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Cette étude traite du temps, des plans 
d’urbanisme et de projet. Alors que 
s ' impose l ' e space des flux , l a 
planification urbaine montre ses limites 
pour organiser les territoires. Mais si le 
temps apparaît en crise, il devient 
p a r a d o x a l e m e n t u n e v a r i a b l e 
d'aménagement. Plus précisément, il 
s’agit de définir la durabilité des plans 
d’urbanisme en matière de contenu et 
de processus. Cette démonstration part 
d'un état des lieux de la planification 
u rba ine face à l ’ impermanence 
contemporaine, examine des exemples 
et propose un positionnement. 

Qu i pa r l e d 'un déve l oppemen t 
soutenable à long terme parle de temps. 
La question posée est celle de la 
conciliation des temps courts et des 
temps longs dans le domaine de la 
planification urbaine. Dès lors j'ai 
recherché les concepts qui pouvaient 
permettre de positionner la variable 
temps dans l es documents de 
planification urbaine – en particulier dans 
les plans locaux d'urbanisme – ainsi que 
des exemples nationaux ou européens. 
J'ai confronté ce corpus à deux 

expériences. La première a consisté à 
i n t e r ro g e r u n p e t i t g ro u p e d e 
professionnels sur un cas précis tandis 
que la seconde a interrogé un panel 
d'une quarantaine de professionnels sur 
les concepts émergents. Ces deux 
expériences ont permis de confirmer 
l'importance d'intégrer le temps dans la 
planification urbaine tout en repoussant 
quelques idées fausses. 

Il ressort de ce travail que l'intégration 
du temps dans la planification urbaine 
relève de deux domaines distincts et 
interdépendants : 
- l’observation des chronotopes urbains 
qui enrichit un diagnostic urbain partagé 
à partir de la maitrise d'usage des 
habitants ; 
- un processus continu de conception 
du projet de territoire permettant la 
synchronisation des politiques publiques 
et des agendas des acteurs du projet de 
territoire : l'élaboration d'un plan guide 
négocié sur le modèle allemand d’une 
part et un processus itératif avec des 
réactualisations régulières sur le modèle 
anglo-saxon d’autre part.
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La durabilité d’un plan d’urbanisme n'est que secondairement sa continuité dans le 
temps ; elle indique bien plus un processus continu de réactualisation construit autour 
de la notion de projet partagé et devient le cadre à partir duquel un grand nombre 
d'actions urbaines se coordonnent. 

Le développement durable interroge 
notre capacité à maintenir dans le temps 
des potentialités d'action alors que 
l’impermanence domine. C’est dans la 
nature et l’évolution des interactions 
entre les différents phénomènes urbains 
que nous pouvons t rouve r l e s 
fondements d’une planification urbaine 
renouvelée. Aux interactions entre les 
lieux répondent les chronotopes. Aux 
interactions entre les acteurs répond une 
certaine forme de participation en 
continu. La durabilité s’exprime alors 
dans l’adaptation régulière du plan 
d’urbanisme à ces interactions. 

La question de fond de l’intégration du 
temps dans la planification urbaine 
rappelle le débat entre Henri Bergson et 
Gaston Bachelard à propos de la durée. 
Rappelons que pour Henri Bergson « 
seule la durée est réalité temporelle, 
l'instant n'étant qu'une possibilité de 
découpage abstrait du temps », Gaston 
Bachelard voyait que « la continuité 
fictive se compose de multiplicité 
d’instants pris entre des intervalles de 
néant ». La nature de la durabilité oscille 
entre ces deux expressions de la durée : 
tout à la fois continuité dans la durée par 
l ’é lan du pro jet de terr i to i re et 
succession d’actions dont l’évaluation 
consolide ou modifie la trajectoire.  

P o u r p r e n d r e u n e m é t a p h o r e 
astronomique, « quant la courbure de 
l ' espace- temps es t f a ib l e , son 
comportement est pratiquement linéaire 
[...] Au contraire, quand la courbure de 
l'espace-temps est forte, les lois de la 
relativité générale d'Einstein précisent 
que la courbure de l'espace-temps doit 
être extrêmement non linéaire ». Il se 
peut qu'il en soit de même pour la ville 
ch ronotop ique . L 'u rban isme du 

quotidien, celui des quartiers constitués 
à faible évolution, répond a une logique 
linéaire. Mais dès que nous approchons 
d'un accident temporel – une zone de 
désynchronisation de pratiques, le 
devenir d'une friche... – la courbure de 
l'espace temps urbain s'accentue et 
renforce le besoin d’une planification 
rénovée. Il existe donc un enjeu 
considérable à identifier les secteurs 
d'enjeux sur un territoire à partir de 
l'analyse des chronotopes, de l’ambition 
de ses acteurs publics et privés et enfin 
de l'expertise d'usage des habitants. 
Dès lors, profitant de la courbure 
spécifique de ces espaces-temps, nous 
pouvons imaginer une place plus grande 
l a i s s é e à l a n é g o c i a t i o n e t à 
l ’expér imentat ion en mat ière de 
planification urbaine. Cela sous-entend 
une évolution juridique afin de permettre 
la souplesse attendue sans prêter 
inut i lement le flanc aux recours 
contentieux. 

Pour rendre un dernier hommage à 
l’Italie, abitare il tempo – habiter le temps 
– m’apparait comme la formule qui 
résumerait ce travail. Il s'agit non 
seulement de reconnaître les temps du 
territoire mais aussi de les habiter. Ce 
double mouvement d'observation et 
d'action fait toute la richesse d'une 
démarche tempore l le . Malgré la 
c o m p l e x i t é d e s d o c u m e n t s d e 
planification urbaine, il faut insister sur le 
fait qu'ils constituent un projet urbain. 
Habiter le temps revient, au-delà de la 
synchronisat ion des temporal i tés 
urbaines, à synchroniser les événements 
et les processus, c'est-à-dire à faire 
corps avec un territoire en mouvement. 

Contenu d’un plan d'urbanisme 
rénové 

Un document concis en deux partie :  
une partie stratégique (politique de 
l'habitat, mobilité, environnement) et une 
p a r t i e t a c t i q u e ( d i a g n o s t i c 
chronotopique et règlement allégé) ; 
u n p l a n g u i d e r é a c t u a l i s a b l e 
périodiquement opérant la synthèse des 
deux parties tout en étant un document 
d'agrégat ion des acteurs et de 
communication envers le public. Il serait 
le cadre de référence des orientations 
d'aménagement et de programmation.  

La part ic ipat ion du publ ic dans 
l ' é l a b o r a t i o n d e s d o c u m e n t s 
d'urbanisme nécessite l'invention de 
méthode spécifique de travail pour 
garantir la bonne compréhension, 
l'efficacité de la démarche et la bonne 
prise en compte de la parole citoyenne ; 
la nécessité de faire avec les stratégies 
des acteurs économiques d'un territoire 
est essentielle et devrait faire l'objet de la 
suite de ce travail.  

Sur ce dernier point, nous pouvons 
constater que l'aménagement du 
territoire est en partie réalisé par de 
grands acteurs tels que les groupes de 
grande distribution qui influencent 
considérablement l'organisation des 
territoires ruraux et la forme des villes 
par l'implantation de leurs grandes 
surfaces et de leurs plateformes 
logistiques. La synchronisation de leurs 
projets avec les différentes politiques 
publiques semblent dès lors un enjeu 
majeur pour faire la ville durable et cela 
nécessiterait un prolongement



 
 

Matrice d'influences directes 
définissant l’influence respective 
de chaque variable composant 
le système temporel de la Ville 
de Niort (Richer, 2013) 

Piano territoriale degli Orari de 
Bergame, « Rendez-vous sur le 
Sentierone. La bonne journée et 
la fête », Ville de Bergame (Italie)



 

Figure 12 : Schéma du processus itératif de planification (Richer, 2013)



 

Voir et planifier de Kevin Lynch

Accélération de Arthmut Rosa

Politiques temporelles italiennes et bureaux des temps

Eco P.L.U. de Dijon
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Du temps

Penser le temps

Du développement durable et de la durabilité

Le développement durable nécessite de repenser les projections 
des sociétés dans le temps, en particulier dans le temps long

Les principaux problèmes contemporains liés à l'environnement sont 
globaux, invisibles et imprévisible, d'où l'impermanence contemporaine

Philosophie de la 
durée et du temps

Pour Henri Bergson, seule la durée est réalité temporelle, l'instant 
n'étant qu'une possibilité de découpage abstrait du temps

Pour Gaston Barchelard, Le temps n'a qu'une réalité, celle 
de l'instant : la durée possède une structure discontinue

Pour Gilles Deleuze, un plan d'immanence est une collection où les lignes (figures) de 
lumière déterminent et commandent à la permanence des lignes rigides  (géométriques)

L'accélération du temps comme 
événement fondamental de la modernité

Forme de la simultanéité

Accélération des modes de vie avec désynchronisation  et 
fragmentation des temps individuels 

Obsolescence accélérée des biens et des programmes / Déploiement  du "non 
stop" et du "just in time" / Caractère éphémère et transitoire des représentations

Rétrécissement de l'horizon 
temporel et ruptures spatiales

Nécessité de planification avec la croissance des contingences 
alors même que de l'action prévaut sur la régulation

Passage de « l'espace des lieux » à « l'espace des flux »  : 
l'horizon du prévisible de réduit

Des villes créatives - Pop-up cities - développant les 
aménités nécessaires  par un paysage d'évènements

La ville chronotopique

Chronotopes

Chronotopes urbains

Un chronotope associe les temporalités longues de la ville bâtie 
à celles plus fugaces de la société et des rythmes urbains

Développement de politiques publiques temporelles qui relèvent d’un besoin 
d’articulation des activités entre elles : harmonisation / synchronisation / conciliation

Diagnostic temporel

Représenter les territoires dans la trame du temps pour repérer les insuffisances 
marquées ou des conflits dans l'occupation temporelle des espaces

Qualifier dans les documents de planification urbaine les lieux selon leurs fréquentations 
et leurs rythmes :  opérer un plan de coupe entre les réalités physiques et temporelles

De l'usage de la ville

Mobilité

Mobilité durable avec une approche spatio-
temporelle de l'intermodalité 

Reconnaissance de l’existence de «  centralités temporelles » 
dans les contextes de mobilité

Usages et fonctions

Mixité des fonctions urbaines et le reconnaissance 
de la ville diffuse (trames de services)

Partage des usages et mutualisation des espaces en limitant 
les conflits d'usage

Services et espace public

Elargissement de la notion de service à l’intérêt 
général allant au-delà des services publics

Accessibilité temporelle des services pour mieux 
concilier les temps de la vie

Agir sur la ville

Le temps du plan

Forme de plans

"Que chaque ville établisse son programme édictant des lois 
permettant sa réalisation" (Charte d'Athènes) et plans 

programmatiques de la reconstruction

 Plan - projet de la loi S.R.U. avec le P.A.D.D. puis généralisation du P.L.U. 
intercommunal à partir de la loi E.N.E.

Mouvements et doctrines 

Régulation a posteriori anglosaxonne - plan led-system

Tradition française d'énonciation d'une règle a 
priori - legally-binding plan system

Le plan du temps

Interprétation de la durabilité

Nature rythmique de la durabilité pris comme 
enchainement et non comme continuité linéaire

L'accélération du temps implique une sorte de stratégie 
du ralentissement et de resynchronisation où différentes 
voies sont possibles pour atteindre des objectifs

Plan durable

La robustesse du plan réside dans sa capacité à 
s'adapter : flexibilité, évolutivité, adaptivité et Hybridation

Opération configurante fusionnant les échelles d'intervention et 
remplaçant l'approbation séquentielle par l'itération continue

Piano territoriale degli Orari
de la ville de Bergame

Expérience Micmac
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Plan tactique

Privilégier l'action

Plan pragmatique

Face à la difficulté d’appliquer une règle générale, la tentation 
du «cas par cas» vise à la résolution de problèmes ponctuels

La tactique permet de s’introduire par surprise dans un ordre, de « faire avec » par 
des ruses et des pratiques de détournement

L'activité opérationnelle

Actions incrémentales agissant par petites modifications successives en 
espérant que cela conduise à long terme vers un changement global

La renovatio ubis italienne s'opère à travers une suite de décision successives 
qui débloquent les difficultés qu'elle rencontre sans plan dessiné

Faire par la société

La participation du public

Faire adhérer la population aux enjeux du territoire et entrer la maîtrise 
d'usage des habitants dans les processus de conception : apprentissage 
par le bas pour expérimenter des voies durables de production urbaine

Créer les conditions de la participation. Exemple des « serious 
game » autour des projet pour planifier à partir de la maitrise 
d’usage et des rapports de force entre les acteurs

Le D.I.Y. – do it yourself – appartient à une philosophie de l’action sans plan préconçu 
en mettant en avant un bricolage politique et des interventions préfiguratrices

L'exigence de synchronisation des 
acteurs du territoire

Processus permanent d'agrégation d'acteurs et de prise 
en compte les agendas des différents acteurs

Passer de la coordination à la synchronisation des politiques publiques

Plan stratégique

Plastique temporelle

Temps des processus

Le processus de planification est plus 
important que le plan

Le projet s’impose comme agent de reconfiguration des échelles, des pouvoirs 
et des instruments de la fabrique urbaine

La démarche feedback loops and iteration demande des itérations, des 
réévaluations continuelles et des corrections du projet

Mutabilité

La mutabilité est la capacité à s'adapter à des changements afin de répondre au 
paradoxe qui consiste à prévoir l'imprévisible : s'adapter à un futur indéterminé

Mutabilité foncière avec analyse urbaine, du marché foncier et des stratégies des 
acteurs locaux (collectivités territoriales, grand propriétaires et bailleurs)

Plan systémique vs immanence

Plan systémique

La stratégie énonce les comportements cohérents en fonction des variables manipulables, 
des marges de manœuvre et du comportement possible des autres acteurs

Appréhension globale entre différentes échelles territoriales et des 
problématiques qui jusqu’à présent souffraient d’une approche sectorielle

Intersection

Le transfert des enjeux industriels vers la scène urbaine a aboutit 
dans le monde anglo-saxon au strategic physical planning

Le plan perd son caractère totalisant en se fixant des objectifs pragmatiques 
et réajustables : il s'apparenterait à la collection des points intersectes entre 
des politiques sectorielles et un contexte urbain mouvant

Planification

Projet

Plan projet

Un document d'urbanisme est tout entier un projet, 
une ambition pour le territoire qu'il couvre

La planification en container de projets urbains déjouant 
l’emboîtement territorial traditionnel

Plan souple

Flexibilité et permissivité sont les clés de la mise en oeuvre de 
projets intégrés, souples, négociés et évolutifs 

Le recours au droit mou  – soft law – tente de contourner la rigidité réglementaire en élaborant 
des chartes et autres documents de recommandation pour partager une vision territoriale

Image mobile

Plan image

L’image directrice sert d’outil de communication et de négociation en 
mobilisant les acteurs locaux 

Développement de représentations suggestives d’un avenir possible

Plan guide

Un Plan guide est la carte du projet en l’état futur d’achèvement, représentant 
avec le même soin l’état des lieux et la projection de l’avenir à une date donnée

Par sa révision constante, il exprime l’organisation dédiée au projet tout 
en restant ouvert à une certaine forme d’indétermination

Par sa représentation graphique et l’unicité de son échelle, le Plan guide 
devient un document d’information à destination du plus grand nombre

Do not plan, play the city à Amsterdam

projet allemand I.B.A. Sprung über die Elbe

Make a better block

Leitbild allemande

Plan guide de l'Ile de Nantes

Master program des métabolistes

Enquête Lidoli Abaque
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