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Naissance du concept de vieille ville au XIXe siecle ä Geneve

par Armand Brulhart

«Le concept Haut et en avant»
Charles Jeanneret (Le Corbusier) 1908

«La vieille ville contient un patrimoine historique
et archeologique auquel la population genevoise est
attachee. Prenons toutes les dispositions utiles pour
sa conservation durant une certaine periode Empe-
chons toute revalorisation speculative, de fa$on que
dans un quart de siecle,par exemple, si la generation

qui nous succedera n'a plus les memes considerations
sentimentales, eile se trouve en face d'un probleme
dont les diffcultes financieres seront grandement
aplanies». Voilä comment l'architecte et ancien
conseiller d'Etat, Maurice Braillard commente
l'arrete du Conseil d'Etat du 4 juillet 1934
determinant une zone speciale, dite «%one de

la vieille ville» \
Pour la premiere fois, le caractere d'ensem-

ble de la vieille ville est reconnu officiellement,
meme si l'ideologie de l'argumentation reste ä

bien des egards suspecte. «La vieille ville fait
un tout. ou bien elle doit etre demolie en entier et

faire place a des quartiere reconstruits sur des bases

modernes, ou elle doit subsister encore et conserver
integralement ses traces et son architecture
historique». Jusque-la, on peut reconnaitre la soli-
dite du raisonnement Mais le developpement
de Braillard fait apparaitre tout le schematisme
de ce qu'il appelle le «principe d'urbanisme
logique». La ville est comparable a une maison
de commerce et done essentiellement soumise
au dynamisme economique. Une fois le sol
municipalise (ce qui ne saurait tarder), ll suffi-
rait d'etablir des «normes et un processus
fixes» pour l'amortissement des constructions,
de demolir et reconstruire, apres un delai
donne, des quartiers entiers Non seulement

la construction pourrait etre «regularisee»,
mais on pourrait «supprimer, du moms dimi-
nuer grandement l'effet du chömage». La
vieille ville n'est done qu'une partie du puzzle
dans ce systeme ou toute realite sociale autre
que le travail semble d'avance ecartee.

Tout se passe comme si la vieille ville n'etait
qu'une abstraction, un concept, une notion
a-histonque, sur laquelle travaille une logique,
une rationalite, un systeme. Sans entrer en
matiere sur le mot «concept», d'une large
utilisation dans l'entre-deux-guerres et specia-
lement en urbanisme, il convient de rappeler
que les architectes du «mouvement moderne»,
en recherchant des solutions universelles,
globales, ont eu le mente de distinguer des
ensembles, mais que dans le meme temps, lis
ont relegue l'histoire hors du champ propre de
leurs theories. La vieille ville, dans cette
theone, n'est qu'un ensemble dont la survie
ne doit pas etre surevaluee. Viendra le moment
oil une nouvelle maniere de vivre et d'habiter
rendra impossible cette survie. II y a eu sans
aucun doute une sous-estimation de la capacite
d'adaptation des bätiments anciens, et une
negation de leur valeur historique. En ce sens,
il n'y a qu'un raisonnement logique par
rapport aux transformations de la ville du
xixe siecle, mais un raisonnement simplifie, on
dirait aujourd'hui simpliste.

Cet article voudrait suggerer une lecture
beaucoup plus large de la vieille ville, depuis
le moment ou e'est toute la ville intra muros

qui devient la vieille ville, jusqu'a celui ou la
vieille ville n'est plus qu'une acropole, retran-
chee sur la colline de la rive gauche. Entre ces
deux moments, entre 1820 et 1920 environ, la
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ville est l'objet d'un discours de nature tres
multiple, dont les composantes morales, reli-
gieuses, politiques, sociales, culturelles s'im-
briquent et s'entrecroisent. Chacun des cha-
pitres meriterait une analyse et un developpe-
ment qui n'entrent pas dans cet article, qui se

veut essentiellement un essai.

i. Les mirages de la ville nouvelle

La mise en peril des fortifications par les
seductions de l'economie liberale divisait
largement les strateges militaires et le monde
politique. Cette bataille d'experts eut lieu
entre 1820 et 1822 dans la Republique et
canton de Geneve.

La question, disait-on, se rattache a la fois ä
«la politique de 1'Europe... plus particulierement ä
la politique de la Suisse, a notre politique Interieure,
sur l'etat de nos finances, sur les rapports de notre
Ville avec le territoire, sur le maintien de notre
inutile garnison, ce triste fleau des finances de la
Republique, dont les fortifications sont encore le

pretexte, comme elles le furentjadis» 2.

Une fraction de la classe politique soutenait
ainsi «la convenance d'une destruction totale
des fortifications», en multipliant les
arguments: «La route du Simplon, nouvellement cons-

truite, a change les donnees de VEurope...» «les
villes ouvertes sont moins exposees que les villes
fermees. Si Geneve conserve ou augmente ses

fortifications, eile s'expose ä supporter des sieges... ä

perdre son independance... ä se depeupler. L'occupation

serait la perte de la liberie et pour la
religion, que serait le sort d'une ville qui porte le nom
de Rome protestante?»

Pour convaincre le Conseil representatif, il
fallait donner toutes les assurances possibles
aux proprietaires au sujet de cette ville future
et surtout faire miroiter tous les avantages que
reunissait un tel projet. Sur les garanties, il
faut avouer que le raisonnement avait quelques

failles: «pourquoi (les proprietaires) croi-
raient-ils que les anciens quartiers seraient moins
bien soignes que les nouveaux, puisque non seulement

ces premiers feront toujours la loi par leur nombre,
mais encore, puisque plus la ville sera riebe, et mieux
eile sera entretenue dans toutes ses parties» 3.

Comment la ville sera-t-elle riche? «Le prix
des constructions est si eleve que le nombre des

nouveaux bätiments ne serait jamais considerable;
les bätiments ne se construisent que par des hommes
tres riches, qui sans cela ne vivraient pas ä Geneve.
Ce serait un moyen de les attirer... les riches
amenent les riches... I'embellissement de la ville
contribuerait encore ä en amener; leur sejour parmi
nous vivifierait nos etablissements publics, lesquels
soutiennent Geneve. Les etrangers bätiraient les
maisons et feraient travailler les ouvriers, ce qui
compenserait peut-etre divers inconvenients resultant
du sejour des etrangers; les ouvriers loueraient des

appartements, etc... Si, au contraire, les riches

quittaient Geneve, on verrait les proprietes fonderes

baisser de prix en peu de temps» 4.

A cette image idyllique d'une ville d'or et
d'argent venait s'ajouter le programme classi-
que de la capitale moderne, celui des monuments

indispensables a l'industrie, ä la culture,
ä la societe future 5.

L'echec de la ville ouverte en 1822 fit naitre
immediatement une Strategie de remplacement
beaucoup plus modeste. En effet, a propos
d'un projet de deplacement des tribunaux, un
conseiller arguait qu'il y aurait «un immense

avantage de niveler moralement toutes les parties
de notre ville, et de faire disparaitre, ou du moins

affaiblir considerablement ces distinctions locales,
cette aristocratie de quartier» (la ville haute).
Transplanter des tribunaux dans la basse ville,
mais surtout ä Saint-Gervais ou en l'Ile, «ce
serait donner ä ces quartiers plus de vie et une valeur
qu'ils perdent journellement par leur depopulation
des gens riches» 6. Nouvel echec.

2. Le partage de la ville

Les lieux de la transformation de la ville ä

l'interieur des remparts revelent avec suffi-
samment de clarte un nouveau decoupage de

nature politique et economique. Les deux
bilans qui nous renseignent sur Paction du
gouvernement de la Restauration genevoise
attribuent la totalite des transformations ur-
baines et des institutions au pouvoir conser-
vateur. Le premier fut publie en 1826 par
Etienne Dumont qui enumere les 52 amelio-
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Fig. I. Projet de M. |unod pour une Geneve industrielle avec les fortifications. Port et chemin de ter. 4 avril 1846.

rations du regime depuis 1814 et le second,
complete cette premiere liste en 1842 7.

«Quant aux perfectionnements que j'appellerais
materiels, ecrit Dumont, nous n'en sommes qu'ä
commencer, mais nous avons des moyens, du loisir,
et ily a dans le public une disposition generale a
entreprendre tout ce qui pent contribuer a la
commodity et a la salubrite de la ville».

A cöte de la machine hydraulique, de la prison

penitenciere et du Musee Rath, il faut
relever les «ameliorations dans la ville, au Bourg-
de-Four, au Perron, abbattis des domes d'une des

rues basses, enlevement des echoppes a la place de

Rive, percee de la rue de la Douille (Tour-Mai-
tresse)«. Le second bilan poursuit d'une
maniere generale \«I'amelioration dans plusieurs
rues de la ville, nouveau pave (sic), nouvelles fon-
taines, continuation de la aestruction des domes et
des hauts-bancs... travaux considerables aux
fortifications... construction dans 1'hotel-de-ville ; addition
d'un troisieme etage... nouvelle prison de l'Eveche,
en 1841... construction d'un nouveau port de

commerce, et d'un nouveau port au bois en 183 j... pont
des Bergues, en 183/... quais sur les deux rives du
lac et du Rhone; creation des Bergues, en 1833».
La transformation ä l'interieur de la ville fut

essentiellement l'oeuvre du pouvoir conser-
vateur et, pour en juger, on se reportera a
l'annexe 1 du present article.

Pourtant, la transformation des rives du lac
et du Rhone ne saurait etre attribute sans
reserves ä ce meme pouvoir conservateur 8.

Les premieres batailles au Conseil representatif
concernent essentiellement la liaison entre
l'activite du port et les Rues-Basses. A la
transformation des rives du Rhone, on oppose
des embellissements ponctuels de nature cul-
turelle et scientifique et il faut ä la fois les
interventions nuancees de l'ingenieur Guil-
laume Dufour et de certains banquiers pour
que les travaux s'engagent sur la rive gauche 9.

Les quais, mais aussi les ponts, vont devenir
l'expression des liberaux, favorises par une
partie de la banque genevoise.

Avant la construction du pont des Bergues
et du pont de la Machine, les liberaux inter-
pellent les autorites qui se disent favorables au
«laisser faire, laisserpasser» et reclament la
construction d'un pont sur l'emplacement de la
Coulouvreniere:
«...s'il est vrai que quelques Genevois, mal loges,
habitant des quartiers tristes et malsains, profi-
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tassent de cette nouvelle communication, pour cher-
cher, en dehors des remparts, I'air, le jour, I'espace
qui leur manquent, serait-ce done un si grand mal?
Peut-on s'etendre indefimment, lorsqu'on est encemt
de parapets et de fosses, et peut-on imposer le silence

aux besoms de l'aisance et de la prosperite, qui font
que I'on est mal ä l'aise, lä ou nos peres se trouvaient
bien loges» io. Discours hygieniste, discours
du confort, discours qui impose bientot une
vision calculee de l'avenir, dont l'exemple le
plus comique fut developpe tres seneusement
par le banquier Hentsch devant le Conseil
municipal ä propos du pont de la Machine:
«si iq ooo personnes franchissent le pont quoti-
diennement, ce ne sera pas moms de j no ooo mdi-
vidus par an; or, le gain de temps realise peut etre
evalue entre jo secondes et j minutes; done, en

prenantpour base le prix de i. fr. I'heure, la 1Ville

gagnera annuellement 8jjj francs et le pont, qui
a coüte 60000 frs. sera ainsi paye en sept ans»

Ce type de raisonnement applique aux bäti-
ments a construire provoque un nouvel etat
d'espnt. L'architecture subit alors les assauts
du temps et de l'amortissement combines, ce

qui reduit sa duree, son histoire. Doit-on vrai-
ment construire pour l'avenir Ne faudrait-il
pas utiliser des materiaux plus legers, moms
coüteux, et construire pour un temps beau-

coup plus court? I2. Meme si ce discours n'a
trouve grace qu'aux yeux des philanthropes
preoccupes de la question du paupensme et de
la classe ouvriere, les constructeurs genevois
ont applique les pnncipes d'economie pro-
digues par le polytechnicien pansien J. N. L.
Durant des l'operation des Bergues, lancee
en 1827 IJ.

Ainsi ä travers le processus de transformation
des rives du Rhone et du lac, la notion de

«modernite» prenait une sorte de revanche
tnomphante. C'etait non seulement l'image de
la ville moderne qu'on offrait aux etrangers,
mais celle d'une veritable epuration sociale

qui rejetait vers l'interieur, vers la basse ville,
le faubourg de Saint-Gervais ou sur File, une
population indesirable, inadaptee a l'image
nouvelle. La vieille ville se retrouva dernere
les deux fronts des bords de l'eau et la ville
haute, si l'on en croit Marc Monnier, «s'assom-

brit de plus en plus, devenait une miniature de

Londres, baillait aux brumes, prenait le spleen» I4.

3. Pa seconde mort de Calvin et la victoire
de Rousseau

« Adam Topffer voit paraitre Fazy, le vamqueur qui
proclame le Gouvernement provisoire, consacrant ainsi la
fin du regime theocratique de Calvin, pour lequel avait com
battu Rodolphe Topffer, et la victoire du vieux faubourg
de Rousseau, celle aussi de l'espnt helvetique sur l'espnt
genevois»

Pierre Courthion,
Geneve ou le portrait des Topffer,
Paris, 1936, p 230

«fusqu'ä ces derniersjours, le contenu depassait de

beaucoup a Geneve le merite du contenant, l'äme et
I'intelligence de cette ville valaient mieux que sa
coquille», ecnvait en 1864 Pictet de Sergy dans
Geneve ancienne et nouvelle 15. L'historien calvi-
niste effagait et noyait dans un elan de
reconciliation, toutes les aspentes et toutes les
violences pour celebrer l'ere de la renaissance
genevoise, qui depuis cinquante ans avait si
heureusement transforme le visage de Geneve.
II suffisait de poursuivre «l'association du
capital et du travail, de la tete et du bras» l6.

II effa^ait d'ailleurs si bien certains aspects
nouveaux de la realite genevoise qu'il ecnvait
un an plus tard un supplement adresse aux
Citoyens catholiques et radicaux du Canton de

Geneve. Aux premiers qui lui reprochaient de
n'avoir pas mentionne l'eglise de Notre-Dame,
ll repondait que si cette «succursale» «avaitpu se

construire trente plus tot, eile eüt ete probablement
moms belle et moms imposante..., eile ne serait
surtout pas venue se planter ä la prmcipale entree
de la ville de Geneve, comme en etant, en quelque
sorte, I'echantillon et l'enseigne, ce qu elie ne pourra
cependant jamais etre» 17. Aux seconds, ll
reaffirmait sa foi en la democratic genevoise
en se referant ä Bonivard et rejetait le mot
d'Anstocratie comme un fantome.

Ces deux polemiques, meme si elles appa-
raissent comme insignifiantes pour un lecteur
d'aujourd'hui, permettent de mieux cerner les

trois aspects de la vieille et de la nouvelle
Geneve.

Pour un catholique, l'eglise de Notre-Dame
forme avec les fortifications «comme la person-
mfication des deux courants nouveaux qui mforment
la vie nationale: Vepanouissement materiel et
1'expansion catholique» l8. La description roman-
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tique d'un petit livre intitule la Nouvelle Geneve

ne manque pas d'eclat:
«La ruine des bastionsfut done consommee; on les

Vit, l'un apres Vautre, tomber au milieu des larmes
et des battements de mains, sous l'etreinte du regret
ou sous la fascination de I'attente, tous regardaient
avec emotion crouler ces murs si longtemps defendus
et s'ouvrir ces larges breches ä travers lesquelles

entrait, avec une irresistible force, le genie des

temps nouveaux. L'aspect de la ville se transforma,
avec une etonnante rapidite; une ceinture de

boulevards, de jardins, de jeunes et brillants edifices,
s'etala au soleil: des quartiers tout entiers, despalais
cosmopolites destines a 1'Europe voyageuse, sortirent
de terre et vinrent ajouter, aux attraits traditionnels
du Leman, un nouvel eclat Qiiand, par une soiree

transparente, on cotoie les rives silencieuses du lac,
bientöt une longue trainee de lumiere apparait au
pied des montagues C'est la Geneve nouvelle qui
s'ajfirme et qui eclaire de ses seuls reflets I'ombre
noire de la vieille cite» 19

A cette fervente description catholique
repond la non moins naive interpellation d'un
heros de roman du scrupuleux radical Antome
Carteret:

«IIjeta encore un coup d'ceil sur la vue qu'on a en

cet endroit, II eut devant lui la statue de Rousseau,
1'une des plus belles ceuvres de Pradier ne ä Geneve

comme le philosophe. «Jean-Jacques, dit-il menta-
lement apres quelques reflexions, je voudrais bien

savoir ce que tu penserais aujourd but de ta Geneve,
Tu la trouverais bien embellie: est-ce que cette

metamorphose te choquerait Je ne le croispas, car tu
saurais bien voir, qu'aufond, tes doctrinespohtiques,
dans ce qu'elles out de plus substantieI, out pris
racine chet£ nous Geneve, par ce qui lui restait de ses

anciennes institutions republicames, quand tu es

venu au monde, a contribue ä te former; ä ton tour,
par tes pages sublimes, tu as fortement participe ä
I'epanouissement de la Geneve actuelle. - Mais tu
nous adresserais bien quelques remontrances En
particulier tu ne manquerais pas de nous dire.
Concitoyens, prene^ garde a l'ecueil des jouissances
et du luxe...» 20

Enfin, voici ce qu'un etranger, qui avait pu
jouir de la Societe genevoise sous la Restauration

pouvait eenre sans se faire desapprou-
ver de ses anciens hotes:

«L'ancienne Geneve etait dans ses murallies. En
les abattant, on sacrifiait les souvenirs, on dementait

l'histoire et Ton commen^ait un cycle nouveau
Geneve demantelee serait une ville americaine sur
le lac Leman au lieu de l'etre sur le lac Ontario
abattre les remparts devant Vinvasion de ce genie
remuant. Protee si melange de vice et de vertu, qu'on
divinise sous le nom d'Industrie, c'etait renoncer ä

ce qui restait d'original ä Geneve» 21

Si les plus ultras accusent les jesuites d'etre ä

l'ongine de la demolition des fortifications, les

plus realistes se resignent a donner raison a ce

voyageur anglais qui predisait la fin prochaine
de la Rome protestante 22. Dans leurs sermons,
les pasteurs tirent les conclusions de ce chan-

gement: «voye% enfin I'etat social tout entier tour-
mente d'une fermentation etrange, desordonne, tra-
vaille d'un esprit funeste de bouleversement; portant
de toute part la hache de la destruction sur le passe,
sans aucune garantie de retablissement qu'un vague

pressentiment d'avenir qui l'egare, et comme en travail
d'une transformation qui n'aboutit jusqu'a ce jour
qu'ä lui hater son ceuvre de ruine» 23. «Nous etions
une Eglise de clerge, nous sommes maintenant une

Eglise du peuple» 24

Calvin est bien mort pour la seconde fois,
mais le Calvin de James Fazy, celui dont ll
ecrivait- «toute son existence a Geneve devait done

etre une lutte contre la democratie» 25

Comme pour marquer la mort politique de

Calvin, la cathedrale est destituee de sa fonc-
tion de lieu des elections au profit d'un
nouveau palais electoral construit dans les
nouveaux quartiers

26

4. La digestion de la Vieille Ville

«II n'est personne a Geneve qui ne desire, comme ideal,
voir supprimer le plus grand nombre des constructions du
moyen age qui nous restent C'est une question d'appetit
et de digestion»

Memorial des seances du Conseil
municipal, 1879, p 322

Tant qu'il existera de ces honteux, de ces immondes quar
tiers, on y verra pulluler tous les germes de canaillerie, le
vice sous toutes les formes'

Antoine Baumgartner, Persepohs
ou essat sur I'amelioration de la ville de

Geneve, Geneve, 1873, p 12

La demolition des fortifications devait
«permettre a la ville de se developper selon les
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veritables formes economiques» 27. Le veto a la
construction de logements ouvriers sur ces
nouveaux terrains fut prononce en vertu d'un
Systeme juge «contraire ala liberie d'entreprise» 28.

Les premiers resultats demontrerent immedia-
tement, selon la formule d'un homme politique,

o\a«en angmentant le sang dans le corps, le

caur prend toujours plus d'importance»29. En
traduisant, on obtient un prix de terrain pres
de quatre fois plus eleve au centre qu'au quai
du Mont-Blanc! 3°. La demolition des
fortifications a definitivement place la vieille ville
au rang d'une marchandise. Pour les proprie-
taires, «c'est un capital qu'il faut faire rapporter
le plus possible, rien de plus; jusqu'ä un certain
point, c'est legitime» 51.

Autant la vision de la ville nouvelle, du
decoupage des nouveaux quartiers et de leur
specialisation etait nette, autant cette vision
devenait floue lorsqu'elle se portait sur l'inte-
rieur de la ville, sur la vieille ville.

Rien n'est clair, dans ce fouillis, ces rues
tortueuses, ces ruelles sombres, ces allies
noires, ces dopes mysterieuses, ces tours et
tourelles, ces toits enchevetres surmontes de
mille et une cheminees 32. Les proprietes et
les servitudes s'entrecroisent et se superposent,
tout le monde est proprietaire, qui d'un etage,
qui d'une chambrette, qui d'un bout d'escalier
ou de courette. II faut un assainissement general.

L'epidemie de la percerette n'en finit pas de
s'etendre sur Geneve et l'on s'exclame encore
en 1879: «Notre vieille ville doit etre percee dans

tous les sens: la salubrite et la securite le recla-
ment» 35.

Pourquoi Geneve, qui avait opte pour le

capitalisme moderne, mit pres de quarante ans

pour commencer sa veritable renovation?
II est certain que dans une ville ou la hauteur

des bätiments est largement superieure ä

celle des autres villes europeennes, et oil la
densite des habitants est particulierement
elevee, les problemes de propriete et done de

prix du terrain, furent un obstacle non negli-
geable 34. II n'est pas rare de voir mentionner

que les prix des terrains a Geneve sont aussi
eleves qu'ä Paris. On peut des lors comprendre
pourquoi les capitalistes genevois se sont
davantage interesses aux operations de perce-
ments ä l'etranger, oil les garanties fournies

par l'Etat depassaient largement les possibilites
genevoises 35. Si, au plan politique, en effet, il
y avait concensus sur la necessite d'assainir, les

moyens et les modes d'intervention diver-
geaient sensiblement. L'alternance du pouvoir,
entre radicaux et conservateurs, n'est d'ail-
leurs pas sans rappeler la situation actuelle de
certaines villes frangaises ou la gauche et la
droite peuvent chuter sur la politique urbaine.
II est certain que la chute de la municipality en
1868 sur l'affaire du percement entre le
Molard et la Fusterie, un point strategiquej a
rendu prudents les hommes politiques 3<s.

Toutes ces raisons paraissent encore insuffi-
santes a expliquer la relative inertie d'une ville
qui est encore en 1850 la plus peuplee de
Suisse et fortement industrialisee 37.

La situation du secteur principal de l'eco-
nomie genevoise, l'industrie de l'horlogerie,
caracterise assez bien l'ensemble des difficultes
rencontrees apres la crise de 1848. Menaces par
la concurrence jurassienne, les horlogers cho-
meurs furent momentanement absorbes dans
les travaux de voirie et de terrassement des
fortifications, et les solutions proposees pour
une restructuration industrielle, loin d'etre
une relance massive des investissements, diri-
geaient le secteur horloger vers une specialisation

qualitative, jugee conforme ä la tradition

genevoise 38. En fait, la revolution
industrielle, qui aurait du accompagner la destruction

des fortifications et la vision d'une ville
moderne, n'a pas eu lieu, malgre la reserve
initialement prevue d'un quartier industriel
dans la region de la gare Cornavin 39.

Ce refus de Industrialisation, de la grande
industrie, semble bien un choix delibere d'une
partie de la classe dirigeante genevoise sou-
tenue par l'Eglise protestante qui voit dans le
travail d'usine et de manufacture un abaisse-
ment de la moralite 4°.

Ainsi, mis ä part les territoires annexes en
1850 sur la rive droite (Delices, Grottes,
Montbrillant et Päquis-Prieure) sur lesquels
on constate un developpement modere d'acti-
vites industrielles et de logements ouvriers,
e'est bien la vieille ville qui reste le lieu de la
question ouvriere.

«A I'epoque ou la Philanthropie fleurissait, on

s'occupait des conditions economiques du pauvre ; plus
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tard, le methodisme est venu et n'a songe qu'ä la foi.
A.ujourd'hui, on revient ä l'ancienne methode, on

fonde des associations de patronages; on s'occupe
des logements ouvriers. Ce dernier objet est capital.
Les conditions de la vieille ville sont deplorables.
Tant qu'elles subsisteront, I'ouvrier, au lieu de

rentrer dans son taudis apres le travail, ira se

recreer au cabaret...» 41. Cette vision classique
d'un ami de Michelet decrit tres bien la logique
qui s'imposerait: «il faudrait faire marcher de

front la destruction des quartiers infects et la
construction des nouveaux».

En attendant, puisque ces quartiers sont
encore rentables, on se contentera de renfor-
cer la double Strategie dejä formulee et experi-
mentee dans les annees 1820: le denigrement
systematique des vieux quartiers et le controle
de la population.

L'ecart entre le mot et la chose, entre la
realite materielle et le discours dominant fait
naitre un reel malaise, un doute sur les soi-
disant philanthropes, sur les de Candolle, les
Baumgartner, les Gosse et tant d'autres. Que
se passe-t-il? Pourquoi un voyageur aussi
critique que L.-A. Martin affirme-t-il que
dans tout le centre de Geneve «la plupart des

maisons sont hautes et solidement bdties»? que
malgre ces surelevations «contraires aux lois de

la salubrite, heureusement de nombreuses

fontaines assainissent la ville... heureusement que I'air
pur qui circule concurremment avec I'eau a travers
Geneve I'assainit tout le jour et en fait encore une
des moins choleriques des viIles d'Europe» 42.

Pourquoi les «visites (samtaires) ont-elles p rmis
de constater, meme dans les quartiers pauvres, un
etat de proprete asse^ general dans les appartements»
et qu '«on pent dire qu'en somme notre population a
I'instinct de la proprete...v45? Pourquoi repete-
t-on ä droite comme a gauche que les ouvriers
sont plus mal loges en penphene que dans la
vieille ville 44 Toutes ces interrogations ne
parviennent pas a masquer Pinquietude des
bonnes gens vis-ä-vis de la «canaille», ce mal-
heureux mot lache pour designer le peuple a
Geneve 45. Comment digerer cette population
pauvre? Comment neutraliser «la dangerosite»
latente de ces «populations flottantes, classes
dangereuses», comme les appelait le chef de la
police genevoise4<s. L'organisation protes-
tante des diaconies, reformee en 1850, permet

d'effectuer un important travail d'assistance
sociale, en liaison parfois avec la police; les

tres nombreuses institutions philanthropiques,
dont l'essor est stimule par les rivalites confes-
sionnelles, depassent encore Paction de l'Etat
et des institutions officielles 47. Le filtrage de
la vieille ville, depuis longtemps habituee aux
«gendarmes allant en habits de bourgeois par les

rues», se fait plus systematique 48. La crimina-
lite est en baisse. Le controle des «logis», renou-
velables chaque annee, dejä institue dans la

premiere moitie du xixe siecle pour les ouvriers
«saisonniers» et celibataires, n'empeche pas
leurs prix d'etre les plus chers de la Suisse
romande, une seconde maniere de controle 49.

Alors que les statistiques economiques et com-
merciales sont pratiquement inexistantes, les

statistiques demographiques, medicales et
criminelles viennent ä leur maniere controler la
digestion de la vieille ville.

5. La culture du repli

De la necessite de fonder l'avenir de Geneve sur le respect
de son passe

Mme Necker de Saussure

Les revolutions des annees 40 ont amene les
hommes de l'ancien regime ä faire leur bilan.
Les belles lettres et les beaux-arts ne firent pas
exception. C'est ä Rodolphe Topffer que revint
la defense et illustration des lettres genevoises,
et ä Jean-Jacques Rigaud la celebration de
l'Ecole genevoise de peinture 5°.

Bilan positif, on s'en doute, mais aussi bilan
engage, dans lequel apparait l'eloquence sacree,
les charmants poetes que sont Petit-Senn ou
Chaponniere, des scientifiques, des histonens
et surtout bien sür les deux gloires europeen-
nes Sismondi et Rossi, dont Topffer se garde
bien de mentionner les reserves ä l'encontre de
la ville qu'il vient de quitter pour Pans 5I.

Du romantisme, on ne trouvera aucune trace
chez celui qu'on a surnomme mechamment le
«romantique refoule». II y a un choix pour
Geneve contre Paris, contre la mode et ses

extravagances. D'ailleurs, ä propos de ces
Parisiens, «qui ne se rappelle, par exemple, le
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Fig 2 «Un petit sou s v p» Dans La Photo revue sutsse, n° 12,
decembre 1899

Fig 3 Bndet (Boquillon), caricaturiste pansien «Le coup
de pied» Dans Les Arts tncoherents, Paris, 1884, p 51

sans-fa^on avec lequel un touriste archeologue
s'ecriait, apres une nuit passee dans nos murs, qu'il
ne savait lequel lui deplaisait le plus, de Geneve ou
du peuple qui l'habite Et aurejj-vous oubhe cette
bouffonnerie d'un spirituel feuilletoniste aux yeux
de qui les Genevois sont des quakers Sans doute,

personne ne prend au serieux les malices de Raoul-
Rochette (de triste memoire), les plaisanteries de

Theophile Gautier, les espiegleries d'Alexandre
Dumas, les prejuges venimeux de M. Eouis
Veuillot: on sourit et on hausse les epaules» 5\

Quant ä Victor Hugo, Balzac et consorts,
qu'ont-ils compns ä «l'esprit de Geneve»?
Topffer a sans doute voyage avec Liszt et
George Sand, mais ll n'est pas question de
retenir les «horreurs» que cette derniere ose
ecnre 55.

La ville en tant que telle ne tient qu'une
petite place dans la Iitterature genevoise. On
publie bien quelques poemes de circonstance
dont Petit-Senn est le specialiste:

«J'habitais sous un dorne, au quatrieme etage;
Le bonheur et la nuit regnait dans mon menage.
Et voilä qu'un arret, injuste et rigoureux,
Met les domes ä bas, et majoie avec euxl...
O mes domes eheris, votre sort me confond!
En vous voyant tomber, mon existence se fond!
Je ne puis concevoir la barbarie

qui veut demanteler notre antique patrie». 54

Ou encore celui de Chaponniere:
«Ehelas! helas! on met les domes ä bas.. » 55

Poemes episodiques qui ne semblent pas
avoir ete transformes en chansons, mais qui
sans doute furent plus nombreux que le peu
qui subsiste. Sous l'impulsion de l'histoire, les

ecrivains se sont refugies de preference dans
la Geneve du temps de Calvin et ont trouve
avec le «peintre officiel du Calvinisme», Joseph
Hornung (1792-1870), l'illustrateur ideal. Ce

dernier ne se contente pas de peindre «la mort
de Calvin» ou «le serment de Bonivard au Molard»,
ll imagine «Calvin travaillant aux fortifications
de Geneve» '6. Le repli conscient des artistes et
des poetes semble obeir implicitement ä la

parole de Topffer: «Sij'etais artiste, artiste de

talent, je m'ejforcerais de chercher et de trouver ma

reputation ici, ä Geneve» 57.
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La demolition des fortifications ne cnstallise
pas de sentiment nouveau pour la ville. Certes,
ll faut bien voir dans la frequence du theme de
l'Escalade, une maniere de faire renaitre les
fortifications et de reanimer la flamme des

vieux Genevois, mais les litteraires doivent
surtout se defendre des incursions de l'etran-
ger. Des poetes qui parsement leurs ecrits de

pensees dangereuses, de Saint-Simon a Fourier,
des feuilletomstes, des romans populaires qui
sement la revoke A

Pour le reste, lalitterature baigne dans l'ordre
bourgeois, depuis le «Guide touristique» d'Amiel
jusqu'au livre d'enfant d'Arthur Masse qui
«naturalise» les operations d'assainissement59:

«Autrefois, aucune communication n'existait
entre Coutance et la rue Rousseau. IIy avait la tout
un päte de maisons, communiquant entre elles par des

allees etroites, obscures, sales et coupees par des

cours interieures, humides et malsaines. Les
habitants de ces maisons n'ayantjour que sur ces cours ne

voyaientjamais le soleil et respiraient un air empeste
et fetide. - Et si k feu avait pris aux maisons du
fond? dit I'enfant. - On n'aurait pas pu I'eteindre,
dit le pere; cela aurait ete affreux. Or, voilä pour-
quoi on a perce ce mas de maisons pour donner dujour
ä ce quartier en faisant cette large rue. Et comme
pour cette reparation on s'est servi de I'argent de

M. Grenus, on a donne son nom ä cette nouvelle rue.
— C'est naturel, dit 1'enfant». 60

Une voix, une seule voix, celle de Jeanne
Mussard fait echo aux miseres des ouvriers,
des horlogers, s'insurge contre les prix, contre
l'impuissance des magistrats et des legisla-
teurs, contre le sans-cceur des proprietaires:

A sa famille en pleurs 1'ouvrier rend courage
Et forme de beaux plans sur son travailfutur I
Mais le proprietaire est inflexible et dur;
La pitie dans son caur ne trouve point de place,
II lui faut de Vargent pour payer son espace,
Son toit et ses clotsons; il en faut.. il en faut!...
Qu'Importe que le gain au chef ait fait defaut?
Les abris de nosjours, au poids de I'or se vendent

Qu'Importe? ilfaut payer les lots le lui com¬

manded!
Son profond desespoir de nul n'est entendu! 61

Les tableaux qu'elle dresse avec des mots
simples, devaient etre assez irritants pour atti-
rer sur cette «fille d'un ouvrier» un mepris
condescendant. Elle-meme se situe parmi
«ceux qu'on traite ici de reveurs et de fous», parmi
ceux qui croient changer le monde par la
chante et l'espnt evangelique. On aurait tort
d'imaginer ses vers ä l'eau de rose, tant sa

smcente s'expnme jusque dans le pathetique
du monde ouvrier:

«Alors le suicide etend ses ailes sombres

sur notre beau pays. Un long cortege d'ombres...»62

Une fois calmee la revoke de Jeanne
Mussard, la litterature genevoise retourne ä

son ennui et se desinteresse de la ville 6?.

II serait injuste d'ignorer le mouvement cul-
turel de l'histoire et de l'archeologie, dont la

pnncipale societe, fondee en 1837, s'etait fixe
des buts precis: «Elle cherche et recueille dans la
ville et les environs tous les monuments historiques.
Elle veille ä leur conservation et les fait connaitre

au public» A C'est ä eile que Ton doit de tres
nombreuses publications sur Geneve, eile qui
accueille «tous ceux qui portent le flambeau de la

critique dans les obscurites du moyen-äge». En
adoptant plutöt Michelet que Viollet-le-Duc
parmi ses correspondants etrangers, elle marque

suffisamment les reserves qu'elle fait au
moyen-äge et reste fidele ä la devise de
Geneve: «Post Tenebras Lux»6'. Loin d'etre
un mouvement de resistance, la Societe d'histoire
et d'archeologie a plutöt tendance ä gerer l'assai-
nissement de la vieille ville Elle s'est pre-
occupee du reemploi des materiaux provenant
de monuments historiques demolis, de la
conservation et de la restauration des monuments,

et c'est grace ä ses membres, ä J--B -G.
Galiffe surtout, que l'on doit une premiere
nomenclature de la Geneve monumentale 66.

Galiffe a certainement joue - comme James
Fazy, pour la societe radicale et rivale de
1'Institut national genevois - un role dans la
reevaluation du moyen-äge. «Les questions
relatives ä la voirie, ecrivait-il, et ä la police des

rues et places de l'ancienne Geneve sont de celles qui
ont ete defigurees de parti pris par ceux de nos histo-
riens qui font Systeme d'afficher le plus profond
dedam pour tout ce qui a pu se passer dans notre
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Fig 4. Reclame d'un guide en 1873.

Fig 5 Reclame dans les Rues-Basses en 1875.

Fig 6 Reclame en 1880. Emplacement actuel de la Societe
de Banque Suisse, n° 2, rue de la Confederation.

pays avant la Reforme» 6?. C'est ä lui que l'on
doit d'avoir identifie la richesse de la vieille
ville sur le flanc nord de la colline: «c'est la,
mieux que partout ailleurs, que l'on peut se faire
une idee de ce qu'etait au moyen-age la Geneve
industrielle (sic) aucun quartier ne contient un
plus grand nombre d'anciennes maisons des XVe et
des XVL siecles» 68.

6. Les reflets de la vieille ville

«Enfin nos remparts abattus,
Ou l'ami des vieilles vertus

Voit, non sans crainte,
Faire peau neuve et se changer,
Aux longs bravos de l'etranger,

Sparte en Connthe!...»
Henri-Frederic Amiel,
Guide poetique du touriste ä Geneve,

Geneve, 1858

Le voyage ä travers les guides et les recits
des voyageurs a de quoi desorienter celui qui
voudrait faire un film sur la vieille ville au
xixe siecle. Les cliches qui se sont accumules
sur ce «siecle etrange», qu'ils soient litteraires,
graves ou photographies, privilegient statis-

tiquement la ville nouvelle, la ville du progres,
avant de subir un renversement spectaculaire
apres 1890, dans la recherche du temps perdu.
II est certain que les Genevois ont ete extre-
mement sensibles aux jugements des touristes
et qu'ils ont cherche ä contröler l'image de
leur ville par une production de guides locaux
bien avant la fondation des Interets de
Geneve 70.

Les guides, qui se multiplient apres Pinstal-
lation du chemin-du-fer, abandonnent com-
pletement la Photographie et utilisent la gra-
vure sur bois qui permet de mettre en
evidence, de truquer ou d'effacer selon des pro-
cedes identiques aux annonces publicitaires 7\
On prefere, aux descriptions d'Alexandre
Dumas, celles d'Elisee Reclus montrant que
Geneve «n'est plus la ville austere et rigide
d'autrefois», et que «de somptueux quartiers et des

promenades ont remplace les remparts» 72. Cette
alliance du tourisme et du commerce repond
bien a la formule assimilee d'un homme poli-
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P'g 7 A Calame Lithographie de Freydig «Souvenirs de Geneve» Chez Its frcrts Manega, editeurs a Geneve

tique d'alors: «c 'est la consommation qui fait la
prosperite et c'est la richesse qui fait la consommation»

73. Tout parait avoir ete con£u «pour que
le bourgeois qui s'esbat, soit ä l'aise» Cette
impression du guide Merlin de 1873 consacre les
efforts de la nouvelle Geneve:

«Le voyageur, qui entre pour la premiere fois
dans Geneve, est tout d'abord seduit par I'accueil
qu'il y revolt. partout autour de lui regnent la
tranquillite, I'aisance, le bonheur. L'administration
paternelle de Geneve a eloigne de lui ces tableaux
hideux, oil la pauvrete vient etaler, auxyeux attris-
tes de la foule, ses plaies et sa misere; dans cette
cite si industrielle et si florissante, tons les bras
sont occupes et le pauvre apprend de bonne heure a

travailler» 74 La seule exception concerne le
quartier de l'Ile: «l'archeologue ne manquera pas
de faire le tour de ce quartier, autre vestige de la
Geneve primitive Malgre les suppressions et les
raccordements, il y trouvera une agglomeration de

taudis, amonceles sans soucis de la parallele ni de la
perpendiculaire; des fenetres percees ä l'aventure;
des murs le^ardes, effondres; des pihers flagellants
(sic), I'ensemble a un aspect visqueux et sale, que
le Rhone est impuissant ä deerasser» 75. Une
tendance radicalement opposee, probablement
accentuee par les transformations pansiennes,
apparait dans les annees 80

«Les quartiers modernes de Geneve ont certaine-
ment un caractere de grandeur incontestable, mais
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Fig 8 Dessine et grave par Rudisuhli «La Suisse lllustree», partie 2

on peut sans blaspheme, dire qu'ils sont loin d'etre
ausst mteressants que les vieilles rues de l'ancienne
Geneve encore epargnees par les embellissements» 76

Le «guide bleu» de la Suisse de 1882 ne prend
meme plus de precautions:

«Geneve se compose actuellement de deux villes
bten distinctes: la ville neuve et la vieille ville. La
ville neuve, celle qui s'eleve sur 1'emplacement des

fortifications demolies depuis 184g et le long des

quais, ressemble ä toutes les villes modernes Elle
a de larges rues bordees de grandes maisons solide-

ment construites; mais elle manque totalement

d'originalite, de caractere, de style. II n'en est pas
de meme de la vieille ville...» 77.

Sur le plan des images, les graveurs, qui
primitivement evitaient la ville des bords du
Rhone, malgre «l'eau bleue» celebree par
Byron, s'y incrustent des la construction de
l'hotel des Bergues et les premiers photogra-

18

phes, implantes le long des quais, ne parvien-
dront pas a les supplanter 78 II faut peut-etre
faire une place a part aux gravures de synthese,
regroupant autour d'une vue generale de la
ville, les monuments juges les plus represen-
tatifs, car elles traduisent relativement bien
revolution des guides. Avant 1840, ce type de

gravure privilegie nettement la rive gauche
et la lithographie celebrant Geneve depuis
Saconnex d'apres Calame ne comprend pas plus
de trois exemples de la rive droite, dont
l'hotel des Bergues ä peine construit, mais ä

l'exclusion du temple de Saint-Gervais (fig. 7).
Sans doute a-t-on cherche ä reequilibrer les

deux rives en publiant dans la Suisse lllustree

une gravure pour chacune d'elles: le resultat
ne laisse pas d'etre surprenant et l'on cher-
cherait vamement une seule image de la vieille
ville (fig 8, 9) La disqualification de la rive





Fig Ii. L.-A. Martin. «Un Parisien a Geneve ou Geneve actuelle et Geneve historique». Geneve, 1854

droite devient evidente apres 1870, oü la
legende de la maison natale de Rousseau n'est
meme plus un point d'attraction.

II y a comme une confirmation du jugement
de l'Allemand H. Runge, traduit en 1866:
«Quelque beaux que soient les quartiers de la rive
droite, on n'y trouve cependant pas de monuments
remarquables» 79. La rive gauche redevient la
rive privilegiee, jusque dans cette gravure
digne des etrennes patnotiques et religieuses
qui presente deux vues de la ville sur un fond
de Saleve (fig. 10). De plus en plus, la vieille
ville s'identifie avec la partie la plus ancienne
de la ville groupee autour de la cathedrale
Saint-Pierre longtemps consideree comme «le
seul monument digne d'interet» 8o.

Fig 12. Henri Silvestre. Vue de l'lle depuis la place de la
Petite Fustene. Vers 1880. Aquarelle.

7. La religion du pittoresque et les delices
de 1'archeologie

«. quand tout cela, qui est encore a nos yeux le present
et notre vie, ne sera plus dans nos memoires emues que le
vague, le vain, le delicieux passe».

Rene-Louis Piachaud,
Vieux Geneve.

«Amis du vieux Geneve, photographiez, dessinez et
conservez de toutes les fagons ce qui peut etre conserve.
Prouvez que personne n'a comme vous cette religion de Part
qui est faite de piete historique, patnotique, et, ]e dirai pres-
que pittoresque».

E Doumergue, Aux bons Genevois,
dans- Le Signal, Paris, 16 avril 1902

Le bon vieux temps, les images fanees, les
souvenirs de l'enfance se brassent et s'accu-
mulent pele-mele lorsque le changement se

mue en destin dans la derniere decennie du
xixe siecle. A-t-on jamais vu pareille eclosion
de souvenirs, d'impressions, d'aquarelles, de
dessins ou de photographies fixant les derniers
instants de la vie? L'Album pittoresque de
Silvestre ouvre a sa maniere «l'ere des souvenirs

et des symboles», qui du pittoresque
performant du jet d'eau (1891) dressant aux
nues la Geneve moderne, atteint ses limites
dans le pittoresque pondere de la fleche de la
cathedrale (1898) et finit par se graver sur le

mur des Reformateurs, peu avant l'ere
internationale de Geneve 8l. L'axe forme par ces
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trois points, jet d'eau, cathedrale et mur des

Reformateurs indique l'une des tendances du

pittoresque qui emerge du sentimentalisme: le

pittoresque religieux, defendu avec ardeur par
les nouveaux partisans inconditionnels de

Calvin. En effet, ä cote de ceux qui accumulent
les souvenirs, les debris, qui collectionnent et
poussent ä la creation de musees, comme par
instinct de conservation, ll y a ceux qui ne se

resignent pas a etre devores et s'identifient ä

la ville 8z.

«La viellie ville a tous les toits en tulles rou-
geätres, noiratres, avec des couleurs vieilles, vieilles,
mats chaudes - La nouvelle ville, ce sont les toits
en ardoise, noire, plate, froide et monotone. Et I'on
voit bien que la ville nouvelle devore l'ancienne» 83.

L'image de la vieille ville austere, froide,
tenebreuse s'est rechauffee avec la resurrection
d'un nouveau Calvin, ami des arts 84. Cette
nouvelle figure de proue defend vigoureuse-
ment l'acces de la ville haute depuis la rue des
Chanoines (la future rue Calvin), car «ici, de

1 j 41 ä 1J64, pensa un des cerveaux les plus pro-
digieusement actifs que I'humanite ait possedes,

s'exerfa une des volontes les plus tenaces que le
monde ait connues, vecut avec un des corps les plus
maigres, les plus epuises, les plus tortures par toutes
les maladies douloureuses et mortelles, depuis la
migraine, la goutte, la pierre, les fievres, jusqu'ä la
phtisie; avec un caur dont on a me les battements,
mais dont la force d'attraction attira tous ses amis
de France et d'ltalie, jusque dans la rue des
Chanoines». Cette description n'est pas tiree d'une
monographic de Calvin, mais du «Guide histo-

rique et pittoresque de l'etranger ä Geneve», l'un
des plus diffuses avant 1920 8j. La Geneve cal-
vmiste s'inscrit, ll est vrai, dans la preparation
du quatrieme centenaire de la naissance de
Calvin, en 1909, mais le Mur des Reformateurs
marque une rupture avec le pittoresque, mal-
gre la presence dominante de Guillaume Fatio,
et une certaine victoire des Beaux-Arts pari-
siens 86.

Certes, «ce monument est destine a symboliser
I'idee de Geneve, forteresse de la Reforme calvi-
nienne» et ll faut relever avec Philippe Monnier,
que ce mur qu'on avait «dommage, masque d'une

orangerie», se retrouve «degage et nettoye (rendu)
a sa signification primitive», et «les quatre
reformateurs sont au pied du rempart, face ä l'espace,

Fig 13 «La Goutte», n° 27, 4 novembre 1893

Fig 14 «La Goutte», n° 8, 13 decembre ii

21



front ä l'ennemi» 8y. La vieille ville se dressait
entre deux fronts, entre deux bastions expri-
mant les deux visages paradoxaux de Calvin-
Janus. Au nord, sur la rue Calvin, le partisan
de l'esthetique de la couleur locale, parlant au
cceur et a l'imagination, a l'äme populaire, au
sud, un Calvin plus conforme ä l'image de la
«dignite et de la severite», capable de concilier le
«caractere local et international» 88.

L'autre vieille ville disparaissait presque
completement pendant qu'on inventait la
vieille ville de Calvin, la ville haute, entre le
clair et l'obscur. Si beaucoup parlent d'affai-
risme et de speculation, les archeologues
cachent avec peine leur jubilation. En publiant
les Vieilles maisons de Geneve, en 1896, le pre-
facier ecrit: «II y a deux ans, il restait encore
beaucoup ä faire; depuis lors, les demolitions -
contre lesquelles nous ne recriminons pas, on voudra
le croire, se sont precipitees...» 89. Que ce soit
pour Pile ou les Rues-Basses, le discours se
ressemble. Pour «la demolition du pittoresque
quartier de l'Ile, ecrit le meme J. Mayor en 1893,
la tour mise ä part, aucun des bailments detruits ou
ä detruire, ne presentait d'interet, au point de vue
strictement archeologique s'entend, car pour le

pittoresque le quartier etait sans rival. Pas une
de ces constructions n'etait anterieure au X1/1P Steele

et la plupart d'entr'elles ont ete plusieurs fois
remaniees». En ce qui concerne la tour elle-
meme, «la demolir nous semblerait un acte de van-
dalisme, mais, d'autre part, de quel profit, de quel
enseignement ne serait pas cette destruction...» 90

Ce type de citations pourrait se prolonger
longtemps, aussi longtemps que les archeologues

veulent paraitre progressistes. II faut
attendre 1919 pour qu'enfin la question se pose
par des archeologues comme W. Deonna ou
Louis Blondel, mais sans conviction, au sein
de la Societe d'art public: «Au sujet des

demolitions et reconstructions dans le centre ville, nous

nous sommes demande s'll fallait favoriser ou com-
battre ce genre d'operation. Si nous ne tenions compte

que des experiences faites il y a quelques annees,

nous serions resolument du cöte de I'opposition; les

immeubles neufs qui ont remplace les pittoresques
batisses d'autrefois dans certains quartiers ne sont,
ä quelques exceptions pres, qu'une suite de maisons

banales sans harmonie de styles ou de hgnes» 91.

Quel recul, par rapport a Galiffe!

8. Le pittoresque rationnel vers I'urbanisme

«Comme offusque par la laideur des vieilles maisons et par
l'etroitesse et l'enchevetrement des rues, il a brule la Ville»

Suetone, Nero, 38, cite par
W Ostrowski, Les ensembles

historiques et I'urbanisme,
Pans, 1976, p 1

En 1890, les obstacles ä la transformation
physique de la vieille ville sont leves. Tous les

partis sont d'accord, les lois sont favorables,
les capitaux reviennent en nombre au pays et
les plans fleurissent. Une grande Societe pour
1'amelioration du logement se cree pour faire
progresser le «progres». Le progres, e'est
avant tout, dit-on, la destruction des taudis,
puis la construction d'une ville saine selon
les meilleurs plans. Cette ruee vers l'or doit
etre planifiee, eile le sera avec le plan d'exten-
sion, dont la loi fut votee en 1900 9\ Entre-
temps, le discours le plus frequent tourne
autour du mot speculation, qui neparvient plus
ä garder son sens positif. Dans ce climat plein
de promesses oü l'electricite et l'automobile
vont faire irruption, le pittoresque lance ses
premieres offensives. La premiere est signee par
un architecte, Auguste Magnin, qui expose
pour la premiere fois en 1892 le Relief de

Geneve en iSjo, une maquette d'une extreme
precision appelee ä devenir «l'une des
principals curiosites de notre ville» 93. Illusion.
Cette «provocation» est releguee par la Ville
de Geneve ä qui eile fut Offerte ä l'Ecole de

commerce puis dans les etages inferieurs du
Musee d'art et d'histoire. Beaucoup plus
seneux fut le pittoresque tourne vers l'avenir,
celui du «village suisse» de l'Exposition nationale

de 1896 dont on connait la vogue et le
succes 94.

Les demolitions suspendues pendant la
duree de l'Exposition nationale, pour ne pas
nuire au «visage aime de la Patrie», reprennent
des la fin 1896 ä un rythme accelere. La troi-
sieme offensive prend pour cheval de bataille
le projet de demolition de la tour de l'Ile, des

le debut de l'annee 1897, offensive signee par
deux societes: la Societe d'histoire et d'archeolo-

gie et 1'Institut national genevois, qui lancent un
«Appel en faveur de la conservation des

monuments» 95.
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On y trouve un programme modere qui
montre bien les limites que la politique et
l'economie imposaient ä la culture, quand
celle-ci se trouve intimement liee au pouvoir.

«Les souvenirs du passe, peut-on lire, constituent

pour un pays ses titres de noblesse. 11 importe
d'en conserver quelques traces au moins, et de ne pas
rendre notre Geneve semblable ä certaines cites du
Nouveau-Monde, improvisees en un jour au hasard
des speculations... Certaines de ces degradations,

peuvent etre inevitables dans la mesure ou elles sont
necessities, par le developpement de la grande
industrie et des voies de communication. Mais il en

est beaucoup qui pourraient etre evitees...»

Pour mesurer la moderation de cet appel, il
suffit de le comparer a celui de Marguerite
Burnat-Provins qui suscita une pluie de
reactions et raviva les debats sur la «moder-
nite». D'un cote la question des ligueurs:
«Laisserons-nous prostituer nos beautes, nos car
acteres, nos traditions ?» 96, de 1'autre une consta-
tation: «C'est fort triste assurement, mais c'est
ainsi. Loin de marcher vers la simplicite, vers la
differenciation des mceurs et des coutumes, des drnes

et des architectures, nous nous batons vers une uni-

formisation de plus en plus complete...» 97.

II faut remarquer ici encore la particularity
genevoise. Apres le vote sauvegardant la tour
de Pile en 1898 et la fondation au mois d'aoüt
1901 de la Commission d'Art public, celle-ci
publiait son programme:

«Conservation des rues, places pittoresques et
monuments historiques;

Protection des arbres seculaires et des sites

pittoresques;

Embellissement de la ville et des environs, par la
creation de coneours de facades et de villas;

Developpement et vulgarisation du sentiment
esthetique dans la population genevoise, par des

conferences accompagnees de projections lumineuses».
Pour bien se faire comprendre, elle precisait

sa position: elle n'est nullement contre les

percements de rues et l'assainissement des
vieux quartiers, elle lutte pour l'embellisse-
ment de la ville avec le soutien de la section
genevoise de la Societe suisse des ingenieurs et des

architectes 98. La conception de la vieille ville
ne retient pas particulierement l'attention, car
le sujet pourrait entrainer quelques
divergences. En 1899, un appel fut lance pour le

« #
f

Fig. 15. J. Megard, 1916. Geneve. Muraille del'epoquebur-
gonde. vie siecle.

prolongement de la rue Ceard, prolongement
qui aboutirait jusqu'a la cathedrale Saint-
Pierre, reliant ainsi la ville basse ä la ville
haute. En amenageant ainsi une percee qui
partirait du pont du Mont-Blanc vers «la col-
line couronnee par notre cathedrale», on
permettrait la reconstruction de ce vieux
quartier «qui prendra de ce fait une plus-value
importante, car Vordre aura succede au chaos et
I'hygiene a Vinsalubrite» ".

Cette premiere intervention, qui comprend
parmi ses signataires Guillaume Fatio et plu-
sieurs membres de la future Commission d'art
public, reveilla une reflexion generale de type
esthetique, oil quelques principes se dega-
geaient plus clairement.

Pour Guillaume Fatio, la ville medievale
n'etait que le fruit d'un heureux hasard et c'est
inconsciemment que «nos peres» ont travaille
ä la beaute d'un ensemble. II n'est pas question
de chercher une logique la ou la nature, la
beaute naturelle s'est si bien exprimee. Bien
que cette position füt nuancee par les ecrits de
Joseph Stiibben, dont il recommande la lecture
aux autorites - principalement l'ouvrage «Der
Städtebau» - bien que Charles Buls l'ait forte-
ment marque lors de sa venue ä Geneve en
1901, Fatio est reste fidele ä sa conception du
hasard I0°. C'est done les epoques successives
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qui ont rendu incoherent l'aspect de certains
quartiers.

Le pittoresque rationnel prend forme en
1902 dans un climat bien genevois, meme si,
comme l'ecrit Camille Martin, «pour I'amour de

Geneve, sojons pour une fois un peu moins Genevois»

10 r.

C'est, en effet, lors du resultat du concours
d'embellissement et de rectification de la ville
de Geneve de 1901 que s'eclaircit le probleme
de la vieille ville.

«Rectifier! songerent-ils? Veut-on redresser la
ligne ondoyante si pleine de charme des rues que
nous avons aimees des notre enfance? Veut-on sup-
primer toutes les saillies imprevues auxquelles nos

yeux sont depuis si longtemps accoutumes Veut-on
arracher de notre vieux sol tous les temoins de notre
histoire

Embellir! trouve-t-on done que notre vieille ville
soit si depourvue de beaute? Veut-on lui donner un
air plus riant 1 la depouiller des caracteres qui lui
sont propres Trouve-t-on que sa tenue discrete et
sans apparat soit indigne d'une ville moderne et qu'il
soit temps de la remplacer par un costume plus riebe

tel qu'en porte sa sceur cadette des quais et des

faubourgs? est-ce la le reve de nos ediles ?»

Les plans qui sont presentes ne sont que des

«fantaisies d'anciens eleves des Beaux-Arts», dont
on ne peut douter des bonnes intentions, mais

qui «ont ete chercher leurs modeles dans la capitale,
qui, comme chacun sait, est Vunique patrie du bon

goüt».
Pour ce qui est de la ville haute, on sait que

son «plan date du moyen-äge», or, «on croit ä tort
que les villes que nous ont legue nos anciens furent
bäties sans plan conscient et c'est ä un heureux
hasard que nous devons la disposition pittoresque
de leurs rues et de leurs places. En les etudiant de

plus pres on arrive a degager tout un systeme aussi

bien esthetique que pratique, qui a regie leur
construction».

II faut refuser l'esthetique de la «geometrie»,
l'esthetique simplifiee, l'esthetique de la ligne
droite. II n'est pas question de faire l'eloge
d'une mode nouvelle et d'exalter Tart nouveau.

Camille Martin sait suffisamment que cette

perception de la ligne serpentine a trouve un
terrain favorable a Geneve avec le succes de

William Hogarth et les theories de Rodolphe
Töpffer 102 et il attaque moins le classicisme

frangais que son application simpliste, reduite
ä la perspective et au monumentalisme par les
architectes beaux-arts de Geneve.

On trouve done plus qu'un avant goüt de
sa «traduction» du livre de Camillo Sitte (Der
Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen...,
Vienne, 1889), publie quelques mois plus tard,
sous le titre E'art de bätir les villes I0'. Bien que
destine a une large diffusion en France et en
Belgique, ce livre se ressent nettement du
contexte genevois de l'epoque. Martin ne
craint d'ailleurs pas d'y faire paraitre son
obsession de l'esthetique de la rue en ajoutant
un chapitre inedit uniquement consacre ä la
rue (chap. 7) et il introduit Geneve parmi les
illustrations I04. Sitte va servir de caution ä une
grande partie des defenseurs de la vieille ville
et des places «pittoresques» et de larges
extraits de son livre sont cites dans la presse
et les publications locales I05.

Cette attention nouvelle aux theoriciens
d'Allemagne et d'Autriche n'est pas fortuite.
Camille Martin, mais aussi Maurice Braillard
ont tous les deux sejourne en Allemagne, ils ont
d'excellentes relations avec la Suisse allemande.
Le premier sera Partisan de l'exposition des

plans de ville, largement illustree par l'Alle-
magne Io6, le second attirera sur lui les repro-
ches des germanophobes 107. Ce sont eux qui
seront les prineipaux redacteurs, en 1917, d'un
veritable programme «pour le developpement
rationnel et harmonieux de Geneve» lo8. Dans ce

programme, la vieille ville a completement
disparu, eile n'est plus un probleme, car entre
temps, on a comme repondu d'une maniere
brutale ä Camille Martin, qui posait cette
question en 1902:

«II est avere que l'acces de notre colline est difficile.
II est egalement certain que la largeur des rues qui
relient 1'Hotel de Ville aux Rues-Basses n'est plus
süffisante pour contenir le flot toujours grossissant
des fonetionnaires de l'Etat descendant de leurs
bureaux. Mais n'est-ilpas d'autre remede ä cet etat
de chose sans doute defectueux que de dessiner ä

nouveau tout le quartier, ä grand renfort de regies et

d'equerres, et sans s'inquieter beaueoup de la
topographs des lieux?» 109. En 1917, en effet, la plus
ancienne partie de la vieille ville est devenue
l'illustration d'une muraille burgonde (fig. 15).
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Le pittoresque rationnel, traduit par C. Martin

regoit un jugement peremptoire de Le
Corbusier, lorsque parait la seconde edition de

Camillo Sitte, pourtant «degermanisee»: «On
vient de creer la religion du chemin des änes. Unjour,
la lecture de Camillo Sitte, le Viennois, minclina
insidieusement au pittoresque urbain. Les demons¬

trations de Sitte etaient habiles, ses theories sem-
blaient justes; elles etaient fondees sur le passe.

A vrai dire, elles etaient le passe - et le passe au

petit pied, le passe sentimental, la fleurette un peu
insignifiante au bord de la route» "°. Apres cela,

tout semblait ä recommencer.

Annexe i
Les transformations interieures de la vieille

ville sur la rive gauche dans la premiere partie
du xixe siecle.

Fig. 16. Charles Aymonnier. Porte Notre-Dame ou Porte de la Cite (demolie en 1827). Dessin.
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Fig. 17. Georges Chaix. Porte du
Pont du Rhone (arcade demolie en

1831).

Fig. 18. J. Du Bois. Lithographie
par J. Freydig ä Geneve. «Passage
de la Monoye vue de la Cite» (demoli
en 1831).

Fig. 19. Peint et lithographie par
Aymonier. Impr. Ch. Gruaz, Geneve

(Album de la Suisse romande).
Arcades du Bourg-de-Four, ancien

palais Gondebaud (demolies en

26



Fig 20 Anonyme Porte du Bourg
de Four, au fond, la place du Bourg
de Four Peu avant 1840 (demolie en
1841) Crayon (BPU Departement
iconographique)

Fig 22 Peint et lithographie par
Georges Chaix Impr Freydig,
Geneve Ancienne porte des Bar
neres ou Punaise (demolie en 1822)

Fig 21 Anonyme Arcade du Perron
ou du Fort de l'Ecluse (demolie en
1841) Dessin (BPU Departement
iconographique)
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Annexe 2

Exemple de transformation

d'une place dans
la seconde partie du xixe
Steele La place Longemalle

Fig 23 La place Longemalle
vers 1892

Fig 24 La place Longemalle
vers 1889

Fig 25 La place Longemalle en
1929
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1 Maurice braillard, L'Amenagement de la vteille ville,
dans Connaitre, 1937, 5, pp 13 14 11 est important de noter
que dans La Charte d'Athenes, Le Corbusier va sensiblement
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inferteure et que l'etat de degradation et de decrepitude des immeu
bles va toujours augmentant II faut done que concurremment a la
creation de nouveaux quartiers, on ameliore les anciens» (.Memorial
des seances du Grand Conseil MGC, 1893, t 2, p 1069)
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(BPU, brochure)
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G H Dufour

10 louis rilliet-constant, Observation sur le projet d asso
ciation de la compagnie des Trois Fonts, Geneve, 1826, p 14

11 Memorial des seances du Conseil municipal MCM, 1845,
P 164
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de I'Abeille amencaine, 1833, vol VII, p 115 «Cet extrait se
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adresse aux citojens catholiques et radicaux de Geneve, Geneve,
1865, p 78

xi Ibid p 53
18 Comte desbassayns de RiCHEMONT, La nouvelle Geneve,

Pans, 1867, p 35

'9 Ibid pp 3536
20 ANTOiNE carteret, Deux amis mceurs genevoises),

Geneve, 1872, p 67
2Iadolphe de circourt, Geneve (181 j 1840), Geneve,

1922, p 43 Ces reflexions ont ete ecrites en 1856
22 De I influence des jesuites sur la destruction des fortifications

de Geneve, Geneve, 1850 Sur la Rome protestante, voir
Le SimpIon et I'Italte septentrionale, promenades et pelertnages,

Pans, s d (vers 1838), p 19
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Federal de l'annee 1832)

52 A Monsieur Souvestre, brochure tiree de la Bibliotheque
universelle de Geneve, mars 18 5 3, p 4

53 Sur Victor Hugo, Alexandre Dumas et d'autres, voir
r topffer, Souvenir de I'Orient, par le Vicomte de Marcellus,
dans Bibliotheque universelle, 1839, n° 47, pp 37 ss

54 Journal de Geneve, 1826, cite par marcel sues-ducom
mun, Une promenade dans la vteille Geneve, Geneve, 1899,

pp 31-32 Sur les Domes, consulter Particle de Louis
BLONDEL

5 5 Cite par louis wuarin, Le Mouvement economtque, dans

1814 1914, Geneve Suisse, le Livre du Centenaire, Geneve, 1814,

P 336
56 L'expression de «peintre officiel du Calvinisme» est

de Marc Monnier Pour J Hornung, voir Notice biogra
phtque sur Joseph Hornung, peintre d'histoire et de genre, publiee
par ses enfants, Geneve, 1872

57 Cite par auguste blondel, Rodolphe Topffer, I'ecrivain,
I'artiste et l'homme, Paris, 1886, p 164, qui commente ainsi
«les Calame, les Diday, les Lugardon, les Hornung, suivirent ce

conseil et n'eurent point trop a s'en platndre»
58 Album Suisse, 1856, n° 17, pp 266-268, Album Suisse,

1858, n° 19, pp 296-297 «let vous avez le preche anarchtque

la, vous avez ^ vornan socialiste Systemes obscurs, enchevetres et

pompeux, - peintures horribles des passions surexcitees et des

exces legitimes»
59 frederic aMiel, Guide poetique du touriste a Geneve,

Geneve, 2e ed 1858 On salt que le poete genevois etait
surtout attire par les monuments d'architecture, comme ll
l'explique lui meme a son ami Jules Vuy, dans Lettres de

jeunesse, Paris, 1903, p 16
60 ARTHUR MASSE, Les plaisirs du jeudi, promenades histori-

ques dans les rues de Geneve, Geneve, 1874, p 93
61 jeanne mussard, Aux Amis du peuple, dans Album

Suisse, 1856, n° 12, pp 183-184
62 Ibid p 184 Voir le poeme que lui consacre Petit-Senn,

dans Album Suisse, 1856, n° 22
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63 Marc Monmer n'ose pas citer un seul ecrivain genevois
a Tun de ses correspondants Italiens, preferant s'en tenir
a quelques scientifiques. Ce n'est qu'apres la mort d'Amiel
que le Journal de celui-ci le rendra celebre.

64 Memotres et documents publies par la Societe d'histoire et

d'archeologte, Geneve, 1854, t. X (annexe, lettre fac-simile
d'A. Cramer, du 2 decembre 1854).

6' Pour Michelet et Viollet-le-Duc, pour leur conception
du moyen-äge, consulter le livre magistral de janine
r. darkins, The Middle Ages in French Literature, 1841-1900,
Oxford, 1973, pp. 43-57 et pp. 86-88. Michelet suggera
d'etudier les rapports entre le caractere genevois et la

mecanique horlogere, voir h. rey, op. cit.
Sur les rapports entre Viollet-le-Duc et Geneve, voir

Leila el wakil, Viollet-le-Duc a la chapelle des Macchabees,
dans: Genava, n. s., t. XXVII, 1979, pp

66 «L'idee de reconstruire sur un autre emplacement, ecrit Louis
Blondel, d'anciens monuments, n'est pas d'aujourd'hut; amsi la
Societe d'histoire et d'archeologte avaitpropose en 1840, de remonter

sur un autre emplacement la porte du Bourg-de-Four», dans:
Genava, t. XXVII, 1949, p. 29, avec references aux proces-
verbaux de la societe. Cette pratique, si l'on croit Sues-

Ducommun, op. cit., p. 33, fut egalement celle d'un
particular, habitant de Mornex, qui vers 1840 acheta un dome

pour le dresser devant sa maison.
67 galiffe, op. cit p. 181. Le comte desbassayns de

richemont, op cit p. 59, ecrit- «A Geneve comme en Alle-
magne et maintenant en Italie, les idees ont la passion des ancetres.

Deux ecoles sont en presence: l'ecole calvimste theocratique et celle

que je nommerat l'ecole nationale. Pendant longtemps la premiere a

porte presque seule la parole... L'autre ecole, au contraire, a une
tendance a rendre justice au passe. Ses principaux historiens,
MM. Galiffe et M. James Fa%y, partis des deux poles de I'horizon
politique, se sont rencontres sur le terrain des faits».

68 GALIFFE, op. Cit., p. I70.
69 Ainsi, lorsque j. r. rahn, dans Zur Statistik schweizerischer

Kunstdenkmaler, VI. Canton Genf (dans: Anzeiger fur
schweizerische Alterthumskünde, 1884), etablit une liste des

curiosites de la ville, ll ne manque pas de recenser les mai-
sons particulieres et Galiffe est sa source principale.

70 L'Association des interets de Geneve fut creee en 189..
71 L'emploi de la Photographie commence avec le guide

de l.-a. martin, op. cit., 1854 et ne reapparait qu'avec le
guide de f.-n. le roy, Promenade historique, archeologique et

artistique dans la Ville de Geneve, dediee aux Dames etrangeres,
Geneve, s.d. (1868).

72 Voir, par exemple: Geneve illustre, ä MM. les etrangers
et voyageurs, monuments ä visiter, Geneve, 1874. Auparavant,
ll faut noter les Geneve ä la main, en edition anglaise et
frangaise des 1861.

7' MCM, 1879, p. 9.
74 Felix merlin, Geneve et ses environs, Lausanne, 1873,

p. 21.
75 Ibid., p. 12.
76 albert Robida, Les vieilles villes de la Suisse, Paris, 1879,

p. 279.
77 paul Joanne, Itineraire de la Suisse, Paris, 1882, p. 4.

On retrouve une position que developpera plus tard
G. Fatio.

78 Dans le Nouvel mdicateur de la ville de Geneve..., Geneve,
1857, on constate, en effet, que sur les neuf photographes
residant a Geneve, huit sont ä proximite immediate du

Rhone et du lac. Le guide de f.-n. le roy, op. cit., publie
une Photographie prise depuis l'atelier de MM. Pierre et
Paul Noblet.

79 h. runge, La Suisse, collection de vues pittoresques avec

texte historique-topographique, Darmstadt, 1866, p 312
(traduction de l'allemand de J. T. Thevenot).

80 Cette allusion de Galiffe sur la cathedrale provient du
fameux guide du debut du siecle de h. mallet, Description
de Geneve anctenne et moderne, Geneve, 1807.

81 Henri silvestre, Geneve pittoresque, Geneve, 1890.
Pour l'abondante bibliographic de cette penode, on se

reportera au volume 2 de notre Bibliographie critique de

I'architecture et de l'urbanisme a Geneve, a paraitre.
82 Parmi les musees projetes entre 1890 et 1910, outre le

Musee d'art et d'histoire, ll faut surtout mentionner le
Musee de la Photographie documentaire, fonde en 1901,
situe 40, rue du Marche, dont la documentation fut a

l'origine du Vieux Geneve. Voir: Notice sur le Musee suisse-
de photographies documentaires a Geneve suivi du plan de classe-

ment, Geneve, 1906 (brochure BPU) et Revue Suisse de

Photographie, n° 10, 1900. eugene demole, Coup d'ail sur la collection

du Musee du Vieux Geneve et de photographies documentaires,
Geneve, s. d. (vers 1910), Signale le programme du Service
du Vieux-Geneve, programme qui n'a jamais pu etre mis en
pratique. II mentionne egalement «le releve des quartiers,
appeles a disparaitre» (p. 4).

83 emile doumergue, La Geneve calvimste, Lausanne
1905, p. 292. On consultera aussi du meme auteur La
Geneve des Genevois, Geneve, 1914, avec un avant-propos de
G. Fatio.

84 e. doumergue, L'art et le sentiment dans l'auvre de Calvin,
Geneve, 1902.

85 e. doumergue, Guide historique et pittoresque de l'etranger
a Geneve, Geneve, s. d. (1907), p. 36. Ce guide fut egalement
traduit en anglais pour le Jubile de Calvin en 1909. Voir
aussi les editions de 1913 et 1925.

86 Les Jubtles de Geneve en 1909, Geneve, 1909 (brochure),
pp. 36-50.

87 Ibid., pp. 47-49. Extrait de Particle de Philippe Monmer
dans la Gazette de Lausanne.

88 Ibid., pp. 47 et 49. La critique du projet de Lavernere
et Monot se trouve dans le Protestant liberal. Pour toute
cette question, voir le dossier «Art public» de Guillaume
Fatio (BPU).

89 jacques mayor, Les anctennes maisons de Geneve, Geneve,
1897, introduction.

9° jacques mayor, Fragments d'archeologie genevoise, 2e sene,
Geneve, 1893, pp. 122-123. Le raisonnement de Mayor est
encore plus etonnant ä propos du Molard «St l'artiste, le
curieux de couleur locale ennemi de la banale habitation moderne,
ont ete frustre de quelques jouissances par la transformation,

complete aujourd hui, de la place du Molard, il n'en a point ete de

meme pour I archeologue... il a passe, lut, d'agreables moments au
milieu des rumes...», ire sene, 1892, p. 6.

91 Societe d'art public, rapport pour 1919, Geneve, 1920,
p. 10. Les premiers doutes sur les demolitions sont deja
emis dans le rapport de 1914.

92 On se referera au numero special de la revue Werk\
Archithese, n° 15-16, 1978, intitule Renovation urbaine: le cas
de Geneve.

93 auguste magnin, Notice sur le relief de Geneve, Geneve,
1892. Journal de Geneve, 14 mai 1892. La maquette fut pri-
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mitivement exposee dans l'annexe du Grand Panorama au
boulevard de Plainpalais Elle fut refusee a l'Exposition
nationale de 1896, malgre les plans elabores par A Magnin,
prevoyant la construction en \erre d'un pavilion de quelque
100 metres carres, representant un mim castel (BPU, annexe
de l'exemplaire de la Notice)

94 jacques gubler, Nationalisms et internationalisms dans
I'architecture moderne de la Suisse, Lausanne, 1975, pp 28 32
Parmi les defenseurs acharnes du «style suisse et pittores
que», ll faut relever le nom d'Albert Trachsel et de «la bände
a Trachsel», comme le note le journal Le Peuple II faudrait
egalement mentionner le role de la Voile latine, qui, avec
Alexandre Cingna, Maurice Baud, Gonzague de Reynold
font ceuvre de critiques Ce groupe meriterait une etude en
raison surtout de Cingna et de ses jugements sur l'architec
ture contemporaine dans Les entretiens de la villa Du Rouet
(.La Voile latine, hiver 1906) et de Maurice Baud et de son
livre Les caracteres heterodoxes de l'art gothique (Geneve,
1907)

95 Un exemplaire de cette affiche est conserve aux archives
d'Etat(AEG), n° 3364, dossier «conservation des batiments»

96 Gazette de Lausanne, 25 avril 1905
97 Gazette des Etrangers, Lausanne, 29 avril 1905, article

Pour la beaute, signe F
98 Commission d'Art public, rapport 1902, Geneve, 1903,

pp 3 et 6
99 Bulletin de la Societe d'amelioration du logement, Geneve,

1902, 11, pp 17 18, voir aussi, n° 13, pp 108 109 et 1903,
14, pp 217 230

100 G FATio, La Construction des villes Sur Stubben et Buls,
consulter l'excellent livre de george r collins et Christiane

crasemann collins, Camillo Sitte and the Birth of
modern City Planing, New York, 1965, pp 216 218 et

pp 210 211 Sur l'opinion de G Fatio en 1907-1908, voir
Societe d'Art public, rapport 1908 Ce dernier lie la formation
de la Commission d'Art public a la venue de Charles Buls a

Geneve
101 c martin, A propos d'un concours, dans Journal de

Geneve, 5 mai 1902
102 On salt que non seulement les gravures de W Hogarth

eurent un grand succes a Geneve, ma is que R Topffer fut
surnomme le «Hogarth genevois»

103 c sitte, L'Art de bätir les villes, Geneve, 1902 Pour
cette traduction de Camille Martin ou pseudo traduction,
voir c sitte, Cit) Planing according to artistic Principles,
translated by G R Collins and Ch Crasemann Collins,
New York, 1965 et collins, op cit (note 100) Voir aussi

luc weibel, Camille et Camillo ou les deux portes du paradis,

extrait de Paralleles, cahiers de l'Ecole de traduction et d'in
terpretation de l'Universite de Geneve, n° 1, mars 1978
(roneo)

I04 collins op cit pp 68 73 «The differences between

Martin's book and what Sitte really said are so great that it is
difficult to consider them under Martin's rubric of «translated and
completed» which appears on his title page» (p 69)

10' Pour ces references on consultera notre Bibliographie
raisonnee de I'architecture et de l'urbanisme a Geneve, vol 2

(a paraitre)
106 c martin, L'Exposition des plans de ville, a Geneve,

dans Revue poly technique, 1912, 325 pp 359 363 et 326,
PP 374 379

107 William vogt, De l'enlatdissement de Geneve, Geneve,
1910 Braillard fut defendu par une lettre de Gustave Gull,
architecte du Musee national de Zurich, contre ceux qui
l'attaquaient (pp 12 13)

108 Publie pour la premiere fois dans le Bulletin de la
Societe d amelioration du logement, 1917, 29, pp 122 124 Puis
dans la Bibliographie critique de l'urbanisme et de I'architecture
a Geneve, 1798 197J, Geneve, EAUG, 1978, pp 9 12

,09 c martin, dans Journal de Geneve, 5 mai 1902 Cette
vision de la vieille ville transformee par l'Etat radical,
tranche avec la vision des calvinistes du camp de Dou
mergue

110 Le Corbusier, cite par luc weibel, art cit ,p 1

Cet article doit beaucoup au Centre de recherche sur la
renovation urbaine (C R R finance par le Fonds national
suisse de la Recherche scientifique, 1974 1978, dans le cadre
de l'Ecole d'architecture de l'Universite de Geneve II se
fonde essentiellement sur les recherches entreprises pour la

publication du volume 2 de la Bibliographie critique de l'urba
nisme et de I'architecture a Geneve, 1798 197j, dont le premier
volume a paru en 1978, en collaboration avec Elisabeth
Rossier Je tiens a remercier specialement MUe Idelette
Chouet, bibliothecaire du Service iconographique de la
BPU, M Albert Huber, conservateur du Vieux Geneve,
MUe Catherine Santschi, archiviste adjoint, M le professeur
C A Beerli, qui a bien voulu relire mon article et m'en a

suggere quelques corrections, ainsi que M me Erica Deuber
Pauli pour m'avoir fait connaitre le livre de lanine R

Darkyns

Credit photographique
Gad Borel Boissonnas, Geneve fig 23, 24, 25

Francois Martin, Geneve, fig 1 a 22
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