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De la nature des ruines 

Biosphère H.O (1995) 

« O h ! Ru ines ! s 'éc r ie - t - i l , je re tournera i vers v o u s 
p rendre vos l eçons , je me rep lacera i dans la paix de vos 

so l i t udes , et là, é lo igné du spec tac le a f f l i geant des pass ions , 
j ' a ime ra i les h o m m e s su r des souven i r s : 

je m 'occupe ra i de leur bonheur , e t le m ien se c o m p o s e r a de 
l ' idée de l 'avoi r hâ té . » 

Citation de VOLNEY par Philippe-Aubert DE GASPÉ dans L'Influence d un Livre. 
chap. XII : . Un jeune médecin ..Québec, 1,eéd. 1837 (2e éd. 1864 intitulée- Le 
chercheur de trésors •, par l'abbé CASGRAIN). Cette citation que l'auteur du 
premier roman québécois retranscrit à Saint-Jean-Port-Joli vers 1821 -29 et qu'il 
attribue à M. le comte de CHASSEBŒUF - l'ex-aristocrate VOLNEY mort en 
1820 - provient de l'introduction finale à son essai de 1791 : Les Ruines ou 
méditation sur les révolutions des empires, Paris, 11e éd. 1822. 

En ju in 1995 , on inaugure une ru ine amér ica ine de 

l 'Expo 6 7 r é a m é n a g é e au coû t de 1 7,5 mi l l ions, p o u r abr i te r 

une in f ras t ruc tu re réc réo -éco lo - tou r i s t i co -pa t r imon ia le 

c o n s a c r é e à la c i rcu la t ion i n f r a s t r u c t u r e ^ des eaux t echno 

c ra t i ques . S u r l 'ex-s i te de l 'Expo 6 7 s u r l'île Sa in te -Hé lène à 

M o n t r é a l , le d ô m e Ful ler r es tau ré hébe rge ma in tenan t les 

sal les mu l t iméd ias de l ' i n f ras t ruc tu re fédéra le B i o s p h è r e 

H 2 0 , un c e n t r e d ' i n fo rma t i on sur l 'eau qui es t o f f i c ie l l ement 

déd ié au f leuve Sa in t -Lauren t . 

Pendan t q u e le ma jes tueux é c o s y s t è m e O u t a o u a i s -

Sa in t -Lauren t - G r a n d s Lacs d e m e u r e un a g e n c e m e n t de 

ru ines nature l les g râce aux h i s to r iques immob i l i sa t ions qui 

en mob i l i sen t les eaux sauvages , ma in tenan t il fau t p e n s e r à 

la d é s u é t u d e des in f ras t ruc tu res pou r ré f léch i r l ' en -dehors 

de la na tu re en ru ine. 

L a r u i n e d e l ' e x - E x p o 6 7 

< S i chaque No i r de N e w York, 
Dans son tu rboréac teur , 

Su rvo la i t l 'Expos i t ion un ive rse l l e , 
Et s ' i l t o m b a i t en panne de ca rbu ran t , 

A l o r s le m o n d e 
Saura i t v r a imen t ce q u ' e s t 

La soc ié té de c o n s o m m a t i o n . » 

Frank O'HARA, Here in New York We Are Having a Lot of Trouble with the World s 
FaïrCIci nous avons des ennuis avec l'Exposition mondiale), New York, 1964. 

En 1992 , lors du 3 5 0 e ann iversa i re de la f onda t i on de 

M o n t r é a l , les t r aces de l 'ex-Expo 6 7 f u r e n t p r a t i q u e m e n t 

t o u t e s rasées p o u r p e r m e t t r e l ' a m é n a g e m e n t du nouveau 

parc d e s î les qui abr i te ma in tenan t B i o s p h è r e H 2 0 . Le parc 

insulai re es t a l l égo r iquemen t déd ié au d é v e l o p p e m e n t 

durab le mais , au l ieu d ' en fou i r les t r aces de l 'ex-Expo 6 7 

p o u r p e r m e t t r e leur c o n s e r v a t i o n , o n a bana lemen t e f facé 

l ' a m é n a g e m e n t de l 'ex-s i te . In s i tu , il n 'y a pas eu de pa l imp

s e s t e m o d e r n i s t e . 

Avan t l ' aménagemen t du parc des î les, le d ô m e g é o d é s i -

que de FULLER s ignai t un cur ieux te r r i to i re insulai re par

s e m é de b â t i m e n t s d é s e r t é s , b rû lés , d é m o l i s e t squa t t és . 

Peu ap rès l ' époque des Floral ies, o rgan i sées par l 'ac tuel 

ma i re de M o n t r é a l , P ier re B O U R Q U E , c e te r r i to i re se 

t r a n s f o r m a en - une c i té -expos i t i on . . . c o m m e ce l les qui 

su rv iven t d ix ans , dans que lques pa rcs , à la so lenn i té qui les 

a fait naî t re », (Jean-Pau l SARTRE) . 

D e la b i o p o l i t i q u e 

« Ce r t es , T U R Q U E T e t les u top i s tes de son genre par
la ien t auss i des f l euves , des fo rê t s e t des c h a m p s , etc . , ma is 

i ls les perceva ien t essen t i e l l emen t c o m m e des é l é m e n t s 
capab les de p rodu i re des taxes e t des revenus . Pour V O N 
J U S T I , au con t ra i re , popu la t i on et m i l i eu en t re t i ennen t en 

pe rmanence un rappor t réc ip roque e t v ivant , et il appar t i en t à 
l 'État de gére r ces rappor t s r éc i p roques e t v i van ts en t re ces 

deux t ypes d 'ê t res v i van ts . N o u s pouvons d i re , déso rma i s , 
qu ' à la f i n du XVI I I e s ièc le I...I l 'État do i t avant t o u t ve i l le r su r 
les h o m m e s en tan t que popu l a t i on . [...], b ien e n t e n d u , l 'État 
peut , au beso in , la massacrer . La t hana topo l i t i que es t auss i 

l 'envers de la b iopo l i t i que . » 

Michel FOUCAULT. « La technologie politique des individus » (1982), in Dits et 
écnts. Tome IV, Texte 364, Gallimard, 1994. 

B i o s p h è r e H 2 0 es t s i tuée su r une île de l 'archipel 

d ' H o c h e l a g a d o n t les eaux et les r ives son t , depu is deux 

s ièc les , ar t i f ic ia l isées p a r l e s mach ines des h o m m e s . D è s 

lo rs , t ou t p rès de la vo ie mar i t ime canado-amér i ca ine qui 

cana l ise le ma jes tueux Sa in t -Lauren t , B i o s p h è r e H 2 0 

d e m e u r e un pu issan t s y m p t ô m e de la « g o u v e r n e -

menta l i té » des popu la t i ons . Vou lo i r t e c h n o c r a t i q u e m e n t 

i n te rp ré te r l 'Eau - une sou rce ind ispensab le d e la V ie -

n é c e s s i t e de rend re v is ib le la b iopo l i t i que des immobi l i sa 

t i ons qui mob i l i sen t no t re v ie en soc ié té . 

La n a t u r e c o m m e i n f r a s t r u c t u r e e n r u i n e 

« Le Conse i l in ternat iona l de c o n t r ô l e du f leuve Saint -

Laurent a déc i dé de rehausse r i m m é d i a t e m e n t de 4 cen t i 

m è t r e s le n iveau d 'eau du po r t de M o n t r é a l et du f l euve en 

re lâchant une par t ie des eaux du lac O n t a r i o pou r a ider les 

nav i res de fo r t t o n n a g e à a t t e ind re et , p o u r un g rand 

n o m b r e , à passe r au nez de M o n t r é a l en d i rec t i on d e s 

G r a n d s Lacs . G r â c e à des n o r m e s en deçà du plan de 

régu lar isa t ion des eaux l im i t rophes le Conse i l canado-

amér ica in a pu a c q u i e s c e r aux d e m a n d e s des admin is t ra 

t i ons fédéra les du Por t et d e la Vo ie mar i t ime . » 

Lou is -Gi l les F R A N C Œ U R , « Le n iveau du f l euve sera 

r ehaussé - La s i tua t ion dans le po r t de M o n t r é a l r es te 

re la t i vement c r i t ique », L e Devo i r , 11 o c t o b r e 1995 , A - 3 . 

Le f leuve Sa in t -Lauren t n'a que 7 0 0 0 ans d 'h i s to i re . 

A p r è s l ' époque g lac iè re , il se con fonda i t e n c o r e avec la m e r 

de Champ la in . Il es t donc un j eune f leuve qui par e x e m p l e 

n 'ex is ta i t pas il y a 10 0 0 0 ans quand en M é s o p o t a m i e en t re 

le Tigre e t l 'Euphrate la nature fut pa r t ie l l ement d o m e s t i q u é e 

par l 'agr icu l ture . S o u s un au t re hor izon h is to r ique , le 

c o m p l e x e hydrau l ique Sa in t -Lauren t - G r a n d s Lacs 

M iss i ss i pp i pe rm i t la péné t ra t i on f rança ise du con t i nen t 

nord -amér ica in dans un rappor t avec l ' é c o n o m i e - m o n d e de 

l 'A t lan t ique qui passa i t à t rave rs l 'archipel d 'Hoche laga . Il 

s 'ensu iv i t un p ro je t écono - techno -po l i t i que qui pr i t p lus de 

deux s ièc les pou r about i r , so i t la cana l isa t ion part ie l le puis 

c o m p l è t e du f leuve Sa in t -Lauren t af in d 'év i ter , dans un 

p rem ie r t e m p s , les rap ides de Lach ine pou r ensu i te d é c o n 

n e c t e r M o n t r é a l c o m m e te rmina l de l ' é c o n o m i e - m o n d e de 

l 'A t lan t ique - p o u r r ep rend re l ' exp ress ion de l 'h is tor ien d e la 

l ongue d u r é e Fernand B R A U D E L . En d ' au t res t e r m e s , la 

p rem iè re ten ta t i ve de p e r c e m e n t du 

canal de Lach ine eu t l ieu s o u s le 

r ég ime f rança is , e t se réal isa s o u s le 

r é g i m e angla is au d é b u t du X IX e 

s ièc le . Puis l 'union du Haut e t du Bas-

Canada en 1 8 4 0 c o m p o r t a i t la 

men t i on exp l ic i te de cons t ru i r e des 

in f ras t ruc tu res mar i t imes af in de 

c o n t o u r n e r la pos i t i on h é g é m o n i q u e 

de M o n t r é a l au pro f i t du Hau t -Canada . 

A u c o u r s du X X e s ièc le , c e t t e v is ion 

po l i t ique abou t i t s o u s le rég ime 

amér ica in lo rsque la vo ie mar i t ime fu t 

a c h e v é e . A ins i en que lques années 

l ' é conom ie de M o n t r é a l s ' e f f ond ra . 



Par le biais du Traité sur les eaux limitrophes de 1909, qui 
institua la Commission mixte internationale, il existe un 
Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent. 
Ce conseil fut fondé pour permettre la canalisation du 
majestueux Saint-Laurent lors de la construction de la voie 
maritime inaugurée en 1959. Depuis ce temps, les eaux 
canado-américaines qui coulent à travers l'archipel d'Hoche
laga, donc au pied de la Biosphère H 2 C sont des eaux 
régularisées par des infrastructures gérées conjointement 
par des fonctionnaires d'Environnement Canada et des 
ingénieurs de la Division centre-nord de l'armée de terre 
américaine. 

Dans les faits, depuis deux ans, le niveau et le débit des 
eaux du système Saint-Laurent - Grands Lacs étaient si 
bien contrôlés qu'il n'y avait pratiquement plus de crues 
printanières. Un nouveau critère écologique a donc dû être 
incorporé cette année dans la gestion technocratique des 
eaux pour permettre une crue « artificielle » de trois semai
nes au profit des frayères et des battures de l'écosystème. 
Il ne restait que les crues « naturelles », et insuffisantes, de 
la rivière Outaouais pour déclencher le signal biologique du 
cycle printanier. De plus, la puissance des eaux fluviales qui 
se jettent dans le golfe étant fortement atténuée, elles ne 
peuvent plus pomper vers le haut les profonds courants 
sous-marins de l'océan Atlantique qu'elles rencontrent. 
Ainsi, les eaux douces ne se mélangent plus aux courants 
d'eaux salées, un puissant mélange qui alimentait - gratuite
ment dirions-nous - toute l'industrie des pêches de l'Atlanti
que. Des courants océaniques de nature patrimoniale, car 
ils circulent dans les fonds des océans pendant quatre ou 
cinq siècles avant de surgir dans le golfe. Il faut aussi savoir 
que la canalisation du fleuve Saint-Laurent implique que 
50 % des eaux qui y transitent circulent en fait dans le 
chenal de la voie maritime. Le courant ainsi créé forme dans 
le fleuve un véritable mur de Berlin entre les rives nord et 
sud. La puissance artificielle de ce courant sépare des 
écosystèmes qui étaient, il y a peu, reliés. Il va de soi que les 
informations reprises ici ne s'apprennent pas lors d'une 
visite à la Biosphère H 2 0 , allez donc savoir pourquoi ? 

L e d ô m e d e B e n P e t e r N o a m B u c k F U L L E R 

« Ce sont aussi des humains qui ont souvent à combattre 
les vues étroites des spécialistes - en particulier, leurs 

clients - , des politiciens, et de tous les héritiers financiers et 
légaux de ce qui reste des prérogatives des Grand pirates 

(héritiers à qui fait toute espèce de compréhension efficace) 
[...] Nous allons donc continuer encore plus consciencieuse

ment notre analyse systémique du problème de la survie 
humaine, puisque nous voilà profondément convaincus que 

ni les politiciens du globe ni les banquiers ne savent ce 
qu'est la richesse. » 

R B FULLER. Manuel d instruction pour le vaisseau spa t ia l ' Terre - ( t rad. René 

PELLETIER et George KHAL). éd. Jean BASILE. Montréal. 1981. 

Les titanesques infrastructures (îles artificielles, voies 
maritimes, port de Montréal, pont Jacques-Cartier, etc.) qui 
environnent le dôme géodésique de FULLER permettent de 
méditer et de prolonger la pensée de son concepteur. La 
structure géodésique du dôme implique pour Buckminster 
FULLER l'élaboration d'un monde qui englobe la nature. 
Pour situer la pensée de ce castor holistique, construisons 
une équation synergique : Benjamin FRANKLIN + Pierre 
TEILHARD DE CHARDIN + Noam CHOMSKY + Capitaine 
Buck Danny = Ben Peter Noam BUCK FULLER. Né en 
1895, il est un brillant ingénieur militaire de la marine 
américaine qui souhaite que le monde élabore des outils 
cognitifsqui ne soient pas contrôlés par l'énergivore 
complexe militaro-industriel. Au cours des années soixante, 
sa réflexion sur les écologies artificielles closes... comme 
sous-marins... l'amène à concevoir la planète Terre comme 
un vaisseau spatial, mais sans aucun manuel de pilotage. 
Face au désordre grandissant des choses humaines, il 
prône une gestion rationnelle des énergies qui sont 
renouvelables : Air, Eau, Soleil - pour faire plus avec 
moins - écrivait-il. Philosophiquement, Buck FULLER 
conçoit la synergie avec la nature comme un moment de la 
conscience face aux ruines d'un monde achevé et clos. 

À travers le domaine de l'architecture qui est couvert par 
le régime des expositions universelles, nous pourrions 
croire que le Crystal Palace (Londres, 1851 ) fut un proto
type du dôme Fuller (Montréal, 1967). Tout deux tendirent à 
recouvrir le plus vaste espace architectural pour contenir 
une micro-nature intérieure ; ici une serre industrielle, là un 

écosystème artificiel - dans le même esprit, Fuller ira 
jusqu'à proposer, quelques années auparavant, de couvrir le 
centre de Manhattan à l'aide d'une coupole de trois kilomè
tres et demi de diamètre, nommée - Climatron ». À l'ori
gine, le dôme Fuller était un environnement artificiel contrôlé 
par ordinateur et il servait à abriter des plates-formes 
d'exposition conçues par le groupe Cambridge Seven. 
Maintenant, les plates-formes supportent les nouvelles 
salles de la Biosphère H 2 0 conçues par une équipe sous la 
direction de l'architecte québécois Éric GAUTHIER (les 
architectes Blouin Faucher Aubertin Brodeur Gauthier). 

L a B i o s p h è r e H z O 

« Les enfants ne jouent que des jeux d'orgueil et d'intérêt ; 
il ne leur faut que des exercices. [...] Les enfants, depuis 
cinq ans jusqu'à dix, apprennent à lire, à écrire, à nager. 

On ne peut frapper ni caresser les enfants. On leur apprend 
le bien, on les laisse à la nature. » 

Louis-Antoine de SAINT-JUST, Institutions Républicaines. 9 thermidor. Paris. 
1794. 

La Biosphère H 2 0 ne possède en propre ni laboratoire, ni 
ruine, ni collection. Elle ne fait que de l'animation publique 
par peur de produire un savoir qui génère des comporte
ments paniques : « pas dans ma cour ». Il n'y a pas de 
prélèvement scientifique quotidien, ainsi il n'y a pas lieu 
d'avoir peur... De cette peur d'un présent sans contrôle. 
Sans indicateurs de pollution sur le site fluvial, tout semble 
sous contrôle. Pourtant, à Montréal dans le métro Me Gill, il 
y a un indicateur local pour la pollution atmosphérique. Il y a 
tout au plus des manoeuvres de sensibilisation à l'environne
ment qui sont de type pédophilique, car elles tentent 
majoritairement de rejoindre la population à travers les 
jeunes... qui en sont l'avenir. Dans les faits, l'exposition de 
la Biosphère trans-historise l'actuelle gestion technocrati
que des eaux sauvages en ne présentant qu'un concept 
abstrait : H 2 0 . Par conséquent, il n'y a pas de représenta
tion des eaux qui soit dédiée au court terme ou à la longue 
durée. 

En 1994, lors d'un colloque à l'ACFAS (Association 
canadienne-française pour l'avancement des sciences), 
Andrée LEMIEUX en tant que directrice de l'exposition H 2 0 
déclarait que tous les contenus de l'exposition pouvaient 
disparaître sans que cela ne change rien aux installations de 
la Biosphère, car ils n'étaient que des informations de 
seconde main. En tant que telle, la Biosphère pouvait servir 
de centre d'information sur n'importe quoi... disait-elle. 
Andrée LEMIEUX dirige maintenant le musée McCord. La 
majorité des informations de H 2 0 sont présentées sur des 

écrans cathodiques tactiles. Bref, sous forme de quiz 
écologiques aux savoirs fermés, car ils ont fait l'objet de 
séances de validation. Le constat qui ressort de ces 
séances, surtout auprès des jeunes consultés, est un 
analphabétisme géographique. Sur une mappemonde, les 
gens ne savent pas où se situer. La m é c o n n a i s s a n c e 
c o n s t a t é e d u g l o b a l e x c l u t d o n c d e l ' e x p o s i t i o n 
H 2 0 u n e g r a m m a i r e d u l o c a l . 

P o u r q u o i ? 

ce 
LU 

I 

< 

1 



V i s i t e g u i d é e 

Le rez-de-chaussée du dôme FULLER occupe plusieurs 
fonctions : une « bouti-cadeaux » de style nature-culture, 
une aire vidéo, des artefacts américains offerts par la 
fondation Buckminster FULLER, des bornes informatiques 
pour des quiz écologiques, une petite médiathèque et un 
muret qui sépare les toilettes publiques du comptoir d'ac
cueil. Du hall, semblable à un mail où l'on peut naviguer, on 
voit deux salles d'expositions. La première contient une 
exposition didactique dans la structure d'une maquette 
géante du fleuve Saint-Laurent qui n'indique pas le direction 
des rivières qui délimitent le versant des bassins hydrauli
ques; soit vers le sud c'est le bassin Saint-Laurent - Grands 
Lacs, soit vers le nord c'est le complexe Baie James -
Hudson. Cette exposition sur l'eau du fleuve est produite 
par le musée de la Civilisation de Québec. Elle présente un 
survol standard des activités économiques, polluantes et 
historiques qui entretiennent la vie fluviale incluse dans 
notre société moderne. La seconde salle semble une 
rotonde, elle contient un méditatif globe pivotant qui met en 
valeur l'insularité océanique de l'Australie. Ce globe mari
time, qui a coûté 25 000 $ en soumission publique, est 
encerclé de socles aux pratiques ludiques. C'est la salle des 
jeux : aquarium sans poissons, pistolet d'arrosage pour 
produire de l'érosion, écran tactile au savoir fermé, nordique 
trompe de Coriolis, lampe de phare éteinte. Continuons. 

Montons à l'étage pourvoir un court spectacle diapo-
vidéo-audio-360° sur le fleuve. Les lumières s'allument, 
deux animateurs nous questionnent sur l'écologie contem
poraine de nos pratiques domestiques. Juste avant l'instau
ration du compteur à eau dans nos vies 
postcontemporaines, les micros s'allument pour une 
période de questionnement publique. Continuons, nous 
voilà maintenant à l'extérieur - une plate-forme ouverte aux 
quatre vents - , car le plexiglas original qui scellait le dôme 
géodésique de FULLER n'a pas été remplacé. Comme un 
« underdog », contempler un gigantesque paysage 
montréalais, sans voir là un pittoresque agencement 
d'infrastructures. Ainsi, du belvédère restauré, nous 
sommes absents et préservés des eaux sauvages. Encore 
un dernier escalier, c 'est pour entrer sur une plate-forme 
vitrée qui ressemble à un poste de commandement ; il s'y 
trouve une variété d'écouteurs et d'écrans qui diffusent des 
messages préenregistrés : visite aérienne du fleuve, radio 
maritime, écran cathodique, alarme sonore. Redescendons 
par l'ascenseur. Passons le hall. Sortons et discutons.» 

Philippe CÔTÉ de 
.(La Société de Conservation du Présent) 

La B iosphè re 

B 

Le pavillon des États-Unis sur le site de l'Exposition univer
selle de 1967, sur l'île Sainte-Hélène à Montréal, a fait l'objet 
en 1992 d'un concours pour l'aménagement d'un centre 
d'interprétation consacré à l'eau et plus particulièrement au 
fleuve Saint-Laurent. Le ministère de l'Environnement du 
Canada, en collaboration avec la Ville de Montréal, souhaitait 
créer une institution favorisant la diffusion des connaissances 
relatives à cet écosystème et à la formation d'un sentiment de 
responsabilité collective à son égard. 

Les objectifs en termes de développement durable 
énoncés par le client ainsi que la valeur patrimoniale de 
l'ensemble composé par le dôme géodésique de Buckminster 
FULLER et les plates-formes intérieures conçues par le 
groupe Cambridge Seven conduisirent à formuler une 
stratégie de recyclage minimisant les travaux de démolition. 

La structure de la sphère ayant été mise à nu par un 
incendie en 1976, le défi principal consistait à permettre au 
public de bénéficier du potentiel spatial offert par le volume 
du dôme. Il fallut par conséquent faire éclater l'espace 
d'exposition sur plusieurs niveaux afin d'amener graduelle
ment le visiteur vers les plates-formes supérieures. Cette 
stratification a été effectuée en définissant trois salles 
différenciées par leur rôle et leur caractère : 

• « Découverte », au rez-de-chaussée, est un espace 
d'introduction et d'exploration interactive destiné à faire 
comprendre que l'eau est une source indispensable de la vie. 

• « Connexion », en mezzanine, est un espace multimédia 
consacré au fleuve Saint-Laurent, à la place qu'il occupe dans 
notre culture et à l'incidence de notre action sur son état. 

• « Vision », est un observatoire panoramique situé sur la 
plate-forme supérieure qui met le public en présence du 
fleuve à proximité et de ses rives. 

En complément de ces 
espaces principaux, on 
retrouve les fonctions 
traditionnellement associées 
à un centre d'interprétation : 
boutique, restaurant, 
administration, centre de 
documentation, salle 
polyvalente et salle d'expo
sition temporaire. Afin de 
clarifier le parcours du 
visiteur, les circulations 
publiques gravitent autour 
d'une cour, d'où affleure, sur le 
roc de l'île, l'eau de la nappe 
phréatique qui constitue aussi la 
principale source d'énergie du 
bâtiment grâce à une boucle 
géothermique eau-air. 

Le travail architectural 
sur les détails et les 
assemblages a été déve
loppé en cherchant à 
éprouver et à communiquer 
le plaisir innocent de celui 
qui délicatement, patiem
ment construit un bateau 
dans une bouteille. La mise 
en œuvre d'une éthique du 
bricolage nous a conduit à 
développer un parement à clins SOUSTRACTION 
de pierre calcaire, à fracturer 
manuellement du verre lamelle, 
à utiliser pour garde-corps 
extérieur des caillebotis de 
plancher en acier galvanisé 
et à enrichir l'agrégat des 
chapes de béton avant de 
les polir comme un 
terrazzo. 

Nous avons cherché 
l'esprit du lieu dans cette 
ingénuité nord-américaine 
qui caractérise FULLER et 
qui conduisit Cambridge 
Seven à utiliser de véritables 
tuyaux de pipeline pour soutenir 
les grandes plates-formes. 

Nous nous sommes refusé les effets de contraste délibéré 
qui permettent de distinguer ce qui est nouveau de ce qui 
préexiste afin de témoigner en faveur de la continuité et de la 
pertinence du projet moderniste.* 
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