
B E N V 1 N G U T S A e 1 B ú R B 1 A 

Ordinadors, targetes de eréctil, te lefons, faxos, i a lu·es instrumenls d'adjacencia artificial immediala eliminen la 
políti ca hislol'ica de la propinqüita l, principal aglulina nl de la c iutat. De fel, en els darrers anys s'ha obser va t !'e
mergencia d'un Lipus el e c iulal completamenl nou, una ciutat a la qual no hi va associat cap Jl oc. 

Aquesta ciulal ageogra lica esta es peciaJm ent avanvacla a ls Estats Units. Es pot veure en els grups de gratacels 
que s'e leven per sobre deis camps tancals amb filals al cos ta t de !'autopista inlerestatal; en els enormes cenb·es 
comercials, salurals el e cadenes de boligues i envoltats d'un eixam de cotxes; en els vestibuls d'holeJ lancats 
herm eli camenl i clonats el e cos ta a cos ta; en els uniformes barris <<his tories>> de moda ocupals perla classe mil
jana i en les lires festives; en la disgregada extensió d'interminab les nous barris suburbans sense ciulat, i en les 
anten es de cent milions el e te rrals des ele Secaucus a Simi Vall ey, en la munió de paraboliques que aptulten cap 
al mateix bip geosincronic, Lotes per xuclar de J'eter I'Arsenio i l'Equipo A. 

De fe t:, !'estru ctura ele Ja ciu ta t s'assembJa molt a la televisió. Uesdevenimenl principal és el tall, l'elisió enb·e 
bits cl 'emissió, ellliscam enl imperceptible deJa telenovei·Ia al docudrama, passant per unes paraules del nosb·e 
pab·ocinaclor. El <<dissen y>> de Ja televisió consisteix simplement a esborrar les diferencies entre aquests bits, a 
ab·ibuir un valot· equivalent a tots els elements de la xarxa, per tal que qualsevol de les combinacions infinites 
que produeix la programació diaria pugui tenir <<se ntit>>. De la m ateixa manera, la nova ciutat extirpa la particu
laritat genuina a favor d'una extensió urbana continua, una quadrícula conceptual d'abast iHimitat. S'ha parlat 
molt sobre aques t procés d'esborrament. Als anys cinquanta i seixanta, es va alertar sobre l'<<extensió urbana» i 
la <<Megalopolis», la propagació d'una zona iJ1interrompuda d'urbanització alllarg de la costa nord-est americana, 
una ciutat convertida en r egió. Més recentment, J'atenció s'ha central en l'explosió de les anornenades <<ciutats 
suburbanes» en els límits de les rn eb·opolis existents. En aquest terreny vast i practicament indifer encial - que 
s'estén des de Fairfax County, Virginia, fins a Orange County, Cahfornia- habitatges, oficines, fabriques i centres 
com ercials suren en una sopa indiferen ciada, un <<no-lloc urba>> que amb prou feines compleix les funcion s míni
m es d'una ciutat:, i que anuHa la fonamental i no gaire disciplinada mixtícitat formal i social que dóna vida a les 
ciutats. 

Tanmateix, aquesta ciutat n o consisteix simplement en un fenomen d'extensió. Amb un creixement que ja no 
és únicament físic -una qüestió d'enormes densitats o d'exten sions m etastatiques- , la nova ciutat ocupa també 
un vast i invisible espai conceptual. Aquesta cibúrbia invisible - que tan bé va evocar Wriston- adopta formes 
diferents segons la necessitat, i sorgeix com bolets sobtats en els nusos promiscus del capital. El que li falta a 
aquesta ciutat no esta relacional amb cap edifici o lloc concret; són els espais iJ1termedis, les connexions que 
don en sentít a les formes. 

La historia de les ciutats esta profundament inscrita en la m anera com els elements que la formen es juxta
posen, en les esb·uctures culturals i regulatives que governen el conglomerat urba. Qüestions sobre que es r ela
ciona amb que i que depende que es troben en el fonam ent de la producció de la forma urbana. Les ciutats tra
di cionals han resolt aquestes qüestions mitjancant la r elació amb els llocs cent::rals. Sigui !'agora, el castell, la 
piazza, o el downtown, la idea d'una ciutat el e centres significa, com a mínim, la idea d'una ciutat espacial en la 
quall'ordre és funció de la proximitat. Aquesta ciutat física ha definit historicament les relacions amb una pro
funda claredat:, i ha impres en les formes i en els llocs una gran quantitat d'informació sobre posició i ordre. Ja 
sigui <<l'alt re cantó de les vies>> en una ciulal peti ta, les terres comunals de Nova Anglaterra o els grafics de barres 
del valor irnmobiliari visibles en la silueta de Manhattan, l'ordre social ha estal sempre Ilegible en la forma urba
n a. En la nova ciutat de gen etica recombinanl, Lanmateix, la Uegibilitat d'aquestes categories ha estat extraor
dinariament manipulada, sovint completamenl enfosquida. Aquí, sembla que tot es relacioni amb tot - les jerar
qui es alhora es reforcen i s'ocuJten , es consoliden i es deslocalitzen al mateix temps. El valor és encara funció de 
la ubicació, pero la ma invisible ha apres una nova geografia. Alhora que el teléfon i el Fax fan del carrer un lloc 
irrellevant, unes altres dimensions es tornen preeminents. El carrer Major és ara l'espai enb'e aeroports, els 
cables de fibra optica que connecten els faxos de les oilcines remoles de les empreses rnultinacionals, la trama 
mundial invisible de les relacions economiques. Alli berada dels cenll'es i els marges per aven cos en comunica
ció i mobilita t, i per un nou ordre mundial basa l en una única ciutadania de consum, la nova ciutat amenava amb 
una uniformitat inimaginable alhora que multipli ca les opcions iJ.lusüri es de !'oferta televisiva. 
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i\ I ICHAEL SO HIU 1 

Tres caraclerístiques clefi neixen fonamenlalment aquesta ciula l. La primera és la dissolució de toles Jes r ela
cions es tables a mbla geografia fís ica i cultural propia dellloc, e l debilitamenl dels vincles amb qualsevol espai 
fí s ic. El capi tal g lobalitzat, e ls m ilj ans e leclronics de producció i la uniforme cultura de massa abominen la 
diferenciació íntima i indiscip linada de les c iulats Lraclicionals. La nova ciutal s ubstil11eix l'anomalia i l'encanl 
cl'aquesls !loes per un un iversal concrel, un urbani sme genéric modulat tan sols per mitja d'accessoris. Aquí el 
ca racter local s'aconsegueix efica~;ment miljan~;ant la inclusió del croque-monsieur' al McDonald's del Boul' 
Miche 2 o el Martini Ca jun al vestíbu l de l'aeroport de Nova Orleans (i sou conviclats a quedar-vos amb el got). 
Aquest <<lloc>> és completam ent ageogrilfic: es pot inserir igualment en un camp obert o al corde la ciutat; LID 

maleix veslíbul d'hotel es pol siLLtar tanl enmig d'un monoton camp de gespa com en un centre urba dens i dete
riorat. Amb els components recluYts a un mínim repetitiu, l'espai es desparticularitza. Obsessionacla pels punls de 
producció i ele venda, la nova ciulal no és gaire cosa més que una munió de fragments m·bans que exclou una pers
pectiva fisica el e la tolalitat i que sacrifica, per tant, la idea de ciutat coma espai comú i de connexió interpersonal. 

Una segona característica d'aquesta nova ciutat és l'obsessió perla <<seguretat:>>, amb nivells creixen ts ele mani
pulació i vigil ancia sobre la ciutada nia i amb una proliferació ele noves formes de segregació. Els métodes són 
tanLLecnologics com tlsics. Els primers consisteixen en tecnologies policiaques intrusives -versions domestiques 
del <<camp ele batalla electronic>>- i una quantitat cr eixent de connexions cliaries a la xarxa informatica, que com 
prenen des d'encont.res amb el caixer automatic fins al context completament regulador del lloc ele treball infor
matitza l. Els sistemes físics són igualment va riats : identiques ciutats suburbanes de classe mitjana que creixen 
fora dels límits dels antics centres urbans ocupats pels pobres; comunita ts a"illades per als ríes; barris antics 
aburgesats; la bambolla global que envolta els viatgers de negocis quan traben el m ateix aeroport, el mateix 
hotel i el mateix ediñci d'oficines des el e Denver a Dubai; la xarxa d'enlla~;os i de circulació aeria i subterrimia 
que s'ha imposat a Minneapolis o Edmonton per a permetr e que els treballadors de les ofícines i els qui surten 
a comprar circulin am b una seguretat climatitzada a través d'un territori urba amenavador. Sembla que aques
ta tendencia envers una nova segregació urbana és omnipresent: a tot America, l'urbanisme ha renunciat en 
gran manera al paper que tenia histori cament com a integrador de comunitats a favor de la gestió d'un desen
volupam ent selectiu i la imposició de la distinció. 

Per últim, aquest nou territori és una ciutat de simulacions, la ciutat televisió, la ciutat com a pare temátic. 
Aixo no és enlloc tan visible com en l'arquilectura, en edificis que basen la seva for~;a en imatges arrencades de 
la his toria, d'un passat apropiat de manera espúria que substitueix un present més rigorós i pensat. En la majo
ría de ciutats americanes, allo <<historie» ha esdevingut l'únic valor urba oficial compartit. El resultat és que la 
preservació de les r·estes físiques de les ciutats historiques ha r eemplacat l'aten ció a les ecologies humanes que 
les van produir i que hi van habita r. Actualment, la practica de l'urbanism e esta gairebé del tot absorta en la 
reproducci.ó, en la creació de disfresses fines. Sigui en la seva encarnació m agistral al succedani de carrer Major 
de Disneyland, en les postisses festes historiques d'un mercal de la cadena Rouse,3 o en !'arquitectura aburgesada 
del <<renascut» Lower East Sicle, aquest sistema tan elaborat s'esfor<;a per afirmar els seus vincles amb el tipus de 
vida urbana que esta en procés d'eliminar. 

Aquí es clóna la renovació urbana amb un gir s inis tre, una arquitectura de l'engany que, arnb una famiHaritat 
de car a somr ient, es distancia constan tment ele les realitats fonamentals. Uarquitectura cl'aquesta ciutat és gair e
bé totalment semiótica, juga al joc de la significació empeltada i construeix pares tem atics. Representi aquesta 
ciutal una historicila l o una modernitat gen érica, la seva arquitectura es basa en les mateixes premisses que la 
publicilal, en la ldea de la pura im atge, alho ra que obvia les necessitats l tradicions reals d'aquells que hi habi
ten. Benvinguls a Cibúrbia. 

l . Ti pie sa ndviLx fra ncés de pcmil i format¡;e calen l. (N. del l.) 

2. Boulevard Sainl ~lichel. (N. del t.) 

3. Thc Housc Company és una gran empresa americnna C')UC posseeix una cadena de galcries comer-cials ubicades en cdilicis histOr·ics. Aquestes galerics const.itueixen una 

alrncció lul'istica i s'hi poden trolla•· des de locals com ara elllnl'<l l\ock Café o boti¡;ucs Disney, li ns a comer~os de souvenirs i de pseudoarlesania local. (N. del t.) 

Exlrel de: Micha el Sork in (ed.), Varialiuns 011 o 71wme l'ark. '/11e New America11 Cily ond lile E11d qf Publif' pace, 'cw York, Noonday l'•·css, 1992. 
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E L TR ÁNSIT E N LA DEMOCRA C IA 

La propinqüila l -ve1natge- és una ca racter ís ti ca fonam ental i a lhora prob lematica de la democracia. Agnes 

1 fell e r ha descrit la po líti ca com la concrelilzació del va lor universal de la lli bertat. La ciulat - perla inlensilat 

que la ca racler ilza - conslilueix l'espa i p rivilegiat d'aquesta política de la lliber'lal, s i no de la lli bertat mateixa. 
L'anliga ma xima hanseatica, <<!'air e de la c iulal fa lli ure la gent» es basava en la liquiditat o disponibililat d'as

sociacions que car acteritza la vida urba na. La política de la ciutal esta p rofunclament basada en qüeslions de 

propinqü ital i accés, en la llegibi li tal i di spon ibililal de rutines de circulació i contacte: la divisa de la propin

qüital és l'inte rcanvi, ]'indicador més vita l de la intensitat de la ciutal. 

Els espais pt:rbli cs de la ciulal són fonam entalment els espais de cir culació i in tercanvi, sobretol e ls ca rrers. 

Va lorern la qualita t d'una ciutat segons la vida púb lica que posseeix i, per tant, segons l'espa i pt:rblic; i, tanma

teix, avu i, la idea m ateixa d'espai públic s'esta qüestionant duramen l. Pins fa poc temps, a l darr·ere d'expressions 

de temor del declivi de l'espai púb lic, s' bi ocul taven intents de limitar-lo; aquest ca rnuflatge r es ulta ara inne
cessari. La noció d'espai púb lic és acusada de farsa d'una manera oberla. Les forces organilzades contra l'espa i 

públi c pmvenen de posicions diferents i fins i tot oposades: de les campanyes economiques i socials diri gides a 

la priva lilzació, de les políliques de la idenlita t, del comunitarisme, de l'extensió i creixem enl de cibúrb ia, 
aquesta zona grisa de la connexió sense !loe. Alhora que una idea d'allo pliblic universa l se substitueix per un 

des ig de ten ir en compte una multipli cila l en al lo públic, les form ulacions trad icionals de la coexistencia i la 

proximilat es posen en tensió . 

Tol i que la noció d'espai públic mai no s'ha refe ri l exclusivament a un espai geograt'icam ent delimitat.i oberl 

de m a nera indiscriminada , sembla indisculible que tampoc no es pot prescind ir d'aques t ti pus d'espais. La noció 

d'espai públic s'ha tornat ta n abstracta i tan escindida de qualsevol con ceplua li tzació de la ubicació ñsica a 

causa del fel que l'espai públic és, amb massa freqüen cia, concebut com un espai basal en la descorpore!Lzació 

de la ciutadania -una degradació i fins i tot den igració d'allo pa rticular i allo rís ic. És per aixo que s'han venul 

tan facilment nocions com «electronic tov.rn hall», com si només la incorporeilal ja en ga rantís el caracter públk 

Uespai públic mai no es pot recluir a una abstracció social des del cos individual (en una coneguda broma, Marx 

es burlava de la ingenuilat d'aquesla mena de formulacions: «mai no he visl un hom e abslracte, només homes 

concrets>>); es I.J·acla, m és avial, d'una qüestió de reconfiguració de la relació de cada cintada amb el seu cos i 

amb el cos deis a ltres. 

El que hem de provar d'entendre és ]'enorme ansie tat que provoca el declivi de l'espa i com a m edí fona

m en lal d'intercanvi huma. Aquesta inquietud no s'ha de donar n ecessariame nt des de la nostalgia, coma sim

ple lam enl perla perdua de les form es de contacte huma an ter io rm ent famili ars i ara en procés de desapa rició. 

Es tracta d' intentar comprendre les conseqüencies - i sovint d'alterar-les- de les form es en les quals les estrate

gies conte mporanies d'allo virtual s'enfronlen ambles idees his toriques de la localització com a fonamenl de la 

propinqü ilal. S'ha d'anar amb compte: l'ep islemologia fonam ental de la ciuta t - la manera coro aquesta cons

lru eix els seus significats- s'esta I.J·ansforrnanl a mesu ra que la presencia física deixa de ser el mitja privilegiat 

de parli cipació i ga udi de la vida urbana. 

El caracter huma ele les ciulats comen<;a arnb interaccions cara a cara. Qualsevol descripció de l'economia i 

la políli ca urbana deriva de les formes en les quals la ciutat intensi fi ca aquestes relacions. El transit és un mitja 

d'aquest comen,;, constitu'it perla s uma d'aquelles form es de moviment per milja de les quals es gestiona la pro

pinqüila t, pels m ecanismes que ens capaciten fís icamenl per a trobar-nos amb diferenls circumstancies dins de 

la ciutat. Mentre que és indiferenl e l Lip us de m ovimenl si el caracter i la varie la l dels ll ocs entre els qual s es 

viatja no aconsegueix reflectir un especlre de diferen cies suficient, la negociació de la intersecció entre a ll o 

públic i allo privat és m ediatitzada i, en parl, inventada, pels m ecanismes dispon ibles de circulació entre e lls. 

La relació entre la propinqüilat i allo pt:rblic s' in icia arnb una n ecess ilal estad is t.ica: la deliberació democrati

ca solament és possible en un enlorn que condueixi tanl al consens com a l'accidenl. Aquesta capacitat contínua 

per a l confl icte és fonamental per a la deliberació i defineix el v igor de la d iferencia a !'interior de la cultura. 
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~ II C I I AEL SOR KI N 

El disseny deis sis tem es urba ns ex igeix un equi libri perfectament negociat enlTe allo predi cible i a ll o inesperat, 

ambla finalilal de produir el maxim nombre cl'esdeveniments discursius accidentals. 

Els en conb·es acC"idental s es proclueixe n pel caracter de J'accessibilitat urbana. Una de les conseqüencies de 
la dens ila t i l'adjacencia a les ciulals és una posada a prova contínua de l'accessibilita t. La propinqüita t -la lec

tura continuada de les acljacencies- compren sempre una funció el e posada a prova i el poder de revelar e ls 

Jímits de les fronter es urbanes. Aques t fenomen és ana leg a la <<posada a prova» el e l'admiss ió pública que va fo r

mar part ele ]'estra tegia del moviment per als clrets c ivils al comen cament deis anys seixanta, quan gru ps de 

negr es demanaven que se'ls servís en r estauran ts, hotels i a ltres llocs «pt'1blics» per tal cl 'establir els fe ts el e la 

cliscriminació coma antececl ents a la intervenció legaL Un a forma rn és anti ga cl 'aques ta posada a prova és l'ús 

continu i sis tem ati c cl e ls hi stori es «drets el e pas>> a través de la p rop ietat privada (el cas deis caminants a Angla

tena), una form a precisa el e lectu r·a i avaluació ele la salut i dimensions de l'entorn públic i un mitj a pera es ta
blir e ls al gorisrnes de l'access ibilita t territor-ial. 

Malgrat que els ciutadans de les m etJ·opoli s puguin escolli r ignorar allo que veuen , la presen cia fís ica cl 'a

quests en les escen es d'allo urba assegura la possibilita t cl 'observació directa cl els ll ocs de la cens ura, el con

fiicte, la conversió, l'apropiació i altres negociacions. Actualment, e l cen s nord-america plan teja un debat sobre 

procedirnents que, de fet, és rnés que aixo: s'ha de continuar obtenint el cens nacional mitjancant un recompte 
porta per porta o cal basar-se en informacions estadís tiques per a de terminar els resultats? Se'ns ha dit moltes 

vegades que ]'estad ís tica fa visibles els individus que abans constitu'ien una m assa invisible, pero és evicl ent que 

els computs estadis ti cs estan gen eran t noves classes d'incomptats la invisibilital dels qual s és més profunda pel 

fe t de ser ara desconeguda. Els guetos urbans s'estan convertint no solament en els pun ts cecs del jo e modern 

de l'estadís ti ca, sinó també en zones que, per veu re-les com les veiem ara, tant Ji faria que es tiguessin arrasades. 

Basada en l'estat de dre t, la dem ocracia exigeix l'aplicació constant de la legalitat així com la constant revi

sió del caracter i la qualitat de la justícia que és inher ent al sis tema de sanció legal. El funcionament d'aquesl 

sistema depen , al seu torn , de la presen cia, ele l'atracció de ciutadans envers els rituals i rutines de la decisió 

per tal que la pluralitat i la varieta t d'observadors-ciutadans produeixi una altra garantía de justícia gracies a la 

proba biJitat estad ística que els encontres urbans incloguin sovint, tot i que sigui solament en la periferia , un 

nombre s ubstancial de parts desinter essades. 

Eviden t:menl, aquesta idea d'encontre constant produeix d'una manera inevita ble la fricció, simple r esultat 

del contacte entre els subjectes. (No és accidental que elfrottage sigui la perversió urbana «classica>> .) La fri cció 

urbana és el senyal dellímit i un constituent simpto:matic dels estrats de la sociabilitat urbana. Aquesta fricció, 

mitjancant la senyalització de la difer encia, situa els limits interns de la ciutat ai xí com les fonls potencials de 

confli cte d'aquesta. De fet la mateixa idea d'adaptació és pr ocltüda per aquest confli cle, reforcal pel caracter fisic 

de la vida u rbana. No és una tautología sugger ir que l'únic entren am ent pera viure junts consis teix a viure 

junts. La toleran cia racia l m ai n o es concre ta quan l'altre és absent, motiu pel qual l'antisemit:i sm e, i el racisme 

en totes les form es possibles, prospera on no hi ha jueus, on no hi ha altres en el sentit racial, a la vis ta. 

La ciuta l, per tan t, produeix ciutadania a través de la confrontació r epetida clels ciutadans amb un entorn que 

n 'o rganitza els prejudicis i els privilegis fisicament, o, en a ltres paraules, d'una manera m esurable. Malaura

dament, e l transit m a i no es pensa actua lm ent en el context d'aques tes qüestions; es b·acta com un problema 

puram ent tecnologic i per aquest moti u ha d'arrossegar els mites de la tecnología, atrapat entre visions de di s

ponibilitat i a utonomía . Els enginyers cerquen solucions utopiques i tem en rebel·lions «frankensteinian es>>, os

ciHant entre les dues úniques possibilitats de la tecnología i els seus descon tents. 

I.Jurbanism e modern es va ensorrar com a resulta t de l'esclavitud cega enver s aquest c ientiñcisme, fos en la 

forma d'una devoció per la tecnología i les «ciencies>> socials, o en la mimesi monótona de les formes tech. Quan, 

coma conseqüen cia, les ciutats van cl e ixar de planificar-se en l'anti c sent:it físic, les prerrogatives de l'urbanis

m e les va acaparar la <<infraesb·uctura>> , quelcom que suposadament es trobava a sota, invisible, comú, neutral. 
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E l t r·ll n si t en lfl dcmocnl c i;r 

Aixó, per descomptal, és simple devoció perla modernitat despullacla del vernís icóni c. La planifi cació del 

tra nsit va se r rapidamenl subsumida sola aquesta lógica i va esdevenir la ca ra visible predilecta de l'urban isme, 
a lió que es podia tolerar ele veure. 

El fet de posar en primer te rm e el s mitjans de la mobiJitaL en l'urbanism e ha demostraL ser desas u·ós. Les 

ciutats s'han visl his tóri ca menl ob ligacl es a seguir els passos de les tecnologies exis tent.s i a r ecompondre's 

contínuamenl a si maleixes amb sis tem es que no les afavor eixen ; l'espai urba ha es lal esqueixa t i fencliL per 

vies férries i au topistes, obstruH i so]cat per la contaminació i e l metall. L'interés d'un urbanism e basa l. en e l 

movimenl s'assumeix coma obvi eles clels discursos que s ubstilueixen efectivament la IJi bertat d'associació per 

la llibertat ele moure's sense obstacles i de manera ai1lacla. A la llis ta de lliberlats hem afegit la lliberlal de di s

sociació veloc. 
La cultura del movimenl actual es proveeix cada vegada m és de capsu les d'intermecliació, de trens, avions, 

au tomobils i ascensors. Aquestes intermediacions donen temps avui d'asseure's clavant del vídeo i de J'orclina

dor amb els que se les esta equipant. De la mateixa manera que la vis ta des de la finestra del tren va allerar per 
sempre no solament el paisatge sinó les nostres percepcions fonamentals del temps i de l'espai, la fin esu·a del 

monitor representa un canvi en la nostra r elació per ceptiva i física amb !'exterior. El v iatge virtual implica un 

estalvi d'energia remarcable en tant que !'experiencia del moviment és eficacm ent separada de la mobilita t real. 

Exlret de: Jonn Copjec, Micha el Sork in (cd.), Giving Ground. '11w Politics Q{ Propinquity, London - N~w Yor·k, Ver·so, 1999 

Michacl Sork in ( 1948) és arquilcctc i urbnn ist;r. 1-la csWL profcssor a les urrivcrsitals de Columb i<r, Yrrl e, Coopcr Un ion i l larw rrd, i actualmerr t dir·igeix l ' lnst ilut d'Ur·banisme 

de !'Academia de Belles Arls de Vierra i el GraduaLc rba n Oesign Prograrn del New York 's City College. l~s autor· de Tire t:.1:(f11isite Co1pse (Verso, 1991 ) i Lora/ Code: 71re 

Constitulion o}' a City al .J2 N Lotitude (Prirrccton Architcctural Prcss, 1994). i editor de 1 i1riatiom 011 a '11reme Parir (Noo11day Prcss, 1992), Giving Gmuud (Verso, 1999) i 

lfliggle ( u11a col·lecció de diversos csludis i projecles urba11s rcali twts pcr /vliclwel Sorl<ill Studio). 
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Ordinateurs, cartes de crédit, téléphones, fax, et autres instruments d'adjacence artificielle immédiate annulent la politique histo

rique de proximité, principal agglutinant de la ville. De fait, ces dernieres années ont vu l'émergence d'un type de ville completement 

nouveau : une ville a laquelle aucun lieu n'est associé. 

Ce type de ville a-géographique esta la mode en particulier aux États-Unis. On peut la voir dans les groupes de gratte-ciel qui 

s'élevent au-dessus des terrains entourés de fil de fer barbelé bordant les autoroutes inter-État; dans les énormes centres com

merciaux, saturés de grandes chalnes de magasins et entourés de multitudes de voitures; dans les halls des hotels hermétique

ment fermés et clonés d'une cote a l'autre ; dans les zones de maisons bourgeoises uniformes et << historiques )) et dans les foires ; 

dans l'étendue disloquée de nouvelles banlieues interminables sans ville ; et dans les antennes de cent millions de terrasses de 

Secaucus a Simi Valley ; dans les nuages d'antennes paraboliques pointées sur le meme bip géosynchrone, et cherchant dans 

l'éther a obten ir le plus d'information possible sur Arsenio et I'Équipe A. 

De fait, la structure de la ville ressemble beaucoup a la télévision. L'événement principal de la télévision est la coupure, l'élision 

entre les fragments d'émissions, le glissement imperceptible du feui lleton mélo a u documentaire dramatique, en passant par quelques 

mots de notre sponsor préféré. La« conception n de la télévision consiste simplement a effacer les différences entre ces fragments, 

a attribuer une valeur équivalente a tous les éléments du réseau, afín que n'importe laquelle des infinies combinaisons que 

produit la programmation quotidienne puisse avoir un « sens n. De la meme maniere, la nouvelle ville abandonne le particulier et 

l'authentique au profit de l'étendue urbaine continue, un quadrillage conceptuel de portée illimitée. On a beaucoup commenté ce 

processus de gommage. Dans les années cinquante et soixante, on a alerté l'opinion sur l'extension urbaine et l'apparition des 

mégapo/es, la propagation d'une zone ininterrompue d'urbanisation le long de la cote nord-est des États-Unis, transformant une vil le 

en région. Plus récemment, c'est l'explosion de ce que l'on a appelé les vil/es suburbaines dans les limites des métropoles exis

tantes qui a fait l'objet des débats. Dans ce territoire vaste et pratiquement non différencié - qui s'étend de Fairfax County, en 

Virginie, a Orange County, en Californie - des logements, des bureaux, des usines et des centres commerciaux flottent dans une 

soupe indifférenciée, une sorte de non-lieu urbain possédant a peine les fonctions minimums d'une ville, qui annule la mixité for

melle et socia le, fondamentale et peu disciplinée, qui insuffle de la vie aux centres urbains. 

Toutefois, cette vil le ne consiste pas simplement en un phénomene d'extension. Avec une croissance qui n'est plus uniquement 

physique- énormes densités ou prolongements métastatiques -, la nouvelle ville occupe aussi un vaste et invisible espace con

ceptuel. Cette cyberville invisible -si bien évoquée par Wriston - prend des formes différentes en fonction des besoins, poussant 

comme des champignons inattendus dans les nrnuds proches du capital. Ce qui manque dans cette ville n'est en rapport avec 

aucun batiment ou lieu concret; ce sont les espaces intermédiaires, les connexions qui donnent leur sens aux formes. 

L'histoire des vil les est profondément inscrite dans la maniere dont leurs éléments se juxtaposent, dans les structures culturelles 

et régulatrices qui gouvernent l'union urbaine. Des questionnements aussi bien sur la nature que sur l'interdépendance des élé

ments de cette unían sont a la base de la production de la forme urbaine. Les villes traditionnelles ont résolu ces questions grace 

a la relation qui existe avec les lieux centraux. Qu'il s'agisse de l'agora, du chateau, de la piazza, ou du downtown, l'idée d'une ville 

de centres tient lieu, au moins, d'idée de ville spatiale dans laquelle l'ordre est fonction de la proximité. Cette ville physique a his

toriquement dressé avec une profonde clarté la carte des rapports sociaux, imprimant dans ses formes et ses lieux une grande 

quantité d'informations quant a u statut et a l'ordre. Que ce soit << l'autre coté des voies )) dans une petite ville, les prés banaux en 

Nouvelle-Angleterre ou les graphiques a barres de la valeur immobiliere visibles dans la skyline de Manhattan, on a toujours pu lire 

l'ordre social dans la forme urbaine. Dans la nouvelle ville recombinante, cependant, la lisibilité de ces catégo ri es a été extra

ordinairement manipulée, voire completement obscurcie. leí, tout semble etre en rapport avec tout - les hiérarchies sont a la fois 

renforcées et occultées, consolidées et dé-spatialisées en meme temps - . La valeur est toujours fonction de l'emplacement, mais 

la m a in invisible a appris une nouvelle géométrie. En me me temps que le téléphone et le modem ont fait de la rue quelque chose de 

trivial, d'autres dimensions deviennent prééminentes. La grand-rue est maintenant l'espace entre les aé roports, les cables a fibre 

optique reliant les fax des bureaux éloignés des sieges des multinationales, un écheveau invisible de relations économiques a échelle 

mondiale. Libérée de ses centres et de ses marges grace aux avancées dans la communication et la mobilité, ainsi qu'au nouvel 

ordre mondial reposant sur la seule citoyenneté de consommation, la nouvelle ville menace d'une uniformité inimaginable tout en 

multipliant les choix illusoires des programmes de la télévision. 
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Trois caractéristiques saillantes marquent cette ville. La premiere est la dissolution de toutes les relations stables avec la géo

graphie physique et culturelle propre du lieu, le desserrement des liens avec tout espace spéc ifique. Le capital mond ialisé, les 

moyens électroniques de production et la culture de masse uniforme ont horreur de la différenciation intime et indisc iplinée des 

villes traditionnelles. La nouvelle ville substitue a l'anomalie et au charme de ces lieux un particulier universel, un urbanisme géné

rique seulement modulé par des accessoires. lci, le caractere local est obtenu de maniere efficace par l'inclusion du croque

monsieur dans le McDonald's du Boui'Mich ou le Martini cajun a u bar de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans - et on vous propase 

meme de garder le verre - . Ce « lieu )) est completement a-géographique : on peut l'insérer de la meme maniere au milieu d'un 

champ ou au centre ville ; un hotel avec hall est aussi apte a etre situé dans un espace vert sans attrait que dans des centres ville 

denses et livrés a eux-memes. Avec des composants réduits a des minimums quise répetent, l'espace est dé-particularisé. Obsédée 

par le point de production et le point de vente, la nouvelle ville n'est guere plus qu'une multitude de tron~ons urbains ignorant la 

perception physique du tout, sacrifiant l'idée de la ville con~ue comme espace de la communauté et comme site des interactions 

sociales. 

Une deuxieme caractéristique de cette nouvelle ville est son obsession de la« sécurité )), qui s'accompagne de niveaux croissants 

de manipulation et de surveillance sur la citoyenneté, et d'une prolifération de nouveaux modes de ségrégation. Les méthodes sont 

aussi bien technologiques que physiques. Les premieres consistent en technologies policieres intrusives - versions domestiques 

du « champ de bataille électronique n - et en une multitud e croissante de connexions quotidiennes a u réseau informatique, qui vont 

des échanges ave e la billetterie automatique a u contexte completement régulateur du lieu de travail informatisé. Les systemes 

physiques sont également variés: vil les suburbaines de classe moyenne identiques se développant hors des limites des vieux centres 

urbains abandonnés aux pauvres; communautés enclavées destinées aux riches ; transformation de vieux quartiers en zones 

branchées ; cocan mondial protégeant les voyageurs de commerce lorsqu'ils trouvent le meme aéroport, le meme hotel et le m eme 

immeuble de bureaux de Denver a Duba·¡ ; réseau de systemes de circulation aérienne et souterraine imposés a Minneapolis ou 

Edmonton pour permettre aux employés de bureau et aux gens qui font leurs courses de se déplacer dans un cl imat de sécurité a u 

travers d'un territoire urbain mena~ant. Cette tendance vers une nouvelle ségrégation urbaine semble omniprésente : partout aux 

États-Unis, la planification urbaine a largement perdu son role historique d'intégrateur de communautés en faveur de la gestion du 

développement sélectif et du renforcement de la distinction. 

Enfin, ce nouveau royaume est une ville de simulations, une ville télévision, la ville comme pare thématique. Ces caractéris

tiques sont surtout visibles dans son architecture, dans les batiments qui basent leur force sur des images du passé, d'un passé 

illégitimement approprié qui se substitue a un présent plus rigoureux et plus réfléchi . Dans la plupart des villes nord-américaines, 

1'« historique )) est devenu la seule valeur urbaine officielle partagée. Le résultat en est que la préservation des vestiges physiques 

de la ville historique a completement supplanté la prise en compte des écologies humaines qui les avaient produ its et habités. De 

nos jours, la pratique de l'urbanisme se fond presque totalement dans la reproduction, dans la création de déguisements raffinés. Oue 

ce soit dans son incarnation magistrale de l'ersatz de grand-rue de Disneyland, dans les fausses festivités historiques d'un marché 

de la chalne Rouse ', ou dans l'architecture embourgeoisée de la nouvelle version du Lower East Side 2
, cet appareil élaboré 

s'attache a resserrer ses liens avec le type de vie urbaine qu'il est en passe d'éliminer. 

La rénovation urbaine négocie de la sorte un sinistre virage, et adopte une architecture décevante. Tout en affichant une image 

fami liere, elle ne cesse de se distancier des plus fondamentales réalités. L'architecture de cette ville est presque purement une 

sémiotique, jouant le jeu de la signification greffée, de la construction d'un pare thématique. Ou'elle représente une historicité ou 

une modernité génériques, une telle conception est basé e sur les memes prémisses que la publicité, l'idée de l'image pure, oublieuse 

des traditions et des besoins réels de ceux qu i l'habitent. Bienvenue a Cyberville. 

1 NdT. The Rouse Company est une grande entreprise américaine qui posséde une chaine de galeries commerciales situées dans des bátiments historiques. Ces galeries constituent une attraction 

touristique oü l'on peut trouver des établissements tels que le Hard Roe k Calé ou des boutiques Disney en passant par des commerces de souvenirs o u du pseudo artisanat local. 

2 NdT. le lower East Side est l'un des quartiers les plus abandonnés de Manhattan. 

Extrait de : Michael Sorkin, éd. Variations on a Theme Park. The New American City and the End of Pub/ic Space. New York, Noonday Press, 1992 
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La proximité - le voisinage - est une caractéristique tondamentale, et en meme temps problématique, de la démocratie. Agnes 

Heller a décrit la politique comme étant la concrétisation de la valeur universelle de la liberté. La ville, du tait de son intensité, cons

titue l'espace privilégié de cette politique de la liberté, sinon de la liberté elle-meme. La vieille maxime hanséatique L'air de la vil/e 

rend les gens libres était basée sur la possibilité, ou la disponibilité, d'associations qui caractérise la vie urbaine. La politique de la 

ville est protondément basée sur des questions de proximité et d'acces, sur la lisibilité et la disponibilité de routines de circulation 

et de contact ; le moyen de paiementde la proximité est l'échange, l' indicateur le plus vital de l'intensité de la ville. 

Les espaces publics de la ville sont, pour l'essentiel, les espaces de circulation et d'échange, et surtout les rues. Nous jugeons 

la qualité de la ville en tonction de sa vie publique et, par conséquent, de son espace public; et, cependant, l'idée meme d'espace 

public est de nos jours séverement remise en cause. Jusqu'a une période récente, la crainte du déclin de cet es pace dissimulait des 

tentatives de le limiter, mais ce camoutlage est aujourd'hui supertlu. La notion d'espace public est ouvertement accusée d'etre une 

tarce. Les torces qui se sont liguées contre luí proviennent de directions dittérentes, voire opposées : des campagnes économiques 

et sociales pr6nant la privatisation, des politiques de l'identité, du communautarisme, de l'extension et de la croissance de la cyber

ville, cette zone grisatre de connectivité sans lieu. En meme temps qu'une idée du public universel est remplacée par un désir de 

prise en compte d'une multiplicité de publics, les tormulations traditionnelles de la coexistence et de la proximité s'exacerbent. 

Bien que la notion d'espace public n'ait jamais fa it exclusivement référence a un espace géographiquement délimité et ouvert 

a tous, il semble indiscutable que la notion prise dans un sens plus large ne peut se dispenser de ce type d'espaces. En effet, c'est 

paree qu'il est si souvent et si tacilement lié a une désincarnation de la citoyenneté, a une sorte de dégradation et meme a un 

certain dénigrement du particu lier et du physique, que la notion meme d'espace public est devenue si abstraite, coupée de toute 

théorisation de lieux physiques. C'est aussi la raison pour laquelle des notions telles que 1' electronic town hall ont été si taciles a 

vendre, comme si son incorporalité garantissait son caractere public. L'espace public ne se résume jamais a une abstraction socia le 

depuis le corps individue!- dans une tameuse réplique, Marx se moquait d'ailleurs de la na·lveté de telles tormulations. << Je n'ai 

jamais rencontré un homme abstrait, seulement des hommes concrets » disait-il - , c'est bien plut6t un probleme de recontiguration 

de la relation individuelle du citoyen avec son co rps et avec ce lui des autres citoyens. 

Ce qui doit etre expliqué et compris est l'énorme anxiété qui marque le déclin de l'espace comme premier médium de l'échange 

urbain. Cette constatation ne doit pas etre le truit de la nosta lgie ni prend re la forme du simple regret de la perte des formes de 

contact humain autretois familiares, en voie de disparition aujourd'hui. 11 s'agit de tirer les conséquences de la maniere dont les 

stratégies contemporaines du virtuel sont en contradiction avec les conceptions historiques du lieu comme base de la proximité ; 

il s'ag it meme souvent de les moditier. Mais nous devons etre prudents: l'épistémologie fondamentale de la ville, la maniere dont 

elle construit ses sens, est en cours de transformation a u tur et a mesure que la présence physique cesse d'etre le moyen privilé

gié de participation a la vie urbaine et de sa jouissance. 

Le caractere humain des villes commence avec les interactions tace a tace. Toute description de l'économie et de la politique 

urbaines provient de la maniere dont la ville intensitie un tel échange. La circulation est l'un des médiums de ce commerce, la 

somme de ces moyens de locomotion par lesquels la proximité est produite, le moyen par lequel nous sommes capa bies physique

ment de rencontrer dittérentes circonstances a l'intérieur meme de la ville. Alors qu'aucun mode de locomotion ne se singularisera 

si le caractere et la variété des lieux entre lesquels nous nous dépla~ons ne parviennent pasa refléter un éventai l suttisant de 

dittérences, le dialogue d'intersection entre le public et le privé est médiatisé et, en partie, inventé par les moyens disponibles 

de circulation entre eux. 

La relation entre la proximité et le caractere public commence avec cette nécessité statistique : la délibération démocratique 

n'est possible que dans un environnement qui mene aussi bien au consensus qu'a l'accident. Cette capacité continue d'engendrer 

le contlit est vitale a la délibération et marque la vigueur de la dittérence a u sein de la culture. La conception de systemes urbains 

requiert un magnifique équilibre négocié entre ce qui est prévisible et ce qui ne 1' est pas, a fin de produire le plus grand nombre pos

sible d'événements discursits accidentel s. 

La rencontre accidentelle est produite par le caractere de l'acces urbain. L'un des sous-produits de la densité et de la contigu"lté 

dans les villes est le test continuel des acces. La proximité, la progressive lisibilité des contigu"ltés, abrite toujours une fonction de 

test ainsi que le pouvoir de révéler les limites des trontieres urbaines. Ceci est analogue a u test de l'accommodation publique qui 
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faisait partie de la stratégie du Mouvement des droits civiques au début des années soixante aux États-Unis, quand un groupe de 

citoyens noirs cherchaient a se faire servi r dans les restaurants, dans les h6tels et autres lieux << publics )), afín de mettre en évi

dence les faits de la discrimination avant de passer a l'étape de l'intervention légale. Une forme ancienne de ce test est l'usage con

tinu et systématique par les marcheurs, en Angleterre, des droits de passage historiques au travers des propriétés privées, ce qui 

constitue une forme de lecture et de mesure strictes de la santé et des dimensions de l'environnement public, ainsi qu'un moyen 

de mise en place de l'algorithme du bon usage territorial. 

Meme si les citoyens des métropoles peuvent choisir d'ignorer ce qu'illeur arrive de voir en ville, leur présence physique sur 

les scenes de l'urbanité garantit la probabilité d'une observation directe des lieux de restriction, de conflit, de négation des droits 

de propriété, d'appropriation et autres négociations. Aujourd'hui, le recensement américain souleve une question procédurale qui 

est en fait bien davantage que cela : Devons-nous continuer a réaliser ce recensement national en faisant du porte-a-porte pour 

compter le nombre d'habitants, ou bien ne devrions-nous pas nous en remettre a l'information statistique pour arriver a déterminer 

les chiffres nous concernant? On nous a rebattu les oreilles du fait que les statistiques rendent visibles les individus qui autrefois 

composaient une masse féodale invisible, mais il est plus qu'évident que les calculs statistiques font naltre de nouvelles classes 

d'individus non pris en compte dont l'invisibilité est peut-etre trap marquée pour etre aujourd'hui ignorée. Les ghettos urbains 

deviennent rapidement non seulement des points noirs sur l'échiquier moderne des statistiques, mais aussi des zones que nous 

souhaiterions plut6t voir réduites en cendres que réellement présentes. 

Fondée sur la regl e de la loi, la démocratie exige l'application continuelle de la légalité ainsi que la révision continuelle de la 

nature et de la qua lité de la justice qui est inhérente a u systeme de sanction légale. Le fonctionnement de ce systeme est, a son tour, 

conditionné par la présence, par l'acceptation par les citoyens des rites et des routines de décision, de telle sorte que la pluralité et 

la variété des observateurs-citoyens constituent une autre garantie de justice via la probabilité statistique garantissant que les ren

contres urbaines comprennent souvent- meme si ce n'est qu'a leur périphérie - un grand nombre de partí es désintéressées. 

Évidemment, cette idée de rencontre constante produit une friction, le simple fait de frotter des sujets entre eux- et, de ce point 

de vue, il n'est pas accidente! que le frottage 1 constitue la perversion urbaine << classique ,, -. La friction urbaine est le signe de la 

frontiere et un constituant symptomatique des couches sociales urbaines. Une telle friction, en signa lant la différence, dé limite les 

frontieres internes de la ville ainsi que les potentielles sources de conflit. De fait, l'idée profonde de vie en commun est produite par 

ce type de conflit, accentué par le caractere physique de la vie urbaine. Ce n'est pas une tautologie de suggérer que le seul entral

nement a la vie commune est précisément la vi e commune. La tolérance raciale n'est jamais concrétisée dans l'absence de l'autre, 

ce qui est la raison pour laquelle l'anti-sémitisme, et le racisme sous toutes ses formes, prosperent la-meme ou il n'y a en vue ni 

Juifs ni<< autres ,, du point de vue de la race. 

La ville produit alors une citoyenneté a u travers de la confrontation répétitive de citoyens avec un environnement qui organise 

ses préjugés et ses privileges physiquement, c'est-a-dire de maniere mesurable. Malheureusement, on ne pense jamais aujour

d'hui a la circulation avec ces considérations en toile de fond; on l'envisage, en effet, comme étant un simple probleme techno

logique et elle est, par conséquent, chargée des mythes de la technologie, empetrée entre des visions de docilité et d'autonomie. 

Les techniciens de la circulation recherchent des solutions utopiques et craignent les rébellions frankensteiniennes, hésitant entre 

les deux seules possibilités qu'offrent la technologie et ses insatisfaits. 

L'urbanisme moderne a échoué a cause de sa soumission aveug le a un tel scientisme, soit dans la forme de sa dévotion a la 

technologie et aux << sciences ,, sociales soit dans ses tristes imitations des formes de celle-ci. Lorsque les villes, en réaction a cela, 

cessent d'etre planifiées dans le sens physique ancien, les prérogatives de l'activité de planification ont été assumées par 1'« infra

structure )), par quelque chose qui est, suppose-t-on, en-dessous, invisible, commun, neutre. Ceci, évidemment, est simplement le 

modernisme privé de son vernis iconique. La planification de la circulation était ainsi rapidement subsumée sous cette logique, 

devenant la fa ce visible privilégiée de la planification, ce qu'il était tolérable de voir. 

L'accent mis sur les moyens de locomotion dans la planification des villes a eu des effets désastreux. Les villes ont été histori

quement obligées de tenter de surpasser les technologies de transport existantes, adoptant continuellement des systemes qui ne 

1. NdT. Frottage signifie en anglais : • Gratification sexuelle obtenue en se frottant contre le corps d'une autre personne. • 
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leur convenaient pas; l'espace urbain a été loué ettailladé par les voies ferrées et les voies rapides, entravé et déchiré par la pollu

tion et le métal. L'attrait de l'u rbanism e basé sur la locomotion est rendu rr évident u par les discours qui substituent effectivement 

la liberté de se mouvoir sans obstacle et individuellement a la liberté d'association. A la liste des libertés, nous avons ajouté celle 

de dissociation rapide. 

La culture du mouvement moderne se nourrit de plus en plus de capsules d'intermédiation, de trains, d'avions, d'automobiles et 

d'ascenseurs. Ces moyens donnent maintenant le temps de s'asseoir devant les écrans des vidéos ou des ordinateurs avec les

quels ils ont été con~us. De meme que la vue depuis la fenetre du wagon a modifié a jamais non seulement le paysage mais aussi 

nos perceptions fondamentales du temps et de l'espace, la fenetre de l'écran représente elle aussi un changement dans notre 

rapport perceptif et psychique a l'extériorité. Le voyage virtuel implique une remarquable économie d'énergie dans la mesure ou 

l'expérience de la locomotion est efficacement dépossédée de la mobilité réelle. 

Exlrail de : Joan Copjec, Micha el Sorkin (éd.), Giving Ground. The Politics of Propinquity, Londres· New York, Verso, 1999. 

Michael Sorkin (1948) est are hile ele el urbaniste. 11 a été professeur dans les universilés de Columbia, Ya le, Cooper Un ion et Harvard, el il dirige actuellemenl rlnslilul d'Urbanisme de I'Académie 

des Beaux·arts de Vienne ainsi que le Graduate Urban Design Program du New York's City College. 11 est l'auleur de The Exquisite Corpse (Verso, 1991) el de Local Code: The Constitution of a City 

at 42 N Latitud e (Princelon Archilectural Press, 1994), ell'éditeur de Variations on a Theme Park (Noonday Press, 1992). Giving Ground (Verso, 1999) el Wiggle (une compilation de divers études el 

projels urbains réalisés par le Micha el Sorkin Sludio). 
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