermitirla anadir quepara captar Iafuerza de con vicción, de la cual dan testimonio algunos 
de los textos aqul recopilados, serla necesario poder escucharlos a través de la seducción de un timbre de 
vozy la precision de las entonaciones de un gran comunicador. 
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UN COUP D'cEIL EN AVANT 

PREMICES DE LA CHARTE DE VENISE1  

Au moment de I'ouverture du Congres, 29 communications ont été annon-
cées, relevant de la 1ere  Section. Plusieurs communications Wont pas été introdui-
tes; en tout, 23 documents ont été remis. Ce sont ces documents qui seront ana-
ysés ici, en essayant, au-delà de I'exposé des auteurs, de regrouper par theme 
les idées émises afin de faciliter les discussions. 

Les congressistes qui n'ont pas fait parvenir leur communication au Secréta-
nat du Congrès me pardonneront de ne pouvoir faire état de leur message. (Treize 
rapports supplémentaires ont été envoyés a la direction du Congres après la do-
ture de celui-ci ; le rapport a été remanié en consequence). Des idées divergen-
tes, sinon opposées étant parfois emises, la discussion, le facteur le plus fruc-
tueux d'un Congres scientifique, ne manquera pas d'objets. 

Un grand nombre de communications concernent, en effet, en tout, en partie 
ou occasion nellement, quelques themes majeurs qui dénotent les mOmes preoc-
cupations chez la plu part des congressistes 

Ia definition du monument et de ses valeurs; 
le monument et Ia societe d'aujourd'hui 
le monument et son entourage; 
I'esprit de la restauration des monuments et I'enseignement de cette disci-
pline. 

Nous pourrions envisager successivement les idées emises autour de ces 
têtes de chapitre. 

LA DEFINITION DU MONUMENT ET DE SES VALEURS 

Definir le concept monument ", c'est a la fois justifier les activités de tous 
les architectes et techniciens des monuments historiques et éclaircir les raisons 
d'être de ce Congres. Certains d'entre nous se sont attaches a cette tâche deli-
cate. Le vocable << monument >' est employé dans Ia vie d'aujourd'hui, charge de 
significations si variées qu'iI est incontestablement opportun de donner au mot un 
contenu d'autant plus defini qu'II acquiert Ia valeur d'un terme juridique dans les 
lois, qui dans presque tous les pays du monde visent a conserver et a mettre en 
valeur cette partie essentielle du patrimoine culturel que sont les edifices du passe. 
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F Mielke, de Berlin, a consacré une communication a ce problème sous le 
titre: << Pour une definition scientifique de la notion du monument historique ". 
Son désir est de fixer le concept monument par des données qui échappent aux 
fluctuations de la pensée et des sentiments. II propose de degager des termes qui 
agissent les uns sur les autres, a la manière d'une formule mathématique. 

La base en est constituée par la construction originale >>, document unique 
en son espèce, impossible a reproduire, tout en lui conservant sa valeur de docu-
ment. Lédifice original a passé a travers les années et les siècles et s'est enrichi 
d'une dimension nouvelle : celle du << temps >>, deuxième terme de 'equation pro-
posée. Au cours de son histoire, le document original a subi l'action des hommes 
et du temps qui peut avoir augmente ou diminué sa valeur >>: troisième terme 
éminemment variable de la definition. 

Enfin, tout edifice est tributaire des données locales qui ont affecté a la fois sa 
manière d'être et sa façon de survivre; le facteur lieu > devient ainsi le dernier 
élément dune mise en formule du concept monument qui, selon 'auteur, devrait 
s'écrire de la manière suivante: 

monument = original + temps + valeur + lieu; 
soit: M = 0 +1 +V +L. 

En plus de cette definition de la valeur matérielle du monument, M. Mielke lui 
reconnaIt un aspect immatériel spécialement sous la forme d'une valeur de sym-
bole, qui West pas nécessairement attachée a la valeur originale ou non du monu-
ment. 

C'est cette valeur de symbole, souvent indépendante de la valeur du docu-
ment original, qui peut justifier certaines reconstructions d'édifices du passé, sur-
tout celles qui se font après des guerres destructrices. Cette valeur de symbole 
attachée au monument rejoint certaines idées émises par J. Zachwatovicz et par 
L. Crespi clans leurs communications dont ii sera question plus loin. 

A cOté de cette manière nouvelle d'aborder un vieux problème, d'autres auteurs 
et parmi eux tout particulièrement J. Zachwatowicz et J. Pavel maintiennent la 
definition traditionnelle selon laquelle "le monument historique est un document 
d'une epoque donnée de l'histoire du déve/oppement de la culture et de la civilisa-
tion 

J. Pavel rapporte cependant que la /oi tchécos/ovaque sur les monuments 
culture/s ne pouvait accepter une formule aussi generale pour des raisons visant 
la pratique des organismes a qui sont con fiés les soins apportés aux monuments ". 

Le même problème s'estposé ", nous dit-il, aux legislateurs de l'Allemagne de 
lEst et de la Pologne. Un tel fait justifie donc la nécessité de mieux circonscrire le 
concept monument ". 

LE MONUMENT ET LA SOCIETE D'AUJOURD'HUI 

Le développement de la culture a toutes les couches de la population et 'ex-
tension du tourisme se trouvent, sans aucun doute, a l'origine de la reconnais-
sance d'une fonction sociale au monument. La nation tout entière s'est rendue 
compte que, selon les termes de la Convention, toutes ces richesses lui appar-
tiennent>' et peuvent contribuer a son épanouissement. C'est dans cette pers-
pective que la traditionnelle division des monuments en monuments morts '> et 

monuments vivants "a été examinée clans plusieurs communications. L. Crespi 
en traite sous le titre " Monumenti vivi o morti pour regretter cette distinction. 

Presque tous les monuments sont encore vivants d'une certaine manière: 

les ruines de Pompei, inhabitées, mais très vivantes parce queUes nous per-
mettent de participer, aujourd'hui encore, d'une certaine manière, a la vie 
intime d'une histoire déjà lointaine; 
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les ruines du Forum Romanum parce queues sont chargees d'une valeur 
symbolique dorigine politique et par le fait même, Iiées a la vie d'une nation; 

le Parthenon parce que sa valeur intrinseque lui octroie I'immortalité. 

Les monuments sont vivants parce qu'ils possèdent une valeur active qui ap-
partient a toutes les generations et celles-ci les inscrivent a leur man ière au sein 
de leur vie sociale et culturelle. Cette conception rejoint d'assez pres celle que J. 
Pavel defend dans sa communication" Le monument et la société moderne ". 

Le rOle social du monument y est mis sur le pavois. << Les noyaux historiques 
des agglomerations modernes et toujours grandissantes, écrit-il, do/vent former 
les centres culture/s hautement distingués par/es va/eurs de leurs traditions d'his-
to/re de l'art >'. Cet aspect social de l'art a incite la Tchécoslovaquie a protéger 

les monuments qui témoignent de l'évolution des classes sociales, leurs rap-
ports mutuels et leurs luttes et représentent de ce fait pour le pays une catégorie 
nouvelle de monuments classes >>. 

M. Berucci dans // monuments vivo >' et F. Forlati, dans Metodi di restauro 
monumentale nuovi et nuovissim/ ", poussent plus loin la notion du << vivant > au 
sein du monument historique en insistant sur le fait que I'une des principales 
preoccupations doit Otre de garder le monument au sein de la ville, c'est a dire de 
l'action. L'étude historique et la recherche sc/entifique sont, dit M. Berucci, des 
va/eurs subordonnées. L'essentiel est de rendre le monument le plus adequat 
possible a sa fonction anc/enne et actuelle. Travail/er a un monument dolt avoir 
comme but essentiel de ma/ntenir son effic/ence, de manière a ce qu'il puisse 
const/tuer, pour nous, comme pour nos ancêtres, un cadre ple/nement adapté a 
nos besoins physiques et spirituels". 

Rendant a la societe des services éminents et irremplacables, il va de soi que 
la societe a, de son cOté, envers son patrimoine monumental, un devoir sacré 
celui de veiller a sa conservation et a sa mise en valeur. Cette idée devrait 
imprégner toutes nos activités dans /e processus de modification constante de 
notre vie dit J. Zachwatowicz, dans sa communication: Nouveaux aspects de la 
théorie de la conservation des monuments historiques',. Elle doit Otre comprise et 
appréciée par les économistes, les planificateurs qui organisent la vie économi-
que du pays, par les urbanistes et les architectes qui composent les nouvelles 
formes dans I'espace, par toute Ia société qui, activement, prend part a ce pro-
cessus de modification. On ajouterait volontiers a cette liste : et par les responsa-
bles politiques tant sur le plan national que regional et local. J. Duvert le souligne 
dans sa communication : << Le role des collect/v/tés locales en face des vestiges 
du passe européen '>, tandis que M. J. Fitch, parlant des problèmes de Ia conser-
vation dans les nouveaux Etats africains, elargit Ia notion de conservation a tout le 
patrimoine national du passé pre-industriel, de I'art aux coutumes et aux tradi-
tions populaires. 

LE MONUMENT ET SON ENTOURAGE 

Personne ne doute plus aujourd'hui que, en plus de la conservation de la 
substance dont les monuments sont faits, le problème le plus important qui se 
pose aux architectes et techniciens des monuments historiques, est Ia sauve-
garde, la conservation et la mise en valeur des sites monumentaux, ce terme 
étant considéré sous son aspect le plus étendu et comprenant aussi bien les 
grands ensembles célèbres que I'entourage des monuments modestes. 

La croissance souvent sauvage des villes et des agglomerations industrielles 
et commerciales, les reconstructions de l'habitat souvent intempestives et dé-
nuées de goOt, l'extension des réseaux routiers, I'exécution des grands travaux 
du genie civil ou militaire, ont, très souvent et dans presque tous les pays, touché 
trop durement le patrimoine monumental et la beauté des paysages pour ne pas 
provoquer une grande emotion. 
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Plusieurs communications en portent la trace et sont, en tout ou en partie, 
consacrées a ce problème. 

J. Pavel nous rapporte que la Tchécoslovaquie a créé la notion de reserve 
urbaine " par un article special de Ia loi sur les monuments et la culture. 

J. Zachwatowicz insiste sur les efforts faits en Pologne << pour conserver dans 
l'amenagement de l'espace, les valeurs essentielles de l'ancien>> et (< pour les 
faire servir aux nécessités de la vie con temporaine eta la formation de la nouvelle 
culture >>. Laménagement des centres urbains anciens nous porte nécessaire-
ment a considérer les rapports entre I'architecture ancienne et ['architecture con-
temporaine. 

V. Martiny en traite dans sa communication L'intégration de l'architecture 
con temporaine dans le cadre urbain ancien et la mise en valeur des vestiges dans 
l'amenagement des vu/es". La nécessité de créer des liens harmonieux entre 
l'ancien et le nouveau y est soulignee. Ces liens naltront << de l'esprit de la compo-
sition, dujeu des volumes et de la tonalité des matériaux ", et non de << reconsti-
tution hypothetique ou d'un decor qui prolonge l'architecture de l'ancien a mettre 
en valeur'>. 

M. lniguez nous cite des exemples d'aménagement de sites monuments dans 
sa communication << Ambientacion de monumentos y de los conjuntos monumen-
tales ><. II insiste sur les efforts faits en Espagne, oi de nombreux sites on été 
amenages, entre autres a Roda de Isabena, Castillo de Monteres, Burgos, Barce-
lone, Gerone,... 

M. H. Jowai insiste egalement sur ]'importance du monument comme élément 
d'un cadre et sur la responsabilité de l'urbaniste comme ordonnateur general de 
ce dernier. 

L'intérêt essentiel du cadre a conduit H. Wolff a consacrer une communication 
très fournie de données historiques et techniques a l'étude des pavements des 
monuments et des villes sous le titre << The contribution of pavement of the historical 
scene and the exigence of this protection >>. II demande que les pavements an-
ciens soient proteges au même titre que les monuments qu'ils entourent. 

H. Lacoste en donne une illustration en concluant sa contribution a nos tra-
vaux << Faut-il maintenir in situ les mosaIques d'Apamée de l'Oronte "par ['affir-
mation que seule la conservation sur place de ce pavement permet de maintenir 
sa signification. 

LA DOCTRINE DE LA CONSERVATION 

Levolution des conceptions et des problèmes, dont certains ont ete evoques 
plus haut a nécessairement influence l'esprit et la methode de la restauration des 
monuments qui constituent le quatrième des poles autour desquels on peut re-
grouper les interventions des congressistes en matière de doctrine. 

Nous touchons ici un point délicat et sensible. L'importance du passe joue 
encore un rOle important dans ce domaine. Les vieilles doctrines restent coriaces 
et plus d'une communication fait etat de I'impérieuse nécessité d'abandonner des 
conceptions depassees depuis Iongtemps dans les milieux spécialisés, mais aux-
quelles, les faits le prouvent, plus dun restaurateur reste fidèle. 

M. Meek dans sa communication << Changing attitude to restoration ", Lord 
Euston dans The principles of conservation and repair ,, , rapportent I'histoire de 
la restauration dans leurs pays respectifs, l'lrlande et la Grande-Bretagne. 

J. Zachwatowicz fait de même pour la Pologne, tandis que V. Fiedorov expli-
que << Les principes generaux de la conservation et de la restauration des monu-
ments d'architecture en Union Soviétique>> et M. Baldine traite de Ia méthodolo-
gie de 'étude d'un << Ensemble architectural sur/'exemple de la Laure de la Trinité 
et de Saint-Serge >>, insistant sur Ia necessite d'une etude préliminaire de chaque 
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monument historique afin d'en connaltre l'histoire et, par consequent, de choisir 
en connaissance de cause la solution la meilleure. 

Le jugement sur les travaux faits clans le passé amène ces auteurs a degager 
une ligne de conduite adaptée aux conceptions d'aujourd'hui. Tous insistent sur 
l'importance de" l'authenticité du monument historique et l'inviolabilité de ce qui, 
en lui, est original 

Toute doctrine nouvelle doit partir de ces prémices. Sur le plan de la doctrine, 
le fait capital du Congrès est, sans conteste, le projet de modification de la Charte 
d'Athènes de 1931, introduit conjointement par P. Gazzola et R. Pane. 

Deux considerations ont inspire cette proposition de modification d'un docu-
ment qui a fait date clans l'histoire de la restauration des monuments. 

Le premier rejoint le point III évoqué plus haut." Pour rester va/ides>) - disent 
les auteurs - << i/ faut adopter les critères aux consequences des plus récentes 
experiences culture/les et aux rapports nouveaux entre I'urbanisme et la tutelle 
des monuments et de leur cadre >'. La seconde raison : ii faut renoncer a certai-
nes instructions trop particulières énoncées clans la Charte. 

Selon le projet de P. Gazzola et R. Pane, dont Ia redaction se réfère non a la 
Charte d'Athènes elle-même, mais aux articles correspondants de la << Carta del 
Restauro'> d'Italie adoptée en 1931, I'article 1 qui traite de la nécessité de l'entre-
tien du monument, 'article 2 consacré au respect de l'authenticité du monument, 
I'article 3 affirmant ]'interdiction, clans les ruines, des travaux de reconstruction 
autre que l'anastylose, I'article 5 concernant la volonté de maintenir clans le mo-
nument tous les éléments de valeur artistique, quelque soit l'époque a laquelle ils 
appartiennent, I'article 9 consacré a l'emploi des méthodes modernes pour la 
conservation et la consolidation des monuments anciens, et I'article 10 qui traite 
des fouilles et de la conservation in situ " des trouvailles, seraient a conserver 
inchangés parce que leur énoncé repond encore aux exigences d'aujourd'hui. 

La premiere modification suggérée concerne I'article 4 qui affirme la néces-
site de conserver aux monuments une destination proche de leur destination pri-
mitive et crée une distinction entre monuments vivants '> et << morts ". 

Le nouveau texte abandonnerait cette distinction, contre laquelle L. Crespi 
s'est élevé clans sa communication déjà citée, et serait redigee de manière a 
insister non plus sur la nature de l'occupation, mais sur la nécessité d'utiliser le 
monument en respectant I'intégrité de la configuration des espaces internes. 

L'article 6 de la Charte traite, mais très superficiellement et clans une optique 
qui West plus actuelle, des rapports entre le monument et son cadre. La redaction 
devra être modifiée de manière a s'adapter a notre vision nouvelle des rapports 
entre les monuments et l'urbanisme. 

La redaction de I'article 7 exprime, elle aussi, concernant le problème de la 
transformation et de l'ag rand issement des monuments anciens, des conceptions 
qui, pour être valables vers 1930, ne répondent plus a l'optique actuelle ; un texte 
nouveau devrait être élaboré. 

II en est de même pour I'article 8 qui souligne la nécessité de créer, soit par 
les matériaux, soit par la taille ou le caractère, une difference nette entre les par-
ties authentiques et les parties renouvelées. Le texte de 1930 devrait ëtre assou-
pli pour sauvegarder l'unité esthétique d'un monument restauré. 

Enfin, les auteurs voudraient voir modifier I'article 11 afin d'insister davantage 
sur la nécessité des etudes scientifiques et architecturales completes préalables 
a toute restauration et l'obligation de faire suivre tout travail a un monument an-
cien d'une publication consignant les découvertes éventuelles et la nature des 
travaux executes. 

L'absolue nécessité d'études scientifiques approfondies préalables a toute 
restauration, faisant aussi Mat de documents d'archives a, par ailleurs, été souli-
gnée clans la communication de M. Catti-Perer. 
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La modification de Ia Charte d'Athènes est évidemment un travail délicat. 
Ladoption par i'Assemblée générale d'un texte amélioré constituerait certaine-
ment l'un des actes le plus important de ce Congres. Seule une etude préalabie 
en commission restreinte permettrait d'arriver a ce résultat. 

Je propose au Président du Congres de constituer une telle commission sous 
la présidence de M. P. Gazzola, Secrétaire général du Congres, et coauteur de la 
communication consacrée a ce probl6me.2  

Les articles de Ia Charte d'Athènes, de la Carta del Restauro, ainsi que les 
suggestions faites par les auteurs de la communication devraient être examines 
d'une manière trés approfondie et soumis a une large discussion. Peut-ëtre trou-
vera-t-on que tous les problémes Wont pas été rencontrés par MM. Gazzola et 
Pane, e. g. les difficultés propres aux regions humides et industrielles oU le rem-
placement constant des pierres originales des monuments par des matériaux de 
remplacement est, hélas, une pénible nécessité. 

La question si actuelle de I'adaptation des eglises, qui en Europe constituent 
un pourcentage écrasant des monuments legues par le passé, déborde aussi les 
conceptions des chartes actuelles. Par ailleurs, tout le monde ne s'accorde pas 
avec les principes consacrés a Athènes. M. C. Porter nous les rappelle par sa 
communication Principles guiding historical preservation and restauration work 
at Independence Hall, Philadelphia >>. L'auteur insiste sur la nécessité de faire des 
reconstitutions de monuments historiques disparus pour des raisons d'éducation 
populaire. 

Les principes, il faut savoir les appliquer. L. Crema clans Modi e limiti del 
restauro monumentale" et F. Rossi clans " Limiti del restauro et unità figurativa 
del monumento" insistent sur l'absolue nécessité d'une execution delicate des 
travaux afin de conserver au monument le plein equilibre esthétique de ses élé-
ments. Ceci est une question de techniques, sans doute, mais aussi d'art et de 
sensibilité. 

Cette sensibilité, si nécessaire au restaurateur, qui a conduit l'architecte Janak 
a écrire qu'au dedans d'un monument, l'architecte devrait toujours se mouvoir 
sur la pointe des pieds 

La formation et l'éducation de l'architecte-restaurateur est un probléme tou-
jours discuté. C. Cecchi nous parlera des méthodes suivies a la Faculté d'archi-
tecture a i'Université de Rome. 

La formation y est donnée en contact direct avec les grands problémes ac-
tuels urbanisation des centres monumentaux et restauration et revitalisation des 
monuments abandonnés ou d'occupation difficile. 

Enfin, tous, au cours de nos travaux, nous faisons des experiences dont les 
résultats peuvent être utiles aux autres. Si certains de ces résultats sont commu-
niqués dans les revues, oü il faut souvent les chercher iongtemps, Ia plupart se 
perdent. Personne n'a rien a gagner de cet état de choses. M. Horter propose de 
créer un système d'échanges de ces informations. 

Cette proposition est heureuse et sera certainement accueillie par chacun 
d'entre nous. Le tout est de savoir comment cet échange pourrait s'organiser. 
Peut-être pourrait-on le rapprocher de la proposition faite par la délégation beige 
de créer une revue internationale de doctrine et de technique de la restauration 
des monuments. La Belgique est prëte a faire un effort clans ce but, si d'autres 
pays veulent bien y collaborer. 

On sait que les rraau's de ectre commission abou- 
J'ai essayé de rapporter ici, sine ira nec 0db ", le contenu essentiel des 

drone ala redaction, puis it 'adoption solenneile dc 	communications qui ont été introduites auprès du Secretariat du Congrès et qui 
a Charte internationale stir la conservation des 	concernent la matière traitée clans Ia premiere Section. Qu'on veuille bien me 
monuments historiques, dice Charte de Venise'. 	pardonner si, en traduisant certaines idées, je les ai involontairement trahies. 

W. 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EKE ON THE PTuPE 

SUMMARY 	 PREMISES TO THE CHARTER OF VENICE 

9?shecl Its tuii1e the qenemd tnt wd tetaup zepo it In 1./ia ')nIeznatiana 	nez.ence an 	es1nza1ion 	41i4 uias 

he/d in CVeniee / z&m  25 ta 31 )Ilasp i96, Raynniul CJenaLze.  apaIu?d up   xi,i4uan1 clen.Iif Ic Iate, tecnunq. Uith 

ideas that aatdd laq 1./ta Esuuulatians a I/ia now amoug /w itev o CVenice. 79-his is u/ieiv lie staitexi to Eoa/t Iach.all,  a 

siqni~icant slaqe in his life ta/tich niatches the eunlutwa (W It/ens as zeqau/s heutaqe. 

This is the general introductoiy report to the International conference on Restoration , which was held in Venice from 25 to 31 May 1964. 
Four themes were discussed in the 36 papers presented: 

How to define the monument and its values? 
It is undeniably appropriate to clarify the notion of monument ,,, which has become a legal term in the laws aiming at conserving the 

buildings of the past. It is suggested among others that the concept of monument should be defined by data which might be spared the bias of 
thought and feelings fluctuations: the original work, the dimension of time, the evolution of its value, its surroundings and its symbolic value. 

Mobility and today's society 
The extension of culture to all classes of the population and the development of tourism undoubtedly account for the recognition of the social 

function of the monument. 
The monument and its surroundings 
Two issues are thoroughly discussed: the need to integrate contemporary architrecture within its urban context and to preserve the active 

function of monuments in todaf life. 
The doctrine of conservation 
The reports presented are the most innovative in this respect. In their project to modify the charter ofAthens of 1938, Piero Gazzola and 

Roberto Pane come forward with a whole range offundamental ideas with reference to the Italian a Carta del Restauro . 

These will be examined in a select committee chaired by the Secretary General of the conference. the idea is put formard to establish an 
international body aiming at promoting ideas and information on the doctrine and the techniques of monument restoration. 

COMOS : UNA MIRADA HACA ATRAS Y UN VISTAZO HACA DELANTE 

RESUMEN 	 PRIMICIAS DE L4 CARTA DE VENECIA 
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a evo.1uci6n do la.s ideas cmv mate a de puithnania. 

Se trata del info rme general introductorio del congreso Internacional de Restauración que tuvo lugar en Venecia del 25 al 31 tie mayo de 
1964. Cuatrofueron los ternas tratados en las 36 corn unicaciones presentadas: 

La definición de monumento y sus valores 
Es incuestionablemente oportuno clarifi car la noción de monumento que se con vierte en un término con valor juridico a través de las leyes 

tendentes a conservar los edificios delpasado. Sepropone deforma destacadafijar ci concepto tie ,monumento, mediante datos que escapen a las 
fluctuaciones delpensamiento y  delsentimiento: la obra original, la dimension del tiempo, la evoluciOn de su valor, su entornoy su valor simbOlico. 

El movimiento y la sociedad de hoy en dia 
El desarrollo de Ia cultura en todas las capas de la población y la extension del turismo se encuentran, sin duda alguna, en el origen del 

reconocimiento de lafunciOn social del monumento. 

El monumento y su entomb 
Las cuestiones relativas a la necesidad de integrar la arquitectura contempora'nea en el contexto urbanoy de salvaguardar el valor activo de los 

monumentos en Ia vida actual son ampliamente tratados. 
La doctrina de la conservación. 
Los info rmes p resen tados sobre este tema son los mOs innovadores. Elproyecto conjunto de Piero Gazzolay Roberto Pane de modificaciOn de la 

Carta de Atenas de 1938 sepresenta en forma de una suma de reflexionesfimndamentales en torno a la Carta del Restaurm de Italia, las cuales 
serumn examinadas en comisión restringida bajo la presidencia del Secretario General del Congreso. Se lanza tam bién la idea de crear un Organo 
internacional de difisiOn de ideas e info rmaciones relativas a la doctrina y  a las técn ices tie la restauración de monumentos. 
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LES ORIGINES DE [ICOMOS AUX COTES DE PIETRO GAllOLA 1  
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C'est incontestablement a Pietro Gazzola que revient le mérite majeur de la 
creation de I'ICOMOS. II en avait ressenti le besoin des l'epoque oU, travaillant en 
qualité d'expert a l'Unesco, il y était confronté aux multiples problèmes de sauve-
garde de monuments soumis aux exigences de la nouvelle organisation interna-
tionale. 

II pouvait, mieux que quiconque, se rendre compte du vide que constituait a 
l'epoque ]'absence d'une large organisation professionnelle en matière de con-
servation du patrimoine monumental. Ce vide lui apparut plus particulièrement 
lors de la vaste entreprise du sauvetage des temples d'Abou Simbel. Par ailleurs, 
il avait constaté combien la collaboration avec l'ICOM, l'organisation regroupant 
les spécialistes des musées, avait facilité de nombreuses phases de cette gigan-
tesque et delicate operation. 

Aussi, des la mise en route de l'organisation du Congres de Venise en 1962, 
fut-il question de mettre sur pied une structure similaire a celle de I'ICOMOS pour 
les spécialistes des monuments. Jusqu'alors, une partie des tâches qui lui incom-
beraient avaient été assumées par l'ICOM, aussi certains de ses dirigeants, tel 
Stanislas Lorentz, furent-ils associés aux premieres réflexions. Ils demeurèrent, 
pour la plupart, de fidèles piliers de I'ICOMOS jusqu'à leur fin. 

Le professeur Guilhelmo de Angelis d'Ossat, Directeur general des Beaux-
Arts d'ltalie et grand protecteur du futur Congrès, fut egalement Fun des Pe-
res ' de l'ICOMOS, tout comme l'architecte Carlo Ceschi, a l'epoque surinten-
dant de la yule de Rome C'est au sein de ce petit groupe dam is que se concocta 
la creation de notre organisation. Nous nous réunissions régulierement clans la 
capitale italienne que je visitais regulierement a cause des cours que je donnais a 
Ia << Scuola per lo studio del monumenti >>, créée par de Angelis auprès de la 
Faculté d'architecture dont il était doyen a l'epoque. 

Je me souviens avec plaisir d'une reunion informelle, tenue un midi chez Ro-
sati, oU les lignes générales de l'organisation telles que nous voulions les presen- 
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ter au Congres furent définies et oi le nom d' ICOMOS >, après de multiples 
propositions mort-nées, a vu le jour entre un expresso et une grappa. 

Mais quelles étaient donc les raisons qui nous poussaient a créer cette orga-
nisation? 

La generation qui suit la nOtre pourrait difficilement s'imaginer l'isolement clans 
lequel se trouvaient, clans la plupart des pays, les personnes en charge de la 
conservation et de la restauration des monuments historiques. Certes, clans quel-
ques pays, tels Ia France, l'ltalie, I'Allemagne ou l'Autriche, des organisations les 
regroupaient, mais c'étaient là des situations exceptionnelles. 

En tous les cas, aucun support n'existait pour assurer des rapports internatio-
naux. On ne connaissait pas les collegues des autres pays et parfois même du 
sien. Rarement un visage illuminait un nom lu au bas d'un article ou au sommet 
d'un livre. Aussi, le Congrès international de Paris, le premier dans notre disci-
pline, organise en 1957 par Ia Compagnie des architectes en chef des monu-
ments historiques, et plus particulièrement par Maurice Berry, le futur premier 
trésorier de l'ICOMOS, fut-il l'occasion de la découverte des uns par les autres et 
ceci fut percu par beaucoup comme un événement plus important que la confron-
tation scientifique. 

II apparut, a presque tous les participants, que la répétition de l'expérience 
était plus que souhaitable et qu'un rythme de congres trisannuels serait ideal. 
Sans qu'elle ne soit explicitement exprimée, l'idée méme de l'ICOMOS était née. 
Elle fut examinée a la loupe a Venise par un comité élu a cet effet. 

Les grandes lignes des statuts de la future organisation internationale furent 
définies, a l'image de ceux de 'lOOM. La collaboration empressée de Jan van der 
Haegen, en charge du secteur du Patrimoine a 'Unesco et de Paul-Henri Rivière, 
fondateur et secrétaire général de l'ICOM, facilitèrent les négociations et les dis-
cussions. 

Un comité provisoire fut constitué, comprenant une dizaine de membres, avec 
Pietro Gazzola comme président et le soussigne comme secrétaire général. Sa 
tâche principale était de preparer les statuts en vue de la future assemblée cons-
titutive, prévue déjà pour 1965 a Varsovie, a l'invitation de la Pologne, suscitée par 
Stanislas Lorentz et Jan Zachwatowicz. 

C'est au cours de quelques reunions du comité, réunies pour la plupart a 
Paris, clans les bureaux de l'architecte en chef des monuments historiques, Jean-
Pierre Paquet, que les statuts trouvèrent leur forme definitive. 

Des Venise, apparut le danger d'une scission : quelques déçus de n'avoir pas 
vu leur candidature exaucée par les votes secrets décidèrent de créer une organi-
sation parallèle dont l'accès serait strictement réservé aux architectes et ingé-
nieurs spécialisés et actifs clans le domaine de la conservation et de la restaura-
tion, alors que, par principe et par conviction, l'ICOMOS ouvrait ses portes aux 
tenants de toutes les disciplines de la sauvegarde. 

Charles Peterson et Albert Degand étaient les piliers de cette initiative. Sous 
le vocable d' << ICARMO ', le projet fit long feu. Néanmoins aux premiers temps 
de 'ICOMOS, il créa une confusion regrettable et les premiers dirigeants de notre 
organisation durent, a de nombreuses reprises, redresser la situation. 

Accueillie avec faveur par le Directeur general de l'Unesco, René Maheu, 
I'ICOMOS fut admis immédiatement comme organisation de <<consultance>> et 
de collaboration de catégorie B et, deux années plus tard, de categorie A. 

Les objectifs de I'ICOMOS furent clairement définis a Venise: 

grouper les spécialistes de toutes les disciplines concernées par la sauve-
garde du patrimoine monumental et urbain de tous les pays afin d'établir entre 
eux des liens de confraternité et de collaboration; 
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assurer sa presence dans le plus grand nombre de pays en y erigeant un 
comité national; 

mettre la science et l'expérience de chacun a Ia disposition de tous, en encou-
rageant les publications et toutes formes de collaboration, de contacts et de 
confrontations, entre autres, a travers la creation de comités scientifiques in-
ternationaux charges de structurer, de programmer et d'encourager les initia-
tives tant au plan national qu'international; 

promouvoir la recherche dans toutes les disciplines utiles a la sauvegarde 

assister de conseils scientifiquement justifies toute organisation publique ou 
privée y faisant appel; 

débattre regulierement des grands problèmes poses par la sauvegarde du 
patrimoine culturel monumental et urbain tant au plan international que natio-
nal; 

promouvoir la formation de spécialistes dans toutes les disciplines auxquelles 
la sauvegarde fait appel. 

LAssemblée generale fondatrice de Varsovie, 1965, consacra ces objectifs et 
donna officiellement naissance a notre organisation. La premiere Assemblée gé-
nérale, réunie dans le Palais royal de Cracovie les jours suivants, en élit les pre-
miers dirigeants : Pietro Gazzola a Ia présidence, Raymond Lemaire au secréta-
nat general, Maurice Berry a la trésorerie. 

Les premieres vice-présidences furent confiées a Bob Garvey, a Wladimir 
Ivanov et a D. Almagro, tandis que Stanislas Lorentz devenait président du Co-
mite consultatif. 

La conception et la mise en route dune politique étaient, évidemment, nos 
preoccupations et responsabilités majeures. Les premiers objectifs a atteindre 
étaient d'assurer un toit a I'ICOMOS ainsi que les moyens financiers indispensa-
bles a son fonctionnement. En effet, nous ne disposions, au depart, d'autres moyens 
que de notre conviction et de notre bonne volonté ainsi que des quelques dollars 
que les fondateurs avaient verses a une trésorerie au depart d'une parfaite virgi-
nité. 

Des contacts avaient été pris des avant l'Assemblée de Varsovie par Gazzola 
et par moi-même et des espoirs d'accueil nous semblaient exister du coté de 
l'ltalie, de la Belgique et de la Suisse. Aucune promesse ferme cependant; rien de 
plus qu'une certaine ouverture a une demande concrete. 

La lumière vint de la France: I'Assemblée fondatrice fut saisie d'un telegramme 
du Ministre de la Culture de France, André Malraux, offrant un siege concordant 
avec les objectifs de l'organisation ainsi qu'une assistance financière reguliere 
pour le secretariat. II s'agissait là de toute evidence du résultat de démarches 
discrètes, entreprises par nos confreres francais. Le président et le secrétaire 
general furent charges par l'Assemblée de Cracovie de négocier avec les autori-
tés françaises. 

Ce qui fut rapidement fait avec le résultat que le Ministère de la Culture met-
trait a la disposition de I'ICOMOS, un immeuble historique, restauré a cet effet 
dans le Marais. C'est ainsi, qu'après trois années d'hebergement dans des locaux 
du Musée des monuments historiques, I'ICOMOS prit possession de I'aile gauche 
de l'hôtel de Saint-Aignan, I'un des plus majestueux immeubles historiques du 
quartier du Marais, qui avait été complètement restauré et aménagé selon nos 
besoins sous la direction de Maurice Berry. 

Nous disposions, a l'epoque, de la totalité de l'immeuble dont I'equipement 
mobilier et technique fut fourni gracieusement par l'Unesco. Une secrétaire fut 
engagée a mi-temps, Mademoiselle Pascale Gervaise, devenue depuis Madame 
Grémont. Ensemble, avec la secrétaire personnelle de Pietro Gazzola, Mademoi- 
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selle Inna Calegari et la mienne, Madame Marie-Jeanne Geerts, elles assureront, 
très efficacement, malgré la distance qui les séparait et en bonne entente, pen-
dant les premieres années, tout le courrier de l'ICOMOS et une part essentielle 
de l'organisation des activités de l'organisation. 

Sans leur dynamisme et leur dévouement, les responsables élus auraient été 
bien incapables d'efficacité. Après quelques années, ii fut possible d'étoffer da-
vantage notre administration avec des collaborateurs permanents qui accompli-
rent des tâches souvent ardues, sous la houlette de Piers Rogers que nous avi-
ons recruté a Ia Banque d'Angleterre pour assumer la direction du secretariat ; ce 
qu'il fit avec talent jusqu'au debut des années 80'. 

Deuxième point prioritaire du programme: constituer rapidement le plus grand 
nombre de cornités nationaux afin de donner de la crédibilité a I'ICOMOS. L'entre-
prise s'avéra plus facile que prévu. Lenthousiasme qui régnait au Congres de 
Venise avait permis de convaincre, sur place, un nombre important de collegues a 
entreprendre, des leur retour au pays, les démarches a cet effet. 

Lobjectif était de pouvoir annoncer a Varsovie quels pays participeraient fer-
mement a I'opération. Ils étaient 23 a avoir répondu affirmativement: 15 d'Europe, 
1 d'Afrique, 4 d'Amerique et 3 d'Asie. La poursuite de I'opération se basa principa-
lement sur les contacts personnels des dirigeants élus de 'ICOMOS et plus par-
ticulièrement dans leur propre region linguistique. 

Troisième priorité : la mise en route d'activités scientifiques. C'était, en fait, le 
point le plus important du programme. Le plus difficile aussi a réaliser étant donné 
notre grande pauvreté. Nous étions, en ce domaine, dépendants des initiatives et 
de la gene rosite de nos corn ités nationaux. 

La premiere proposition vint du comité hongrois qui proposa, trois mois après 
Venise, de réunir un groupe d'experts internationaux pour analyser et discuter les 
travaux de restauration récents réalisés dans le pays. La Hongrie se distinguait, a 
I'epoque, par ses interventions franchement modernistes dans les restaurations 
de monuments. Elle avait, en ce domaine, fait sensation a Venise. Des exemples 
montrés avaient soulevé l'intérët et mëme I'enthousiasme des uns et des ques-
tions et des inquietudes des autres. 

Lexamen sur place devenait donc un exercice intellectuel et ethique d'autant 
plus intéressant qu'il illustrait I'un des points les plus progressifs de la Charte de 
Venise. 

Le deuxième colloque fut organisé par le Comité national beige, a Bruxelles, 
en collaboration avec l'lnstitut royal du Patrimoine artistique de Belgique. Ce fut le 
premier a ëtre mis sous le patronage officiel de l'ICOMOS, créé peu de temps 
auparavant. 

Son objectif consistait a situer les spécialistes, a faire le point des connaissan-
ces et des etudes en la rnatière et, en fonction de cette analyse, d'établir le pro-
gramme des travaux futurs de I'ICOMOS, principalement en ce qui concerne la 
coordination et la diffusion. Lun des résultats immédiats de cette reunion fut la 
creation du Comité spécialisé international de l'aitération des pierres, qui fut donc 
le premier a Otre érigé. 

C'est a cette occasion que fut prise la decision importante, un peu oubliée 
aujourd'hui, d'appeler a siéger aux comités scientifiques de I'ICOMOS, les meilleurs 
spécialistes mondiaux en la matière, que ceux-ci soient ou non, membres de l'or-
ganisation. 

II s'agissait, d'une part, d'assurer a nos travaux la participation des plus com-
pétents et, d'autre part, d'affirmer clairement que I'ICOMOS avait pour but, dans 
le cadre de sa discipline, de promouvoir la collaboration scientifique internationale 
au plus haut niveau et non d'enfermer les collaborateurs espérés dans un carcan 
institution nel. 
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Lexemple de Bruxelles fut rapidement suivi : le comité espagnol pris 'initiative 
d'une premiere rencontre consacrée aux problèmes encore si peu explores de la 
sauvegarde des villes historiques lors d'une rencontre a Caceres et Trujillio en 
Estramadure. Les participants n'oublieront jamais ledimanche des Rameaux, fête 
au célèbre monastère de Yuste, oü flotte toujours le fantOme du grand Charles-
Quint, et oU, tous ensemble, président en tête, portant de grandes feuilles de 
palmier, ils prirent part a la procession des moines. Un bond fantastique et boule-
versant dans un passé toujours vivant et actuel 

Peu de temps après, le theme fut repris par le comité national tunisien, a 
l'époque le seul du continent africain. II fut consacré a la problématique specifique 
des villes traditionnelles islamiques : le premier a traiter de cette matière delicate 
et difficile. Les projets élaborés a l'époque pour la Kasbah de Tunis étaient au 
centre du débat. 

Le professeur Pietro Gazzola s'éteignit le 14 septembre 1979, discrètement, 
lucidement, et avec une acceptation sereine d'un événement qui, pour le croyant 
fervent qu'il fut, n'était qu'un passage vers une autre vie. La perception confuse 
de celle-ci n'oblitérait en rien sa certitude. Sa foi profonde entretenait en lui aussi 
bien l'espoir de l'au-delà que le sens de la vraie mesure des événements d'ici-
bas. Sa spiritualité inspirait son respect inébranlable de la culture. II voyait en elle 
le reflet du divin dans sa multitude, sa richesse et, au-delà, dans son unite. 

II fut pour beaucoup d'entre nous un ami fidèle, délicat, soucieux d'autrui; un 
homme de confiance, de bon conseil qui, avec une délicatesse jamais prise en 
défaut, exprimait son avis en termes clairs, toujours en conformité avec Ia réalité 
profonde de sa pensée et de son jugement. La vérité avait pour lui, aussi bien 
dans le développement de sa réflexion et de son action, que pour les avis qu'on 
sollicitait, des droits irrécusables. Sa franchise n'avait d'autres limites que son 
angoisse de manquerà la justice ou de meurtrir la dignite ou les sentiments d'autrui. 

Cependant, lorsqu'a ses yeux, la cause paraissait sacrée, - et la culture hu-
maniste était par excellence pour lui, de celles-là - il n'hésitait pas a partir a I'atta-
que. Sa diplomatie innée l'avertissait a temps des dangers d'une bataille incer-
tame. Tout en n'acceptant aucun compromis sur l'essentiel, il se révélait, alors, 
l'homme des négociations subtiles, des accords obtenus grace a la rigueur de sa 
dialectique, a Ia puissance de sa persuasion, a la force de sa propre conviction. 

Que de problèmes épineux il a aide a résoudre, que de conflits ont été évités 
grace a l'obstination qu'il mettait a créer I'entente entre les hommes. Ceux d'entre 
nous qui I'ont connu conservent de lui I'image d'un homme toujours aimable, plein 
de distinction, un peu distant parfois. Mais, cette attitude n'était que la garde de la 
générosité avec laquelle il avait une tendance naturelle a offrir son amitié. Lamitié; 
voilà bien ce qui comptait pour lui. 

Lorsqu'il vous honorait de son affection, celle-ci devenait, plus encore qu'une 
fraternité naturelle, un bien indéfectible, une obligation constante d'agir en consé-
quence, une source continue d'attentions délicates, une certitude de pouvoir comp-
ter sur lui. 

Cet homme universel avait des amis dans le monde entier. Ni fonction, ni race, 
ni langue n'étaient un obstacle a l'épanouissement de relations privilégiees. Aussi 
fut-il comblé de joie, lorsque, s'étant retire de la présidence de notre conseil, il se 
vit offrir par nombre de comités nationaux, des Iivres dédicacés par tous leurs 
mem bres. 

Son admirable bibliothèque, perchée au sommet de la tour de la demeure 
seigneuriale de San Cipriaco, qui était son havre de paix et de meditation, son 

Buon Retiro >>, devenait ainsi le lieu oi1i cette amitié se matérialisait sous la forme 
d'objets pour lesquels il éprouvait une vive passion : les livres, bien pensés, bien 
écrits, présentés avec goUt. L'atmosphère qui régnait en ce lieu, oU la conversa-
tion s'orientait tout naturellement vers des sujets graves et oU le silence devenait 
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un moyen naturel de communication de la pensée, était marquee de grandeur et 
d'austérité a l'image de son propriétaire. 

Cet homme, Pietro Gazzola, fut le veritable fondateur de l'ICOMOS. Je le 
connaissais depuis 1947 et notre longue amitié est née au debut des années 50'. 

II cumulait a cette époque ses fonctions de soprinderite >' de la Vénétie oc-
cidentale avec la preparation de la Conference de La Haye oU fut adoptée la 
Convention internationale sur la preservation des biens culturels en temps de 
guerre. La collaboration internationale dans le domaine de la sauvegarde lui ap-
parut a cette époque comme l'un des seuls moyens efficaces pour assurer l'ave-
fir du patrimoine. 

Sa collaboration avec Georges-Henri Rivière, fondateur de l'ICOM, le per-
suada de la nécessité de créer pour le patrimoine monumental, un organisme 
similaire a celui qui existait depuis quelques années pour les musées. Lors du 
premier Congres international des architectes et techniciens des monuments his-
toriques, réunis a Paris en 1957, ce besoin devint evident. II s'exprima sous la 
forme d'un vu en vue de la creation d'une organisation internationale grouparit 
les spécialistes de la sauvegarde des monuments af in d'assurer un meilleur 
échange des con naissances et de l'expérience. 

Rappeler ici que l'auteur de ce vcu est le professeur G. de Angelis d'Ossat, 
c'est aussi se souvenir du role que l'amitié indéfectible, qui l'unissait a Pietro 
Gazzola, joua dans la creation de l'ICOMOS. 

Le Congrès de Venise, en 1964, fut son ceuvre. II combla par la naissance de 
notre organisation, 'un des vcux les plus chers de celui qui allait en devenir le 
premier président et l'animateur pendant près de dix années. Les années qui 
passent permetterit de mieux situer l'importance d'une cBuvre. Celle, nombreuse 
et diversifiée, de Pietro Gazzola prendra, au fil du temps, sa veritable signification. 

II fut l'un grands promoteurs de Ia collaboration internationale a laquelle il 
attribuait, outre le bénéfice de l'efficacité, le privilege de promouvoir l'entente en-
tre les hommes. II fut l'un des pionniers de l'emploi des techniques les plus mo-
dernes pour assurer la survie du patrimoine monumental. 

Faut-il rappeler ici son projet, véritablement révolutionnaire pour le sauvetage 
des temples d'Abou Simbel qui, mis en cuvre, aurait permis de soulever d'une 
pièce le rocher qui le contient. II développa la methodologie de la restauration en 
y appliquant la rigueur scientifique. 

L'anastylose du Ponte Pietra a Vérone, dynamite par l'armée allemande le 25 
avril 1945, un chef-d'oeuvre d'exactitude et de méticulosité, illustre admirable-
ment la dure ethique qu'il s'imposait face a la vérité historique. II fut l'un des grands 
promoteurs de la formation scientifique des spécialistes de la conservation. 

Pour moi, cependant, l'apport essentiel de Pietro Gazzola a l'cuvre de la 
sauvegarde des richesses moriumentales du monde se situe au plan de la doc-
trine. Elle se localise plus particulièrement dans le tréfonds de la doctrine : la 
philosophie qui la justifie et I'inspire. 

Pour lui, la finalité de la sauvegarde ne se justifie pas au premier chef par 
['usage ou Ia beauté d'un edifice, mais par son message culturel et spirituel. 

Dans I'ébauche d'un dernier écrit qui reposait sur sa table de travail au mo-
ment de son décès et oO il résumait en une quinzaine de pages les ligries essen-
tielles de sa pensée, ilIe rappelle clairement: <' Nous sommes tous d'accord sur 
la nécessité d'utiliser les monuments, écrit-il, pourvu que l'on respecte un grand 
principe cette operation ne dolt pas avoirseulement une finalité économique, car 
le monument porte en lui-même un intérêt culturel qui est, déjà, pour lui, une 
fonction va/able" et encore "nous ne devons pas laisser oublier qu'au-delà de 
/eur uti/ité matérielle, les monuments ont une utilité spirituelle >'. 
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Le Monument et l'Homme >', nest-ce pas lui qui a imagine ce titre, évoca-
lion frappante de sa pensee, pour la publication des actes du Congres de Ve-
nise? Pour lui, parmi les valeurs humaines, seules celles de l'esprit, de lame et 
du cur méritent ]'attention et l'effort. 

C'est parce que le patrimoine monumental, riche ou humble, reste l'une des 
illustrations les plus puissantes et les plus vraies de I'imagination et de la créati-
vile de l'homme qu'il convient de se comporter a leur egard selon une éthique qui 
dépasse les problémes materiels du moment. lls portent en eux un message deter-
nité, une signification et une valeur qui dépassent les generations ils portent en 
germe les creations des générations futures. Aussi, ce patrimoine devons-nous 

le transmettre vivant a nos successeurs : c'est, écrit-il, notre devoir et notre 
responsabil/té, vis-a-vis du passé et du futur 

La sauvegarde qui, auparavant, était surtout préoccupée de techniques, d'ar-
cheologie, d'architecture se situe, avec lui, au niveau dun devoir fondamental a 
l'egard de la culture, c'est-à-dire a l'égard de ce que I'homme legue de plus pré-
cieux a sa descendance. Le respect de la vérité du temoignage a transmettre 
trouve, dans cette perspective, une justification qui se situe au-dessus de toute 
compromission : << ils'agit de poserle probléme du rapport homme/monument en 
termes d'adaptation de la mentalité soc/ale au monument" et non pas le con-
traire, comme on le fait, hélas, si souvent aujourd'hui. 

La seule attitude qui convient face au patrimoine culturel est le respect, car 
écrit-il encore << ces b/ens fascinent et préoccupent notre conscience >> avec une 
force d'autant plus puissante que le patrimoine constitue un fait par lequel le 
passé s'introduit dans le present, avec une force inegalable >>. 

Ce passé est le fondement de toute culture. II constitue la seule base sur 
laquelle la creation nouvelle peut trouver sa source et son appui. Toute agression 
contre le patrimoine culturel est une agression contre l'homme. 

Cette vérité-là, Pietro Gazzola, la ressentait au plus profond de lui-même. II 
percevait dans sa nature sensible toute destruction ou alienation du patrimoine 
comme une blessure, comme une atteinte a sa dignité et a celle de ses sembla-
bles. II l'exprime clairement en ces termes : ía relation entre l'architecture an-
cienne et l'homme est une relation de plaisir, d'amour et de consolation si l'on 
veut bien reconnaItre a l'homme - le même depuis toujours - le droit de ne pas se 
laisser aliéner. Les violations ou les mystifications qui ont nui au message de 
l'homme du passé retombent fatalement sur l'homme d'aujourd'hui 

II est difficile de situer plus profondément dans l'échelle des valeurs humaines 
la signification du patrimoine monumental. Pietro Gazzola nous a aide a voir plus 
clair dans le pourquoi de notre entreprise et, ce faisant, il a défini une fois pour 
toutes, sa dimension éthique. 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 THE ORIGINS OF ICOMOS WITH PIETRO GAZZOLA 
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When preparations began for the Venice conference in 1962, the objective was to set up a structure similar to that of ICOM for specialists in 
monuments. This project was motivated by the feeling of isolation experienced by all individuals responsible for conservation and restoration of 
historic monuments in the majority of countries. A provisional committee produced the final draft of the statutes, in Paris. They were adopted in 
1965 at the General Founding Assembly which was held at the Royal Palace in Kracow, when the first senior officers were elected Pietro Gazzola 
as President and Raymond Lemaire as Secretary General. 

Enthusiastically welcomed by the Director General of UNESCO, René Maheu, ICOMOS was immediately accepted as a consultation and 
collaboration body. The French Minister of Culture, André Malraux offered it headquarters in Paris, agreeing with the objectives of the organisa-
tion and providing regular financial support for the Secretariat. It was then necessary to establish rapidly as many national committees as possible, 
to give credibility to ICOMOS. The steps taken to achieve this quickly bore/+uit. In Warsaw it was announced that committees had already been 
established in 23 countries. 

One of the priorities of the programme was to set up scientific activities, but this depended on the intitiatives and generosity of the national 
committees. The Hungarian committee offered a meeting of international experts to discuss recent restoration work undertaken in that country. 
Then, at the instigation of the Belgian committee, another seminar took place in Brussels, the first to be held under the official patronage of 
ICOMOS. This event provided a forum fbr discussion on current knowledge and establishment of the ICOMOS programme for future work, 
mainly regarding coordination and distribution. 

This occasion saw the creation ofthe first specialist international committee, specialising in the weathering ofstone. The scientific activity of 
the organisation had begun. 

Pietro Gazzola was the realfo under of ICOMOS. Raymond Lemaire knew him since 1947 and had been impressed by the audaciousness 
ofhisproject,Thr the protection of the temple ofAbu- Sim bel and by the scientific rigour of the anastylosis of the Ponte Pietra in Verona. A long and 
close friendship developed between the two men. Pietro Gazzola believed that, in addition to the benefit of its effectiveness, international collabo-
ration promoted understanding between men. His fundamental contribution lies at the core ofdoctrine. It is philosophy which justifies and inspires 
it. According to him, heritage carries a message of eternity, a significance    and a value which extend beyond generations and which carry the seed of 
the foundations offiiture creation. It is this which gives the enteiprise its whole ethical dimension. 
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III A N IL: 

RESUMEN 	 LOS ORIGENES DE JCOMOSJUNTO A PIE TRO GAZZOLA 
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Desde la puesta en marcha de la organización del Congreso de Venecia en 1962, se trató c/c crear una estructura similar a la c/c ICOMpara 
los especialistas de monumentos. Elproyecto estaba motivado pore1 aislamiento en el que se hallaban, en la mayor parte de lospalses, las personas 
encargadas de la conscrvación y  restauración de los monumentos histo'ricos. En Paris un comité provisional c/io a los estatutos su redacción c/cjini-
tiva, y  estosfueron adoptac/os en 1965 en la Asamblea General constituyentc celebrada en el Palacio Real de Cracovia, en la cualfueron elegidos los 
primeros destacados dirigentes: Pietro Gazzola como Presidente, y  Raymond Lemaire como Sccrctario General. 

Acogido con fervor pore1 Director General c/c La UNESCO, Rcnc'Maheu, ICOMOSfuc aceptado c/c inmediato como organismo consultivo 
y colaborac/or. El ministrofrancés c/c Cultura, i4nc/réMalraux, ofrecio una sede en Paris acorde con los objetivos c/c la organización, asi como una 
ayuda cconómica regular para la sccretarIa. Fue nccesario crear enseguida el mayor ntimcro posible c/c comités nacionales afin c/c c/ar crec/ibilidad 
a ICOMOS. Elfruto c/c estos esfuerzos no se hizo esperar, puesya en Varsovia pudo anunciarse la creación c/c co mites en 23 paises. 

La puesta en marcha c/c Las activic/ac/es cicntIficas constituia una c/c las prioridadcs del programa, pero c/cpendia c/c las iniciativas y  de La 
generosic/ad c/c los comités nacionales. Tres mcscs c/cspués c/cl Congreso c/c Vcnccia, el Comité hu'ngaro prop uso cclebrar una reunion internacional 
c/c cxpertos para c/iscutzr trabajos rccientcs c/c rcstauraciOn realizac/os en c/ivcrsos paises. 

Dcspués, a instancias c/cl Comité belga, tuvo lugar en Bruselas otro coloquio quc ftc elprimcro oficialmcntcpatrocinac/opor ICOMOS; esto 
permitiO analizar el cstac/o c/c conocimicntosy cstableccr elfuturoprograma c/c trabajo c/c ICOMOS, princijalmentc en lo relativo a La coorc/ina-
ciOn y  a la c/zfusion. 

En c/icha ocasión se creO c/primer Corn/ce' internacional cspccializac/o, c/ec/icac/o al estuc/io c/c las alteraciones c/c Ia picc/ra. Sc habIa comenza- 
do a c/ar imp u/so cientifico a La organización. 

Pietro Gazzolafue el verc/ac/crofunc/ador c/c ICOMOS. Raymond Lemairc Ic conocia c/csc/c 1947y cstaba imp rcsionac/o por La auc/acia c/c su 
proyccto para saLvar el templo c/c Abou-Simbel, asi como par el rigor cientif/co c/c la anastilosis c/cl Ponte Pietra c/c Verona. Una larga y  profunc/a 
amistad unia a cstos dos hombres. Pietro Gazzola atribuia a la colaboraciOn internacional, ac/cmds c/cl beneficio c/c la eficacia, cLprivilcgio c/c 
promovcr el entenc/imiento entre los hombres. Su aportaciOn cscncialsc cncicrra en el trasfonc/o c/c la doctrina: en lafilosofia quc La justi/ica y  La 
inspira. SegOn él, elpatrimonio Ileva consigo un rncnsaje c/c eternic/ad, un signficac/oy un valor quc trascicnc/e a Las gcneracioncsy quc encierra el 
gcrmen c/c losfunc/arnentos c/c Las futuras crcacioncs. Esto es lo quc c/a a la cmpresa c/c la salvaguarda toda su dimension ética. 
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LA RENOVATION DES VILLES HISTORIQUES 

Parmi les problèmes considérables et compliqués que posent l'amenagement 
du territoire et l'urbanisme aux hommes d'aujourd'hui, celui des villes historiques 
est peut-être le plus répandu et le plus difficile.Tous les pays du monde possèdent 
des agglomerations anciennes et partant, s'interrogent sur leur avenir. Certes, la 
question n'est pas nouvelle. Confronté avec elle pour Ia premiere fois, d'une façon 
prégnante, le XlXe siècle a tenté d'y apporter des solutions. 

Celles-ci furent souvent radicales : renovation complete pour les centres aux-
quels on n'attachait pas beaucoup d'importance historique ou archeologique - 

c'est-à-dire pour presque tous -, solution muséale" et essentiellement conser-
vatrice et traditionnelle, pour les rares ensembles auxquels on accordait cette 
valeur exceptionnelle : Florence, Venise et Bruges en sont les exemples frappants. 

Perouges, en France, aussi, oU le souci de vérité historique a été poussé 
jusqu'au rétablissement des costumes et de la gastronomie d'autrefois. La restau-
ration de Williamsburg, aux Etats-Unis, est inspirée par les mêmes principes. II est 
evident que des conceptions aussi marginales, par rapport a l'évolution des be-
soins d'une société en développement accéléré, ne pouvalent être appliquees 
qua des cas exceptionnels et qu'elles risquaient a chaque moment d'être remi-
ses en question et bouleversées par les réalités de la vie. 

Elles étaient avant tout l'expression du besoin, inconscient encore, de la pré-
sence du passé et de la mesure humaine de ses conceptions urbaines au mo-
ment oU commence a s'affirmer la primauté de l'économique et de la technique. 

Par ailleurs, la dimension du problème de la renovation des vieilles villes, telle 
qu'elle se posait a I'époque, ne peut pas être comparée a celle des difficultés 
actuelles. Relativement peu de villes étaient vraiment concentrées : les capitales, 
les métropoles ou quelques agglomerations industrielles. 

D'autre part, les conceptions fondamentales, tant en matière d'urbanisme que 
d'architecture, restaient dans la ligne du passé auquel elles se reliaient par une 
evolution continue. Les réalisations qu'elles inspiraient, même si elles boulever- 
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saient souvent la trame du tissu urbain ancien, pouvaient encore se marier avec 
lui, grace a la permanence de l'échelle et des techniques tradition nelles. 

La revolution que l'architecture et l'urbanisme ont subie au cours du dernier 
demi-siècle a rompu ces liens profonds et I'explosion démographique et indivi-
duelle a étendu le problème jusqu'aux bourgs et aux villages, tout au moms dans 
les pays qui sont a la pointe du progrès économique. 

CAUSES FT ASPECTS DE LA DECADENCE DES CENTRES ANCIENS 

Les facteurs qui menacent 'existence des ensembles urbains anciens, qu'ils 
soient ou non d'intérêt historique et artistique, sont pratiquement les mêmes dans 
bien des cas. Hs y ont été analyses pour les pays appartenant au Conseil de 
'Europe par M. Pierre-Yves Ligen1. 

En plus des facteurs classiques de détérioration que sont les actions destruc-
trices du temps, de l'homme et de la nature, l'auteur distingue des menaces nou-
velles engendrees par la transformation radicale des conditions de l'habitat, par le 
développement gigantesque des activités économiques et par ]'extension des loi-
sirs. 

On peut se référer a cette excellente analyse genérale de la question. II West 
pas inutile cependant de s'arrêter un moment a certaines menaces particulière-
ment répandues. La premiere est l'expansion, parfois gigantesque, de certaines 
agglomerations qui étouffent en leur centre le ccur de la cite ancienne, mal adap-
tee a Ia fonction que remplit normalement un centre de ville. La concentration d'un 
pourcentage toujours plus grand de Ia population et des activités dans les ensem-
bles urbains en est la cause évidente. 

La pression qu'elle occasionne sur la valeur des terrains font de ceux-ci une 
proie privilegiee pour la speculation foncière : il est des villes oü Ia valeur s'accroIt 
regulierement de 25 %, sinon davantage. 

En l'absence d'une politique de coordination harmonieuse des besoins et des 
protections des centres historiques, ainsi que d'adaptation de ceux-ci a une fonc-
tion urbaine compatible avec leur manière d'être, le cceur des villes, lieu tradition-
nel d'activités commerciales et administratives, croisement ou aboutissement 
naturel des grandes voiries urbaines, subit par priorité les effets destructeurs de 
cette situation. L'aménagement des centres-villes se développe en une course 
essoufflante entre une adaptation aux besoins du commerce, de 'administration 
et de la circulation et l'évolution fulgurante de ces besoins. La plupart des aména-
gements sont déjà dépassés par la nécessité, quand ils sont réalisés. 

II est evident que l'équilibre et la dimension humaine des villes anciennes en 
sont tout autant les victirnes que Ia substance des constructions anciennes qui 
résistent mal a une attaque basée sur la primauté du fonctionnel et la haute renta-
bilité." Les fonctions nouvelles du centre d'affaires de la v/lie actuelle ne pouvaient 
se couier dans le moule des anciennes structures des quartiers anciens sans les 
modifier de façon entièrementbrutale etprofonde ", dit avec raison M. Ligen2. 

Linadaptation du système voyer est parmi les causes nombreuses de des-
truction des villes traditionnelles, celle qui est la plus voyante. II est evident que les 
rues tortueuses des quartiers historiques ne sont pas adaptées a la circulation du 
XXe siècle. Leur trace sinueux, leurs dimensions restreintes, leurs pentes parfois 

Defense et misc en valeur des sites ci ensembles fortes ne conviennent ni aux automobiles, ni aux moyens de transport en corn- 
d'intérét historigue ou artistigue. Menaces et 	mun. La densité du tissu urbain ne facilite ni la circulation ni le parcage, des 1860, 
rils. Analyse des Licteurs qui menacent les sites ci 	des voitures. Depuis Haussmann a Paris, en 1860, au gouvernement Mendérès a 
ensembles d'intérêt historigue ou artistigue. Con- 	Istamboul en 1956, de nombreux curs de villes historiques ont été fondamenta- 
seil de Coopéraiion LukLlrelle, StiashoLlig, 1968. 	lement bouleversés, sinon détruits, pour être adaptés aux exigences de la circula- 

Ligen. 	P. 22. 	 tion motorisée. 
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Rarement cependant, les travaux entrepris n'offrent de solution durable, car 
l'automobile, infiniment gourmande d'espace, dévore immédiatement celui qu'on 
ui offre et repose, dans une dimension nouvelle, le problème qu'on croyait résolu. 

Certains vont jusqu'à estimer que, dans les vu/es, les besoins d'espace en-
gendres par la proliferation de /'automobile vont cr0 Itre au carré de ceux qui, sont 
directement requis par I'homme pour son implantation propre ". 

Appliquer une telle regle, fut-elle mëme réduite au dixième, comporte néces-
sairement la destruction totale des agglomerations antérieures au milieu du XlXe 
siècle. 

Lusure et le vieillissement des constructions, leur inadaptation apparente au 
logement, a 'administration et au commerce, ['absence ou la destruction de l'équi-
libre sanitaire par l'occupation désordonnée des espaces ouverts, des cours et 
des jardins, la reconstruction sauvage basée sur une speculation foncière sou-
vent scandaleuse et ]'absence de conceptions directrices valables et cohérentes 
pour l'assainissement ou mëme pour la renovation, tous ces facteurs ont fait de 
très nombreuses villes historiques un environnement a premiere vue peu compa-
tible avec les besoins de l'habitat d'aujourd'hui. 

Les quartiers anciens, aussi lorsqu'ils sont historiques, contiennent très sou-
vent un amalgame de taudis malsains que l'on fait disparaltre volontiers au nom 
de la sante publique et de Ia dignité humaine, même lorsque les bâtiments qui les 
remplacent détruisent le tissu urbain et son échelle, parce qu'on a voulu tirer le 
meilleur parti financier de terrains acquis a haut prix et que par ailleurs les be-
soins a satisfaire sont incommensu rabies. 

NECESSITE DE LA CONSERVATION, DE LASSAINISSEMENT 
ET DE LADAPTATION DES QUARTIERS ANCIENS AUX BESOINS 
DU LOGEMENT 

Ce tableau, qui n'est que très partiel, peut paraltre bien noir. II correspond 
cependant a une réalité que l'on observe tous les jours dans de nombreux pays 
du monde. Tout semble se conjuguer contre l'avenir des villes historiques. Les 
moyens que Ion met en oeuvre pour les détruire sont considérables et ils parais-
sent a premiere vue pleinement justifies. 

Sous la forme d'opérations d'ensemble inspirées par une renovation urbaine 
ou par des renouvellements ponctuels de bâtiments, par Ia creation de nouveaux 
réseaux de voirie ou par l'elargissement de rues existantes engorgées par le tra-
fic, c'est-à-dire dans l'ordre ou dans le désordre, dans la coherence ou l'incohé-
rence, beaucoup de villes sont devenues d'immenses chantiers qui engloutissent 
peu a peu les quartiers d'autrefois. 

Mais ce phénomène nest-il pas normal ? Ne fait-iI pas inévitablement partie 
de l'existence de la yule qui, étant l'expression de la vie communautaire des hom-
mes et le miroir de leur civilisation, se modifie nécessairement au rythme mëme 
de l'évolution de ses habitants ? Tout autre conception n'est-elle pas archaIque ou 
muséale, c'est-à-dire décrochée par rapport a la vie et a ses exigences et orien-
tee vers le passé plutôt que vers l'avenir? 

Ces questions nous conduisent nécessairement a une réflexion sur la signifi-
cation et Ia valeur de la yule ancienne pour l'homme d'aujourd'hui et sur 'impor-
tance des bouleversements actuels. Pour mieux comprendre le problème, ii est 
nécessaire de le placer dans la ligne de l'histoire. 

Depuis que les villes existent, elles ont pris, dans la plupart des regions du 
monde, une forme fondamentale qu'elles ont conservée jusqu'à l'aube du XXe 
siècle. Certes, leurs plans ont pu se modifier ou s'étendre et leurs constructions 
se sont renouvelées a maintes reprises, mais leurs caractères profonds sont res- 
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tés invariables. us étaient dictés par la conception de la vie et les besoins des 
hommes, par leurs possibilités techniques et par leur sensibilité a une échelle 
d'environnement. En fait, ces facteurs ont peu évolué depuis l'Antiquite jusqu'à 
I'epoque contemporaine. 

Mais les grandes découvertes de la science et l'industrialisation ont renversé 
cette situation. Sur le plan de la conception de la vie, la productivité a remplacé 
l'agrément; sur celui des techniques, I'homme s'est enrichi d'une mobilité extraor-
dinaire et de moyens de productions inouls; son esprit engendre des besoins 
sans cesse renouvelés et découvre au même moment les possibilités de les sa-
tisfaire. 

Les exigences de I'industrie et de I'économie imposent non seulement le re-
groupement des hommes dans des agglomerations de plus en plus tentaculaires 
mais aussi la consommation toujours plus accélérée des biens. 

- 	Ce nouveau mode de vie a-t-il encore quelque lien avec la yule tradition- 
nelle? 

- Celle-ci est-elle compatible avec les besoins, ou du moms certains be-
soins, de la société actuelle? 

La réponse a ces questions est fondamentale, car elle déterminera notre atti-
tude vis-à-vis de l'avenir de ces villes. Toute politique qui les concerne ne peut 
être orientée que par le service qu'elles peuvent nous rendre sur le plan de leur 
vocation premiere : constituer une partie de notre environnement. 

Bien que 'on constate trop souvent que l'analyse s'arrête a ces seuls besoins, 
il serait naïf de limiter les exigences de cet environnement aux seules nécessités 
matérielles et fonctionnelles, voire mécaniques, comme celles qu'on quantifie plus 
ou moms machinalement et que l'on traduit dans des organigrammes ou des so-
ciogrammes plus ou moms complexes. 

La ville, bien concue, répond tout autant aux besoins de l'inconscient, aux 
besoins poétiques, voire lyriques, a une certaine soif de mystère et de significa-
tion, a l'irrésistible nécessité du << refuge ". Ces besoins s'expriment tant au ni-
veau de la communauté que de l'individu. On a souvent tendance a negliger ou 
mëme a mépriser ces exigences cependant essentielles, parce qu'une aberration 
de notre méthode d'investigation et de réflexion amène un trop grand nombre 
d'hommes a se désintéresser de ce qui ne se quantifie pas. 

II West cependant pas de vraie ville sans réponse a ces besoins fondamen-
taux et élémentaires qui, indéfectiblement, appartiennent tant a l'avenir de I'homme-
citadin qu'à son passé, parce qu'inhérents a sa nature mëme. Leur importance 
est de ce fait déterminante pour la qualification du cadre urbain. 

Nul ne nie la beauté, la poésie, le mystère, la faculté d'accueil des villes an-
ciennes. La plupart des hommes d'aujourd'hui sont d'autant plus sensibles a 
l'échelle, au charme et a la richesse visuelle ou a la souplesse de leur paysage 
urbain qu'ils ne découvrent que trop rarement ces qualités, cependant si indis-
pensables, dans les villes nouvelles ou dans les quartiers neufs qui s'agglome-
rent autour des cites anciennes. Ces titres suffiraient pour arracher les villes an-
ciennes a la destruction. 

Elles en ont d'autres tout aussi convaincants, qui se situent au niveau de la 
programmation classique des villes. Méme sur le point si controversé de la circu-
lation, des arguments valables peuvent étre invoqués en faveur de la sauvegarde 
des centres historiques. 

II est certes exact que la circulation s'écoule mal dans Ia plupart des agglomé-
rations anciennes. Convient-il de les démolir pour cette raison, alors que l'on 
constate, pour les villes nouvelles, I'impossibilité de satisfaire a Pa fois I'auto-
mobile et l'homme et que l'on redécouvre les mérites de la circulation pie-
tonne dans le cur des agglomerations urbaines? 
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La dimension de presque tous les centres historiques ne dépasse pas les 
limites que Ion admet aujourd'hui pour les distances a parcourir a pied clans une 
yule neuve ou reaménagée. Les etudes très nombreuses consacrées a la circula-
tion dans les centres historiques, entre autres par le Professeur Cohn Buchanam 1 ,

démontrent que des solutions raisonnables peuvent être apportées a ce problème 
crucial en combinant adroitement Ia circulation motorisée et piétonne clans he res-
pect absolu des valeurs particuhières des villes anciennes. 

Ce n'est pas ici he moment de s'étendre sur ce prob!ème. Venons-en a la 
question fondamentale qui est aussi celle qui constitue l'objet de cette reunion 
I'habitat. On he sait, he centre historique paralt a premiere vue mal équipé sur ce 
point : majorité d'habitations vétustes sinon anciennes, maisons sous-équipées 
sur le plan sanitaire, souvent humides, mal aérées et mal éclairées, a la suite de 
I'encombrement, par la construction sauvage, de l'intérieur des Ibis, edifices divi-
ses tant bien que mal en appartements multiples irrrationnellement ordonnancés. 

Cette situation a chassé ceux auxquehs leurs revenus permettent un bogement 
de meilleure qualite. 

Souvent redivisées afin d'augmenter leur rendement financier, les maisons 
ainsi libérées attirent les plus démunis par les bas boyers, souvent hors d'échelle, 
mais avec cependant he confort offert. 

Le centre historique, be cceur des vieilles villes, qui abritait auparavant une 
population socialement très diversifiée et jouait de ce fait un rOle important clans 
l'équilibre de la société, est devenu le ghetto des <<economiquement faibles'> et 
he seul abri possible, avec les bidonvilles, pour les travailleurs etrangers. A pre-
mière vue, la demolition et la reconstruction, suivant des critères urbanistiques et 
architecturaux actuels des quartiers les plus touches par cette decadence, de-
vraient permettre de résoudre a la lois be problème technique et he problème so-
cial. Mais a quel prix? 

La disposition d'un environnement dont on a soubigné les quahites clans be 
paragraphe précédent et la possibihité d'offrir un habitat approprié a ha partie de la 
population qui préfère l'environnement traditionnel aux ensembles neufs en sont 
es deux constituantes principabes, outre la valeur artistique et culturelle qui, en 
general, retiennent seubes 'attention. 

On imagine trop souvent que quebques intelbectuels et artistes attachent un 
grand prix aux quahités particuhières de b'environnement clans ha vibbe ancienne. 
Sans doute sont-ils, par nature au par culture, sensibles a leur mesure et a leur 
poésie. Une partie de la classe baborieuse lest cependant tout autant. La veritable 
révolte qui a groupé récemment es habitants du quartier de la rue Haute a Bruxelles 
contre la decision prise par les autorités communales de remplacer les habita-
tions actuebles, souventtrès démunies de confort, par des H.L.M. et leur exigence 
de procéder a h'assainissement des constructions actuelles en est un témoignage 
parmi beaucoup d'autres. 

lb est certain que h'écheble humaine et la diversité des perspectives et des 
paysages des centres anciens constituent une richesse a laquelle on renonce 
d'autant plus difficilement qu'on Ia retrouve très rarement clans les ensembles 
neufs construits sur ]'emplacement des quartiers démolis. Ceux-ci étaient par 
ailbeurs les supports des relations sociales qui tendent a se renouer clans les 
grands ensembles actuebs. 

Une relation exceptionnelle entre I'ordonnance urbaine et le social, bentement 
tissée au cours des siècles, est inévitabbement un des facteurs les plus précieux, 
mais aussi les plus débicats que les centres anciens nous bivrent clans la vérité de 
la vie. Réussir cette relation est bun des objectifs majeurs de tout urbanisme digne 
de ce nom. Elle est d'ailleurs souvent davantage l'uvre du temps que cebbe des 
urbanistes ou des architectes. 	 Voir ca. Traffic in towns, London, 1963. 

57 
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Ne serait-il pas insensé de renoncer aux réussites que les centres anciens 
nous offrent, s'il s'avère possible par ailleurs de les adapter aux exigences de 
l'habitat d'aujourd'hui? La concentration des hommes dans les villes pose, dans 
une dimension nouvelle, le problème du logement. 

Parmi les solutions pratiquees pour le résoudre, l'assainissement des quar-
tiers anciens n'a guère été retenu jusqu'à present. II est vrai qu'elle est technique-
ment et socialement difficile, qu'elle paraIt coUteuse et qu'elle ne permet de ré-
pondre qu'à un pourcentage relativement faible des besoins. Ces raisons ne pa-
raissent cependant pas suffisantes pour devoir y renoncer. 

Lhabitat ancien possède en effet des avantages qui, pour certains, sont ir-
remplacables. Les besoins des hommes sont varies. Aussi, dans le domaine de 
l'environnement et du logement, certains s'épanouissent et sont heureux dans 
les quartiers neufs, d'autres leur préfèrent un cadre de vie marqué par la pré-
sence du passé. II appartient aux objectifs d'une société évoluée de répondre aux 
nuances des besoins par cellos des options proposées. Lassainissemont des vil-
les anciennes et leur adaptation aux besoins d'aujourd'hui, dans la vérité et le 
respect de leur substance historique, permettent a la fois de sauvegarder une 
palette plus variée de solutions au problème de l'habitat et d'assurer la transmis-
sion aux générations futures d'un patrimoine artistique et culturel integre a la vie. 

Par la diversité infinie de leurs groupements, de leurs conceptions et de leurs 
expressions esthetiques ou stylistiques, les maisons anciennes assainies et adap-
tees offrent une diversité exceptionnelle de réponses aux bosoms du logement, 
qui sont aussi autant de rencontres de l'individu que Ia construction en série ac-
tuelle est incapable d'offrir. 

La demolition des maisons anciennes, réutilisables a cette fin, anéantirait dé-
finitivement Ia possibilité même d'assurer a un stade ultérieur de l'évolution de 
nos besoins d'habitat une réponse de cette qualite, car la substance dont elles 
sont faites est unique et irremplaçable, non seulement sur le plan artistique et 
historique, mais aussi par la dimension humaine supplémentaire que le temps 
leur a accordée. 

Le choix est donc dramatique entre l'assainissement et la reconstruction : il y 
va de l'existence ou de la disparition d'un cadre de vie impossible a recréer. Peu 
de responsables sont conscients de la dimension exceptionnelle de leur decision 
lorsqu'ils arrêtent la demolition d'un quartier ancien. II leur échappe trop souvent 
que cet acte risque de priver a jamais leurs concitoyens d'un cadre do vie irrem-
placable et qu'il appauvrit do ce fait le patrimoine de la communauté. 

- 	L'assainissement ou I'adaptation des maisons anciennes sont-ils possi- 
bles sur les plans de la technique, de l'architecture et de I'économie? 

Cette question est fort controversée et seule l'expérience permet dy répon-
dre valablement. Jusqu'a present, les experiences terminées et donc valables, 
sont peu nombreuses. Elles so multiplient cependant de plus en plus. Cependant, 
leur échelle est encore trop restreinte pour pouvoir en tirer des conclusions défini-
tives. 

II est intéressant toutefois do constater quo les problèmes architocturaux et 
techniques ont generalement trouvé des réponses positives et quo plus d'une 
experience s'est aussi avérée affirmative sur le plan financier, tout au moms lors-
quo 'existence d'un plan dirocteur valable empëchait 10 développement do la spé-
culation financière. 

La creation, a Amsterdam, d'une société spécialisée dans la promotion de 
l'assainissement et do l'adaptation des immeubles anciens est une indication pré-
cieuse sur la viabilité financièro do telles operations. 
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UN CAS CONCRET : LE GRAND BEGUINAGE A LOUVAIN4  

Lexpérience faite a Louvain, au cours des cinq dernières années, bien qu'ayant 
un caractère particulier, peut apporter un temoignage intéressant : U s'agit de 
l'assainissement dun quartier d'une superficie de dix hectares, dont six seule-
ment sont couverts de constructions. 

Ce quartier a un caractère singulier : il constitue une petite yule enfermée 
dans ses mu is, egrenant une bonne centaine de maisons du XVlle siècle le long 
de ruelles étroites, groupees autour d'une grande église construite au XlVe siècle 
et d'un hôpital médiéval. La rivière Dyle le traverse de part en part et s'y sépare en 
deux bras. L'ensemble a une homogenéité exceptionnelle et est très pittoresque. II 
a été fondé au XllIe siècle sur les flancs de la premiere enceinte fortifiée de la ville 
par des religieuses : les Beguines. 

Son nom le Grand Beguinage, pour le distinguer du Petit Beguinage, cons-
truit a l'autre bout de la yule. II abritait autrefois une forme de vie religieuse typi-
que, trés répandue dans les Pays-Bas jusqu'à la fin de l'Ancien Régime : les 

beguines '>. Elles vivaient soit dans des demeures individuelles, soit groupées 
dans des maisons communautaires. Elles se distinguaient des autres religieuses 
par leur indépendance et le caractére temporaire de leurs vcux. Leur mode de 
vie ne différait guère de celui des pieuses bourgeoises de leur epoque. 

La structure des béguinages est évidemment marquee par ce mode de vie; 
elle n'a aucun point commun avec le couvent traditionnel, mais ressemble par 
contre a un quartier urbain normal, tels que les bourgeois en faisaient construire 
a l'époque. Après la nationalisation des biens ecclésiastiques et religieux lors de 
la Revolution francaise, le Grand Beguinage est devenu la propriété de la Com-
mission des Hospices qui, tout en permettant aux << béguines > restantes d'y vi-
vre, accorda les maisons inoccupées aux pauvres de la ville. 

Afin de multiplier les logements, de nombreuses demeures furent divisées en 
deux ou trois parties. Les loyers étaient minimes. 

Lentretien étant inexistant, progressivement, des maisons riantes se transfor-
mèrent en taudis. Sans être une <r cour des miracles >>, le Grand Beguinage était, 
il y a moms de dix ans, le quartier le plus malsain de la ville et toutes ses maisons 
tombaient sous 'application de la Ioi sur les logements insalubres. 

En 1963, l'Université Catholique de Louvain, fondée dans la ville en 1425, 
rachète tout le quartier a son seul propriétaire, la Commission d'Assistance Publi-
que, afin de l'affecter après assainissement et restauration, au logement de ses 

suppots'> : professeurs, assistants et étudiants. Cette operation prenait place 
dans un vaste plan visant a résoudre le problème du logement estudiantin devenu 
pressant par l'accroissement de la population universitaire, passée, en dix an-
nées, de moms de dix mille a plus de vingt mille étudiants. 

Les travaux furent entrepris en 1964 et serontterminés pour le mois d'octobre 
1971. A cette date, le Beguinage offrira un abri a plus de six cents personnes. 
Leglise sera devenue une paroisse universitaire et l'hôpital un Faculty Club ", 
assorti de salles de reunions. Un petit centre commercial était prévu, mais la 
construction d'un supermarché dans le voisinage a rendu cette mesure inutile. 

Trois principes ont inspire les operations: 

Ia conservation scrupuleuse de toutes les parties authentiques et valables, 
qu'elles concernent les façades des maisons ou leur amenagement intérieur; 
la recherche, dans le cadre de ce qui précéde, des solutions actuelles au 
problème d'un habitat vane allant de la chambre d'étudiant a la maison pour 
famille nombreuse. II n'était en aucun cas question de faire vivre les habitants 
dans un milieu museal; 
la caractérisation de tous les apports du temps, aussi bien dans l'architecture 
que dans le mobilier, en adoptant résolument, mais avec modestie, des maté-
riaux ou des formes d'aujourd'hui. 
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II serait hors de propos d'examiner ici les solutions techniques qui ont été 
retenues pour assainir ces maisons souvent très humides et fragiles, mais ii n'est 
peut-étre pas inutile d'insister sur le fait que, non seulement le confort sanitaire a 
été largement conçu et que le chauffage central a été géneralise, mais aussi qu'un 
soin tout particulier a été attaché a l'amélioration sensible de I'isolation thermique 
et acoustique des constructions. 

Les travaux sont exécutés par une entreprise propre a l'Université, ce qui a 
permis de rechercher, a tout moment et librement, les meilleures solutions techni-
ques et financières. Sur ce dernier plan, les résultats sont assez concluants. 

Non compris le prix d'achat de l'ensemble, la remise en état de près de 80.000 
M2 de constructions a coCité jusqu'à present le prix modéré de 2.200 frs belges le 
m3  ou 6.300 frs belges le m2, c'est-à-dire que les sommes déboursées pour les 
travaux sont inférieures de 15 a 20 % a celles des constructions nouvelles de 
même destination réalisées par l'Université et d'un coUt inférieur de 5 % environ 
au m2, la hauteur des pieces anciennes étant plus importante que celle des loge-
ments neufs. 

Les longues listes d'attente indiquent que le type de logement aménage dans 
les maisons du Grand Béguinage répondent a un besoin. L'indication est valable, 
car la construction simultanée du grand nombre d'habitats modernes pour les 
étudiants laisse a tous le choix de l'environnement. 

La preuve est ainsi fournie de la nécessité de pourvoir a un habitat vane allant 
des solutions les plus actuelles a 'aménagement des quartiers anciens si Ion 
veut répondre a touS les besoins des logements actuels. 

Certes, on peut prétendre que vivre dans un quartier ancien est 'expression 
dun romantisme. MaiS, est-ce condamnable pour autant? Et n'est-ce pas plutOt 
une recherche de la sécurité que donne I'appui sur le passé au moment oU la 
civilisation ouvre largement a I'homme des perspectives fondamentalement nou-
velles et parfois dramatiquement différentes de celles dune longue histoire? 

Queues que soient les raisons qui ont conduit nos contemporains a attacher 
aux témoignages de leur passé un prix qu'aucune civilisation précédente ne leur 
a accordé, seule la réalité du fait compte finalement. Nous manquerions grande-
ment a notre culture si nous n'en tirions pas les consequences egalement dans le 
domaine de I'environnement des hommes. 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 THE RENOVATION OF HISTORIC CITIES 
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Vaunq awJuted& and ct /tLskeian&—  arnan whanv /ii& inasv aaw10 theY La1e e&uje& 	one"-_ t/i 
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zaiunent. 

The conservation of historic towns might be one of the most difficult and frequent issues of town and country planning today The factors of 
decline in historic centres have been thoroughly analysed: a dramatic transformation ofdwelling conditions as well as a huge increase of economic 
and leisure activities. The heart of the ancient city is crushed by the expanding metropolis and becomes prey to wild speculation. Rehabiliting old 
inner city areas has hardly been considered as a solution to the issue of overpopulation in cities. Obviously, this solution may pose technical and 
social problems; however it provides unmatched diversity in meeting housing needs. 

A concrete example: the a Grand Béguinage > in Louvain 
For the last Jive years, between 1964 and 1971, a concrete project of rehabilitation and adaptation of older buildings was carried out in 

Leuven, on a 10-hectare area. It includes a group of17 -century houses set behind the city walls, on narrows streets circling a large church and a 
medieval hospital. 

This area housed at the time the typical religious way of life of the beçuines , not remoteftom that of the pious bourgeoises . After the 
French Revolution, the commission for Hospices granted the poor of the city the empty houses. Total lack of care caused these houses to become 
derelict, and thereby subject to the law on insalubrious housing. 

The Catholic University ofLouvain bought the whole area in 1963 to house students and staff, which had suddenly increased in population. 
This concerned 600 people. The hospital was used by the Faculty Club. 

The three underlying principles were: 
scrupulous conservation of all authentic and valuables parts; 
up-to-date and varied solutions to housing needs; 
parcimonious use, if need be, of today's materials and lines. 
The works were performed by a university-based building contractor, which permitted to seek the most appropriate solutions. The project was 

undoubtedly a success : a pleasant environment, excellent thermal, acoustic and sanitary comfort, a cost 15 to 25 % lower than in the case ofa new 
building. Hence the long waiting list ofpeople wishing to live there. 
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COMOS 	U N A MI RA' DA HACA ATRAS Y UN VSTAZO HACA DELANTE 

RESUMEN 	 LA RENOVACION DE LAS CIUDADES HIS TORICA S 

awnd ernaL tuVó liwesa ile ente 4 apac/tzv Lw canrzonusa iS 69kw saw /'tase& ccuwuVia& s6&4as [w 
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EL pro blema c/c La salvaguarda de Las ciudac/es históricas es probablemente ci mOs extenc/ido y c/if/cu hoy en c//a en materia de ordenación del 
territorio y  urbanismo. Los facto res de decadencia de Los centros históricos han sido bien analizados: transformaciOn radical de Las condiciones de 
habitaczOn, desarrollo gigantesco de Las actividades cconOmicasy desarroio del ocio. EL corazOn de La ciudadantigua se ahoga bajo La expansion de 
Ia aglomeraciOny se convierte en Laproa de La cspecuiación. Para resolver ciprobiema de Ia concentración humana en las ciudades, eLsaneamiento 
de los viejos barrios apenas ha sido tenido en cuenta. Es verdad que esta soluciOn es técnica y  socialmente c/ificiL, pero, en con traste, ofrece ann 
diversidad cxccpcional c/c respuestas a las necesic/ac/es de La habitabiiidad. 

Un caso concreto el o Grand Béguinagen c/c Lovaina 
En ci transcurso de Los cinco u'ltirnos años, c/c 1964 a 1971, en Lovaina se ha experimentado an caso concrcto c/c saneamientoy de aclaptaciOn 

c/c inmuebles antiguos en una zona c/c c/iez hecta'reas. Sc trata c/c casas c/c sigio XVII agrupadas c/en tro de an recinto, a lo largo c/c callejuelas en 
torno a una gran igLesiay un hospital medieval. Este barrio abrigaba antiguamente unaforma c/c vida religiosa tzøica: La c/c Los ((beguincs)), cuyo 
modo c/c vida no diferla apenas del c/c lospiac/osos burgueses c/c La epoca. 

Tras La rcvoluciOnfranccsa, Ia Comisio'n c/c Hospicios conccdiO Las casas desocupac/as a lospobres de la ciudac/. Lafaita total de mantenimiento 
convirtiO esas casas en tugurios quc ca/an c/en tro c/c La apiicaciOn c/c La Icy sobre Locales insaLubres. 

La Universic/ad CatOlica c/c Lovaina voiviO a comprar toc/o ci barrio en 1963 c/cstindnc/olo at aiojamiento c/c sus cstuc/iantes y  personal, 
aprovcchanc/o ci crecimiento szibito c/c su poblaciOn. La operaciOn ha permitido instaLar all/a seiscientas personas, y ci hospital se ha con vcrtic/o en 
un Club c/c Facultac/. 

Tres principios han inspirado esta operaciOn: 
La cscrupuLosa conservaciOn c/c toc/as sus partes auténticas y  valiosas; 
bu'squcc/a c/c soLuciones actuaLesy variac/as aLprobIcma c/c habitaciOn; 
ac/op ción, por razones c/c nccesic/ac/y con mesura, c/c matcriaLes oformas actuales. 
Los era bajos han sido cjccutac/ospor una empresa de Ia Universic/ac/, Lo cualhapermitic/o buscar las soLuciones inds apropiac/as. La operaciOn 

ha c/cmostrac/o scr an éxito: cntornos may priviicgiac/os, exceLente confort térmico, actistico y  sanitario,  y  costcs c/c an 15 a an 25% mds barato quc 
Ia constracciOn moc/crna. Este écito ha sido conjirmac/o por Las Largas Listas c/c espera qac genera este conjanto c/c alojamientos. 
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LA RESTAURATION ET LAFFECTATION NOUVELLE DE LINFIRMERIE 
DU GRAND BEGUINAGE A LOUVAIN1  
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En fait, l'ensemble des bâtiments designés sous le nom d' infirmerie '>, groupe 
plusieurs entités distinctes : l'ancienne salle des malades et le couvent qui la 
desservait, les communs composes de la ferme, de la brasserie et d'ateliers di-
vers, et enfin la maison du Saint-Esprit > destinée a l'accueil des nécessiteux. 

Cette dernière, qui se trouve a front de rue, ferme vers l'ouest la place allon-
gee qui s'étend devant l'eglise. Sa restauration est achevée depuis peu. Les tra-
vaux ont soulevé des questions de principes applicables aussi a la remise en état 
de Ia grande salle des malades. II peut donc être utile d'examiner la restauration 
de cette partie du complexe avant daborder brièvement les problèmes poses par 
Ia remise en état de certains bâtiments de l'infirmerie non encore restaurés. 

Ainsi qu'il ressort de l'étude archeologique, il ne s'agit pas dun edifice homo-
gene. Les dates de construction de ces deux parties principales, comportant cha-
cune deux étages, sont cependant très proches l'une de I'autre : la moitié sud 
date de 1546, tandis que l'autre, élevée sur les substructions dun bátiment a un 
seul niveau, lui est postérieure d'un demi-siècle environ. 

Primitivement, les deux edifices étaient separés 'un de l'autre par une cons-
truction étroite contenant probablement les escaliers. Celle-ci a été remplacée 
pendant le troisième quart du XVlIle siècle par une sorte de vestibule a deux 
etages adossé a une aile transversale greffee au milieu des façades arrières. A 
l'intérieur, les deux bâtiments a front de rue contiennent depuis l'origine deux 
salles a chaque niveau et de grands combles. Peu de modifications y furent ap-
portées au cours des temps, a l'exception de I'enduit des plafonds primitivement a 
poutraison apparente. 

Les façades subirent un sort moms favorable. La façade avant fut particulmere- Extrait d'uii important article parri clans Ic Bul Ic-
tin dc la Commission rovale des Monuments ci des 

	

ment malmenée. La mutilation la plus importante date du milieu du XlXe siècle 	Sites, Tome XVI 1965-1966) ct intirulé" L'/nipri 

	

lorsqu'on chercha a unifier l'ensemble des murs sur rue de toute l'infirmerie en les 	merie du C, cl&puinape de Louvain . pp.9-178. 
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perçant de deux rangées de grandes fenétres régulièrement rythmées et en Ca-
chant la construction ancienne sous un enduit a Ia chaux ; on deplaça la porte a 
cette occasion. Les fenêtres primitives, étroites deI'aile de 1545-1546 furent élar-
gies, faisant disparaItre tous les encadrements de pierre blanche. 

Les baies de I'aile du XVIIe siècle perdirent leurs croisillons de pierre; des 
fenêtres supplémentaires furent percées et d'autres, primitives, ne correspondant 
plus au rythme nouveau, bouchées. 

Les façades arrières furent moms durement atteintes. On laissa intactes les 
fenêtres du bátiment du XVlIe siècle tandis qu'on elargissait celles de I'aile du 
We siècle, en épargnant toutefois I'un des pieds-droits originaux. Lenlèvement 
de I'enduit du XlXe siècle fit donc apparaltre un ensemble très mutilé. 

Deux solutions raisonnables s'offraient pour sa remise en état: 

la premiere, et la plus simple, était de conserver la composition d'esprit clas-
sique du XlXe siècle et de refaire I'enduit; 

la seconde était de reconstituer I'état primitif, tout en sauvegardant les modi-
fications antérieures au milieu du XlXe siècle qui ne nuisaient pas a I'harmo-
nie de la composition initiale. 

Une question préalable a toute comparaison valable entre ces deux voies 
devait recevoir une réponse : la reconstitution de l'état primitif était-elle possi-
ble? 

Aucune difficulté n'existait pour les façades arrières. Lune était conservée 
intacte derriere une annexe du XlXe siècle, et les modifications apportées a celles 
de 1546 avaient laissé des traces évidentes de l'état primitif. La moitié des enca-
drements des fenêtres primitives était restée en place et les matériaux de I'autre 
moitié avaient été réutilisés lors de la transformation des baies. II suffisait de les 
remettre a leur place initiale et de remplacer les linteaux et certains seuils. 

Lexamen des maçonneries révéla en outre ]'existence d'une porte originale 
bouchée au XVllle siècle : outre les pieds-droits intérieurs, les traces des pierres 
d'encadrement et I'arc de decharge du Iinteau avaient été maintenus. 

Pour certaines parties de la façade sur rue, le problème était moms simple. 
Sans doute y avait-il peu de doutes pour I'aile droite. La plupart des fenêtres 
originales y étaient conservées a I'exception de leurs croisilons de pierre; d'autres 
bales avaient été déplacées ou percées pour correspondre au rythme de la fa-
çade du XlXe siècle. La charpente révélait en outre les traces d'une lucarne en 
pierre et de deux lucarnes en bois. 

Leurs dimensions exactes pouvaient ëtre rétablies sans difficulté et leur forme 
ne devait pas ëtre différente de celle des nombreuses lucarnes contemporaines 
et toutes identiques conservées clans d'autres maisons du Beguinage. 

Les changements apportés a I'aile gauche étaient beaucoup plus radicaux. 
Toutes les fenètres avaient été modifiées. A premiere vue, ii ne restait que peu de 
traces des dispositions primitives. 

Un examen plus poussé a cependant permis de reconnaItre, a I'etage, deux 
arcs de decharge de fenêtres anciennes et les vestiges d'un Iinteau intérieur d'une 
troisième. La disposition de ces éléments prouvait qu'il y avait a I'origine une fenê-
tre par travée. 

II ne subsistait par contre aucune trace des fenOtres du rez-de-chaussée. La 
disparition de la plupart des vestiges s'explique par I'étroitesse des fenëtres origi-
nales qui furent fortement elargies de part et d'autre de ]'axe des baies. Au sur-
plus, celles-ci furent surélevées, ce qui entramna la destruction de leurs linteaux et 
de leurs arcs de decharge. 

Le mur de façade conservait en outre les restes des cordons horizontaux 
soulignant, clans la composition primitive, les seuils et les linteaux des fenétres du 
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rez-de-chaussée, ainsi que les seuils des fenétres de l'etage. Tous ces éléments 
réunis permettaient de rétablir avec certitude les formes exactes de la façade 
telles, qu'à peu de chose près, elles avaient été conservées jusqu'au milieu du 
XlXe siècle. 

Une restauration visant a rétablir la composition originale des façades pouvait 
donc ëtre envisagée : tous les éléments nécessaires a celle-ci étaient connus. On 
pouvait se demander cependant si elle était justifiée. La transformation de la fa-
çade exécutée vers 1850 avait été radicale. Certes, elle constituait un chaInon 
important de l'histoire de l'infirmerie, car elle était l'expression d'une adaptation 
aux besoins de l'epoque. Sur le plan esthétique cependant, il était difficile d'attri-
buer a la façade du XlXe siècle des qualités qui auraient justifié un maintien con-
damnant définitivement I'ordonnance plus ancienne sous-jacente. 

Par ailleurs, par ses proportions et sa couleur, elle faisait tache au milieu des 
maisons voisines qui, une fois les couches de chaux enlevées, révélaient la teinte 
chaude de leurs briques originales et les rythmes rapides et délicats de leurs 
fenêtres a croisillons. 

II eut été erroné, au surplus, de ne considérer cette façade que pour elle-
même. En fait, cette dernière ne constitue qu'un des éléments de l'infirmerie tout 
entière que les travaux effectués aux XlXe et XXe siècles avaient rendu particuliè-
rement banale. La restauration judicieuse de cette façade devait contribuer gran-
dement a la mise en valeur des dispositions initiales, belles et intéressantes, de 
l'infirmerie tout entière. 

II convenait, enfin, de placer le problème pose par cette restauration dans la 
perspective de I'assainissement du Beguinage tout entier. Lun des caractères les 
plus attachants de cet ensemble urbain est incontestablement son homogeneite. 
Léglise mise a part, presque toutes les constructions de cet ensemble datent des 
We et XVlle siècles. L'architecture de toutes les maisons est du style traditionnel 
local, d'origine médiévale, qui est aussi celui de l'infirmerie murs de briques et 
fenétres a encadrements et croisillons de pierre blanche. Les mêmes rythmes 
architecturaux, les mêmes modules de portes et de fenétres et les mêmes har-
monies de couleurs se développent a travers tout le site urbain. 

Les façades de l'infirmerie et de la Maison du Saint-Esprit' telles qu'elles 
avaient été refaites au XlXe siècle étaient etrangères a ces rythmes, a ces modu-
les et a ces couleurs. Au surplus, leur valeur intrinsèque était négligeable par 
rapport a celle des façades originales qu'elles cachait et a 'unite de I'ensemble 
urbain ancien qu'elle détruisait.Toutes ces raisons ont justifié la decision de dega-
ger et de rétablir les dispositions primitives des deux façades. 

Cependant, une grande prudence s'imposait au stade de l'exécution : il fallait 
éviter a tout prix qu'une confusion puisse s'établir entre les parties originales con-
servées, celles qui répondaient a une reconstitution exempte de doute et celles 
qui correspondaient au rétablissement de lignes architecturales connues, mais 
dont on ignorait les details d'exécution. 

On sait déjà qu'il n'y avait pas d'erreurs possibles pour la reconstitution de la 
façade du XVlle siècle. Par contre, si on pouvait determiner les dimensions et le 
nombre des fenêtres de celle de 1546, on ignorait les moulures exactes et les 
dimensions des pierres de leurs encadrements. Ces encadrements Wont pas été 
reproduits; les pieds-droits des baies ont été simplement maçonnés en briques 
anciennes de méme format que le reste du mur. Les seuils et les linteaux ont été 
refaits en pierre là oU its continuent des cordons existants et en béton blanc, nerves 
par I'impression des bois de coffrage, ailleurs. 

La forme des linteaux et des faux linteaux de béton s'inspire de conceptions 
actuelles. Elle ne prête a aucune confusion tout en respectant les valeurs des 
éléments traditionnels. Grace a ces travaux, les deux façades ont retrouvé leur 
ancienne ordonnance et elles s'intègrent a nouveau dans l'ensemble des bâti-
ments voisins. 
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On se rappelle que les deux façades sont separees par un vestibule du XVlIIe 
siècle. Lentrée de ce vestibule avait été condamnée et remplacée par une fenêtre 
lors de la transformation du XIXe siècle. La trace de la porte subsistait clans le 
soubassement, mais l'encadrement original avait disparu sans laisser de traces. 

Lutilisation rationnelle de la maison appelait un accès a cet endroit ; aussi y a-
t-on remonté, en ajustant ses dimensions, I'encadrement de la porte percée au 
XlXe siècle clans la dernière travée gauche de la façade ; elle s'y inscrit sous la 
grande fenêtre encadrée de pierre blanche qui surmontait déjà 'entrée primitive. 

La réaffectation du vestibule a sa destination initiale a permis de rétablir des 
circulations intérieures logiques. Le vestibule du bas donne accès aux deux salles 
du rez-de-chaussée qui ont retrouvé leurs beaux plafonds de bois, caches sous 
les enduits des XVIIIe et XlXe siècles. Leurs cheminées avaient disparu, laissant 
cependant des traces très lisibles. 

De plus, quelques assises des pieds-droits de l'une d'entre elles avait été 
réutilisées clans les fondations d'une cheminée ultérieure. Ils appartenaient au 
type d'âtre traditionnel, tel qu'iI en subsiste clans la plupart des maisons du Grand 
Beguinage. 

Les pierres primitives ont été remises a leur place et complétées par des 
éléments anciens provenant d'une cheminée similaire trouvée clans les dépen-
dances de I'infirmerie. Lautre cheminée, de même type, appartenait précédem-
ment a la maison numéro 33 oU elle a été démontée afin d'aménager un conduit 
de fumée pour le chauffage central. 

On accede a I'étage du vestibule par un escalier situé clans I'aile transversale. 
La rampe originale de cet escalier construit au XVIlle siècle en même temps que 
le bâtiment qui le contient, avait disparu ; celle qui la remplace aujourd'hui pro-
vient d'un escalier de service de même époque du Château d'Arenberg a Héverlee; 
les balustres manquants ont été complétés. Les deux salles de l'etage ont egale-
ment retrouvé leur ordonnance initiale. La salle de I'aile gauche a été transformée 
en appartement pour la directrice du Centre paroissial. La dernière travée en a 
été recoupée par une paroi derriere laquelle s'abritent une petite chambre a cou-
cher et une salle de bain. 

Les grands combles des deux ailes servaient autrefois de séchoir. Conformé-
ment a la politique suivie clans I'ensemble du Grand Beguinage, une affectation 
plus actuelle et plus rentable a été recherchée. 

Le programme du Centre paroissial incluait un certain nombre de chambres 
pour étudiantes. Elles ont trouvé place aux deux niveaux de I'aile transversale et 
clans les anciens greniers. L'aile du XVlIe siècle en contient quatre. La structure et 
les dimensions des charpentes ont permis l'organisation de certaines d'entre el-
les en duplex >>. 

Trois chambres plus grandes, dont une a deux niveaux, occupent les combles 
de I'aile de 1546. Entre les deux ailes, au-dessus du vestibule, se trouve la salle 
commune avec un équipement de cuisine, tandis que les installations sanitaires 
se situent au-dessus de I'aile transversale. Une dizaine d'étudiantes vivent 
aujourd'hui en communauté clans Ia" Maison du Saint-Esprit >> selon le principe 
appliqué clans d'autres demeures restaurées. Les salles sont réservées aux réu-
nions et aux expositions de caractère culturel. 

L'étude archéoiogique qui précède a démontré la complexité du bâtiment cen-
tral de I'infirmerie. Elle a suivi pas a pas son histoire, qui depuis la fin du XVIIIe 
siècle, est essentiellement celle de sa déchéance et de transformations faites 
sans egard pour la valeur architecturale et archéologique de I'édifice. 

Avant le décapage des murs et la demolition des annexes construites depuis 
cette époque, il était pratiquement impossible de percevoir les grandes lignes de 
l'ordonnance primitive. 
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On ignoraitjusqu'à l'existence même de la grande salle des malades, section-
née en plusleurs pièces de mauvaise proportion. Les travaux de degagement ont 
permis de retrouver le jeu des espaces primitifs. Si les murs gardent la trace des 
modifications souvent brutales et dénuées de gout qu'ils ont subies, partout les 
vestiges de I'ordonnance originale sont suffisants pour permettre et justifier la 
restauration de celle-ci. A moms de vouloir conserver les témoins du vandalisme, 
cette solution est la seule possible ; elle rendra au monument sa dignité ainsi que 
Ia beauté et la clarté de son langage. 

Le complexe sera affecté a I'usage d'un restaurant qui tirera grand profit de la 
suite de salles qui le composent. Tout en étant reliées entre elles par des circula-
tions faciles, ces salles se distinguent nettement les une des autres par leur lu-
mière, leur format et leur atmosphere, la variété de ces espaces tranchera heu-
reusement avec 'image traditionnelle du restaurant universitaire trop souvent ré-
duit a celle d'une grande salle sans âme. 

II est prématuré d'expliquer id, par le detail, les solutions qui seront retenues 
pour la restauration et I'amenagement de I'infirmerie dans son ensemble, car I'étude 
n'en est pas terminée. Cependant, certaines options fondamentales ont été fixées, 
plus particulièrement pour la remise en état de la salle des malades, la partie Ia 
plus importante de 'ensemble. C'est uniquement d'elle qu'il sera question dans 
les lignes qui suivent. 

On salt déjà que cette salle des malades occupe 'angle sud-est de I'infirmerie 
et queue mesure 27 m sur 9 m. Elle est fermée latéralement par des murs peu 
élevés. A I'ouest, elle s'appuie contre d'autres salles, tandis que vers lest elle est 
fermée par un mur a front de rue situé dans le prolongement des façades de la 

Maison du Saint-Esprit >'. La salle est couverte par une énorme charpente a 
trois étages recoupée, avant les travaux de dégagement, par deux planchers. 
Tous les murs extérieurs conservent les vestiges évidents des percements primi-
tifs remplacés par des bales nouvelles au cours des XlXe et XXe siècles. 

Le projet de restauration prévoit Ia remise en état primitif de la salle et des 
murs. Les fenOtres étroites des murs latéraux seront dégagees, complétées ou 
refaites. La couverture de la salle pose un problème délicat. 

II ressort de l'analyse et des comptes de la construction que, des l'origine, un 
plafond de bois cachait aux regards la charpente monumentale heureusement 
préservée de toute transformation. Cette charpente constitue a la fois un témoi-
gnage eloquent du savoir-faire des artisans du We siècle et une oeuvre d'archi-
tecture admirable quant a son trace, quant a son rythme et quant a la couleur du 
bois de chêne. 

Actuellement dégagée, ii serait regrettable de devoir la soustraire au regard. 
La nouvelle fonction de Ia salle dans laquelle, en trois services, près de six cents 
personnes prendront leur repas du midi et du soir, appelle par ailleurs un grand 
volume bien aéré. 

D'autre part, Ia section trop faible des entraits empêche 'utilisation des gre-
niers primitifs, a moms de dresser sous les poutres des poteaux qui defigureraient 
I'aspect de la salle. Aussi s'oriente-t-on vers le degagement complet de la char-
pente, dont la vue depuis la salle modifiera incontestablement l'aspect initial de 
celle-ci, mais lui conférera une valeur nouvelle incomparable. Une inscription sur 
les murs relatera la transformation. 

Une chapelle, attestée en 1424-1425 et réédifiée ou transformée en 1545-
1546, s'ouvrait sur la salle des malades. Elle était située du cOté oriental et son 
ouverture occupait la partie droite du mur de façade actuel. Les fondations de la 
chapelle existent encore et on peut reconnaltre sur les murs avoisinants les arra-
chements de ses murs. II est donc aisé de reconstituer les dimensions du volume 
de cet oratoire disparu depuis 1832 environ. 
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Les comptes de construction ajoutent aux renseignements fournis par l'édi-
fice que la chapelle était voCitée et qu'elle était éclairée par cinq fenêtres a 
fenestrage. Plusieurs fragments de meneaux ont d'ailleurs été retrouvés sur place. 
Toutes ces données ont permis aux auteurs de l'étude archeologique de la re-
constituer graphiquement. 

A premiere vue, ii paraltrait absurde de vouloir la reconstruire. Cette opinion 
peut toutefois se nuancer et même se modifier complètement lorsqu'on examine 
tous les aspects du problème. II est evident que la justification initiale de la cha-
pelle a complètement disparu. D'autre part, l'integrite architecturale de la salle 
des malades ne souffre pas de sa demolition. Par contre, la fonction urbanistique 
de cette construction était et reste essentielle. 

A I'heure actuelie, une rue large sépare l'église du complexe de l'infirmerie. La 
dimension de cette voirie s'oppose aux dimensions des ruelles étroites et parfois 
sinueuses du Beguinage. File introduit clans le tissu urbain un élément qui en 
trouble l'échefle et en détruit la coherence. 

En fait, jusqu'en 1832, cette rue était une place fermée, bordée par la façade 
de I'eglise a lest, par la chapelle au sud et par l'infirmerie a I'ouest. File s'étendait 
selon I'axe nord-sud et avait une forme trapézoIdale dont le petit cOté débouchait 
sur le croisement des deux rues principales du Béguinage. Cette place, le parvis 
de I'église, constituait le cur du petit complexe urbain. Autour d'elle, s'élevaient 
les bátiments communautaires et toute la voirie convergeait vers elle. 

Dans I'organisation genérale du Béguinage, la chapelle remplissait donc une 
fonction essentielle ; sa destruction signifie bien davantage que la disparition d'un 
témoin archeologique ou d'une partie importante de l'infirmerie ; en fait, elle dé-
truit Ia lisibilité du plan de ]'ensemble urbain et la coherence de sa composition. 

C'est en fonction de cette valeur que sa reconstruction est envisagée. II va de 
soi qu'iI ne peut ëtre question d'une reconstruction archéologique. La solution 
retenue vise a recréer le volume tel qu'il était, sans chercher a en refaire l'ordon-
nance. Au contraire, la composition nouvelle, très différente de l'ancienne, accuse 
l'epoque de sa conception. 

Le volume, fidèle a la forme ancienne, qui est parfaitement connue, sera cons-
titué par de grands pans de mur percés par des baies longues et étroites. Par la 
neutralité voulue de sa presentation, la chapelle nouvelle doit éviter toute pré-
sence agressive, et même trop soutenue, clans la scénographie de la place. La 
modestie de Ia conception architecturale et de ses matériaux, semblables a ceux 
des constructions anciennes, devraient être les garants de son integration clans le 
site urbain. 
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SUMMARY 	 THE RESTORATION AND NEW USE OF THE GRAND BEGUINAGE INFIRMARY 
IN LOUVAIN 
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The broad lines of the structure on which the drawings are based are conceived as a result of the archaeological study. The former hospital 
complex must necessarily become part of the general services required by the university. 

In fact the group of buildings known as 'the infirmary' includes several distinct entities: the former salle des malades (the patients' room) and 
the convent servicing this; the common parts comprising the farm, the brewery and various workshops, andflnally, the 'maison du Saint-Esprit, the 
house of the Holy Spirit, where the poor were received. 

The archeological study showed that the latter building was not homogeneous. The most significant mutilation dates from the middle of the 
19th century. There were two possible options for restoration. The first and most simple was to to conserve the composition in the classical spirit of 
the 19th century and refurbish the facing. The second was to rebuild the original structure, whilst preserving previous alterations from the middle 
of the 19th century which did not disturb the harmony of the initial composition. 

This solution was feasible, since all the necessary elements were known. But, was it justified? This question became the subject of long and 
interesting developments leading to the reconstruction of the original layout of the two façades. 

Nevertheless, it was necessary to proceed with extreme caution, in order to avoid confusing the preserved originalparts, those which were clearly 
a reconstruction, and those where the details of their execution were unknown. Thus, the form of the concrete lintels is of contemporary design, it 
causes no confusion, whilst at the same time respecting the values of the traditional elements. 

As regards the Infirmary, certain fundamental options were established, especially for the restoration of the alle des inalades This is covered 
by an enormous three level roofflame dissected, before the clearance work, by two floors. This structure was both eloquent proof ofthe skills of 19th 
century craftsmen and a magnificent architectural structure in its outline, its rythmn and the colour of the oakwood. On the other hand, the span 
pieces were too weak to allow the use of the original attics. So, this magnificent arch provided an airy, majestic space for the main restaurant area. 
An inscription on the walls describes the transformation. 

A chapel opened on to the alle des malades It disappeared in 1852. Only the foundations remain, but the archaeological studies have been 
used to make a graphical recreation ofthe structure. It is absurd to wish to rebuild this. On the other hand, its town-planning function is essential. 
It makes it possible to identify the boundaries of the square in front of the church, the heart of the little urban complex. The chosen solution aims 
to recreate the volume as it was, but using a new and very different design, thus emphasising the period of the design. 
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RESUMEN 	 LA RESTAURACION Y LA NUEVA AFECTACION DE LA ENFERMERL4 
DEL GRAND BEG UINA GE, DE LOVAINA 
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El estudio arqueologico ha demostrado que este ic/timo edzjicio no es homoge'neo. La mutiiacio'n ma's importante data c/c mediados del siglo 
XIX Para su recuperación se ofecIan dos soluciones razona b/es. La prinsera, y la ma's send/la, consist/a en conservar la composición c/c cardcter 
ciásico del sig-lo XIXy rehacer ci revoque. La segu nc/a, recuperar ci estado primitivo, pero saivando las moc//icaciones anteriores a dicha mitad del 
siglo XJXcjue nopeijudicasen la armonIa c/c la composición inicial. Podia encararse esta soiución, ya que se conocIan toc/os los clementos necesarios 
para c/b. 

Pero ;resulta ba justficada? Esta cuestión ha sido objeto de largos e interesantesplanteamientos conc/ucentes al restabiecimiento c/c Las primi-
tivas disposiciones de las c/os fachac/as. No obstante, era nccesario actuar con suma prudcncia, evitanc/o cuaiquier confusion entre las partcs 
or/gina/cs conservac/as, tanto aquellas que correspond/an incuestionablemente a una recomposiciOn como aquelias cuyos c/eta//es c/c ejccuciOn  se 
c/csconocIan. A partir c/c esa idea, laforma c/c los c/intcics c/c hormigOn se inspira en conccpcioncs aetna/cs: no sepresta a confusion alguna, al mismo 
tiempo que respeta los va/ores c/c los cicmcntos trac/icio na/cs. 

Por lo que se reficre a la en frrmerIa, se establecicron cicrtas opcioncsfunc/amentales, sobrc todo en la rccuperación c/c la sala c/c enfermos. Esta 
se ha/la cubierta Por una enormc estructura c/c tres pisos rcc/istribuic/a, antes c/c iniciarse los trabajos c/c remoc/claciOn, en c/os pisos. 

Esta cstructura constituye, por una parte, un tcstimonio ebocuente del bucn saber hacer c/c los artcsanos c/cl siglo XIX, asI como aria obra 
arquitecto'nica admirable en cuanto a su trazado, so ritmo y  ci color c/c la mac/era c/c rob/c. 

Por otra parte, La secciOn excesivamente Mil c/c los tirantes impide la utilizaciOn c/c bosprimitivos des vanes. Es una ocasiOn para instalar bajo 
esta admirable armazOn an cspacio muy ventilado y  majestuoso para la gran sala c/cl rcstaurantc. Una inscrzciOn en los muros narrard la 
trans/rmaciOn. 

Una capilla se abrIa a la sala c/c los enfermos. DesaparcciO en 1852. Solo quedan hoy en c/ía los cimientos, pero los estudios arqueolOgicos han 
permit/do recomponcr graficamente el edzficio. Es absurc/o qucrer reconstruirbo. Por ci contrario, su fun ciOn urbanística es esenciai; permite 
dclimitar la plaza c/c dc/ante de la iglesia, corazOn c/clpequeno complejo urbano. La soluciOn ac/optada trata c/c recrear el vobumcn que exist/a, pero 
dentro c/c una conccpción nueva muy diji'rentc que pone c/c relieve la eøoca c/c la misma. 
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LA SIGNIFICATION DU PATRIMOINE DES MONUMENTS 
ET DES SITES HISTORIQUES POUR LHOMME D'AUJOURD'HUI1  

jii('Mfrj12i 

Au moment oü le Comité des Ministres du Conseil de ['Europe, inspire en cela 
par la Conference des Ministres de la Culture réunie a Bruxelles en novembre 
1969, crée un comité intergouvernemental chargé de susciter une politique euro-
péenne commune pour Ia sauvegarde du patrimoine monumental et des sites 
historiques des pays membres, deux questions fondamentales se posent a ceux 
qui sont charges de la concevoir et de la mettre en ceuvre 

Queue est la valeur de ce patrimoine pour I'homme d'aujourd'hui? 

De quels moyens disposons-nous ou quels moyens faut-il créer pour 
assurer cette sauvegarde? 

Le but de Ia présente note est de soumettre quelques themes de réflexions 
aux membres du Comité intergouvernemental. Avant d'entreprendre une action 
d'ensemble, il convient en effet de s'accorder sur les buts que Ion veut atteindre, 
sur la valeur de l'objectif poursuivi et sur les grandes lignes de la méthode que l'on 
se propose d'app!iquer. Le bouleversement continu et accéléré du cadre tradition-
nel de Ia vie, la destruction complete qui le menace, ont rendu les hommes plus 
sensibles que jamais a sa valeur irremplaçable. 

La confrontation de deux facteurs contradictoires de notre époque est, a cet 
egard, pleine d'enseignements. D'un côté, I'immense besoin de renouvellement 
qui s'exprime tant au plan spirituel et moral que materiel et que sert efficacement 
lévolution fulgurante de la science et de Ia technique. 

De I'autre côté, la presence de plus en plus consciente, et de ce fait néces-
saire, du passé qui, au niveau de 'environnement, a donné a celui-ci, par un 
dialogue millénaire entre I'homme d'une part et le cadre de sa vie et ses objets 
familiers d'autre part, une échelle, une variété et une perfection que les creations 
contemporaines n'atteignent que rarement. 

LENVELOPPE TRADITIONNELLE DE LA VIE INDIVIDUELLE 
ET COMM UNAUTAIRE ECLATE 

La mise en question de nos raisons conventionnelles de vivre et la naissance, 
sous nos yeux, a un rythme fantastique d'une civilisation nouvelle qui atteint par- 
fois jusqu'à leur essence les valeurs fondamentales que l'on croyait acquises A 	

Cornit des Monuments et Sites  -  Conseil de1'Eu- 
jamais, ne pouvaient épargner I'enveloppe physique de la vie, cet environne- 	rope- reunion Strasbourg, le15novernbre197L 
ment >> qui plus que toute autre creation de l'homme est le miroir de sa facon de 	Rapport incroductif au debar general (DELA/MS 
vivre et de penser. 	 (71) 6) 
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Le désordre inevitable et presque nécessaire, qui accompagne la revolution 
fondamentale que I'humanité, consciente pour la premiere fois de son unite et de 
la co-responsabilité de tous ses membres, accomplit en ce siècle, s'exprime, 
entre autre, dans celui de son cadre de vie. Labsence d'equilibre de la vie indivi-
duelle et sociale de l'homme se retrouve dans celle de I'environnement. 

La violence des conflits individuels et sociaux, la démesure des rapports de 
force, la recherche de jouissances immédiates et la quete incessante de biens de 
consommation sans respect pour l'equilibre de Ia nature ou du milieu se reflètent 
dans la désinvolture, le désordre voire l'incohérence de l'occupation du sol et de 
l'espace ainsi que dans la contradiction des objectifs poursuivis dont, ni l'aména-
gement du territoire, ni l'urbanisme n'ont triomphé jusqu'à present. 

C'est dans ce contexte bouleversant qu'il convient de réfléchir a la valeur et a 
Ia signification du patrimoine que le passé nous a legue et de decider de son 
avenir. 

UNE PRISE DE CONSCIENCE NOUVELLE DES VALEURS DU PASSÉ 

Que représente pour l'homme d'aujourd'hui la ville ancienne, le village qui a 
garde son cachet rural traditionnel, la maison d'autrefois? Une réponse valable a 
cette question pose deux préalables. 

LE PASSE, ELEMENT NECESSA/RE D'UNE CIVIL/SAT/ON EVOLUEE 

Le premier préalable : ne pas être pensé en fonction d'un antagonisme entre 
le passé et le present. 

Se pencher sur la signification du passé pour I'homme d'aujourd'hui ne veut 
pas dire flier I'importance et le caractère irreversible de la revolution actuelle. 

Ce West pas une fuite devant les problèmes du present, mais au contraire, un 
acte fondamental de notre civilisation que d'analyser et de saisir la signification et 
la valeur des temps révolus et de leurs legs. Seul I'homme civilisé a pleinement 
conscience de la signification pour lui-même du temps qui s'écoule. 

Cette conscience le conduit a attacher au passé une signification particulière 
qui n'est pas nécessairement identique a celle qu'il avait en son temps, mais 
constitue une manière de recreation du passé dans le cadre des valeurs présen-
tes et donne de la sorte aux témoins du passé une valeur présente a part entière. 
On peut dire que plus la civilisation est développée, plus I'acuité de cette cons-
cience est grande. 

LA DIVERS/TÉ : BESOIN FONDAMENTAL DE L'HOMME 

Le second préalable est constitué par la reconnaissance de la diversité crois-
sante des besoins des hommes et cela en fonction même de I'élévation de leur 
niveau culturel et particulierement dans le domaine de I'environnement et de 'ha-
bitat. En effet, rien ne développe davantage tous les aspects de la personnalite de 
chaque individu que Ia culture, en Iui donnant pleinement conscience de sa fina-
lité propre et des moyens de la réaliser. 

Cependant, alors que très paradoxalement, les droits de I'individu Wont ja-
mais été reconnus avec plus de force, inéluctablement I'évolution de Ia vie et de la 
société Iui imposent des pressions communautaires plus contraignantes. Au plan 
de l'habitat et de I'environnement, cette pression s'exprime, entre autre, par la 
ville tentaculaire et uniforme ainsi que par l'habitat de grande série. II est evident 
que 'un et I'autre constituent un attentat contre les valeurs individuelles et que la 
recherche par l'homme d'un cadre de vie a la mesure de ses besoins profonds, de 
ses moyens et de sa sensibilité infinie, s'en trouve profondément affectée. 
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Avec sa variété infinie, tant sur le plan de I'urbanisme que de l'habitat, la ville 
traditionnelle, celle d'avant le milieu du XlXe siècle plus particulièrement, consti-
tue l'antithèse de la monotonie des ensembles urbanistiques neufs et des grands 
complexes d'habitat de série dont les carences sur le plan humain ne sont que 
trop connues. La brutalité et l'inhumanisme de Sarcelles ne sont plus a opposer 
pour faire image, a la douceur et la beauté de Bruges. 

Le lien permanent entre l'évolution de la ville et celle de la société a été rompu. 
Si le cadre urbain ancien éclate sous la pression des fonctions modifiées ou nou-
velles, la ville nouvelle ne présente guère jusqu'à present de solution vraiment 
accueillante a l'homme qui y vit. II est certain cependant que tous les hommes 
n'éprouvent pas la même sensibilité a l'égard de leur environnement. 

Ce qui est brutal et mortellement agressif pour les uns West pas, ou est a 
peine ressenti par d'autres : les premiers plus que les seconds doivent retenir 
notre attention, car pour eux le cadre de vie agit profondément sur leur equilibre et 
conditionne leur épanouissement. 

TROIS ATTITUDES A LEGARD DU PATRIMOINE HISTORIQUE 

Au vu de ces deux préalables, la réponse a la question : que signifie l'envi-
ronnement traditionnel pour l'homme d'aujourd'hui ? peut être degagee avec 
es nuances nécessaires. Notre attitude a l'egard du patrimoine historique et des 
ensembles et monuments du passé s'en inspirera. 

Trois tendances majeures peuvent We degagees d'une analyse des réac-
tions de nos contemporains des regions évoluées a l'egard de ce problème. 

- La recherche d'un << refuge >> 

Pour certains, l'architecture et I'urbanisme des époques révolues est en re-
fuge. De nombreux aspects de la civilisation contemporaine les heurtent. Ceux 
qui conditionnent l'environnement viennent souvent au premier plan. Pour eux, 
les villes nouvelles et les bätiments d'aujourd'hui sont acceptés ou tolérés 
comme cadre d'activités professionnelles, mais rejetés comme" lieu de vie >>. 

Ils considèrent que les réponses des urbanistes et des architectes aux be-
soins nouveaux et gigantesques issus de la multiplication démesurée des hom-
mes et de leur concentration de plus en plus démentielle aboutissent a une 
faillite au plan de la creation d'un cadre de vie accordé aux besoins profonds 
de I'homme. 

- Associer l'ancien et le neuf 

Pour d'autres, le passé et le present se complètent, ou du moms, devraient se 
completer non pas sous la forme d'une simple coexistence, mais au sein d'une 
integration du passé au present. 

Les ensembles urbains neufs et anciens, les bâtiments d'autrefois et ceux 
d'aujourd'hui ne sont pas, par eux, considérés comme opposes ou hostiles, 
mais comme fondamentalement complémentaires. Un environnement de qua-
IM comprend des lors clans les pays de vieilles cultures d'habitat et qui en 
gardent heureusement des vestiges abondants, une organisation des fonc-
tions, des espaces et des volumes qui associent I'ancien et le neuf clans un 
ensemble équilibre et harmonieux. 

Les témoins des temps révolus ne sont pas pour autant simple presence, 
mais élément fonctionnel d'un cadre de vie, au même titre que les construc-
tions nouvelles. Aussi, leur valeur n'est-elle pas seulement culturelle, mais 
utilitaire et sociale. Cette attitude correspond incontestablement a I'une des 
formes les plus originales et les plus completes de notre civilisation, plus ac-
cueillante qu'aucune autre au legs du passé. 
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- Conserver une" religue 

Pour le troisième groupe, seules les conceptions urbanistiques et architectu-
rales d'aujourd'hui peuvent satisfaire les besoins énormes et souvent neufs 
de la société et de l'homme contemporain. Si le passé garde un intérêt, c'est 
au titre de vestige historique, c'est-à-dire sorti de la vie et conserve s'il en vaut 
a peine, a l'état de relique. 

II est monument >>, ce qui signifie temoignage d'un passé qui a vécu. Cer-
tes, les reactions violentes contre le cadre de vie d'autrefois, qui a caractérisé 
certains pères illustres de l'urbanisme et de ['architecture contemporains Wont 
pas fait long feu. Plus personne ne pense a reconstruire Paris en quatre jours! 
Par ailleurs, l'échec patent, sur le plan des valeurs humaines, de quelques 
conceptions révolutionnaires qu'ils ont inspire, a tempéré certaines attitudes 
violemment negatives. 

ASSURER A TOUS LES HOMMES UN CADRE DE VIE SPECIFIQUE 
QUI FAVORISE LEUR EPANOUISSEMENT 

La variété nécessaire de l'environnement, tant au niveau global qu'individuel, 
est la consequence fondamentale qui se dégage de cette analyse rapide. Toute 
société civilisée digne de ce nom a pour mission de fournir a tous ses membres le 
cadre de vie spécifique qui permet leur épanouissement, condition fondamentale 
dune existence heureuse. 

Lepoque des grandes theories est révolue et c'est sur l'examen approfondi 
des besoins physiques et psychiques individuels et collectifs de l'homme, sur lana-
lyse psychologique de l'individu et de la société et sur la perception des besoins 
conscients et subconscients face au cadre de vie qu'il faut baser toute action clans 
le domaine de l'environnement et plus particulièrement de l'urbanisme et de l'ar-
chitecture. 

Lexamen rapide des attitudes de nos contemporains a l'égard des vestiges 
du passé témoigne du fait qu'un grand nombre d'hommes éprouvent un besoin 
frequent de la presence physique du passé. II est nécessaire a leur equilibre, a 
leur sécurité morale, a leur epanouissement! 

Quelles que soient les causes profondes de ces besoins et les jugements 
qu'on peut émettre a I'égard de celles-ci, une société civilisée digne de ce nom a 
le devoir de les satisfaire si elle en possède les moyens. 

VERS LINE NOUVELLE POLITIQUE DE SAUVEGARDE 

LA CONSERVATION ASPECT D 'UNE ACTION COMPLETE EN FAVEUR DEL 'HABITAT 
ET DE L 'ENVIRONNEMENT 

Ainsi, une politique de sauvegarde doit être axée non Seulement sur la pré-
servation de la valeur esthétique et culturelle, mais Surtout sur la valeur sociale 
essentielle que représente sa presence clans I'environnement riche et vane dont 
les hommes ont beSoin. 

La conservation, I'assainissement et 'adaptation aux exigences de la vie 
moderne des bátiments et des quartierS ancienS ainsi que leur integration utile 
clans les circuits fonctionnels de la cite sont un aspect fondamental dune action 
complete en faveur de 'habitat et de I'environnement. C'est mëme le seul qui 
permet de répondre a la variété des besoins - expression de I'heureuse difference 
des hommes - par la variété de I'offre. 

Vu sous cet angle, le problème prend la mëme dimension politique et sociale 
que celle de l'habitat, telle qu'elle est considérée usuellement, c'est-à-dire une 
dimension des plus considérables dans le cadre du programme gouvernemental 
des nations modernes. 
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L'ECHEC DE LA PROTECTION ,, TRAD/TIONNELLE' 

Tous les états européens sont dotes depuis de nombreuses décennies de 
moyens de protection juridiques et administratifs de leur patrimoine monumental. 
Cependant, peu d'entre eux parviennent a en assurer la conservation efficace. 
On peut, a premiere vue, décerner deux causes principales a cet échec. 

LA NOTION DE PATRIMOINE S'EST ELARGIE 

La premiere cause est le développement méme de la notion de patrimoine 
monumental. Alors que jusqu'il y a peu, seuls les monuments >>, c'est-à-dire de 
grands edifices souvent prestigieux, étaient concernés par elle, l'elargissement 
du concept a I' architecture mineure ", tant urbaine que rurale, - a l'environne-
ment, non seulement celui de grands monuments en tant que seul cadre assurant 
a ceux-ci une mise en valeur certaine, mais surtout celui des hommes qui ont 
besoin d'un cadre de vie oU le passé est réellement present - a donné aux ditficul-
tés d'en assurer la sauvegarde, une dimension sans commune mesure par rap-
port a celle de la protection traditionnelle. 

Cette dernière concernait des operations surtout ponctuelles, la conception 
nouvelle s'adresse a des zones, voire a des villes ou des villages entiers et parfois 
même a des groupes d'agglomérations. 

LASSAINISSEMENT MAL COMPRIS 

La deuxième raison de l'échec est la concentration de plus en plus abondante 
des activités et des hommes dans des agglomerations denses et la nécessité 
d'assurer, en général au depart d'une ville ancienne, le fonctionnement d'une 
société urbaine dont la dimension et les besoins sont infiniment multiplies et di-
versifiés par rapport a ceux qui ont engendré la ville concernée. 

La perception incomplete de ces besoins et l'ignorance de leur evolution abou-
tissent souvent a une succession d'amenagements parfois incohérents qui save-
rent finalement désastreux tant pour la sauvegarde du patrimoine que pour la 
creation dun environnement de qualite. 

La dimension des moyens techniques et financiers disponibles, tout comme la 
recherche d'efficacité et de rentabilité, a remplacé le renouvellement ponctuel 
des villes par des vastes operations << d'assainissement '> qui aboutissement pres-
que toujours a la destruction du "froment" en mëme temps que de I' ivraie >'. 

Tant de belles villes d'Europe ont été atteintes de blessures profondes ou ont 
mOme succombé sous l'effet de ce sort accablant qu'il est vain de citer des exem-
pIes. 

L'APPROCHE NOUVELLE : INTEGRATION DE LA SAUVEGARDE 
DANS L 'AMENAGEMENT GENERAL DEL 'ENVIRONNEMENT 

Ce tableau, assurément fort sombre, de I'état actuel des choses, démontre ce 
qui était trop ignore jusqu'il y a peu de temps : que la sauvegarde du patrimoine 
passe nécessairement par une conception d'ensemble de I'assainissement, 
c'est-à-dire par I'urbanisme et même par I'amenagement du territoire. Linter-
dépendance de toutes les fonctions urbaines et regionales, la recherche d'une 
nécessaire hiérarchie des valeurs dans I'établissement d'une organisation de I'es-
pace touchent de plein fouet la sauvegarde du patrimoine monumental, puisque 
celui-ci est omnipresent dans cette vieille terre d'habitat et de culture quest I'Eu-
rope. 

Tant qu'il s'agissait de preserver les cathédrales, les palais et les châteaux, 
les mesures étroites prévues par la legislation de la plupart des pays européens 

81 



ICOMOS: UN REGARD EN ARRIERE, UN COUP D'cEIL EN AVANT 

suffisaient et le problème relevait surtout de Ia sauvegarde des valeurs qualifiees 
de culturelles. Leur impact sur le développement d'une politique d'urbanisme et 
d'amenagement du territoire est presque nul. 

II en est tout autrement Iorsque le sort des quartiers, voire de villes entières, 
entre en jeu ou que Ia preservation de regions importantes doit être assurée. 
Lampleur même de ces operations fait queues deviennent l'une des composan-
tes fondamentales de toute operation d'amenagement urbain ou regional. 

L'évolution des idées et des faits impose donc, si Ion veut assurer l'avenir du 
patrimoine monumental des villes et des villages anciens, une integration pous-
see des problèmes de sauvegarde a la problematique de l'amenagement general 
de l'environnement. 

METHODES ET MOYENS POUR METTRE EN CEUVRE 
LA NOUVELLE POLITIQUE 

Cette politique est une innovation : le Comité des Monuments et Sites est 
chargé de Ia promouvoir. Aussi convient-il d'établir des bases saines pour le déve-
loppement de cette politique. 

A cet effet, trois démarches peuvent être envisagées: 
élaborer une méthodologie de collaboration entre les services responsables 
de l'urbanisme d'une part et de la sauvegarde du patrimoine monumental 
d'autre part; 
situer la valeur de ce patrimoine parmi les autres valeurs qui sont en cause 
dans la synthèse qu'est tout plan d'urbanisme et d'aménagement du tern-
toire; 
adapter la legislation existante aux contraintes de cette nouvelle démarche. 

INSTAURER UNE COLLABORATION STRUCTURELLE ENTIRE SERVICES 
CONCE RN ES 

La confrontation de La Haye en mai 19672  a été consacrée principalement a 
l'étude des problèmes de methodologie de I' integration des problèmes de con-
servation et de rn/se en valeur des monuments et des ensembles dans les buts, 
les moyens et les mécanismes de preparation et d'élaboration des plans d'urba-
nisme et d'amenagement du territo/re 

Lanalyse des communications faites a La Haye pourrait très valablement ser-
vir de base aux futures etudes et discussions que le Comité consacrera a ce 

problème clé >> et qui devront se caractériser par le dialogue entre < conserva-
teurs >> et planificateurs >. 

L'organisation d'une collaboration efficace a tous les niveaux des services 
concernés par l'urbanisme et par la protection du patrimoine monumental est 
nécessaire, notamment pour permettre l'étude des plans déjà établis et approu-
yes en vue de determiner si une adaptation ou une revision serait opportune dans 
l'optique de la sauvegarde des monuments, des ensembles ou des sites qu'ils 
affectent. 

Cette collaboration ne doit pas Otre occasionnelle, mais structurelle, tout comme 
c'est le cas avec d'autres services qui ont la charge de secteurs traditionnels 
concernés par I'élaboration des plans d'urbanisme et d'aménagement du tern-
toire. 

LELABORATION D'INVENTAIRES 

Organisée par le Conseil de Ia Cooperation cultu-  II est certain, par ailleurs, que l'un des facteurs essentiels de toute action, et 
relledu Conseil del'Europe (do 22au27rnai 1971), 	donc l'un des éléments essentiels de toute méthodologie, est l'élaboration rapide 
Confrontation 	 de l'inventaire des richesses monumentales des pays de l'Europe. La premiere 
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confrontation, celle de Barcelone3, a développé une" manière d'inventorier" qui 
a été affinée par la suite. 

Comme la premiere condition de la conservation est Ia connaissance du bien 
a sauvegarder, ii importe que le Comité s'attache a promouvoir, dans les plus 
brefs délais, l'élaboration d'un inventaire de protection dans tous les pays mem-
bres du Conseil de 'Europe, en attachant une priorité absolue a ces regions, ces 
villes ou ces villages qui constituent l'objet de plans d'amenagements en cours ou 
qui courent des dangers particulièrement imminents. 

DEFINIR LA < VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL 

Situer la valeur du patrimoine monumental parmi les facteurs qui participent a 
la programmation des plans d'urbanisme et d'amenagement du territoire est in-
contestablement l'un des actes qui déterminera non seulement la place que le 
patrimoine occupe dans l'aménagement de l'environnement humain, mais aussi 
de l'importance que Ion attache a la collaboration des services. 

Les considerations qui ont fait l'objet de la premiere partie de ce rapport pour-
raient servir de base a un effort de réflexion collective auquel voudra se livrer le 
nouveau Comité et qui trouvera peut-être son débouché dans Ia << Declaration 
solennelle envisagée pour l'Année 1975. 

LINE PRIOR/TE: L 'ASSA/NISSEMENT DES VILLES (QUA RT/ERS) ANC/ENNES 
(A Nc/ENS)4  

Un problème pour le Comité découle de la nécessité de proteger les villes 
historiques de l'Europe. En effet, ii faut trouver les moyens, avant qu'il ne soit trop 
tard, d'integrer Ia sauvegarde des quartiers anciens, dans un urbanisme contem-
porain. 

Donner aux hommes d'aujourd'hui un habitat decent bien équipé et facile-
ment accessible est certes l'une des tâches essentielles de l'urbaniste. 

A cette fin, il projette des quartiers neufs ou assainit des centres anciens, trop 
souvent en renouvelant sinon la structure, du moms le tissu ; les quartiers histori-
ques - dont les valeurs sont genéralement ignorees - sont les victimes classiques 
de cette conception. Leur conservation, l'assainissement de leurs edifices, leur 
adaptation aux exigences de la vie contemporaine n'ont été retenus que d'une 
manière trop exceptionnelle jusqu'à present. II est vrai qu'il s'agit d'une operation 
techniquement et socialement difficile qui paralt coUteuse et qui ne permet de 
répondre qu'à un pourcentage relativement faible des besoins. Ces raisons ne 
paraissent cependant pas suffisantes pour devoir y renoncer. Lhabitat ancien pos-
sède en effet des avantages qui, pour un grand nombre de families, sont irrempla-
cables. 

Les besoins des hommes sont varies ; aussi, dans le domaine de l'environne-
ment et du logement, certains s'épanouissent et sont heureux dans les quartiers 
neufs, d'autres leur préfèrent un cadre de vie marqué par la presence du passé. II 
appartient aux objectifs d'une société évoluée de répondre aux nuances des be-
soins par celles des options proposées. Lassainissement des villes anciennes et 
leur adaptation aux besoins d'aujourd'hui dans la vérité et le respect de leur subs-
tance historique, permettent a la fois do sauvegarder une palette plus variée de 
solutions au problème de l'habitat, d'assurer la transmission aux générations futu-
res d'un patrimoine artistique et culturel intégré a la vie. 

L'ADAPTATION DE LA LEG/SLAT/ON NATIONALE 

Organisée par le Conseil de la Coop/ration cultu-
relle du Conseil do fEurope (du 17 an 19 mai 1965). 
Confrontation 	dite" Confrontation do Pa1rna. 

D/claration de a Confrontation curop/enne des 

	

Ladaptation de la legislation nationale aux exigences d'une politique qui tend 	Villes dint/ret histork1uc, Split (Yougoslavie), voir 

	

a sauvegarder le patrimoine monumental en I'integrant aux fonctions actives de 	Doe. DELA/MS (71) 7. 
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l'environnement quotidien sera un autre pole du programme d'action du nouveau 
COMM. 

II ne s'agit pas uniquement de revoir Cu de concevoir une legislation propre a 
Ia conservation des monuments et des sites, mais bien de reviser tous les textes 
de loi en vigueur, tous les reglements ou toute autre mesure administrative qui 
s'oppose a cette politique dans le but d'en faire les instruments d'une action pro-
motionnelle de celle-ci. 

La Recommandation 612 (1970) sur un projet de loi-cadre relatif a la protec-
tion active du patrimoine culturel immobilier en Europe, constitue pour le Comité 
intergouvernemental une base de réflexion utile. 

Sans doute sera-t-il plus opportun de determiner les principes qui doivent 
inspirer les lois des Etats membres, plutôt que de fixer les termes d'une loi-cadre. 
Laction du Conseil de 'Europe en sera rendue plus efficace parce que son sou-
hait non pas de voir élaborée une simple loi de protection, mais bien d'adapter a 
ces principes 'ensemble des lois et reglements, qui, d'une manière ou d'une autre, 
conditionnent 'existence du patrimoine monumental, en sera affirmé plus claire-
ment. 
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COMOS: LOOKNG BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 HOW SIGNIFICANTARE HERITAGE, MONUMENTS AND HISTORIC SITES 
FOR THE MAN OF TODAY? 

ueo4 ULilt W4&Zt 	unp&anI wa& 	nit 	cta ef2&it c arno#u pwsenW, in 1971 to tini 
c&swjcil 4 C&tzopes  to t/ze ie 	ownental cammWeo L2ecia&,/ awatd k Let upl a C&tw!2ea  conwuin. pdtcif wv 

Uaqo. /io a&ie& 4 tho tuuzo pa&cv,4 i#itezated LewoU 	azez aea4 cea4t  suued L#v t/wse &ne&. 

In 1971, The Committee of Ministers of the Council of Europe set up an intergovernmental committee in charge of enhancing a common 

European policy for the protection of monument heritage and historic sites in the member countries. 
There are two main issues 
which value does heritage have for today's man? 
which means will be necessary to ensure its protection ? 
In this report, some themes of reflection are suestea' in order to decide on the objectives and force lines of the method. 

It is based on the following  Jiicts: 
the individual and community environment is breaking up; 
there is a new awareness of the values of the past .• 

- 	the past is a necessary element of a developed civilisation; 
- the importance and the irreversible character of the current revolution must be acknowledged, 

- diversity is one of manc fundamental needs. 
Three main patterns of behaviour emerge from the analysis oft-on tempo retry mnan reactions lookingfor a shelter, combining old and new 

and keeping relics. 
As a result, all men are to be ensured a specific environment which helps them blossom. 
All entep rise regarding the environment and more specifically town planning and architecture is to be based on a thorough research on man 

physical and psychological needs as an individual and as a member of a collectivity as well as on a scrupulous analysis of his conscious and 
subconscious drives in life and society. 

Therefore, any protection policy is to be focused on conserving not only its aesthetic and cultural value, but first andforemost its essential social 
impact on the rich and varied environment humans so desperately need. 

One cannot help but acknowledge that traditional protection has failed. There are many causes for this, among others a widening of the 
concept of heritage and poor renovation strategies. A new approach will aim at integrating protection into general environment planning. That 
policy is to rest on three courses of action : working out a methodology of collaboration between the departments of town planning ad heritage 
protection, definition of the importance of heritage within all the values taken into account in town planning and adapting legislation to the new 
concepts. 
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RESUMEN 	 El SIGNIFICADO DEL PATRIMONIO, DELOS MONUMENTOS YDE LOS SITIOS 
HIS TORIC'OS PARA EL HOMBRE DE NUESTROS DIAS 

cw4jcv zoi1ui carnend&v Ew ünpatathv dd injune iniw4uc 	qw' 9wpnond elnazez ,2eoe#th ea 1971 
ea e on&ew & %cwpv, an& ci C9 rniü 	narnentai wado, con rnoius& d w pue&uv w punt& de, unw piav 

c&mv e#V mat€uv dpat4inwiio %sia& 1énea& di&4wv v clwzament& Ia& csr&de uqsc &ecjaci w sv &pat 
d 	cosecó#v inteqtad. 

En 1971, ci Cornité de IVIinistros del Consejo c/c Europa crea un corn ité intergubernamental encargac/o de prornover una poiltica europea 
corndn para la satvaguarc/a c/el patrimnonio rnonurnentaiy c/c Los sitios históricos c/c Los paises miembros. 

Se plan tean dos cucstionesfiindarnentaies: 
C'udl es el valor de esepatrimonio para el hombre actual? 
De qué medios necesitamos disponer para asegurar esta salvaguarda? 

El presente informe tiene por objeto suscitar algunos ternas c/c reflexión para ponerse de acuerdo sobre los objetivos y las grandes Ilneas 
rnetodologicas. 

Sc basa en Las sign ientcs con vicciones: 
la envoltura tradicional de La vida individualy cornunitaria revienta; 
una nueva toma de conciencia sobre los va/ores delpasado: 
- elpasado, elcmcnto ncccsario c/c una civilización cvolucionada; 
- ci rcconocimiento c/c La importancia y  del cardctcr irreversible c/c la rcvolución actual; 
- 	La diversic/ad: ncccsidac/ fundamental del hombre. 
Tres actitudes notables pueden c/cstacarse en un and/isis c/c Las rcacciones c/c nuestros contcrnpordneos : La bdsqueda de un refiigio, La 

asociación c/c lo antiguo y  lo nuevo y la conservación de una reliquia. 
Este and/isis nos conduce at rcsultac/o c/c que es preciso asegurar a toc/os los hombres un marco c/c vida ac/ecuado qucfavorczca sit c/csarrollo. 
Cualquicr actuación en ci tcrreno c/ct rncc/io arnbicntcy, mdsparticularrncnte, del urbanisrnoy de la arquitcctura c/cbc basarse en un examen 

profundo c/c Las ncccsic/ac/cs ficicas y psIquicas c/cl hombre, canto inc/ivic/ualcs corno colcctivas, en ci andlisis psicologico c/cl indivic/uoy c/c la 
socicc/ad, en la perccpción c/c las necesic/ac/es conscicntcs y  subconscicntesfrcnte al marco c/c vida. 

A partir c/c c/b, una polItica c/c salvaguarda debc girar no sotarncnte en torno a la prcscrvación del valor estético y  cultural, sino sobre todo en 
ci valor social esenciat que rep rcscnta sit prcscncia en csc ,ncc/io ambience rico y  variado del que los hombres ticncn nccesidac/. 

No hay mds rcmcc/io que constatar elf*acaso c/c la protcccio'n trac/icional. Mitch- as causas pucdcn invocarsc a cstc rcspccto: amptiación c/c La 
noción dcpatrinionio, mal plantcarniento c/c Las operaciones c/c saneamiento... La nueva aproximacidn consiscird en integrar la salvaguarda en la 
ordenaciOn general c/ct rnedio ambience. Esca polIcica debepoder apoyarsc en tres tios c/c actuación: claboración c/c una mctodologIa dc cotabora-
ción cntrc Los scrvicios c/c urbanismo y  c/c salvaguarda c/ct patrirnonio, de/inicio'n c/cl valor c/ct patrirnonio c/en tro c/el conjunto c/c valores que dcben 
tcncrsc en cuenta en la orc/enacidn c/cl tcrricorio y  adaptación c/c la Iegzstación a los nuevos conceptos. 
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POUR UNE POLITIQUE GLOBALE DE LA CONSERVATION 
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL: PRINCIPES GENERAUX1  

La crise morale profonde, que le monde civilisé et particulièrement les pays 
développés et riches subissent en ce moment, s'exprime par exemple par un 
dialogue neuf entre l'homme et son passé. Savoir vers oü Ion se dirige, lorsque 
les découvertes de la science et de Ia technique vous projettent a une allure ver-
tigineuse vers un avenir marqué tout autant par la crainte que par l'espoir, ne peut 
se faire sans savoir aussi d'oU l'on vient. Le passé, bien compris, est l'une des 
références pour juger de la valeur d'aujourd'hui et de demain. 

Lhomme redécouvre son passé non plus seulement comme une source den-
richissement culturel ou de dépaysement romantique, mais aussi comme élé-
ment constitutif de son ëtre mental et comme un facteur d'equilibre pour son es-
prit et sa sensibilité. La connaissance du passé, l'en rich issement de la vie a son 
contact, l'intégration du legs dans le cadre de son existence deviennent un aspect 
de la civilisation contemporaine pour de nombreuses regions du monde, et pour 
l'Europe particulièrement. 

La conservation du patrimoine architectural et 'extension de la notion mOme 
de ce patrimoine en sont des expressions parmi d'autres. Le fait que, sous Ia 
pression d'une opinion publique de plus en plus avertie et exigeante, le Conseil de 
l'Europe et les Etats qui le constituent développent une action concertée et spec-
taculaire en faveur de Ia sauvegarde du patrimoine architectural, qui culminera en 
1975 par l'adoption d'une charte europeenne qui affirmera la place du patrimoine 
dans la vie des Européens et jettera la base d'une politique commune, en est un 
témoignage particulièrement parlant. 

Cette prise de conscience apparaIt au moment mëme oü le patrimoine Iegue 
par le passé est plus que jamais menace d'altération rapide, sinon de disparition. 
Parallèlement, on découvre a ce patrimoine des vertus nouvelles, tant au plan 
culturel, éducatif, psychique, social, qu'économique. Son unicité se révèle paral-
lèlement: tout monument détruit lest inéluctablement et ne peut ëtre remplacé 
par une valeur identique. 

C'est dans un climat d'angoisse que se pose le problème de la sauvegarde du 
patrimoine : celle de voir disparaItre un bien dont la presence se révèle indispen-
sable a la communauté humaine au moment même oii il risque de disparaItre a 
jamais et ob les moyens de le conserver paraissent a certains hors d'atteinte. 

Une action concertée, basée sur une appreciation concrete et exacte de tou-
tes les données du problème, est indispensable a la réussite de toute politique de 
sauvegarde. La présente note, qui suggère quelques themes de réflexion pour la 
redaction de la Charte et de la recommandation, s'inscrit dans la perspective de 	rope. .3 ounion. Strasbourg, 12-13 avril 1973. 
cette angoisse, mais davantage encore de l'espoir que fait naItre la prise de cons- 	Document: DELA/MS/CD (73). 
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cience de la nécessité absolue d'assurer I'avenir du passé pour I'équilibre et l'épa- 
nouissement de l'homme d'aujourd'hui et de demain. 

DEFINITION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

EVOLUTION ET ELARGISSEMENT DU CONCEPT 

La notion de << patrimoine architectural >> a été fort développée durant les der-
nières années. Autrefois, seuls les " monuments >>, chefs-d'oeuvre de la pensee 
et des techniques architecturales des civilisations et des siècles révolus, consti-
tuaient la quintessence du concept. II en est encore souvent ainsi dans l'esprit du 
grand nombre. Lidée a cependant fort évolué et s'est grandement enrichie d'un 
contenu nouveau. 

On peut dire qu'elle s'est méme modifiée fondamentalement. Prenant cons-
cience de 'unite de leur environnement bâti, les hommes d'aujourd'hui se rendent 
compte que les ceuvres d'architecture d'hier et celles de ce siècle sont nécessai-
rement complémentaires et forment un tout qui devrait être coherent, mais qui 
lest, hélas, souvent si peu. Les edifices des temps passes les enveloppent et les 
servent dans leur vie quotidienne tout autant que ceux qui furent coristruits au 
cours des dernières décennies. D'oü la notion de" patrimoine architectural "con-
cue comme facteur global. Au sein de ce patrimoine, les constructions anciennes 
et les ensembles historiques se distinguent des réaIisations récentes par la di-
mension temporelle specifique que les siècles leur ont conférée. 

Is sont, dans l'environnement bâti, la matérialisation la plus parlante de Ia 
dimension temps " a laquelle l'homme est si sensible et qui est le fondement 
même de sa culture. Le monument' prend ainsi sa place et son importance 
réelle ; il acquiert sa vraie dimension. En effet, le concept ne se limite plus 
aujourd'hui aux seuls grands edifices, mais inclut tous les témoignages valables 
de 'architecture et de l'urbanisme des temps révolus. La notion de" monument >, 
limitée autrefois au ponctuel "a été étendue a celle de I' ensemble ", de quar-
tier, voire de ville. 

En outre, ce ne sont plus seulement les ceuvres d'architecture exceptionnelle 
qui sont concernées, mais aussi celles de l'architecture courante et populaire tant 
rurale qu'urbaine. 

Larticle de la" Charte internationale sur la conservation et la restauration des 
monuments et des sites ", adoptée en juin 1964 a Venise par le lie Congres inter-
national sur la restauration, exprime clairement cette extension " La notion de 
monument historique comprend Ia creation architecturale isolée aussi bien que le 
site urbain ou rural qui porte témoignage dune civilisation particulière, d'une évo-
lution significative ou d'un événement historique. File s'étend non seulement aux 
grandes creations, mais aussi aux oeuvres modestes qui ont acquis avec le temps 
une signification culturelle. 

La cathédrale, tout comme la modeste maison du paysan, la chapelle du vil-
lage autant que le palais urbain sont, au mëme titre, des monuments historiques. 

Par ailleurs, ce patrimoine architectural n'apparaIt plus comme l'addition d'un 
nombre plus ou moms important d'édifices remarquabies considérés pour eux-
mêmes, tels des objets ", mais on leur reconnalt aujourd'hui, au-delà de leur 
integration nécessaire au patrimoine architectural, une quahte d'ensemble qui leur 
donne une dimension nouvelle. 

Le" patrimoine '>, ce ne sont plus seulement des" monuments ", mais aussi 
des rapports entre ces" monuments "et de ces'> monuments "avec leur entou-
rage, spécialement quand celui-ci exprime des valeurs respectueuses de la na-
ture et de l'échelIe du " monument >'. 

On ne saurait sous-estimer I'importance de la definition du patrimoine archi-
tectural au moment méme oi'j une vaste action concertée en sa faveur est envisa- 
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gee. La nature et la dimension de l'action ainsi que des moyens nécessaires a son 
application et a son développement sont, en effet, tributaires de la nature et de la 
dimension de l'objectif. 

CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION DU CONCEPT 
SUR LES MOYENS D'ACTION 

Par ailleurs, la modification fondamentale du concept a pour premiere consé-
quence que toute legislation et toute pratique administrative basée sur la défini-
tion du patrimoine architectural, telle qu'on la concevait il y a quelques années 
encore, est non seulement insuffisante, mais mème tout a fait inadequate. 

On ne sauvegarde pas un village, un quartier de ville historique ou un pay-
sage particulièrement harmonieux avec les mêmes prescriptions legales, avec 
les mêmes systèmes de protection et avec les mêmes bases d'intervention finan-
cière que ceux que Ion utilise pour protéger ou restaurer une cathédrale, un pa-
lais ou un hOtel de yule. La dimension même du patrimoine, sa diversité, son 
éparpillement en de multiples propriétés publiques et privées, les interrelations 
nombreuses qu'il convient de dominer, la multiplicité des actions indispensables a 
sa protection, a sa mise en valeur et a son adaptation a la vie contemporaine, 
donnent une dimension nouvelle au problème de la sauvegarde et le rendent 
infiniment plus complexe que celui de la conservation traditionnelle des monu-
ments considérés ponctuellement '>. 

Laspect le plus compliqué de Ia question résulte cependant du fait que clans 
des pays de vieille culture urbaine et architecturale, comme c'est le cas pour toute 
I'Europe, (" Tout le territoire de I'Europe est un centre historique ", P. Gazzola), le 
patrimoine considéré selon la nouvelle definition, se trouve intimement enchevê-
tré clans le cadre de la vie quotidienne, sert constamment aux nombreuses activi-
tés des hommes qui les occupent au même titre que les constructions récentes 
et, en consequence, sont exposés a tous les dangers resultant de l'usage. Ils 
pâtissent souvent des consequences de la pollution de I'air et de I'eau, sont fré-
quemment en conf lit avec les développements de la vie urbaine ou rurale ainsi 
que de la circulation et subissent au premier chef les sévices de la speculation 
foncière. 

C'est donc au niveau de I'environnement, considéré globalement, que 
se pose, du fait même de sa nouvelle definition, la sauvegarde du patri-
moine architectural. 

Limportance dune definition claire et precise du patrimoine architectural et 
de sa branche" monumentale '> en tête de tout document qui doit servir de base 
a une nouvelle politique de sauvegarde ne peut donc être sous-estimée. On en 
déduira la nature et I'amp!eur de I'action qu'il conviendra de développer; il en 
résultera aussi la dimension des moyens nécessaires a sa réussite. Une chose 
est certaine ; la notion traditionnelle de monuments historiques '> est depas-
see ; elle doit être remplacée par un concept plus large qui vise a grouper tout ce 
qui, dans son environnement bäti, donne a I'homme, cette creature dotée dune 
longue mémoire, la dimension vécue du temps. 

JUSTIFICATION DE LA SAUVEGARDE 

A premiere vue, il peut paraltre superflu de justifier une politique de sauve-
garde du patrimoine monumental clans une charte ou une convention. 

La nécessité de cette sauvegarde est en effet traditionnellement recue depuis 
le milieu du XIXe siècle et la plupart des Etats ont depuis lors - et certains même 
auparavant - légifere en la matière et mis sur pied une administration chargee 
d'appliquer les lois, sinon d'assurer directement cette sauvegarde. II nest pas 
inutile de rappeler que les Etats européens - auxquels s'adressera la Charte ou 
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que hera la convention - ont été les initiateurs de cette politique et que celle-ci a 
servi de modèle a la plupart des pays d'autres continents qui les ont suivis dans 
cette voie. 

DIMENSION CULTURELLE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

En ce moment, I'action est justifiée par la dimension culturelle de ce patri-
moine auquel on reconnaIt a la fois une valeur inestimable comme source histori-
que, des quahites d'oeuvre d'art souvent inegalées et une valeur sociale nouvelle-
ment percue. Aussi, est-ce, en général, de l'administration des affaires culturehles 
ou de celle des beaux-arts que relèvent les services qui en assument la protec-
tion tout comme ceux qui gerent les musées. 

Ainsi que les collections de ces musées, les edifices du passé sont considé-
rés fondamentalement comme des rehiques dont il faut assurer Ia survie. Ce sont 
des" monuments >>, c'est-à-dire des vestiges d'un passé qui a vécu. La perspec-
tive dans laquelle se situe cette action de sauvegarde est au surplus fondamenta-
lement passive en general, elle se borne a assurer la meilleure conservation du 
patri moi ne. 

La politique suivie jusqu'à ce jour a abouti a la fois a une réussite et a un 
échec. Les grands monuments ont été conserves et restaurés et plus personne 
ne propose de les détruire. hIs sont universellement respectés et leur visite cons-
titue l'un des objectifs principaux du tourisme. C'est ]'aspect << réussite 

Par contre, he bouleversement profond et parfois même gigantesque des villes 
et des campagnes a atteint irrémédiablement 'environnement de ces monuments, 
anéantissant un cadre a leur échelle, une ambiance qui éclairait leur signification 
et des valeurs architecturales issues d'une même civilisation. 

D'innombrables démolitions ont été faites d'édifices et d'ensembles auxquels 
on n'attachait guère, il y a quelques années, l'importance qu'on leur reconnaIt 
aujourd'hui. 

C'est le cOté "échec >>. Cet échec, patent et reconnu par tous, est, certes, 
I'une des raisons qui justifie une revision fondamentale de la politique de sauve-
garde. Lélargissement et même Ia modification profonde du concept de patri-
moine accentuent la dimension de I'échec de cette politique traditionnelle et nous 
la fait ressentir plus amèrement. 

VALEURS HUMAINE ET SOCIALE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Une autre raison se situe au niveau de la signification du passé et de ses 
vestiges pour l'homme de la seconde moitié du XXe siècle. Elle est d'une impor-
tance telle dans I'élaboration d'une politique nouvelle qu'elle demande un examen 
approfondi. 

Le bouleversement continu et accéléré du cadre traditionnel de la vie, la des-
truction complete qui le menace, ont rendu nos contemporains plus sensibles que 
jamais a sa valeur irremplacable. La confrontation de deux facteurs contradictoi-
res de notre époque est, a cet égard, pleine d'enseignements. Dun cOté, I'im-
mense besoin de renouvellement qui s'exprime tant au plan spirituel et moral que 
materiel et que sert efficacement l'évolution fulgurante de la science et de Ia tech-
nique. 

De l'autre côté, la presence de plus en plus consciente et, de ce fait, néces-
saire du passé qui, au niveau de I'environnement, a donné a celui-ci, par un dialo-
gue millénaire entre l'homme et son cadre de vie, une échelle, une variété et une 
perfection que les creations contemporaines n'atteignent que rarement. 

Très paradoxalement, I'homme en arrive a multiplier les causes de destruc-
tion de cette enveloppe traditionnelle de sa vie individuelle et communautaire au 
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moment oü, pour la premiere fois de son histoire, il prend conscience non seule-
ment de sa valeur, mais aussi de sa presence indispensable a son equilibre. 

Lindividu se situait sans difficulté dans un tel cadre dont toutes les expres-
sions répondaient a des contraintes, a des besoins ou a des désirs qui lui étaient 
non seulement familiers, mais aussi parfaitement compréhensibles parce qu'ils 
exprimaient une forme de vie traditionnelle quotidiennement vécue et évoluant 
lentement, une sensibilité ainsi qu'une ethique commune a toute la population. 

La mise en question de nos raisons convention nelles de vivre et la naissance, 
sous nos yeux et a un rythme fantastique, d'une civilisation nouvelle qui atteint 
parfois jusqu'à leur essence les valeurs fondamentales que Ion croyait acquises a 
jamais, ne pouvait epargner l'enveloppe physique de la vie, cet" environnement" 
qui plus que toute autre creation de l'homme est le miroir de sa façon de vivre et 
de penser. 

Le désordre inevitable et presque nécessaire qui accompagne la revolution 
fondamentale que l'humanité, consciente pour la premiere fois de son unite et de 
la coresponsabilité de tous ses membres, accomplit en ce siècle, s'exprime, entre 
autres, dans celui de son cadre de vie. Labsence d'equilibre dans la vie indivi-
duelle et sociale de l'homme se retrouve dans celle de son environnement. 

La violence des conflits individuels et sociaux, la démesure des rapports de 
force, la recherche de la jouissance immediate et la quête incessante de biens de 
consommation sans respect pour l'equilibre de la nature ou du milieu, se reflètent 
dans la désinvolture, le désordre, voire l'incohérence de l'occupation du so] et de 
l'espace ainsi que dans la contradiction flagrante des objectifs poursuivis, dont ni 
l'amenagement du territoire, ni l'urbanisme n'ont triomphé jusqu'à present. La 
destruction du patrimoine monumental, au moment même oü la nécessité de sa 
presence est pour la premiere fois collectivement ressentie, s'inscrit dans cette 
situation paradoxale. 

II est erroné de croire, comme on la souvent prétendu, que ce besoin du 
passé soitfondamentalement l'expression d'un antagonisme entre hier et demain. 
Se pencher sur la signification du passé n'est pas la negation de l'importance et 
du caractère irreversible de la revolution actuelle. 

En effet, ce n'est pas une fuite devant les problèmes du present mais, au 
contraire, un acte fondamental de notre civilisation que d'analyser et de 
saisir la signification et la valeur du temps révolu et de son legs. 

Seul I'homme civilisé a pleinement conscience de la signification, et pour Iui-
même et pour la société, du temps qui s'écoule il sait que la civilisation 
d'aujourd'hui est le produit qu'il a distillé des civilisations passées. 

Cette conscience le conduit a attacher au passé une signification particulière 
qui n'est pas nécessairement identique a celle qu'il avait en son temps, mais 
constitue une manière de le recréer dans le cadre du present et Iui donne de la 
sorte une valeur actuelle indiscutable. Certes, cette conscience du passé nest 
pas égale pour tous, et le besoin physique de sa presence est loin d'être uniforme. 
II est certain cependant que pour un nombre croissant de personnes ce besoin 
est reel et conditionne leur épanouissement. 

Ceci est particulièrement vrai pour cette part du patrimoine architectural a 
laquelle on n'attachait guère d'importance auparavant : I'architecture mineure, celle 
qui constitue le tissu >> de base de toutes les vieilles villes. La part qui aujourd'hui 
est la plus menacée, sinon parfois déjà détruite, par le bouleversement de la ville 
traditionnelle sous la contrainte du commerce, de 'administration, de I'habitat 
outrancièrement densifié, de la circulation motorisée, de la speculation foncière 
ou tout simplement de la mode. 

VALEUR ECONOMIQUE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

En plus de sa haute signification culturelle et sociale, de sa valeur comme 
élément d'équilibre indispensable a l'environnement bâti de l'homme et de la so- 
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ciété, le patrimoine architectural a aussi une incontestable valeur économique qui 
justifie sa sauvegarde. 

Que de fonctions essentielles assurées par 'architecture et par l'urbanisme 
qui aujourd'hui sont remplies par des constructions ou des ensembles legues par 
les temps passes! LEurope serait presque un desert si, par magie, on faisait 
disparaltre tous les bâtiments d'avant notre siècle. Outre l'expression Ia plus atta-
chante de son âme, elle perdrait de quoi loger la moitié de sa population et un très 
grand nombre de fonctions essentielles a la vie de la société. 

Le patrimoine architectural sert" au sens materiel du terme ; et mëme le 
voudrions-nous, que l'argent nous manquerait pour le remplacer par du neuf au 
seul plan de sa fonction d'usage. Lentretenir est donc sur ce plan une simple 
action de bonne gestion. Remplacer le patrimoine que le passé nous a légue 
coUte plus cher que de le maintenir, que de l'affecter a un bon usage, que de le 
sauvegarder. II y a, certes, de nombreuses exceptions a cette regle, mais, en 
gros, l'affirmation est valable, incontestablement. 

La valeur économique du patrimoine s'enrichit en outre d'aspects secondai-
res qui ne sont pas négligeables. Nos monuments et nos villes anciennes sont en 
Europe, au cours des trois dernières décennies, le principal attrait du tourisme et 
l'expérience de nombreux pays démontre la dimension exceptionnelle de celui-ci 
dans le développement des economies nationales. Lerreur impardonnable est de 
croire que ce patrimoine est un investissement dont le revenu ne doit en rien 
participer au maintien du capital. 

bus les pays du monde gèrent le patrimoine monumental et naturel comme 
Si celui-ci était impérissable et continuerait éternellement a produire les fruits sans 
qu'il faille se préoccuper sérieusement de sa conservation. 

Et cependant, en même temps, nous le voyons fondre rapidement sous nos 
yeux. Au seul plan économique, sans faire état des valeurs culturelles, esthéti-
ques et sociales qui sont si essentielles, la gestion actuelle du patrimoine archi-
tectural est aberrante. On tue la poule aux oeufs d'or en oubliant qu'une part du 
revenu qu'elle produit doit nécessairement servir a sa nourriture et a son entre-
tien. Rendre au patrimoine architectural, pour l'affecter a sa sauvegarde, un pour-
centage suffisant de ce qu'il rapporte a l'économie nationale, est, pour touteS les 
nations, [un des premiers fondements pour la bonne gestion de I'une de leurs 
principales richesses, qui au surplus représente l'expression majeure de leur gé-
nie. 

LES GRANDS PRINCIPES D'UNE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 

Une Charte et une recommandation doivent inspirer une politique. Elles doi-
vent justifier la nécessité de celle-ci. II convient qu'elles indiquent, par ailleurs, les 
grandes directions a Suivre. 

Elles peuvent enfin suggérer des solutions pratiques a certains problèmes 
plus particulièrement aux plans legislatif et administratif ; celles-ci s'insèrent natu-
rellement dans la perspective des grands principes. 

Ce sont ces derniers qu'on tentera de dégager dans le present paragraphe. 
Certains sont bien connus et même généralement admis, bien que leur applica-
tion Soit tout aussi géneralement défaillante. II est indispensable d'en rappeler la 
substance, car ils constituent la base même d'une politique valable. En promou-
voir le respect et l'application dans le cadre d'une action commune aux Etats du 
Conseil de l'Europe doit ëtre l'un des premiers objectifs poursuivis par la Charte. 

La philosophie de ces principes peut se résumer de la facon suivante : le 
patrimoine architectural, comme l'ensemble du patrimoine culture[, est la propriété 
de toute la communauté humaine. II est donc indispensable que sa sauvegarde 
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constitue Fun des soucis de tous les membres de cette communauté. Gestion-
naire du bien public, l'Etat porte, au premier chef, une part essentielle des respon-
sabilités dans la sauvegarde de ce patrimoine. Ce patrimoine forme un tout qui 
comprend tout autant la modeste rnaison rurale que la cathédrale; ii West pas 
addition d'édifices, mais ensemble coherent. Partie importante du cadre de la vie, 
es edifices et les ensembles qui constituent le patrimoine doivent s'intégrer 
fonctionnellement a ce cadre et servir non seulement a l'agrement de la vie, mais 
aussi a la satisfaction de ses besoins materiels et moraux. 

Laménagement du territoire et l'urbanisme regissent 'environnement de 
l'homme, c'est en leur cadre qu'il taut situer I'avenir et la sauvegarde du patri-
moine architectural. La conservation et Ia mise en valeur de celui-ci doivent ré-
pondre a des critères scientifiques qui assurent le bon maintien de leur intérët 
historique et de leur beauté. Ces principes sont examines plus en detail dans les 
paragraphes qui suivent. 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL EST PROPRIETE UNIVERSELLE 

Le premier de ces principes est inscrit dans I'acte constitutif de I'UNESCO et 
dans la Convention Culturelle Européenne : il définit la propriété morale collective 
de toute I'humanité sur le patrimoine culturel. 

Victor Hugo définissait déjà ce droit Iorsqu'il écrivait : 	I'usage d'un monu- 
ment appartient a son propriétaire, sa beauté appartient a tout le monde >'. 

Les Etats sur le territoire desquels se situent les biens culturels conserves ont 
I'obligation d'assurer leur sauvegarde au bénéfice de toute I'humanité, tant des 
generations futures que de celles d'aujourd'hui. Parmi ces biens, les monuments 
et les ensembles historiques occupent une place essentielle. 

Plus que d'autres de ces biens, telles Ia poésie, la musique, la peinture ou la 
sculpture, ils constituent, de par leur nature, une presence de culture considéra-
ble dans le cadre oblige de la vie quotidienne. Ils sont << la culture dans la rue >>, 

potentiellement au même titre pour tous. Aucun homme, aujourd'hui, n'échappe 
plus a I'empreinte constante de l'urbanisme et de ]'architecture. Par ailleurs, comme 
on sait, ces biens sont particulièrement menaces de destruction ou d'altération a 
cause de 'evolution de Ia civilisation contemporaine. 

Lin malentendu fondamental sur le contenu >' de ce patrimoine existe parce 
que la definition des biens qui le constituent reste pour beaucoup très vague et 
que celle qui est proposée au paragraphe I n'est pas encore admise par tous. 
Beaucoup d'Etats affirment avec bonne conscience que, sur leur territoire, le pa-
trimoine est bien conserve parce qu'ils ont pris des mesures de protection effica-
ces pour quelques monuments majeurs. II est evident que cette option est beau-
coup trop restrictive et qu'elle ne couvre qu'une partie, essentielle en qualité cer-
tes, mais relativement réduite du patrimoine pris dans son ensemble. 

Au surplus, la conservation même des monuments majeurs perd de sa valeur 
si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la sauvegarde de monuments et d'ensem-
bles moms importants par leurs qualités esthetiques ou par leur valeur historique 
apparente, mais qui leur donnent leur échelle. 

Ces edifices menaces et ces ensembles témoignent par ailleurs de la vie 
quotidienne du passé, plus proche de la vérité des hommes; us permettent de ce 
fait de situer les edifices majeurs a leur place réelle dans le cadre de la civilisation 
qui les a créés. ]is sont au surplus, ceux qui sont souvent le plus a même de 
continuer a remplir efficacement les fonctions toujours vivantes pour lesquelles ils 
turent construits. Lappel a la definition du concept patrimoine monumental 
déterminé au paragraphe I est donc fondamental lorsque le principe sera affirmé 
dans la Charte et la recommandation. II faut que pour chaque Etat, pour chaque 
citoyen, le sens profond du patrimoine soit identique et aussi largement perçu, 
sinon I'affirmation mëme de sa conservation au bénéfice de tous les hommes 
perd irrémédiablement de sa signification et de son efficacité. 
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Pour les pays du Conseil de l'Europe, le rappel de 'article 5 de la Convention 
Culturelle Européenne de 1957, - ['affirmation du principe de I'appartenance des 
richesses culturelles a toute la communauté européenne - est une reconnais-
sance de l'unité dans la diversité de leur culture et de la coherence de leur his-
toire. 

Elle est au surplus l'expression d'un fait fondamental : les frontières politiques 
actuelles ne couvrent pas celles des communautés culturelles nationales ou ré-
gionales qui s'y sont développées au cours des temps. Les monuments d'une 
même communauté culturelle se trouvent souvent dans les marches, disséminés 
de part et d'autre de la frontière des Etats mode rnes. 

Cependant, toute cette communauté a, au premier chef, un droit de regard 
sur leur conservation. II importe d'affirmer ce principe avec force et den degager 
es consequences tant au plan du droit moral qu'à celui des devoirs et des char-
ges qui en découlent. II est evident que l'application de ce principe est difficile et 
delicate et qu'elle se verra opposer celui de la souveraineté des Etats. 

Son énoncé n'en est pas moms indispensable parce qu'il couvre un fait histo-
rique reel et qu'il se situe dans la ligne du développement d'une conscience de 
l'unité européenne, objectif majeur de la politique du Conseil de 'Europe. 

LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL RELEVE EN PREMIER LIEU 
DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE DES CITOYENS 

La sauvegarde du patrimoine architectural ne peut dépendre, comme on le 
croit trop souvent, de la seule force de l'autorité. 

Si celle-ci a une responsabilité particulière en la matière, dont il sera question 
au paragraphe suivant, ii est hors de doute que c'est a chaque citoyen d'un pays 
qu'il appartient, au premier chef par son action personnelle et celle de groupe-
ments spécialisés, de créer un mouvement d'opinion indispensable a cette sau-
vegarde. 

L'action de I'autorité est, dans un Etat démocratique, essentiellement 
dépendante de la volonté des citoyens; sans opinion publique favorable a une 
politique, celle-ci a peu de chances d'aboutir. Plus qu'auparavant la population est 
inquiète de la qualite de son cadre de vie. La pollution qui menace jusqu'à la vie 
mëme, y est certes pour beaucoup, mais aussi Ia croissance sauvage des villes, 
le caractère souvent inhumain des nouveaux ensembles et la destruction injusti-
fiée de l'equilibre traditionnel entre I'homme et son entourage nature[. 

Le moment est donc particulièrement favorable pour sensibiliser Ia population 
a la conservation, l'assainissement et la mise en valeur d'une partie essentielle 
de ce cadre traditionnel : celui du patrimoine architectural au sein duquel il vit et 
qui l'abrite. II importe que les citoyens soient informés des problèmes que pose la 
sauvegarde de ce patrimoine afin qu'ils contribuent a assurer celle-ci chacun pour 
leur part. 

Lextension de la notion de patrimoine architectural aux constructions plus 
modestes et aux ensembles urbains et ruraux rendent la collaboration de tous 
plus nécessaire que jamais, car de ce fait le monument >> West plus seulement 
l'édifice peu commun appartenant a la communauté et que Ion considère avec 
respect, mais aussi la maison, la ferme, le quartier habité par une partie impor-
tante de la population qui, au surplus, en est propriétaire. 

Au même titre que les quartiers neufs ou que les habitations récentes, 
les demeures anciennes contribuent largement a résoudre le problème de 
I'habitat. II est donc normal que le citoyen qui en profite porte la charge, 
comme pour un edifice recent, de la part essentielle de son entretien et ne 
se repose pas sur les pouvoirs publics pour lui assurer, aux frais de la corn-
munauté, des avantages qui sont refuses aux habitants de quartiers neufs. 
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COMOS. UN flEARD EN FRR{ER[ UN 

Seule Ia part qui, dans le coUt des travaux de sauvegarde, fournit a la commu-
nauté des avantages d'ordre culturel ou d'embellissement des espaces publics 
ainsi que celle qui résulte de travaux de conservation exception nellement coü-
teux, devraient être a charge des pouvoirs publics. Chaque citoyen, qu'il habite 
une habitation neuve ou une maison dans un quartier historique, devrait, a niveau 
egal, pouvoir se loger a frais equivalents. Une action énergique de sensibilisa-
tion et d'information de la population sur ses droits et ses devoirs a l'egard 
du patrimoine architectural est la base de toute politique de sauvegarde. 

Cette action doit être constante, car les conditions de sauvegarde sont cons-
tamment remises en question. Tous les moyens ettoutes les méthodes d'informa-
tion ne sont pas de trop pour l'assurer. II est souhaitable a cet effet de susciter et 
d'encourager le militantisme d'associations de defense et de mise en valeur du 
patrimoine architectural. Leur action doit ëtre soutenue a la fois par ]a population 
et par les pouvoirs publics. 

GESTIONNAIRES DU B/EN PUBLIC, LES POUVOIRS PUBLICS ASSUMENT 
LINE RESPONSAB/LITE ESSENTIELLE DANS LA SAUVEGA ROE DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 

A premiere vue, I'énoncé de ce principe peut paraItre inutile. En effet, dans la 
presque totalité des Etats du Conseil de l'Europe, les pouvoirs publics assurent, 
en théorie tout au moms, la plus haute responsabilité dans le domaine de la con-
servation du patrimoine culturel et donc aussi des monuments. 

Certains Etats assument cette responsabilité d'une façon directe par le tru-
chement dune organisation nationale chargee de la sauvegarde des monuments 
historiques, d'autres ont délegué cette responsabilité a des services regionaux ou 
locaux ou même a des organisations privées, selon les structures et les traditions 
politiques qui leur sont propres. 

II est evident qu'il faut respecter les structures propres a chaque Etat et qu'il 
serait utopique et dangereux de vouloir imposer un système de sauvegarde uni-
que a tous les pays. 

Quelle est des lors l'utilité de l'affirmation de la responsabilité des Etats, comme 
tels, dans la sauvegarde du patrimoine ? C'est de reconnaltre publiquement cette 
responsabilité et les consequences qui en découlent. Dans la plupart des pays, la 
conservation du patrimoine culturel est considérée, si pas en théorie, du moms 
dans le fait, comme une tâche mineure et accessoire. Limportance sociale de ce 
patrimoine est trop peu reconnue, tout au plus lui attribue-t-on un intérët culturel, 
c'est-à-dire souvent de luxe. 

Le caractère essentiel de l'integration du patrimoine dans I'environne-
ment afin d'en assurer l'équilibre, la sérénité et I'harmonie est generalement 
ignore. II en résulte que les legislations et les structures administratives ne sont 
pas adaptées a une politique actuelle valable de la sauvegarde et que, de ce fait, 
les pouvoirs publics assurent mal ou insuffisamment leurs responsabilités en cette 
matière. 

Réaffirmer publiquement et solennellement le rOle des pouvoirs publics a l'egard 
du patrimoine architectural, c'est attirer l'attention de tous sur l'indispensable prise 
de conscience de chacun de ces pouvoirs sur leur rOle dans la preservation dun 
patrimoine essentiel de la nation, sur la nécessité de définir une politique de sau-
vegarde de ce patrimoine, commun a tous ces pouvoirs, et sur l'introduction de 
réformes nécessaires a l'aboutissement de cette politique. 

Une part importante de ces réformes se situe au plan de la coordination de 
l'action des pouvoirs publics aux différents niveaux : état, pouvoirs régionaux, 
autorités locales ; tous sont concernés par l'action de sauvegarde et tous y parti-
cipent ou devraient y participer a leur niveau, selon les structures politiques et 
administratives spécifiques des Etats. Une repartition claire et efficace des res- 



ponsabilités est indispensable, ainsi que 'organisation d'un système de recours, 
pour tous, a l'autorité supreme en cas de contestation. 

Au sein même des divers echelons du pouvoir une coordination efficace des 
services intéressés a la sauvegarde relève des devoirs de l'autorité publique. 

Le fait que le patrimoine architectural constitue l'une des composantes ma-
jeures et presque omniprésentes de l'environnement bâti a pour consequence 
que toute 'action dans le domaine de l'amenagement du territoire et de l'urba-
nisme peut l'affecter d'une façon parfois cruciale, soit dans sa substance, soit 
dans son cadre. 

La collaboration constante et organisée des diverses instances chargees de 
a gestion de l'amenagement du territoire, de l'urbanisme, des travaux publics et 
de ceux qui ont la responsabilité de la conservation du patrimoine architectural 
est donc d'une urgente nécessité. II appartierit au pouvoir de l'établir, de le contrô-
ler et d'assurer, en cas de besoin, l'arbitrage entre les divers services. 

LA SAUVEGARDE DOlT VISER TOUT LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

La definition du patrimoine architectural, telle qu'elle ressort du premier para-
graphe de cette note, indique clairement que seule une acceptation du caractère 
global de ce patrimoine, comprenant tout autant l'uvre mineure que la creation 
exceptionnelle et le monument isolé que ]'ensemble, assure une sauvegarde Va-
lable qui couvre tant les aspects d'environriement que de culture. 

Sans que cela soit toujours clairement exprime ou même ressenti, le develop-
pement de la sauvegarde des ensembles, qui dans certains pays a déjà donné 
naissance a une legislation speciale, est l'expression nécessaire de la perception 
psychique et sociale du patrimoine monumental accepté dans sa globalite, comme 
élément indispensable d'un environnement complet. 

Lenveloppe de la vie quotidienne (la rue, la place, la maison urbaine et rurale) 
y prend une place au moms aussi importante que le monument,(la cathédrale, le 
temple, le palais, l'hOtel de ville). 

Cette enveloppe ne concerne pas seulement les edifices pris individuelle-
ment, mais aussi et parfois même principalement, les liens nombreux et nuances 
qui les unissent entre eux, au reste du quartier ou de la ville, ou au paysage 
urbain et rural qui leur sert d'écrin. Le patrimoine n'est pas une addition d'édifices 
légués par le passé, mais souvent il est constitué par des groupements cohérents 
unis par des relations multiples et diversifiées que le temps a tissées entre eux et 
qui constituent l'un des aspects majeurs de leur valeur pour l'homme d'aujourd'hui. 

Si de ce fait, le patrimoine dans sa globalite remplit pour le citoyen du XXe 
siècle une fonction essentielle qui va au-delà de sa volonté de culture ou de sa 
curiosité scientifique, qui a eux seuls justifient et ont justifié dans le passé Ia poli-
tique de sauvegarde, sa conservation est, plus qu'auparavant, un fait politique 
majeur puisqu'il contribue a conditionner d'une façon fondamentale sa vie et son 
épanouissement. 

La Charte et la recommandation devraient l'affirmer sans ambages aux gou-
vernements membres du Conseil de l'Europe. 

II est evident que, dans l'application et donc aussi dans l'énoncé du principe, 
de multiples nuances sont indispensables. Le but poursuivi West aucunement - et 
ne peut donc pas paraitre - de transformer l'Eu rope en un vaste "champ d'anti-
quités ", empëchant la vie présente et future de sécréter un environnement con-
forme a ses besoins et a ses aspirations. Le respect des exigences valables de la 
vie doit Otre la règle fondamentale. C'est précisément la vie d'aujourd'hui qui est a 
la base de a nécessité d'integrer le passé au present et plus particulièrement 
dans l'environnement quotidien. Lintégration est un concept fondamental qui fait 
l'objet du principe suivant. 
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LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DOlT S 'INTEGRER FONCTIONNELLEMENT 
DANS LE CADRE DE LA VIE 

Traditionnellement, depuis le XlXe siècle, le monument était considéré comme 
un vestige du passé, trouvant sa valeur fondamentale exclusivement dans sa si-
gnification historique. La valeur d'usage, essentielle au moment de sa construc-
tion, n'était envisagée que comme un facteur accessoire, sinon accidentel, et, 
nullement comme un élément décisif de conservation. La limitation de la notion 
<<monument>> a un nombre relativement petit d'édifices diminuait dans une très 
grande mesure les difficultés pratiques et financières de la mise en cuvre de 
cette conception. 

Au surplus, sauf dans les grandes agglomerations et les centres industriels, 
es menaces qui pesaient sur le tissu historique des villes et des villages étaient 
moms violentes et nombreuses qu'aujourd'hui. 

C'est l'étendue dramatique des destructions, dues tant a la dernière guerre, 
qu'à la fièvre de reconstruction qui a suivi et l'adaptation brutale et unilatérale aux 
exigences techniques de la vie contemporaine, qui est a la base de la prise de 
conscience de la valeur de ce tissu historique, en voie d'altération, sinon de dispa-
rition rapide. Létendue du patrimoine monumental, tel qu'il ressort de sa definition 
actuelle, Ia place qu'il occupe dans les centres habités ainsi que les investisse-
ments indispensables a sa conservation obligent a revoir la place que le << monu-
ment >>, - dans la total ité de son contenu, de la cathédrale au four a pain et du fond 
des ages jusqu'à nos jours - occupe dans la société. 

C'est ainsi que la notion d' << integration- s'est progressivement affirmée comme 
étant la seule capable de répondre a tous les aspects du problème : besoin de la 
presence du passé dans le cadre de la vie quotidienne, emplacement et surface 
occupés par les monuments majeurs et mineurs, ainsi que les ensembles dans les 
villes et les villages, investissements faits non seulement pour satisfaire a des be-
soins moraux, mais aussi pour répondre a des fonctions immédiates et matérielles. 

Integrer, c'est-à-dire dans le cas present, introduire le monument historique 
ou l'ensemble dans le circuit des besoins satisfaits par l'architecture ou l'urba-
nisme, leur donner au même titre que des constructions nouvelles une fonction 
d' << enveloppe'> a remplir. II est evident que cette fonction dolt être choisie en 
tenant compte des possibilités de l'édifice ancien et de sa manière d'être. Lusage 
que l'on veut faire du <<monument< ne peut pas diminuer sa valeur << monumen-
tale '>, c'est-à-dire son temoignage, ni sa beauté. II convient cependant d'envisa-
ger cette valeur en étant conscient de la disparition irrevocable du passé qui a 
motive l'édifice et il faut abandonner le principe, autrefois prisé, selon lequel 'his-
toire active, c'est-à-dire I'évolution de la fonction, d'un monument s'achève au 
moment oU sa valeur monumentale est reconnue. 

Si on veut assurer la sauvegarde du patrimoine monumental, justifier les dé-
penses que cette sauvegarde exige, faire admettre les inconvénients fonctionnels 
que le maintien des monuments et des ensembles peut provoquer, ii convient de 
veiller a ce que le patrimoine contribue a satisfaire, dans le respect de sa 
valeur historique, de sa beauté et de sa dignite, les besoins tant matériels 
que moraux de la société contemporaine. A certains de ces besoins, seuls les 
edifices, charges d'histoire, peuvent répondre, telle la presence nécessaire du 
passé dans le present ; c'est là leur situation privilégiee. 

A d'autres besoins, plus matériels; tels qu'abriter Ia vie familiale ou recevoir 
des fonctions communautaires, ils peuvent aussi apporter une contribution es-
sentielle, souvent aussi valable et moms onéreuse que les constructions neuves. 

Le développement affolant des besoins et la croissance nettement plus lente 
de moyens disponibles pour les satisfaire, aura, au cours des prochaines décen-
flies, la consequence, en matière d'habitat, que demain plus encore qu'aujourd'hui, 
une part importante de ces besoins devra être satisfaite par des constructions 
Iéguees par le passé. Celles-ci apparaItront de plus en plus comme des investis- 
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sements précieux, dont les charges financières Iimitées a 'entretien ou l'adapta-
tion seront moms lourdes que celles d'une reconstruction. La sauvegarde du 
patrimoine architectural, intégré aux fonctions vitales de I'homme et de la 
société, s'imposera par nécessité et souci d'économie. 

Par ailleurs, l'expérience prouve que, fréquemment, la solidité et la resistance 
au temps des constructions d'autrefois est nettement superieure a celles des cons-
tructions d'aujourd'hui. A coüt et fonctionnement égal, la sauvegarde d'un edifice 
ancien peut s'avérer, sur ce plan, une operation plus avantageuse que la recons-
truction. Affirmer clairement la nécessité et les limites de l'intégration du patri-
moine monumental dans l'environnement construit semble bien être 'un des buts 
essentiels de la Charte européenne. 

PARTIE ESSENTIELLE DEL 'ENVIRONNEMENT, C'ESTAU PLAN DEL 'AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET DEL 'URBANISME, QUI REGISSENT CET ENVIRONNEMENT, QU'IL 
CON VIENT DE SITUER L'ACTION PREMIERE DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL, PAR EXEMPLE PAR LINE COOPERATION INSTITUTIONNELLE 
ENTRE LES RESPONSABLES DE L 'AMENAGEMENT ET DU PATRIMOINE 

L'expérience a démontré que la protection traditionnelle des monuments, quand 
elle agit par operations ponctuelles ne visant que le seul monument, est souvent 
vouée a l'échec. La conservation d'un monument est plus que jamais tributaire de 
son environnement. 

- Combien de monuments, même parmi les plus importants, sont aujourd'hui 
conserves, tels des objets, totalement etrangers a un entourage qui a été 
réaménagé et reconstruit sans consideration aucune pour le monument lui-
méme? 

- Combien de monuments n'ont-ils pas été sacrifiés ou altérés par des grands 
travaux publics d'infrastructure ou par le développement de zones industriel-
les? 

- 	Combien de villes historiques réputées n'ont-elles pas subi le contrecoup d'un 
amenagement de leur zone ou de leur péripherie concue sans consideration 
pour leur conservation et leur mise en valeur? 

Venise et Sainte-Gudule a Bruxelles sont parmi des cas célèbres, mais, he-
las, ne sont que les tétes de listes d'une masse presque innombrable. Laltération, 
sinon la destruction, de nombreuses villes historiques ou du cadre de monuments, 
n'est pas toujours la consequence d'un plan ou d'une volonté affirmée, mais sou-
vent de 'absence totale de plan, de toute vision prospective de la cite qui tienne 
compte des valeurs permanentes et de 'accumulation de decisions non coordon-
nées. 

N'arrive-t-il pas frequemment que le cadre essentiel d'un monument, même 
important, soit altéré ou détruit au moment même oü des travaux coCiteux sont 
effectués pour sauver l'édifice? 

La nécessité d'incorporer la sauvegarde des monuments parmi les données 
de base de l'amenagement du territoire et de I'urbanisme West plus contestée par 
personne aujourd'hui. Sauvegarder un monument, c'est aussi maintenir ou amé-
nager son cadre en tenant compte de sa conservation, de sa mise en valeur et, 
éventuellement, de son affectation nouvelle. Lensemble urbain ancien est un fait 
urbanistique; seules des solutions a I'échelle de l'urbanisme peuvent assurer son 
assainissement, sa sauvegarde et son integration parfaite dans le complexe ur-
bain plus vaste auquel ii appartient. 

La collaboration institutionnalisée la plus étroite entre les responsables, a tous 
les niveaux, de 'amenagement du territoire et de 'urbanisme et ceux du patri-
moine est donc une nécessité fondamentale. La seule consultation, qui, dans Ia 
plupart des pays, est la forme la plus évoluée de cette collaboration, est totale-
ment insuffisante. 
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II taut promouvoir une prise de conscience commune des deux parties, de la 
nature specifique et de l'ampleur des problèmes qu'ils ont a résoudre et organiser 
un travail en commun depuis la conception des projets jusqu'à leur réalisation. 
Dans un continent oU le patrimoine architectural i6gu6 par les générations précé-
dentes est omnipresent, comme c'est le cas pour I'Europe, aucun aménagement 
du territoire, peu de projets d'urbanisme peuvent être conçus ou executes sans 
que le patrimoine architectural ne se trouve concerné. De méme, peu de travaux 
de sauvegarde, comprenant l'integration de monuments ou d'ensembles histori-
ques au circuit des fonctions urbaines ou rurales, ne peuvent ëtre entrepris sans 
qu'ils ne provoquent de repercussion au plan de la synthèse urbanistique. 

Labsence de collaboration, parfaitement organisee par l'autorité nationale, 
regionale et locale, ne peut qu'aboutir a des résultats négatits tant pour le bon 
aménagement du cadre de vie que pour la sauvegarde du patrimoine. Or, jusqu'à 
present, peu de pays ont imagine des méthodes de travail, des structures admi-
nistratives et des organismes de consultation et d'exécution qui integrent systé-
matiquement Ia sauvegarde du patrimoine architectural a l'amenagement du ter-
ritoire et a l'urbanisme ; pas plus d'ailleurs que pour la sauvegarde des sites ou de 
la nature. Certes, des tentatives intéressantes ont été signalees, mais elles res-
tent gene ralement accidentelles. 

La force de la tradition qui, dans la plupart des Etats, conserve a chaque 
service public ses responsabilités et ses droits, mëme lorsque les structures sont 
dépassées par les faits, ne contribue guère a faciliter Ia mise en place des orga-
nes indispensables a une action coordonnée et concertée dans ce domaine. Une 
action forte doit être promue par le moyen de la recommandation qui sera adres-
see aux Etats membres. II ne convient certes pas d'en indiquer ici les formes 
juridiques et administratives, mais il faut en affirmer énergiquement la nécessité. 

LES METHODES DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DES MONUMENTS 
HISTOR/QUES ET DES ENSEMBLES DO/VENT REPONDRE A DES CRITERES 
SCIENTIFIQUES VALABLES 

Toute restauration de monuments, toute intervention d'assainissement ou 
d'adaptation dans un quartier historique est une operation grave qui atteint les 
valeurs fondamentales des edifices et des tissus urbains qui en forment I'objet. 

Le danger de voir celles-ci diminuer, voire anéanties, n'est pas illusoire. Tant 
d'exemples, anciens et récents, démontrent que I'amateurisme en la matière est 
aussi dangereux pour la vie du monument et pour la conservation de sa dimen-
sion historique qu'une chirurgie mal pratiquée pour la survie des malades. Beau-
coup de monuments, un grand nombre de quartiers historiques sont morts 
sur la << table d'operation ". 

II importe que les pouvoirs publics prennent les dispositions requises pour 
éviter de tels accidents qui appauvrissent le patrimoine architectural et diminuent 
la richesse de I'environnement construit. 

Quatre mesures sont nécessaires a cet effet: 
accélérer I'élaboration d'inventaires de protection; 
ne confier des operations de restauration ou d'amenagement de quartiers 
anciens qu'à des spécialistes bien formés et veiller a la formation des jeunes; 

disposer, dans le service chargé de la surveillance du patrimoine monumen-
tal, d'un cadre de fonctionnaires capables de juger de la valeur des projets qui 
leur sont soumis 
exiger 'application de principes, de méthodes et de techniques de restaura-
tion éprouvées. 

La Charte de Venise " adoptée en 1964 par des centaines de spécialistes 
responsables de près de quatre-vingts Etats, est, en ce qui concerne les princi-
pes, la référence qui s'impose. 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 TOWARDS A GLOBAL POLICY OF PROTECTION OF THE ARCHITECTURAL 
HERITAGE: GENERAL PRINCIPLES 
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In the following report some topics of reflection are suggested towards drafting a Charter and a Recommendation to be established by the 
Council ofEurope. They are based on the definition ofarchitectural heritage, taking into account the evolution and widening ofits concept in order 
to analyse its consequences on the means of action. 

Next to the cultural and social dimensions traditionally linked to heritage, the economic value is introduced considering the increasing 
importance of cultural tourism. 

Furthermore, the great principles of architectural heritage protection are reminded in seven statements: 
The architectural heritage is a universal property; 
The protection of the architectural heritage is in the first place the responsibility of the community of citizens; 
As managers of the public good, the authorities take up an essential responsibility in protecting the architectural heritage; 
The protection must include the whole architectural heritage; 
The architectural heritage must be functionally integrated in our daily environment; 

6 	As an essential part of the environment, town and urban planning is the field where action has to be taken in the first place to protect the 
architectural heritage, for example through an institutional cooperation between the people responsible for planning and those in charge of 
heritage; 

7. 	The methods of conservation and renovation of historical monuments and ensembles must meet serious scientific criteria. 

COMOS : UNA MIRADA HACIA ATRAS Y UN VISTAZO HACIA DELANTE 

RESUMEN 	 FL4CIA UNA POLITICA GLOBAL DE CONSERVACION DEL PATRIMONJO 
ARQUITECTONICO PRINCIPIOS GENERALES 

(a' ppeciitc del atku  euwea' del ptiimonoi ue' se'u'v pzoc&wmd& e#v 1975 z&v el n 	de 
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Elpresente informe sugiere algunos temas de reflexion para la redacción de una Carta y  una Recomendación que deberla adoptar el Consejo 
de Europa. Se apoya en la definicio'n depatrimonio arquitectonico teniendo en cuenta la evolución y la ampliacio'n del concepto de e'ste, afin de 
analizar sus consecuencias sobre los medios de actuación. 

Al lado de las dimensiones culturalesy sociales tradicionalmente atribuidas alpatrimonio, introduce especialmente las concernientes a su valor 
económico, insistiendo sobre la creciente importancia del turismo cultural. 

A continuación, se recuerdan los grandes principios de la salvaguarda delpatrimonio arquitectonico mediante siete prop uestas 
Elpatrzmonio arquitectonico es una propiedad universal; 
La salvaguarda delpatrimonio arquitectónico concierne en primer lugar a la responsabilidad de la comunidad de ciudadanos; 
Como gestores del bien pu'blico, lospoderespu'blicos asumen una responsabilidad esencial en la salvaguarda delpatrimonio arquitectonico; 
La salvaguarda debe contemplar toclo elpatrimonio arquitecto'nico; 
Elpatrimonio arquitectonico debe integrarseflincionalmente en el contexto de la vida; 

6 	Al ser elpatrimonio arquitectónico parte esencial del medio ambiente, con viene situar la primera actividadpara sti salvaguarda en elplano 
de la ordenación del territorio y del urban ismo, ya que e'stos inciden en dicho medio ambiente, por ejemplo mediante una cooperación 
institucional entre los responsables de la ordenación y delpatrimonio; 

7 	Los métodos de conservacióny depuesta en valor de los monumentos historicosy de los conjuntos deben responder a criterios cientificos vdlidos. 
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BRUGES, UNE VILLE D'EUROPE1  
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Plus que jamais au cours de son histoire millénaire, I'Europe vit a I'heure des 
villes. Avant la fin du siècle, plus des trois quarts de ses habitants seront urbani-
sés. Des villes nouvelles se construisent, mais en nombre insuffisant. Par contre, 
a plupart des villes anciennes, encombrées, étouffent dans leurs structures me-
diévales. Toutes sont malades d'une croissance trop rapide et désordonnée. La 
destruction de leur beauté, de leur accueil, de leur agrément de vie, sinon de leur 
âme, est le prix élevé déjà payé a cette evolution par certaines d'entre elles; d'autres 
en nombre beaucoup plus grand sont menacées de suivre rapidement la même 
voie. 

Des lors, le continent risque de perdre ce qui contribue a lui donner un visage 
historique bien particulier : son réseau dense et regulier de villes moyennes ou 
petites, distantes entre elles d'une journée de marche, generalement structurées 
de manière similaire ettemoignant par leurs cathédrales, leurs palais, leurs hotels 
de ville et le tissu dense de demeures bourgeoises ou modestes, une histoire 
longue, prospère et parfois agitee. 

Les chefs-d'oeuvre d'architecture qui s'y accumulent, la perfection et l'admira-
ble échelle de leur tissu urbain en font l'un des apports principaux de l'Europe a la 
culture et a la beauté du monde. On a pu croire que ces villes appartenaient a un 
passé révolu et que leur disparition faisait partie du sacrifice ineluctable que l'hu-
manité devait consentir pour jouir pleinement de la civilisation du XXe siècle. 

En effet, le contraste, sinon l'antagonisme, est grand entre le mode de vie 
dont ces villes sont le reflet et celui auquel le développement de la science, de la 
technique, de l'économie et de la société conduisent aujourd'hui. Tout semble se 
liguer contre la survivance de ces villes : la conception et la densité nouvelles de 
l'habitat, la concentration de l'administration et du commerce, le développement 
de la circulation motorisée, Ia technologie et le prix de la construction. Même le 

fatum " de l'histoire politique récente leur fut hostile que d'admirables villes 
anciennes, orgueil de l'Europe d'avant 1940, Wont été durement touchées. voire 
détruites par les accidents de la guerre ou la volonté délibérée des belligerants. 
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Au lendemain du conflit, la conservation des villes préservées paraissait un 
luxe que Pimmensit6 des besoins neufs a satisfaire immédiatement ne pouvait 
justifier. Aussi, des destructions innombrables sont-elles venues s'ajouter a celles 
que le patrimoine urbain européen venait de subir! La peur de perdre rapidement 
ce qui a été préservé jusqu'à present et, sans aucun doute, l'absence d'âme et 
d'humanisme veritable des villes nouvelles, des quartiers suburbains récemment 
construits, et des curs des vieilles villes" réorganisés et réédifiés ontjoué un 
role essentiel dans la prise de conscience de la valeur irremplaçable et toujours 
actuelle des structures urbaines anciennes. 

La place manque pour évoquer ici les nombreuses autres raisons qui expli-
quent l'attachement subit et neuf que l'européen montre a l'egard de son patri-
moine architectural legue par le passé. Un fait est certain : la conservation des 
villes historiques et des quartiers anciens devient, dans la plupart des pays d'Eu-
rope, un facteur essentiel d'une politique globale de l'environnement ; dans plus 
d'un pays, elle est même déjà reconnue comme un fait politique majeur. Laction, 
que I'UNESCO, le Conseil International des Monuments et des Sites et le Conseil 
de 'Europe mènent conjointement depuis près de dix ans, n'est certes pas étran-
gère a l'évolution actuelle des idées et a l'éveil de l'opinion publique. 

La 	Charte que le Conseil de l'Europe proposera en 1975 a ses états mem- 
bres, comme clef de voOte de l'Année Européenne du Patrimoine Architectu-
ral >> est le point d'aboutissement d'un long effort tendant a sensibiliser les din-
geants européens a l'urgente nécessité de définir une attitude claire a l'égard 
d'un patrimoine commun irremplacable et en grand danger de destruction. Cinq 
colloques, d'innombrables reunions de comités spécialisés, des etudes particuliè-
res commanditées aux meilleures spécialistes, un ouvrage de synthese en at-
tente d'édition, des recommandations aux états membres, une reunion des minis-
tres de la Culture, des discussions parlementaires, des projets de lois-cadres 
tout un arsenal de moyens a été mis en place pour atteindre ce but. 

Le fait que, dans plusieurs pays, des plans d'action sont a l'étude, que des 
programmes de travaux sont déjà en cours d'exécution, que l'opinion publique est 
alertée et qu'elle s'organise pour faire entendre impérativement sa voix est, pour 
ma part, un premier résultat de cette operation. 

II est certain cependant que si l'initiative et 'aide technique de l'Etat sont utiles 
(comme le prouve entre autres, en France, le plan de sauvegarde de plus de 
cinquante villes dans le cadre de Ia loi Malraux >> du 4 aoüt 1962 ou le sauve-
tage in extremis de Durnstein en Autriche), l'action la plus efficace passe par 
les pouvoirs locaux et par les administrations urbaines. En effet, elles sont au 
premier chef concernées par le problème ; elles en connaissent tous les aspects 
et tous les detours et seule leur action trouve une efficacité immediate. 

II est certain cependant que les difficultés, naissant des oppositions que sus-
cite tout programme de travaux d'assainissement, risquent d'entraver leurs ef-
forts, surtout si la clairvoyance et le courage politique leur font défaut. Hors la 
sauvegarde des villes anciennes, leur assainissement et leur adaptation aux be-
soins actuels dans le respect de leur structure et de leurs valeurs ne se font pas 
sans blesser de nombreux intérêts privés, souvent respectables d'ailleurs. 

Au-delà des difficultés techniques, ces conflits d'intérêt constituent l'écueil le 
plus difficile a surmonter. Le fait que dans plusieurs villes d'Europe, les plans 
directeurs, établis avec science et savoir-faire, et les plans particuliers, qui en sont 
issus, dorment dans les tiroirs, en sont une illustration évidente. 

A Bruges, la volonté de pousser les etudes avec méthode et sécurité, mais 
cependant a grande allure, celle de passer aux actes de la réalisation sans tarder 
dans le respect du plan directeur et de ses plans d'application, sont l'expression 
d'une politique clairement définie qui a pour but de sauver le patrimoine architec-
tural et urbanistique de la célèbre yule, tout en l'ouvrant et en l'adaptant aux fonc-
tions actuelles du centre commercial, administratif et culturel d'une agglomeration 
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de près de 200.000 habitants. Les dimensions et l'urgence du problème sont sem-
blables a ceux que Ion observe dans de nombreuses villes d'Europe et, a cet 
egard, Bruges peut servir d'exemple. 

Comme dans de nombreuses villes en expansion économique et industrielle, 
I'adoption des principes directeurs a place le magistrat de la cite devant des choix 
cruciaux qui engagent lourdement l'avenir. Je ne voudrais en citer ici qu'un seul, 
mais qui est d'importance : le développement dynamique du port de Zeebrugge, 
(821 .700 tonnes en 1955- 5.150.000 tonnes en 1968) qui accueillera bientôt des 
bateaux de très gros tonnage. 

Linfluence du coUt du transport et de la manutention sur les produits indus-
triels risque de créer dans le voisinage immédiat du port une concentration indus-
trielle qui, insuffisamment définie, menacerait toute la region séparant Bruges de 
son accès sur la mer. Cette region qui comprend le bassin du Zwin, est d'une 
beauté exceptionnelle; quelques vestiges de Ia richesse médiévale du" Franc de 
Bruges s'y sont maintenus ou le bordent : Lisseweghe, Dudzele, Damme, 
Oostkerke. 

La decision de contenir Ia zone industrielle dans des limites strictement cir-
conscrites par un carcan routier, ferroviaire et fluvial, quasi impossible a déborder, 
est un acte de clairvoyance qui mérite d'être souligne. Les responsables de la ville 
de Bruges ont compris que le sort et la sauvegarde de la ville historique ne se 
jouent pas seulement a l'intérieur des remparts, mais aussi dans le vaste territoire 
qui I'entoure. Lexemple dramatique de Venise, la << Bruges du Sud ", menacée 
par son expansion industrielle sauvage, peut être évoqué ici comme image du 
sort peu enviable qui attendait Ia ville flamande en l'absence dune politique ferme 
et courageuse dans la zone portuaire. En urbanisme, souvent, tout est en tout '>. 

La sauvegarde d'une yule ou d'un village est sans lendemain sans option appro-
priée a l'échelle de la region. A Bruges, c'est indiscutable. C'est aussi le cas de 
nombreuses villes européennes! 

II faut cependant reconnaltre que trop rares sont les exemples de plans de 
sauvegarde qui s'inscrivent dans un amenagement approprié du territoire. La no-
tion d'aménagement global, qui inclut tout autant Ia totalité de la zone considérée 
que I'ensemble des problèmes qu'il faut résoudre pour créer un cadre de vie hu-
maine, est Ia seule qui permette d'espérer des résultats valables. II taut dépasser 
le cadre étroit des quartiers historiques, voire de la ville ancienne, hiérarchiser les 
intérêts de l'homme qui vit dans la yule et ceux du commerce, de l'administration 
et de l'industrie, ramener a sa juste valeur I'apport serein de la nature et la ri-
chesse dun cadre de vie modelé par de nombreuses générations. 

La creation d'un milieu urbain qui soit pour I'homme une source d'equilibre et 
d'agrément est a ce prix. Si Bruges donne un exemple aux villes d'Europe, c'est 
de I'avoir entrepris en pleine conscience de I'ampleur du problème et avec la 
volonté affirmée de créer un cadre de vie pour demain, dans une ville profondé-
ment marquee par I'humanisme d'hier. 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUM]vL4RY 	 BRUGES, A EUROPEAN CITY 

frV a cithniv wilI the' aUct aiul k v-,z&urne'v an cuihe' and l aiee' wux a#uiincj', as weUa& wilhi 
the 

	

	PO)AUVVV4t  seJth, 4 epnt flae'v, ) iesl CVaa  dev s4(eee', Ratpnwnd Cfemaize' was case'tp inua1ued' 
taitA MW f2epniatian al  1/u?.' ((stuctue' 12&uv)) 4 the, citi,i o'  9utqes the lh'st al  its,  lu{ and the, ,iws i,;o'tant in 

this' rna'od titel zeattio,w 4 ideas', /u0h he had acme,71 ceased to douehop, agoitt the' slate' 4 hii&taiie ce& 
aiUl/ alatu tho rwt4adaiopc,1 needed, by t/ioiv Ua/isaüaiv: wv eceplthiwh' ex1e'ile#we 4w k4aUtj, d4?e"ten1'  seale' In' that 

4  tAo c tand 9e91ainaqe' thus miee aqai#v eivie/ia /tis nil#uIand, qa hun' an' anon' widoy and moeacticat apoettuiu 
to examine the seientI/'ic, technicaL', sae(aL' aluf f2stJc/woc/icaL' ,LkL'e1s canneeted In the ui,L{an hzozUaqe 

For Europe it is the hour of cities. Paradoxically, most of the old cities are threatened with asphyxia or destruction. As a result the continent is 
in danger of losing that which gives it its particular historical image, its dense and regular network of middling or small towns with a day walk 
between them, stuffed full of architectural masterpieces. Fortunately, the Europeans' sudden and new attachment to their heritage is an essential 
factor in a more caring global environmental policy of conservation. Generally speaking, the local authorities have become increasingly more 
concerned. But besides the technical difficulties there are the conflicts of interest which constitute the most difficult  hurdle to overcome. 

At Bruges the determination to carry out urban planning studies surely and methodically, yet without undue delay, is evidence of a clearly 
defined policy fbr the conservation of the architectural and urban heritage of this famous city, while at the same time adapting it to its role of 
commercial, administrative and cultural centre ofan agglomeration of nearly 200,000 inhabitants. In this respect Bruges can serve as model at 
European level, those responsible for the city having understood that its fate lies not only within its ramparts, but also in the vast area without, and 
that it is therefore necessary to undertake the development plan at regional level in order to create a proper living environment in a city profoundly 
marked by the humanism of the past. 

COMOS : UNA MIRADA HACIA ATRAS Y UN VISTAZO HACIA DELANTE 

RESUMEN 	 BRUJAS, UNA CIUDAD DE EUROPA 

Asaciado can' at azquitecto' tnhencta' an Zanoe,  at 16utzn' 	L'aniun9/, cant wule' pay tanta co4lvetaptja  
/20htu0a dat %che 	ties CVan,  den' 	eoL'o, a frmand ernahe' so Lnte'es6 do ce'wa poe' L'a canbeecion'  dot p/a#v do 
etutctuua do L'a ciudad do 93zuia'&, at poiinoza do este' tipn a iin'pozlancicc ue' sel zeaL'izn'L'va en' 964ica; so' tuitaha do' 
caia'tektv gas., we 	que1/uucv/kcco'sadn'dodesa'vu1/L'a'z/saLl'zo'et es.iadado 	c udades'hisloica&ig EaniL'oqmas 
wien'v/2e/n'sw 	thizaci6n': ann' ete& 	accepc/anaL a win' esea,L'wnutt' di/leeento do L' det IV, zaad, °e9.utna9A1)). 
tieiila do oslo mod0' a en'wiieeov Sn' es1nYilui ttna nec' más' a fze'zmitioL'm?, ann' ape4tu7w wIn nuis' a#n a' p  pdcticw w.specla 
a Ens /2wL'LL'emas eiontm/i as, tmicnicos', saciaL'e& ij 1zsiea4icas ieL'acianada's cnn e/ patzl#nanio' u4anlstica. 

Europa vive la era de las ciudades. Paradoicamente, la mayorIa de las ciudades antiguas estdn amenazadas, bien de asfixia, o bien de 
destrucción. A partir de ello, el continente corre el riesgo deperder lo que le da un aspecto histórico muy especial: su reddensay regular de ciudades 
medias opequenas, distantes entre 51 un dIa de viajey rebosantes de obras maestras de la arquitectura. Fetizmente, la nueva vinculación experimen-
tada por los europeos con respecto alpatrimonio es un factor esencial dentro de una polltica global de medio ambiente mils preocupada por la 
conservación. En general, los poderes locales prestan una mayor atención deforma progresiva. Pero mds alld de las dificultades técnicas, los conflictos 
de intereses constituyen el escollo ma's dificil de superar. 

En Brujas, la voluntadde impulsar los estudios de plan mjicación urbana con metodoy seguridad, pero sin dilación, evidencian que existe una 
polltica claramente definida de salvar elpatrimonio arquitecto'nicoy urbanIstico de la célebre ciudad, adapta'ndola at mismo tiempo a supapel de 
centro comercial, administrativo y  cultural de una población de casi 200. 000 habitantes. En este as ecto, Brujas puede servir de ejemplo a escala 
europea, ya que los responsables de la ciudad ban comprendido que la suerte de ésta no se libraba solamente en el interior de los baluartes sino 
también en el vasto territorio que la circunda y  que, por tanto, es necesario emprender un plan de ordenación a escala regional para crear  un 
con texto vivo en unit ciudadprofundamente marcada por el humanismo de ayer. 
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CONCEVOIR UNE VILLE NOUVELLE ...  1  

CLLn, pai#vt 	isto& "inp&se' W. 9w ng&e, de& a#uze& 60, &v 
peavpqw4 unand&  co#U'wA#t te& (za#icopho#w& di qstiue' aa'- 
LLa#v ('). '&v aUci 1969, u#ze' lai' acco'zd& a, 
ceadw4jw, de se ovai#v u#v ditj.zowv &u peuneu S'ac1e,te'v de 
teNtaüvs' e#v ~ & so#v expa#i&to#v e#v ck&nie U#v  site e&t c1uiith dans' 
le, 93 UdWAb WAMV. 

Raimouti ema, co#vscie#vti dw dav d 	 v uncampu& 
itai'ze' Moé', pa'vuie#zt di décide'v te& &4utoiM aca4e#niqae& S'iu4- 

9iWiV ee Moteh dan&  MAdWd,'~ COnoiv 	aft""SO,ceU& 
d co#ice,toi'v u#i tzd n0w4t&, aai#v- ia'- Cfleu 	t'éq442 

Ltca4.ne'aa' uuu/' 9&4mnaAqoaavw I aide'de' eaiv-ie 
Lan4e jw~ I94OUp (( La#imet,  pf wAaeca&m )) e'co#v- 
put, & paiv diitect&1iv qwi ted a' ce'i une' vd& a, 1'éclzeUe' /uunaine 
a4soivsite', 
pieo#v, dan&laq4ieUeu 	tte&, mote 1e'&viiiUe', s'1ntereuvcoin/ - 
pteinen4,  

Raipno#u 	emai 	wsqao& co#uu' conune' spécia4i&te' del 1w 
e&ta4tztio#v dew moiuunents' et del ta, p.uzatectio#v de& LL1IU€& t'zaditio#uzet- 

se' t'oe' co4o#ztéi a' u#v iuiwueau' dej& See& sclthna& w?&Li#ui e2' 
Vaqma de' c 	 p'6po8e' sont toAoeine#7t' 	utioiuuthze& 
di Uiie' époe' oè Ia,  1AZ1VVte' dl 	/VèiVe'S' ?e's'te' e4UO4,e' to nW4iè4 

ani&tiq14e' pa ecUence 
une' cowUe' note' pesonneUe', t ze#uli coinpte de se's'  weww 

tion& swv Im ü2€e& de' i'a,ue#viiv et,  u'st4ie' se's' option's' powv 'awuai#v- 
Cflei 	tw udiUt, L e&t 1o#v S'aoute'v qae' &v iespansa&&6 et 

iiwe'stis'se4neM' "U"" de,  9?ainoiidl eina,i'e' iti.s,-di-u.i's' d 
oai#v- 1v-'flewue' ne' sei tünitèzent' pa& a' cetie' jaceUe' conceptuetite' 

d i'wani'ste', tai,v d to,. 

u'tant' cettei kite' a,tte#Uw're' S'une' dezaine' S'a#uiée&, fr'ai' e,ui mainte,s' 
lai's' I acca'sio#v S app4écieu?/ toute' i'atte#vtioiv qw'it'pwUait aux' moi#u/'es' 
détaite' dan's' to, conceptioiv dw ti&sui uai#v: écheite& de& e'spaces', p's0 '- 
p04ti0n& et uthine' de& j!açades e&einent de& use's' at,  dee' p4ace's', 

unani'sa,tio#v de& maU'viaax', aw caw's' S'e#vt'w,tie,n's' pas'sianné'si a.ttec, 
te& aw"4& & p4t. 

Faire une nouvelle yule, la concevoir, la planifier et la promouvoir, queue tâche 
exaltante pour un urbaniste! 

Note personnelle, date, do 7 noveinbre 1975 et 

	

II ne s'agit pas cette fois d'intervenir sur un tissu existant dont U convient dana- 	sinCeau titre deDirecteuriti Groupe LTrhanisrne 

	

lyser les fonctions, les structures et I'atmosphère et d'en reconnaltre les insuffi- 	et°Architccnire responsable du projet de Ia yule 

	

sances af in de les adapter aux exigences de la vie contemporaine, mais bien de 	nouvelle de Louvain-la-Neuve. 
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jeter les bases d'un ensemble coherent qui réponde a la multiplicité des besoins 
que toute ville sous-tend. 

II lui appartient cette fois de prendre des responsabilités fondamentales. La 
tentation est grande de suivre le penchant du théoricien qui dort en tout homme 
de l'art et de matérialiser dans les quatre dimensions tous les éléments et toutes 
les structures qui constituent la yule telle qu'il se l'imagine, telle qu'il la concoit 
dans son univers intellectuel. Cependant, ii ne peut perdre de vue que cette ville 
ce n'est pas Iui qui y vivra et mOme y vivrait-il, cela serait pour un temps tellement 
court et une participation tellement minime que ses propres vues et exigences ont 
peu d'importance. Ce ne sont point celles-là qui doivent determiner les options 
fondamentales quit convient de retenir. La yule, c'est pour les autres qu'il la con-
çoit, pour ceux qui vont y vivre maintenant et pour ceux qui vont y vivre demain. 

Le premier devoir de I'urbaniste est des lors d'être a l'affüt des besoins et des 
désirs exprimés ou inexprimables de la communauté pour laquelle ii travailie. A 
travers ses édiles, c'est elle qui Iui a confié I'écrasante responsabilité de matéria-
liser dans leur ordonnance spatiale et temporeile les cadres oii elle va vivre, tra-
vailler, se réjouir, aimer et souffrir. Nombreuses sont les générations pour lesquel-
les elle sera le refuge accueillant ou I'abri indifferent. Aujourd'hui, en fait, le choix 
s'exprime entre deux pOles. Le premier est celui des principes qui animèrent I'ur-
banisme de ce dernier quart de siècle et qui relèvent de la Charte d'Athènes. Ces 
principes qui mettent I'accent sur les valeurs fonctionnelles et aboutissent a la 
construction de grands ensembles composes souvent de bátiments univoques 
enchâssés dans des réseaux de circulation logiques et des espaces verts ordon-
nes. Leur dialogue plait parfois a I'iI, mais il satisfait souvent plutOt I'esprit. 

La logique d'une structure rationnelle et quantifiée est appréciée par l'esprit 
fonctionnel de l'homme d'aujourd'hui. La participation de tous aux grands espa-
ces, a la presence du soleil, a celle de la verdure apaise son angoisse d'egalite 
sociale. La valeur de cette conception, nous pouvons la verifier dans de nombreu-
ses villes ou de vastes quartiers qui ont été construits partout dans le monde 
depuis la dernière guerre. La qualite de la vie qui s'y abrite, de nombreuses ana-
lyses y ont été consacrées durarit ces dix dernières années. 

Au-delà des qualités fonctionnelles et formelles du cadre, beaucoup moms 
fréquentes qu'on est en droit de l'espérer, des problèmes nouveaux de vie indivi-
duelle, familiale ou communautaire ont surgi qui étaient peu connus, voire inexis-
tants dans la yule d'autrefois. 

II s'avère que la vision de la yule nouvelle est fondamentalement intellectualiste 
et que si elle satisfait aux exigences analysables et quantifiables du moment, elle 
résiste mal a la dimension du temps. 

Elle reste très en deça des besoins essentiels de I'homme et de la commu-
nauté qui relèvent pour une bonne part de I'impondérable, de I'inanalysable ou du 
subconscient. Finalement ces facteurs, qu'on ne peut saisir qu'intuitivement, sont 
peut-être les plus determinants au plan de la qualite du milieu de la vie. 

L'autre pole est celui de Ia yule traditionnelle, cette ville qui est née et a grandi 
telle une coquille sécrétée naturellement au fil du temps autour de Ia vie des 
individus et de la communauté urbaine, de leurs besoins permanents et chan-
geants, de leurs aspirations et de leurs rêves. File nest pas fonctionrielle dans le 
sens actuel du terme, mais elle est souple et s'adapte a l'évolution pour autant 
qu'on ne bouleverse pas les dimensions fondamentales qui la régissent et qu'on 
la protege contre le gigantisme déshumanisant de certaines de nos conceptions, 
dites fonctionnelles ou économiques. Cette yule, en effet, est faite d'un tissu de 
petites mailles. Les distances y sont a la mesure de l'homme qui marche. File 
n'accepte les grands edifices que pour autant qu'ils soient significatifs de Ia vie 
communautaire. File enserre entre ses tentacules bâtis des espaces très varies 
s'ouvrant, tantôt en larges ou vertes places qui sont des lieux de rencontres, tan- 
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tot en rues étroites qui sont les voies de cheminement. Four autant qu'ils ne soient 
pas rendus insalubres, les intérieurs d'Ilots conservent souvent des reserves de 
verdure qui sont des lieux de repos et de sérénité. 

La verdure dans ces villes, ce sont surtout les platanes d'un cours, les tilleuls 
d'une place, la charmille ou les ormes dun parc public, sinon l'arbre démesuré-
ment grandi au cours des décennies, voire des siècles, d'une avant-cour ou d'un 
jardin. La rupture dramatique entre l'homme et la dimension traditionnelle du mi-
lieu urbain a fait redécouvrir les vertus irremplacables de cette dimension. Linté-
ret, voire la passion que soulève depuis peu la sauvegarde des villes et quartiers 
anciens, mOme démunis d'intérët historique ou sans qualites esthetiques appré-
ciables, est un témoignage a la fois de la faillite au plan humain de trop de nou-
veaux ensembles et de la valeur du lien qui lie I'homme d'aujourd'hui autant 
que celul d'hier au respect de certaines dimensions fondamentales. 

Louvain-la-Neuve se situe délibérément dans la perspective de la ville tradi-
tionnelle. Elle Wen est ni limitation, ni la copie, mais elle adopte les valeurs qui 
animent I' Urbs depuis ses origines. II a semblé a ceux qui portaient les res-
ponsabilités de la concevoir que les risques de créer un milieu urbain dénaturé 
par rapport a I'homme étaient énormes s'ils appliquaient les principes qui sous-
tendent la plupart des compositions urbanistiques contemporaines. 

Louvain-la-Neuve poursuit donc le fil du dialogue millénaire entre le citadin et 
le milieu urbain bâti. Elle n'est pas une ville du passé, mais d'aujourd'hui. Son 
ambition est de répondre a toutes les exigences d'une yule contemporaine, a son 
économie, a son confort, a ses activités, a sa circulation, mais dans un environne-
ment de dimensions humaines. 

Elle veut profiter de 'experience des villes telles qu'elles se sont faites, natu-
rellement ou parfois nouvellement conçues, mais toujours avec une échelle et des 
rapports de dimensions de mOme grandeur. Le format de la nouvelle ville s'y prête 
et aussi sa vocation universitaire. 

Cinquante mille habitants, dont quinze mille étudiants, n'est-ce plus la mesure 
de nombreuses cites universitaires d'antan ? id, rien dans la programmation dont 
la dimension et I'échelle ne puissent Otre dominés; par ailleurs, assez de fonctions 
communautaires ou universitaires qui puissent créer plusieurs points de polarisa-
tion et garantir une animation diversifiée. 

Louvain-la-Neuve se présente sous la forme d'une ville de petites mailles irri-
guées par deux réseaux de circulation indépendants, l'un reserve exclusivement 
a la circulation motorisée, l'autre aux piétons : des routes urbaines et des rues. Ce 
n'est qu'au niveau de l'accès aux habitations que les deux circulations se mélan-
gent, le piéton étant délibérément prioritaire. La structure de la circulation pie-
tonne est radioconcentrique, celle des voiries automobiles est Iinéaire. 

Fondamentalement piétonne, Ia mesure de la ville ne pouvait dépasser dans 
ses dimensions moyennes l'effort que peut normalement consentir le citadin qui 
marche. Le diamètre de la ville inférieur a deux kilomètres et demi, reflète ce souci. 

La densité moyenne n'excède cependant pas celle des quartiers urbains tra-
ditionnels avant que les espaces intérieurs de leurs hots n'aient été encombrés. 
Sa structure se pIle aux caractéristiques du site qui devient aussi l'élément essen-
tiel de la matrice de la yule. Son centre se loge dans le creux du vallon, tandis que 
les coteaux sont fondamentalement reserves aux quartiers d'habitations groupés 
autour de quatre sous-centres. 

Au ccur de la ville se groupent, mélangées a une forte densité d'habitat, 
toutes les fonctions normales des centres urbains commerces, administrations, 
culture, mais aussi toutes les facultés universitaires relevant des Sciences humai-
nes. Les Sciences et les Sciences appliquees se situent par contre dans le quar-
tier voisin du zoning industriel, auquel les laboratoires universitaires apportent 
leur concours. 
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La yule est faite pour servir, mais aussi pour la joie d'y vivre. La beauté, le 
charme des espaces, la qualite des cadres sont a cet egard aussi importants que 
la diversité, la qualité ou la facilité des services. Deux options importantes visent 
A atteindre ce résultat. 

La premiere, c'est le soin apporté a la composition des espaces urbains, aux 
rues, aux places, aux cours, aux parcs. Ceux-ci sont déterminés a la fois par leur 
dimension, par la qualite de leur sol et de leur plantation, mais aussi et presque 
principalement par l'échelle, le rythme, les matériaux et les proportions des bâti-
ments qui les enveloppent et définissent leur forme. 

La seconde, c'est le respect de la petite maille, de la dimension humaine. En 
cette époque ob tant les programmes que les techniques aboutissent souvent au 
gigantisme, tout a été mis en ceuvre pour <'casser les programmes qui pour-
raient refléter cette tendance sans en posséder Ia justification symbolique et pour 
es insérer dans le "tissu >> urbain. 

La variété voulue de I'architecture, dominée cependant par des facteurs unifi-
cateurs, tels 'usage d'un nombre très restreint de matériaux différents, et le rejet 
de dimensions fondamentales constantes a permis d'apporter au paysage urbain 
a diversité sans en détruire I'homogénéité nécessaire. 

Louvain-la-Neuve est une tentative modeste, mais respectueuse, de retour a 
une conception humaniste de la ville, Ia seule capable de répondre aux aspira-
tions profondes de la population qui a le droit d'y vivre avec joie. 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 CONCEIVING A NEW TOWN 

Av /&uea pthit aisv 1ez&. iv t4e mid- 1 96O poi&at pe& 	wnv t/tei 1ernJzz /oc&{ t/uv ncozhan ta 
£& 	wwaiv (twez). 	c4 1969 a new acv uauitee& the,  TA&ahc 	mw4sat 4 ouuain cv cedtz to,  
w 	(and üvih 	a  patt 4 We4utm M sik, is,  dwsmi#vt/i V 	e49aanI. 	cv 
cej 	miiistzaüv 4 ih CLbujes 4 Seauyaav, )flic4u1 	 chaed uLU1v the,  task 4 execuUn cv 
,wec v cv nut,  

caan 	eftuivw costhu& 4 t da&v 4 czeaUnv wv isaatec wuUelst4 cwu&, £uccecisz in, PVUa&nT t 
acac1emLc aut4avues, 1cv mtepatel die, pw)wa ut/#v dw mam a,diitiou& caneaztov 4w necv 1owv: 9acwa4v-  v- Cfle 

t& teav he, 1ad juned at t/ez c4wu[  Wept 	aad wd4, t/e /e4 4 eav- 	an4et, 	o& the,  wup 
at 	hiectu, and cowea&c cv masv a#v wit/v tiw ct/Lect 4 elwa&ng, cv kscwv 4 /lwnacv sca, well 

adapted to tts, site, cv f&a& tawiv wit/v cv .twnacv 1ace, made  1av  t/w tzede&4icui, uut4m us/tic/v t44el nua wtiuesit?I  as t/tez 
dzi,uincj jonce will w cwnt/ete4 wieipzated. 

upmnd femcuc, /t#wwni mitt tAei a& cv TeadtA Ln tiur eitizaUa,v 4 rnacuuncntsz mu[ pa&aioa a  /iist&uc 

latun&, mect cv nccw ddiaqc Zhel uav &,aqzwns1 and cornpoththncvt ideas,  us/tic/v G acs,  ac tata/4t  ieca/vt1iona 
at cv umel whev 1/ur TA&ttv 4 1/ien& isl still s/ic tct/aiv nwde/i ptm ecef/e4wel

IN 	

. 

cv s/vast pc4sanal accowit, 1w ax1t/atn& &sl caaccuvs w4~auknql new town& and /u&4ics /it& apt an& cv fasvtutiv- 
£wCflecwe. nc  s/tau&f add ttat cRamand 	na'& pctswuvl tespan&i/u.&up wut canuiitmeic to 
Cfl 	

weec nat mUed to t/ti& canceptuat aspect 4 	v-ps/an#tin - ?ac iav it uin dulsl w4n44tt tea-ea ewi 
actve#Uuec t1wuv weec ma#u accasian& ux/ury wa& ag& tcv a/2pzecteJ t1w aUethxiv a#u[ caec wit/v us/tic/v isa tacis/ed t/iez 
smctle&t detat/s 4 i/ic uacv ja/vsia: t1w sea/a 4 the, spaew i/ic pwpo4tiwi and 4hnv 411w jlacade&, t1w clwica 4 
ktngl nateiia/s' my 1/ic stieet& and sqcuvze&, tita /uvunanisatian 4 matcziaL - all Liv 1/ic caaisa 4 passiottatel discusstan& 
wit/v t/za cvzc/iitect& 4 1/se' d4eccnt /2w/ecl& 

What an exalting task for a town-planner to conceive a new town! It is a matter ofestablishing the bases for a coherent ensemble which answers 
the multiplicity of needs that every town possesses. One must avoid the temptation of designing from the point of view of one own and only 
intellectual world; the duty of the town-planner is above all to be on the look-out for the needs and desires, both expressed and inexpressible, of the 
community for which he is working. Today the choice lies between two extremes. 

On the one hand there is the Charter ofAthens, leading as a rule to the construction of large ensembles consisting ofsingle_use buildings set in 
logical circulation networks and well ordered green spaces. Ifsuch an intellectualised conception satisfies mads rational spirit of today, it seems not 
to pass the test of time very well. On the other hand there is the traditional town which was born and which developed like a hidden shell, quite 
naturally around the life of its citizens and of its urban community. 

This town is endowed with an infinite ability to adapt so long as the basic dimensions ofits organisation are not upset. Lou vain-la-Neuve was 
deliberately conceived in the spirit of the traditional town. But it is neither imitation nor copy; it adopts, on the other hand, the values of the 
traditional town. Its structure bends to the characteristics of the site; the scale of its spaces and its architectural forms are carefully considered. The 
town has been made both to serve its inhabitants andfor the pleasure ofliving in it, thanks to the care with which a human scale has been achieved. 
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UNA MRADA HACA ATRAS Y UN VISTAZO HACA DELANTE 

RESUMEN 	 CONCEBIR UNA CIUDAD NUEVA... 

Uflf2OU Aaeez aqIu UW 	de, /uth4ia. M ,ne4iada& de/ ea& wio& 60 a pze&io#v Fiea  (arnenca o& w 
(uaw+n4i s,a  andonav [wna (/etwe41/). &v u&u de 1969, tuut etjz ca#wedüI a 	th1ad de &ivaina wv 
cud/t& que,  1e z&wviUa winzav tevzeno& f2a/za Sw eNpansitov aiv Va(o#uai. Se, e4i6 WV ua' e#v et 93 tante vaóm. l 

c gu l de a 	esidai' )1Ziehet CWaU,  j1tei eneaWad& de,  qu& se efrcuaw atv p44Veda, 2auV tuuv 
nueua wil?4s1,dadi. 

Ranand' 	mae, cansthnk c&l Liw weaieiile çue &upaiutila 1w c'ieació#v de tuv cuns ttnueUaia ai&1a1 
a' qae ea& au &idLuies aca"teas,  decdie&ew iiiteav at paeeta detza' de, ww' cawc,th5a' rnd wntLciasa', 

eans&tenie ea cunceIuv wwz nuew ewdad': eslai seul Jbwyw /attaina' (&icwathi-Ea- Cflejwa'). aiv at equia' qua' /ial1a 
ladnado' ea' at (( 	 -t6la9Ua')), it ca#v Ia' aIfruIa (14? 	V1a' 9E4nd€I, ?o'una  et j4u2& ((CLtantSIfla , 

uUectuuifcandle et,zIaw dez VV que tu?ta cia' CWaV una CUtd4uI a cseala/ /Uuflafla, adapada a sw luav, wuv cuclad 
caiv us&tuV /ttUnanO itecha' f2a'UV el !1eat6n  ew la,  aul l C2Liesi4cu[,  muia'v ciai Ia ciiuiadi, se intezad ca#nIa'- 

aynatul Lernaia', canaddo Itasta antance& auna especialdiw ea' Ia wstaaweth ,u cia rnwuwzcivtas em la 12a1ec- 
d6n, cia' las cwdades tw4iciana6& se aiwuemlut /,zcna' a WV nua'wj da's4m0. 	as e&juenus ieztanos V. at espciulu de Ia 
cainpasiciOn c/ue, pwpme1 san IOIIAtnenle 7et1a1uc1anaua5 en mw epaca en En qttel la taia cia 9'ltenas sujue sienda a'l 
maclea cia ttlt4anismal wv excelencia. 

on ww liace nata ,zersanat, cia cue#t& cia' sits intevwqaates Sn4 e (as eiudatla& del /utuus Lj1 tttst4w sus opcianes a 
/auuv del la 97ueua f aathuz.  

macia' a'specia a la 7lueua auaina estuviewn Ic/as  liinUaisa' a univ /.acthv concepuat dcl a anisnuv Duamua' 
esa Iteemnasa a ttenüeza cia' cliez aOas, lava aca&iOn cia' afnec a4 ililuune>zae1ie& vecas Inc/a 1a ateacthn qua' concec/fa a' Ens ,ncIs 
niiwintasl delalla's en Ia c0nce12cu1m del ta/ala culsana: escalas cia' Ls, a'spathis. ,2ec1120w0na's if, zRrnw cia (as, aciuzdas, 
u?tLesluncenIas cia calla's t j,  plazas, a unoulzaciOn cia Ins , teeiales, en a'1 tzanscassw cia' quasianadas intawamlias cia ideas' 
can (as, autazes del ai;ectn. 

1Qué enaltecedora tareapara un urbanista lade concebir una nueva ciudad! Se trata de sentar Las bases de un conjunto coherente que responda 
a Las midtpLes necesidades que toda ciuclad encierra. 

Espreciso evitar La tentación dc concebir solarnente a partir dc su propio universo intelectuaL personal; el deber del urbanista es adeLantarse a 
La maniji'stación de Las necesidades y  Los deseos expresados o inexpresabLes de La comunicladpara La que trabaja. 

Hoy en cia La eLección se encuentra entre dos poLos. ELprimero deriva dc La Carta de Atenas y  habituaLmente conduce a La construcción de 
grandes conjuntos compuestos de edificios unIvocos encajados en redes de circuLación logicos y  espacios verdes ordenados. Si esta concepción de tinte 
inteLectuaLista satisface el espiritu racionaL del hombre de boy en cia, parece resistir inaL a La prueba del tiempo. EL otro polo es el de La ciuciad 
tradicional, el que ha nacido y crecido como una concha surgida con natural discreción, al socaire del tiempo, aLrededor de La vida de Los individuos 
y de La comunidad urbana. 

TaL ciudadgoza de una gran adaptabilidad mientras no se aLteren Las dirnensionesfundarnentaLes que La determinan. La Nueva Lovaina se 
enmarca deliberaclarnente en Laperspectiva de La ciudad tradicional. Pero no es ni copia ni irnitación de aquella; sin embargo, adopta sus vaLores. 
Su estructura sepLiega a Las caracteristicas del lugar; La escala de sus espaciosy Las dirnensiones de susformas arquitecto'nicas estdn sop esadas con tino. 
La ciudad esta' concebida para servir, pero tam bie'n para disutar de vivir en ella gracias al buen sentido apLicado para garantizar La escala 
humana. 
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L'AVENIR DES SITES ET DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
A LEPOQUE DE L'AUTOMOBILE1  

dw towrA 	a&wzeA!' v a' e4 adop2ei se#vn.ellene#v1> 
a1 %uxet& e€' no€m 1976, p"  1'fl8 et tee' p#ic- - 	#usaUon& man4ioe& du, twine' et de' I& c0nse44ta4ia#v de' 

 Mand& Se' &Uuaii de to'z& da,vs' e€ pzoone'- 
mend, & cei, é,uéneøaen 

Peu d'inventions ont marqué autant le comportement - et donc l'histoire de 
l'humanité - que celle de 'automobile. Grace a elle, l'homme, tout autant dans son 
individualité que comme membre dun groupe, a acquis une mobilité inimaginable 
auparavant. Lespace normal de vie, limité pendant des millénaires a la dimension 
du village, de la ville et a quelques lieues a l'entour, s'est brusquement accru dans 
une proportion quasi illimitée. 

Par ailleurs, le temps nécessaire aux déplacements a décru selon un rapport 
tout aussi considerable, Le voyage, exception nel autrefois et réservé aux seules 
classes aisées, est devenu I'apanage de larges couches sociales - tout au moms 
dans les pays développés - et est entré dans la vie courante. Lautomobile, alliée a 
l'avion ou au chemin de fer pour les grands déplacements, a ouvert a des centai-
nes de millions d'hommes, la découverte du monde. 

Tant pour les besoins du travail, qui entraIne aujourd'hui des déplacements 
quotidiens d'une ampleur qualifiee de << voyage >> il y a un demi-siècle, que pour 
leur plaisir ou pour satisfaire leur gout inné d'aventure et de découverte, un nom-
bre de plus en plus considerable d'individus sont aujourd'hui en état de déplace-
ment chronique ou même permanent. 

Peu de points de ia planète leur restent inaccessibles. De nombreux sites et 
monuments, isolés et oubliés autrefois, voient affluer vers eux des foules innom-
brables. II est donc essentiel de s'interroger sur l'avenir de notre patrimoine natu-
rel et monumental a l'heure oU sous nos yeux, s'accomplit une revolution aussi 
fondamentale pour la condition humaine. Les effets des migrations humaines gi-
gantesques - en voie de croissance continue et d'une accélération inquiétante - 

touchent jusqu'au tréfonds les rapports vitaux entre l'homme et la planète. 

Pendant des millénaires, jusqu'à l'apparition du transport mécanisé, hommes 
et marchandises s'écoulaient par un réseau voyer et fluvial - pour la majeure part 
- uvre de la nature a peine aménagée ou rectifiée par l'homme et parfaitement 
intégrée dans la structure originelle des paysages. Même les grandes entreprises 
visant a doter certains empires d'un réseau de grandes chaussées rectilignes, - 
telles que l'Empire romain ou celui de Marie-Thérèse d'Autriche - pour les liaisons 
déjà appelées << rapides '> quoique parcourues par les mêmes véhicules a trac-
tion chevaline, n'ont, malgré leur structure géométrique, guère eu d'impact sur 
l'équilibre du cadre nature[. 

De même, les voiries urbaines, avec leurs rues étroites, sinueuses et leurs 
places arborées, enveloppées par des maisons traditionnelles, ponctuées de ci 
de là de monuments expressifs de leur fonction exceptionnelle, y conservaient les 
dimensions modulaires et la structure de leur origine déterminées par des be- 	Intervention au Congres International du Tou- 
soins restés identiques dans leurs mesures fondamentales. 	 risme, Manille, novernbre 1997. 
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Des regions du monde, peu touchées par les effets de l'industrialisation, ou 
des villes epargnées par le modernisme, nous offrent encore aujourd'hui le spec-
tacle attrayant de Ia structure et de la dimension traditionnelle qui, jusqu'il y a 
quelques décennies, fut celui des pays bouleversés aujourd'hui par le développe-
ment industriel et technique. Ils deviennent de ce fait, objets fragiles de curiosité 
et donc des poles d'attraction touristiques. Dans leur environnement traditionnel, 
es monuments étaient dans un Mat d'equilibre parfait, puisqu'ils se situaient dans 
un cadre qui avait conserve toutes les mesures et tous les caractères fondamen-
taux de leurs origines, même si de nombreuses reconstructions ou remaniements 
avaient modifié ou altéré leurs formes superficielles. 

Les sites, dont les conditions d'accessibilité n'avaient guère été modifiées, se 
maintenaient dans des rapports d'accessibilité ou d'isolement restés inchariges 
qui protegeaient leur intégrité. Cet état était celui qu'ont connu, dans les regions 
les plus développées, nos grands-parents ou même la génération suivante. La 
nOtre assiste souvent, sans l'étonnement qu'un bouleversement aussi fondamen-
tal, tant pour l'aspect et I'équilibre de notre planète que pour l'avenir des hommes 
qui l'habitent, devrait normalement susciter, au déferlement d'une vague qui tou-
chera bientOt les regions les plus reculées de la terre. 

Ce nest ici, nile lieu, nile moment d'approfondir les causes sociales et tech-
niques de la plus grande et de la plus universelle des revolutions de toute l'histoire 
de l'humanité, entraInant la plus radicale et la plus irreversible des transforma-
tions de l'aspect de Ia planète. II est certes vain d'émettre un jugement sur Ia 
valeur morale de l'événement ou de s'épancher en regrets sur un passé irrémé-
diablement perdu. 

ci, seule la réalité nouvelle doit retenir notre attention sous le seul aspect du 
cadre de vie des hommes et, plus étroitement, sous celui de la place qu'y occupe 
le patrimoine monumental et naturel. 

Un si grand nombre de problèmes importants, d'effets immédiats ou expo-
nentiels et d'autres qui, se révéleront plus tard, sont poses par l'avènement qui se 
déroule sous nos yeux qu'il serait souhaitable - et même normal - que les grandes 
organisations internationales, responsables de I'avenir de la vie et de la culture de 
l'humanité, consacrent des efforts a les étudier eta rechercher des solutions adap-
tees a 'importance de l'enjeu : la survie d'un environnement vraiment humain. 

Le respect de la nature et de la presence, integree au cadre de la vie, des 
racines de nos cultures, tous deux si longtemps negliges durant les dernières 
décennies au profit de solutions uniquement inspirées par des objectifs quantita-
tifs et techniques, - très exactement qualifies de " fonctionnels '> - reprend peu a 
peu, tout au moms dans les pays industrialisés qui payent douloureusement le 
prix de leurs erreurs, la place essentielle qu'ils n'auraient jamais dü perdre. 

Les causes du bouleversement colossal du milieu de vie, qui a si souvent 
abouti a créer un environnement oppressant et inhumain, sont bien connues, mais 
ne sont-elles pas aussi celles qui ont permis le miracle de I'épanouissement de la 
civilisation contemporaine? Parmi elles, retenons le développement extraordi-
naire de la science et de la technique, la primauté quasi totale de l'économique 
sur les autres valeurs, la consommation considérée comme objectif fondamental 
du développement et du bien-être, I'industrialisation de plus en plus généralisée 
qui en est la consequence normale et les grandes concentrations humaines qui 
en sont les corollaires inévitables. II est facile - et a Ia mode - de prononcer des 
jugements définitifs et sévères sur cet état de choses. 

Oublier les avantages énormes que le progrès a engendrés pour I'humanité 
tout entière, pour ne voir que les consequences douteuses ou negatives d'un 
développement très insuffisamment contrOlé et souvent en porte a faux au plan 
éthique est aussi néfaste pour la conception d'une politique future que de fermer 
les yeux sur le passé de cette evolution. 
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Le gigantesque problème pose par le role que joue 'automobile dans la vie 
contemporaine et, plus specifiquement, de sa responsabilité dans la qualité de la 
vie de nos contemporains, ne peut Otre envisage, avec quelques chances d'ap-
procher la vérité, que dans une perspective vraiment fondamentale. Le paradoxe 
du progrès s'affirme a son sujet avec plus d'éclat que dans la plupart des autres 
secteurs. 

Comme nous l'avons esquissé au debut de ce rapport, l'automobile a trans-
formé fondamentalement Ia vie des hommes. File leur a donné une mobilité quasi 
démentielle. File a transformé leur notion du temps et de l'espace. Elle a elargi 
leur capacité de connaltre tant le monde et les hommes que les choses. File met 
a leur disposition les biens de toute la planète. 

Lélan, que sa fabrication, celle de ses dérivés et celle des multiples facteurs 
qui conditionnent son usage, a donné a l'économie mondiale, est reconnu comme 
étant l'un des facteurs essentiels, sinon même le facteur principal, du gigantes-
que développement du dernier quart de siècle. 

Le prix payé en retour est, ii faut le reconnaitre, a l'échelle des avantages 
acquis. Une part essentielle de la pollution de l'atmosphère est causée directe-
ment ou indirectement par l'automobile ; dans la plupart des pays, les plus beaux 
paysages ont été abimés, sinon massacres par la multiplication des routes et 
autoroutes nécessaires au développement de la civilisation moderne motorisée. 
Leur échelle, leur caractère naturel ou sauvage ont été cassés par des voiries qui, 
a l'encontre de celles d'autrefois, ne se glissent pas en de souples et modestes 
lacets dans les vallons, ni ne strient imperceptiblement le flanc des montagnes, 
mais domestiquent leur mouvement nature[ du sol en l'aplanissant sur d'énormes 
étendues, sans aucun souci de la beauté paysagère ou de 'integration harmo-
nieuse dans l'cuvre admirable de la nature et du temps. 

Alors que tant de gouvernements contrOlent, avec une sévérité nécessaire, la 
moindre construction, quels sont ceux qui surveillent, au-delà des qualites techni-
ques et du coOt, Ia valeur esthetique des projets de routes et des autres grands 
travaux publics qui ont un impact autrement définitif sur les valeurs permanentes 
du cadre de vie qu'une oeuvre d'architecture? 

Un bOtiment se détruit, ne fut-ce que par le temps ; une autoroute, un canal 
s'inscrivent pour toujours dans le paysage et la nature ne parviendra jamais, si ce 
West par de gigantesques cataclysmes, a effacer leurs traces ou plus simplement 
a les absorber dans un nouvel equilibre. 

Pour faciliter le passage des automobiles, que de villes et de villages tranquil-
les a I'habitat agreable ont été détruits et transformés en autodromes bruyants, 
pollués et meurtriers. Tout est dO au "dieu-automobile '>. On a sacrifié sur son 
autel une part essentielle des richesses que la nature et le passé nous ont Iégués. 
Sacrifice irreparable, inutile aussi dans bien des cas, car ii est apparu que l'élar-
gissement des rues des villes anciennes, la transformation des squares et des 
places en parking, le percement des voies rapides a travers des hots historiques 
n'ont fait que déplacer le problème et en compliquer a outrance la solution. 

Lopposition quasi fondamentale entre la ville, lieu total de vie, c'est-à-dire non 
seulement d'activité profession nelle, mais aussi de repos et de détente, et I'auto-
mobile s'est degagée peu a peu. C'est generalement sur les décombres des villes 
anciennes, dans les rares vestiges échappés a un reamenagement concu en fonc-
tion de I'automobile et de la speculation foncière, que Ion organise aujourd'hui les 
quartiers de circulation piétonne devenus les refuges d'un commerce urbain tradi-
tionnel prospère. 

De mOme, que de sites, que de voisinages de monuments célèbres ont perdu 
une grande partie de leur signification et de leur attrait a la suite des aménage-
ments de routes et de parkings conçus pour en faciliter l'accès en automobile, 
sans effort aucun de la part du visiteur, oubliant que la signification profonde du 
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site ou du monument ne se découvre géneralement que par une approche gra-
duelle et réfléchie et que cette signification se perd très souvent Iorsque les va-
leurs et les proportions fondamentales a l'entour sont rompues. On connalt des 
amenagements destinés a faciliter la visite de sites et de monuments si totale-
ment destructeurs de I'equilibre du lieu que l'objet même qui justifiait ces travaux 
en a perdu tout attrait... 

La perte se situe sur tous les tableaux la richesse paysagère ou monumen-
tale perdue a jamais et des investissements inutiles. L'automobile est exigeante: 
elle requiert un service et une alimentation en énergie constamment renouvelés; 
aussi, les routes sont-elles encombrées par des stations-service '>, plus criar-
des et plus offusquantes les unes que les autres, et les faubourgs des villes, 
même les plus nobles, ressemblent-ils de plus en plus a une jungle commerciale 
offensante et a une forêt de poteaux et de piliers portant lumières et réclames 
violentes. Faut-il, enfin, rappeler combien la pollution de ]'air due a l'automobile 
contribue a la destruction des pierres de nos cathédrales par le plus terrible des 

cancers " : Ia sulfatation des pierres calcaires? 

Le bilan est-il donc complètement négatif? Faut-il conclure que l'automobile 
est une invention demoniaque dont Ia multiplication ne peut que causer des ca-
tastrophes irréparables ? Que les avantages qu'elle off re se payent d'un prix outran-
cier ? Qu'elle est l'une des causes principales d'un desequilibre écologique crois-
sant et dune déshumanisation progressive du milieu de vie ? 

S'arrêter a un bilan unilateral et, de ce fait, tendancieux ne contribuerait pas a 
degager une voie d'avenir. En contrepartie des efforts nocifs, il est evident que la 
mobilité des hommes, nouvellement acquise, a beaucoup contribué a une large et 
meilleure connaissance mutuelle et, par là même, constitue un apport essentiel a 
la paix du monde. 

Le contact direct avec les mystères et les beautés de la nature doit aboutir 
finalement a Ia reconnaissance de l'évidente nécessité de sa sauvegarde. Quant 
aux biens culturels, si leur approche par les foules n'est pas sans danger pour leur 
existence même, leur raison d'être n'est-elle pas compromise tout aussi fondamen-
talement par leur maintien sous le boisseau '> ? On doit se réjouir que de plus en 
plus d'hommes et de femmes puissent trouver, grace aux nombreux voyages et 
déplacements que seule ['automobile permet, une contemplation et une compré-
hension des richesses culturelles, sources d'un humanisme qui ne peut qu'enrichir 
l'esprit et rendre sensible a la merveilleuse diversité de I'humanité et a I'inépuisable 
richesse de son intelligence, de ses emotions et de son imagination. 

Hélas, le drame se noue lorsqu'on constate - et il faudrait être aveugle pour 
ne point le faire - que la croissance des prejudices causes par I'automobile est 
infiniment plus rapide que celle des bienfaits qu'elle procure et que le danger d'un 
bilan finalement negatif West pas illusoire. Les besoins de l'automobile sont rn-
médiats ; ils sont directement lies a sa multiplication rapide - objectif parmi les 
plus importants de la plupart des plans de developpement économique - tandis 
que les bénéfices, au plan de l'épanouissement culturel, de la connaissance mu-
tuelle des peuples et du respect de leur diversité authentique, ne se dégageront 
sans doute pleinement que dans une ou même plusieurs generations. 

Lautomobile et ses infrastructures auront-elles entre-temps détruit les bases 
mémes des bienfaits qu'elle aurait dü pourvoir parce que I'humanité aura été in-
capable de gérer son développement et son impact? Cette question constitue le 
nceud du problème. La sauvegarde de la nature et du patrimoine culturel se trouve 
a cet egard dans le mëme" paquet >> que celle de l'equilibre écologique ou que la 
viabilité des établissements humains. Les considérer a part, imaginer qu'il y a, 
pour eux, une solution en dehors de Ia solution globale serait la plus dangereuse 
des illusions. 

II est certainement criminel de laisser aller les choses au seul gre de l'expan-
sion économique ou d'options politiques nationales. Seule, une réflexion fonda- 
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mentale, basée sur toutes les données du problèmes, permettra peut-être de d6-
gager les bases d'une solution. Celle-ci doit se projeter sur le court, le moyen et le 
long terme. 

Mais, sommes-nous encore capables de concevoir et de mener une action 
concertée qui dépasse le seul lendemain ? Sans doute, nous manque-t-il encore 
une partie des données du problème ou tout au moms la prise de conscience de 
la valeur de ces données par rapport au tout. Les avantages et les inconvénients 
de l'expansion sauvage de l'automobile sont ressentis très différemment selon les 
stades du développement économique et social. 

Par ailleurs, l'agrement immédiat que 'usage de la voiture procure, oblitère 
generalement la conscience des degäts que son utilisation provoque a longue 
échéance. La vraie dimension du problème est ethique. Elle se situe au niveau de 
droits qui ne sont pas seulement ceux des generations présentes, mais aussi 
celui du respect des droits des nombreuses generations futures. L'usage que les 
habitants des pays riches font de Ia planète et de ses ressources est limité par le 
droit au partage des pays pauvres et, au-delà, par le droit au même usage de ces 
biens par les generations qui nous succéderont. Or, nos contemporains ne se 
comportent-ils pas comme s'ils appartenaient a la dernière, gaspillant les res-
sources non renouvelables de Ia planète en matière premiere et en energie et 
disposant, trop souvent pour les detruire, des beautés naturelles ou des riches-
ses culturelles accumulées au fil des siècles ? Oublient-ils qu'il s'agit de biens qui, 
une fois perdus, le sont irrémédiablement et que, face aux generations futures, 
seul un usage parcimonieux de ces biens accordera a d'autres le droit d'en jouir a 
leur tour? 

Ces considerations peuvent paraItre théoriques et sans doute sont-elles mar-
quees d'idéalisme. Quelles conclusions peut-on en tirer au plan pratique en ce qui 
concerne le rapport patrimoine naturel et culturel-automobile? La premiere est 
incontestablement celle qui figure a I'article 9 de la Charte duTourisme cultu-
rel >> adoptée a Bruxelles en 1976. II est utile de rappeler son enonce: 

Quels que soient ses motivations et les bienfaits qui en den vent, le tourisme 
culture!, tel qu'il est actuellementpratiqué, ne sauraitétre séparé des effets néga-
tifs, spoliateurs ou destructeurs qu'entraIne l'emploi massif et incontrOlé des sites 
et monuments qui en font l'objet. Le respect de ceux-ci, aussi bien que l'élémen-
taire souci de les maintenir en état de jouer leur rOle d'attrait touristique et d'édu-
cation culturelle, implique la definition et l'application de normes acceptables. En 
tout état de cause, dans la perspective d'avenir oO nous nous situons, c'est le 
respect du patrimoine mondial, culturel et nature!, qui dolt prévaloir sur toute autre 
consideration, si justifiée qu'e!le puisse être du point de vue social, politique ou 
économique.>> 

Les principes qui inspirent cet article sont integralement applicables a usage 
de I'automobile et a la construction des equipements nécessaires a cet effet. Qui 
ne connaIt de regions admirables autrefois, aujourd'hui devastees definitivement 
par les infrastructures realisees pour en faciliter l'accès et la visite ? Faut-il rappe-
ler que l'énorme système voyer construit durant ce dernier demi-siècle clans la 
plupart des pays developpes n'a ete que rarement conçu en tenant compte des 
caracteristiques et des qualités du paysage traverse et en donnant, le cas echeant, 
la priorite a la sauvegarde de leur beaute - qui devrait ëtre eternelle - face a des 
facteurs techniques ou economiques generalement transitoires. Les exceptions a 
cette règle sont tellement rares qu'elles ne peuvent être invoquees que pour le 
confirmer! 

Et faut-il vraiment - certains affirment qu'il s'agit d'une simple obligation dé-
mocratique - que tout monument, tout site puisse ëtre atteint paresseusement 
sur le siege moelleux d'une voiture? N'en est-il pas de très nombreux qui ne se 
découvrent et ne se révèlent que par une approche lente et méritoire? Si c'est 
vraiment le << message >> du site ou du monument que le touriste essaye de d6- 
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couvrir en s'enrichissant a son contact, pourquoi ne pas faire de la meilleure ap-
proche de celle-ci la loi sup rême de sa découverte? 

Lautomobile est partout et la bataille commerciale pour les bénéfices produits 
par ses besoins et par son service est I'une des plus gigantesques de l'histoire. 
Est-ce une justification suffisante pour la veritable débauche de publicité en fa-
veur de tout ce qui y a trait? 

Toutes nos routes, les faubourgs de nos villes, nos villages, le voisinage des 
monuments les plus sacrés, les sites les plus prestigieux sont infestés - le mot 
n'est pas trop fort— par de véritables chapelets de" stations-service ", de formes 
et de couleurs plus agressives les unes que les autres, dont l'objectif publicitaire 
est précisément de ne pas s'integrer a leur environnement afin d'être mieux re-
marque.  

Pourquoi le droit de vendre s'assortit-il, quand il s'agit de pétrole ou d'entre-
tien de 'automobile, de celui d'enlaidir, voire de profaner le cadre de vie du ci-
toyen et plus particulièrement les Ileux les plus précieux: ceux oU il cherche a 
communier avec la beauté et la sérénité de la nature ou de la culture? Ne pour-
rait-on faire un effort plus grand pour combattre la pollution provoquée par 'auto-
mobile et pour diminuer de ce fait les degâts gigantesques causes aux pierres de 
nos monuments par leur sulfatation, le cancer >> qui détruit irrémédiablement 
l'épiderme des temples et des cathédrales, y compris et de préférence les sculp-
tures précieuses qui les ornent? Des mesures prises, ces dernières années, en 
vue d'une automobile << plus propre '>vont améliorer cette situation désastreuse. 
Mais, cela suffira-t-il? 

Tant de questions qui attendent des réponses si 'on veut créer entre ]'auto-
mobile, instrument merveilleux de découvertes des richesses naturelles et cultu-
relIes du monde, et ces dernières des rapports moms dramatiques que ceux qui 
existent aujourd'hui. 

Sur ces points, le Congres pourrait émettre des vcux qui contribueraient a 
sensibiliser l'opinion publique et, au-delà, celle des responsables, tant au plan 
politique que commercial, afin que ceux-ci réforment leur action et I'adaptent aux 
besoins de la sauvegarde de la nature et de la culture. II serait vain de croire 
cependant que la réponse est au niveau de l'automobile elle-même. Celle-ci n'est 
et ne sera que ce que les hommes voudront en faire : elle aura le rOle bienfaisant 
ou destructeur que les hommes voudront Iui donner. 

C'est seulement au sein de leur jugement entre la valeur du confort qu'elle 
apporte et l'importance de ce qu'elle peut détruire que se situe la solution. Lédu-
cation de l'humanité face a ['automobile est donc la question essentielle. II en 
dépendra que l'automobile, symbole le plus expressif de la culture industrielle du 
XXe siècle, apparaisse aux generations futures comme la meilleure ou la pire de 
ses inventions. 



ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 THE FUTURE OF SITES AND ARCHITECTURAL HERITAGE IN THE AGE 
OF THE AUTOMOBILE 
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Few inventions have affected human behaviour as much as the automobile, by giving man a previously unimaginable mobility. The automo-
bile has flindamen tally transformed people lives : exceptional accessibility to heritage, gigantic economic development .... sites and monuments 
which yesterday were totally isolated are today invaded by huge crowds. 

In exchange, the price to he paid is equivalent to the advantages gained pollution leading to the serious degradation of monuments, the 
disfigurement oflandscape by roads, the break-up of towns and villages, the e&ct  ofcar parks and service stations on monuments and their setting. 

Cultural progress, which is the result of the phenomenal increase in journeys, is therefore counterbalanced by its corollary, the degradations. 
What is disastrous is the fact that the effect of these degradations is immediate and irreversible, whereas the benefits at the level of cultural 
development and respect for the authentic diversity ofthe heritage will only make themselyes fully felt after one or even several generations. The real 
problem is an ethical one which lies at the level of human right regarding not only the present generations but also the generations to follow. 
Education concerning the automobile is therefore essential and a matter of absolute priority 

ICOMOS : UNA MIRADA HACIA ATRAS Y UN VISTAZO HACIA DELANTE 

RESUMEN 	 EL PORVENIR DE LOS SITIOS YDEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 
EN LA EPOCA DEL AUTOMOVIL 

Pocos inventos han marcado tan fuertemente los comportamientos como el del automóvil, al dotar al hombre de una movilidad imposible de 
imaginar anteriormente. El automóvil ha transformado radicalmente la vida de los hombres.facilidad excepcionalpara desplazarse, transforma-
ción de las nociones del tiempo y del espacio, puesta a disposición de los bienes de todo elplaneta, gigantesco desarrollo económico... Monumentos 
y sitios completamente aislados hasta ayer yen afluir inn umerables multitudes. 

El precio que hay que pagar como contrapartida estd a la altura de las ventajas obtenidas: contaminaciones que acarrean especialmente 
importantes degradaciones de los monumentos, rnutilaciones del paisaje a causa de las obras que entranan los trazados de carreteras, elfracciona-
rniento de ciudades y  pueblos, alteración del entorno de los monumentos a causa de los aparcamientos y de las estaciones de servicio. 

Por tanto, elprogreso cultural que permite la extraordinaria expansion de los viajes tiene su contrapeso en las degradaciones derivadas del 
mismo. El drama es que los efectos de tales degradaciones son inmediatos e irreversibles, mientras que, sin duda, los beneficios en ci pIano del 
desarrollo cultural y  del respeto a la auténtica diversidad de las riquezas patrimoniales tardardn una o varias generaciones en manifestarse 
plenamente. La verdadera dimension del problema es de cariIcter ético. Se encuentra en el nivel de los derechos que atañen no sOlo a la presente 
generaciOn, sino también a las sucesivas. La educaciOn de la humanidad fi'ente al automOvil es, pues, una cuestiOn esencial. 
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LURBANISME, L'ARCHITECTURE FT LE DEVELOPPEMENT SOCIAL 
ET CULTUREL1  
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Depuis leur origine, l'urbanisme et l'architecture créent les liens privilégiés de 
la vie sociale et culturelle. Les liens qui les unissent sont tellement puissants que 
tout au long de I'histoire, leurs réalisations constituent le miroir le plus fidèle et le 
plus évocateur de la complexité et de l'évolution de l'homme, de la société et de la 
culture. Comment en effet imaginer un environnement construit qui ne soit pas 
l'expression de la philosophie, de l'ethique, de Ia science, de l'imagination et de la 
sensibilité de la société qui la genere? 

II existe dans l'urbanisme et 'architecture, comme dans beaucoup d'activités 
humaines, un lien essentiel, au sens littéral du terme, entre l'acte et ses causes. 

Aussi, epiloguer sur le rOle que l'urbanisme et l'architecture jouent, ou peu-
vent jouer, dans le développement de l'humanité, s'interroger sur leur rOle reel 
dans ce processus peut des lors paraltre une démarche assez gratuite tout au 
moms si on la situe dans une vision a la fois prospective et volontariste. Le con-
tenu social et culturel de Fart de construire nest-il pas déterminé par des facteurs 
qui lui échappent, qui se situent au niveau le plus profond de l'humain et dont ii 
West nile moteur, ni l'influent, mais au contraire l'une des expressions nécessai-
res? 

Posée autrement, la question peut se définir ainsi : la conception architectu-
rale et urbanistique influence-t-elle vraiment le comportement social et culturel 
des hommes ou est-elle, au contraire, complètement déterminée par ceux-ci? 
Est-il pensable que l'acte de construire ne soit, préalablement a toute expression 
plastique, autre chose que la résultante d'une contrainte sociale ou dun besoin 
culturel, ce qui le ramène au niveau dun produit et non dune cause agissante? 

Toute l'influence du milieu se situe-t-elle au niveau de I'idée qui l'inspire et lui 
est donc préalable, ou au contraire chemine-t-elle selon une voie indeterminable 
qui est la sienne propre et échappe de ce fait aux objectifs poses? Ou s'agit-il 
dune action complexe d'interaction constante, de flux et de reflux? 

Certes, il est indiscutable que le milieu bâti influence - et combien - le com-
portement des individus et des groupements humains, mais on peut se demander 
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a juste raison s'il ne s'agit pas là d'une consequence d'un acte créateur exprimant 
un état social et culturel préalable et appartenant donc a un passé révolu, plus 
que l'effet dune politique planifiée pour l'avenir. Larchitecture, née dun état de 
fait social et culturel ou de la vision d'un homme ou d'un groupe sur le développe-
ment de la société, peut-elle être a son tour un instrument de développement 
déterminé ou reste-t-elle prisonniere de l'état de fait qui l'a engendre? 

Larchitecture, produit de la dynamique des besoins matériels et culturels de 
la société et de l'individu, est-elle a son tour capable d'une action dynamique qui 
influence ces besoins et contribue de la sorte, en une dialectique suivie entre la 
société et elle-même, au développement de Ia premiere? On le voit, la question 
préalable a tout discours sur l'architecture, l'urbanisme et le développement 
social et culturel >> est très complexe. Et elle ne prend sa veritable dimension que 
Iorsqu'on la projette dans l'infinie diversité des situations sociales et culturelles 
qui existent dans le monde et se sont succédées dans le même lieu a travers les 
siècles. 

Aussi, peut-on s'interroger sur Ia valeur d'une réflexion prospective a propos 
de l'architecture sur le developpement. Feut-on tout ramener a des principes corn-
muns ? Les mêmes méthodes d'analyse et les mêmes critères de jugement sont-
ils valables pour des états de fait diversifies tt l'infini. Cette réflexion a-t-elle une 
valeur universelle ou West-elle autre chose que l'expression d'un besoin present 
de la mentalité occidentale, c'est-à-dire d'une situation sociale et culturelle très 
particulière et passagère? 

Une chose est incontestable : la formulation du problème est un fait recent. 
Dans le cadre de la civilisation occidentale tout au moms, l'analyse consciente du 
lien qui unit l'architecture et le cadre social et culturel qui l'a produit appartient 
depuis longtemps a Ia methodologie de l'histoire, mais n'apparaIt guère avant 
notre époque au niveau de la politique. 

Larchitecture, même la plus exceptionnelle, était, naturellement, l'expression 
des besoins sociaux et des aspirations culturelles d'un groupe ou éventuellement 
d'un homme a un moment précis et non un facteur d'évolution voulue et dirigée. 
Cela allait de soi et, comme pour tant de phénomènes naturels, on ne s'est pas 
préoccupé de raisonner a leur sujet. 

Qui s'inquietait de lair ou de I'eau avant que leur pollution ne soit devenue 
angoissante et que de ce fait un facteur d'équilibre fondamental des conditions de 
vie ne soit rompu ? Nest-ce pas aussi la rupture d'un équilibre tout aussi fonda-
mental dans la relation" homme et société d'une part - environnement bâti d'autre 
part qui est a l'origine de notre besoin lancinant de raisonner sur les liens qui 
unissent l'hornme a l'urbanisme et a l'architecture? 

Cette rupture est aujourd'hui évidente. Elle est exceptionnelle, voire unique 
dans l'histoire. Cependant, on peut se demander comment elle aurait Pu ne pas 
survenir alors que l'humanité vit la plus grande revolution sociale et culturelle de 
tous les temps et que celle-ci s'accomplit grace aux acquis de la science et de la 
technique a une allure incroyable et que de ce fait le temps, qui, autrefois, amor-
tissait l'impact de l'évolution ou méme des revolutions, ne remplit pas son rOle 
traditionnel de modérateur et d'adapteur? 

La gigantesque explosion démographique, la dimension souvent démentielle 
des concentrations humaines dans des agglomerations ou des villes industrielles, 
le développement foudroyant de la science et de la technologie ont bouleversé 
complètement, dans la plupart des regions du globe, les rapports traditionnels 
que l'homme entretenait avec son environnement bâti. Malgré les apparences, 
cette rupture se situe sans doute moms au niveau des fonctions matérielles de 
l'urbanisme et de ['architecture qua celui des besoins sociaux et culturels aux-
quels ils sont censés satisfaire. En effet, jamais avant notre époque, un effort 
comparable n'a été déployé pour donner a un plus grand nombre de personnes, 
surtout aux moms favorisées, la participation a un confort materiel ignore un demi- 
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siècle auparavant même dans les classes aisées. Certes, vu au plan mondial, ces 
réalisations peuvent paraItre dérisoires par rapport a l'immensité des besoins; il 
est certain néanmoins que jamais dans le passé, on n'a tant construit que durant 
le dernier quart de siècle. Létonnant, sans aucun doute, est l'impression d'insatis-
faction et d'insuffisance face a la plupart de ces réalisations. A premiere vue, 
cependant, elles ont pour elles les options logiques et généreuses de la Charte 
d'Athènes. Généralement elles en expriment aussi, hélas, les terribles insuffisan-
ces. 

Ce texte doctrinal - et doctrinaire -, face a Ia situation désastreuse qui carac-
térisait la plupart des villes du monde occidental a Ia veille de la deuxième guerre 
mondiale, s'est attaché trop exclusivement aux aspects des fonctions apparen-
tes, "fonctionnalistes " ou machinistes de la ville et de l'habitat en oubliant leur 
face moms visible, mais peut-être plus importante : c'est-à-dire celle des innom-
brables relations humaines et des qualites d'atmosphère, dont leur structure phy-
sique constitue le support indispensable, celle des valeurs irrationnelles, mais 
néanmoins essentielles qui caractérisent l'homme et ses groupements, celle du 
lien vivant avec le passé, expression physique de la mémoire de la société et de 
l'individu. 

Certes, la critique d'une philosophie est aisée près d'un demi-siècle après sa 
conception et lorsque celle-ci a été abondamment et durement frottée aux faits. 
Sans doute, aurait-elle été moms angoissante si les énormes destructions dues a 
la dernière guerre et si le gigantesque développement qui a marqué, de manière 
très inégale, la plupart des pays du monde, n'avaient provoqué I'immense<' boom" 
de I'urbanisation et de l'architecture qui a marqué le dernier quart de siècle. 

Ces nouvelles villes, ces quartiers modernes, ces immeubles a appartements 
multiples reproduits en grandes series, ont incontestablement amélioré la qualite 
physique de la vie de leurs innombrables habitants. Leurs prix sont souvent corn-
pétitifs et répondent aux exigences a la fois de l'économie et d'une repartition plus 
sociale du bien-être; deux considerations qui ont été les meilleurs critères de choix 
pour les responsables de la politique de l'habitat dans la plupart des pays. 

Cependant, vue avec un peu de recul, 'experience n'est pas concluante, loin 
de là. De nombreuses etudes lui ont été consacrées par des sociologues, des 
psychologues, des psychiatres, des hommes politiques, des urbanistes, des ar-
chitectes. Aucune cependant West plus poignante, ni plus illustrative que les 

Réponses a la violence >>, rapport du Comité d'étude sur la violence, la 
criminalité et la délinquance, présidé par M. Alain Peyrefitte, Ministre français 
de la Justice et publié il y a quelques mois. 

La conception de la yule moderne et, pour une part non negligeable, I'archi-
lecture qui la matérialise, inspirée par la Charte d'Athènes, y sont l'objet de gra-
ves accusations. Les qualités physiques de I'habitat ne sont guère mises en doute: 
le drame se joue au niveau des aspects sociaux et culturels des réalisations. La 
conception fonctionnaliste et matérialiste de l'urbanisme qui se resume dans Ia 
formule lapidaire du quatrieme Congrès du ClAM en 1933" habiter, travailler, se 
récréer, circuler" et la philosophie parallèle qui inspire les logements des grands 
ensembles ne s'attarde guère a la diversité, aux nuances de la vie sociale et des 
besoins culturels des groupes et des individus. Aussi, ceux-ci n'y trouvent-ils pas 
la réponse adequate a I'ensemble de leurs besoins exprimés et inexprimables, 
raisonnés et subconscients, rationnels et irrationnels auxquels la ville tradition-
nelle répond naturellement. 

Si la qualite de I'habitat a été améliorée, on ne peut en dire autant de I'ensem-
ble des valeurs que Ion groupe sous le vocable <' qualité de la vie ". Les grands 
immeubles, les larges espaces verts dans lesquels ils s'implanlent selon la notion 
de I'urbanisme en ordre ouvert ou les gorges profondes qu'ils génèrent Iorsqu'ils 
sont implantés le long de rues classiques, Wont guère contribué a créer des liens 
sociaux. Le citadin y est devenu indifferent a I'autre. 
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Aussi, la solidarité du voisinage, l'un des caractères fondamentaux de Ia so-
ciété des villes traditionnelles, y est-elle genéralement inexistante La société 
d'intercommunication, fondement méme de la vie sociale et culturelle, y est rem-
placée par une société de méconnaissance et d'indifférence. Mais s'agit-il encore 
d'une société urbaine? 

La concentration des activités de service dans les zones centrales de la yule 
au detriment de I'habitat a contribué a faire exploser la société urbaine integrée 
qui I'occupait, en renvoyant ses composantes vers des quartiers peripheriques 
socialement stratifies. Les rapports humains nombreux et nuances, dont I'habitat 
entremêlé a une grande variété d'activités concentrées au cceur des villes était le 
support le plus efficace, ont été détruits sans qu'on se rende compte de leur 
importance pour I'equilibre du citadin, ni pour I'existence mëme de la société ur-
baine. 

Dans les grands ensembles, qui remplacent l'habitat traditionnel, la demeure 
n'est plus l'abri individualisé. Si elle offre souvent plus de confort, elle West plus 
I'expression de l'identité familiale. FIle est devenue un module indistinct oü I'habi-
tant ne se situe plus : N ème fenêtre dans d'immenses façades répétitives et mo-
notones, X ème porte entre une infinite de portes toutes semblables dans un long 
couloir anonyme ou une coursive sans fin, tantième appartement identique jus-
qu'au detail a des centaines, voire a des milliers d'autres. 

OU l'homme, dans la diversité de ses aspirations et sa sensibilité individuelle, 
peut-il trouver, malgré les avantages matériels, dans de telles << coquilles >' I'enve-
loppe qui convient a son >> existence? Comment peut-il y trouver une base pour 
s'exprimer, pour affirmer son identité, pour sortir dun anonymat écrasant? Quelle 
capacité d'integration peut-il découvrir sans payer celle-ci dun abandon quasi 
complet de sa propre spécificité et, par le fait méme, de la plus grande richesse 
qu'il peut apporter a la société ? Comment, des lors, peut-il s'épanouir? Nest-il 
pas écrasé par ... le poids de I'architecture... " ? Ft les urbanistes et les archi-
tectes en concevant des modèles abstraits, qui ne tiennent pas compte du reel, 
ne sont-ils pas passes a côté de l'essentiel : laisser a I'individu la possibilite de 
s'exprimer, faire de I'inachevé >> ? 

Passer a cOté de l'essentiel, West-ce pas aussi ce qu'il advint de 'architecture 
occidentale dans son expansion colossale et inconsidérée en dehors de sa zone 
culturelle propre ? Certes, ]'expansion de la culture d'une zone forte '>vers une 
zone plus faible >' est un phénomène ancien et universel. Toute culture en ex-
pansion geographique, generalement portée par un dynamisme économique ou 
politique, a tendance a faire appel a ]'architecture comme I'un des véhicules es-
sentiels de son identité. De tout temps, Ia plu part des formes d'occupation ou de 
colonialisme ont exporté leur urbanisme et leur architecture vers les pays mis 
sous tutelle. Les colonisateurs voulaient trouver ainsi loin de chez eux les caractè-
res les plus expressifs de leur cadre de vie traditionnel. 

Ils affirmaient en même temps leur presence et leur pouvoir. Souvent, I'agres-
sivité d'une pensée architecturale plus forte et plus riche a contribué a l'évolution 
heureuse de la construction de regions moms favorisées. 

Toutefois, I'architecture des regions ainsi influencées Wen perdait pas pour 
autant sa capacité d'exprimer sa sensibilité propre, flu son identité culturelle. Deux 
facteurs importants font que la situation actuelle diffère profondément de celle du 
passé. 

Le premier est I'universalité de I'expansion de I'architecture occidentale con-
temporaine : la diffusion de I'architecture romaine s'arrëtait aux frontières de I'Em-
pire, celle de I'architecture gothique ou baroque a celles de la christianisation en 
leur temps. 

Le deuxième concerne la profondeur de ['impact de I'architecture contempo-
raine : autrefois, seule I'architecture de grands edifices, exceptionnels, était fon- 
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damentalement concernée par ce mouvement; l'architecture vernaculaire non 
seulement survivait, mais poursuivait son evolution propre empruntant souvent 
certains éléments de son langage structurel ou décoratif a l'architecture impor-
tee, mais préservant néanmoins son authenticité. Elle maintenait dans la vie quo-
tidienne I'expression culturelle propre au peuple qui la produisait. Elle garantissait 
I'identité culturelle de ce peuple et, chose toute aussi importante, poursuivait sa 
dialectique ininterrompue avec son environnement bâti, miroir de sa vie sociale et 
individuelle etfondement de sa <<reconnaissance << face a lui-même et aux autres. 

II est difficile de nier le caractère absolutiste, voire despotique, de I'architec-
ture contemporaine et le comportement doctrinaire de la plupart de ses grands 
théoriciens. Le résultat est frappant : la même architecture se retrouve a tous les 
points du globe. En quoi les immeubles de Singapour, de Londres ou de Mexico 
se distinguent-ils fondamentalement de ceux de San Paolo, de Dakar ou de 
Francfort Marques par des traditions très différentes, leurs habitants se retrouvent 
dans des logements a peu près identiques et dans des villes qu'il est parfois 
malaise de ne pas confondre. 

Faut-il admettre dorénavant que les besoins specifiques des individus et des 
groupes, que lame des peuples, leur sens de la beauté, leur sensibilité, leur 
inventivité, leurs traditions, que la repartition inegale des matériaux sur le globe, 
que les differences de climats, de lumière, de cadre naturel, que tous ces facteurs 
qui ont fait la diversité de l'architecture dans le passé, n'influenceront plus ]'ex-
pression de l'architecture de demain parce que celle-ci sortirait de moules unifor-
misés définis par les seules économie et technique. 

Que de bâtiments reconstruits dans des villes admirables, que de quartiers 
neufs, qui les enveloppent depuis peu, qui ne temoignent de 'indigence spirituelle 
et artistique de ['architecture contemporaine face a celle du passé qui ne visait 
pas seulement a fournir des metres carrés confortables et utiles, mais aussi a 
créer un cadre de vie exprimant la beauté selon le sens propre de chaque peuple 
et la force de ses traditions. 

La richesse de la culture du monde, c'est d'abord sa diversité. Si l'architecture 
veut se maintenir comme un facteur essentiel de la culture, elle doit nécessaire-
ment intégrer ses objectifs au respect de cette diversité et y consacrer pleinement 
sa créativité. 

Mais le problème est plus profond, car la diversité culturelle couvre une va-
riété de structure et de tradition sociale et une énorme heterogenelte économi-
que. Certes, la facilité des communications et l'importation, souvent brutale et a 
seules fins de profit, de technologies industrielles élaborées dans des regions, 
dont la population na guere été préparée socialement, ni psychologiquement a 
les accueillir, a jeté par dessus la diversité des regions et des races humaines un 
voile uniforme et trompeur. Luniformité de l'architecture << internationale '< appar-
tient a celui-ci. En fait, elle ne répond pas aux réalités humaines profondes, car 
elle correspond pour la grande majorité des hommes a une programmation, une 
technologie, une dimension économique et une expression ou une absence d'ex-
pression artistique, étrangère a leurs traditions, a leur sensibilité profonde et a 
leur identité sociale et culturelle. 

Hélas, son attrait en tant que << modèle >> et symbole de <<développement 
est tel que, particulièrement au niveau du pouvoir, cette architecture constitue 
souvent l'objet d'un choix politique au detriment d'un mode de construction et 
d'une architecture qui serait a la fois respectueuse de Ia tradition et ouverte sur 
les besoins nouveaux et sur les possibilités techniques d'aujourd'hui. Les consé-
quences sociales, culturelles et economiques de ce choix sont considérables. In-
contestablement, elles sont aussi très néfastes. 

Au plan de la culture, ce choix constitue une veritable condamnation tout ce 
qui a trait au passé devient symbole de sous-développement et risque d'être re-
jeté en bloc. La oü le cadre bâti de la vie, élaboré en fonction dune experience 
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souvent millénaire, était le reflet de la vie sociale et de la culture du peuple, celui-
ci se trouve brusquement coupé de ses racines et projeté clans un milieu acculturé. 

Tout en Iui offrant des avantages matériels, ce milieu lui est cependant étran-
ger, sinon hostile. Les consequences sociales de ce choix sont très graves et 
rejoignent celles qui ont été évoquées plus avant clans ce rapport, c'est-à-dire les 
destructions de rapports humains, dont le milieu physique est le support discret et 
essentiel. 

Faut-il évoquer ici, a titre d'exemple, 'importance de la r palabre>> clans de 
nombreuses sociétés traditionnelles? Imagine-t-on oü elles pourraient se situer 
spontanément clans un urbanisme de grands ensembles? Nest-il pas concluant 
de constater, avec des sociologues, que malgré l'absence de contort élémentaire 
et de sécurité, la vie sociale est plus intense et les relations humaines plus riches 
clans les favella >> qui restent conformes aux structures urbaines naturelles que 
dans les nouveaux quartiers d'habitations sociales des métropoles sud-américai-
nes ? Et n'a-t-on pas vu a Bruxelles les habitants du quartier "taudifié>> des 
Marolles préférer leurs rues, leurs impasses et leurs modestes demeures incon-
fortables aux appartements modernes et équipés qu'on leur offrait a la place et 
qu'ils qualifiaient de " cages a lapins "? 

Le danger reside aussi clans les repercussions économiques de l'évolution 
brutale que Ion provoque. En Europe, l'habitat occupe depuis des siècles clans 
les budgets familiaux, une place importante. Le climat, l'importance traditionnelle 
de l'architecture clans la vie sociale, le recours systématique a des matériaux 
durables, coüteux et exigeant une main-d'cuvre spécialisée ont marqué l'archi-
tecture européenne tout au long de son histoire. Par ailleurs, 'evolution récente 
des diverses composantes de l'architecture européenne a abouti a une primauté 
regrettable des valeurs techniques et économiques. Larchitecture est devenue 
fondamentalement un produit a vendre. 

II faut donc fabriquer ce produit au moindre coCit par rapport aux exigences 
posées et le coCit pèsera souvent sur ces exigences. Les valeurs de beauté, d'adap-
tation au cadre, l'accueil des espoirs propres de l'habitant, qui prédominaient aupa-
ravant, sont passes au second rang. On a cédé la prééminence, qui fut la leur de 
tout temps, aux exigences de technologies constructives et industrielles, de ren-
dement économique et de structures de financement. Les consequences de cette 
evolution qui, clans notre civilisation occidentale atteint l'architecture après avoir 
atteint la quasi totalité des produits nécessaires a la vie quotidienne, ont été évo-
quées il y a quelques instants. 

Lintroduction de ces technologies et de leur coüt clans des sociétés qui Wont 
pas connu la même evolution que celle du monde occidental, qui sont animées 
par des structures économiques différentes ou qui ne disposent pas a bon compte 
des mëmes matériaux requérant une grande infrastructure industrielle, a généra-
lement bouleversé leur equilibre économique. Outre la conception architecturale, 
elles doivent aussi importer les matériaux et les techniques, c'est-à-dire exporter 
des devises précieuses, pour acquérir des biens qui generalement n'aident guère 
a en produire de nouvelles. 

Par contre, le marché traditionnel de la construction est menace. La construc-
tion séculaire parfois fragile, mais en general admirablement adaptée au climat, 
exprimant une sensibilité artistique souvent remarquable, faite de matériaux peu 
coüteux et élevée par une main-d'oeuvre semi-qualifiee largement assistée par 
es voisins selon un système précieux d'entraide, est remplacée par des báti-
ments qui empruntent a l'Occident soit ses structures complexes et coüteuses, 
soit ses modèles simplifies a outrance et certains de ses matériaux élémentaires, 
tels que les blocs en béton et la tOle ondulée. Toutes les riches valeurs séculaires 
d'identité ont été abandonnées et les nouvelles constructions privilegient l'aug-
mentation de la durabilité au prejudice d'un confort très diminué par rapport a 
'habitation traditionnelle. Malgré leur conception très élémentaire, leur prix est 
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élevé, lorsqu'on le compare au revenu des habitants et ii perturbe de ce fait un 
equilibre économique fragile. 

Cependant, la perte vraiment importante de cette evolution se situe au plan 
social et culturel. Lexpérience, produit d'un dialogue séculaire, voire miliénaire, 
entre les besoins de l'habitat, le climat et les matériaux disponibles, l'expression 
artistique, reflet précieux de la sensibilité et de ]'imagination du peuple, les riches 
rapports sociaux genérés par l'entraide spontanée et generalisee : voilà des va-
leurs humaines fondamentales menacées souvent irrémédiablement. II faut oser 
les mettre en balance avec les avantages de l'évolution en cours, si l'on veut 
sauver les valeurs sociales et culturelles de I'urbanisme et de I'architecture dans 
le monde 

A premiere vue, cette presentation des faits peut paraltre empreinte d'un es-
prit << passéiste '>. La facilité et la rapidité des communications, la prise de cons-
cience de l'unité d'un monde de plus en plus étroit et de la solidarité des hommes 
quelle que soit leur race, leur culture ou le continent qu'ils habitent, ne propulsent-
elles pas I'humanité vers une unite qui finalement devra s'exprimer dans une cul-
ture universelle ? Et donc aussi dans une seule architecture? Lévolution actuelle 
West-elle pas un stade douloureux, mais indispensable de la naissance de cette 
culture au milieu des ruines croulantes de celles qui fleurissaient dans le monde 
entier? 

II est évidemment hasardeux de répondre a cette question cependant essen-
tielle. Les seuls éléments de réponse se trouvent dans le comportement des mdi-
vidus et des groupes face a certaines expressions de l'évolution en cours. En ce 
qui concerne l'urbanisme et I'architecture, on ne peut flier que la reaction corn-
porte une sérieuse remise en question, surtout dans les regions qui sont a Ion-
gine des tendances contemporaines et oC Ion peut, mieux qu'ailleurs, juger de 
ses avantages et de ses inconvénients. Parmi les faits nombreux, qui aujourd'hui 
marquent la nécessaire presence du passé dans le cadre de la vie, retenons-en 
deux de nature bien différente, mais fort évocatrice. Elle s'exprime fortement dans 
le domaine de l'habitat au niveau de la seconde residence, qui est generalement 
l'habitation selon le cur >> et dont le caractère est très generalement histori-
q ue. 

Faut-il souligner, sur un autre plan, l'intérët renouvelé pour les structures p0-
litiques et les cultures regionales, pour les langues et les dialectes en voie de 
perdition, pour tout l'heritage du passé, non plus comme simple source de con-
naissance de l'histoire, mais comme élément essentiel de vérité et d'ennichisse-
ment de la vie quotidienne et de son cadre? 

II est certain que, consciemment ou non, nos contemporains perçoivent l'im-
mense perte de valeurs humaines - c'est-à-dire de valeurs sociales et culturelles 
- que le changement en cours comporte et qui, finalement, n'est pas compensé, 
loin de là, par les avantages matériels acquis. Ce qu'ils désirent, même si ce 
sentiment reste souvent inexprimé, c'est a la fois ces avantages matériels et les 
richesses de la culture, tel que le fabuleux passé de I'homme nous les lègue, cette 

mémoire de l'éternité >' qui lui donne sa vraie dimension. 

Face au gigantisme des sociétés urbaines et a l'anonymat qui en est Ia consé-
quence inevitable, ne recherche-t-il pas, lorsqu'il en a les moyens, des structures 
sociales plus restreintes, dont les liens sont perceptibles et dont la cohesion et la 
solidarité qu'elles generent les rassurent, et un habitat, oü il se situe sans équivo-
que et qui, d'une certaine facon, exprime son identité? 

On peut conclure en affirmant que la mésentente, voire le divorce, entre 
l'homme et I'urbanisme et I'architecture contemporains est un fait très reel, dou-
loureusement percu par un grand nombre de contemporains. Au-delà de la tech-
nique et de l'économie, ceux-ci veulent retrouver cette qualité fondamentale de 
I'urbanisme et de I'architecture traditionnelle, c'est-à-dire un cadre de vie con-
forme aux aspirations profondes de leur sensibilité et des caractères permanents 
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de leur culture. II en résulte une conclusion essentielle c'est qu'avant de s'inter-
roger sur le role de l'urbanisme et de l'architecture dans le développement, il 
importe d'abord de les réconcilier avec 'homme. 

A cette fin, il convient de dépasser Ia technique et l'économie, qui ne 
sont, finalement que des instruments au service de l'objectif final de I'art de 
construire - Ia qualite de la vie -, mais qui, depuis quelques décennies, les 
dominent jusqu'à l'oppression mortelle. 

Cette qualite est impensable sans le respect des aspirations et des structures 
fondamentales de la société, sans la connaissance des diversités qui se sont 
développées au cours de I'histoire, parfois depuis les origines lointaines de l'hu-
manité, et sans référence a l'identité et l'authenticité des cultures. II ne peut s'agir 
d'un retour en arrière, d'un urbanisme ou d'une architecture de simple référence 
au passé.Tout au contraire, le present et l'avenir sont ses composantes essentiel-
les. Mais dans le devenir de l'homme, le present inclut par essence le passé et 
plus particulièrement en ce qui concerne notre sujet, les aboutissements nom-
breux et divers des experiences faites au cours des temps par les groupes et par 
les individus afin de créer un environnement bâti, adapté au climat, utilisant les 
meilleurs matériaux disponibles, conformes a leur besoin, a leur sentiment esthé-
tique et a l'expression de leurs aspirations spirituelles profondes et de leur éthi-
que. Certes, toutes ces données évoluent - et souvent fortement - au cours des 
temps, mais elles ont donné naissance a des constantes qui constituent les va-
leurs portantes de l'identité. 

Ce sont ces constantes en perpétuel devenir qui doivent être reconnues et 
respectées. II en résulte une approche plus modeste de l'urbanisme et de l'archi-
tecture qui cherche plus a servir qu'à glorifier, plus a exprimer lame et la sensibi-
lité de la communauté que le" genie "de l'architecte ou I'orgueil du maître d'oeuvre. 
II faut réapprendre a ceux qui construisent, a tisser << le manteau de la vie , 

wi manteau confortable et doux, tant pour le groupe social que pour l'indi-
vidu. 

A cette fin, il doit être taillé a leur dimension, c'est-à-dire a la fois respectueux 
et expressif des situations similaires et des besoins différenciés, des structures 
sociales et économiques multiples, de la place inegale que 'architecture occupe 
dans la vie quotidienne des peuples, de ]'immense richesse de la sensibilité et de 
la conception artistique que Ia tradition vivante exprime et des possibilités nouvel-
les et souvent inegalées que Ia science et la technique contemporaine apportent. 
Un urbanisme et une architecture de veritable synthèse. Alors, comme disait Va-
léry dans " Eupalinos ", l'homme pourra a nouveau discerner trois choses dans 
'architecture ; II y trouvera son corps, il y trouvera son âme et II y trouvera le reste 
du monde. 

PlutOt que de détruire l'immense richesse de la culture architecturale du monde 
- faite d'un tissu oi le present et le passé toujours vivant sont harmonieusement 
et inextricablement entremêlés - par 'asservissement inepte a des modèles 
urbanistiques et architecturaux inadéquats et vides dame, I'art de construire doit 
retrouver, dans la reconnaissance de la diversité des peuples et des hommes, de 
leurs cultures et de leurs traditions, la voie royale qui fut la sienne tout au long des 
millénaires d'histoire : servir Ia société et l'homme, contribuer a leur épanouis-
sement. A cette fin, elle doit rendre, dans la conception du cadre de vie, aux 
besoins et aux aspirations conscientes et subconscientes, rationnelles et irraison-
nées de l'Otre humain sa vraie place, qui est la premiere, bien avant la technique 
et I'économie. 

cEuvrer au développement des peuples, en veillant a ce qu'ils gardent, 
dans I'évolution en cours, le respect de leur identité et de leur culture, la 
conscience de l'apport capital qu'ils font ainsi a toute l'humanité : voilà l'im-
mense tãche a laquelle, dans le domaine qui est le leur, doivent participer 
l'urbanisme et l'architecture. Ils ne peuvent le faire autrement qu'en se référant, 
en premier lieu, a la dignite et au bonheur de l'homme. 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 TOWN-PLANNING, ARCHITECTUREAND SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT 

#v 27 9ctav 1978, at t4e, C)/, ons& 4 dw 9n&ttiat"mt CLtviav 4 elzued& and  
c man lJ  einutzei ece4sec[ t/iez aU flledu1 v th /u4 aiqial caficepUov 4 9afwthv- w- Cfleus& SecZUiq/ t/w 

4  addae&nqi w 1aq asemE'4 4 aScts, ke, madei w Ata" ,2ea 	an a4Juecüuez and anz 
uic/zz ies/2ected t uu&ie& in/zed ta w eap'& idethtc andy cuüua a we't a& t& ma spo?aafu  azpuitia#v& 	  ta1I 
cut sh0t thei u&uat aa.lapia& 4w tawnWhanL modc&n; a thia,vt iazpcl a 1'oidia Liv t/'zo name 4 /'zwnanisv, it cau&i 
a caasikwA& sv Liv Fw  e&na cizde&. 

The realisations of a town plan or architectural design constitute incontestably the most fiiithful and evocative mirror of the complexity and 
evolution of man, society and culture. One may inquire, howeve; into the real role which these realisations play in the social and cultural 
development of humanity; are they not, on the contrary, wholly determined by factors outside their control which lie deep down in man's subcon-
scious? The question is a complex one but its formulation is recent. In the past architecture was the expression of the social needs and cultural 
aspiration ofa group or ofone person at a precise moment in time, and not afactor ofpre-determined and directed evolution. It just happened and 
no one had any reason to discuss the matter. If it is discussed today it is because the equilibrium between man and his environment has been 
progressively ruptured. This rupture was undoubtedly inevitable in view of the fact that the human race is going through the greatest social and 
cultural revolution of all time. 

The real reason for this rupture is the exclusive value accorded by modern town-planning doctrine to rational values (wrongly called func-
tional) to the detriment of environmental and cultural facto rs favourable to the authenticity and diversity of architectural responses, and to the 
conviviality of human relations. The spread throughout the world of a single western planning and architectural concept, rationalist and doctri-
naire, and at the mercy of the economy and technics, is leading to a totally unacceptable cultural, social and human disaster, It is necessary to re-
educate those whose mission it is to build, to weave the mantle oflife, a mantle cut to fit the size and shape ofsocialgroups and individuals, a true 
synthesis of sensibility and experience conveyed by a living tradition, and the amazing possibilities brought about by contemporary techniques. 

ICOMOS : UNA MIRADA HACIA ATRAS Y UN VISTAZO HACIA DELANTE 

RESUMEN 	 URBANISMO, ARQUITECTURA Y DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 

1 27 do actuto do 1978, caiv acathiiv dot &snqe& flundüvt do Laz cMuotv Nlevuwiwa do myujecto& 1g 
Uvta,uas 	mndJemahzo iecitL6 (&medd&deamp&z a 	 il&üewdo lw %ea auaina 

4wsechandw &v opavtundad do padev diso a twv uusüv asame€v do cuquictoa, pwutncat wv uizaiiü aecjativ a 
j1ivV0v do u#ia 	tectwia if u#v u4autsina nuI& i€speutaso& caiv la& uu&zea ie.acianada ca#v (w idciiUdad/ iz ~  cu&wuv do 
(a&pueo& a&h com& can 1aapo4nda& a a'e& dot sev /iwna#ia 	o dLiscicvsiv zanav (a& /iailuae& a1'iaoqIa& do 
a modeuiid tiiwaate; tviLtta L&unoda at au/ca civ noiivto dot /iwnaaisina. tvwcv wuc qaiv iesana,ithv en eas medio& 

Incuestionablemente, las realizaciones del urbanismo y  de la arquitectura constituyen el ma's fiely evocador espejo de la complejidady de la 
evolución del hombre, de la sociedad y de la cultura. Pero tainbién cabe interrogarse sobre elpapel real que desempeñan en el desarrollo socialy 
cultural de la humanidad; iacaso no estdn completamente determinadasporfactores que les trasciendeny que se encuentran en lo ma's profundo del 
ser humano?. La cuestión resulta compleja, pero suformulacion es reciente. A lo largo de la historia, la arquitectura constitula la expresión de las 
necesidades sociales y  de las aspiraciones culturales de un grupo o de un hombre en un preciso momento, y no un factor de evolución voluntario y 
dirigido. Eso se daba por hecho; por tanto, no habia quepreocuparse de razonar sobre este asunto. Si boy dia es objeto de discusión esporque se ha 
producido una rupturaprogresiva del equilibrio entre el hombrey su entomb construido. Ruptura ésta sin duda inevitable puesto que la humani-
dad esta' viviendo la mayor revolución social y  cultural de todos los tiempos. 

Ruptura que encuentra su verdadera razón de ser en el cardcter exclusivo que se concede, en las modemnas doctrinas urban Isticas, a los valores 
racionalesfalsamente apodados funcionales del urbanismo en detrimento de los valores culturalesy medioambientalesfavorables a la autentici-
dady a la diversidad de respuestas arquitectónicas, asi comno a la con vivencia que entrañan las relaciones hurnanas. 

La difusion a lo largoy ancho del mundo de una sola concepción urbanisticay arquitectonica occidental, racionalistay doctrinaria, sometida 
a las injerencias de la econornia y la te'cnica, conduce a vu desastre cultural, socialy hurnano completamente inaceptable. 

Hacefalta volver a enseñar a tejer el abrigo de la vida a aquellos que se dedican a la construcción; un abrigo confeccionado a la medida de 
los grupos sociales y los individuos, verdadera sintesis en la que ban de conjugarse la inmensa riqueza de la sensibilidady la experiencia que Ileva 
consigo la tradición vivientey las posibilidades extraordinarias que brinda la técnica contempora'nea 
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LA DIMENSION ECONOMIQUE DU PATRIMOINE MONUMENTAL' 
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La reconnaissance de la valeur monumentale et culturelle d'un nombre de 
plus en plus considerable de vestiges urbanistiques et architecturaux legues par 
es siècles a mod ifié fondamentalement le problème de la sauvegarde, tout corn me 
celul de leur signification pour l'hornrne et la société. Alors qu'auparavant le mo-
nument était exclusivement un edifice exceptionnel, marqué par son intérêt histo-
rique ou archeologique universellernent apprécié, ii est souvent aujourd'hui cons-
truction modeste insérée dans le cadre de la vie quotidienne. Généralement in-
connu ou mal reconnu par ceux qui vivent alentour ou au-dedans, et rnêrne par 
ceux qui sont charges de le gérer, ii est exposé a tous les dangers des choses 
usuelles et son importance West souvent découverte qu'après sa disparition. 

Là oü us étaient quelques centaines, us sont aujourd'hui des dizaines de mu-
hers. Là oU us n'illustraient que he gout, la richesse et la gloire de I'Eghise ou des 
princes, us térnoignent aujourd'hui aussi, et en plus grand nombre, de Ia vie in-
dustrieuse des bourgeois, des artisans, des paysans, des ouvriers. Là oii us étaient 
avant tout objet d'étude et d'admiration, us sont principalernent a l'heure actuehle 
cadre de vie de tous les jours pour un grand nombre d'hommes. 

Lorsque he monument est simple habitation du passé, mais ayant garde sa 
fonction, ferme en exploitation, couvent déhaissé, quartier pittoresque occupé par 
une population pauvre, petite ville provinciale laissée pour compte par he develop-
pement économique, atelier d'artisan ou bâtiment d'usine remontant au debut de 
l'ère industrielle, horsqu'ih nest plus objet architectural unique et significatif, mais 
qu'il est construction ou ensemble modeste difficile a distinguer dans la multitude, 
la conception, les méthodes et les moyens de la sauvegarde doivent nécessaire-
ment se modifier. Et aussi, pour une part tout au moms, ses objectifs. 

II West plus imaginable que des monuments, aussi nombreux, aussi imbri-
qués dans la vie de tous les jours, n'occupent pas une place active dans he cadre 
de cette vie, qu'ihs ne remplissent pas une fonction matériellement utile a I'individu 
ou a la société. La dimension nouvelle du patrimoine monumental, infiniment plus 
large que celle qu'on lui reconnaissait auparavant, a transformé aussi la mesure 
du problème financier que sa conservation comporte. 

De tout temps, la restauration des monuments a été coUteuse. Les matériaux 
de quahité qu'ehle requiert, la main-d'oeuvre très spéciahisée a haquelle elle fait 
appel. la complexité de l'architecture et du decor qui caractérise de nombreux 
edifices anciens, les degradations et les alterations dues a I'usage et au temps, 	Ext'Iird 'LIl1eétudeeffecrel1 1988àladenldnde 
autant de facteurs qui pèsent sur le prix des restaurations classiques. 	 dela Commission des CommunautésEuropéenries. 
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Stabiliser une église romane ou une cathédrale gothique, réparer les pare-
ments taillés avec grand soin et comportant des moulures délicates ou fixer le 
decor fait de stucs et de peintures d'un palais baroque, coütent cher. La société 
supportait avec peine cette charge alors que le patrimoine queue se reconnais-
sait était réduit. Peut-elle y faire face aujourd'hui, alors que la dimension du patri-
moine est infiniment plus large et que, circonstance aggravante, le coot de la 
main-d'oeuvre, qui intervient clans une mesure prépondérante clans les prix, a 
subi un alourdissement considerable. Ceci constitue certainement I'un des nuds 
du problème tel qu'il se pose actuellement. Cadre quotidien de la vie, ii est exclu 
que le patrimoine ne soit pas implique dans les conflits multiples issus de la pres-
sion que les besoins de I'existence et les intérëts des individus et de la société 
exercent sur I'environnement. 

Aussi, conserver les monuments sans les intégrer clans I'ensemble des pro-
blèmes poses par I'amenagement du territoire et I'urbanisme est devenu une uto-
pie. La sauvegarde du patrimoine est devenue 'un des facteurs fondamentaux de 
Ia synthèse entre les besoins et les int6r6ts de la société dune part, et les exigen-
ces et les capacités de I'amenagement de I'environnement d'autre part, entre la 
réponse aux besoins nouveaux et la nécessité, toute aussi réelle, de maintenir 
présentes clans le cadre de Ia vie contemporaine, les racines du passé. C'est de 
cette constatation qu'est née la notion de conservation intégrée qui est a la 
base de la théorie moderne de la sauvegarde. 

II est evident que I'effort que la société consent a faire pour la sauvegarde du 
patrimoine monumental depend essentiellement de I'importance queue Iui atta-
che et de la signification qu'elle Iui attribue. Traditionnellement, I'intérêt des monu-
ments se situait sur deux plans celui de leur usage et celui de leur valeur 
artistique et culturelle. La perception de la nouvelle dimension du patrimoine 
monumental a affiné et enrichi I'intérêt qu'on Iui reconnalt. Son role comme fac-
teur d'équilibre et d'humanisation de I'environnement de la vie quotidienne 
et sa dimension économique et sociale apparaissent progressivement comme 
des facteurs essentiels de la valeur de ce patrimoine qui étaient peu connus ou 
sous-évalués auparavant. 

La dimension économique du patrimoine monumental, souvent jugée injuste-
ment, est fondamentale; surtout depuis 'extension de la notion de patrimoine 
monumental. II est donc souhaitable d'en traiter en premier lieu. Longtemps, elle 
fut a peine perçue a travers la valeur d'usage, souvent aléatoire, des edifices 
exceptionnels auxquels on reconnaissait avant tout une valeur monumentale. Lex-
tension de cette valeur a un nombre infiniment plus grand d'édifices totalement 
asservis a Ia satisfaction des besoins quotidiens a bouleversé cette perception. 
En effet, que de fonctions essentielles a la vie de I'individu et de la société, assu-
rées par I'architecture et I'urbanisme, le sont par des edifices ou des ensembles 
Iegués par le passé LEurope apparaltrait bien vide si, par magie, disparaissaient 
toutes les constructions d'avant notre siècle ! Outre I'expression d'une partie es-
sentielle de son genie et de son âme, elle perdrait de quoi loger au moms le tiers 
de sa population et de quoi abriter un très grand nombre de fonctions publiques et 
privées, essentielles au bon fonctionnement de la société. 

Le patrimoine monumental "sert au sens materiel du terme et le rempla-
cer, outre le gaspillage que cela constituerait, exigerait a court terme des dépen-
ses certainement beaucoup plus importantes que celles d'en assurer I'entretien. 
Cette situation West guère nouvelle, car depuis de très nombreux siècles, sur ce 
continent, les vivants ont profité largement des investissements immobiliers faits 
par les générations précédentes. Quoiqu'on en dise, notre descendance devra en 
faire autant, car la croissance des moyens est loin de gagner la course face a 
celle des besoins. La capacité de construire et de reconstruire s'en trouvera me-
luctablement affectée. 

II n'existe, malheureusement, aucune evaluation quantitative de la valeur 
d'usage, ni de chiffres comparatifs utilisables des coots d'entretien ou de restau- 

140 



ration. En l'absence d'une evaluation du stock >' de constructions et, au sein de 
celui-ci, d'un inventaire des biens pouvant être considérés comme monument ou 
comme site monumental au titre de la nouvelle definition, II est impossible d'éva-
luer la valeur d'investissement représentée par le patrimoine face a celui des cons-
tructions récentes et donc de le faire figurer a sa place dans l'inventaire du patri-
moine des Etats. On ne connalt pas davantage le montant des dépenses affec-
tees a leur entretien et encore moms celles qui seraient nécessaires a leur réha-
bilitation. Mëme dans le domaine oU l'equilibre entre la valeur d'usage et le coot 
de la maintenance est le plus sensible, c'est-à-dire dans 'habitat, les données 
sont très vagues. Elles sont en plus trop fragmentaires et trop disparates pour 
pouvoir ëtre utilisees valablement dans des comparaisons significatives entre le 
prix de la rehabilitation et celui de la reconstruction. 

Le montant des sommes inscrites aux budgets publics au bénéfice direct des 
monuments historiques le sont en general de manière diffuse et donc difficilement 
identifiables. 

Elles sont aussi peu significatives par rapport a I'ensemble du patrimoine, car 
elles représentent l'effort que les pouvoirs publics consentent pour la sauvegarde 
du patrimoine, dans le cadre de la conception traditionnelle du monument, et non 
celui qui est requis par la dimension et l'etat reels du patrimoine dans son sens 
elargi. 

Tout aussi vague est notre connaissance des economies externes a la sauve-
garde stricto sensu du patrimoine. Ceci est particulièrement important pour 
I'habitat ancien, pour lequel le rapport du coot de la rehabilitation est constam-
ment compare a celui de sa reconstruction éventuelle. On oublie generalement de 
faire figurer au budget l'economie representee, entre autres, par le maintien d'une 
infrastructure de rues et d'equipements amortis depuis longtemps qu'il taut géné-
ralement refaire lorsqu'on entreprend une operation de renovation classique. Des 
structures urbaines anciennes très denses sont non seulement acceptees, mais 
même recherchées parce queues sont pleines de charme et d'attrait lorsqu'elles 
sont occupées par des maisons anciennes restaurees, alors que les mëmes con-
ceptions urbanistiques seraient rejetees avec un habitat neuf qui requerrait plus 
de dépenses en terrain et en infrastructure. Leconomie d'une solution par rapport 
a 'autre West pas negligeable, car le coot de ['infrastructure, terrain non compris, 
peut representer jusqu'à 50% des sommes investies pour la construction de quar-
tiers neufs. 

Le patrimoine monumental 	sert'> et 	coOte" au plan economique. II rap- 
porte aussi : principalement des devises. Ici encore notre connaissance est incer- l)'aprèslesstaristiques pourl'année 1978 (origine 

tame. Certes, on sait queUe est la part du tourisme dans le P.N.B. de nombreux World Tourism Organisation), lea dfpenses rorales 

pays. File est generalement enorme et, dans tous les pays de la Communauté, ii 
a letr.usger, an plan mondial, des 264 millions de 
touristes enregistrés soar évalufes a 64 milliards $ 

represente une source de revenus très considerables et parfois méme preponde- U.S.A., soit 5 93 de la valeur globale des exporra- 

rants. Lattractivité touristique d'un pays est due a des tacteurs très divers : beaute dons mondiales. Malgré Ia crise, la croissance 

des sites, ensoleillement, infrastructure hôtelière, accueil, taux d'echange des mon- moyennc annuelle eurre 1974 et 1978 a été de 7 %, 

naies, mais aussi, et a une place essentielle, patrimoine monumental et culturel. [Europe accuellie en 1978. 73 90 do luouvernent 
tourisrique mondial, c'est-à-dire queue reçoir la part 

Quant a dire queue est la valeur de la part qui est due a ce dernier par rapport do lion des 64 milliards $ U.S.A. La croissance too- 

5 celle des autres tacteurs d'attractivité, c'est pratiquement impossible a I'heure risrique rfelle 	fur plus forte (7,6%) quen Asic er 

au Pacilique (12 %) 	n'accueillent que 5 % do gui 
actuelle. Elle vane d'ailleurs non seulement de pays a pays, mais aussi de region mouvemenr rourisrique. Scion les srarisriques du 
a region, de yule a yule. rourisme beige, lea eWes d'art y attirenr 13 % do 

Une étude comparative des flux touristiques et des facteurs d'attractivité of- 
mouvement touristique. Le pourcenrage doit érre 
supérieur darts des pays door Ic parrimoine Inonu- 

ferts par les regions ou les villes d'art - car ce n'est qu'a cette échelle que les mental CS[ Plus imporrantet plusdisséminé tel guru 

données sont significatives - pourrait quelque peu clarifier les données sans ap- France, en Irahe. en Espagne on en Grande-Brera- 

porter cependant de précisions spectaculaires, sauf pour quelques cas excep- gne. On or don pas se tromper heaucoup en a' 

tionnels, Athènes, par exemple, dont I'attractivité touristique principale est certai- tuant la parr que IC patrimoine monumental et Cul- 

nement due a I'Acropole; ce qui porte certains a prétendre que le Parthenon rap- 
ture produir dans Ic mouvemenr economalile  en-
eridré par IC rourismc a près de 25 % (voir: 

porte a la Grèce de quoi le reconstruire chaque annee : un beau rapport pour un krediethank, Bulletin hebdomadaire, 12 oetobre 

investissement consenti ii y a près de deux mule cinq cents années 2 1979). 
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Une chose est certaine, quel qu'il soit, ce revenu ne profite guère au patri-
moine, car on oublie généralement de nourrir la poule aux oaufs d'or sur le revenu 
queue crée. Faut-il rappeler que, dans la plupart des pays, même les droits den-
tree des monuments appartenant aux pouvoirs publics, n'aboutissent pas dans Ia 
caisse qui dolt supporter leur entretien ? 

Un autre fait mérite consideration dans le cadre d'une réflexion sur la valeur 
économique du patrimoine monumental. Les travaux d'entretien, de restauration 
et de rehabilitation des monuments, grands et petits, font appel a une main-d'oeuvre 
très abondante et diversement qualifiee. 

Leur execution est donc particulièrement souhaitable en période de recession 
économique et de chômage. De plus, us répondent parfaitement aux désirs d'une 
partie de la jeunesse europeenne qui éprouve de I'attrait pour des métiers ma-
nuels anoblis par 'apport du savoir spécialisé, de la sensibilité et de la responsa-
bilité personnelle. Les travaux de restauration requièrent en general peu de ma-
tière premiere en regard des sommes investies. La valeur ajoutée est donc consi-
dérable. Au surplus, en application des principes même de la sauvegarde qui 
recommandent par priorité pour tous les travaux exécutés a un monument, 'em-
ploi de matériaux identiques a ceux d'origine, c'est a l'économie régionale que 
profitent en premier lieu les sommes non investies dans la main-d'oeuvre 

L.a France offre sine exception remarquahle 	cci L'absence d'étude approfondie des aspects économiques du patrimoine mo- 
frarde fait : les revenus directs des monuments soot numental est la cause principale de l'approche toujours superficielle de cette di- 
vcrss h la 	Caisse nationale des monuments histo- mension fondamentale du problème. En effet, tous les travaux consacrés a ce 
nques 	qui participe largement an fInancement dc sujet sont très partiels, ou ne constituent que des esquisses rapides. Ils concer- 
IeUr entretien et dc cur restauration. nent davantage les aspects financiers qu'économiques. 

M. J.P. PIGEAT, Les problèmes économigues et 
sociaux lies ala reanimation du patrimoine cultu- Le fait paraIt surprenant, car ii est evident qu'au plan de la decision politique, 
reI immobilier d'intérft historigue ci artistigue, clef de toute action efficace, l'évaluation économique sérieuse des operations est 
DELA/MS (73) 12. Conseil dc ['Europe - SCries un facteur essentiel a toute action de sauvegarde a l'échelle des besoins actuels. 
d'Ctudes - Comité des monuments ci sites. Des organisations internationales, telles que I'ICOMOS et le Conseil de l'Europe 
M. PARENI, Conservation, restauration et réno-  ont consacré des travaux et des colloques au problème.4  II seraittéméraire d'affir- 
vation urbaine 	Problènses econorfliejues,sociaux 
et financiers, Conseil de I'Europe, Annéc européennc mer qu'ils ont abouti a des conclusions définitives. 
du patrimoine architectural, DELAIMS/Conf. At- La raison en tient aussi bien a ['absence de méthodologie appropriée qua 
rich. 1973. 
Mr. MET. THORNCROFT, Les aspects écono- celle d'information adequate et comparable disponible. Etudier une méthode dana- 
migues de La conservation, Conseil de lEurope, lyse economique adequate, embrassant tous les aspects 	cout-benefice 	de la 
Année curopCenne du patrimoine architectural, sauvegarde et promouvoir l'application de cette methode a une etude approfon- 
Amsterdam, 1975. die de la question dans chaque 	Etat-membre 	de la Communaute, constitue- 
CONSUL DE L'EUROPE, Les incidences socia- rait un apport important au développement de la politique économique, sociale et 
les et Cconomigues de La conservation du patti- culturelle. molne architectural, Confrontation I, Edimbourg. 
1974. Elle faciliterait grandement 'action des gouvernements dans le domaine de la 
CONSEIL DE [EUROPE, Les incidences esthC-
tigues,économiguesetsocialesdelarevitalisation sauvegarde en leur permettant d'évaluer avec plus de réalisme les coats yenta- 
d'unevilledetailleniovenneenAutriche - Coopé- bles et les retombées économiques et sociales des decisions proposées. 
ration cntre nhsmicipalitCs et pssptilarion, Confron- 
tation Ill, Krems, 1975. 
Dr. G.J. VAN DEN BERG, [integration des mo- 
numents, ediFices anciens et sites historigues ou 
artistigues dans la vie économigue et sociale de la 
communauté locale, Conscd dc 'Europe, I" coti- 
frontation européennc des villes d'iistérér hisrorique, 
1971. 
Mme E ARRAL-VIGNOD, Renovation urbaine 
et restauration des quartiers historigues en France, 
Aspects économigues et financiers, Colloquc 
ICOMOS, La sauvcgarde des villes hisioriqucs, Bru- 
ges 1975. 
M. A. VAN DEN ABEELE, Vets une politique 
commune pour le financement de la conservation 
et vets tine plus grande cooperation internationale 
des villes historigues, Colloquc ICOMOS, La sasi- 
vegarde des villes historiques. Bruges 	975. 
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GOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 THE ECONOMIC DIMENSION OF MONUMENT HERITAGE 

c?T/iis  text is aa etuw //wm the,  sf uuI gnt/ied' '/e %uzwzean Tanuiutniue& and t/1ie wectiani 4t4e, 	dUec- 
1u4d 9itaqe', stited &?nasis and wosa&', pz.epa'zed up euj.nuuu/i Lemaiite i#v 1980 at i/us eque&i o the,  

canwniLz ceanutassiaw, Zhisv io4tnfU 159 paqe, siu4 	 4j 	 4iw4pxi a ais 
uv C{fon&tutc1to4v  a/ictp', iwased 	/istian VST in / 979. 

The new dimension of monument heritage, which is significantly wider than the previous definition, has also transformed the scale of the 
financial pro b/em which its conservation entails. Soci ety found it difficult to accept this cost when the acknowledged heritage was less. How will it 
now respond when the heritage is significantly more extensive, and in addition there has been a steep rise in the cost of essential skilled labour? So, 
to conserve monuments without integrating them into the framework of contemporary life is a utopian approach; to integrate them gives the full 
meaning to the concept of integrated conservation which is the basis of the modern theory ofconservation. As a balancing and harmonisingfactor 
in our daily environment, it must also be possible to appreciate monument heritage in its all too often neglected economic dimension. 

In its new definition, the heritage usage value is considerable: only consider the essential lift' functions which the buildings or sites lefi to us by 
history provide for individuals and for society Economic assessment of this value is obviously extremely complex. Because it is disconcerting to 
estimate external savings relating to conservation, they are rarely calculated and so false comparisons are made between restoration and new 
building on green sites. 

If monument heritage has a 'use' and costs' in the economic sense, it also brings returns, mainly info reign currency through tourism, as a result 
Of investments made over the centuries and this benefit is not returned to it for its maintenance. 

It should also be noted that in periods of recession the sums invested include a high proportion of specialist workmanship and the use of 
materials identical to the originals is recommended, which can only be positive for the local economy. 

It is becoming urgent to study an appropriate method ofeconomic analysis which will enable a more realistic evaluation ofthe actual costs and 
the socio-economic consequences of decisions proposed in the area of heritage protection. 

ICOMOS ; U N A M I R A D A HACIA ATRAS Y UN VISTAZO H A C I A DELANTE 

RESUMEN 	 LA DIMENSION EC'ONOMIcA DEL PATRIMONJO MONUMENTAL 

cg/, f2ze&enl% iexIx Uiu/ad& -GLT.ctsi 	nuu'ndiude& %t zens 	En satajuaela de/ pat7i41naitia azq eisio.nico, it 
sidsWuEand anátisis 	apue&as, e& Wv enizzaet& dnE estadi& eiecutasla  civ 1980, a paiieión c/a En Twiiisi6it %conórnica 

pm Wapnond emniza. )mpoiaiilei e&iwlüv c/a 159 pácpina& q.ue' cuenia lam4i4n cmv an anaxa, 
eeonrimiea c/a' win a/taznaUucv en En pn/aiiaa c/a En cansizuecian, pwpuen e#v 1979 po C(flvu&iiaiv 

La nueva dimension alcanzada por elpatrimonio monumental, infinitamente mds amplia que la que antes se le conferIa, ha trastocado 
tambie'n la envergadura del pro blemafinanciero que supone su conservaciOn. cuando elpatriinonio que reconoclaposeer era reducido, la soci cc/ad 
sufragaba con esfuerzo la carga. Puede hacerfrente a do hoy en dIa, cuando la dimensiOn delpatrimonio es infinitamente inOs vastay el coste de 
la mano de obra indispensable, circunstancia e'sta muy agravante, ha sufrido una considerable subida?AsI mismo, conservar los monumentos sin 
integrarlos en el marco de la vida conteinpordnea es una utopia, lo cual Ilena de sentido al concepto de <conservaciOn integrada, base de la 
moderna teorIa de la salvaguarda. En tanto en cuanto esfactor de equilibrio y armonizaciOn del entorno c/c la vida cotidiana, elpatrimonio 
monumental ha de poder ser apreciado tam bién en su dimension econOmica, la cual se relega con frecuencia. 

El valor del uso delpatrimonio, en su actual definiciOn, es considerable: basta tener en cuenta la serie defunciones esencialespara la vida de 
los individuosy la sociedad que estOn aseguradasgracias a edificios y conjiuntos legadospor elpasado. La evaivaciOn económica de dicho valor es, sin 
duda, extraordinariamente compleja; resulta igualmente difi'cil y, por tan to, raro, hacer una estimaciOn de los aspectos económicos externamente 
relacionados con la salvaguarda, lo que evidentemente hace que resulten falsas las comparaciones entre las operaciones de rehabiiitación y las de 
nueva construcción en terreno virgen. 

Si elpatrimonio monumental sirve y  cuesta en te'rminos econo'micos, también aporta beneficios, princlya1mente a trave's de las divisas 
provenientes del turismo, y ello gracias a las inversiones realizadas durante siglos, beneficios que no Ic son restituidos por dl mero hecho de 
mantenerlo. En un perlodo de recesiOn, tam bién es preciso tener en cuenta Ia elevada proporcion de mano de obra especializada que se incluye en 
las sumas invertidas y  la recomendación de emplear materiales idénticos a los originales, todo lo cual no puede dejar defavorecer la economla 
regional. 

Es urgente avanzar en e1 estudio de un método adecuado de andlisis económico quepermita evaluar con mayor realismo los costes reales y las 
contrapartidas econOinicasy sociales de las decisiones que seproponen en el terreno de la salvaguarda del patrimonio. 
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QUELLE DOCTRINE DE SAUVEGARDE POUR DEMAIN ?1 

text ezou da#i& te& awe& de, 9?Lapno#uI unavm eci 
sa' pa'Ui de' nuêize 	até' dw 17 ku4ieit, 1991, it e&t atique#ne#U' ée' 

frwne€u4/)) d"un€' pdJAcatioiv d tai wue' 9e&taww' , a'uei 
e#val 1990 (n°  107 -108). 	'a 	waü'-,2 ttaa4wappovâic€Uei- 
ci' ue4ue& muiune& 

Des ses origines au XlXe siècle, la conservation et la restauration des monu-
ments ont suscité le besoin de justifier ces activités. Les réponses données aux 
questions posées ont, tout naturellement, orienté le comment faire ". II en est 
de mëme aujourd'hui. C'est ce qui explique toute l'importance qu'il convient dat-
tacher a la doctrine et a son evolution. Les réponses au pourquoi " trouvent 
leurs racines dans le contenu et la hiérarchie des différentes valeurs que Ion 
reconnaIt au patrimoine monumental. C'est donc au niveau de l'analyse de ces 
valeurs qu'il convient de comprendre et d'interpréter les doctrines, anciennes et 
actuelles, et d'envisager leur devenir. 

Depuis le debut de la sauvegarde, dans le sens actuel du terme, la valeur du 
monument qualifie d'historique se réfère a trois attributs de l'édifice : son usage, 
sa beauté et sa capacité de source de connaissance du passé. Les deux 
premieres sont Iiées a 'essence méme de l'architecture, la troisième est plutôt 
accidentelle en importance, elle prend cependant vite et très souvent, le pas sur 
es deux premieres. II en est ainsi depuis Vitet et Mérimée, et mëme, pour certains 
monuments, depuis Brunelleschi. D'autres, tel Pugin, Reichensperger ou Béthune 
y joindront la valeur d'exemples a imiter. 

Pour l'architecture d'aujourd'hui, le monument ancien West plus un modèle 
que Ion imite ou que Ion copie (quoique certaines tendances du néo-moder-
nisme puissent en faire douter !). Par contre, on le reconnaIt plus que jamais 
comme temoignage indispensable a Ia connaissance du passé. II est vrai que la 
découverte et l'étude de civilisations exception nelles, qui ne nous ont pas, ou 
peu, laissé d'écrits, ont démontré le caractère irremplaçable des monuments 
comme source d'histoire. Dans le cas de civilisations, par ailleurs bien connues, 
en aurions-nous une perception valable en 'absence de témoignages monumen-
taux? 

Qui oserait imaginer les pyramides d'Egypte, dans leurs dimensions colossa-
les, sur base de la seule description qu'en donne Hérodote ou le chceur de la 
cathédrale de Beauvais a la lecture d'une chronique médlévale? 

La perception du caractère unique et irremplaçable du vestige monumental 
comme source essentielle de découverte et de comprehension du passé a do-
mine I'évolution de la doctrine de sauvegarde pendant tout le XXe siècle. Depuis 
es premieres reactions contre les restaurations et reconstitutions excessives de 
a seconde moitié de XIXe siècle (et celles du XXe !), paradoxalement fort mar-
quées sinon par les formes, du moms par la conception classique de la beauté 
(Omnis puchritunis forma est unitas, selon la definition de Saint-Augustin), jus- 
qu'à la Charte de Venise, en 1964, c'est le problème de I'authenticité artistique et 	I DocLinrelir, &rit a Loonbeck et dare du 17 févricr 

historique du temoignage monumental qui a été le moteur principal de l'évolution 	1991. 
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de la pensée et de la doctrine. La Carta del restauro (1931), la Charte d'Athènes 
(1932), les écrits de Dvorak ou de Riegi, pour ne citer que les plus importants, 
marquent les grarides étapes de cette progression. 

La Charte de Venise en est l'aboutissement. Preserver I'authenticité artisti-
que et historique du témoignage est le souci qui sous-tend toute sa doc-
trine. II explique l'extension extraordinaire donnée au concept de monument. En 
effet, comment comprendre la volonté de conserver des vestiges, reconnus sans 
grand intérêt artistique, si ce West pour leur capacité de temoigner de façon irrem-
placable de faits sociaux, techniques ou autres appartenant au passé? 

II justifie I'appel a toutes les disciplines et a toutes les techniques capables 
d'assurer, mieux que les moyens architecturaux classiques, la survie des vestiges 
originaux que l'on préfère conserver altérés ou atrophies plutOt que de les rem-
placer par des copies ou des reconstitutions, d'un intérét artistique plus grand 
peut-être, mais toujours susceptibles d'engendrer le doute quant a la valeur de 
leur témoignage. 

II éclaire le choix du mode de construction contemporain pour les interven-
tions de type architectural ou sculptural en l'absence de certitude scientifique, des 
qu'il s'agit de reconstitution de parties altérées, disparues ou jamais exécutées et 
l'obligation d'y faire appel des qu'il est question de modifications ou d'ajouts. Le 
devoir d'établir, pour chaque intervention, un dossier d'archives relatant sa nature 
et les découvertes ou les observations faites a cette occasion, confirme la pri-
mauté du respect de l'authenticité clans la doctrine contemporaine. Lorsqu'elle fut 
rédigee a Venise en 1964, les auteurs de la Charte avaient la conviction d'émettre 
des principes de valeur universelle. 

Ils n'étaient pas conscients du fait que d'autres civilisations que l'européenne 
pouvait en avoir une approche distincte des problèmes et une sensibilité diffé-
rente de la leur quant au dialogue qu'ils entretiennent avec les témoignages de 
leur passé. 

II est vrai que les origines de la sauvegarde moderne sont incontestablement 
européennes et que leurs collegues des autres cultures, souvent formés dans les 
universités ou les hautes écoles occidentales, avaient des problèmes, une appro-
che similaire a la leur et ne les aidaient donc guère a percevoir les differences. 

II est certain que la civilisation occidentale entretient avec son passé, particu-
lièrement depuis le Romantisme, des relations exception nellement fortes et 
ambigues. Se développant a vive allure grace a son approche rationnelle et scien-
tifique des choses et des faits, elle s'accroche, par ailleurs, avec une nostalgie 
certaine, a son heritage. Sa sensibilité aux vestiges d'autrefois l'amène a confon-
dre volontiers le beau et le vieux. 

Elle n'hésite pas a détruire ses traditions, y compris celles qui contribuent 
encore a determiner son identité mais, d'autre part, elle engage volontiers les 
autres a preserver les leurs parce qu'elle y perçoit l'écho des siennes propres, 
queue a saccagé. F. Viollet-le-Duc avait déjà clairement percu cette tendance 
lorsqu'il écrivait, vers 1859: Si l'Européen en est arrivé a cette phase de l'esprit 
humain (I'analyse scientifique de son passé), c'est que tout en marchant a pas 
redoublé vers des destinées a venir, etpeut-être parce qu'il marche vite, ii sente le 
besoin de recueillir tout son passé, comme on recueille une nombreuse bibliothè-
que pour preparer des labeurs futurs,... 

Les interpretations ou les applications concretes de la Charte de Venise, com-
bien différentes pour ne pas dire divergentes, quoique s'y référant toutes, consti-
tuent en soi une indication évidente des imperfections et de l'ambiguIté de son 

2  E. Viollet-le-Duc, Dicrionnaire raisonné dc ar- 	énoncé. Peut-ëtre est-ce un mal inevitable, car une charte est toujours I'expres- 
chitecturefrançaiscduXlauXVlsiNlc,Paris, 1859, 	sion de nombreux compromis File énonce le minimum sur lequel on peutattein- 
t. VIII, p.  16. 	 dre un accord. 
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Quoiqu'il en soit, il est clair, aujourd'hui, que les cultures asiatiques ou la cul-
ture arabe, pour ne citer que celles-là, considèrent les traces visibles de leur his-
toire avec une philosophie et une sensibilité différentes de Ia nOtre. Comment 
comprendre sinon que les temples les plus sacrés et les plus anciens >> du Ja-
pon, ceux du sanctuaire Shinto d'lse, se reconstruisent a l'identique tous les vingt 
ans depuis plus de quinze siècles, ou que la date attribuée a un monument arabe 
soit presque toujours celle de sa fondation et non celle de sa reconstruction even-
tuelle ? 

Faut-il conclure a l'impossibilité d'énoncer des principes communs? Faut-il se 
résoudre a rediger des chartes différentes selon les cultures auxquelles elles 
s'adressent? 

Ou convient-il, au contraire, de degager les options communes, d'en faire le 
contenu d'une charte universelle et de rediger des textes complémentaires qui en 
expliciteraient les spécificités selon les grandes entités culturelles du monde ? 

Si cette dernière option est retenue, - je crois personnellement que c'est Ia 
bonne - il est evident qu'il est indispensable de disposer de critères de référence 
communs afin de degager des conceptions comparables. Les seuls critères prati-
cables et, en principe, de signification universelle sont ceux qui se rapportent a la 
notion de valeur attribuée au patrimoine monumental. Une analyse serrée de celle-
ci, telle qu'on la perçoit clans chacune de nos cultures au stade actuel de leur 
développement, identifiant clairement les champs concernés, paraIt bien la seule 
méthode adequate pour clarifier le débat. On la vu, trois attributs du patrimoine 
monumental sont les facteurs porteurs >> traditionnels des valeurs justifiant sa 
sauvegarde : I'usage, la beauté et la source de connaissance historique. 

Si les deux premieres sont universelles parce qu'elles participent a l'essence 
méme de l'architecture, la troisième se prète a des appreciations, sinon a des 
interpretations différentes selon les cultures. Les deux exemples cites ci-dessus 
Ilustrent combien le jugement de valeur et de témoignage peuvent aboutir, en la 
matière, a des attitudes variées, voire mëme opposées. 

Cependant, toutes sont valables si elles sont I'expression d'une réalité cultu-
relle, méme si elles aboutissent a des résultats divergents ou contradictoires et 
generent, chez les uns ou chez les autres, des sentiments de frustration, voire 
même d'incompréhension. Un occidental peut-il accepter que les temples d'Ise 
datent du Ille ou du Ve siècle alors que leur substance matérielle remonte a moms 
de vingt années ? Four un prëtre hindouiste, les statues originales des portails 
des cathédrales moyenâgeuses, préservées avec devotion clans leur substance 
primitive malgré les blessures occasionnées par les hommes et par le temps, 
peuvent paraltre sacrileges au vu de leur fonction religieuse dont le role transcen-
dant ne peut admettre, clans son esprit, l'imperlection formelle. 

Mais, il est un autre aspect de la valeur historique qui, peu perçu autrefois, 
nous est devenu plus evident a la suite du bouleversement continu auquel est 
soumis, clans la plupart des pays développés, l'environnement báti celui de la 
presence physique du passé, du témoignage historique que le monument, tou-
jours vivant, apporte au cadre de la vie quotidienne. Lédifice d'autrefois matéria-
lise clans la rue, clans le paysage, clans le logement pour certains, les racines 
visibles de la culture et y évoque la longue chalne des générations. 

II ajoute au lieu la dimension du temps et de la mémoire. Henri Focillon écrit 
très justement qu'il y" substitue le plein de la culture au vide actif du temps 

Son message n'est pas réservé aux seuls privilegies du savoir, mais s'adresse 
a tous puisque tous le cOtoient, souvent quotidiennement. 

Proche de la valeur historique, mais de caractère different, est ce que Alois 
Riegi a appelé la valeur d'" ancienneté >> ou de" remémoration '>' Celle-ci nest 
pas tributaire d'un message historique spécifique, essentiellement de nature cul-
turelle, mais bien de Ia perception de l'action physique du temps sur l'cuvre d'art. 
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II s'agit de I'intérêt attaché au processus de destruction progressive et inexorable 
de l'uvre, de la dissolution graduelle de la matière, des formes ou des couleurs 
et, sans aucun doute, de 'emotion que suscite cette matérialisation du temps 
écoulé. La phrase célèbre de Puvis de Chavannes: 	Ilya quelque chose de plus 
beau qu'une belle chose, c'est la ruine d'une belle chose ,5 illustre, a l'excès, ce 
sentiment que le romantisme a cultivé, particulièrement dans la sensibilité occi- 
dentale. Celui-ci garde une grande signification pour nombre de nos contempo- 
rains et correspond sans doute au besoin naturel de l'homme de percevoir visuel- 
lement ses racines et les traces qu'y laisse l'écoulement du temps dont l'homme 
emerge sans cesse. II participe a l'angoisse diffuse que génère le cycle de la vie 
et de la mort, sort inexorable de toute creature et de toute creation. 

A ces valeurs depuis longtemps reconnues et analysées, se sont ajoutées, au 
cours des dernières décennies, 'apprehension de champs d'intérêt autrefois non 
ou mal perçus : us se situent principalement au plan social, économique et éduca- 
tif. La valeur sociale du patrimoine monumental est, non sans raison, celle a a- 
quelle on attache, aujourd'hui, une très grande importance. C'est naguere qu'on a 
découvert son intérêt particulier. Le patrimoine monumental semblait autrefois 
l'apanage privilégié de la classe aisée : celle qui jouissait des bienfaits d'une édu- 
cation soignée, des bénéfices de la culture et des avantages de la mobilité. Voya- 
ges et patrimoine monumental étaient des notions jumelées. 

Les choses ont bien change, du moms dans une partie du monde ! La géné- 
ralisation d'une education et d'une instruction plus large ainsi que la diffusion de 
connaissances auparavant confinées a un milieu étroit, entre autres grace aux 

mass-media ", ont suscité dans toutes les couches de la population un intérét 
pour le patrimoine. Lélargissement simultané de celui-ci a des edifices dont la 
conception et l'usage sont proches des couches populaires, qui y reconnaissent 
volontiers et a juste raison << leur>' patrimoine, a consolidé cette evolution. Plus 
qu'autrefois, une large partie de la population se reconnaIt dans son patrimoine 
culturel et découvre dans << ses 	monuments un support visuel a son identité. 
Elle y est de ce fait plus attachée. Les innombrables associations et mouvements 
de defense ou de promotion de sauvegarde d'édifices de toute nature, qui surgis- 
sent et prospèrent dans les villes et les villages, sont issus de cette prise de 
conscience et en affirment l'importance sociale. 

La perception de la valeur sociale la plus évidente du patrimoine monumental 
résulte des operations de renovation ou de rehabilitation urbaine. A /'origine, cel- 
les-ci ont sou vent donné lieu a des transferts de population. Des dizaines, voire 
des centa/nes de families ont été condamnées a quitter leurs habitats usuels et 
/eurs ma/sons 	taud/fiées ', so/t pour/es voirdémoliretremp/acerpardes H.L.M. 
ou des bureaux, soit pour permettre leur rehabilitation et l'aménagement de loge- 
ments con forta b/es et attrayants, trop coüteux pour eux. De tel/es operations, qui 
furent très nombreuses, particulièrement en Europe occidenta/e, ont generaie- 
ment cause des traumatismes pro fonds et révélé comb/en est puissant /e //en 
essent/el entre les structures soc/a/es et les structures physiques de /'habitat. /1 
est apparu cla/rement que /e 	tissu social " est porte, structure et maintenu, pour 
une bonne part, par le" tissu physique " urba/n. Plus /e quart/er est ancien, plus 
la population est démunie, plus la puissance et la spec/f/cite du 	tissu social 
sont accusées et plus la population est attachée a son environnement tradition- 
ne/. Méme "taudif/é ", ce/ui-ci apparaIt a ses habitants comme b/en autre chose 
que de 	v/e//les pourritures que sont nos coquilles de co//ma con 	comme les 
qua/if/a it Le Corbusier.6  E//es sont pour un grand nombre plus accuei//antes que 
les "ma/sons out//s ", dont ii préconisait /a construct/on. Bien que plus fonction- 
ne//es et physiquement plus con fortab/es que les "coqui/les ", ce/les-ci sont gé- 
néra/ement impersonnel/es, froides, voire écrasantes, tandis que /a "coquille ", 

Citd par Chan. R. Lemaire, La restauration des ma/gre son incon fort, offre une attract/vité particulière a la fois par le >< tissu social 
monuments anciens, Anvers, 1938, p. 60. et urbain ", auque/ ii appartient, par le caractère individual/se de son apparence 

Le Corbusier. Vers sine architecture, Paris, s.d. et de sa structure et par la nébu/euse de souvenirs dont eI/e nourrit /'imaginaire de 
(1924), p. 233. ceux qui l'habitent. 
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La reconnaissance de cet état de choses donne au patrimoine monumental, 
pris dans sa definition la plus vaste, une importance nouvelle elle en fait une 
composante essentielle de la politique de l'environnement urbain et de l'habitat. 
En effet, comment concevoir correctement celle-ci sans enregistrer les aspira-
tions de la population? Peut-on ignorer plus longtemps ou considérer comme 
epiphénomène, la volonté de plus en plus affirmée par une partie non negligeable 
des habitants des villes et des villages de vivre dans des quartiers, dans des 
maisons marquees par une histoire, fut-elle modeste, plutôt que dans des ensem-
bles modernes souvent anonymes et dénués de mémoire? 

La rehabilitation des ensembles anciens, cette masse prépondérante du pa-
trimoine monumental, est incontestablement un volet primordial de toute politique 
sociale de l'habitat. 

Cette part du patrimoine est aussi, par nature, historique, mais sa valeur se 
situe prioritairement au plan social et non a celui de la culture. II serait erroné de 
ne pas en déduire que les regles qui gouvernent leur sauvegarde ne peuvent être 
identiques a celles qui inspirent la conservation des" grands '> monuments. Toute 
doctrine doit prendre ce fait en corn pte. 

Naguere, ii était mal considéré de parler de la dimension économique du pa-
trimoine. Sa valeur culturelle était jugée comme transcendante et ne supportant, 
sans capitis diminutio, de comparaison avec aucun autre critère et certainement 
pas avec un intérêt situé au plan materiel. Cette approche ne concorde plus avec 
l'évolution de nos mentalité, ni avec la conception actuelle de la gestion. On ne 
peut plus prétendre, par ailleurs, a notre époque oü le tourisme est devenu dans 
de nombreux pays un secteur économique de pointe, que le patrimoine monu-
mental est sans intérèt a ce niveau. 

Une etude r6cente7  a démontré par une analyse fine des flux économiques 
générés par le patrimoine que celui-ci contribue pour une part non negligeable a 
la creation du produit national brut. On ne cesse d'affirmer que la sauvegarde de 
nos monuments et de nos sites monumentaux coüte cher, mais on oublie de dire 
que ce patrimoine rapporte. II convient donc de considérer la politique de sauve-
garde d'un pays dans le cadre d'une equation, qui prend en compte tous les fac-
teurs, y compris la dimension economique. En l'absence d'études sérieuses, celle-
ci est trop souvent basée sur des on dit>'. 

Parmi les valeurs économique, ii en est une que Ion méconnalt en general et 
qui n'est pas sans importance au plan de la doctrine : la plupart des monuments 
"servent >> encore, c'est-à-dire qu'ils accueillent des fonctions, qui si elles n'étaient 
pas remplies par eux, requerraient la construction de bätiments nouveaux et donc 
des investissements considérables. II suffit d'imaginer que dans l'une ou l'autre de 
nos grandes villes, Paris, Prague ou Rome par exemple, disparaissent subite-
ment toutes les constructions ayant plus dun siècle d'existence pour devenir cons-
dent des services énormes que rendent a la société d'aujourd'hui des edifices 
amortis depuis longtemps ainsi que des dépenses gigantesques qu'il faudrait con-
sentir pour loger les fonctions qu'ils abritent. 

En passant, on peut s'interroger aussi sur ce qu'y deviendrait, dans les me-
mes circonstances, I'industrie touristique avec ses nombreux dérivés. Ces faits 
essentiels pour la sauvegarde du patrimoine ont des consequences sur Ia ma-
nière d'envisager son avenir, c'est-à-dire sur la doctrine. La conservation des 
monuments est toujours favorisée par l'affectation de ceux-ci a une fonction utile 
a la société; une telle affectation est donc souhaitable... >> (Charte de Venise, 
art. 5). Cet article capital de la Charte énonce une vérité évidente, mais qui, au 
plan de son analyse doctrinale, réclame une réflexion beaucoup plus nuancée. 

- R. M. I.cmaire vi C.  Ost. Evaluation conornique 

	

La balance correcte a etablir entre I integrite du message historique et artisti- 	. . 	 ) , 00 patrltnolne itionunienta . resentation U one 

	

que du monument et les aménagements nécessaires a son usage actuel est une 	mddiode d'analvse. Etude cffectue ala den'tandc 

	

operation difficile et delicate qui exige non seulement du jugement et du doigté, 	dc la C.E.E., Bruxelles, 1984. 
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mais aussi une référence claire a une conception ethique. Selon la culture a la-
queue on appartient, celle-ci peut différer notablement. 

On a beaucoup neglige, au cours de ce siècle, la valeur educative du patri-
moine artistique. La naissance de l'art moderne, en reaction sinon en opposition 
avec les conceptions artistiques traditionnelles et un conformisme séculaire abou-
tissant a une banale imitation du passé, a créé un climat peu favorable a une 
appreciation correcte de Ia puissance educative des creations artistiques d'autre-
fois. Par une aberration ahurissante, on en était arrivé a baser, clans certaines 
écoles, la formation des artistes sur l'ignorance volontaire de l'histoire de 'art 
qu'ils avaient choisi de pratiquer. Comme si la creation était possible au depart 
d'une mémoire vierge. 

Le retour de flamme est puissant. Léchec du fonctionnalisme "dur et pur  

sa méconnaissance des valeurs irrationnelles, mais expressives de besoins sub-
conscients de l'homme, sa dépendance quasi exclusive de la technique et de 
I'économie au detriment des liens fondamentaux que I'art de construire entretient 
depuis toujours avec I'humanisme, ont appauvri sa capacité de répondre a toute 
l'attente que I'individu et la société mettent clans I'architecture. 

Le patrimoine architectural et urbanistique peut nous réapprendre ce qu'un 
passé recent avait tenté de nous faire oublier. Nous y redécouvrons des valeurs, 
des constantes, des facons de concevoir qui nous aident a dégager, sans renier ni 
nos moyens d'expression, ni notre sensibilité artistique, des solutions plus riches 
et plus conformes a nos identités culturelles. Certes, l'exemple néo-moderniste 
nest guère concluant a cet égard. Ce n'est sürement pas par la voie de limitation 
incomprise, incohérente ou ironique de formes appartenant a des styles anciens, 
qu'il convient de puiser clans le passé, mais bien par Ia recherche des valeurs 
fondamentales et constantes ainsi que de Ia sensibilité artistique spécifique qui, a 
travers I'évolution des styles, marquent I'esprit profond de l'architecture des ré-
gions et sous-régions culturelles du monde. 

Larchitecture, par une coherence profonde retrouvée avec son passé, réintè-
gre de ce fait le royaume de la culture et de l'identité propre de la société qui la 
génère. Seul le patrimoine, unique véhicule de la mémoire de l'art de construire, 
permet de retrouver les racines dont la perception est indispensable a cette réo-
rientation de la creation de notre environ nement bäti. 

Faut-il rappeler le rOle du patrimoine clans la formation du goUt de la popula-
tion et, par ce truchement, de la prise de conscience d'une partie importante de 
son identité ? Remplie par la seule architecture contemporaine, aux accents gé-
néralement internationaux et, hélas, souvent insipides, cette education ne produi-
rait probablement que des résultats décevants, ne f ut-ce que, clans la meilleure 
hypothèse, par son caractère univoque. 

Mais pourquoi donc, I'homme se préoccupe-t-il tellement de son passé ? II y a 
incontestablement, clans son être mental, un besoin lancinant de la perception du 
temps. 

Seule sa mémoire permet de le saisir sur Ia longue durée et ce nest qu'en 
s'appuyant sur elle qu'il échappe au present, élance son imagination et sa volonté 
vers un avenir encore inexistant et concoit I'éternité. Son passé qu'il appréhende 
consciemment, c'est presque tout I'homme. Aussi, Pierre Chaunu a-t-il Pu écrire: 

Etre homme et s'enraciner dans son passé sont deux notions presque synony-
mes •B  La mémoire consciente, franchissant allegrement siècles, générations et 
oceans sont l'apanage de I'homo sapiens dont I'intelligence, sans elle, deviendrait 
aussi sterile qu'un outil sans matière a transformer. II ne faudrait donc pas s'éton-
ner de ce que la presence physique du temps écoulé et des souvenirs accumulés 
clans I'environnement quotidien, matérialisé clans sa plus grande durée par le 
patrimoine monumental, corresponde a un besoin psychologique profond. 

P Chaunu, La mmuire et Ic sacré, Paris, 1978, 	La perception de ce besoin nous est devenue plus évidente qu'aux genera- 
p. 12. 	 tions précédentes parce que nous vivons une époque en rupture de tradition. Les 
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signes visibles de la continuité, qui s'avèrent être, pour I'homme, apaisants et 
tranquillisants, s'amenuisent de jour en jour dans nos villes et même dans nos 
villages, soumis a bouleversements et reconstructions rapides, trop souvent inco-
hérents. Lexperience quotidienne prouve que, très souvent, on ne prend cons-
cience de Ia valeur dun bien que lorsqu'on la perdu irrémédiablement. II en est 
ainsi du patrimoine architectural et urbain. 

S'il est vrai que celui-ci remplit une fonction aussi essentielle dans I'environ-
nement de I'homme, - une fonction qui contribue non seulement a l'enrichisse-
ment de son intelligence, de son imagination et de sa sensibilité, mais aussi et 
dune manière plus fondamentale, a son equilibre psychologique - il est evident 
que se situe, a ce niveau, une valeur capitale du patrimoine que toute doctrine et 
toute politique en Ia matière doivent prendre en compte. 

Quoi de surprenant a ce que l'homme tisse des liens aussi étroits avec son 
passé ? Son cerveau, instrument unique des activités qui le distingue des autres 
créateurs, nest-il pas ui-même le témoignage fascinant de son long devenir? 
Par une addition successive et une integration subséquente, en un organisme 
coherent et efficace, des cerveaux reptilien, paléocerveau et néocortex, qui mar-
quent les grandes étapes de son evolution biologique, il devient I'homo sapiens. 
Le cerveau de l'homme est un extraordinaire objet archeologique dont les vesti-
ges les plus anciens perpétuent toujours des fonctions essentielles. Selon H. La-
borit, ce sont ces couches les plus anciennes, << le paléocéphale (qui) se tourne 
vers I'avenir poussé par les experiences passées... tandis que le néocéphale 
saute dans le futur en prenant appui sur le passé et en regardant le present mon-
ter vers Iui ". 

Lcuvre du temps, enregistrée par la mémoire, est essentielle dans l'émer-
gence progressive, a travers les ages biologiques, de l'homme d'aujourd'hui. 

Sa faculté la plus specifique, l'intelligence, en est le chef-d'oeuvre incontesta-
ble ; mais, celle-ci est vaine sans sa capacité de se souvenir volontairement et 
consciemment. Des lors, la grande sensibilité de notre race a la marque du temps 
devient parfaitement comprehensible. Tout comme son angoisse d'en conserver, 
découvrir ou enregistrer les traces et parmi celles-ci, par priorité, celles qui con-
cement sa propre histoire et celle du groupe auquel il appartient. 

La presence de témoins visibles de son passé dans son environnement Iui est 
nécessaire tout comme celle des signes de la <' dimension du temps ", qui lui 
permettent den saisir in vivo toute I'ampleur. Y a-t-il, dans notre cadre de la vie 
quotidienne, des manifestations matérielles du passé qui remplissent mieux ce 
rOle que le patrimoine monumental tel qu'il est défini par sa conception la plus 
large ? Faut-il conclure que la sauvegarde de ce patrimoine répond a un besoin 
très profond de l'homme qui s'apparente a I'ordre biologique? 

II est evident qu'une réponse positive a cette question ajouterait au patrimoine 
une valeur d'autant plus considerable qu'elle se situe, comme peu d'autres, au 
niveau le plus essentiel des besoins humains. L'homme est en devenir constant. 
Son histoire ne s'arrête pas au present et si sa mémoire est riche, c'est qu'il n'a 
cessé de créer le present en s'appuyant sur les experiences passées. II serait 
donc tout a fait erroné d'interpréter ce qui précède comme une apologie exclusive 
des aeuvres d'autrefois ou a un retour romantique a un passé que l'imagination 
embellit et glorifie. 

Ce serait aussi inconsequent que d'en vouloir nier le rOle essentiel. Pour toute 
pensée, pour toute réflexion, pour toute creation nouvelle, l'homme fait appel a sa 
mémoire, c'est-à-dire a la part du passé connue par lui. De la richesse de ses 
souvenirs dependent l'abondance et la qualité de ses découvertes nouvelles. Uhis-
toire récente des sciences en donne une impressionnante demonstration. II en 
est de mOme pour la creation de notre environnement báti. Seul l'appui sur I'expé-
rience passée assure la qualite des réalisations nouvelles. C'est donc dans la voie 
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de la continuité qu'il convient d'interpréter les valeurs du patrimoine. Celui-ci est 
garant de notre capacité de créer le neuf et ce dernier est le nouveau chalnon 
d'un développement sans fin prévisible. Ensemble, l'ancien et le nouveau forment 
l'environnement bäti équilibré qui permet, grace a l'infinie variété des choix, de 
pourvoir au besoin de l'individu et de Ia société. Tous les deux sont indispensables 
A son épanouissement. 

En conclusion, il importe de savoir que la sauvegarde du patrimoine monu-
mental West ni une mode, ni un caprice culturel. Si elle depend des choix 
immédiats de société, elle n'en appartient pas moms a la nature même de l'homme 
au stade actuel de son développement. 

Les raisons qui justifient la sauvegarde ne dependent pas uniquement des 
domaines artistique et historique dans lesquels on la confine généralement, mais 
relèvent aussi du social et probablement de causes qui touchent au tréfonds de Ia 
sensibilité humaine. II est evident que cette constatation place la sauvegarde sur 
un plan politique different de celui qu'on Iui accorde aujourd'hui et qu'il relève non 
de l'accessoire, mais de l'essentiel de la bonne gestion des valeurs essentielles 
de la res pub//ca. 

La sauvegarde de la mémoire, sous toutes ses formes, est le gage es-
sentiel de notre créativité future. Le long souvenir conscient des pensées et 
des actes, accumulés au cours de sa très longue histoire, les lecons qu'il en tire a 
chaque pas pour faire mieux ou savoir plus et mieux au pas suivant, ont permis a 
/'homo de devenir sapiens. Qu'y a-t-il de plus important au monde que de permet-
tre et de favoriser cette marche vers un avenir oü il découvrira, peut-être, les voies 
de la sagesse? 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 WHICH PROTECTION DOCTRINE FOR TOMORROW? 

te'x ehie'ued /l,zaim i/ia ies o, aijinand fvmai'w, i& sametU rnste'zthu& SAatej 17 34utaup, 1991 it is,  
piathatL4t/le' ttuia' oww wiuc1af2f2eaed 1v1IeIoianat '&ctattza', jvitsisuao 9i1 1990 (na'. 107-108). Was,  
t tie auIJzai'& wish ta mahe some' ,ninav chanqe& to, t/iis? 

Adhering to the evolution of doctrine has always been one of the major concerns of those responsible for the conservation of monuments. 
Through analysis of the values attributed to monument heritage it is possible to understand and interpret doctrines and consider their future. 

The value of the monument is defined by reference to three of its qualities: its use, its beauty and its ability to act as a source of knowledge of 
the past. The first two relate to the essence of the architecture, the third is more accidental; however it is rapidly supplanting the others. In the 
twentieth century, it is indeed the problem of authenticity of the evidence which has been the dri ving force of the development of doctrine. This 
explains the extraordinary enlargement of the concept of monument and also the choice of modes of intervention regarding parts which have 
changed or disappeared and additions which become functionally necessaly. 

When drafting the Venice Charter, the authors believed they were issuing princples of universal value. They were not aware that this concept 
was underpinned by a fundamentally European approach to conservation issues. Whilst moving ahead fast in its rational and scientific approach, 
Europe nonetheless clings nostagically to its heritage. 

It is clear today that other world cultures view the visible traces of their history with a philosopy and sensitivity which is different to ours. 
Would it not be advisable to identify common options on the basis of common reference criteria, and use these to create a universal charter?. Some 
additional texts could be drafted which would explain specificities according to the great cultural entities of the world. 

Of the three reference qualities of a monument - use, beauty and source of historical knowledge - clearly it is the third which is viewed 
differently by different cultures. 

Furthermore, during recent decades, a certain number of other considerations of a social, economic and educational nature have been added 
to the three traditional criteria of use, beauty and source ofhistorical knowledge and these must now be taken into account. The preservation ofthe 
urban physicalfabric may not easily conform to the principles of conservation ofgreat monuments. 

A delicate operation is required to achieve a balance between the integrity of the historic and artistic message of the monument and the 
conversions required for its current use. It requires clear reference to an ethical concept drawing on the various cultures of the human race. 

We would add that feom the educational point of view, the protection of memory in all its forms is an essential guarantee of our future 
creativity. Recently once again an important object offocus, this observation is one of the elements which must contribute to the evolution of the 
doctrine. 
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RESUMEN 
	

CUAL DEBESERLA DOCTRINA DELA SALVAGUARDA PARA EL DIA DEMANANA? 

c~,'stv 1O.VG, zecf(/20 uido (IC Los aciuuo& de, kaiiw,id Qeniaize, caivienesu 2a 710 de JIUS Ia ua. JeCiada e /7 de 
1991, e&f2ZdCüeatiU'PUez vi Su2sinaw qt'nlao c/e' ctna 'zui.Iicacio#v en Icc zetüsta 	auza de aIUI d /9190 

107- los). L7aa q4te7ido el auto liue7 (t/LIflUS ze1(t/(1es m,nt,;,os? 

Una de Las mayores preocupaciones de Los responsables de La conservación c/c Los monumentos ha consistido siempre en implicarse en La 
evoLución de La cloctrina. Esprecisamente en eL terreno c/el andlisis cle los va/ores atribuidos alpatrimonio monumental cloncle se debe comp render, 
interpretar, y analizar ci dcuenir c/c Las c/octrinas. 

EL valor del monumento radica en trcs de sus cualidades. Su uso, su belLeza y  su categorIa comofuente de conocimiento deLpasado. Las dos 
primeras estdn Ligac/as a lapropia esencia de La arquitectura, la tercera es mds bien circunstancial: sin embargo, pronto cobra importancia respecto 
a Las otras dos. En el sigLo XX cLproblema de la autenticidad c/eL testimonio es el que verdac/eramente ha actuado como motor c/c La evoLución de La 
doctrina. ElLo expLica La cxtraorc/inaria extension dada al concepto de monumento asI como La eLecciOn c/c Las formas c/c intervencio'n segu'n se trate 
de partes alterac/as o desaparecidas o de aditamentos consideradosfuncionaLmente necesarios. 

Al redactar La Carta de Venecia, Los auto res ten Ian la conviccio'n de cstabLecerprincpios c/c valor universal. No eran conscientes de que aquelLa 
concepcion se sustentaba en unpunto c/c vista fundamentalmente curopco sobre Los pro blemas de la conservación, DesarroLLa'ndosc agran veLocic/ad 
gracias a una aproximacio'n racionaly cientijica, por otra parte Europa se afcrra con nostalgia a su patrimonio. 

Hoy en c/ía resulta cLaro que otras cuLturas c/cl mundo consideran Las trazas visibLes c/c su historia con unafiLosfIay una sensibilidadc/iferentes 
c/c Las nuestras. No  convenc/rIa, particnc/o c/c ese hecho, seleccionar Las opcioncs comunes a partir c/c comunes critcrios c/c rcfcrencia, y  haccr así una 
nucva Carta uniucrsaLy redactar tcxtos complcmentarios en Los quc se cxpLicascn Las cucstioncs especIjicaspropias c/c Las granc/es entic/ac/es cuLturaLes 
del munc/o? 

Dc Las trcs cualidades c/c referencia de un monumento - uso, bcLLeza, fuentc c/c conocimiento histOrico -, es maniflestamente La tercera la que 
se presta a dijirentes apreciaciones segzin Las cuituras. 

Ac/cmOs, a Los tres criterios trac/icionaLes - uso, bclLcza, /iicnte c/c conocimiento histórico - se han sumado, en ci transcurso c/c Los u'ltimos 
decenios, cierto nzimero c/c consic/craciones c/c carOcter social, econOmico y  educativo que es preciso tcncr en cuenta. El mantenimiento c/cL tcjic/o 
fIcico urbano se adapta mal a los principios c/c conscrvación c/c Los grandes monumentos. Hallar el cquilibrio entre La intcgric/ac/ del mcnsajc 
histo'rico y  artístico del monumento y  Las ac/aptacioncs nccesarias para su uso actual es una operaciOn c/clicada que exige hacer una referencia cLara 
a una conccpciOn Otica que se apoyc en las c/iuersas cuituras c/c La human ic/ad. 

Anac/amos que, desde el punto c/c vista educativo, La saLvaguarc/a c/c La memoria en toc/as sus facetas es La garantía esencial c/c nucstra 
creatividac/futura. Esta constataciOn, cuya importancia ha vuclto a ser puesta en valor rccicntcmcntc, es uno c/c los elementos que deberIan 
contribuir a La evoLución c/c la doctrina. 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA CONSERVATION 
DU PATRIMOINE MONUMENTAL' 

Sb"a*zt d& naøvtze& p"Mcs,  th a' de, nu&ipes' 
moiu/.' 'e1nai4e a' inté' swv Iesi p4oIi4e.ne& Ca é.sipav tinadaptao#v 
dewonaWn& suiie4' pav te& co'zp& de' méUe,v se' coac,za#U' a' Ia' 
con vtatiaiv dw poAthnaine mAmonewat 91 s' e&t eqaIement soucéi 

 f2'oinaao1v Ia' sen&t4 de& jeww& aim taewi de, no& mo#w'- 
,ne#U et de no sUes', ce' qtu Ca, conduAE' aj2a4uc42ev di Ia' c4éatiolv de 
Cassociaüo#v )eunesse.' at 9ati,i,no4m 	 , dant it me' 
co4ia' p€us' ta'uI Ia' pit4sidence'.SPe, p'zésent te'ete' West qi'u#v mince' 
z4et de' se's' nut&ipe& ine'wenUon& de' aisio#uiae' et de, pédaoue'. 

La formation professionnelle clans la conservation du patrimoine architec-
tural est un problème très actuel, car ni la formation des architectes, ni celle des 
ingénieurs du genie civil, ni celle des métiers d'exécution et de mise en oeuvre ne 
sont plus en harmonie avec les moyens, les matériaux et les conceptions structu-
relIes des bâtiments anciens. La formation contemporaine des architectes et des 
ingénieurs intervenant sur le bâtiment ne suffit donc plus pour résoudre les pro-
blèmes particuliers de sauvegarde. 

II s'agit d'une situation relativement récerite qui résulte en partie de la révolu-
tion dans les conceptions de l'art de construire apportée par l'usage de matériaux 
neufs et travaillant selon d'autres lois, comme le béton armé et lacier. Celle-ci a 
aussi bouleversé l'esprit et l'esthétique de l'architecture qui abandonne ses liens 
avec celle du XlXe siècle. La formation des architectes de notre temps, ne se 
basant donc plus sur la connaissance des styles et des pratiques architecturales 
et constructives du passé, ne les predispose plus du tout a intervenir correcte-
ment sur des monuments anciens. 

Au-delà de sa fonction physique, le monument remplit clans la société con-
temporaine un autre role : celui de source essentielle de la connaissance histori-
que. 

Lidentification, la comprehension et Ia sauvegarde de cette valeur spécifi-
que constitue l'un des objectifs essentiels de la conservation et de la restauration 
du patrimoine monumental. Lappréhension et l'appréciation de ces valeurs sont 
des faits fondamentalement culturels et évoluent donc en fonction du développe-
ment general de la culture. Elles relèvent d'autres disciplines scientifiques que 
l'architecture ou l'ingénierie. Elles ne sont donc pas comprises clans les program-
mes de formation des constructeurs modernes. Lintervention de spécialistes, tels 
que les historiens et les historiens de l'art particulièrement de 'architecture, se 
révèle de ce fait indispensable clans toute operation sur le patrimoine. 

Les monuments historiques sont très generalement des edifices anciens, 
sinon très anciens. Généralement, leurs structures et leurs matériaux ont souffert 
au cours des ages et offrent des signes plus ou moms évidents de fatigue et 
d'altération. Ces signes eux-mOmes, ne sont pas sans importance, car ils comp-
tent parmi les témoignages de la dimension du temps que la sensibilité de nom-
breux hommes d'aujourd'hui apprécient particulièrement et qui appartiennent donc 
au message spécifique que les monuments historiques apportent a notre genera- 
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lion. En fait, ii faut, a leur chevet, des pathologues des structures et des maté-
riaux. Ni la formation classique des architectes, ni celle des ingenieurs civils ne 
préparent a ce type de competence. 

La conservation des monuments est toujours favorisée par ['affectation 
de ceux-ci a une fonction utile a la société... >>, dit I'article 5 de la Charte de 
Venise. En effet, beaucoup de monuments, construits pour une affection bien pré-
cise, mais tombée en désuétude, risquent d'être abandonnés a leur triste sort si 
Ion ne les utilise plus. Lhistoire dramatique des grands monuments antiques, 
désaffectés par la disparition de leur fonction spécifique en dit long sur les dan-
gers encourus. II faut donc chercher a les adapter a un usage qui sert la société 
contemporaine. 

Toutefois, ceci no pout so faire en sacrifiant memo une partie du message 
historique ou temporel du monument. Celui-ci doit donc être connu parfaitement 
et évalué correctement par l'architecte, auteur du projet. La formation tradition-
nelle do l'architecte ne le prepare pas du tout a cello táche extrêmement delicate. 

Ainsi, Ia formation actuelle des architectes et des ingeniours civils interve-
nant < ex officio '> sur les bâtimonts, no les prepare guèro a assurer une conser-
vation adequate du patrimoine monumental 

les disciplines qui y sont enseignées le sont dans une vision << prospec-
tive >', l'histoire ny étant presque plus profossée alors qu'en fait, c'est 
une vision retrospective " qui est indispensable a la formation du res-
taurateur; 

la conservation des monuments requiert, par ailleurs, l'appel a des scien-
ces ou a des disciplines qui ne sont pas comprises dans les program-
mes do formation des architectes et des ingéniours civils do la construc-
tion : I'histoire, I'histoire de l'art, l'histoire approfondie do I'architocture, 
I'archeologie,... Elle fail, en outre, appel a dos spécialisations poussées 
de sciences, qui certes entrent dans le champ des connaissances do 
I'ingenieur et parlois, solon les écolos, des architectes, mais a un niveau 
ou solon des directions qui outrepassent celles qui sont nécessaires a la 
construction contemporaine. C'est aussi bien le cas pour les structures 
quo pour la petrographie ou la chimie des minéraux. 

Quelle solution pout répondre au problème pose? Quelle autro solution, 
sinon celle qui est donnée dans d'autres disciplines oü la nécessité d'une forma-
tion spécialisée est requise : la médecine par exemple. Les restaurateurs no sont-
ils pas les médecins et les chirurgiens des bâtiments? Autrefois, cette formation 
complémentaire pouvait s'acquérir par I'apprentissage progressif chez un << mai-
tre >> . C'est certes encore une formule valable, mais peu pratique et, en tous les 
cas, inadaptée Iorsque Ia formation dun grand nombro do spécialistes est néces-
saire, comme c'est le cas aujourd'hui. 

La seule voie pratique est donc cello d'études post-universitaires, entre autres 
sous Ia forme d'un post-gradual universitaire, parce quo c'est le soul niveau, oU 
I'application est onseignée sur la base d'une connaissance suffisante des scien-
ces de base, parce quo 10 vaste cadre d'une institution comportant dos facultés 
multiples permet d'injoctor, a un haut niveau, dans le programme I'enseignement 
des disciplines qui n'appartiennent pas au cycle deformation normal des archi-
tectes et dos ingénieurs civils, et enfin, parce quo I'univorsité étant aussi une 
institution do recherche, l'enseignement y est constamment reviviflé par les dé-
couvertes les plus récentes. Nous no sommes plus au temps do Giovanni Pico 
Della Mirandola of, memo si, nalvement, on pout aspirer encore a son ideal d'om-
niscience, la gigantesque explosion scientifique do ces dernières décennies ne le 
permettrait plus. Etant donné Ia très grande diversité des disciplines qui intervien-
font dans la sauvegarde du patrimoine monumental, la conclusion s'impose par 
0110-memo : seule une collaboration interdisciplinaire pormet do I'assurer correc-
tement. 
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II ne s'agit pas uniquement de former des architectes et des ingenieurs, mais 
aussi d'autres intervenants dans les operations de conservation ou de restaura-
tion, tels que les historiens, les historiens de I'architecture et les archéologues qui 
établissent I'histoire du monument et identifient ses particularités et son message 
specifique, les petrologues et les chimistes qui analysent la nature et les altéra-
tions des matériaux pierreux et prescrivent les moyens d'assurer leur consolida-
tion et leur preservation, les spécialistes du bois qui assurent le mëme service en 
ce qui concerne la sauvegarde de ce type de matériau de construction, les admi-
nistrateurs qui portent ia responsabilité de la mise en ceuvre juridique, administra-
tive et financière,... 

La formation est de ce fait multidirectionnelle et comporte, sur la base d'un 
tronc commun qui doit garantir la comprehension par tous les membres d'une 
équipe des données fondamentales d'un problème, une diversité d'orientations 
déterminées par le nombre de disciplines qui interviennent dans la sauvegarde. 

De ce qui précède, on peut déduire les grandes lignes du programme ideal 
d'un enseignement de la sauvegarde: 

II comportera l'ensemble des branches indispensables afin d'assurer a cha-
que intervenant la masse de connaissances communes permettant la bonne com-
munication et I'élaboration de jugements de valeur et, pour chacune des grandes 
disciplines concernées, - architecture, ingénierie civile, archeologie et histoire de 
I'architecture, science des matériaux et de leur comportement et alteration, admi-
nistration - des cours approfondis orientés vers I'application aux problèmes spé-
cifiques de la conservation et de la restau ration. 

Une formation de haut niveau comporte nécessairement une participation 
importante a la pratique. Pour chacune des disciplines concernées, mais aussi et 
surtout dans le cadre interdisciplinaire, la participation active a des exercices doit 
ëtre un élément essentiel de tout programme de formation valable. Corn me pour 
les médecins et les chirurgiens, c'est sur le terrain, en face de cas concrets, que 
se forment I'esprit d'analyse et Ia capacité de diagnostiquer ; c'est dans un cadre 
aussi réa!iste que possible que se forgent le jugement et l'aptitude a prendre des 
decisions adequates. 

Ce programme ideal est vaste c'est 'amplitude du problème concerne' qui 
en determine les limites. Aucune institution d'enseignement au monde Wen cou-
vre la totalité, loin de là. Toutes celles, et elles se comptent sur les doigts d'une 
seule main, qui offrent un programme acceptable de formation spécialisée n'en 
couvrent qu'une partie plus ou moms grande ou ne peuvent consacrer, mëme aux 
matières fondamentales, qu'un temps nettement insuffisant. 

Cette situation tient tout autant a des raisons financières qu'à l'acceptation 
par les candidats ou par I'institution, d'une durée suffisante du temps d'enseigne-
ment. Deux années academiques semblent bien la durée requise alors que dans 
bien des cas, la durée effective deformation ne dépasse pas six mois. 

Lampleur de la matière est telle que, sur base dune formation de base équi-
valente, des spécialisations d'écoles sont probablement a solution a prornouvoir 
au plan européen, oC les distances entre institutions sont relativement courtes et 
oü, très heureusement, des systèmes de subsidiation a la formation universitaire 
et post-universitaire se multiplient. 

II n'y a pas de bonne formation de haut niveau qui ne soit coordonnée avec 
a recherche scientifique. Celle-ci est donc indispensable dans les institutions char-
gées de former les responsables de la sauvegarde. C'est exception nellement le 
cas aujourd'hui. Cependant, la matière ne manque pas! Dans bien des domai-
nes, notre connaissance de I'architecture et des techniques constructives est en-
core élémentaire. De grands progrès ont été accomplis durant les dernières an-
nees en ce qui concerne la comprehension de 'alteration des pierres, mais nous 
ne savons toujours pas grand chose des mortiers anciens et de ieur comporte- 

159 



ICOMOS: UN REGARD EN ARRIERE. UN COUP D'  CE lL EN AVANT 

ment. Nos méthodes de calcul de stabilité des edifices anciens restent élémentai- 
res par rapport a la complexité du problème. 

Nos connaissances dans le domaine des architectures regionales et locales 
sont, dans la plupart des pays, a I'état embryonnaire... Les champs de recherche 
restent vastes et ne comptent que peu de chercheurs.. 

10. Le manque deformation ne touche pas seulement les responsables de la 
conservation et de la restauration. La situation est tout aussi grave, sinon davan-
tage en ce qui concerne les entreprises, aussi bien au niveau de la maltrise que 
de la main-d'oeuvre. Dans la plupart des pays industrialisés, la formation profes-
sionnelle des métiers artisanaux a disparu ou a été negligee. 

On manque aujourd'hui de la plupart des ouvriers spécialisés sans lesquels 
une restauration devient impossible ou, a tout le moms, aléatoire: tailleurs de 
pierre, scuipteurs, couvreurs, maçons expérimentés, charpentiers, stucateurs,... 
Un effort immense est a accomplir en Ia matière. Les rares institutions existantes, 
telles que Europa Viva ' a Venise, ou le Compagnonnage>' en France sont 
certes, de très bon niveau, mais absolument insuffisantes. II leur manque aussi 
les racines regionales qui permettent de connaltre les finesses des pratiques et 
des techniques locales utilisées dans les monuments anciens et dont la maltrise 
est indispensable: Scienza ed arte del restauro ", ainsi que l'appelait l'un des 
maItres italiens de la sauvegarde, Ambrogio Annoni. 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 PROFESSIONAL TRAINING IN MONUMENT HERITAGE CONSERVATION 
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The revolution in the concepts of construction art means that architects and engineers are no longer predisposed to work appropriately on 
old monuments. 

Beyond its physical function, a monument fills another role, that of essential source of historical knowledge. It thus becomes crucial to 
involve history ofarchitecture specialists. 

Given their great age, monuments require pathologists' at their bedside, specialising in structures and materials. 
The change in use of monuments requires correct assessment oftheir values and oftheir historical message, which requires special training, 

currently often lacking. 
There are therefore considerable gaps in the training of architects and engineers, not only in history but also in specialised materials and 

structures sciences as applied to the conservation of monuments. 
6 	The only solution is to establish specialised post-university training, which is also multidirectional with a common base leading on to a 

range of different specialisms. 
This training must comprise a set ofpractical exercises, providing specific cases through which a spirit of analysis and judgment can be 

developed. 
The proposed programme is vast. On a European scale, specialisms based on a network of learning centres must now be planned. 
Allgood high-level training must be coordinated with scientific research. 

JO. The lack of training has an impact on companies, just as much as at the skilled labour level. Professional training in craft skills has been 
widely neglected. This needs to be urgently addressed. 

ICOMOS : UNA MIRADA HACIA ATRAS Y UN VISTAZO HACIA DELANTE 

RESUMEN 	 LA FORMACION PROFESIONAL EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO 
MONUMENTAL 

(±. en, 
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I. 	La revolución en los conceptos relativos al arte de construir no predisponeya a los arquitectos e ingenieros a intervenir correctamente en los 
monumentos antiguos. 

IVids alld de sufuncionfisica, el monumento cumple otro cometido, el de see JIiente esencial del conocimiento histdrico. Partiendo de ello, 
se evidencia que la intervención de especialistas de la histouia de la arquitectura resulta indispensable. 

Los monumentos, dada su antiguedad, requieren poder tener, en sit cabecera, especialistas en la patologla de las estructuras y  de los 
materiales. 

La aft ctacion de monumentos a nuevos usos exige una correcta evaluación de sus valoresy sit mensaje histórico, lo cual implica tener una 
preparación singular que, boy en dia, resulta con frecuencia insuficiente. 

Las lagunas en laformacidn de los arquitectos e ingenieros son sin duda notables; no solo respecto a la historia, sino tam bidn con relacidn 
a las ciencias especializadas sobre materiales y  estructuras aplicadas a la conservación de monumentos. 

6 	La dnica solución consiste en proceder a unaformacion post-universitaria especializada y  también mnultidireccionalsobre la base de un 
tronco comdn que se abra a continuación sobre las numerosas especialidades concern idas. 

Esta formacibn debe suponer tam bién una serie de ejercicios prdcticos que permitan, ante casos concretos, la formacidn de un espIritu 
analItico yfoijarse una capacidad de juicio. 

Elprogrania asI considerado es muy vasto. En elplano europeo, deben considerarse tambie'n las especializaciones basadas en una red de 
centros deformacion, 

No puede ha her una buenaformacion de alto nivel si no se compagina con la investigación cientfica. 
Lafalta deformacion aft eta tamnbién a las empresas, tanto en el nivel directivo como en el de la many de obra; laformnacion profesional 

de los oficios artesanales ha estado muy descuidada. Es extraordinariamente urgente hacerfeente a ese abandono. 
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L!NGENIEUR ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MONUMENTAL' 
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"Ars sine scientia nih/lest '>. Voilà le premier echo que nous renvoie l'histoire 
du conflit latent et frequent entre architecte et ingénieur. 

Cela se passait a Milan a la fin du XlVème siècle. Le "cons/I/o fabr/cae 
ecclesiae Med/olan/", incontestablement inquiet sur la competence de leurs ar-
chitectes charges de la conception et de Ia construction de leur nouvelle cathé-
drale, décident de soumettre leur projet a des" max/m/ /nz/gner/'> avertis de l'art 
gothique, qu'ils vont chercher au nord des Alpes. II est vrai qua l'époque, les 
architectes d'Italie n'avaient encore qu'une experience Iimitée et plutôt provinciale 
de l'art nouveau et que le << nouvel cauvre de la capitale lombarde s'engageait 
sur des voies qui paraissaient hasardeuses. 

Les experts se succèdent a un rythme rapide : Nicolas de Bonaventure en 
1389; trois ans après la mise en route des travaux, Annas de Fribourg; peu après, 
le célèbre Heinrich Parler, architecte de la cathédrale de Cologne et de l'église 
Sainte-Croix a Swäbisch-GmUnd; en 1391, le tout aussi célèbre Ulrich von Ensigen, 
architecte en charge des cathédrales de Strasbourg et d'Ulm; en 1394, trois ex-
perts francais, parmi lesquels Jean Mignot en 1399. 

Les archives de I' opera del Duomo " conservent une relation détaillée des 
discussions, pour le moms animées, entre les architectes locaux et les mal-
tres'> appellés a Ia rescousse. Le conflit est patent. Les locaux tiennent a leur 
cuvre qu'ils considèrent parfaitement conçue, mais qui inquiète leurs commandi-
taires. Les '< nordiques "expriment des inquiétudes nombreuses autant en ce qui 
concerne la conception architecturale que la stabilité. Au jugement des << nordi- 
ques 	les architectes locaux sont des ignares qui ne saisissent goutte a Ia 

Note a I iritencion des etudianis do Centred erri- 

	

sc/ent/a " qui preside a la construction des cathédrales gothiques. Ils leur con- 	des pour Ia conservation du parrimoine archirecru- 

	

cèdent une pratique de 1<' ars '>, c'est-à-dire de la pratique de la construction, 	raIurbainh Louvain, aciue11emenudénomméCen- 

	

mais qui West guère adaptée a I'architecture nouvelle. Tous les avis des 	tre Raymond Lemaire, 1994. 
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ingegneri>) sont refuses par leur collegues milanais. Aussi, les premiers annon-
cent-Us unanimement la catastrophe, magnum damnum ipsi fabricae pro suis 
malgestis >>, si les << locaux poursuivent leur projet. 

Le conflit est total : 	ars sine sciantia nihil est ,,, leur lance Jean Mignot. 
Scientia sine ars nihil est >', repliquent les locaux. Mais, de quel scientia >> et 

de quel << ars >> s'agit-il? L << ars >', nous l'avons vu, est celui de la bonne pratique 
constructive : des pierres bien appareillées, des remplissages de murs << a sacco>> 
maçonnés correctement, des assises de pierres particulièrement sollicitées bien 
agrafees, ... Cet" ars >> appartient a tous les styles, a toutes les époques oi l'art 
de constru ire est apprécie. 

Qu'en est-il de la << scientia 	? II s'agit essentiellement de 	scientia 
geometriae >', celle qui permet d'établir si l'élévation d'une cathédrale gothique 
doit se concevoir " ad triangulum>> ou ad quadrature >>, si le triangle doit ëtre 
equilateral ou Pythagoricien, celle qui gère la mise en forme et en proportion des 
éléments d'architecture en respectant des rapports de dimension simple: double, 
triple, dont Ia justification scientifique est inexistante, mais qui se réfère a la bonne 
pratique, a l'expérience et rejoint, de ce fait, davantage I' ars '> que la <' scientia 
C'est elle qui est l'objet des << secrets >> que le maître transmet a ses disciples sur 
les chantiers des cathédrales. 

II est clair cependant, dans I'esprit des ingegneri>> de I'epoque, que ces 
rapports geométriques ont aussi, et peut-être méme fondamentalement, une si-
gnification structurelle. Ils y attachent des normes de sécurité constructive dé-
duite de 'experience en 'absence, a leur époque, de toute base d'approche ana-
lytique des contraintes développées par les structures qu'ils conçoivent. Jean 
Mignot déduit que leur non observation pour la construction de Ia nouvelle cathé-
drale conduit nécessairement celle-ci a la ruine. Paradoxalement, les limites de 
vérité de cette << scientia >> sont démontrées au sein mOme de la cathédrale qui, 
bien que ne tenant aucun compte des theories nordiques >>, ni des conseils 
insistants et des mises en garde des maximi inzegneri" appelés en consulta-
tion et donc entièrement conçue et construite selon les conceptions des arch itec-
tes locaux, est toujours debout... non sans quelques problèmes de stabilité ce-
pendant! 

De tels conflits furent certainement plus frequents que ne le rapportent les 
rares archives de chantiers qui sont parvenues jusqu'à nous. L'experience et I'm-
tuition basée sur I'analyse et 'appreciation des réalisations antérieures étaient les 
seules vraies sources de connaissance. Lappel a des architectes extérieurs pour 
I'appréciation de travaux en cours était pratique courante a I'epoque On peut ima-
giner l'ampleur des discussions, la vigueur des mises en garde et aussi 'admira-
tion pour I'audace, que devait provoquer la construction d'oeuvres marquantes au 
plan de la structure, telles que, parmi une multitude d'autres, le chur des cathé-
drales de Beauvais ou de Tournai, la coupole de la cathédrale de Florence, la tour 
de la cathédrale de Strasbourg. 

II n'y a pas d'écrit sur la théorie de la stabilité, qui nous renseigne sur Ia 
structure du raison nement ou sur les méthodes d'évaluation des charges et des 
poussées. On ne peut les déduire que de 'analyse des edifices. N'oublions pas 
cependant que notre approche est nécessairement influencée par nos connais-
sances actuelles et que ce fait nous empëche, au moms partiellement, de nous 
mettre a la place des maItres d'autrefois et de reconstituer la marche de leur 
raisonnement. Certes, la connaissance du cadre scientifique de lVaboration 
de leurs extraordinaires projets peut contribuer a une meilleure comprehension 
de leurs idées, mais là aussi, nos sources sont pauvres. 

Les rares auxquelles on puisse recourir et qui sont indiscutables parce qu'el-
les sont inclues dans des manuscrits d'architectes, tels que ceux de Villard de 
Honnecourt ou de Mathias Roriczer, sont, in den freien Kunstgeometrien >', d'un 
contenu tellement élémentaire qu'elles nous sont de peu de secours. II nous faut 
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donc comprendre au seul vu de l'architecture, telle queue se présente a nous. 
Mais est-ce regrettable ? Ne disposons-nous pas de moyens d'investigation qui 
nous permettent de concevoir ce qui se passa de facto > au sein des structures 
anciennes et de ce fait, d'affronter leur consolidation éventuelle avec succès? 

Beaucoup d'entre nous sont certainement daccord pour juger une telle affir-
mation avec une pointe de scepticisme, voire même d'ironie. Certes, nous avons 
progressé cons idérablement clans l'affinement de nos méthodes d'analyse struc-
turelle et de calculs de stabilité et nous pouvons approcher de plus près la réalité 
des contraintes qui se développent au sein des grandes structures construites 
par nos prédécesseurs, mais combien de grands monuments auxquels les cal-
culs refusent l'existence et qui font cependant 'admiration des foules depuis des 
siècles. 

Combien sont-ils, en effet, de monuments célèbres qu'une application, mëme 
très mesurée, de nos normes de sécurité condamneraient a la demolition? Lintui-
tion, enracinée clans le riche humus de l'expérience, qui inspirait les grands archi-
tectes d'autrefois, approche-t-elle mieux la réalité de l'equilibre structurel que nos 
calculs sophistiques? Cette constatation nous conduit a une approche modeste 
des chefs-d'oeuvre d'autrefois; et c'est clans la modestie que doivent se situer les 
interventions des architectes et des ingenieurs sur les monuments historiques. 

Quelques grands principes doivent être rappelés ici pour situer ces interven-
tions et en définir les limites ethiques. Le conflit frequent entre l'architecte conser-
vateur de monument historique et Fing6nieur relève, en general, tout autant de 
l'ethique que de la technique. Des leur formation, leurs objectifs sont differents. 

Lingénieur est appelé a concevoir, a construire ou a assurer la stabilité des 
edifices et des structures rationnelles par rapport aux connaissances actuelles de 
toutes les disciplines qui interviennent clans la construction. La tonctionnalité, l'equi-
ibre et la securite sont les exigences fondamentales et premieres de ses ceuvres. 
Aucune autre valeur ne prend le pas sur celles-là. 

Le conservateur se trouve, lui, devant des bâtiments existants avec leurs spe-
cificites, leurs qualites et leurs défauts. Si leur equilibre et leur securite sont impor-
tants, ce ne sont pas, pour lui, les valeurs primaires. De même, si leur usage est 
souhaitable et constitue, en general, un facteur favorable a sa bonne conserva-
tion, cet aspect de 'edifice West pas son souci capital, ce qui ne signifie pas qu'il 
les considère comme des données negligeables.Toutefois, l'essentiel reside clans 
la nécessité de conserver l'uvre du passe a la fois clans ses valeurs esthetiques 
- l'uvre d'art - que de preserver les traces de son passe - l'histoire - dont il est 
porteur. Tâche difficile et delicate, car combien de fois n'y a-t-il pas contradiction 
entre ces deux objectifs, les traces de l'histoire oblitérant ou effaçant des aspects 
essentiels de l'ceuvre d'art ou vice versa. Pour lui, la fonction de l'édifice devra 
s'adapter a la manière d'être du bãtiment ancien et des marques de son passe, et 
non le contraire. Si I'instabilité d'une construction ancienne l'inquiète, il s'oppo-
sera a sa demolition ou a son demontage et attendra de 'ingenieur qu'il fasse des 

pirouettes " techniques, si nécessaire, pour maintenir la structure existante. 

On le voit, les priorités des valeurs, les systèmes de raisonnement des deux 
disciplines sont etrangers Fun a l'autre, parfois même radicalement divergents ou 
même opposes. II ressort de ce qui précède que, defendues clans toute leur rigu-
eur, les deux disciplines sont souvent difficiles a concilier. La volonté de conserver 
est souvent rivale de celle d'assurer la sécurité. On le comprend, car, frequem-
ment, ce sont des productions essentielles du genie créatif de l'homme qui sont 
en cause. 

Quel ingénieur oserait assurer, professionnellement, que le chur de la ca-
thédrale de Beauvais est sans danger? Ou que le campanile de Pise ne s'écrou-
lera pas? Personne n'avait prévu la chute de celui de Venise en 1902 ou celle, 
plus proche de nous, de la tour de Pavie en 1989. Mais, par ailleurs, quel ingé-
nieur aurait osé proposer leur demolition pour cause d'insécurité? 
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Le conflit est souvent dramatique, car ii oppose, au sein du jugement des 
mêmes personnes, des valeurs auxquelles chacun ne peut être insensible profes-
sionnellement d'une part, du fait de sa culture ou d'autre part, de son sens des 
responsabilités. 

Si l'ingenieur conclut au danger que constitue, pour les usagers, les visiteurs, 
es voisins ou les passants, l'instabilité d'un monument historique et que la logi-
que de son métier conclut a la nécessaire demolition, généralement sa culture 
s'opposera a une telle mesure destructrice d'un temoignage artistique, historique 
ou symbolique de l'histoire des hommes. 

Le conservateur se trouve face au mOme conflit, mais inverse : si le devoir de 
preserver s'impose a lui de façon impérieuse, l'importance des dangers, que cette 
obligation comporte, ne lui échappe pas. Les données mëme du conflit, qui com-
portent a Ia fois une dimension professionnelle et morale, doivent orienter Ia re-
cherche d'un nécessaire terrain d'entente. II est evident que l'analyse des problè-
mes, qui requierent 'attention des deux parties sous le seul angle professionnel 
de chacune d'entre elles, n'ouvre aucune perspective pour Ia sauvegarde d'un 
patrimoine qui a besoin de la competence et des meilleurs soins spécifiques de 
l'une et de l'autre. 

II s'agit pour chacune de prêter 'attention requise aux problèmes et aux va-
leurs de la partie adverse. Cela presuppose que chaque partie ait une connais-
sance ou au moms une comprehension suffisante de l'ensemble des problèmes 
poses par la sauvegarde du monument en cause. Une formation post-universi-
taire adequate vise précisément a assurer celle-ci a toutes les parties intervenant 
clans la preservation du patrimoine monumental. 

Toutefois, au-delà de la perception juste des problèmes, seule la référence a 
des principes fondamentaux peut orienter la recherche de la solution adequate 
clans les situations difficiles. Ces principes sont a Ia base de la "Charte de Ve-
nise, 1964 >' qui, malgré ses trente ans d'äge, constitue encore, au plan mondial, 
le catéchisme >' de la conservation et de la restauration des monuments et des 
ensembles historiques. 

Le premier principe est celui de I'unicité du monument historique. Un 
monument n'a qu'une << vie ". Un monument détruit ne peut ëtre reproduit, chargé 
de toutes ses valeurs. Certes, on peut en faire une réplique qui en reproduit les 
formes, mais celle-ci ne pourra transmettre qu'une partie des messages dont Ion-
ginal était chargé. La conservation de cet original constitue donc 'essence méme 
de la conservation. Toute solution qui contredit a ce principe nie le but même de 
l'objectif recherché : transmettre aux générations futures le patrimoine culture[, 
chargé d'art et d'histoire, que constitue les monuments et ensembles historiques. 

La deuxième valeur fondamentale qui doit sous-tendre toute decision vala-
ble est le respect de I'authenticité du monument. II s'agit d'un concept corn-
plexe dont certains aspects demandent encore a ëtre clarifies et précisés. Lauthen-
ticité du monument peut être envisagée sous un double aspect: I'authenticité de 
I'uvre d'art et celle du document d'histoire. 

II est evident que toute intervention sur un monument historique doit préser-
ver l'intégralité du message artistique qu'il contient. Nous nous trouvons là face a 
l'essentiel du message. Le problème, qui parait simple clans l'approche théorique, 
est en fait genéralement beaucoup plus complexe dans la réalité quotidienne. 
Beaucoup de monuments ont subi, au cours de leur longue et parfois dramatique 
histoire, des transformations et des alterations, du fait des hommes ou de la na-
ture, qui ont atteint plus ou moms gravement leur message artistique original. 
Alors de quel message artistique s'agit-il lorsqu'il faut prendre position face aux 
différentes options d'intervention possible? 

Autrefois, on hésitait peu : le rétablissement de la situation originale, ou celle 
que Ion pouvait supposer telle, par comparaison avec des edifices similaires ou 
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apparentés, était 'option Ia plus courante. Les nombreuses erreurs auxquelles 
ont conduit cette conception, et les transformations dramatiques et irrécupérables 
qui en furent les consequences nous ont appris a nous méfier de ce mode d'inter-
vention. Labstention en situation de doute ou, en cas de besoin, le complement 
neuf qui tout en s'integrant esthetiquement et s'exprimant avec modestie, révèle 
la sensibilité et le langage artistique de notre temps paraIt, aujourd'hui, une option 
préférable. 

Le second aspect de I'authenticité concerne celui de la vérité, et donc de la 
crédibilité du témoignage historique. On s'accorde sur le fait que le patrimoine 
monumental constitue une source essentielle de connaissance du passé. Des 
civilisations entières, disparues aujourd'hui, ne nous sont connues que par les 
ruines de leurs constructions, celles de l'Amerique précolombienne par exemple. 
Par ailleurs, les vestiges monumentaux du passé nous en apprennent souvent 
beaucoup plus, et d'une manière plus exacte, que les sources écrites. Une visite 
aux Pyramides West-elle pas plus fructueuse pour l'appréciation de la civilisation 
pharaonique que la description, cependant minutieuse et admirative, que nous en 
donne Hérodote ? Et une simple description contemporaine de la construction du 
chur de la cathédrale de Beauvais, de la coupole de Sainte-Sophie a Constan-
tinople ou de celle de Sainte-Marie-des-Fleurs a Florence nous permettrait-elle, 
en leur absence, d'en imaginer l'incroyable audace constructive ? II ny a pas 
d'histoire en l'absence de sources crédibles. Etant donné l'importance, en Ia ma-
tière, du patrimoine monumental, il est evident que toute intervention doit être 
respectueuse de cette valeur. Toute destruction de substance historique est un 
peu d'humanité, héritée de nos ancëtres, qui disparaIt, appauvrissant ineluctable-
ment le patrimoine humain du present et du futur. 

De l'autre côté de l'approche des problèmes de la sauvegarde du patrimoine, 
celle du conservateur et de l'historien, la pleine perception et le respect d'autres 
valeurs - e.a. la nécessaire sécurité et Ia possibilité d'un usage adéquat des édifi-
ces - doivent être évaluées a leur juste importance. Généralement, les monu-
ments se trouvent dans un environnement que fréquentent les hommes. La plu-
part remplissent encore des fonctions essentielles dans la société. 

II est donc evident que leur approche ou leur usage ne peut constituer un 
danger permanent pour leurs usagers. Cela comporte des exigences qui sont 
souvent opposées a la sauvegarde de la substance originale d'un bâtiment : des 
parties instables doivent être refaites; des pierres altérées deviennent dangereu-
ses et pourraient tomber elles doivent être remplacées par de nouvelles qui ne 
sont que des copies. Ainsi se rétrécit, comme une peau de chagrin, la substance 
originale, seule porteuse de l'integralité du message artistique et historique. 

De même, l'expérience apprend tous les jours que, quelque soit leur valeur, 
seuls les monuments qui remplissent une fonction reconnue utile a la société ont 
une chance d'être entretenus convenablement. Cet usage n'est souvent pas sans 
effets pervers sur la sauvegarde de vestiges ou d'états d'une réel!e valeur histori-
que. Ce nest pas sans sacrifices dun côté que d'autres avantages, plus impor-
tants au niveau de Ia conservation fondamentale, peuvent être obtenus. 

Résoudre des situations conflictuelles, chercher la meilleure voie entre des 
intérêts ou des besoins opposes voilà la táche difficile et delicate a laquelle ingé-
nieurs, architectes, historiens et historiens d'art sont attelés. Elle ne peut attein-
dre son but : assurer l'avenir du riche patrimoine monumental legue a notre géné-
ration qui a le strict devoir de le transmettre integralement aux générations sui-
vantes, sans que tous les intervenants ne s'accordent sur les valeurs essentielles 
qu'il s'agit de preserver. Aucun intervenant n'a sur d'autres de priorité de principe. 
Tous sont au service de la même cause et doivent investir leurs connaissances, 
leur imagination, leur experience dans Ia recherche des solutions qui préservent 
le mieux toutes les valeurs du monument dont ils ont la charge. 

II est incontestable que les ingénieurs partent dans cette collaboration inter-
disciplinaire avec un handicap certain : leur intérêt pour le patrimoine historique 
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est plutôt recent. Une difficulté majeure provient du fait que, depuis trois quarts de 
siècle, c'est-à-dire plusieurs générations d'ingenieurs, les matériaux de construc-
tion essentiels, le béton et lacier, ont ouvert des voies nouvelles a la construction 
et a I'architecture. Les méthodes d'analyse et de calcul ont été développees quasi 
exciusivement en fonction des nouveaux moyens de construction. On a negligé 
I'étude avec les moyens d'investigation de la science contemporaine, des structu-
res et des matériaux traditionnels. 

On a assez systématiquement supprimé I'enseignement de l'histoire de l'ar-
chitecture des programmes deformation, parfois mëme des architectes, ou on la 
réduit a une portion infime. 

Ce West que depuis quelques années que 'on observe un intérêt renouvelé 
pour l'application aux monuments anciens des instruments d'analyse et de quan-
tification de la science moderne de l'ingenieur. 

On s'est aperçu alors que les méthodes d'analyse et de calcul utilisées cou-
ramment pour les constructions modernes n'étaient guère applicables aux struc-
tures traditionnelles et qu'il fallait rechercher des voies nouvelles. Certes, les lois 
de la mécanique et de l'équilibre sont les mêmes pour tous et a toutes les épo-
ques. Toutefois, les moyens de les analyser et de quantifier les contraintes peu-
vent être fort divergents. Les constructions anciennes, parfois d'une extreme corn-
plexité, telle une cathédrale gothique ou une coupole de Guarini ne se laissent 
pas analyser correctement avec les méthodes de calcul classiques. 

Par ailleurs, les matériaux anciens, et plus particulièrement les Hants tradition-
nels a base de chaux tombés hors d'usage, ont été peu étudiés et sont encore 
mal connus, surtout en ce qui concerne leurs propriétés mécaniques et leur évo-
lution a long terme. Or, ce sont eux qui régissent principalement la solidité des 
maçonneries anciennes. Que vaudraient nos méthodes de calcul de stabilité, ap-
pliquées aux constructions contemporaines, si nous n'avions qu'une connaissance 
superficielle du ciment et de lacier? 

De même, nos moyens d'investigation physique des constructions anciennes 
sont encore élémentaires, tout au moms en ce qui concerne les conclusions qu'on 
peut en déduire. Lingénieur approche donc le terrain spécifique de son interven-
tion clans la conservation et Ia restau ration des monuments anciens avec le han-
dicap d'une connaissance encore bien imparfaite du dornaine clans lequel un dia-
gnostic difficile et exact est cependant essentiel et les interventions presque tou-
jours d'une grande délicatesse. De plus, ses moyens d'investigation sont encore 
souvent peu développés ou peu adaptés a la nature des problèmes. Hélas, ii ne 
s'en rend pas toujours compte et ses limites ne Iui sont pas toujours apparentes. 
La modestie est toujours une bonne disposition de l'esprit Iorsqu'on aborde lana-
lyse d'un monument ancien, comme est indispensable une sérieuse connaissance 
historique de son contexte. Tout comme son concepteur, I'architecte etl'ingénieur 
charges de la restauration d'un monument historique doivent << volens no/ens >>, 

aborder les problèmes avec une bonne dose d'intuition 

Que conclure? 

Tout d'abord constater la fonction capitale de l'ingénieur dans la sauve-
garde du patrimoine monumental. Notre société n'admet plus de vivre clans un 
environnement báti, dont la sécurité ne serait plus assurée. 

Elle n'a plus, a cet egard, le fatalisme des generations passées. File veut 
avoir, en la matière, des assurances que seul 'ingénieur et, clans une moindre 
mesure, I'architecte sont a même de Iui fournir. 

Une deuxième conclusion doit constater la non preparation de la plupart 
des ingénieurs a cette tâche. Les programmes universitaires ne les y preparent 
guere et le danger est donc grand qu'iis s'y aventurent avec un bagage scientifi-
que et une experience inadaptés, voire insuffisants. 
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La formation spécialisée au niveau post- universitaire leur est des lors un com-
plément indispensable. File est encore trop exceptionnelle aujourd'hui. Son cadre 
normal doit être celui d'un programme interdisciplinaire, le seul qui permette de 
garantir, des le niveau des etudes, une approche dans iaqueile tous les aspects 
des problèmes poses par la sauvegarde d'un monument sont analyses et évalués 
a leur juste place et mesure, et de procurer l'expérience vécue de l'indispensable 
collaboration avec les tenants des autres disciplines concernées. 

La troisième conclusion concerne l'absolue nécessité de la recherche. II 
est indispensable et urgent d'approfondir nos connaissances des structures an-
ciennes, des matériaux traditionnels et de leurs modes de mise en oeuvre. II est 
tout aussi nécessaire de mettre au point des méthodes d'investigation et de calcul 
mieux adaptées aux manières traditionnelles de construire. Un champ d'investi-
gation vaste et peu explore, qui ne peut, lui aussi, être abordé fructueusement 
que grace a une approche interdisciplinaire. 
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COMOS: LOOKNG BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 THE ENGINEER AND THE PROTECTION OF MONUMENT HERITAGE 
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The clash of ideas between science and art and, more specifically, between engineers and architects is not new. It occurredfor example in the 
fourteenth century in the construction of the new Milan Cathedral. However, it is not possible to guarantee the effectiveness of monument heritage 
protection unless all those involved - engineers, architects, historians and art historians - can agree on the essential values to be preserved, without 
giving a priori precedence to a single group. 

In this interdisciplinary endeavour the engineers without doubt start with a handicap, since their interest in historical heritage is a relatively 
recent development. A major difficulty lies in the fact that for three quarters of  century, methods of analysis and calculation have been developed 
almost exclusively on the basis of new construction materials: steel and concrete. 

Because of their extreme complexity, it is far less easy to apply convincing analyses to old structures since there is little scientific knowledge ofthe 
materials used in their construction, lime-based as they are and not in use today. This calls for wisdom and intuition. 

There are three conclusions to be drawn.' 
Our society no longer accepts to live in a built environment where safety cannot be assured. This fact guarantees the engineer a role in the 
protection of heritage. 
The majority of engineers are not adequately trainedfor this task. Additional specialist training, at post-university level and in an interdisci-
plinary environment, has now become essential. 
We urgently need to use research to extend our knowledge of old structures, traditional materials and ways of using them and to develop 
methods of investigation and calculation better adapted to traditional construction methods. 
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RESUMEN 	 EL INGENIERO Y LA SAL VAGUARDA DEL PATRIMONIO MONUMENTAL 
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Las conontaciones de ideas entre La ciencia y elarte) mds especificamente, entre ingenierosy arquitectos, no datan de ayer; Asi ocurrIa en el 
siglo XIV con motivo de La construcciOn de La nueva catedral de Mi/On. Sea como sea, garantizar la eficacia c/c La salvaguarda del patrimonio 
monumental solo es posible en la medida en que todos Los que intervienen - ingenieros, arquitectos, historiadores, e historiadores del arte —puedan 
ponerse c/c acuerdo sabre los va/ores esenciales que han de conserve rse, sin que cualquiera de el/os pueda hacerprevalecer sit peso y  opinion a priori. 

No se puede poner en duda que en esta colaboraciOn interdisciIinar los ingenieros tienen un handicap de entrada, puesto que sit interés 
respecto alpatrimonio es ;nds hien reciente. Una mayor dificultadproviene del hecho de que, desde hace tres cuartos de siglo, Los métodos c/c and/isis 
y cdIculo se han desarroilado casi exclusivamente enfunciOn de los nuevos medios de la construcción: ci acero y  el hormigOn. 

Y que, por Sn extrema complejidad, las construcciones anti guas son menos suscepti b/es de ser analizadas deforma con vincente, asi como los 
materiales que las componen - a base de cab, actualmente en desuso - que ann son poco conocidos desde elp unto de vista cientfico. En este campo 
se imponen, por tan to, la prudencia y  la intuiciOn. 

Se imponen tres conclusiones: 
Nuestra sociedadya no admite vivir en un entorno construido en ci que la seguridad no quede garantizada; este dato confiere al ingeniero un 
papel de capital iinportancia en la saLvaguarda delpatrimonio. 
La preparación c/c la mayor/a de los ingenierospara esafunciOn es insi4iciente. Unaformación especializada, a nivclpost-universitario y  en 
un marco interdiscplinar resulta un complemento indispensable para el/os. 
Urge profundizar, mediante La investigaciOn, en nuestros conocimientos c/c las estructuras antiguas, de los materiales tradicionales y  de  sus 
formas c/c aplicaciOn, asi como poner al c/ía métodos c/c investigaciOn y  cdlculo que se adapten rncjor a Los modos tradicio na/es de construir. 
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AUTHENTICITE ET PATRIMOINE MONUMENTAL' 

A 'I 

Authenticité : voilà, le mat-clef de la plupart des documents enançant sait 
une théarie, sait des critères de choix en matière de sauvegarde du patrimaine 
culturel en general et du patrimaine monumental en particulier. II n'est pas exa-
gére de dire que ce concept se situe a la base même de taute la doctrine ma-
derne de la conservation et de la restauratian des monuments histariques. Aussi, 
ne peut-an que s'étanner du fait que ce mat-clef, ce concept fandamental, ne 
trauve dans aucun des nambreux écrits qui y font référence, y campris les con-
ventions internatianales et les chartes, une définitian precise de son cantenu et 
du sens qu'il canvient de lui danner. 

Revenans, camme paint de depart de natre réflexian, au sens cammunément 
attaché au mat authenticité. II s'agit essentiellement dune relation de vérité et 
de sincérité entre I'émetteur dun message et le cantenu de celui-ci. Est << authen-
tique '>, un message qui est transmis sans subir d'altératian, mëme dans ses nuan-
ces, d'un émetteur >> a un << récepteur '>. II est evident que cette transmission a 
le plus de chances d'être carrecte Iarsqu'il n'y a aucun intermédiaire entre eux et 
que I'émetteur n'a subi, par rapport au message dant II est le support, aucune 
altératian qui, d'une manière quelcanque, puisse modifier au altérer le cantenu 
exact de ce message. 

Cette relation de vérité est essentielle dans très nambreux champs d'activité 
humaine; elle lest particulièrement dans le damaine culturel. Plus qu'ailleurs, en 
effet, la matière se situe, ici, dans le rayaume du subjectif. Le récepteur>> dait 
saisir, camprendre et interpreter des signes qui sant eux-mêmes I'expressian de 
dannées subjectives au de faits abjectifs, mais interprétés, marques et enrichis 
par la persannalite d'un artiste créateur, Iui-même influence par ses ématians, 
son sens esthétique, son gaUt, les circanstances, son époque,... 

Au caurs des temps, ce message, déjà camplexe a son arigine, peut subir des 
altératians, des modifications, des ajauts au des pertes qu'iI imparte de recannal-
tre et de distinguer du message primitif et de camprendre et d'interpréter carrec-
tement. 

Cette authenticité prend des aspects différents selan les damaines auxquels 
elle s'applique. En littérature, le lien efficace entre le message et le" récepteur" 
ne requiert pas Ia presence du support materiel original du message. Naus ne 
lisans pas les tragedies de Racine au les paèmes de Verlaine dans leurs manus- 	Article paru dans Id revue Restauro, ii 129, 
crits pour être assures de I'authenticité des textes. Une éditian carrecte suff it a cet 	Naples, 1994. 

175 



effet. Line publication scientifique d'une charte ou d'une chronique médiévale in-
forme d'une manière tout aussi valable sur les faits rapportés que les parchemins 
originaux. Lauthenticité n'est pas conditionnée, dans le domaine de l'écrit, par la 
mise a disposition du manuscrit original de l'auteur du message, mais par l'exac-
titude de sa transcription. C'est la spécificité mOme de l'écrit que de pouvoir trans-
mettre correctement et complètement des messages par le truchement de sim-
pies signes reproduisibies indéfiniment et a n'importe queue époque sans que 
l'authenticité du message soit impliquee. 

La musique utilise egalement les signes écrits précis et reproduisibles indé-
finiment pour transmettre son message. Toutefois, le problème de l'authenticité se 
pose, en ce domaine, d'une manière spécifique. Lceuvre d'art, c'est-à-dire le mes-
sage, consiste, non dans la transmission de concepts précis par le seul truche-
ment de l'écrit, comme c'est le cas en littérature, mais par le déroulement d'une 
composition sonique dans le temps. Contrairement a la littérature oü les mots et 
leurs combinaisons constituant la passereile >> par laquelle le receveur" per-
coit la totahté du message, dans le monde de la musique, celui-ci est transmis, 
non par la seule lecture des notes, mais par leur traduction en un ensemble et une 
succession de sons. Celle-ci requiert un intermédiaire dont 'intervention influence 
inévitablement 'expression et donc I'authenticité de l'uvre. 

En effet, aussi precise que soit la partition, ceile-ci est nécessairement in-
terprétée '> par le musicien qui Ia joue et qui, inévitablement, on peut même dire 
volontairement, imprime a son execution sa comprehension propre, ses émo-
tions, ses sentiments, sa virtuosité, son rythme. C'est pour cette raison qu'on 
parle non pas d' execution >>, mais bien d' interpretation " Iorsqu'il s'agit de 
musique. On peut se demander d'ailleurs si, a chaque fois, les compositeurs eux-
mêmes reproduisaient leurs propres cuvres '<a I'identique '>. 

Jean-Sébastien Bach jouait-il toujourS son <'Clavecin bien tempéré" de la 
même facon ? Et Ludwig van Beethoven << Pour Eloise>>? La célèbre " Neu-
vième symphonie "dirigée par Furtwangler et par von Karajan sont-elles sembla-
bles? Oü se situe alors I'authenticité de l'cuvre ? Y a-t-il autant d'authenticités 
que d'interprétations correctes selon la partition ? Ou que de creations puisque, 
inévitablement, il y a acte créatif a chaque interpretation? 

Ce detour par la littérature et la musique nous permet de mieux situer et de 
mieux comprendre la nature et la spécificité de l'authenticité dans la domaine des 
arts plastiques, ces arts dont les expressions se situent, selon leur belle definition 
de Henri Focillon, << dans I'espace '>, en opposition avec la littérature et la musi-
que dont les manifestations se déroulent dans le temps >'. Les arts qui, pour 
transmettre leur message, font appel a des formes, c'est-à-dire celles qui pren-
nent forme dans I'espace, l'expriment directement et totalement a travers celles-
ci. Sans elles, le message est inexistant. Au sein de I'uvre, leur role essentiel et 
immuable est de créer l'uvre d'art et de transmettre, par exclusion de toute 
autre, Ia nature et le contenu du message. Labsence d'une seule d'entre elles 
modifie celui-ci. 

C'est en ce sens que ces formes sont qualifiées d' <' uniques >'. II n'y a, entre 
elles et le spectateur, aucun intermédiaire, si ce West la Iumière, qui puisse in-
fluencer le contenu du message. Certes, les circonstances de sa reception peu-
vent modifier sa comprehension et même son sens pour celui qui le percoit, mais 
cela n'altère en rien son contenu objectif ou son sens reel. Son authenticité est 
essentieliement déterminée par I'absence de toute modification ou alteration des 
formes initiales. N'est vraiment authentique, en ce sens, que le monument, le 
tableau, la sculpture qui sont restés en I'état voulu par son créateur. 

Existant dans l'espace, ces ceuvres d'art se situent aussi dans le temps. Et 
celui-ci est destructeur. Du fait des hommes aussi bien que du fait de la nature. 
Laltération ou la modification du message est donc quasi inevitable; rares sont les 
oeuvres d'art d'un certain age qui y ont échappé. Le temps, ou l'homme, efface 
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des formes initiales, superpose ou insère des nouvelles dans la composition pri-
mitive et, par consequent, interfere dans la nature ou dans le sens du message 
original et le modifie. Une illustration exemplaire nous est donnée par le << Lao-
coon >' du Musée du Vatican. Le message de l'uvre antique était different de 
celui que lui donna la restauration "de Michel-Ange. La tentative de réintégrer a 
la statue les morceaux originaux retrouvés récemment nous offre, aujourd'hui, 
une troisième mouture du chef-d'oeuvre antique. Au depart d'un important sup-
port materiel, aux neuf dixièmes communs, trois cuvres d'art authentiques ont vu 
le jour. 

OU se trouve, alors, I' authenticité" ? Ne s'agit-il pas de trois authenticités 
successives ? Et qu'en est-il de l'uvre du temps, de celle des hommes et du 
temps, de tous ces aléas qui, au cours des siècles, impriment, au sein de l'ceuvre 
d'art, les traces indélébiles de leurs avatars ? Toutes ces traces sont d'authenti-
ques témoins de I'histoire propre de l'ceuvre, de son devenir au cours des siècles 
et qui plus est, n'est souvent perceptible qu'à travers elles. 

A tous les stades, il y a une interconnexion entre le message original de l'uvre 
et les faits qui marquent le sort que l'homme ou la nature lui ont reserve. Néces-
sairement, le message initial se modifie, se délestant d'une part de son contenu 
original et se chargeant de significations nouvelles d'autre part. 

II y a, inévitablement, accumulation, superposition, imbrication de messages 
successifs dont un grand nombre ne sont pas nécessairement cohérents avec le 
message original, mais au contraire, peuvent nuire a la coherence de son expres-
sion et, parfois même, le rendre incomprehensible. 

Mais, face a l'histoire, tous ces messages ont, en soi, une valeur d'authenti-
cite liée matériellement a l'ceuvre d'art, bien que totalement indépendante de son 
message propre. Des lors, oü convient-il de rechercher l'authenticité de I'cuvre ? 
Nous trouvons-nous face a une authenticité évolutive? 

S'il en est ainsi, une question cruciale se pose : quelle est la valeur relative de 
ces " authenticités? Et surtout quel est l'intérêt ou Ia valeur de ces messages 

subordonnés par rapport au message initial et fondamental de l'uvre? Peut-on 
établir une hiérarchie entre elles? Ft dans ]'affirmative, par rapport a quoi ? Quel-
les valeurs, quels principes peuvent les ordonner? En fait, deux valeurs d'authen-
ticité priment sur les autres dans ce débat celle de I'objet en cause en en tant 
qu'cuvre d'art d'une part, et celle qui est source de connaissance historique de 
cet objet d'autre part. 

Ce ne sont, certes, pas les seules. On peut yjoindre celle de signification 
La signification d'une oeuvre d'art est autre chose que son message. Elle peut y 
être intimement Iiée, mais aussi en ëtre totalement indépendante. Elle peut être 
stable, mais aussi évoluer au cours des temps et mëme changer du tout au tout, 
selon les époques. Cette valeur-Ià se situe souvent au niveau du symbole et c'est 
generalement a ce titre qu'elle intervient dans le débat sur l'authenticité. En effet, 
l'authenticité totale du message d'une oeuvre d'art, léguée par les générations 
passées, comprend aussi celle de sa signification sociale. C'est sans aucun doute 
celle dont I'approche, et donc aussi la sauvegarde éventuelle, est la plus delicate. 

Plus que son message formel, la signification d'un monument, d'une sculp-
ture ou d'un tableau est liée a la culture et a la vie sociale du moment de sa 
creation. Le Parthenon avait, pour les contemporains de Pericles, une significa-
tion qui allait bien au-delà de la perfection architecturale que nous y percevons 
prioritairement aujourd'hui. II en était de mOme, au XIlIe siècle, pour la cathédrale 
de Reims ou le '< Beau Dieu" d'Amiens. Au moment de la creation de l'uvre, 
cette signification se confondait assez generalement avec le contenu de son mes-
sage. Mais ce lien peut se distendre et même se rompre au cours des temps. La 
sauvegarde de ce qui pourrait y être préservé de la signification initiale constitue, 
donc, une obligation aussi fondamentale que la sauvegarde de I'authenticité for-
melle ou historique de l'uvre, car elle en est partie integrante. 
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Cette sauvegarde est plus aléatoire, car elle est intimement liée a I'évolution 
de Ia société et de sa culture. Son rapport a la fonction de l'cuvre, a son iconogra-
phie, a sa symbolique, determine la survivance entière ou partielle ou la dispari-
tion de la signification primitive. 

Le fait que le contenu de la signification est fondamentalement lie a une valeur 
sociale lui confère un intérët historique et humain exceptionnel. II garantit, par 
ailleurs, la veritable comprehension de l'uvre en question. 

La signification d'une cuvre d'art ne peut ëtre confondue avec son message. 
Elle peut y ëtre intimement liée, mais elle peut aussi en être complètement indé-
pendante. File peut non seulement évoluer au cours des temps, mais aussi chan-
ger du tout au tout selon les époques. Une pyramide maya avait uniquement une 
signification religieuse a I'epoque de sa construction; pour notre époque elle est 
devenue tout aussi uniquement un témoin d'histoire et une oeuvre d'architecture. 
Le disparition totale du cadre social au sein duquel elle fut construite ne nous 
permet que de construire des hypotheses quant a sa signification réelle pour ses 
contemporains. La perte de sa signification primitive constitue un appauvrisse-
ment incontestable non seulement pour la comprehension de son message, mais 
aussi pour notre connaissance de l'homme et de son dialogue avec les vérités et 
les forces qui le dépassent. D'un message d'une richesse et d'une complexité fort 
grande, relevant totalement du domaine immatériel, nous ne percevons plus que 
l'intérêt de la structure et de la forme matérielle. L " âme ", le contenu spirituel et 
intellectuel qui en sont l'essence et la justification, nous échappent complete-
ment. Et, du même fait, une part essentielle de l'authenticité de l'uvre tant il est 
vrai que la forme sans le contenu devient vaine de son message essentiel : celui 
qui est a la base de l'existence mëme de I'cBuvre. 

Si on situe le débat de I'ordre d'importance des valeurs relatives du monu-
ment >' sur le terrain de Ia philosophie classique, platonicienne, la hiérarchie entre 
ces valeurs s'établit d'une manière évidente : l'ceuvre d'art prime incontestable-
ment sur le document historique et le symbole. En effet, i'uvre d'art constitue 
l'essence même de l'objet dont on examine l'authenticité en temps que témoin du 
passé. Sans elle, cette dernière serait inexistante, car elle ne posséderait pas de 
support et elle seule est l'expression du message dont son ou ses créateurs l'ont 
chargé. 

Le rOle de témoin d'histoire, assume par le mëme objet, s'est greffé sur elle, 
en general indépendamment de sa nature et de la spécificité de son message 
initial. LcEuvre d'art poursuit son existence et remplit sa fonction specifique selon 
sa propre manière quelque soit Ia valeur symbolique ou historique qui s'est sura-
joutée a son contenu initial. Sa nature est essentielle '>. 

II en est différemment des valeurs historique ou symbolique qui, n'apparte-
nant pas a l'objectif poursuivi par le créateur de l'uvre, constituent des " acci-
dents '> dus a des facteurs qui lui sont extérieurs, tels que, parmi d'autres, I'action 
de forces naturelles, l'évolution des mentalités et des sensibilités. Elles sont, de 
ce fait, de nature accidentelle ". 

II ressort de cette hiérarchie que I'authenticité artistique prime, évidemment, 
sur celle de la source de connaissance historique ou du symbole. 

C'est ce que pensaient les restaurateurs de monuments du XlXe siècle qui 
tentaient de rétablir les aeuvres d'art clans leur état primitif, ou clans ce qu'ils 
croyaient I'être, et de les achever, Iorsque leurs auteurs n'avaient pas eu le loisir 
ou les moyens pour le faire, afin de leur rendre ou de leur donner l'authenticité 
formelle. La situation nest plus aussi simple et limpide aujourd'hui. Lapproche 
intellectuelle du problème, mais aussi notre mentalité et notre sensibilité, ont 
change. Au surplus, on a pris conscience de leur diversité selon les cultures. 

Aussi, importe-t-il de constater, en premier lieu, que les valeurs qui sous-
tendent le concept d'authenticité et I'intérët que l'on accorde a l'uvre d'art, source 
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d'histoire ou symbole, different notablement d'une culture a l'autre. Leur hiérar-
chie ne s'organise pas de la même façon. 

A titre exemplatif, et pour aborder le problème par des manifestations aux 
antipodes l'une de l'autre, référons-nous a deux exemples d'actualité : les tem-
ples du sanctuaire imperial de Ise au Japon et le Parthenon a Athènes. Fondés au 
Vllle siècle, les cent vingt temples de l'immense sanctuaire japonais sont depuis 
lors reconstruits a l'identique a peu près tous les vingt ans. Deux sites de cons-
truction, situés côte a cOte, reçoivent, tour a tour, I'édifice neuf, le précédent ser-
vant de modèle au suivant. Les ateliers de charpenterie et de menuiserie restent 
ouverts en permanence et des forêts de cèdres ainsi que des champs de chaume 
sont gérés afin d'approvisionner les chantiers en matériaux traditionnels adequats 
et d'assurer la regularite des reconstructions. 

A Athènes, pour Ia sauvegarde du Parthenon, il est fait appel a toutes les 
sciences et a toutes les techniques disponibles pour consolider jusqu'au dernier 
moignon de pierre provenant de l'édifice. Des recherches considérables sont dé-
ployées afin d'identifier et de relocaliser dans le monument, des pierres vagabon-
des dont on soupconne qu'elles pourraient lui avoir appartenu. En expectative 
d'identification éventuelle, toutes sont précieusement conservées et cataloguees. 

Y a-t-il quelque chose de commun entre ces deux conceptions de la sauve-
garde du patrimoine monumental? Lune se désintéresse totalement des maté-
riaux et ne se préoccupe que de la survivance de Ia forme exacte. Lautre oublie la 
forme et sanctifie le matériau, devenu relique, même dépouillé du souvenir de 
sa forme originale. Quelle est donc la philosophie, ou l'ethique, qui les sous-tend 
et les departage? 

Lorsqu'on restaurait les cathédrales au XIXe siècle, et mëme au debut du 
XXe, on n'hésita pas a démolir toute partie ou tout decor, tout mobilier qui nap-
partenait pas au style principal de l'édifice, de préférence médiéval, et a rétablir, 
ou établir, celui-ci clans sa forme originale ou celle que l'on croyait être telle. Au 
surplus, toute partie altérée par le temps ou les événements était refaite a l'iden-
tique. Une pratique qui, clans ses résultats, West pas si eloignee de Ia pratique 
japonaise. 

On peut, a nouveau, se poser la question, mais au sein du même cercle cultu-
rel, celui de l'Europe occidentale cette fois ; quel rapport y a-t-il entre les restaura-
tions a la Viollet-le-Duc >' et celles de notre époque? Une modification de per-
ception de valeurs, certainement. Mais par rapport a quoi ? A Ia notion d'authen-
ticité, incontestablement. Mais a laquelle ? A l'authenticité formelle "qui prenait 
le pas sur I' historique 

La conclusion a tirer de cet Mat de choses est fondamentale il n'y a pas de 
conception unique, ni unanime, ni stable en ce qui concerne I'authenticité ou 
d'autres valeurs du << monument quelque soit sa nature; ceuvre d'architecture, 
de peinture, de sculpture ou de tout autre expression plastique. Elle vane non 
seulement selon les cultures, mais aussi, selon l'évolution des idées et des sensi-
bilités au sein d'une même culture. Une chose est claire au vu de cette constata-
tion : I'authenticité d'un << monument >> West pas un concept au contenu ab-
solu, ni définitif. 

Au contraire, il s'agit d'une notion essentiellement Iiée a une culture et elle 
subittous les" aléas "des disparités et de I'évolution de celle-ci. Afin d'y voir plus 
clair, revenons a I'Occident, cette province culturelle du monde qui se distingue 
des autres par I'évolution très rapide et constamment accélérée de sa culture. 

II est intéressant de constater, au point de depart du vaste mouvement mo-
derne de sauvegarde du patrimoine monumental, une attention presque exclusi-
vement concentrée sur les aspects artistiques des ceuvres et une volonté cons-
ciemment affirmée de maintenir ou de rétablir leur intégrite conceptuelle. La res-
tauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et, plus encore, I'achèvement de 
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la cathédrale de Cologne témoignent, parmi des milliers d'entreprises similaires 
mais moms illustres, de cette priorité donnée a I'authenticité << formelle '. 

En fait, on constate que cette conception West pas fort eloignée de celle qui 
prévaut, entre autres, aux temples de Ise dont les matériaux, le bois de cèdre et le 
chaume, peu résistants aux intempéries et au climat maritime, exigent, pour con-
server I'intégrité des formes, une reconstruction fréquente. Sans doute, le con-
cept classique de la beauté, fort proche de celui que professait Saint-Thomas 
d'Aquin, et qui, en ce temps de classicisme finissant, régnait encore dans les 
milieux artistiques occidentaux au sein desquels s'éveillait l'intérêt pour l'art me-
diéval, nest-il pas etranger a la doctrine de sauvegarde de l'époque. 

Quels furent, des lors, les facteurs qui déterminèrent I'évolution vers la con-
ception occidentale actuelle de l'authenticité, Iiée au message << global du mo-
nument, c'est-à-dire celui dans lequel les vestiges du message << formel se con-
juguent a celui du destin historique et symbolique de ce message? 

Plusieurs facteurs doivent ëtre évoqués en relation avec ce problème. 

Le premier est lie aux restaurations outrancières du XIXe siècle. Elles 
effacaient souvent toutes les traces de l'histoire du monument et livraient de celui-
ci un témoignage formel qui n'avait d'autre lien avec la vérité formelle originale 
que celle imaginée par l'architecte restaurateur. Plus d'une fois, l'édifice sortait 
méconnaissabte de derriere les echafaudages! II avait souvent perdu toute trace 
de sa longue, émouvante et parfois tumultueuse histoire. Des temoignages artis-
tiques de valeur, mais ne concordant pas avec l'unité du style prépondérant, avaient 
été effaces. La reaction fut vive, tant au nom de la spoliation de la source d'his-
toire du monument, de sa capacité de nous apprendre a mieux connaItre et corn-
prendre notre passé, que du charme incontestable que la trace du temps accorde 
aux vieilles choses. 

Le second est la consequence de la conception moderne de I'histoire et 
du perfection nement de ses méthodes. 

Le recours privilegié aux seules sources authentiques, c'est-à-dire celles qui 
ont résisté aux critères impitoyables de la critique historique, a soumis le monu-
ment, reconnu dorénavant comme source irrernplacable de connaissance du passé, 
a des exigences d'authenticité et de vérité incompatibles avec les restaurations 
traditionnelles." Authenticité "est compris, dans cette perspective, dans le sens 
de crédibilité de la source historique, non trafiquee et dont tous les éléments et 
tous les avatars appartiennent a ou aux époques qu'ils sont censés documenter 
et illustrer. Le respect de la valeur documentaire de l'édifice ancien, celui de réfé-
rence a toutes les facettes de sa capacité informative, prend, des lors, une impor-
tance que les restaurateurs du XIXe siècle, et la plupart de leurs successeurs, 
avaient méconnus. 

II est clair, en effet, que cette vision des choses est, dans la plupart des cas, 
en opposition flagrante avec la vision esthetique et artistique du patrimoine monu-
mental, dont le sort, au cours des siècles, West nécessairement géré que par 
respect de sa beauté, alors que, du point de vue de l'histoire, son abandon ou son 
alteration peut constituer un Mat de fait important. Le résultat : l'authenticité histo-
rique a pris le pas sur l'authenticité formelle. Linterprétation littérale et, de ce fait, 
abusive, de la Charte de Venise, 1964 ", aboutit a cette vision de la question. 

Si celle-ci satisfait les historiens, il West pas evident qu'elle contente ceux 
pour qui le monument est avant tout une cuvre d'art dont le rOle principal est 
d'émettre un message esthétique et non point des coordonnées historiques irré-
prochables. Cette situation conflictuelle et l'importance relative que Ion accorde a 
l'une ou a l'autre de ces alternatives, expliquent les interpretations variées et par-
fois opposees des principes énoncés dans Ia Charte. Les conquêtes des scien-
ces aussi bien historiques que naturelles ainsi que 'evolution considerable des 
techniques ont apporté leur part a I'évolution des mentalités face au patrimoine. 
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CCAOS. UN RECARD EN ARRERE, UN COUP DCE!L EN AVANT 

Autrefois, les connaissances encore élémentaires de l'architecture des sib-
des révolus, malgré des apports précoces considérables et géniaux de quelques 
historiens d'art de talent tel Viollet-le-Duc, ont fortement handicapé Ia compré-
hension des vestiges anciens et compromis leur sauvegarde ou leur reconstitu-
tion correcte. Les styles anciens étaient souvent réduits a des systèmes ou des 
formes stéréotypées que Ion reproduisait uniformément. C'était dramatique lors-
qu'il s'agissait dun art aussi créateur et primesautier que celui du Moyen Age. 
Beaucoup de monuments ont perdu, au cours de telles interventions, leur identité 
propre et leur accent de terroir. Ft il va de soi que leur authenticité formelle et 
historique en a pris un coup clans l'aventure. Mais, celle-ci n'est-elle pas rempla-
cée par une autre : celle qui caractérise la vision de ces monuments a une époque 
de leur histoire ? Leur intérét est-il moindre que ne lest celui des transformations 
d'édifices médiévaux a l'époque baroque, par exemple ? Authenticités différen-
tes, mais successives, donc? Et quelle valeur donner a l'une par rapport a l'autre? 

II est certain que le développement considerable des techniques de consoli-
dation et de conservation ont eu une part essentielle dans l'évolution de nos exi-
gences en matière de respect de I'authenticité historique, entre autres, en per-
mettant de conserver des matériaux deliquescents qu'il fallait impérativement re-
nouveler autrefois. 

Exemple très typique de primauté donnée a l'accidentel sur I'essentiel : la tour 
de Pise pour laquelle on attache plus d'importance au fait, accidentel, qu'elle est 
penchée qu'à sa valeur comme chef-d'oeuvre d'architecture romane. II est incon-
testable que ses qualités esthetiques s'exprimeraient mieux si elle était droite; 
mais même s'il était techniquement possible de la redresser totalement, il est 
interdit aux responsables de sa sauvegarde de le faire plus que le minimum indis-
pensable a sa stabilisation 

Authenticité historique : a force de ne voir clans le monument qu'une charte 
de pierre >>, on en est arrive a considérer parfois qu'il s'agit là de sa fonction es-
sentielle. On oublie que la raison fondamentale et géneralement unique de sa 
creation, et donc son premier role, est de" servir >> et d'être une 	uvre d'art >'. 

La premiere authenticité d'un monument se situe clans la vérité de la fonction et 
des formes données a cet effet a I'édifice par son auteur. Ladaptation plus ou 
moms parfaite a l'usage et I'équilibre des volumes, des espaces, des formes et du 
decor, leur <' complétude ", leur integrité, voilà l'essence même du message du 
monument, celui que l'auteur a voulu transmettre, celui qui porte ]'expression d'un 
instant de civilisation. C'est le message capital de I'cuvre, celui qui fait partie de 
son < essence >. C'est lui, et lui seulement, qui nous renseigne sur les besoins, le 
savoir-faire et la sensibilité artistique de son époque et de la créativité humaine. 
Intact, il nous transmet d'abord une emotion esthétique toujours vivante et ac-
tuelle, bien que cette emotion ne soit pas nécessairement identique a celle, qu'en 
sa presence, ressentaient ses contemporains et, en outre, un message historique 
et éventuellement symbolique. 

N'est-ce point là, aujourd'hui comme hier, ce message essentiel qui devrait 
retenir en premier lieu toute notre attention et tous nos soins? La beauté de 
l'uvre d'art, ce message de lame, qu'y a-t-il de plus important? II est vrai que 
notre époque a, en presence des possibilités inouIes de la science et de la tech-
nique, une attitude inquiète et frileuse devant la beauté. La beauté est devenue 
une énigme mystérieuse de notre temps >' écrivait Malraux. Nos contemporains, 
imbus d'esprit scientifique, c'est-à-dire de volonté de qualification et de quantifica-
tion, se trouvent plus rassurés en presence de données perceptibles rationnelle-
ment que devant les lois obscures et les detours de la beauté. Les traces de 
l'histoire sont de celles-là. Est-ce une raison suffisante pour leur donner la pri-
mauté? 

Comment clarifier et ordonner le difficile débat entre l'uvre d'art et les lam-
beaux de souvenirs " qui s'y raccrochent et qui souvent Ia forment, parfois jus- 

181 



:p' 	- N 	/1-EHi 	 - 

qu'aux bornes de l'anéantissement ? A moms que 'on accepte que 'un et l'autre 
ont la méme valeur? Ce qu'il conviendrait de démontrer. 

La méthode apparemment la plus sure, et aussi la plus classique, est ceile 
d'un raisonnement philosophique sur les concepts et les valeurs en cause. On i'a 
évoqué plus avant, et on en a rapidement saisi les limites. II serait, donc, léger de 
croire qu'il épuisera a ce niveau ce sujet difficiie et épineux. Les notions en cause 
sont complexes, diversifiées, évolutives. Et au surplus, le débat a leur sujet nest 
pas dénué de passion. 

Par ailleurs, le probième étant essentieliement de nature culturelie, Ia réponse 
a la question posée n'échappe pas aux divergences et a 'evolution de celle-ci. La 
preuve la plus évidente nous en donnée par la Charte de Venise et les applica-
tions variées, pour ne pas dire opposées, que ion en fait dans les différentes 
parties du monde, ou même au sein d'un seul continent, ]'Europe. 

Afin de mieux circonscrire le problème, limitons le au seul domaine de l'archi-
tecture. Celle-ci a sur les autres arts plastiques une spécificité qui n'est pas sans 
intérêt dans notre débat : ses ceuvres peuvent ëtre conçues par un ou par plu-
sieurs architectes successivement. Files peuvent être réalisées en une fois ou en 
pIusieurs phases successives au cours de piusieurs siècies. Généralement, un 
grand nombre d'artisans et d'ouvriers participent a sa mise en cuvre et peuvent 
insérer leur < message ' au sein de ceiui de I'architecte. Les grandes cathédraies 
gothiques illustrent admirabiement cet état de fait. Par ailleurs, plus que la plupart 
des autres oeuvres d'art, eiies sont exposées au cours de leur existence a des 
alterations multiples. 

Du fait des hommes qui les utihsent et n'hésitent pas a les modifier parce 
qu'eiies ne sont plus parfaitement adaptées a ]'usage qu'iis en font ou parce que 
leur aspect est démodé. Du fait de la nature qui, efle aussi, ne les épargne guère. 
Exposées a toutes les intempéries, leurs matériaux, même d'exceilente qualité, 
ne résistent pas indéfiniment a leurs attaques. 

Les pierres s'effritent, les moulures s'épaufrent, les sculptures les plus pré-
cieuses s'estompent et n'apparaissent, au bout de siècles, que telies de simples 
ébauches de chefs-d'oeuvre en voie de disparition. 

Pius que dans d'autres oeuvres d'art, on distingue dans la complexité de leur 
message deux champs d'action : le champ formei, ceiui du message artistique et 
fonctionnei dont i'ont charge son, ou ses, créateurs, et celui du message histori-
que constitué par ce message initial et ceux, parfois très nombreux, qui y furent 
incorporés ou surajoutés ou substitués au cours de i'existence de i'édifice par les 
hommes ou par la nature et qui peuvent le modifier profondément. 

Ces messages sont de nature différente, quoiqu'ils s'expriment avec le même 
type de langage, ceiui des formes piastiques. Nous i'avons vu, le premier est 
absoiu : ii appartient a i'essence même de i'cuvre d'art en question. Sans iui, 
i'uvre est inexistante. 

Le second est évolutif; ii se greffe sur le premier en le modifiant, en i'enrichis-
sant, en i'appauvrissant ou même en i'anéantissant. Un fragment de marbre d'une 
coionne du Parthenon, tout en ayant fait partie d'une oeuvre d'art exceptionneHe, 
peut être tout a fait siiencieux quant au message artistique déiivré par la coionne 
compiète ou par le temple tout entier. Certaines statues des portaiis des cathé-
draies sont-elies plus que le lointain souvenir de leur spiendeur d'antan? 

Le premier nous renseigne sur le ou les créateurs et sur leurs intentions. Les 
seconds sur la man ière dont ces creations premieres ont été perçues et traitées 
par les générations suivantes et sur les avatars que la nature leurs a fait subir. En 
fait, ii y a generalement antagonisme entre les deux sortes de messages : l'histo-
rique est très souvent la relation de i'aitération voire de la destruction du message 
formei. La question fondamentaie qui se pose a leur égard, et qui est ceiie de 
notre propos, est la suivante : ces messages sont-iis de vaieur équivaiente ? Ft 
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par rapport a quoi ? Les réflexions qui précèdent, tout en nous permettant de 
saisir la complexité de la question, n'off rent pas de repose claire a cette question. 

II est clair, au plan philosophique, que la hiérarchie des valeurs est évidente: 
la valeur formelle l'emporte sur la valeur historique. Le message exprimé par Ia 
forme constitue I'cuvre d'art, il en est I'essence. Sans lui, c'est le néant. 

La valeur historique lui est surajoutée. Elle ne fait pas partie des intentions de 
son créateur. Dans des circonstances idéales, elles ne se seraient pas produites. 
Elles sont fondamentalement accidentelles. Les célèbres caryatides de I'Erechteion 
Wont pas été sculptées par leurs artistes pour devenir les moignons que nous 
connaissons aujourd'hui. 

Dans cette perspective, dressée dans une vision classique des choses, il est 
evident que la valeur d' essence' prend largement le pas sur celle d' acci-
dent >'. 

Lauthenticité du message formel, porteur de la beauté de l'uvre d'art, est 
celle a laquelle revient toute primauté. C'est la philosophie qui sous-tend la res-
tauration archeologique : elle sacrifie les traces de l'histoire a la primaute absolue 
de l'cuvre d'art, creation de l'intelligence et de la sensibilité de I'homme. Luvre 
de la nature ou de générations d'hommes dévastateurs des chefs-d'oeuvre ni-
tiaux est considérée comme étant d'un ordre inférieur. 

Peut-on conclure que l'authenticité formelle, éminente au plan de la philoso-
phie, est incontournable et prioritaire? Nous connaissons et évaluons ses résul-
tats dans les restaurations nombreuses et que nous qualifions parfois de catas-
trophiques qui s'en sont inspirées. Revenir a ce point serait renier un siècle de 
réflexion sur la sauvegarde du patrimoine monumental. II serait tout aussi pré-
somptueux de rejeter, sans autre forme de proces, 'importance du jugement phi-
losophique, ne fut-ce que parce que de nombreuses erreurs commises dans ces 
restaurations ne sont pas nécessairement l'effet d'une mauvaise approche philo-
sophique, mais davantage celle d'une connaissance insuffisante du contexte ar-
chitectural du monument traité. 

Le problème de l'authenticité formelle aussi bien qu'historique est intimement 
lie a celui de la conservation des matériaux originaux de l'ceuvre d'art. Si, en 
general, la sauvegarde de ces authenticites est relative ment aisée a assurer pour 
des peintures et, dans les meilleures circonstances, pour les sculptures, il en est 
tout autrement pour les edifices architecturaux. Exposés a de nombreuses cau-
ses d'altération, leurs matériaux : pierre, bois, béton, sont l'objet d'attaques multi-
ples et constantes tant d'origine naturelle qu'humaine. Vu Ia longue durée d'exis-
tence des monuments, ces alterations peuvent provoquer des degâts énormes. 
Au mieux, les formes primitives s'atténuent, au pire la stabilité, et donc l'exis-
tence, de l'édifice devient précaire. Que deviennent, dans ces circonstances, les 
deux sortes d'authenticité? 

II est evident que toute alteration de forme, qu'elle soit architecturale ou deco-
rative, d'origine naturelle ou humaine, modifie le contenu du message artistique, 
et, dans certains cas, fonctionnel. Par le fait mëme, le message historique subit 
des changements, même si l'altération du monument est inscrite dans la loi du 
temps et dans la nature des choses et que le monument accomplit, de ce fait, 
l'évolution historique qui correspond a son destin normal. 

II est evident que rarissimes sont les ceuvres d'art pour lesquelles une telle 
evolution est comme inscrite dans leurs genes >> et constitue, de ce fait une 
densification de son message initial, et donc de son authenticité formelle. Ce peut 
être le cas de fausses ruines, par exemple, qui n'en deviennent que plus vraies>> 
au fur et a mesure que s'altèrent leurs matériaux. 

En architecture, surtout lorsque celle-ci comporte un decor abondant, ce qui 
est le cas pour de nombreux monuments anciens, la creation maté rielle de l'uvre, 
tout en étant inspirée par l'architecte, est réalisée par de multiples intervenants 
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dont un certain nombre, scuipteurs, peintres, stucateurs,... impriment, on la vu 
déjà, au-delà du sceau de l'architecte, le leur propre sur l'cuvre globale. Ils ajou-
tent ainsi l'authenticité de leur message a celui du créateur principal. Authenticités 
A facettes multiples, et ordonnées, donc... Au cours du temps, chacune d'entre 
elles évoluera selon ses propres lois et circonstances, multipliant ainsi les formes 
et les états d'authenticités évolutives, combinant diversement la valeur formelle et 
la valeur historique. 

II ressort de tout ceci que le problème de 'authenticité, tant formelle qu'histo-
rique d'un monument, est d'une exceptionnelle complexité et que l'emploi du mot 
<'authenticité >> non assorti d'une specification appropriee est vidé de toute signi-
fication valable. 

II convient, tout d'abord, de reconnaItre que si authenticité formelle et authen-
ticité historique sont aisées a différencier au plan theorique, elles sont inexorable-
ment interpénétrées dans la matérialité des oeuvres d'art. Le contenu de 'une est 
inévitablement marqué par l'évolution de l'autre. Cela signifie que l'authenticité 
formelle pure est rarement présente dans la réalité. Ce qui n'exclut pas qu'elle ne 
puisse être reconstituée au depart des vestiges qui en ont survécu. Cependant, 
très souvent, elle est perdue a jamais. Est-ce cet Mat de choses qui nous conduit 
a privilégier, dans la sauvegarde, l'authenticité historique plutôt que l'authenticité 
formelle? Si la premiere est relativement aisée a saisir et a conserver en l'état, 
grace aux moyens de conservation mis a notre disposition par la science et la 
technologie modernes, la seconde est, par contre, frequemment évanescente, 
insaisissable. Lesprit scientifique qui régit aujourd'hui la sauvegarde n'aime pas 
l'incertitude ou le doute et se penche plus volontiers sur le définissable. Plus que 
la beauté, Ia dimension historique est de celles-là. Aussi, dans de nombreux cas, 
Ia sauvegarde, et principalement la restauration, se base-t-elle essentiellement 
sur la priorité de l'authenticité historique. On est endroit de se demander, cepen-
dant, si cette attitude est bien la plus valable, face a la sauvegarde d'une cuvre 
d'art dont cette dimension historique ne constitue qu'un accident. Que cherchons 
nous, en effet, dans l'uvre d'art : son message artistique ou son histoire? Ft 
nous retombons sur la question qui, d'une façon lancinante, sous-tend toute notre 
réflexion : quelle est donc la valeur que nous estimons la plus importante, essen-
tielle? 

Tout ce qui précède démontre que la réponse a cette question n'est pas sim-
ple et qu'elle peut être très variée et complexe selon l'objet auquel elle se rap-
porte. Une fois de plus, II est capital de se rappeler, ici, que chaque cas est un cas 
d'espèce. Le problème est surtout épineux en ce qui concerne le problème spéci-
fique traité en ce Congrès : l'altération et la conservation de la pierre. C'est princi-
palement en elles que se matérialisent les ceuvres d'architecture. Ce sont elles 
aussi qui souff rent, s'effritent, se détruisent, entraInant dans leur anéantissement 
la pensée créatrice des artistes. 

Trois solutions, radicalement différentes, s'offrent en réponse a cette situa-
tion. 

La premiere est le maintien en place des pierres épaufrées et leur con-
solidation par l'un des multiples traitements actuellement disponibles. Cela cor-
respond souvent a la sauvegarde d'un souvenir nébuleux de l'uvre originale. 
Les caryatides de l'Erechteion nous informent-elles encore, en vérité, sur les chefs-
d'oeuvre qu'elles furent? 

La seconde est leur remplacement par une reconstitution de l'original 
pour autant que celui-ci soit connu ou reconstituable a l'identique >'. Mais cette 
copie, ou reconstitution, ne sera-t-elle pas une << autre " 	uvre d'art portant en 
elle sa propre authenticité et, par le fait même, etrangere ou falsifiante a I'egard 
de celle qu'elle pretend remplacer? 

La troisième possibilité est le remplacement par une oeuvre portant le 
sceau de la modernité. Une entreprise difficile et souvent hasardeuse : notre art 
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contemporain est tellement eloigné des principes de l'art d'autrefois que la coha-
bitation des deux West pas aisée et rarement harmonieuse. II est vrai que I'authen-
ticité historique y trouve tout profit, car la confusion de I'ancien et du nouveau est 
improbable. Mais qu'en est-il de l'uvre d'art globale? Le monument clans lequel 
cette oeuvre s'insère : une authenticité formelle nouvelle et étrangère a celle qui ia 
précède remplace celle d'autrefois. Et qu'y gagne, ou qu'y perd l'harmonie de 
l'ensemble? Celle-ci West-elle pas prioritaire? 

Au-delà de l'authenticité de la forme se pose, clans le débat qui anime ce 
Congrès, celle des matériaux. Le moulage d'un original, dangereusement exposé 

in situ '>, altère-t-il I'authenticité du monument? Et la copie conforme d'un élé-
ment d'architecture clans un matériaux plus resistant ou plus economique endom-
mage-t-elle l'authenticité formelle? Des questions importantes a une époque oU 
la pollution combinée avec le vieillissement naturel de nombreuses pierres rend 
de plus en plus probable 'obligation de mettre les sculptures les plus précieuses 
de nos cathédrales a l'abri et de les remplacer par de bons moulages, si on ne 
veut pas defigurer leur authenticité formelle globale en laissant vides les places 
qu'elles occupaient. lmagine-t-on vides les niches des portails de la cathédrale de 
Reims parce que les sculptures du Xllle siècle auraient été mises a l'abri ? A une 
époque oti la main d'oeuvre est tellement coUteuse que la restauration tradition-
nelle devient lourde a financer, ne faut-il pas s'interroger sur la valeur de solutions 
nouvelles tel que le remplacement de certains éléments décoratifs répétitifs alté-
rés, situés clans les hauteurs des edifices, par de bons moulages qui respectent 
l'authenticité formelle? 

Authenticité : a 'evidence une notion complexe. Lenvisager" in globo >> quand 
il s'agit de monuments anciens est incontestablement une approche élémentaire, 
voire absurde ; on ne se trompe pas fort en affirmant qu'aucun monument ancien 
West authentique " clans le sens absolu et complet du terme. 

Tous ont inévitablement subi, au cours de leur longue existence, des altéra-
tions ou des restaurations de nature diverse. Seule, une approche beaucoup plus 
nuancée, plus analytique permet de jauger la nature et l'ampleur du lien entre 
l'uvre d'art ancienne et la vérité formelle et historique. 

Lusage qu'on fait du concept clans les textes normatifs ou juridiques, tels que 
les chartes ou les conventions internationales, sans en définir le contenu, contri-
bue a créer la confusion. II sera difficile aux responsables de la gestion de la 
Convention du Patrimoine mondial de refuser, le jour oü elle sera proposée, 'ins-
cription des superbes hotels de ville gothiques de Bruxelles et de Louvain, incon-
testables chefs-d'oeuvre d'art médiéval, parce que très peu des pierres de leurs 
façades datent de I'époque de construction et que toutes les sculptures ont été 
refaites a l'identique, parfois a deux ou trois reprises. 

Voilà des monuments très importants du patrimoine monumental européen 
dont l'authenticité formelle est quasi impeccable, mais dont l'authenticité maté-
rielle, generalement dite historique, est très contestable. Cependant, l'authenticité 
est une de qualites prioritaires requises pour qu'un monument soit eligible a la 
célèbre liste. Mais quelle authenticité? 

Seule l'authenticité historique était visée jusqu'à present, ce qui constituait un 
obstacle sérieux a l'inscription de monuments et d'ensembles constituant néan-
moms des perles du patrimoine, mais dont le support materiel n'est pas d'origine. 
Impossible, dans ces circonstances, de retenir, par exemple les temples d'lse 
alors quits constituent I'un des sommets du patrimoine monumental japonais. 

Une réflexion sur I'authenticité d'un monument et la mise en cause de I'hégé-
monie actuelle de sa valeur historique sur toutes les autres, doit aboutir a des 
interrogations sur certaines pratiques actuelles. II est evident que la valeur histo-
rique d'un monument, aussi importante soit-elle, West pas toujours, et d'évidence, 
celle qui doit avoir la primauté. Ladmettre serait rejeter I'objectif essentiel de tout 
créateur d'oeuvre d'art transmettre un message qui a un contenu défini se suffi- 
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sant a lui même et qui se situe en-dehors du champs de 'information historique. 
Tout ce qui, en ce message, se modifie, se soustrait ou s'ajoute, échappe a l'esprit 
du créateur et a sa volonté et n'appartient donc pas aux fondements, ni a a struc-
ture de l'ceuvre. Par ailleurs, ii serait criminel de sous-estimer ou de négliger I'im-
portance de ces ajouts. us ne sont, en rien, superlétatoires. 

Toutefois, ii faut accepter I'évidence ceux-ci ne sont pas tous de même Va-
leur, ni d'intérêt equivalent. Leur importance depend essentiellement du contenu 
de leur message at celui-ci West pas, systématiquement, supérieur a celui du 
message formel. Le jugement a porter sur la question ne peut donc ëtre aussi 
systématique comme c'esttrop souvent le cas aujourd'hui. Plus que dans d'autres 
circonstances, la regle d'or est: chaque cas est un cas d'espèce >>. 

Toutefois, le jugement n'aura de rectitude que pour autant que, très judicieu-
sement, 'instruction sur le contenu des valeurs ait été conduite avec competence 
et impartialité. 

II est temps de conclure. Ce nest pas cette breve et trop élémentaire réflexion 
sur le problème capital de l'authenticité dans le patrimoine artistique et monu-
mental qui vide le débat. Ce West d'ailleurs ni son objectif, ni sa prétention. II 
s'agissait, simplement, d'ouvrir une interrogation qui a sans doute trop tardé. Une 
vaste réflexion sur le theme, prenant en compte les differences et les nuances 
des cultures permettra, on peut I'espérer, de clarifier bientôt une notion aujourd'hui 
communément utilisée, mais marquee par une ambiguIte qui ne peut être que 
défavorable a une bonne politique de sauvegarde. 
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ICOMOS: LOOKING BACK WITH AN EYE ON THE FUTURE 

SUMMARY 	 AUTHENTICITYAND MONUMENT HERITAGE 

aied 	1993, e1 	i&/ciduthuj sutnmez 1994 , li/s  ie( wtc 1I 	 a (allis queii (z 
Caqjflant/ 9ernai ai tiur 	 S Semiiuiv lieU iii %iple&, 93eiqev andy C flaza9twas1 tkts1 a 
athi'v üv emouuicj/ 14el a n&9itie& wJtwI had, eiv lsuiqui auv the nation ajl au 	thciüj, Lhe ceiit'uii concept al  the,  

1iwecEan d czi.n, faz a. lanql time. 

A message which is authentic is one which ispassedfrom a ransmitter' to a 'receiver' without being altered in any way, however slightly. There 
are many different aspects to this authenticity, depending on the fields to which it is applied. 

In the area ofplastic arts, a monument, picture or sculpture is only truly authentic if it remains in the state intended by its creator. Since it 
exists in space and is subject to the effects of the weathei; the alteration of the message is therefore almost inevitable. As time passes, man may 
introduce new forms into it, thus inteifering with the original message. All these traces are authentic evidence of the history of the structure itself 
even if they are not consistent with the original. This leads to a kind of 'evolutionary' authenticity, from which it must be possible to establish a 
hierarchy of the different values by reference to three parameters: these consider the object as a work of art, as a source of knowledge, and also as 
significant socio-cultural evidence of a moment in civilisation. According to the Platonist philosophical concept, it is the work of art which takes 
precedence, the other values being considered accidental. 

This was used by nineteenth century restorers to justify their position. Today, the situation is no longer so simple. Our sensitivities have changed 
and, in addition, the values which underpin the concept of authenticity differ significantly between cultures, and also rearrange their hierarchy: 
Orientals are only slightly interested in the materials and are mainly concerned with survival of the exactform. Today, Westerners on the other hand 
tend to forget form and give priority to strict conservation of the materials, even devoid of the memory of their original form. 

This was clearly not the case in the nineteenth century, when practice was not very different from that ofthe Japanese, and authenticity ofform 
took precedence over historical authenticity. The fundamental conclusion is that there is no stable and single concept as regards authenticity. This 
concept is essentially linked to a culture and is subject to all the hazards' of its evolution. 

So, one might ask, what are the factors which may have determined the evolution of ideas to arrive at the current Western concept of 
authenticity, regarding the lobal' message of the monument. 

And we may cite the following: the reaction to the extravagant restorations of the nineteenth century which removed from the monument all 
traces of its history, turning it into a formal and completely false creation, born of the fantastical imagination of the restoration architect; the 
deference accorded to the modern concept ofhistory and to perfecting its methods, leading to respecting an old building above allfor its documentary 
value, including even the slightest modifications considered to be significant established facts; the considerable development of consolidation 
techniques, which have enabled degenerating materials to be preserved instead of replacing them as before. From the point of view of historical 
authenticity, which views the monument solely as a tone charter, it is possible to believe that this is indeed its essential function. 

How to clarify and order the difficult debate between the work of art and the'scraps of souvenirs' attaching to it? 
Do these messages have an equivalent value and in relation to what? 
May we conclude that the philosop hically favoured authenticity ofform, is inescapable and should take priority? 
We know and can assess its results in numerous restorations inspired by this view and which we sometimes refer to as catastrophic. To turn back 

at this point would be to deny a century of reflection regarding the protection of monument heritage. But, it would be equally presumptuous to 
reject the importance of the phi/osop hi caljudgement because of the many errors committed, generally through lack ofknowledge ofthe architectural 
context of the monument concerned. 

So, considering all this, the issue ofauthenticity of the monument, whether of its history or its form, is exceptionally complex and the use of the 
word iuthenticity, unrelated to a specific case, has no valid meaning at all. It is important to recall that each is an individual case. 

The nature and extent ofthe connection between the old work ofart and the truth ofits form and history could only be judged through a much 
more detailed and analytical approach. By reflecting on the authenticity ofa monument and reassessing the current hegemony of its historical value 
in respect to all others, we must in the end question certain current practices. With respect to these, it is therefore important that this concept, in 
common use today but marked by an ambiguity which can only undermine good protection policy, be clarified in charters and international 
conventions. 
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GCOS UNA MIRADA HACIA ATRAS Y UN V)STAZO HACIA DELANTE 

RESUMEN 	 AUTENTICIDAD Y PATRJMONIO MONUMENTAL 

s 1vi texto, /ec1a4a e s U 	idvi 1993, 	 e.ni el 1anscso dvi 19 9, side ta&e a £a& 1ntweneivi- 
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sozo et exince (210 de auteidicidad, p,94i coiitto(' do la dactiiiia do la satuaej nov/a. 

Es auténtico un mensaje que se transmite sin sufrir alteraciones, inctuso en los detalies mds su tiles, de un <<emisor a UU recepton. Esa 
autenticidadpresenta diferentes asp ectos segiin ci terreno al que se ap/ique. 

Por to que Sc reficre a las artespidsticas, solo son auténticos el monumento, ci cuadro o la escultura que se mantienen en ci estado que querlan 
sus creadores. Puesto que se hal/an inmersos en clespacioy sujetos a los caprichos del tiempo, la aiteración del inensaje es casi inevitable. A to largo 
de sus dias, ci hombrepuede introducir en c/los nuevasformas, inteifiriendo asi en el mensaje original. Todas esas trazas son testimonios auténticos 
de La historia propia de la obra, aunque sean incoherentes respecto at original. Ello conduce asI a una suerte de autenticidad evolutiva en la que 
es necesario jerarquizar los distintos va/ores haciendo referencia a tres parsImetros: ci objeto como obra de arte, como fuente de conocimiento, y 
también como tcstimonio con un sign ificado socioculturalde un momento de la civilización. Segiin La concepciónfilosofca de Raton, to que prima 
es la obra de arte, mien tras que los otros va/ores se consideran circunstanciales. Eso es lo quejustificaba la posture dc los restauradores del siglo XIX 

La situación no es tan simple hoy en dIa. Nuestras sensibilidades han cam biado y,  to que es mils, los valores que subyacen en ci concepto de 
autenticidad difieren notab/einente scgtn las cu/turas, alterando at mismo tiempo su jerarquIa: los orientales se interesan poco por los materia/esy 
se preocupan ante todo por La supervivencia exacta de la forma; actualmente, los occidentales tienden, por ci contrario, a olvidar la forma y 
conceden la mayor importancia a una rigurosa conservación de los materia/es, incluso desprovistos del recuerdo de suforma original; evidentemente 
esto no era ci caso en ci siglo XIX en ci que no Sc estaba tan Lejos de la prá ctzca japonesa: de ese modo, La autenticidad formal preva/ecia sobre la 
autenticidad histórica. La conclusion esfundamentak no existe un conccpto tin ico y esta b/c en to que concierne a La autenticidad. 

Tal nociOn estd esencia/inentc ligada a una cu/ti/ray sufrc  todos IosJiictores a/eatorios que ésta cntraña. En csc con texto, nospodcmos intcrrogar 
sobre Los facto res que detcrminaron La evoluciOn dc las ideas hacia la actual conccpciOn occidental de La autenticidad, ligada al mensajc globa/ del 
monumento. 

A estepropOsito, podemos citar los siguientesfactores: la reacciOn respecto a las restauracioncs extremadas del siglo XIX que borraban las trazas 
de la historia del monumento y que obtenIan de éste un tcstimonio formal completamentefaiso, nacido de la iinaginaciOnfantasiosa del arquitccto 
restaurador; la dcfercncia concedida a /a conccpcion modcrna de la historia y alpeifcccionamicnto de sus métodos, conducente a rcspctar en el 
cdificio antiguo ante todo su valor documental, inc/uidas las m'Is mInimas alteraciones que se consideran como importantcs tcstimonios de un 
estaclo de hecho. La evoluciOn considerable de las técnicas dc consolidaciOn, las cualcs han permitido conscrvar los matcrialcs dclicucsccntcs en vcz 
de reemplazar/os como antes se hacla. A la Iuz dc la auto ridad que inspira la autenticidad histOrica, afucrza dc no ver en ci monumento mOs que 
una (carta de picdrio, se ha IIcgado a veces a pcnsar que ésta es sufunciOn csencial. 

tCOmo clarigicary ordenar cL dijicil debate entrc la obra de artey Los jironcs de recuerdos que tlevan adheridos? Tiencn esos mcnsajcs un 
valor equivalente, y  con relaciOn a qué? Puedc concLuirse a/irmando que /a autenticidadforinal, eminentcmentc en c/plan de Ia filosofia, es 
prioritariay no susceptible de modificaciOn? conocemosy va/oramos sus resultados en numerosas rcstauracioncs que se han inspirado en c/by que 
a veces ca/ificamos de catastrojicas. VoLver a esc p unto serla negar un siglo de rcflcxion sobre la saLvaguarda dcl patrimonio monumental. Pero dc 
iguaL modo seria presuntuoso negar /a importancia dcl juiciojitosojico en nombrc dc los numerosos errores coinetidos que, genera/mente, se deben 
a tin dejiciente conocimiento del con texto arquitcctOnico del monuinento en cuestion. 

Dc todo cllo resulta que ci pro blema de la autenticidad, tanto formal como histOrica, del monumento es de una complejidad extraordinariay 
que ci cmp/eo c/cl término autenticidad, si no estd provisto de una especijicacion adecuada, resulta vaclo de toda significaciOn vulida. Es 
fundamental recorder a estc respecto que cada caso p/antca una casuIstica cspecifica. Solo una aproximaciOn inucho mOs sutil y anatitica pude 
permitir apreciar la rc/acio'n entre /a obra de arte antiguay la veracidadformal c histOrica. Una reflcxiOn sobre la autenticidad c/c un monumento 
y un ancIlisis en torno a la actual hegemonia de su valor histOrico por encima dc cualquicr otra consideraciOn debe conducirnos a pLan tearnos 
interrogantes sobre cicrtasprcicticas actuales. Es, piies, importantc, respecto a éstas ziltimas, cLariji car en las cartasy convencioucs intcrnaciona/cs 
una nociOn que hoy en dfa resulta comiinmente utiLizada pero que estd marcada por iina am big/i cc/ad que sOlo puede rcsultar desfivorabLe pare 
una buena po/ic/ca dc salvaguarda. 
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FAUT-IL REVOIR LA CHARTE DE VENISE ?1 
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Dans notre monde contemporain, soumis a tant d'angoisses et d'inquietudes, 
conscient de son extraordinaire diversité, affronté quotidiennement a une multi-
tude de problèmes complexes et difficiles, convaincu que chaque decision prise 
ici risque d'avoir, demain, des repercussions ailleurs, les chartes sont a la mode. 
Elles ont pour objectif d'affirmer quelques vérités et principes qui, au milieu d'un 
monde confus, doivent contribuer a bien diriger l'action en tenant compte de don-
nées genéralement admises, de droits essentiels et d'intérêts communs. Elle ne 
contiennent jamais plus que le minimum sur lequel la majorité s'est accordée. 

II que donc evident qu'elles ne couvrent qu'exceptionnellement la totalité du 
problème qui les concerne. 

Ainsi en est-ii de la Charte de Venise 

Lorsque celle-ci fut adoptée a la fin du Congres du mëme nom, en 1964, le 
monde de la conservation du patrimoine monumental manquait dramatiquement 
dune doctrine de base commune, ou supposée telle. Chaque pays, chaque archi-
tecte avait sa conception, filiale dune philosophie plus generale. 

Le seul document dote d'une ambition plus vaste, les Resolutions d'Athè-
nes '> de 1932, était peu connu, sa diffusion ayant été freinée par la situation 
politique inquietante des années 30' et par le conflit universe] de 1939-1945. La 
constatation en avait été faite au Congres des architectes et techniciens des mo-
numents historiques qui s'était tenu a Paris en 1957. 

La grande diversité des approches de la sauvegarde, allant des conceptions 
archeologiques dures " jusqu'aux interventions modernistes extremes, ou 
paraissant telles a l'epoque, démontraient l'urgence d'une réflexion commune sur 
le patrimoine culturel en general et monumental en particulier. En principe, le 
Congres de Venise était destine a cette táche. II serait presomptueux d'affirmer 
qu'il assuma pleinement cette responsabilité essentielle. La charte, qui y fut adop-
tee, fut redigee en hate par quelques-uns, appartenant tous au même courant de 
doctrine. Le fait qu'elle fut adoptée a l'unanimité, moms une voix, celle de la délé-
gation des Etats-Unis d'Amerique, prouve davantage qu'un tel document était 
jugé urgent et nécessaire plutôt que porteur d'un accord general. 

	

Nalvement, les auteurs du texte, et sans doute la plupart de ceux qui approu- 	1  ArLicleparudalsslarcIeRes1auro,n 133-134, 

	

vèrent le document, croyaient que la philosophie et l'éthique qui sous-tendent le 	Naples, 1995. 
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ICOMOS: UN REGARD EN ARRIERE, UN COUP D'cEIL EN AVANT 

texte de la Charte avaient une valeur universelle. II convient de reconnaltre que la 
quasi totalité des spécialistes presents au Congres étaient d'origine ou de culture 
occidentale et que, de ce fait, d'autres options avaient peu de chances de se faire 
bien entendre et, peut-être aussi, d'être comprises. 

Les temps oft change; les autres cultures se sont fait respecter et leurs diver-
gences avec 'occidentale ont enrichi la vision que l'humanité porte sur elle-même 
et sur sa culture. II est temps qu'une Charte de la conservation du patrimoine 
monumental, qui se veut universelle, soit concue en fonction de cette large ouver-
ture sur la diversité culturelle de I'humanité dont elle vise a preserver l'une des 
expressions majeures. 

Par ailleurs, une charte nest jamais davantage que l'expression d'un stade de 
l'évolution des idées et des responsabilités face a un problème. Or, il est evident 
que la marche des idées est déterminée par celle de la culture en general. La 
Charte de Venise a trente ans. Bien de I'eau a passé depuis sous le pont de la 
réflexion et de la sensibilité des sociétés et des hommes. Oui oserait affirmer que 
'attitude de nos comtemporains a l'egard du patrimoine monumental est pareille 
aujourd'hui a celle des hommes des années 60'? S'il en était ainsi, il faudrait 
conclure que la Charte de 1964 a été bien inefficace! Mais, au contraire, que 
d'idées n'a-t-elle pas fait mouvoir Et tout d'abord le contenu même du concept 

monument ". II était encore très restreint ii y a une trentaine d'années, limité en 
fait aux grands edifices significatifs. La Charte lui a reconnu, pour Ia premiere fois, 
une dimension infiniment plus vaste et elle a été entendue en la matière. II est 
evident, cependant qu'elle n'a pas prévu les consequences considérables de cet 
élargissement pour la sauvegarde en general. Peut-être d'ailleurs, queUes étaient 
imprévisibles a I'époque. 

De même, la Charte affirme une position claire et ferme quant aux restaura-
tions basées sur la reconstitution si courantes encore a I'époque, rejetant toute 
réalisation conjecturale en la matière. Peut-on dire qu'elle a été suivie en la ma-
tière ? 

Si elle ne le fut point, c'est qu'il y a, a cela, des raisons qui méritent d'être 
analysées et soumises, comme le principe lui-même, a Ia critique. 

Depuis la Charte, les interventions modernistes sur les monuments anciens 
se sont multipliées. Larticle 9 affirme le bien-fondé et les normes d'application de 
ce principe. Néanmoins, que d'erreurs n'a-t-on perpétrées en son nom N'en est-
on pas arrivé a croire, dans certains milieux, que I'essence même d'une operation 
de sauvergarde est une intervention moderniste dans 'edifice ou le quartier? Et 
que dire de I'application systématique des principes de Ia Charte de Venise, dm5-
piration fondamentalement occidentales aux monuments des autres grandes ré-
gions cultu relIes du monde qui, si elles obéissaient a leurs propres conceptions, 
agiraient très probablement autrement. 

Le cadre dans lequel évoluent les principes et les problèmes de la sauve-
garde s'est enrichi, depuis le Congres de Venise, d'une dimension importante 
nouvelle illustrée, entre autres, par la Convention du patrimoine mondial. Celle-ci 
affirme avec force une vérité, certes perçue auparavant, mais avec moms de clarté: 
le patrimoine culturel des uns est aussi celui de tous les autres. Cela a pour con-
sequence que nous avons tous un droit de regard sur les travaux de sauvegarde 
de ce patrimoine, ou qu'il se trouve, et que, si un patrimoine culturel appartient par 
priorité au peuple qui la créé ou qui en a la garde et que ce sont les valeurs de sa 
culture qui prioritairement doivent inspirer les travaux de sa sauvegarde, ceux-ci 
ne peuvent en altérer des valeurs qui sont importantes aux yeux d'autres entités 
cu Itu relies. 

Oü trouve-t-on dans Ia Charte de Venise I'expression de ce souci cependant 
si essentiel? Les raisons pour réfléchir a nouveau aux principes et aux valeurs 
ethiques de la sauvegarde sont nombreuses. Elles ne datent pas d'hier. A plu-
sieurs reprises, Ia question a été évoquée au sein de l'ICOMOS. 
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Des 1974, a l'occasion du dixième anniversaire de la Charte, une vaste en-
quête et de longues discussions devaient aboutir, lors de l'Assemblée genérale 
de Moscou, en 1978, a la decision de maintenir la Charte en I'état. De nouvelles 
discussions, lors des Assemblées generales de Rome en 1981 et de Lausanne 
en 1990, ont confirmé cette decision. On doit s'interroger sur cette attitude con-
servatrice des membres de I'ICOMOS quant a un document si essentiel a son 
action. 

Lexplication me paralt basée sur trois faits. Le premier: ii est evident que, 
clans sa forme actuelle la Charte contient une majorité de valeurs qui n'ont rien 
perdu de leur actualité. Le deuxième : la majorité des membres, qui sont de 
culture occidentale, n'ont pas percu la nature et l'importance des differences des 
principes et des valeurs de la sauvegarde telle qu'elle se pratique traditionnelle-
ment clans d'autres cultures. II faut y ajouter que les spécialistes de ces cultures 
n'ont, en general, fait que très peu d'efforts pour analyser leurs besoins culturels 
propres en la matière et les faire connaltre a I'ensemble de la communauté inté-
ressée. 

La troisième enfin, I'unanimité trouvée autour du texte de Venise paraIt, en-
core aujourd'hui, un peu comme miraculeuse et 'on peut craindre, avec raison, 
qu'elle ne se répète pas autour d'une redaction nouvelle et mëme autour d'un 
texte simplement remanié. 

Ladage" un tiens vaut mieux que deux tu l'auras" reste d'actualité... Wan-
moms, Ia vérité a ses droits imprescriptibles et ii certain que, clans sa forme ac-
tuelle, la Charte de Venise ne correspond plus a ce minimum de vérités et de 
principes sur lesquels il convient, au niveau mondial, c'est-à-dire interculturel, de 
s'accorder pour preserver le mieux possible un patrimoine indispensable a l'ave-
fir de l'humanité. 

La tâche est difficile et delicate. II convient de s'y atteler avec prudence et 
sagesse, sans precipitation, avec ouverture sur les conceptions des autres, et 
surtout avec une grande rigueur ethique et intellectuelle. Que ce soit la grande 
entreprise de I'ICOMOS durant les cinq années qui nous separent du troisième 
millénaire 

193 



C C M C U 	L3OK.0 	 CT 	H AU CU TH 	FUTURE 

SUMMARY 
	

SHOULD THERE BE A REVIEW OF THE VENICE CHARTER? 
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9aes1ian Us va/it/Ui; jlavt/w Jitht tel. (1/ui& w.U/i ani, ctj.e to the,  /lutuoe, C 

 a.tpno.n Lednsu,w /2ti01zef11h0aqhts wak a 
/lwamentai ques1ionin. 96 is ce1t101a4f tuil e/24esstnf/ daithis, Cutt he, has issued a essiiuj coil oi iiqawas, anti 
updated ejl/ecIwn (sn the vet/,  /awidatwas. a, I/ic do.cunent. 

Charters are fashionable. They are considered to contribute to directing action. However they never contain more than the minimum on 
which the majority has agreed. Only exceptionally do they cover the whole of the issue which concerns them. This is the case with the Venice Charter. 
It was drafted by afew specialists all sharing the same doctrinal views. Each one believed the philo.iophy and the ethic underpinning the text of the 
charter to be a universal value, although of Western origin. Times have changed. Other cultures have earned respect and the differences which they 
represent in relation to those of the West have enriched the vision which humanity has of itselfand of its culture. 

The Venice Charter is thirty years old... The attitude of our contemporaries regarding monument heritage has naturally altered. The very 
concept of 'monument' is itself no longer the same. Modernist interventions on old monuments have increased, using reference to the Charter, but 
how many errors have been perpetrated in its name! 

The reasons for reconsidering the principles and ethical values ofprotection are numerous. For various and wholly plausible reasons there is still 
strong reluctance within ICOMOS to engage in drafting a new doctrinal document or even to simply adjust the original text, as has been 
demonstrated in the various General Assemblies - Moscow 1978, Rome 1981, Lausanne 1990. Nevertheless, despite the delicacy of the task, it 
needs to be addressed with caution and wisdom, with respect for all cultures and above all with ethical and intellectual discipline. 

COMOS. U N A MtRADA HACA AT R A S Y 	 '.2AO ''AC A LELAN1E 

RESUMEN 	 j HA CE FALTA RE VISA R LA CARTA DE VENECIA? 

C 7 do nov/en, tze do / ') 5 en 91,dpoles, can., acas.ión d0 Ca c/au&uza do Ins dos /ouuidas do.dieadas at lenin do r/a 
cazia do 'l!enecth, tie.i.nta. a&ss dospués>, 9i.upnulnti 9ernai.'iaz sn'ipiendiA a sit aaditasia'. (C m.isnut qae tie/ala añas 
ank&, twa tade en PVenee.ia, ha/ila des/Lzadn sit p/tuna paza pi/ai Ins diecisa'i.s aitleulos do Ca Tawa docinnal do 

11() S, ai.a e.t q.wt nsa/a pane.v an to/a' do /wIn sit va/it/az ca'ut a/ u.ün.a. hie esta jinuna, paes ci vistazo line/a 
do/ante.,, do 9-at;mo4id L2enaize> es1i4ui.Ca.Iia, Ins cmnL'uas. e6s4 nt/nsa en ann> intevio9aale 4tn4a usntal; ea tie ulaxI, ésth 
asia Ce/o&de can.si.Uu.iz Ca can/es.idndortt.na  dada, ew es tin llanuun;eiitu acuci ate a itna ie/Ie.vumn uquinsa 11  ae/uaiza - 
da sss/ u' los p  up/os w it/a a ten/as tie Ca duct i/na. 

Las cartas esta'n de moda; se supone que contribuyen a dirigir la acción. Sin embargo, jama's contienen ma's que el minimo sobre el cual esta' 
de acuerdo la mayorIa. Solo deforma excepcional abarcan la totalidad del pro blema que les atañe. AsI ocurre con la Carta de Venecia. Redactada 
por algunos especialistas que pertenecian a la inisma corriente doctrinal, cada uno de el/os creIa que lafilosofla y  la ética que subyacIa en el texto 
tie la carta ten ía un valor universal, si bien de origen occidental. Los tiempos ban cam biado. Otras culturas se han hecho respetar, y  sus a'ivergencias 
con Ia occidental ban enriquecido la vision que la humanidad tiene sobre sí mismay sobre sit cu/turn. 

La Carta de Venecia ya tiene treinta años... LOgicamente, Ia actitud de nuestros con temporOneos respecto al patrimonio monumental ha 
suftido mod/fl caciones. El mismo contenido del concepto de i<monumento ya no es el mismo. Las intervenciones modernas sobre los viejos monu-
mentos se ban multiplicado haciendo referencia a la Carta, pero icudntos errores se ban perpetrado en su nombre! 

Las razones que imp u/san a reflexionar nuevamente sobre los principios y los va/ores éticos de la salvaguarda son numerosos. Por diversas 
razones del todo plausibles, las reticencias a embarcarse en la redacciOn de un nuevo documento doctrinal, o incluso en la mod/fl caciOn del texto 
original, siguen siendo muy vivas en el seno de ICOMOS, como to ban demostrado las diferentes Asa;nb/eas Generates - Moscil, 1978; Roma, 
1981; Lausana, 1990 -. No obstante, aunque la tarea es delicada, conviene implicarse en c/to, con prudenciay sabidurIa, con respeto hacia tot/as 
las culturasy, sobre todo, con un gran rigor ético e intelectual. 
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