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u d
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n P
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iction  
 

d
e S

tép
h

ane D
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outin et O
livier P
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nsA

D
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P
.5 

Q
uestion à A

ch
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 R
eich

ert d
u stud

io V
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p

end
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C

ritiq
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D
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ives

P
.5 

N
o Log

o

42
D

E
S

IG
N

 P
O

V
E

R
T

Y
 F

IC
T

IO
N



4
D

E
S

IG
N

 P
O

V
E

R
T

Y
 F

IC
T

IO
N

41

D
ans les années 19

9
0, consid

érant q
ue le m

arch
é d

e la jeunesse était 
le p

lus à m
êm

e d
’assurer la croissance d

e leurs ventes, les m
arq

ues 
ont littéralem

ent colonisé leur esp
ace p

hysiq
ue et m

ental. E
lles ont 

tout m
is en œ

uvre p
our ap

p
araître cool, eng

ag
eant d

es «
 ag

ents d
e 

ch
ang

em
ents »

 (d
es salariés ch

arg
és d

’être jeunes) et d
es consul-

tants sp
écialisés d

ans la rech
erch

e d
u cool.

D
ans sa p

artie «
 le H

ip
-H

op
 g

onfl
es les m

arq
ues »

 N
aom

i K
lein évoq

ue 
cette m

ontée d
es m

arq
ues, et leurs essors. Le fait q

u’au cours d
e la 

d
ernière d

écennie, les jeunes N
oirs d

es q
uartiers p

auvres d
e l’A

m
é-

riq
ue ont constitué le m

arch
é exp

loité avec le p
lus d

’am
b

ition p
ar les 

m
aîtres d

es m
arq

ues.
A

insi, com
m

ent d
e g

rand
es enseig

nes com
m

e N
ike ou Tom

m
y H

ilffi
g

er 
tirèrent ainsi leurs succès, catap

ulter  sup
erstars d

es m
arq

ues p
ar les 

jeunes d
es q

uartiers p
auvres q

ui les incorp
oraient au style H

ip
-H

op
 

g
rand

issant (le tem
p

s d
e la culture R

ap, d
e la g

énération M
T

V, et d
e la 

m
od

e g
rand

 concept).
À

 cette ép
oq

ue les g
rand

es m
arq

ues savent q
ue les p

rofi
ts tirés d

es 
vêtem

ents à log
os ne p

roviennent p
as seulem

ent d
e l’ach

at d
e ces 

vêtem
ents, m

ais d
u fait q

u’il faut voir ces log
os sur «

 les g
ens q

u’il 
faut »

. E
ntre autres ici la jeunesse p

auvres d
es g

h
ettos am

éricains. E
n 

s’associant au style H
ip

-H
op

 d
e nom

b
reuses m

arq
ues ont ainsi g

rand
it 

d
ans les q

uartiers d
éfavorisé, c’est le «

 b
lack à tout p

rix »
. Les ch

as-
seurs d

e cool s’arrêtent d
ésorm

ais en b
anlieue et d

ans les q
uartiers 

p
auvre p

our d
énich

er la p
erle d

e la nouvelle tend
ance.

C
’est un nouveau ch

ap
itre d

e la ruée vers l’or d
e l’A

m
ériq

ue ord
inaire 

d
ans les q

uartiers p
auvres. Q

ui p
rit son envol q

uand
 les rap

p
eurs R

un-
D

M
C

 rend
irent h

om
m

ag
e à leurs m

arq
ues p

référée d
ans leurs sing

le 
«
 m

y A
d

id
as »

. O
u d

ès lors d
es h

ord
es d

e jeunes ch
erch

es à ressem
-

b
ler à leurs id

oles, arb
orants les m

êm
es p

end
entifs d

orés, survête-
m

ents et ch
aussures, A

d
id

as b
ien sur. N

ous assisterons à ce m
om

ent à 
unes d

es m
ontées les p

lus im
p

ortantes d
e M

arq
ues.

C
e q

ui retiend
ra notre attention d

ans ce q
u’exp

liq
ue N

aom
i K

lein est 
cet essors d

u cool p
ar le b

iais d
e la p

auvreté. D
e ce rend

re com
pte q

ue 
ces g

rand
es enseig

ne q
ue sont N

ike, A
d

id
as (etc.) d

oivent leurs p
op

u-
larités p

ar une jeunesse d
éfavorisé q

ui a vu en ces m
arq

ues un m
oyen 

d
e p

rom
ouvoir la culture A

fro-A
m

éricaine.
B

ien sur elle ne sont p
as les seuls exp

loiter car une fois ces tend
ances 

d
es q

uartiers p
auvres id

entifi
és, l’auteur exp

liq
ue com

m
ent les m

ulti-
nationales se sont lancées d

ans une cam
p

ag
ne d

e récup
ération lançant 

d
es sous-m

arq
ues faussem

ent alternatives, faisant ainsi d
e l’arg

ent 
sur le d

os d
e ces m

ouvem
ent avant g

ard
istes.

O
u le com

m
ent les g

rand
es enseig

nes se sont faites d
e l’arg

ent sur la 
culture p

op
ulaire.

 «
 C

’est terrib
le à d

ire, m
ais très souvent, les costum

es les p
lus 

em
b

allants sont p
ortés p

ar les g
ens les p

lus p
auvres. »

 (le couturier 
C

h
ristian Lacroix au m

ag
azine V

og
ue, avril 19

9
4)

N
aom

i K
lein, N

O
 LO

G
O

, E
d

. A
ctes S

ud
, 20

0
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R
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P
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I - P
résen

tation d
e la conféren

ce

D
an

s le cad
re d

u sém
in

aire «
 d

esig
n en tem

p
s d

e crise »
 in

itié p
ar 

Fran
cesca C

ozzolin
o et Jean

-M
ich

el B
ertran

d
, n

ous avon
sreçu le 3 

D
écem

b
re d

ern
ier S

tép
h

an
e D

eg
outin et O

livier P
eyricot lors d

’un
e 

conféren
ce visan

t à n
ous p

résen
ter leur p

rojet «
 D

E
S

IG
N

 P
O

V
E

R
T

Y
 

F
IC

T
IO

N
 »

.

- S
tép

h
an

e D
eg

outin est artiste, écrivain
, ch

erch
eur.

Il con
çoit d

es d
isp

ositifs artistiq
ues, d

es textes th
éoriq

ues, d
es lieux. 

S
es th

èm
es d

e rech
erch

e p
orten

t sur l’h
um

an
ité ap

rès l’h
om

m
e, la 

ville ap
rès l’esp

ace p
ub

lic, l’arch
itecture ap

rès le p
laisir.

Il est l’auteur d
es fi

lm
s M

ute, E
m

p
ty et C

yb
org

s d
a

n
s la

 b
rum

e, 
d

u b
log

 P
rop

osition
s/sp

écula
tion

s, cofon
d

ateur d
u M

usée d
e 

l’im
a

g
in

a
ire terroriste, d

u collectif N
og

o V
oya

g
es, auteur d

u 
p

h
otob

log
 Lost in C

réteil, co-auteur d
es in

stallation
s en lig

n
e 

G
oog

leh
ouse et W

h
a

t A
re You ?, auteur d

e l’essai P
rison

n
iers 

volonta
ires d

u rêve a
m

érica
in et d

e la structure d
e m

essag
es «

 H
ere 

is w
h

ere w
e m

eet »
.

- O
livier P

eyricot a d
irig

é la revue M
ob

ile (19
9

9
-20

0
2) avec C

éd
ric 

S
can

d
ella et C

h
loé B

raun
stein

, d
on

t les ob
jets étaien

t autan
t les 

q
uestion

s d
’esp

ace: le stockag
e, d

e d
urée, le tem

p
s lib

re ou la 
p

roxim
ité. Il écrit d

es ouvrag
es d

e d
esig

n et d
évelop

p
e d

es p
rojets 

d
’arch

itecture, n
otam

m
en

t avec N
icolas D

ah
an

.E
n 20

0
0

, il crée 
l’Isla

nd D
esig

n A
g

ency, avec d
es b

ureaux à Toulouse, et P
aris,  

reg
roup

an
t d

es arch
itectes et d

es g
rap

h
istes. Il créé d

es form
es p

our 
M

ich
elin et des m

agasins pour la M
andarina D

uck. Il a scénographié 
l’exp

osition R
ésid

ents 2
0

0
3

-2
0

0
7 (E

sp
ace E

lectra, P
aris), où étaien

t 
m

on
trées d

es oeuvres d
e résid

en
ts d

es R
écollets et d

e la cité 
in

tern
ation

ale d
es arts. Il exp

ose son travail d
an

s D
-D

a
y, en 20

0
5

 au 
C

en
tre P

om
p

id
ou, au M

oM
A

 d
e N

ew
 York ou en

core d
an

s Loud
 en 

20
0

8 à la g
alerie Tools.

O
n p

arle d
e lui com

m
e un g

uerrier d
u d

esig
n, travaillant 

à la fois à l’intérieur et en dehors du systèm
e. S

on design 
dépasse la question du style pour s’intéresser, au-d

elà 
d

e l’erg
on

om
ie et d

e la fab
riq

ue d
’ob

jets, aux com
p

ortem
en

ts,à un 
d

esig
n en m

ouvem
en

t, évolutif.

Ils se réun
issen

t en 20
13 autour d

u p
rojet «

 D
E

S
IG

N
, P

O
V

E
R

T
Y

 
F

IC
T

IO
N

 »
. «

 D
E

S
IG

N
, P

O
V

E
R

T
Y, F

IC
T

IO
N

 »
 est un festival, q

ui 
associe d

es com
m

un
ication

s scien
tifi

q
ues,d

es ren
con

tres, d
es 

p
rojection

s d
e fi

lm
s, un b

ar, d
es exp

érien
ces d

e d
esig

n et d
es 

p
rop

osition
s festives. D

es th
éoricien

s et d
es p

raticien
s d

ialog
uen

t 
sur la q

uestion d
es b

esoin
s h

um
ain

s fon
- d

am
en

taux, d
es rich

esses 

C
O

M
P

T
E

 R
E

N
D

U
 D

E
 LA

 C
O

N
F

É
R

E
N

C
E

 D
E

S
IG

N
 P

O
V

E
R

T
Y

 F
IC

T
IO

N
D

E
 S

T
É

P
H

A
N

E
 D

E
G

O
U

T
IN

 E
T

 O
LIV

IE
R

 P
E

Y
R

IC
O

T
E

N
S

A
D

, 0
3/12/13

C
O

N
F

É
R

E
N

C
E
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cach
ées, d

es form
es d

’exp
loitation d

u travail à in
terrog

er. Il est issu 
d

’un
e réfl

exion en
tre d

esig
n

ers et th
éoricien

s et la form
e à con

struire 
est off

erte aux étud
iants d

e 4
e et 5

e année et d
e M

aster d
e trois écoles 

d
’art et d

esig
n en E

urop
e: L

a R
ietvelt, l’E

S
B

A
 A

n
g

ers et l’E
N

S
A

D
 

P
aris, q

ui en p
rop

osen
t le display, la part artistique et la program

m
ation 

festive. 

P
our an

n
on

cer la conféren
ce, n

ous avon
s créer d

es affi
ch

es et un G
IF. 

C
es visuels son

t con
stitués d

e b
rouillon

s, n
otes, im

p
ression

s ratées 
q

ue n
ous avon

s trouvé d
an

s d
iff

éren
tes salles d

e l’école.
P

ar cet «
 acte d

e recyclag
e »

 n
ous voulion

s m
ettre en avan

t le 
foison

n
em

en
t d

es d
ém

arch
es créatives d

es étud
ian

ts (th
èm

e 
larg

em
en

t exp
loité d

an
s l’évèn

em
en

t «
 D

E
S

IG
N

 P
O

V
E

R
T

Y
 

F
IC

T
IO

N
 »

). C
h

aq
ue affi

ch
e, un

iq
ue, m

on
tre la d

iversité d
es écritures 

et m
éth

od
es d

e travail.

C
onféren

ce : R
etour d

’exp
érien

ces sur l’évèn
em

en
t «

 D
E

S
IG

N
 

P
O

V
E

R
T

Y
 F

IC
T

IO
N

 »
. P

résen
tation d

es d
iff

éren
ts ob

jectifs d
e ce 

p
rojet com

p
lexe.

In
itiation à la rech

erch
e d

an
s le cursus d

u m
aster. L

a th
ém

atiq
ue d

e  
«

 D
E

S
IG

N
 P

O
V

E
R

T
Y

 F
IC

T
IO

N
 »

 est un sujet d
on

t les élèves d
oiven

t 
s’em

p
arer en tan

t q
ue futurs d

esig
n

ers

«
 E

n M
ars 20

13, le festival «
 D

E
S

IG
N

 P
O

V
E

R
T

Y
 F

IC
T

IO
N

 »
 célèb

re le 
4

0
e an

n
iversaire d

u p
rem

ier ch
oc p

étrolier (m
ars 1973), q

ui m
arq

ue 
l’en

trée d
es p

ays occid
en

taux en crise p
erm

an
en

te. »

«
 A

p
rès q

uaran
te an

s d
e crise, rien n’in

d
iq

ue un
e rém

ission
. F

aut-il se 
résig

n
er p

ar m
an

q
ue d

’altern
atives?

 »

P
lusieurs op

tion
s p

ossib
les: 

- on p
eut im

ag
in

er q
ue les ch

oses von
t s’arran

g
er p

ar elles-m
êm

es ou 
b

ien
- p

ar m
an

q
ue d

’in
itiatives n

ous allon
s d

even
ir toujours d

e p
lus en p

lus 
p

auvres.

C
ette p

rop
osition p

éd
ag

og
iq

ue rep
osait sur l’in

ten
tion d

’ap
p

orter 
un

e rép
on

se à la crise en reg
ard

an
t d

e façon critiq
ue le p

eu d
e 

rép
on

se d
on

n
ées au cours d

es q
uaran

te d
ern

ières an
n

ées et en 
s’ap

p
uyan

t sur un
e h

yp
oth

èse : le d
esig

n est un
e arm

e d
e m

ain
tien

t 
d

e l’ord
re (très p

erfection
n

ée), un
e p

ratiq
ue se jouan

t san
s cesse d

e 
sa transp

arence, illusionniste savante sans le savoir.»

C
e m

an
ifeste est réd

ig
é au d

ép
art, en p

artan
t d

u p
rin

cip
e q

ue le 
d

esig
n est un outil et p

as seulem
en

t un
e p

ratiq
ue, un outil au service  

d
e q

uelq
ue ch

ose. M
ais au service d

e q
uelle id

éolog
ie et d

e q
uelle 

vision d
e la société ?

E
n g

ard
an

t en tête cette h
yp

oth
èse q

ue le d
esig

n m
ain

tien
t l’ord

re, 
on p

eut d
ès lors s’in

terrog
er sur q

uels ord
res il ag

it ?
=>Le d

esig
n m

ain
tien

t tous les ord
res, les ch

oses telles q
uelles son

t 
aujourd

’h
ui. L

a société structurée, les p
auvres au m

êm
e en

d
roit, les 

rich
es au m

êm
e en

d
roit, le d

esig
n travaillerait à ce q

ue le d
esig

n ces 
ch

oses là se m
ain

tien
n

en
t et s’ag

en
cen

t correctem
en

t les un
es avec 

39

m
arg

e. C
’est aussi un g

este p
olitiq

ue d
e faire ça, d

onc on s’y retrouve.

M
D 

S
ur votre site, on rem

arq
ue une vraie d

ém
arch

e p
éd

ag
og

iq
ue 

autour d
e vos p

rojets. C
’est intéressant d

e voir q
ue vous exp

liq
uez ce 

q
ue vous avez fait, ap

p
uyer vos p

rojets d
e textes…

V
ous êtes p

our le 
p

artag
e, p

our un aller retour constant. 

G
P 

O
n construit d

es im
ag

es com
m

e d
es souvenirs d

’un m
om

ent 
p

articulier, souvenirs d
’une rencontre avec d

es g
ens q

ui nous on p
lus. 

C
a se p

rête a notre travail. O
n va p

as p
arler d

e q
uelle typ

o a été utilisé, 
le nom

b
res d

e colonnes q
u’on a utilisé…

 on b
osse p

as com
m

e ça. O
n 

en d
it p

as ces ch
oses la. O

n raconte p
lutôt q

ue, c’était un «
 joli m

oi d
e 

m
ai »

, et q
u’on a rencontré cette p

ersonne et q
ue c’était cool. C

’est la 
façon la p

lus intéressante q
u’on a trouvé p

our com
m

uniq
uer sur notre 

travail. O
n a d

es ch
ose à d

ire sur notre b
oulot d

onc on essaye d
e les 

d
ire. O

n a m
is ça en p

lace très vite avec un b
log

. O
n fait un travail d

e 
réd

action. O
n le fait surem

ent un p
eu inconsciem

m
ent.

F
O

R
M

E
S

 V
IV

E
S
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C

O
N

F
É

R
E

N
C

E

les autres. => «
 P

etit coup
 d

e p
ied

 d
on

n
é d

an
s la fourm

ilière avan
t 

m
êm

e d
’avoir con

struit la fourm
ilière. »

«
 D

E
S

IG
N

IN
G

 P
O

V
E

R
T

Y
 souh

aite p
rovoq

uer cette m
orale et ces 

esth
étiq

ues con
tem

p
orain

es en les confron
tan

t à d
iff

éren
tes q

uêtes 
existen

tielles p
arfois con

trad
ictoires, p

rovocan
tes, voir à reb

ours. 
O

b
jectif : un m

on
d

e m
atérialiste à b

ousculer d
an

s son im
ag

in
aire 

m
êm

e. »

Les d
eux créatifs on

t d
on

c form
ulé leur p

rop
osition sur la b

ase d
’un 

m
an

ifeste d
on

t ils on
t conven

u q
ue :

«
 Q

uestion
n

er le m
on

d
e m

atériel est p
our n

ous q
uelq

ue ch
ose 

d
’essen

tiel, c’est un
e q

uestion d
e rech

erch
e d

an
s un

e école d
e 

d
esig

n
, m

ais aussi d
an

s la p
ratiq

ue au q
uotid

ien en tan
t q

ue d
esig

n
er,  

en tan
t q

u’auteur, en tan
t q

u’artiste. O
n p

ren
d

 le term
e d

e  «
d

esig
n»

 
au sen

s larg
e p

arce q
u’on a d

es p
ratiq

ues au d
elà d

e la con
cep

tion
, on 

est vraim
en

t d
an

s la n
otion d

e p
rojet q

ui est le lieu com
m

un d
e l’école 

p
uisq

u’on s’y retrouve tous. »

P
rob

lém
atiq

ue : C
om

m
en

t réin
terrog

er ce m
on

d
e m

atérialiste à 
travers la p

auvreté ?

L
a p

auvreté com
m

e ob
jet d

e d
esig

n
.

«
 D

E
S

IG
N

IN
G

 P
O

V
E

R
T

Y
 p

art d
u con

stat cyn
iq

ue q
ue d

an
s les 

sociétés occid
en

tales h
autem

en
t org

an
isées, le retour d

e la p
auvreté 

est un ob
jet d

e d
esig

n
. L

a p
auvreté se d

essin
e, se con

çoit. S
erait-elle 

esth
étiq

ue, serait-elle volon
taire. Le n

ec-p
lus ultra d

e l’être b
ob

o 
serait-il l’être p

auvre ?
 »

D
E

S
IG

N
IN

G
 P

O
V

E
R

T
Y

 : est-ce q
u’il y a un

e q
uestion esth

étiq
ue?

 
E

st-ce q
u’il y un

e asp
iration d

an
s n

otre société p
our cette q

uestion 
d

e  p
auvreté ?

 E
st-elle juste sub

ie ?
 ou fait-elle p

artie d
e l’esth

étiq
ue 

actuelle, con
tem

p
orain

e, d
an

s l’air d
u tem

p
s ?

  
=> référen

ce à «
 l’être b

ob
o »

.

D
E

S
IG

N
, P

O
V

E
R

T
Y, F

IC
T

IO
N

 exp
ose d

es exp
érien

ces d
e m

od
es 

d
e vie, d

es h
yp

oth
èses p

olitiq
ues et d

es d
isp

ositifs artistiq
ues 

q
ui utilisen

t la p
auvreté com

m
e un m

atériau d
e p

rojet. F
aire d

e la 
p

auvreté un lieu d
’exp

érien
ces.

S
’in

téresser à ce q
ui d

an
s la n

otion d
e p

auvreté a un
e p

oten
tialité 

p
ositive, p

ren
d

re la crise p
erm

an
en

te d
e l’occid

en
t com

m
e un 

m
atériel p

oten
tiel, d

’altern
atives, et n

on p
as com

m
e un

e sorte d
e 

fatalité. A
m

b
ig

üité : car la p
auvreté est vue d

’un p
oin

t d
e vue «

 p
etit 

b
ourg

eois »
. A

in
si, il vaut m

ieux p
ren

d
re ce sujet com

m
e un terrain 

d
’exp

érien
ces, la n

otion d
’exp

érien
ces est im

p
ortan

te d
an

s le p
rojet, 

il n
e faut p

as sem
er d

e fausses vérités, m
ais raison

n
er com

m
e un 

d
esig

n
er, com

m
e si on p

ouvait con
cevoir d

es m
od

es d
e vie altern

atifs 
d

’un p
oin

t d
e vue d

e d
esig

n
er et q

ui soien
t exp

érim
en

tab
les et q

ui 
d

on
n

en
t lieu à d

es exp
érien

ces d
e m

od
es vie q

ui resten
t à l’état 

d
’exp

érien
ce, q

ui resten
t d

es ten
tatives, san

s b
uts d

e d
ém

on
stration

.
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ch
acun. Les ch

oses font sens d
e fait car on a une p

osition. Q
uand

 
tu fais d

es im
ag

es, p
arfois il faud

rait q
u’elles p

arlent d
’elles m

êm
es, 

p
arfois il faud

rait les th
éoriser.

M
D 

V
ous p

articip
ez b

eaucoup
 à d

es ateliers p
éd

ag
og

iq
ues ( G

ay-
té Lyriq

ue …
 ). C

om
m

ent cela fonctionne ?
 Q

u’ essayez vous d
’ap

p
or-

ter p
end

ant ces w
orksh

op
s ?

 Q
u’est ce q

ui vous am
ène à avoir cette 

d
ém

arch
e ?

G
P 

O
n vient nous ch

erch
er. Il y a b

eaucoup
 d

e g
rap

h
istes q

ui 
refusent d

’en faire, il faut être attentionné, ça d
em

and
e d

u b
oulot, il 

faut se d
ép

lacer.. O
n aim

e b
ien le faire, ap

rès on en d
iscute p

as m
al 

sur notre b
log

, d
u coup

 on vient souvent nous ch
erch

er p
our ça. Faire 

un w
orksh

op
 d

ans une M
JC

 ou aux B
eaux A

rts, c’est très d
iff

érent, 
d

onc on p
eut p

as d
u tout p

rop
oser la m

êm
e ch

ose. A
p

res en g
énéral, il 

y’a  une p
rob

lém
atiq

ue, d
es outils à utiliser. Le w

orksh
op

 nous p
erm

et 
aussi à nous, d

’avancer. O
n aim

e b
ien le faire car on a p

as le statut 
d

’enseig
nant, on a un statut p

articulier avec les élèves. O
n se tutoie, 

on m
et d

e la m
usiq

ue q
uand

 on b
osse, on créé cet environnem

ent 
q

u’on a p
as forcém

ent à l’école. O
n fait ces w

orksh
op

s car nous, on 
ne les a p

as eu ces w
orksh

op, et on aurait b
ien aim

é. O
n aurait b

ien 
aim

é avoir ces tem
p

s là , d
écom

p
lexés, collectifs. O

n essaie d
e faire en 

sorte q
ue ce soit p

laisant p
our tout le m

ond
e .

C
oncrêtem

ent, on a fait un w
orksh

op
 d

e sérig
rap

h
ie aux B

eaux A
rts. 

Les im
ag

es étaient intég
rées à un p

rocessus. O
n faisait d

es réunions le 
m

atin p
uis on faisait d

es croq
uis q

u’on m
ettait en com

m
un. O

n m
ettait 

en p
lace une m

icro p
olitiq

ue. La p
olitiq

ue est p
as forcém

ent là ou on 
l’attend

, m
ais p

lus d
ans d

es q
uestions d

’org
anisation p

ar exem
p

le.

M
D 

Faire un w
orksh

op
 d

em
and

e b
eaucoup

 d
e tem

p
s, d

’énerg
ie, 

q
u’est ce q

ue ça vous ap
p

orte ?

G
P 

C
e sont d

es b
ons m

om
ents. C

a nous ap
p

orte d
es ch

oses, 
h

um
ainem

ent, on va d
ans d

es m
ilieux q

u’on connait p
as…

 C
e sont d

es 
ch

oses ch
ouettes. Les w

orksh
op

s existent q
ue d

ans les m
ilieux artis-

tiq
ues alors q

ue l’on p
ourrait im

ag
iner q

ue ça soit aussi le cas ch
ez les 

m
éd

ecins p
ar exem

p
le. C

’est un d
rôle d

e truc, on est accueilli d
ans d

es 
écoles, p

arfois on d
ort à l’h

ôtel ou ch
ez les enseig

nants. O
n fait d

es 
fêtes avec les étud

iants, on fait rentrer illég
alem

ent d
e la b

ière d
ans 

l’école…
 C

’est assez cool et on rencontre p
lein d

e g
ens. O

n d
onne d

es 
conférences…

 c’est fatig
uant m

ais c’est p
laisant.

M
D 

V
ous aviez aussi p

articip
é au w

orksh
op

 d
es A

rts D
éco..?

 
(W

orksh
op

 d
e 20

11-20
12 q

ui avait m
ob

ilisé une g
rand

e p
artie d

es étu-
d

iants d
e l’école d

es A
rts D

écoratifs afi
n d

e réfl
éch

ir à une am
éliora-

tion d
u systèm

e p
éd

ag
og

iq
ue et ad

m
inistratif d

e l’école)

G
P 

M
oi j’étais étud

iant, j’y p
articip

ais p
lus ou m

oins, m
ais je 

trouvais ça sup
er intéressant. Tu vas p

lus à l’école, un am
p

h
i sert à 

autre ch
ose…

 C
’est aussi lié a la notion d

’h
um

our, d
’être d

ans le p
laisir, 

d
e rig

oler…
 c’est le coté très ch

arnel d
es ch

oses. D
onner une d

im
en-

sion vivante à d
es m

étiers q
ui ne le sont p

as forcém
ent. O

n a nous 
m

êm
es, b

eaucoup
 d

e références liées a l’art vivant, N
ico est un g

rand
 

fan d
e th

éâtre…
 N

ous som
m

es tou
jours intéressés p

ar les trucs en 
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O
n a p

as tous le m
êm

e rap
p

ort à l’environnem
ent. O

n intervient d
onc 

p
as, d

e la m
êm

e façon. Il y a énorm
ém

ent d
e façon d

e faire.

M
D 

Il y a une notion d
e p

laisir d
ans votre travail, vous d

ites, sur 
votre site internet «

N
ous économ

isons nos forces et nos m
oyens 

p
our ne p

rod
uire q

ue ce q
ui convient au p

artag
e. C

’est p
rend

re en 
com

pte la g
lob

alité d
es m

oyens m
is à d

isp
osition, se d

étourner d
es 

autom
atism

es et faire d
es ch

oix sensib
les. P

référer les p
etites ch

oses 
et les infi

m
es d

ép
arts, ce q

ue Jean-C
h

ristop
h

e B
ailly nom

m
e utop

ia 
p

overa.»
 

V
ous p

arlez d
’un économ

ie d
e m

oyens, m
ais aussi d

e p
laisir, le d

ésir. 
C

om
m

et com
b

inez vous économ
ie d

e m
oyens, et ces term

es d
e d

ésir 
et d

e p
laisir ?

 est ce q
u’on d

oit tou
jours faire d

ans l’économ
ie p

our 
être juste ?

 

G
P 

O
ui, l’économ

ie d
e m

oyens car on b
osse avec d

es g
ens q

ui 
n’ont p

as b
eaucoup

 d
’arg

ent, d
onc il faut s’ad

apter, on serait b
lind

é 
d

e fric, on réaliserait d
es trucs avec p

lus d
e m

oyens. L’économ
ie d

e 
m

oyen vient d
u contexte m

ais on a tou
jours été touch

é p
ar d

es ch
oses 

com
m

e l’A
rte P

overa. C
’est aussi un m

oyen d
e com

m
uniq

uer. Q
uand

 
on voit d

es ch
oses q

ui ont été faites avec p
eu d

’outils, g
enre d

u scotch
 

com
m

e t’as ch
ez toi, en tant q

ue sp
ectateur, tu com

p
rend

s, et en 
q

uelq
ue sorte «

 ça trich
e m

oins »
. T

h
om

as H
isch

orn, b
osse b

eau-
coup

 avec d
u carton, scotch

, catalog
ue d

e La R
ed

oute, etc. C
e sont 

d
es ch

oses q
u’on a ch

ez nous, d
onc on est touch

é p
lus facilem

ent. 
O

ui l’économ
ie d

e m
oyens nous b

ranch
e, m

ais p
arfois on va im

p
rim

er 
d

es sérig
rap

h
ies d

ans d
es ateliers h

aut d
e g

am
m

e avec d
u m

atériel d
e 

p
ointe, ça d

ép
end

 d
u contexte, ça d

ép
end

 d
e nos envies…

 ça d
ép

end
  

d
e nos affi

nités d
u m

om
ent. D

onc b
on, on est p

as non p
lus d

es g
ra-

p
h

istes d
e l’économ

ie d
e m

oyens. V
u q

u’on fait tout nous m
êm

es, on 
fait d

es installations, on b
ricole nous m

êm
es avec d

es outils acces-
sib

les, on b
osse avec d

u m
atériel électro p

ortatif…
 L’économ

ie vient 
aussi d

e ça, on est p
as très b

on là d
essus, et on fait d

es ch
oses q

ui 
sont p

resq
ue d

e l’ord
re d

e la m
aq

uette.
M

oi j’accord
e énorm

ém
ent d

’im
p

ortance à l’inutile. L’inutile c’est 
sortir d

e la log
iq

ue d
u d

esig
n au p

laisir d
e ce q

ue ça va entraîner, ce 
q

ui n’est p
as forcém

ent la g
ratuité, le d

écoratif. Je lie p
lus l’inutilité à 

la q
uestion d

e l’intuition. L’intuition est liée à une autre vision q
ue la 

vision rationaliste, q
ui d

it q
ue, on d

oit com
m

uniq
uer un contenu, servir 

q
uelq

ue ch
ose…

 q
u’on a une «

 resp
onsab

ilité »
 là d

essus…
 

M
D 

C
eci va en q

uelq
ue sorte à l’encontre d

e ce q
ue l’on nous ap

-
p

rend
 a l’école, q

ui est, faire d
es im

ag
es q

ui soient justes, b
alancées, 

sans g
ratuité, q

uelles soient justifi
ées, et q

ui d
oivent faire sens…

G
P 

Le sens est im
p

ortant. O
n ap

p
rend

 a l’école le m
od

erniste 
tard

if, q
ui est d

e m
oins en m

oins sim
p

le à com
p

rend
re, et fl

ou p
our 

b
eaucoup

 d
e g

ens. A
ux A

rts D
éco, j’ai été un p

eu b
aig

né la d
ed

ans. S
ur 

cette q
uestion d

e resp
onsab

ilité…
 la resp

onsab
ilité q

ue je m
’accord

e, 
c’est d

’être sincère, d
e p

as être cyniq
ue. Je trouve q

ue le cynism
e 

c’est le truc le p
lus m

och
e, p

arce q
ue le cynism

e se m
oq

ue. Il y a une 
q

uestion d
e lib

erté, d
’être d

ans une rech
erch

e, d
e cop

ier, d
e reg

ard
er, 

d
e p

as t’em
p

êch
er d

e faire ch
oses, et surtout p

as q
uand

 t’es étud
iant. 

C
’est com

p
liq

ué car ça d
ép

end
 d

es p
ersonnalités, d

es attitud
es d

e 

F
O

R
M

E
S

 V
IV

E
S
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«
 U

n asservissem
en

t aux th
èses d

e la frug
alité et d

e l’ascétism
e fera, 

selon n
ous, d

u d
esig

n le ch
an

tre id
éal d

u m
ain

tien d
e la p

auvreté. 
C

ette n
ouvelle p

auvreté fait le jeu d
’un n

ouveau m
arketin

g
.

O
ù est p

assée l’id
ée q

ue le d
esig

n
er p

ouvait être  
au service d

e l’h
om

m
e ?

 »

«
 C

om
m

en
t réinven

ter d
es m

od
es d

e vie ?
 C

om
m

en
t réinven

ter 
l’h

um
ain ?

 Y-aurait-il d
’autres p

rojets, au-d
elà d

u retour en arrière 
à un

e écon
om

ie d
e survie ou en d

eçà d
u m

atérialism
e exp

on
en

tiel, 
surexp

loité p
ar le cap

italism
e d

’ap
p

aren
ce h

éd
on

iste : q
uel esp

ace d
e 

p
en

sée et d
’im

ag
in

aire ?
 »

«
 M

ech
an

ical Turk, n
éo-p

rim
itivism

e, culture p
un

k, h
ard

 d
iscoun

t, 
vie d

an
s le d

ésert, p
otlatch

, d
iscours con

trad
ictoires d

e l’aid
e 

h
um

an
itaire, salariat V

S
 aid

es sociales …
 »

=> «
 M

od
es d

e vies q
ui n

ous in
téressen

t, q
uelq

ues ap
p

roch
es jetées 

en vrac, p
as un d

iscours acad
ém

iq
ue, m

ais à travers ces exem
p

les 
voir com

m
en

t avec d
es association

s rap
id

es et b
arb

ares d
’id

ées on 
p

eut fab
riq

uer la p
en

sée. »

C
on

crètem
en

t réun
ion d

e 3 écoles d
e d

esig
n :

- S
an

d
b

erg
 : M

aster d
e la R

ietvelt à A
m

sterd
am

,
- E

S
B

A
, É

cole d
es B

eaux-A
rts d

’A
n

g
er,

- E
N

S
A

D
 É

cole N
ation

ale S
up

érieure d
es A

rts D
écoratifs d

e P
aris,

=> 3 écoles avec d
es cultures, d

es ap
p

roch
es et d

es p
éd

ag
og

ies très 
d

iff
éren

tes, étud
ian

ts extrêm
em

en
t d

iff
éren

ts. F
aire un m

élan
g

e et 
voir ce q

u’il se p
asse. 

E
n am

on
t, 6

 w
orksh

op
s avec les étud

ian
ts : 

W
orksh

op
 1 :

«
 D

E
S

IG
N

IN
G

 T
H

E
 A

C
A

D
E

M
IC

 S
E

M
IN

A
R

 »
P

ren
d

re le m
od

èle d
u colloq

ue acad
ém

iq
ue p

our le rep
en

ser.
D

esig
n

er : rep
en

ser la form
e extrêm

em
en

t in
stituée et p

arfois 
con

tre-p
rod

uctive q
u’est le colloq

ue un
iversitaire et ap

p
liq

uer d
essus 

d
es outils d

e d
esig

n :

- C
onféren

ce, 
- p

erturb
ation

s, 
- sélection d

e fi
lm

s, 
- m

usiq
ue, 

- fête, 
- n

ourriture.

«
 D

E
S

IG
N

 P
O

V
E

R
T

Y
 F

IC
T

IO
N

 »
 évèn

em
en

t q
ui d

ure 4
8

h
 et m

élan
g

e 
tous ces élém

en
ts.

W
orksh

op
 2 :

«
 M

IX
IN

G
 T

H
E

 A
C

A
D

E
M

IC
 W

IT
H

 T
H

E
 N

O
N

 A
C

A
D

E
M

IC
 »

=> invités un
iversitaires, acad

ém
iq

ues m
élan

g
és avec d

es invités n
on 

acad
ém

iq
ues. O

rg
an

isateurs, artistes invités p
our les w

orksh
op

s, 
in

terven
an

ts invités p
our les conféren

ces : d
esig

n
ers, artistes, 

sociolog
ues, p

h
ilosop

h
es…
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N
ul b

esoin d
’être exp

ert, urb
aniste, élu p

olitiq
ue ou sp

éculateur im
m

o-
b

ilier p
our s’interrog

er sur la q
uestion d

e la ville, son état p
résent et ce 

vers q
uoi nous aim

erions q
u’elle se d

évelop
p

e. C
e sont d

es q
uestions 

d
ont les citad

ins-citoyens d
oivent se saisir.»

 A
vec ce typ

e d
’action, 

notre volonté est d
e p

articip
er im

p
licitem

ent à rend
re d

ésirab
le une 

réap
p

rop
riation citoyenne d

e la ch
ose p

olitiq
ue, d

e notre d
evenir 

com
m

un.
P

ouvez vous m
e p

arler un p
eu p

lus d
e ce p

rojet et d
e votre d

ém
arch

e ?

G
P 

M
oi j’étais p

as encore avec les g
ars à ce m

om
ent là. C

’est un 
b

oulot p
articulier car il ne corresp

ond
 p

as à une com
m

and
e. C

’est une 
p

rop
osition d

’intervention d
ans la ville avec les outils d

u g
rap

h
ism

e. 
Faire d

e la typ
o, d

e la couleur, d
es form

es. O
n avait carte b

lanch
e, et 

on a p
résenté ce q

u’on avait sur le coeur. C
a m

arch
e souvent com

m
e 

ça, on lit un truc d
ans un b

ouq
uin, q

ui va nous touch
er, et on p

rop
ose 

un p
rojet. P

our ce p
rojet, ce livre c’était «

 Les sentiers d
’utop

ie »
 d

e 
Isab

elle F
rem

eaux et Joh
n Jord

an, q
ui était b

eaucoup
 d

ans cette id
ée 

concrète d
’utop

ie au
jourd

’h
ui. Le m

ot «
 utop

ie »
 était un p

eu d
evenu 

un m
ot valise d

ans leq
uel on m

ettait b
eaucoup

 d
e ch

oses. C
e livre 

retrace le p
arcours d

’un universitaire et d
’une artiste  q

ui p
arcours 

l’E
urop

e p
our aller voir d

es esp
èces d

’utop
ies concrètes, d

es com
m

u-
nautés rurales, etc. E

t d
onc c’était fab

uleux, on trouvait ça sup
er, et 

on voulait interrog
er ces notions là, m

ais p
lutôt avec un reg

ard
 sur la 

ville. O
n voulait p

résenter d
es ch

oses et q
u’elles suscitent d

es envies, 
q

ue l’on sorte d
e ce rap

p
ort b

inaire, frontal, à la p
olitiq

ue, q
ui veut q

ue 
ce soit très «

 sérieux »
, b

ien q
ue l’on op

p
ose p

as sérieux à sym
p

a-
th

iq
ue. C

’était un travail d
e rep

résentation sur d
es term

es q
ue l’on 

trouve ch
ouettes, q

ui sont ouverts, q
u’on p

eut p
artag

er, d
ont on p

eut 
p

arler…

M
D 

C
om

m
ent concrètem

ent ce g
enre d

e p
rojets p

eut p
articip

er 
à une am

élioration d
es cond

itions actuelles?

G
P

 : N
ous, on le sait p

as vraim
ent…

 on a p
as un retour p

récis sur 
com

b
ien d

e p
ersonnes ont vu l’exp

o, com
b

ien d
e p

ersonnes voteront 
à g

auch
e ap

rès.. C
e g

enre d
’étud

es, on les a p
as, m

ais on p
artag

e avec 
les com

m
and

itaires, on b
osse ensem

b
le. O

n a aussi ce p
rincip

e d
e 

laisser «
  les ch

oses faire »
 et d

u coup
 on leur laisse une ouverture 

p
ossib

le, et on esp
ère q

ue certains ont p
ris d

es p
h

otos, q
u’elles seront 

visib
les, q

u’on en p
arlera…

 tout ça c’est b
ien, ça vie. A

p
res, on a p

as ce 
rap

p
ort rationnel d

e s’avoir si ça a servi ou p
as. Le p

rob
lèm

e, c’est un 
p

eu ça, d
e tou

jours vouloir rationaliser. C
’est typ

iq
uem

ent le truc q
ui 

te p
ousse à la p

assivité com
p

lète. S
i tu p

enses à tous les p
rob

lèm
es 

d
ans le m

ond
e.. c’est p

as la b
onne p

orte d
’entrée p

our ag
ir. Il faut être 

d
ans l’hyp

er local, toi, ton corp
s, ce q

ue t’arrives à touch
er, ce q

ue 
t’arrives à accroch

er…
 si tu te d

éb
rouilles avec ça c’est d

éjà p
as m

al.
U

n texte d
e V

incent P
errotet «

  P
artag

er le reg
ard

 »
  d

isait  q
ue, tout 

le m
ond

e d
evait ch

ang
er, tout les g

rap
h

istes d
evraient ch

ang
er d

e 
m

éth
od

e. N
ous on fait p

as d
e th

éorie.O
n d

it p
as com

m
ent faut q

ue 
b

ossent les autres. J’ai d
es am

is q
ui b

ossent d
ans la p

ub, d
’autres 

avec q
ui on est ennem

is p
olitiq

ue, m
ais il y a d

’autres ch
oses d

ans la 
vie. Q

uand
 t’es sur d

es lig
nes rad

icales c’est com
p

liq
ué, ça créé d

es 
d

éb
ats, ça m

et d
es d

istances p
arfois, m

ais en tout cas on a p
as d

e 
th

éorie q
ui d

irait com
m

ent les g
rap

h
istes d

evraient ag
ir id

éalem
ent. 
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P
rojet d

e log
o : G

rap
h

ism
e : R

om
ée d

e la B
ig

n
e, B

asile d
e G

aulle
=> volon

té d
e faire q

uelq
ue ch

ose d
e très ch

eap
.

II - R
éféren

ces (ayan
t alim

en
tées la p

rop
osition d

e S
tép

h
an

e D
eg

outi 
et O

livier P
eyricot, ain

si q
ue les travaux d

es étud
ian

ts.)

D
E

S
IG

N
IN

G
 P

O
V

E
R

T
Y

 : «
 stop

 b
ein

g
 p

oor »
 P

aris H
ilton

=> d
iffi

culté à con
struire un d

iscours d
essus

W
h

ole E
a

rth
 ca

ta
log

 : ob
jet im

p
ortan

t et accom
p

ag
n

an
t le festival, 

référen
ce essen

tielle, catalog
ue d

e survie d
es an

n
ées 6

0
 (sorte 

d
e p

ré-in
tern

et). «
 Tech

n
iq

ue relativem
en

t, sim
p

le, p
auvre p

our 
ag

g
lom

érer les ch
oses en

sem
b

le et faire sen
s ! »

 
=> ag

g
lom

ération d
e référen

ces. O
utils p

our s’ém
an

cip
er. 

«
 R

éinven
ter la société à p

artir d
e rien

. »
 

[Le W
h

ole E
a

rth
 C

a
ta

log
 est un catalog

ue am
éricain d

e con
tre-

culture p
ub

lié p
ar S

tew
art B

ran
d

 en
tre 19

6
8 et 1972

, p
uis 

occasion
n

ellem
en

t jusq
u’en 19

9
8

. Les W
h

ole E
arth

 C
atalog

s 
p

rop
osaien

t toutes sortes d
e p

rod
uits à la ven

te (vêtem
en

ts, livres, 
outils, m

ach
in

es, g
rain

es —
 d

es ch
oses utiles à un style d

e vie créatif 
et autosuffi

san
t), m

ais n
e ven

d
aien

t d
irectem

en
t aucun d

e ces 
p

rod
uits. Les n

om
s d

es ven
d

eurs et les p
rix étaien

t listés à côté d
es 

p
rod

uits p
rop

osés.]

R
evue S

h
elter : éq

uivalen
t d

u W
h

ole E
arth

 C
atalog

 m
ais p

our 
l’h

ab
itat. D

on
n

e d
e m

ultip
les exem

p
les d

e con
struction

s b
on m

arch
é, 

à faire soi-m
êm

e => id
ée d

e com
m

un
autés.

«
 M

ed
ellin urb

an
ism

o social »
 : E

xp
osition au P

avillon d
e l’A

rsen
al q

ui 
eu lieu d

u 2
2/0

9/20
11 au 23/10

/20
11 q

ui p
résen

te d
es altern

atives 
in

téressan
tes. In

terven
tion

s m
od

estes m
ais coord

on
n

ées en
tre elles, 

avec p
eu d

e m
oyen

s, m
ais effi

caces. 

[C
on

n
ue h

ier p
our son n

arcotrafi
c et son fort taux d

e crim
in

alité, 
M

ed
ellin

, m
étrop

ole d
’environ 4 m

illion
s d

’h
ab

itan
ts, s’est 

rad
icalem

en
t tran

sform
ée en m

oin
s d

e 10
 an

s. 
L’exp

osition M
ed

ellin urb
an

ism
o social racon

te l’h
istoire d

’un
e 

m
étam

orp
h

ose exem
p

laire m
en

ée p
ar les éq

uip
es m

un
icip

ales d
e 

S
erg

io F
ajard

o et A
lon

so S
alazar convain

cus q
ue l’arch

itecture et 
l’urb

an
ism

e son
t les vecteurs d

’un
e tran

sform
ation sociale p

rofon
d

e. 
U

n créd
o «

 le p
lus b

eau p
our les h

um
b

les ; un
e exig

en
ce, la rap

id
ité ; 

un outil, le «
 p

rojet urb
ain in

tég
ral »

 ! M
ed

ellin urb
an

ism
o social 

d
étaille cette tran

sform
ation d

éb
utée d

an
s le q

uartier 
d

e S
an

to D
om

in
g

o, un d
es p

lus p
auvres et d

es p
lus violen

ts d
e la ville, 

p
rem

ier à b
én

éfi
cier d

e la m
éth

od
e inven

tée d
ite d

u «
 p

rojet urb
ain 

in
tég

ral »
. C

e systèm
e d

ep
uis rép

été à d
’autres secteurs, p

erm
et n

on 
seulem

en
t d

’ap
p

orter les services p
ub

lics d
e b

ase aux h
ab

itan
ts, m

ais 
g

én
ère aussi d

e n
ouvelles op

p
ortun

ités p
our l’éd

ucation ou la création  
d

e com
m

erces. L’im
p

ortan
ce d

on
n

ée à la création sim
ultan

ée 
d

e m
oyen

s d
e tran

sp
orts in

n
ovan

ts off
re aux h

ab
itan

ts les p
lus 
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im
p

ortantes q
ue ça. D

éjà le «
  D

esig
n g

rap
h

iq
ue »

 …
 ! C

e q
ui est p

lus 
im

p
ortant c’est tout les rap

p
orts h

um
ains, et p

as seulem
ent ceux liés 

au g
rap

h
ism

e. R
encontrer d

es g
ens, faire b

ien son travail, être sincère, 
rép

ond
re correctem

ent, b
ien faire…

 ap
rès la p

rofession en elle m
êm

e…
 

La «
 critiq

ue »
 d

u d
esig

n g
rap

h
iq

ue, au fi
nal elle nous alim

ente assez 
p

eu. N
ous, on p

arle b
eaucoup

 p
lus d

e p
olitiq

ue, d
e d

ém
arch

es associa-
tives, d

e m
od

es d
e vie q

ui nous intéressent…
 d

e b
ouq

uins q
ui nous ont 

m
arq

ués…

M
D 

S
ortir d

e ce «
cad

re»
  d

u d
esig

n g
rap

h
iq

ue, et aller rencon-
trer d

es g
ens, est-ce votre m

oyen d
e rép

ond
re à la crise ?

G
P 

N
ous on ne rép

ond
 p

as d
u tout à la crise ! P

our m
oi c’est très 

org
ueilleux d

e d
ire q

ue le d
esig

ner est cap
ab

le d
e rép

ond
re à la crise. 

P
our nous, le d

esig
n  ne sauvera p

as le m
ond

e. Faut p
as croire q

ue le 
m

ond
e est p

erturb
é p

ar d
es p

rob
lèm

es d
e rep

résentations, et q
ue le 

d
esig

ner va être cap
ab

le, d
’éclaircir un p

eut tout ça…

M
D 

M
ais n’a t-il p

as q
uand

 m
êm

e une p
osition à p

rend
re ?

G
P 

Il a une p
osition à p

rend
re m

ais c’est tout d
’ab

ord
 une p

osi-
tion d

’h
um

ilité. D
éjà il faut red

escend
re et p

as se d
ire q

ue com
m

e on 
m

aîtrise un b
on nom

b
re d

e connaissances, et q
u’on a fait d

es étud
es 

élitistes, q
u’on sait faire p

lein d
e ch

oses, alors q
u’en fait, on ne sait 

rien faire ! O
n est p

as m
anuel, on sait p

as construire d
e m

aisons, on 
sait p

as faire p
ousser nos lég

um
es…

 Il y a p
leins d

e ch
oses q

ue l’on 
ne sait p

as faire q
ui sont essentielles à la construction d

’une société. 
Il faut red

escend
re d

e notre p
iéd

estal. O
n sait se d

éb
rouiller, on sait 

p
rend

re le m
étro et d

essiner d
es cartes p

our q
ue les g

ens p
uissent le 

p
rend

re aussi. A
 p

art ça, on est d
ém

uni. N
ous, on a p

as les outils p
our 

rép
ond

re à la crise, on fait notre truc, d
ans notre coin, on essaye d

e 
s’am

user, le d
ésir et le p

laisir sont hyp
er im

p
ortants. O

n a d
es valeurs 

à d
éfend

re, m
ais q

ui d
oivent être p

artag
ées. O

n rép
ond

 p
as à la crise, 

m
ais ce q

ue l’on d
it souvent c’est q

ue l’on «
 b

osse p
our d

es ch
oses 

q
ui en valent la p

eine »
 . O

n fait d
es ch

oix, on ch
oisit d

es g
ens q

ui 
sont d

ans d
es initiatives q

ui nous touch
ent, q

ue l’on trouve futées, 
intellig

entes et q
ui corresp

ond
ent à notre envie d

e vie, q
uoi ! O

n b
osse 

avec d
es associations q

ui nous p
laisent, avec d

es g
ens avec q

ui on 
p

eut d
iscuter, avec q

ui il y a d
e l’éch

ang
e…

 on veut p
as q

ue ça d
e-

vienne com
p

liq
ué avec p

leins d
’interm

éd
iaires, m

êm
e si ça p

eut nous 
arriver p

arfois…

M
D 

P
our vous le g

rap
h

ism
e d

oit d
onc entretenir un lien fort avec 

la société?

G
P 

Il n’y a p
as d

e g
rap

h
ism

e en d
eh

ors d
e la société. Tout g

ra-
p

h
ism

e est eng
ag

é. U
n «

p
ub

ard
»

 est lui aussi, eng
ag

é d
ans q

uelq
ue 

ch
ose. T

’es fond
am

entalem
ent d

ans la société, ap
rès c’est une 

p
osition; vers q

uelle société, toi, tu veux tend
re, et y contrib

ueer, m
ais 

b
on…

 t’es p
as un sauveur q

uoi. 

M
D 

P
ar rap

p
ort au p

rojet «
  N

otre ville utop
iq

ue »
 (vitrine d

’art 
m

unicip
ale d

ans le centre ville d
e Fontenay-sous-B

ois, association 
Fontenay en scènes, A

vril 20
11 ), vous d

ites sur votre site internet :
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d
éfavorisés l’accès à la ville cen

tre jusq
u’alors in

terd
it. L

a con
fi

an
ce a 

ch
assé le scep

ticism
e. E

n 9
 an

s, la ville en
tière s’est m

étam
orp

h
osée : 

le M
etrocab

le est d
even

u, outre un m
oyen d

e tran
sp

ort au service 
d

e l’in
clusion urb

ain
e, un ob

jet d
e curiosité p

our les touristes ; la 
b

ib
lioth

èq
ue d

’E
sp

ag
n

e, un sym
b

ole d
e la p

lace p
rim

ord
iale accord

ée 
à l’éd

ucation
, …

 et les esp
aces p

ub
lics d

es lieux p
rop

ices à la vie 
sociale.]

V
in

cen
t B

eaub
ois th

éorise sur la fi
g

ure d
u p

auvre au M
oyen

-Â
g

e. 
E

xem
p

le : Le d
it d

es R
ib

a
ud

s d
e G

rève : p
rod

uction p
oétiq

ue sur le 
th

èm
e d

u p
auvre, b

rutalité, sp
on

tan
éité. 

R
uteb

euf (123
0

?
 - 128

5?
)

Le D
it d

es rib
aud

s d
e G

rève
P

auvre, te voilà b
ien en p

oin
t ! 

Les arb
res d

ép
ouillen

t leurs b
ran

ch
es

et d
’h

ab
it tu n’en as p

oin
t,

aussi auras-tu froid
 aux h

an
ch

es.
Q

u’il te faud
rait m

ain
ten

an
t p

ourp
oin

ts,
surcots fourrés avec d

es m
an

ch
es !

E
n été tu g

am
b

ad
es b

ien
,

l’h
iver tu traîn

es tan
t la jam

b
e !

C
irer tes souliers ?

 P
as b

esoin :
tes talon

s te serven
t d

e p
lan

ch
es.

Les m
ouch

es n
oires t’on

t p
iq

ués,
à p

résen
t c’est le tour d

es b
lan

ch
es.

C
i en

coum
en

ce li d
iz d

es rib
aux d

e g
rève

R
ib

aut, or estes vos a p
oin

t :
Li aub

re d
esp

oillen
t lor b

ran
ch

es
E

t vos n’aveiz d
e rob

e p
oin

t,
S

i en aureiz froit a voz h
an

ch
es,

Q
ueil vos fussen

t or li p
orp

oin
t

E
t li seurq

uot forrei a m
an

ch
es !

V
os aleiz en eté si join

t,
E

t en yver aleiz si cran
ch

e !
V

ostre soleir n’on
t m

estier d
’oin

t :
V

os faites d
e vos talon

s p
lan

ch
es.

Les n
oires m

ouch
es vos on

t p
oin

t,
O

r vos rep
oin

d
eron

t les b
lan

ch
es.

Le p
auvre fait p

artie d
e la société, il est un ob

jet d
’étud

e et d
on

n
e 

lieu à un reg
ard

. Im
ag

e d
e S

ain
t Fran

çois d
’A

ssise  q
ui d

uran
t toute 

sa vie a fait la p
rom

otion d
e la solid

arité aux p
auvres, aux d

ém
un

is, 
aux m

arg
in

alisés. Il d
én

on
ca les in

justices et s’op
p

osa à toute 
ap

p
rop

riation
. 

G
en

s q
ui p

ratiq
uen

t la p
auvreté au q

uotid
ien com

m
e un

e p
osture 

d
e vie. Joh

n Z
erzan

, est l’un d
es p

rin
cip

aux in
tellectuels q

ui d
éfen

d
 

le n
éo-p

rim
itivism

e. S
elon cette th

éorie, on aurait p
erd

u d
ep

uis le 
n

éolith
iq

ue un
e g

ran
d

e p
artie d

e n
otre q

ualité d
e vie. 
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N
ous livrons ici le tém

oig
nag

e d
e G

eoff
roy P

ith
on, un g

rap
h

iste q
ui 

voit le d
esig

n avec m
od

estie. Loin d
e concevoir le d

esig
n com

m
e une 

solution à la crise, il se q
uestionne sur ce q

ue les ap
p

orts tech
nolo-

g
iq

ues m
ettent en crise d

ans le d
esig

n g
rap

h
iq

ue et, nous p
arle d

es 
«

utop
ies concrètes»

 q
u’il conçoit avec ses collèg

ues, com
m

e le p
rojet 

«
N

otre ville utop
iq

ue»

M
É

LA
N

IE D
A

V
R

O
U

X

 
E

n tant q
u’acteur d

u d
esig

n, p
ouvez-vous id

entifi
er une crise 

d
u d

esig
n g

rap
h

iq
ue ?

E
st-ce q

ue p
our vous, la crise est une crise seulem

ent économ
iq

ue, 
ou est-ce q

u’on la retrouve aussi d
ans notre p

ratiq
ue d

e d
esig

ner 
g

rap
h

iq
ue ?

G
O

E
F

F
R

O
Y P

Y
T

H
O

N 
 

E
n fait m

oi je p
ense ne p

as q
u’il y ait une crise. Il y a d

es 
p

erturb
ations d

ans p
leins d

’asp
ects d

e notre m
od

e d
e vie d

e société 
occid

entale. Le d
esig

n com
m

e on l’ap
p

rend
 et com

m
e on le p

ratiq
ue , 

est lié a un m
od

e d
e vie occid

ental, très urb
ain, q

ui est p
lus ou m

oins 
p

erturb
é. Les autres m

em
b

res d
u collectif, p

enseraient p
eut être 

p
as la m

êm
e ch

ose q
ue m

oi, m
ais p

ersonnellem
ent, je p

ense q
ue la 

p
résence d

e la tech
nolog

ie a énorm
ém

ent p
erturb

é le g
rap

h
ism

e, en 
ce q

ui concerne le d
esig

n en g
énéral, je p

ense q
ue la tech

nolog
ie a 

com
p

lètem
ent ch

ang
é notre rap

p
ort à l’im

ag
e. E

t ça se contraste d
e 

p
lus en p

lus, p
lus on fait d

es d
écouvertes en tech

nolog
ie. E

n réalité, ce 
n’est p

as la tech
nolog

ie q
ui est le p

rob
lèm

e, c’est q
ui s‘en sert, q

ui a 
les clés, q

ui ne les a p
as. O

n est d
ans un m

om
ent, ou il n’y a jam

ais eu 
autant d

e tech
nolog

ie d
ans nos vies, et notam

m
ent d

ans le g
rap

h
ism

e. 
Je p

ense q
ue l’on p

eut p
arler d

e g
rand

s th
èm

es, com
m

e la crise d
e 

la rep
résentation, la crise d

es im
ag

es…
 M

ais LE
 m

ot «
 C

rise »
, m

oi 
j’y crois p

as trop, j’ap
p

ellerai p
as ça «

 crise »
. A

u
jourd

’h
ui, il y a d

es 
crises p

artout, d
ès q

ue ça va p
as on p

arle d
e crise. Je d

oute b
eaucoup

 
d

e cette crise économ
iq

ue. M
ais si on utilise ce m

ot d
e «

 crise »
 ça 

tém
oig

ne q
u’il y a en eff

et, une p
erturb

ation, et je p
ense q

ue c’est très 
lié aux d

évelop
p

ent d
e cette tech

nolog
ie.

J’ai l’im
p

ression q
u’on était tém

oin d
e cette crise lorsq

u’on était 
étud

iant. C
a fait p

as long
tem

p
s q

ue je suis sorti d
e l’école, et les 

g
ars non p

lus . M
ais c’était d

es q
uestions q

ui étaient aussi énorm
é-

m
ent alim

entées d
ans la p

éd
ag

og
ie…

 d
es q

uestions q
ui concernaient 

notre avenir en tant q
ue g

rap
h

iste. A
u

jourd
’h

ui, on ap
p

réh
end

e ces 
q

uestions d
iff

érem
m

ent, c’est p
lus si d

iffi
cile à intég

rer, on fait avec 
ce q

u’on a, avec ce q
ue les g

ens ont. O
n ne p

eut p
lus être sur cette 

rad
icalité q

u’on p
eut avoir q

uand
 on est étud

iant. E
nfi

n, ce q
ue je 

veux d
ire c’est q

ue, lorsq
ue l’on travaille, on n’est p

lus d
ans la th

éorie. 
Q

uand
 t’es étud

iant, t’es p
as d

ans d
e véritab

les com
m

and
es, tu n’es 

p
as intég

ré socialem
ent. L’école reste un lab

oratoire. D
onc j’ai l’im

-
p

ression q
u’on en est p

lus «
 tém

oin »
 à ce m

om
ent là. O

n se p
rend

 
p

lus trop
 la tête avec ce g

enre d
e q

uestions. Il y a d
’autres ch

oses p
lus 
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=> th
éorie sur le retour à l’état p

rim
itif. 

N
ous som

m
es actuellem

en
t d

an
s un

e p
ériod

e où il y a le p
lus d

e 
com

m
un

autés utop
iq

ues, toutes ses th
éories son

t d
es terrain

s 
in

téressan
ts face à la crise.

[Joh
n Z

erzan (n
é en 19

43) est un auteur am
éricain

, p
h

ilosop
h

e 
d

u p
rim

itivism
e. S

es travaux critiq
uen

t la civilisation com
m

e 
op

p
ressan

te d
an

s son essen
ce, et d

éfen
d

en
t d

es m
od

es d
e vie con

çus 
com

m
e p

lus lib
res tiran

t leur in
sp

iration d
es ch

asseurs-cueilleurs 
p

réh
istoriq

ues. Z
erzan va jusq

u’à critiq
uer la d

om
estication

, le 
lan

g
ag

e, la p
en

sée sym
b

oliq
ue (d

es m
ath

ém
atiq

ues jusq
u’à l’art) et le 

con
cep

t d
e tem

p
s.

S
es livres p

rin
cip

aux son
t E

lem
en

ts of R
efusal (19

8
8), F

uture 
P

rim
itive an

d
 O

th
er E

ssays (19
9

4), R
un

n
in

g
 on E

m
p

tin
ess (20

0
2), 

A
g

ain
st C

ivilization : R
ead

in
g

s an
d

 refl
ection

s (20
0

5) et Tw
ilig

h
t of 

th
e M

ach
in

es (20
0

8).]
U

top
ie d

’un d
esig

n altern
atif ap

p
liq

ué au m
on

d
e con

tem
p

orain

C
om

m
en

t con
crètem

en
t p

eut-on com
b

in
er d

es p
ostures d

e ce g
en

re 
avec la société actuelle ?

  
P

osture d
e com

b
in

aison
, m

od
e d

e vie altern
atifs :

P
osture p

un
k : affi

rm
e et reven

d
iq

ue la faib
lesse, la d

isg
râce. P

osture 
à l’en

con
tre d

es p
ostures h

ab
ituelles, retrait d

e la société.
=> d

érives sur le p
h

én
om

èn
e p

un
k à ch

ien :  
viven

t vraim
en

t la p
auvreté, p

ag
e w

ikip
éd

ia !
P

h
én

om
èn

e en recrue d
’essen

ce, m
od

e d
e vie q

ui fon
ction

n
e. 

[U
n «

 p
un

k à ch
ien »

 est un typ
e d

e jeun
e m

arg
in

al erran
t, ap

p
aru 

d
an

s les an
n

ées 19
9

0
 avec le m

ouvem
en

t d
es free p

arties et 
g

én
éralem

en
t accom

p
ag

n
é d

e ch
ien

s1, n
om

m
é en référen

ce au 
m

ouvem
en

t p
un

k d
es an

n
ées 1970

-19
8

0
.]

Les m
od

es d
e vie altern

atifs =
 p

ossib
ilités autres !

B
lack b

loc : m
an

ifestation où l’on se ren
d

 n
on id

en
tifi

ab
le, p

h
én

om
èn

e 
d

e d
isp

arition visuelle. D
isp

arition d
u social p

ar la n
eutralité. M

asse 
sortie d

e la société. 

[U
n B

lack B
loc (ou «

 B
loc n

oir »
) est un reg

roup
em

en
t ép

h
ém

ère 
d

’in
d

ivid
us au cours d

’un
e m

an
ifestation

, d
an

s le b
ut d

e m
ettre en 

p
lace un

e foule an
onym

e n
on id

en
tifi

ab
le p

ar la p
olice. C

ette stratég
ie 

p
eut servir afi

n d
e p

erm
ettre la réalisation d

’action
s illég

ales con
tre 

tout ce q
ui est p

erçu com
m

e sym
b

ole m
atériel d

u cap
italism

e p
ar 

les an
arch

istes, ou en
core, selon les an

arch
istes à p

rotég
er la 

m
an

ifestation d
es «

attaq
ues p

olicières»
.

Les B
lack B

locs son
t d

es structures inform
elles et d

écen
tralisées, 

@
san

s ap
p

arten
an

ce form
elle n

i h
iérarch

ie. Ils son
t con

stitués 
p

rin
cip

alem
en

t d
’activistes d

es m
ouvan

ces an
arch

istes.]

N
otre D

am
e d

es L
an

d
es

A
ffi

ch
e trouvée sur le site : q

uelle est la vision d
u p

auvre?
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V

IE
R

5

A
R 

Je crois q
ue ça d

eviens com
m

e ça car on veut travailler vite, 
on veut q

ue les g
ens com

p
rennent, p

ar exem
p

le p
our le m

usée (d
e 

F
rancfort), le m

usée a une une h
istoire d

e p
résentation d

e nouvelles 
id

entités, ils ont eu 4 p
résentations d

e nouvelles id
entités, et nous on 

leur a d
it vous nous d

onnez ce b
oulot là et on va p

as fair une p
résen-

tation ap
rès vous d

écid
ez si vous nous p

renez ou p
as si vous nous 

ch
oisissez et vous d

ites oui m
aintenant, et on com

m
ence tout d

e suite 
m

ais on va p
as faire d

e p
résentation et ensuite vous vous d

écid
ez, 

vous d
ites m

aintenant, oui ou non et ap
rès com

m
ence tout d

e suite. 
E

t ils ont d
it oui, et on été d

éjà d
ans l’accueil, ils ont eu d

u scotch
 et 

d
u m

arker, on a vu ça com
m

e m
atériel q

u’ils avaient et on a  com
m

en-
cé tout d

e suite, la m
êm

e h
eure d

e travaux, et a cause d
e ça on a p

as 
voulu retourner au b

ureau, p
enser à ce q

u’il faut faire, car eux on eu un 
p

rob
lèm

e avec l’id
entité visuelle et il faut rég

ir tout d
e suite. Il fallait 

leurs d
onner la confi

ance q
ue q

uelq
ue ch

ose se p
asse m

aintenant p
our 

eux. E
t p

our m
oi la d

ecad
ence ce n’est p

as d
e m

ontrer q
uelq

ues ch
ose 

et q
ue l’on fait b

eaucoup
 et b

eaucoup, ce n’est p
as la d

ecad
ence m

ais 
on p

eut faire q
uelq

ue ch
ose q

ui n’en a p
as a p

as b
esoin p

eut être?
 

P
our m

oi c’est ça c’est la d
ecad

ence, c’est d
e d

’avoir la lib
erté d

e faire 
q

uelq
ue ch

ose q
u’une autre p

ersonne p
eut p

enser q
ue c’est trop. m

ais 
je m

’en fou. C
’est un p

eu l’id
ée d

e d
écad

ence. M
ais ce m

ot d
écad

ence 
je ne l’ai jam

ais eu d
ans m

a tête q
uand

 je travaillais c’est venu q
uand

 
j’ai vu ce fi

lm
 et là je m

e rend
ais com

pte q
ue c’est aussi une façon 

d
’avoir d

e la lib
erté.

M
D 

C
ette façon rap

id
e q

ue vous avez d
e travaillez est-ce q

ue 
vous l’utilisait d

ans vos autres p
rojets ou c’était sp

écifi
q

ue à ce p
ro-

jet?
 ou c’est une m

éth
od

e p
lutôt q

ue vous revend
iq

uez?

A
R 

C
e résultat là c’était p

arce q
ue la situation étaient com

m
e 

ça. C
’est le résultat là. B

ien sur j’essaye d
’économ

iser m
es m

oyens, 
m

on énerg
ie, non m

ai je d
ois réfl

éch
ir, à F

rancfort p
ar exem

p
le une 

rech
erch

e n’était p
as très im

p
ortante car je connaissais d

éjà la ville, 
j’ai fais m

es étud
es d

ans une ville à côté d
e F

rancfort d
onc je connais-

sais. M
ais à Z

urich
 il faut être là ou en C

orée d
u S

ud
 il faut y aller, il 

faut voir, il faut être là p
our reg

ard
er d

es ch
oses, p

our b
oire un verre, 

il faut rencontrer d
e g

ens. Il faut faire com
m

e ca, com
m

e ca ce n’est 
p

as tout d
e suite un résultat. C

e n’est p
as tou

jours com
m

e ça m
ais 

q
uand

 on est assez nourri com
m

e lorsq
ue l’on est p

lein d
’inform

ations 
là on p

eut travailler, et là si on a assez d
e ch

ose d
ed

ans on a assez 
p

our travailler. C
om

m
e l’id

ée d
e la g

éom
étrie en S

uisse q
uand

 on p
eut 

travailler contre ou avec, ce q
ue ça veut d

ire d
’être d

ans un p
ays, d

ans 
une culture avec cette cath

éd
rale d

e g
éom

étrie.
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Les g
en

s se m
etten

t volon
tairem

en
t d

an
s d

es con
d

ition
s d

e vie 
p

récaires, «
 cam

p
 retran

ch
é »

, g
roup

es d
e jeun

es p
résen

ts d
ep

uis 
2 an

s, p
assen

t d
es h

ivers d
an

s la b
oue etc …

 p
our d

éfen
d

re un m
od

e 
vie, m

ilitan
ts p

our un m
od

e vie altern
atif ! N

éb
uleuse. R

ap
p

ort à 
un esp

ace extrêm
em

en
t d

iffi
cile. P

erson
n

es q
ui p

ratiq
uen

t leur 
en

g
ag

em
en

t et leur id
ée d

e la société et d
on

c p
ratiq

uen
t le d

esig
n 

d
on

t il on
t b

esoin
.

C
om

m
un

auté utop
iq

ue an
arch

istes, [L
a C

olôn
ia C

ecília est un
e 

com
m

un
auté lib

ertaire q
ui a vu le jour au B

résil en 18
9

0
 d

an
s l’É

tat d
u 

P
aran

á. C
’est l’asp

ect le p
lus con

n
u d

e l’an
arch

ism
e italien au B

résil 
et sa p

rem
ière m

an
ifestation

.]
Q

uestion d
e m

an
ière très fron

tale d
e la survie et d

e la société à p
artir 

d
e rien

.

T
h

e crisis, revue d
e R

ob
ert O

w
en

, «
 for th

e ch
an

g
e from

 error an
d

 
m

isery, to truth
 an

d
 h

ap
in

ess »
 p

en
se q

ue cette «
 crise »

 est un 
élém

en
t d

on
t il va sortir q

uelq
ue ch

ose, q
ui va p

rod
uire un

e n
ouvelle 

société. 
[R

ob
ert O

w
en

, n
é le 14 m

ai 1771 à N
ew

tow
n (com

té d
e 

M
on

tg
om

erysh
ire) et m

ort le 17 n
ovem

b
re 18

5
8 d

an
s la m

êm
e ville, 

était un socialiste réform
ateur g

allois. Il est con
sid

éré com
m

e le 
«

 p
ère fon

d
ateur »

 d
u m

ouvem
en

t coop
ératif.]

S
h

akers, [Les conviction
s p

uritain
es d

es S
h

akers leur on
t fait 

d
évelop

p
er un style p

rop
re d

e m
ob

ilier, d
ép

ouillé d
e tout ajout 

d
écoratif. Lon

g
tem

p
s con

sid
éré com

m
e p

urem
en

t utilitaire, le 
m

ob
ilier S

h
aker a ces d

ern
ières an

n
ées attiré l’atten

tion d
e d

esig
n

ers 
q

ui y voien
t un

e p
réfi

g
uration d

u m
in

im
alism

e actuel. A
ux É

tats-U
n

is, 
les S

h
akers son

t essen
tiellem

en
t con

n
us p

our cette raison
, b

ien 
d

avan
tag

e q
ue p

our leurs op
in

ion
s relig

ieuses, et les m
eub

les sh
akers 

d
’ép

oq
ue se ven

d
en

t à d
es p

rix très élevés.]

F
ouriéristes m

ouvem
en

t issu d
es th

éories d
e Fran

çois M
arie C

h
arles 

F
ourier, n

é le 7 avril 1772 à B
esan

çon (D
oub

s) et m
ort le 10

 octob
re 

18
37 (à 6

5
 an

s) à P
aris, est un p

h
ilosop

h
e fran

çais, fon
d

ateur d
e 

l’É
cole sociétaire, con

sid
éré p

ar K
arl M

arx et Fried
rich

 E
n

g
els 

com
m

e un
e fi

g
ure d

u «
 socialism

e critico-utop
iq

ue »
, d

on
t un autre 

rep
résen

tan
t fut R

ob
ert O

w
en

. P
lusieurs com

m
un

autés utop
iq

ues, 
in

d
irectem

en
t in

sp
irées d

e ses écrits, on
t été créées d

ep
uis les 

an
n

ées 18
3

0
.

=> b
ackg

roun
d

 d
u festival

+
 g

ran
d

 n
om

b
re d

e com
m

un
autés in

ten
tion

n
elles aujourd

’h
ui : 

D
an

cin
g

 rab
b

it eco villag
e [L

a culture d
e la com

m
un

auté in
tèg

re le 
fém

in
ism

e, le resp
ect p

our les arts, la d
écision p

ar con
sen

sus, la 
n

on
-violen

ce et d
e la com

m
un

ication n
on

-violen
te . Le d

ésir com
m

un 
d

e d
urab

ilité d
e l’environ

n
em

en
t sous-ten

d
 toutes les d

écision
s d

u 
D

an
cin

g
 R

ab
b

it E
co V

illag
e. L

a com
m

un
auté se p

résen
te com

m
e 

un exem
p

le viab
le d

e vie d
urab

le et vise à d
iff

user sa vision g
râce à 

d
es visites, d

es stag
es, d

es éch
an

g
es d

e travail, d
es p

ub
lication

s 
acad

ém
iq

ue et d
es conféren

ces.]
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n’est p
as d

estiné à q
uelq

ues un et q
ui est p

artag
eab

le p
ar tous d

ans le 
b

ut d
’am

éliorer la vie en société?

A
R 

A
h

, b
ien sur. C

’est un b
on arg

um
ent d

e d
ire q

ue ce n’est p
as 

un travail p
ersonnel, on ne p

eut p
as tuer soit m

êm
e au travail, c’est 

nous q
ui travaillons, ici, il y’a  tou

jours q
uelq

ues ch
ose d

e p
ersonnel, 

m
ais l’id

ée est d
’avoir d

’autres p
rojets. O

n a p
as b

eaucoup
 d

e p
rojet, 

on a p
lutôt d

es p
rojets en long

 term
e. P

our p
ouvoir travailler sur ces 

p
rojets, d

e p
ouvoir investir d

es rech
erch

es, p
our p

ouvoir investir d
es 

d
évelop

p
em

ents et réag
ir aux ch

ang
em

ent q
ui viennent aussi d

ans les 
p

rojets en cours.  
P

our m
oi le m

od
ernism

e ça à l’air d
’être q

uelq
ue ch

ose d
e lég

er, et 
ça je trouve b

ien d
e ne p

as p
enser q

u’il faut faire com
m

e ça car d
ans 

la trad
ition on a fait ça com

m
e ca. P

ar contre c’est b
ien d

e connaitre 
la trad

ition car eux aussi ils ont fait à l’ép
oq

ue com
m

e il faut faire à 
ce m

om
ent, com

m
e Joh

nston d
ans le Lond

on U
nd

erg
round

 l’as fait à 
l’ép

oq
ue com

m
e ça, m

aintenant on ne p
eut p

lus faire com
m

e ça, m
ais 

à l’ép
oq

ue d
e travailler avec un caractère g

rotesq
ue c’était faut faire 

und
erg

round
, en b

as sinon c’est cim
etière.

M
É

LA
N

IE D
A

V
R

O
U

X

 
V

ous avez p
arlez d

e d
écad

ence et d
e lib

erté d
ans vos p

rojets. 
E

t en m
êm

e tem
p

s on resent une esth
étiq

ue d
’économ

ie d
e m

oyen, 
une sorte d

’économ
ie visuel q

uand
 vous utilisez d

u scotch
 ou d

u sp
ray. 

E
st ce q

ue l’économ
ie d

e m
oyen rentre d

ans vos p
réoccup

ations ou 
est ce q

ue c’est p
lus l’esth

étiq
ue d

e l’économ
ie d

e m
oyen q

ui vous 
intéresse?
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C
H

A
R

LE
S LE

V
A

I

 
J’avais lu d

ans un article vous concernant d
ans W

A
D

 q
ue 

vous aviez une certaine vision sociale p
ar rap

p
ort à votre travail et je 

m
e d

em
and

ais com
m

ent ca se trad
uisez d

ans votre travail?

A
C

H
IM

 R
E

IC
H

E
R

T

 
S

ocial, p
ourq

uoi c’est social?
 P

ar exem
p

le avec C
h

aum
ont, 

avec les p
etites b

oîtes. P
arce q

ue avec le g
rap

h
ism

e, si on fait p
ar 

exem
p

le d
e la p

ub
licité, on a ce p

rivilèg
e d

’avoir cette esp
ace en ville 

d
ans la rue, en h

auteur, q
ue les g

ens d
oivent voir, ils sont attaq

ués p
ar 

ça. C
e n’est p

as une critiq
ue, com

m
e  créateurs nous avons cette p

o-
sition p

rivilég
iée, nous p

ouvons faire q
uelq

ue ch
ose et q

ue les autres 
d

oivent avaler. Ils sont confrontés avec ça. C
’est là (d

ans la rue) m
ais 

c’est aussi d
es ch

oses q
u’on p

rend
s en m

ain, on y est confronté si on 
p

rend
 un journal ou d

e la p
ub

licité d
ans les b

oîtes aux lettres, et ça 
c’est q

uelq
ue ch

ose q
ui est un p

rivilèg
e, et nous croyons q

u’il ne faut 
p

as travailler seulem
ent h

iérarch
iq

uem
ent, il faut trouver d

es m
oyens 

p
our casser cette h

iérarch
ie. Je trouve ça b

ien q
u’il y ai d

es g
rand

es 
affi

ch
es, je suis h

um
ain, c’est norm

al d
e trouver ça cool une g

rand
e 

affi
ch

e. M
ais je crois q

u’il faut trouver d
es p

ossib
ilités d

e rend
re ça 

accessib
le et d

e p
arler au m

êm
e niveau aux g

ens, et il faut réaliser p
ar 

exem
p

le, on p
eut im

p
rim

er une sup
er affi

ch
e p

our 30
0

0
 euros avec 5

 
couch

es, une vraie valeur, m
ais c’est envoyer à une p

ersonne q
ui p

ar 
h

asard
 d

ans lem
ailing

 list d
e B

retig
ny car elle h

ab
ite a B

retig
ny, m

ais 
norm

alem
ent elle va p

as recevoir g
ratuitem

ent une affi
ch

e q
ui n’est 

p
as une affi

ch
e p

ub
licitaire seulem

ent, car l’affi
ch

e norm
alem

ent est 
affi

ch
é et le fl

yer im
p

rim
é en q

uad
rich

rom
ie en p

ap
ier g

lacé. E
t on 

veut jouer avec les p
rop

ortions, p
arce q

ue si on d
it affi

ch
e c’est p

our 
T

im
es S

q
uare ou p

arcourt à P
aris, les g

ens voit en l’air d
e la p

ub, d
e 

la p
ub, d

e la p
ub, et les fl

yers c’est d
ans la rue et tout ce q

ui est p
our 

toi c’est m
och

e, q
uand

 c’est d
ans la b

oîte aux lettres c’est m
och

e. O
n 

veut d
étruire ça, on veut d

onner d
es ch

oses. A
vec les b

oites roug
es 

(à C
h

aum
ont) tout le m

ond
e p

eut touch
er, ch

ang
er la com

m
unication 

eux m
êm

e, ça c’est q
uelq

ues ch
oses d

e social je crois. M
ais je ne veux 

p
as jouer en b

as, je veux jouer en h
aut, p

artout et avec tout le m
ond

e.

P
H

ILLIP
E M

ILLO
T

 
E

st ce q
u’il y a une p

oursuite d
e l’id

ée d
u m

od
ernism

e?

A
R 

O
ui le m

od
ernism

e, oui.

P
M

 
D

errière le coté b
rutale d

e l’im
ag

e, on à l’im
p

ression q
u’il y a 

la p
oursuite d

e l’id
éale m

od
erniste.

A
R 

E
t votre d

éfi
nition d

u m
od

ernism
e?

P
M

 
C

réer une form
e q

ui est une form
e correct p

our cela et q
ui 

Q
U

E
S

T
IO

N
 À

 A
C

H
IM

 R
E

IC
H

E
R

T
 D

U
 S

T
U

D
IO

 V
IE

R
5

C
O

N
F

É
R

E
N

C
E

 P
R

A
T

IQ
U

E
+

C
R

IT
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U
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E
N

S
A

D
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C

O
N

F
É

R
E

N
C

E

=> M
od

es d
e vie altern

atifs : n’est p
as un

e p
ériod

e révolue d
e 

l’h
istoire, m

ais est très p
résen

te et très active !

H
eurter d

es référen
ces q

ui on
t à p

riori un rap
p

ort éloig
n

é.

III - C
om

p
lém

en
ts / infos sur le w

orksh
op

W
orksh

op
 p

rojectin
g

 / C
h

ristian B
aran

i
1

er w
orksh

op
 en p

rép
aration au festival.

Travail sur l’esp
ace d

e p
rojection

. 
«

 U
n w

orksh
op

 p
our créer d

es d
isp

ositifs d
e p

rojection ou d
e 

m
on

stration d
e l’im

ag
e en m

ouvem
en

t com
m

e altern
atives au W

h
ite 

cub
e ou à la B

lack b
ox, avec com

m
e m

atière p
rem

ière un
e sélection 

d
e fi

lm
s d

e la O
n

e M
in

utes F
oun

d
ation

. »

W
orksh

op
 h

ig
h

 tech
 keyn

ote/C
éd

ric S
can

d
ella

2
e w

orksh
op

 : «
 U

n w
orksh

op
 d

éd
ié à la m

ise en form
e h

ig
h

-tech
 

d
’id

ées, d
e con

cep
ts ou d

’aven
tures h

um
ain

es autour d
e la p

auvreté 
et d

e l’exp
érim

en
tation

. S
’in

sp
iran

t d
es stratég

ies d
e com

m
un

ication 
com

m
e l’exp

osé, la trib
un

e, la K
ey N

ote, la Ted
, la conféren

ce d
e 

p
resse, le sh

ow
case, l’allocution

, le lan
cem

en
t d

e p
rod

uit »
.

W
orksh

op
 C

ut U
p

 /T
h

e O
n

e M
in

utes F
oun

d
ation

3
e w

orksh
op

 :  «
 R

éalisés avec la collection d
e 3

0
 0

0
0

 vid
éos d

e 1m
n 

d
e la O

n
e M

in
utes F

oun
d

ation
, C

ut U
p

 son
t d

es in
term

èd
es, d

es 
coup

ures p
ub

licitaires, d
es p

iratag
es resp

ectueux. »

W
orksh

op
 Low

 Tech
 C

onf / Fréd
éric D

an
os

4
e w

orksh
op

 : «
 Fréd

éric D
an

os p
rop

ose d
e d

évelop
p

er un en
sem

b
le 

d
’in

terlud
es low

-tech
, sup

p
orts et illustration

s d
e con

cep
ts à 

con
n

aître, d
’id

ées form
id

ab
les sur le th

èm
es d

e la p
auvreté, d

u travail 
et d

e la fi
ction

. »
W

orksh
op

 festi. sp
ace / S

tép
h

an
e B

arb
ier-B

ouvet
5

e w
orksh

op
 : «

 m
ettre en esp

ace le festival et l’en
rich

ir p
ar la 

con
struction

. C
e sera un

e façon d
’accueillir les p

ub
lics, d

e vivre les 
id

ées, d
e p

artag
er d

es in
tuition

s p
olitiq

ues et sociales. Le p
rojet 

fera usag
e d

es restes, ten
tera le recyclag

e et l’astuce, occup
era le 

b
âtim

en
t et sa p

érip
h

érie, se p
en

sera en rap
p

ort avec la ville et les 
h

ab
itan

ts d
’H

orn
u. »

G
ran

d
 H

orn
u, lieu d

u festival. => p
och

e d
e p

auvreté d
’E

urop
e, situé 

au coeur d
’un

e rég
ion extrêm

em
en

t sin
istrée d

ep
uis la ferm

eture d
es 

m
in

es et la fi
n d

e l’activité in
d

ustrielle (essen
tiellem

en
t textile) d

an
s 

la rég
ion

.

A
rch

itecture d
u 19

e siècle. G
ran

d
 H

orn
u, b

âtim
en

t d
éd

ié à la 
rép

aration d
es outils et an

im
aux. 

[Le G
ran

d
-H

orn
u est un an

cien com
p

lexe in
d

ustriele ch
arb

on
n

ag
es 

faisan
t p

artie d
e l’an

cien
n

e com
m

un
e d

’H
orn

u, située d
an

s la rég
ion 

d
u B

orin
ag

e, à un
e d

izain
e d

e kilom
ètres à l’O

uest d
u cen

tre d
e M

on
s, 

d
an

s le H
ain

aut en B
elg

iq
ue. C

e site fait p
artie d

u p
atrim

oin
e m

ajeur 

26
D

E
S

IG
N

 P
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p
overty fi

ction »
 => «

 on a p
as p

ris ça com
m

e un
e cen

sure m
ais un

e 
sorte d

e n
ég

ociation avec le réel. »

F
utur p

rojet, sera lié à d
es q

uestion
s sim

ilaires m
ais aura un

e 
ap

p
roch

e p
lus p

récise, certain
em

en
t p

lus accen
tuée sur la q

uestion 
d

u n
éo-p

rim
itivism

e. E
tud

ian
ts volon

taires. 

A
u d

ép
art le ch

oix d
e la ville (p

our in
staller le festival) s‘est p

osé sur 
la ville d

e D
en

ain
, 

ville la +
 p

auvre d
e Fran

ce, où le F
N

 à fait un score in
croyab

le. V
ille d

e 
D

en
ain p

as loin d
e R

oub
aix.  

M
ais fi

n
alem

en
t ch

oix s’est p
orté sur le G

ran
d

 H
orn

u : avan
tag

e d
e la 

p
lace, coté fon

ction
n

el, m
êm

e si D
en

ain aurait été p
lus in

téressan
t (il 

y aurait sûrem
en

t eu un p
rojet p

us p
articip

atif).

D
E

S
IG

N
 P

O
V

E
R

T
Y

 F
IC

T
IO

N
 : A

p
p

orter q
uelq

ue ch
ose d

e b
ien q

ui n
e 

soit p
as con

d
escen

d
an

t. P
as d

e conféren
ces sur les p

auvres, ch
ez les 

p
auvres !  

N
e p

as être stig
m

atisé. R
ech

erch
e d

’un
e form

e créative : «
on a 

b
rain

storm
é un p’tit p

eu»
. C

onféren
ce d

id
actiq

ue sous la form
e d

e 
la keyn

ote à la S
teve Job

b
s : conféren

ce assez facile, q
ui vous p

arle 
assez facilem

en
t. 

«
 O

n p
en

se q
u’on p

eut d
esig

n
er la conféren

ce aujourd
’h

ui, p
our 

lui faire d
ire d

es ch
oses, p

our aller vers d
es p

ub
lics. C

om
m

e en 
g

rap
h

ism
e, les conféren

ces p
euven

t p
ren

d
re d

iff
éren

ts n
iveaux d

e 
lecture. »

C
O

N
F

É
R

E
N

C
E
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d
e W

allon
ie. D

e style n
éoclassiq

ue, il com
p

te aujourd
’h

ui p
arm

i les 
b

eaux tém
oig

n
ag

es arch
itecturaux d

e l’ère in
d

ustrielle et com
p

ren
d

 
un

e d
es p

lus an
cien

n
es cités ouvrières au m

on
d

e. Le site est in
scrit 

au p
atrim

oin
e m

on
d

ial d
e l’U

N
E

S
C

O
 en 20

12 lors d
e la 36

e session d
u 

C
om

ité d
u p

atrim
oin

e m
on

d
ial.]

C
oron

s autour. => m
od

èle typ
e, form

e arch
itecturale d

e l’in
d

ustrie d
u 

19
e. In

stig
ateur d

u p
rojet arch

itectural : M
on

sieur G
org

e, rap
p

ort très 
p

atriarcale à ses ouvriers. 

E
n 20

0
2

, le G
ran

d
 H

orn
u d

evien
t un m

usée d
’A

rt C
on

tem
p

orain
. Il est 

situé à côté d
e l’H

yp
er C

ora : «
 2 ch

oses q
ui s’im

p
osen

t com
m

e un
e 

vision actuelle d
e l’E

urop
e »

=> Très m
auvaise g

estion d
es esp

aces.  
P

as d
’am

én
ag

em
en

t d
e la ville.

R
éalité urb

ain
e très d

ure ! 

«
 E

nvie d
’inviter les g

en
s d

u coin à assister aux conféren
ces 

m
ais …

 p
erson

n
e n’est ven

u. »
 

M
auvaise org

an
isation d

u festival, m
écon

n
aissan

ce d
u p

rojet p
ar le 

p
ub

lic, d
iffi

culté à en
trer en con

tact avec le p
ub

lic.  
S

orte d
e d

ialog
ue d

e sourd
s …

 h
ostilité. P

arad
oxe : p

rog
ram

m
e d

e 
cen

tre d
’art d

évelop
p

é d
an

s d
es territoires p

as forcém
en

t d
estin

és à 
les recevoir. C

en
tre d

’art d
écon

n
ecté d

e son con
texte. 

G
ran

d
 H

orn
u : p

ayan
t, d

roit d
’accès. G

ran
d

 ovale cen
tral, b

âtim
en

t 
m

on
um

en
tal, rén

ové d
e m

an
ière m

ag
istrale. A

n
cien

n
e écurie com

m
e 

lieu d
’in

terven
tion

.

=> C
on

cevoir le festival. E
sp

ace où l’on fab
riq

ue le festival et où l’on 
vit p

en
d

an
t toute la d

urée d
u festival. Id

ée in
itiale : lieu d

e vie où 
coh

ab
iten

t 5
0

 étud
ian

ts. (d
ortoirs, salon

, stan
d

s d
’accueil…

) ouvert 
au m

axim
um

 sur l’extérieur. «
 P

our d
iff

éren
tes raison

s ça n
e s’est p

as 
p

assé com
m

e ça. »

=> R
éféren

ces, évèn
em

en
ts q

ui on
t b

eaucoup
 in

fl
uen

cés «
 D

E
S

IG
N

 
P

O
V

E
R

T
Y

 F
IC

T
IO

N
 »

 : 
- 24h

 F
ouca

ult : tran
sform

er le p
alais d

e Tokyo p
en

d
an

t 24h
, esp

ace 
d

éd
ié à F

oucault.

[À
 la fois exp

osition p
roliféran

te, festival p
h

ilosop
h

iq
ue et h

ap
p

en
in

g
, 

24h
 F

oucault réun
it d

es écrivain
s et d

es p
h

ilosop
h

es autour d
e 

l’œ
uvre d

e M
ich

el F
oucault q

ui se succéd
eron

t h
eure p

ar h
eure à la 

trib
un

e, san
s in

terrup
tion

, d
u sam

ed
i 2 octob

re à m
id

i au d
im

an
ch

e 
3 à m

id
i.É

vén
em

en
t un

iq
ue, 24h

 F
oucault se d

éroule d
an

s un 
environ

n
em

en
t en

tièrem
en

t créé p
ar T

h
om

as H
irsch

h
orn

, sur le 
m

od
èle d

’un
e salle d

e d
ocum

en
tation

, d
’im

ag
es et d

e conféren
ces 

m
ettan

t en scèn
e la p

en
sée d

e F
oucault. L’in

stallation in
clura 

ég
alem

en
t un salon vid

éo p
résen

tan
t d

es d
ocum

en
ts rares, ain

si 
q

u’un
e b

orn
e d

’écoute, p
our laq

uelle les «
 A

rch
ives M

ich
el F

oucault »
 

on
t accep

té d
e d

élivrer l’in
tég

ralité d
es en

reg
istrem

en
ts auxq

uels 
F

oucault a p
articip

é.  T
h

om
as H

irsch
h

orn p
résen

te son p
rojet en ces 

term
es : «

 Je veux q
ue le p

ub
lic sorte tran

sform
é d

e l’exp
érien

ce 24h
 

F
oucault. Je veux q

ue le p
ub

lic s’ap
p

rop
rie l’œ

uvre d
’art d

e M
ich

el 

C
O

N
F

É
R

E
N

C
E
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N

p
erturb

ation d
u systèm

e : «
 p

ause p
ip

i »
 d

e M
ed

h
i : in

citer à 
aller aux toilettes. C

om
m

en
t n

ous faire sortir d
e la conféren

ce?
 

D
on

n
er un

e autre en
trée à la conféren

ce.

C
on

clusion d
e l’évén

em
en

t «
 D

E
S

IG
N

 P
O

V
E

R
T

Y
 F

IC
T

IO
N

 »
 : 

D
iscours, texte d

e syn
th

èse réd
ig

é avec reg
ard

 journ
alistiq

ue. 
P

uis à ven
ir, p

rép
aration d

’un
e p

ub
lication q

ui retran
scrit, 

résum
e l’évèn

em
en

t. A
sp

ect p
lus th

éoriq
ue.

«
 D

E
S

IG
N

 P
O

V
E

R
T

Y
 F

IC
T

IO
N

v»
 fut un

e exp
érien

ce avec 
p

our id
ée p

rin
cip

ale d
e réun

ir d
es d

ém
arch

es d
iff

éren
tes. C

e 
festival d

on
n

era lieu à d
’autres exp

érien
ces. L

a réun
ion d

e 
b

eaucoup
 d

’étud
ian

ts a été d
yn

am
iq

ue et in
téressan

te. Travail 
d

’org
an

isation assez lourd
 et assez lon

g
, b

eaucoup
 d

e log
istiq

ue, 
g

estion d
e lieu et d

’évèn
em

en
t. D

ém
arch

e ép
uisan

te.

À
 l’aven

ir, form
ules m

oin
s am

b
itieuses q

ui m
ettron

t p
lus l’accen

t 
sur le fon

d
 q

ue sur la m
ise en form

e.

Q
uestion d

u p
ub

lic : Q
uelle récep

tion ?
 Q

uel d
éb

at suscité sur 
cette n

otion d
e p

auvreté?
 

=> Q
uestion d

e p
auvreté a fait d

éb
at d

ès le d
ép

art, car associer 
p

auvreté au d
esig

n est très com
p

lexe. S
om

m
es-n

ous auteur 
d

e p
lus d

e p
auvreté ?

 Il y a t’il un
e p

éren
n

isation d
u systèm

e 
?

 C
réer d

e la p
auvreté en n

ég
atif. V

ision g
lob

ale d
e l’action d

u 
d

esig
n

er. C
’est un

e q
uestion p

rofon
d

e car elle a un im
p

act sur 
l’autre. D

’où on reg
ard

e la p
auvreté ?

 => en tan
t q

ue d
esig

n
er, en 

tan
t q

u’europ
éen

s, d
an

s un con
texte d

’écoles assez luxueuses 
…

 q
uestion

n
em

en
t fort d

e la p
auvreté. D

u coup, la q
uestion d

e 
la p

auvreté a été p
lus envisag

ée com
m

e un ch
am

p
 exp

loratoire, 
com

m
e un

e utop
ie…

 P
ossib

ilité th
éoriq

ue : écrire et p
en

ser 
autour d

e la p
auvreté. O

uvrir d
es ch

am
p

s, d
es p

ossib
ilités. L’id

ée 
d

e la conféren
ce, d

u festival, est d
e p

oser d
es b

alises au loin
, «

 
on les voit, on les rep

ère, on sait q
u’il y aura q

uelq
ue ch

ose à faire 
q

u’on p
ourra  traiter p

lus tard
 »

. P
erm

et d
e faire d

e la p
éd

ag
og

ie. 

D
E

S
IG

N
IN

G
 P

O
V

E
R

T
Y, titre orig

in
al : d

oub
le sen

s: 
- Le d

esig
n serait un com

p
lice d

e la p
rod

uction d
e p

auvreté V
S

- Le d
esig

n com
m

e création d
’utop

ies et d
’exp

érien
ces. 

=> A
m

b
ig

üité, se faire ren
con

trer d
eux ap

p
roch

es d
iff

éren
tes =

 
stim

ulan
t !

A
n

ecd
ote :

Le p
rem

ier titre, D
E

S
IG

N
IN

G
 P

O
V

E
R

T
Y, fut refusé p

ar les 
org

an
isateurs. P

eur q
ue le titre soit vu d

e m
an

ière cyn
iq

ue p
ar le 

p
ub

lic, p
ar la p

op
ulation environ

n
an

te. 
D

E
S

IG
N

 P
O

V
E

R
T

Y
 F

IC
T

IO
N

 : T
itre m

oin
s d

irect et m
oin

s 
accroch

eur. 
T

itre «
 D

E
S

IG
N

IN
G

 P
O

V
E

R
T

Y
 reste un titre d

ur m
ais 

certain
em

en
t p

lus stim
ulan

t «
in

tellectuellem
en

t q
ue d

esig
n 
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D

E
S

IG
N

 P
O

V
E

R
T

Y
 F

IC
T

IO
N

F
oucault. Je veux q

ue le p
ub

lic s’active, p
articip

e […
]. Je veux q

ue 
le p

ub
lic d

e 24h
 F

oucault saisisse l’én
erg

ie, la force, la n
écessité d

u 
travail d

e F
oucault […

]. Je veux q
ue le p

ub
lic soit à l’in

térieur d
’un 

cerveau en action
.»

]

É
con

om
ie zéro, p

olitiq
ue zéro : p

en
d

an
t 4

8
h

, in
terven

tion
s, 

conféren
ces, exp

érien
ces…

[ E
con

om
ie zéro, s’est d

éroulé à la M
én

ag
erie d

e V
erre, à A

rs Lon
g

a 
(P

aris 11e) et en réseau, d
u ven

d
red

i 15
 février à 20

h
 au d

im
an

ch
e 

17 février à 20
h

, p
en

d
an

t 4
8

h
 san

s in
terrup

tion
.  E

con
om

ie 0
 

p
rop

osait d
e q

uestion
n

er les relation
s en

tre art et écon
om

ie: la 
valeur d

’un
e oeuvre, l’auton

om
ie d

es p
ratiq

ues, d
es p

rod
uction

s et 
d

e la d
iff

usion artistiq
ues, les m

od
èles altern

atifs ém
erg

ean
ts, les 

n
otion

s d
e d

ép
en

se, d
e p

erte, avec un
e m

ise à l’ép
reuve d

e l’id
ée d

e 
n

eutralisation d
e l’écon

om
ie artistiq

ue.  E
con

om
ie 0

 a rassem
b

lé 12 
œ

uvres et 24 con
certs, 4

0
h

 d
e conféren

ces avec 5
0

 in
terven

an
ts 

(artistes, th
éoricien

s, écon
om

istes, acteurs d
u d

om
ain

e culturel, 
d

e 12 n
ation

alités d
iff

éren
tes), 3 ateliers et p

rès d
e 20

0
0

 visiteurs, 
autour d

es relation
s en

tre art et écon
om

ie:  

C
ette série d

’évén
em

en
ts n

e se rap
p

orte p
as au m

od
èle ém

etteur-
récep

teur d
’un

e (d
é)m

on
stration  

et d
iff

usion aup
rès d

’un p
ub

lic. Il s’ag
it d

’un p
rocessus aux 

im
p

lication
s m

ultip
les, un en

sem
b

le d
’esp

aces q
ui coh

ab
iten

t et 
se p

arasiten
t, et où d

iff
éren

ts acteurs d
e la scèn

e artistiq
ue, d

e la 
rech

erch
e, d

es scien
ces etc, se ren

con
tren

t. C
on

çu com
m

e un
e 

p
lateform

e d
e réfl

exion et d
’éch

an
g

e, cet esp
ace critiq

ue m
od

ulaire 
et ch

aotiq
ue accep

te et alim
en

te ses con
trad

iction
s.]

«
 P

as m
al d

e m
on

d
e est ven

u »

- G
ran

d
 H

orn
u : E

sp
ace où vie et p

rod
uction se m

élan
g

en
t. P

as d
e 

p
ossib

ilité d
e d

orm
ir sur p

lace  
=> tem

p
s d

e tran
sp

ort très lon
g

. 
- B

ureaux collectifs, am
én

ag
em

en
t d

e travail. M
élan

g
er le p

lus 
p

ossib
le les ch

oses en
sem

b
le. 

- «
 B

A
R

 B
A

R
 B

A
R

 »
 : 3 b

ars q
ui con

stituaien
t l’esp

ace,
B

ar à b
oisson

, b
ar à fi

lm
s et b

ar à conféren
ce. => P

rom
en

ad
es, 

d
iscussion

s, conféren
ces…

 d
éam

b
ulation

. 

S
cén

og
rap

h
ie d

e l’esp
ace en

tièrem
en

t réalisée avec m
atériaux 

récup
érés sur les lieux. R

écup
ération m

ais en
tièrem

en
t fon

ction
n

el ! 
«

 Il y a toujours un évèn
em

en
t en con

tin
u et d

’autres évèn
em

en
ts en 

p
arallèle p

ossib
les. »

 Lib
erté d

’usag
e assez m

axim
ale d

e l’esp
ace. 

«
 20

 ch
oses d

iff
éren

tes p
euven

t se p
asser à la fois san

s g
ên

er q
ui q

ue 
ce soit. »

. E
sp

ace d
e p

rojection d
e fi

lm
 : en lib

re service, fi
lm

, livre…
. C

onféren
ces en fran

çais ou en an
g

lais m
ais toutes trad

uites !

. S
alle d

e ciném
a : 20

0
%

 O
livier B

osson et N
icolas B

oone
[20

0
%

 est un lon
g

 m
étrag

e d
e fi

ction q
u’O

livier B
osson a coréalisé 
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C

O
N

F
É

R
E

N
C

E

avec N
icolas B

oon
e, et la p

articip
ation d

e n
om

b
reux h

ab
itan

ts d
e 

S
ain

t-F
on

s, d
an

s la b
an

lieue sud
 d

e Lyon
. L

a réalisation s’est faite 
d

an
s le cad

re d
’un

e résid
en

ce au C
A

P
, le C

en
tre d

’A
rts P

lastiq
ues, 

avec le souci d
’im

p
liq

uer les p
articip

an
ts d

an
s un

e œ
uvre d

’art 
con

tem
p

orain
.

Le fi
lm

 n
ous p

résen
te un g

ran
d

 n
om

b
re d

’h
istoires selon un p

rocéd
é 

q
ui con

siste à suivre un p
erson

n
ag

e, p
uis un autre ap

rès q
ue les d

eux 
se son

t ren
con

trés et ain
si d

e suite. L
a d

im
en

sion ch
orale d

e 20
0

%
 

en fait un
e fresq

ue d
e la b

an
lieue et d

es rap
p

orts sociaux q
ui s’y 

d
ép

loien
t.

Le titre «
 20

0
%

 »
 est p

olysém
iq

ue. S
’il renvoie d

’ab
ord

 à un
e 

n
otion d

’excès, il p
oin

te aussi toute un
e série d

e d
oub

les référen
ces 

q
ui caractérisen

t la b
an

lieue fran
çaise : la d

oub
le culture liée à 

l’im
m

ig
ration

, le rap
p

ort à la ville et à la cam
p

ag
n

e, la p
réven

an
ce et la 

violen
ce, le rap

p
ort com

p
liq

ué à la loi, à l’id
en

tité et à l’im
ag

e d
e soi, 

etc.. C
ette am

b
ig

uïté se retrouve d
an

s le jeu d
es acteurs am

ateurs, 
q

ui n
ous d

on
n

e à voir à la fois les p
erson

n
ag

es q
u’ils in

terp
rèten

t et 
leur p

rop
re sin

g
ularité.]

Tem
p

s forts :

- E
rn

esto R
osa : conféren

ce sur le systèm
e D

.
=> n

otion d
’auto-con

struction
, stratég

ie in
d

ivid
uelle q

ue les g
en

s 
inven

ten
t p

our survivre.

- G
ran

d
 m

om
en

t d
e «

 D
E

S
IG

N
 P

O
V

E
R

T
Y

 F
IC

T
IO

N
 »

 :  
le con

cert lég
um

e (étud
ian

ts d
u san

d
b

erg). Lég
um

es jouen
t la 

m
usiq

ue, éch
an

g
es électriq

ues d
es lég

um
es +

 ch
orég

rap
h

ie d
e «

très 
b

on g
out»

, b
on

n
e am

b
ian

ce.

P
rojets d

es in
terven

an
ts :

«
 M

ech
an

ical Turk »
, fait ap

p
el aux in

tern
autes p

our eff
ectuer d

e 
p

etites tâch
es très p

eu p
ayées. D

an
s les p

ays p
auvres, le p

rin
cip

e 
p

ourrait g
én

érer un reven
u com

p
lém

en
taire : p

lateform
e d

e m
icro 

travail. M
icro tach

e rém
un

érées.

O
livier P

eyricot : R
ad

is n
oir, p

rojet d
e jeun

esse. C
on

struction d
’un 

cam
ion p

our aller au con
tact d

es san
s ab

ris en h
iver. A

ccueil d
es 

san
s-ab

ris, p
rojet utop

iq
ue, d

istrib
ution d

e b
oisson ch

aud
es => 

20
0

-3
0

0
 p

erson
n

es p
ar n

uit. C
on

tact extrêm
em

en
t fort et d

éroutan
t 

sur les q
uestion

s d
u m

in
im

um
 vital et sur la réalité d

u «
p

aris b
y 

n
ig

h
t»

, en
d

roit où la p
op

ulation vit d
an

s d
es con

d
ition

s extrêm
es, 

p
rostitution

, trafi
c d

e d
rog

ue, m
alad

ie, violen
ce. P

op
ulation très 

h
étérog

èn
e et d

éroutan
te p

our les sociolog
ues ou les d

esig
n

ers 
h

ab
itués à travailler avec un

e p
op

ulation d
éfi

n
ie.

O
livier B

osson
, conféren

ce sur le «
 fi

lm
er san

s arg
en

t »
. F

ilm
 avec 

p
eu d

e b
ud

g
et m

ais d
e très b

on
n

e q
ualité, m

an
ière très sin

g
ulière 

d
e faire d

u cin
ém

a. C
ulture p

auvre. P
h

rase «
 tout à 8

0
%

 »
 slog

an 
«

 F
aites tout à 8

0
%

 »
, vien

t com
m

e un leitm
otiv p

uisq
u’il y a 

im
p

ossib
ilité d

e faire le fi
lm

 p
arfait.

+
 In

terlud
e d

yn
am

iq
ue, p

erturb
ation

s d
u d

iscours acad
ém

iq
ue, 


