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• A«.

Zaun aus Vierkanthölzern, weiss gestrichen. Auch dieses Beispiel wie das erste entnehmen
wir dem vorzüglichen Buche von Alwin Seifert, Arch. B. D. A. „Vom Gartenzaun
zur Gartenlaube", Verlag Trowitzsch & Sohn, Frankfurt/Oder. Es bringt Zäune, Lauben,
Gartenhäuser, Bänke, Taubenschläge usw. in phot. Aufnahme und Workzeichnung, so
dass sie der gewandte Bastler selbst herstellen kann. Eine Fundgrube für jeden
Gartenliebhaber.

lia cité moderne, l'église et notre terre.
(Fin.)

Un jour, la croisée d'ogive naît. Les architectes marchent alors vers une lente et
admirable domination de la matière. Des fenêtres longues et fleuries prennent la
place des murs. Si la transition a été lente, elle est remarquée, puisque certains
théologiens trouvaient ces hauteurs peu compatibles avec l'humilité du Christ.
Remarquons au passage, au sujet de cet allégement des formes et de la carcasse,
combien le style dépend de la matière employée et de la science que l'architecte met
en œuvre pour la subjuguer et l'organiser.

Le gothique flamboyant et ornemental accueillit les coquilles que lui proposait la
Renaissance. La vague nouvelle recouvrit l'Europe, et les colonnes, les pilastres, les

frontons eurent droit de cité. Le Bernin et ses élèves peuplèrent la ville d'églises
tourmentées. Pour recevoir la société brillante et frivole du XVIIIe siècle, les

églises de style jésuite s'ouvrirent accueillantes. La lumière qui tombe des fenêtres,

joue parmi les ors, les roses et les bleus, les marbres variés, et, sur les corniches où

règne une brise incessante qui fait flotter les étoffes, des anges alertes cabriolent.
Au commencement du XIXe siècle, on peut dire que l'architecture religieuse est

morte. Il n'y a plus de style mais beaucoup d'argent et de science archéologique. Un
pseudo-moyen-âge fut à la mode. On revint au gothique, au roman, au byzantin,
sans originalité. On travaillait sans sincérité, sans génie créateur.

Presque tous les éléments qui font l'œuvre d'art manquaient. On ne se préoccupait ni
de l'espace à occuper, ni des matières employées. On avait perdu le sens des propor-

7-1

wir llem vor^tlgljcben IZucKe von >VIvin Seile t, /Vrck/lZ, O, ^. »Vom lZsrten^sun
?ur (Zurtenlsude', Verlsg rrawit^scb S Lubn, ?rsnK!urt/Orler, Ls bringt Xtiune, I^suden,

clsss^sie cier gewsncite IZsstier selbst Kerstellen Ksnn, Line Lunclgrude liir jerlen ösrten-

I<» «it« nk»Ä«riR«, K'«ARI«i« «t iR«tr« t«rr«.
Ol, jour, la croisee d'ogive nair, Les arcbirecres marcbenr alors vers une lente er

admirable dominarion de Ia mariere. Oes ienerres longues er fleuries prennenr ia
place des murs. 8i Ia rrarisirion a ete lente, eiie esr remarques, puisque cerrains

rbeologiens rrouvaienr ees baureurs peu comparibles avee I'bumilire du Obrist.
Kemarquons au passage, au sujer de cer allegement des Wörmes er de Ia carcasse,
combien Ie srvle depend de Ia mariere emplovee er de Ia science que l'arcbirecle mer
en ceuvre pour la subjuguer er l'organiser.

be gorbique flambovanr er ornemenral accueillir, les coquilles que lui proposair Ia

Renaissance, ba vague nouveiie recouvrir I'b.urope, er les colonnes, Ies pilastres, les

fronrons eurenr droir de cire. be öernin er ses eleves peuplerenr la ville d'eglises

rourmenrees. ?our recevoir la sociere brillante er frivole du XVIIIe siecle, Ies

eglises de srvle jesuire s'ouvrirenr accueillanres. ba lumiere qui rombe des Ienerres,

joue parmi les «rs, les roses er les bleus, les marbres varies, er, sur Ies cornicbes oü

regne une brise incessanre qui iair, florrer les eroffes, des anges alertes cabriolent.
Au cornmencemenr du XIXe siecle, on peur dire que l'arcbitecrure religieuse est

morre. II n'v a plus de stvle mais beaucoup d'argenr et de science arcbeologique. On
pseudo-mo/en-age lut a la rnode. On revinr au gorbique, au roman, au bvxanrin,
sans originalite. On rravaillair sans sincerire, sans genie creareur.

presque rous les elemenrs qui 5onr l'ceuvre d'arr manquaienr. On ne se preoccupair ni
de I'espace a «ccuper, ni des matieres emplovees. On avair perdu le sens des propor-
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tions. Mais ce qui manquait par-dessus tout c'était l'enthousiasme de l'architecte qui
met au jour la solution élégante d'un problème posé. On bâtissait avec le morne ennui
des élèves qui appliquent dans un exercice des règles apprises et non avec le transport

du poète qui crée.

Alors que l'architecture religieuse avait évolué plus ou moins régulièrement à

travers les siècles, elle s'immobilisa.
Des entrepreneurs couvrirent notre pays d'églises sans caractère qui font triste
figure auprès des églises baroques qu'on découvre en maints endroits.
Le plus grave, c'est qu'on a persuadé aux fidèles qu'ils possédaient de pures
merveilles. Ce n'est pas sans un sentiment de tristesse amusée qu'on visite l'église de

Neuchâtel, par exemple, où les colonnettes ne sont que des tuyaux dont quelques-
uns gisent ironiquement dans le gazon et le grès rouge d'Alsace, du ciment
badigeonné.
Pour y célébrer les saints mystères, l'Eglise a utilisé les maisons patriciennes, les

basiliques, les temples païens (Panthéon), des salles de bain (Ste-Marie des Anges),
des salles de marché (St-Etienne-le-rond), des églises romanes, des cathédrales

gothiques, des églises byzantines à coupoles, des sanctuaires de la Renaissance, des

salons baroques, des mosquées (Cordoue).
Notre Seigneur Jésus-Christ institua l'Eucharistie dans une salle vaste et meublée, et
le pape lui-même dit la messe pour les pèlerins dans les somptueux appartements du
Vatican.
L'Eglise s'arrange d'une pagode chinoise, d'un temple hindou, d'une toucoule
africaine.
A ce propos, l'Illustration vaticane rappelle que le pape St-Grégoire-le-Grand
suggérait à St-Augustin, l'apôtre de l'Angleterre, de transformer les temples païens

en églises chrétiennes. En Chine, le P. Gresnigt appelé par Mgr. Constantini, afin de

réagir contre l'importation du gothique, «ne s'est «pas laissé emprisonner par les

canons de l'architecture classique de la Chine, mais il a partagé, en le pliant aux
exigences de l'art liturgique, l'élan du renouveau qui se manifeste présentement dans

l'architecture chinoise».

C'est pourquoi Mgr. Besson pouvait dire à l'inauguration de l'église de Semsales:

«Nous devons nous réjouir en voyant l'art sortir de la routine, pourvu qu'il
respecte nos croyances, nos principes et notre sens religieux».
Une remarque fera comprendre cette largeur de vue. Les teintes les plus vives,
harmonisées ou discordantes, les métaux, le marbre, la brique, le ciment armé, le

verre et l'acier, les colonnes, les pilastres peuvent être plus ou moins précieux, ils

ne sont ni religieux ni profanes.
C'est à la lumière de ces trois principes: évolution des styles, adaptation de l'Eglise,
indifférence de la matière qu'il faut juger les tentatives des architectes et des

décorateurs modernes.

De plus l'architecture religieuse et l'architecture civile se développent parallèlement.

Il y a souvent une telle parenté entre les deux architectures que les réalisa-
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rions. Ivlais ce qui manquair par-clessus rour c'elair i'entbousiasme 6e I'arcbirecre qui
mer au jour Ia solurion eleganre ci'un Probleme pose. On barissair avec le morne ennui
lies eleves qui appliquenr clans un exercice 6es regle« apprises er non avec Ie trans-
porr clu poere qui cree.
Alors que l'arcbirecrure religieuse avair evoiue plu8 «u moin8 regulierement a

rravers les siecles, elle s'immobiiisa.
Oes enrrepreneurs couvrirenr norre pavs ci'egiises sans caractere qui sont rriste
j-igure aupres cles eglises baroques qu'on clecouvre en maints enclroits.
Le plus grave, c'esr qu'on a persuacle aux ficleles qu'ils posseciaienr cie pures mer-
veiiles. Oe n'esr pas sans un senrirnenr cie rrisresse amusee qu'on visire i'egiise cie

IVeucbarei, par exempie, «ü Ies colonnerres ne sonr que cies ruvaux cionr queiques-
uns gisenr ironiquemenr cians ie gaxon er Ie gres rouge ci'Alsace, ciu cimenr
baciigeonne.
Lour v ceiebrer Ies saints mvsreres, I'bglise a urilise Ies maisons parriciennes, ies

basiliques, Ies remples pa'iens (Lantbeon), cles salles cle bain (8re-IVlarie cies Anges),
cies salles cie rnarcbe (8r-Lrienne-ie-ronci), cies egiises romanes, cies carbeciraies

gorbiques, cies egiises bvxanrines a coupoles, cles sancruaires cie Ia Renaissance, cles

salons baroques, 6es mosquees (Oorcloue).
I>lorre Zeigneur ^sesus-Obrisr insrirua I'bucbarisrie cians une salle vasre er rneublee, er
Ie pape lui-meme ciir la messe pour les pelerins cians ies somprueux apparlemenrs ciu

Varican.
b'bglise s'arrange cl'une pagocie cbinoise, ci'un remple bindou, ci'une roucouie
akricaine.

A ce propos, I'HIusrrarion varicane rappelle que Ie pape 8r-Oregoire-ie-Oranci
suggerair a 8r-Augusrin, l'apörre cle i'Anglererre, cie rransformer Ies remples pa'iens

en eglises cbreriennes. bn Obine, le b. Oresnigr appele par iVlgr. Oonslanrini, a5in cle

reagir conrre l'imporrarion clu gorbique, «ne s'esr ,pas laisse emprisonner par Ies

canons cie I'arcbirecrure classique cle la Obine, mais il a parrage, en le plianr aux
exigences cie l'arr lirurgique, l'elan clu renouveau qui se manifeste presentement cians

l'arcbirecture cbinoise».

O'esr pourquoi Vlgr. öesson pouvair clire a i'inaugurarion cle l'eglise cle öemsales:

«IXous äevons nous rejouir en vovant l'arr sortir cie Ia routine, pourvu qu'ii res-

pecte nos crovances, nos principes er notre sens religieux».
One remarque 5era comprenclre cerre largeur cle vue. bes reintes le« plus vives,
barmonisees ou cliscorclantes, ies metaux, Ie marbre, Ia brique, Ie cimenr arme, Ie

verre et I'acier, les colonnes, les pilastres peuvent etre plus «u moins precieux, ils

ne sont ni religieux ni profanes.
O'esr a la lumiere cle ces rrois principes: evolurion cies stvles, aciaptarion cie i'bglise,
inciifference cle la mariere qu'il kaut juger Ies renratives cles arcbirecr.es er cles cleco-

rateurs moclernes.

Oe plus l'arcbirecrure religieuse et I'arcbirecrure civile se cieveloppenr paraiiele-
menr. Il v a souvenr une relle parenre enrre les 6eux arcbirecrures que les realisa-
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tions ne se distinguent que par leur destination. Il y a des cuisines gothiques qu'on
prendrait pour des chapelles si on en supprimait la cheminée!

Des formes et des alliances nouvelles de couleurs caractérisent le bâtiment civil
moderne, il est naturel que l'architecte religieux tire parti de ces formules exigées

par l'emploi d'un matériel nouveau, comme un Michel-Ange utilisa les procédés en

vogue de son temps pour construire St-Pierre et le palais du Capitole.
Si, au cours de l'histoire, les architectes s'étaient bornés à copier la basilique cons-
tantinienne, l'Eglise ne montrerait pas avec honneur son riche patrimoine d'édifices
variés.

Mgr. Besson disait fort bien à propos des artistes à Echarlens: «Ils restèrent à

l'écart de certaines extravagances modernes, tout en réalisant des solutions nouvelles

qui montrent que le XXe siècle sait mieux faire que de copier servilement le passé».
Et dans une formule lapidaire qui légitime une certaine fantaisie, il ajoutait: «Ils
ont voulu, non pas exécuter dans la pierre, dans le métal ou dans le bois, sur le

verre ou sur l'étoffe, des sujets immédiatement lisibles ou instructifs, une sorte de

catéchisme en image, ce qui, sans doute, aurait eu son mérite, mais prendre dans

leur art ce qu'ils ont trouvé de plus beau, de plus riche, de plus ardent, pour
l'offrir, telle une gerbe fantastique et durable de fleurs supraterrestres, à la divine
Majesté».

Mais si l'architecture comtemporaine est légitime au moins quant à son existence —
nous l'examinerons dans ses réalisations — comment expliquer l'étonnement des

esprits en face d'une construction moderne?

Remarquons d'abord qu'un brave campagnard serait tout aussi frappé devant le

dôme de Milan qu'à St-Antoine de Bâle. Il y a donc l'ignorance.
Il y a le préjugé aussi que tout ce qui se fait aujourd'hui est mal. C'est un peu
court comme vue.
Mais il y a ici une raison plus profonde.

Nous sommes trop esclaves du passé et du mythe de la patine. L'art, autrefois,
marchait, si l'on peut dire au ralenti. Après un long sommeil, brusquement, les tentatives
se précipitent. Le lien entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle n'existe pas. On
constate cent ans de vagues recherches sans unité. Il n'y a donc plus chez le spectateur

une adaptation graduelle en face de la nouveauté. Il lui faut un moment pour
oublier, s'accoutumer et comprendre.

Il me semble que les architectes dirigent dans deux sens leurs recherches. Les uns
utilisent des éléments connus auxquels ils donnent une jeunesse nouvelle par
d'ingénieuses combinaisons. Ainsi Guyonnet à St-Paul à Genève, Dumas à Finhaut

ont repris la forme basilicale. A Chamoson, Praz a utilisé la croisée d'ogive avec
bonheur. D'autres architectes, en Allemagne, ont renouvelé d'une façon très habile,

grâce aux nouveaux matériaux de constructions, des thèmes usés par l'imitation.

On sait que le matériel employé impose une technique appropriée aux qualités ou

aux défauts de ce matériel. Ainsi une gravure sur bois n'atteint pas à la finesse
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rions ne se clistinguenr que par leur ciestinarion. Il v a 6es cuisines golbiques qu'on
prenclrair pour cies cbapelles si on en supprimair Ia cbeminee!

Oes formes er cies alliances nouveiies cie couleurs caracrerisenr Ie barimenr civil
moderne, il esr narurel que I'arcbirecre religieux lire parri 6e ces forrnules exigees

par 1'emploi ci'un mareriel nouveau, comme un lvlicbel-Ange urilisa Ies proceäes en

vogue cle son remps pour consrruire 8r-?ierre er Ie palais clu Oapirole.

8i, au cours cle l'bisroire, Ies arcbirecres s'eraienr bornes a, copier la basilique cons-
ranrinienne, l'Lglise ne monirerair pas avec bonneur son ricbe parrimoine ci'eclifices
varies.

Ivlgr. besson clisair f«rr bien a propos cies arristes a bcbarlens: «Iis resrerenr a

I'ecarr cie cerraines exrravagances moclernes, rour en realisanr cies solurions nouvelles

qui monrrenr que Ie XXe siecle sair mieux faire que cle copier servilemenr le passe».
Lr clans une formule lapiciaire qui legitime une cerraine banlaisie, il ajourair: «Iis
onr vouiu, non pas execurer clans Ia pierre, clans Ie meral ou clans le bois, sur Ie

verre ou sur l'eroffe, cies sujers immeciiaremenr, lisibles ou insrruclifs, une sorre cie

carecbisme en image, ce qui, sans cloure, aurair eu son merire, mais prenclre cians

leur arr ce qu'ils onr rrouve cle plus beau, cie plus ricbe, cle plus arclenr, pour
l'offrir, relle une gerbe fanrasrique er clurabie cle tleurs suprarerreslres, a ia ciivine
lVlajeste».

lVlais si I'arcbirecrure comremporaine esr legirime au moins quanr a son exisrence —
nous I'examinerons clans ses realisations — commenr expliquer I'eronnemenr 6es

esprirs en face cl'une consrrucrion rnoclerne?

Kemarquons ci'aborci qu'un brave campagnarcl serair rour aussi frappe clevanr le

clörne cle IVlilan qu'ä 8r-Anr«ine cie Laie. II v a cionc l'ignorance.
Ii v a Ie prejuge aussi que rour ce qui se fair aujourcl'bui esr mal. O'esr un peu
courr comme vue.
lVlais il v a ici une raison plus profoncle.

IVous sommes rrop esclaves clu passe er ciu m/rbe cie Ia parine. b'arr, autrefois, mar-
cbair, si I'on peur clire au ralenri. Apres un long sommeii, brusqucmenr, Ies renrarives

se precipirenr. be ben enrre Ie XVIIIe siecle er le XXe siecle n'exisre pas. On
consrare cenr ans cle vagues recbercbes sans unire. Il n'v a cionc plus cbex le specra-
reur une aclaprarion graduelle en face cle la nouveaure. Il lui faur un momenr pour
«ublier, s'accourumer er comprenclre,

Ii me semble que Ies arcbirecres clirigenr clans cieux sens leurs recbercbes. bes uns
urilisenr cles elemenrs connus auxquels ils clonnenr une jeunesse nouvelle par
cl'ingenieuses combinaisons. Ainsi Ouvonner ä 8r-baul a Oeneve, Oumas a binbaur

«nr repris la forme basilicale. A Obamoson, Lrax a urilise la croisee ci'ogive avec
bonbeur. O'aurres arcbirecres, en Ailemagne, onr renouvele ci'une facon rres babiie,

grace aux nouveaux mareriaux cie conslrucrions, cies rbemes uses par I'imiralion.

On sair que Ie mareriel emplo^e impose une recbniquc appropriee aux qualires ou

aux clefauls cle ce mareriel. Ainsi une gravure sur bois n'arreinr pas a la finesse
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d'une gravure sur cuivre. Mais elle rachète sa dureté par des contrastes d'un bel
effet. On ne manie pas la molasse comme le granit, etc.

L'architecte qui remonte jusqu'à l'Egypte pour y trouver la science des lignes pures
et des volumes sera bien servi par le verre, l'acier, le béton.

C'est l'autre tendance qui, si elle n'emporte pas l'admiration, doit au moins, à cause
de l'effort qu'elle suppose et de la science qu'elle met en œuvre, exciter l'intérêt.
D'ailleurs, la mode qui renverse tout sur son passage, impose ses profils. Il est fort
probable que, dans vingt ans, ce sont les constructions d'hier qui nous paraîtront
préhistoriques.
Pour l'heure, essayons de discerner les principes qui régissent l'architecture
contemporaine, religieuse aussi bien que civile.

Il y a avant tout un retour à la simplicité. La destination du bâtiment dicte sa

forme et une construction n'est rien d'autre qu'un volume aux proportions heureuses

lancé dans l'espace. Dégagé de tous les artifices: détails, ornements, l'édifice doit
être harmonieux, beau encore. Souvent la multitude des ornements cache une
remarquable ignorance des formes comme les tampons et les rembourrages savants
du tailleur dissimulent un corps mal bâti.

Que cette esthétique puisse s'adapter aux églises, qui en douterait après ce qui a été

dit. Convient-elle à notre pays?
Avant de répondre par un oui ou un non catégorique, quelques réflexions s'imposent.

Pris en soi, le paysage ne postule aucun style. C'est nous qui établissons des

rapports sentimentaux, lorsque les habitations sont en place et qui jugeons, non selon

la nature des choses, mais en mettant à l'œuvre certains concepts-clichés. A l'alpe
ses chalets, à l'Italie ses loggias, au désert ses palmiers et ses maisons cubiques. Nous
oublions que l'habitant à tiré le meilleur parti de ce qu'il avait sous la main pour
s'abriter, mais que si les moyens de transports, un matériel plus pratique, un procédé
plus simple pour arriver au même but l'avaient favorisé, son habitation aurait un
autre profil et nos poétiques déductions seraient en l'air. Déjà la tôle ondulée
remplace les bardeaux!

Il est très amusant d'ailleurs de voir comment, en un même pays trois groupes
d'habitants ont résolu le problème du bâtiment. On verra que le cadre s'accommode

assez bien de plusieurs solutions. Voyez Lavey aux murs blancs, aux maisons

cossues; considérez St-Maurice, d'un ton plus austère, avec ses façades grises, sa

pierre grise et enfin, pensez aux Cases. Les maisons se ressemblent plus par imitation
facile que par calcul esthétique. Les mayens de Nendaz sont en bois, ceux de

Conthey sont en pierre, simple affaire de forêts. Viège a une église tessinoise,

maints villages des églises baroques.

Ce qu'on peut dire, c'est que la juxtaposition d'édifices d'un même type, crée un
ensemble qui réclame, en général, des adjonctions apparentées et qui demande qu'on
accorde, par mille moyens ou transitions d'ailleurs, ce qui se fait à ce qui est fait.
Encore que le mélange des styles ne nuise pas à l'unité pourvu que les œuvres soient
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ci'une gravure «ur cuivre. lVlais eiie rackere sa ciurete par cie« cc>nrra«te« 6'un Kei
effer. On ne manie pa« Ia moiasse comme Ie granir, erc.

L'arcKirecte qui remonte jusqu'a I'Lgvpre pour v trouver la science cie« lignes pures
er cies volumes sera Kien servi par Ie verre, 1'acier, Ie Keron.

O'esr l'autre rencisnce qui, si eile n'einpc>rre pas I'aclrniraric>n, cloir au moins, a cause
cie I'efforr qu'eiie suppose er cle Ia science qu'eiie mer en ceuvre, excirer i'inreret.
O'ailleurs, Ia mocie qui renverse rour sur son passage, impose ses profiis. Ii esr fort
prokakle que, cians vingr ans, ce sonr Ies consrrucrions ci'Kier qui nous parairronr
prekisroriques,
?our l'Keure, essavons cie ciiscerner ies principes qui regissenr i'arckiteclure con-
remporaine, religieuse aussi Kien que civiie.

Ii v a avanr rour un rerour a Ia simplicire. La clesrinarion clu Karimenr clicre sa

forme et une construction n'est rien ci'autre qu'un volume aux proportions Keureuses

lance clans l'espace. Oegage cle rous Ies arrifices: clerails, ornements, I'eclifice cloir

etre Karmonieux, Keau encore. Touvent la multitucle 6es ornements cacke une
remarquakle ignorance cles formes comme Ies rampons et Ies remkourrages savants
clu railleur ciissimuienr un corps mai Kari.

()ue cerre estkerique puisse s'aclaprer aux eglises, qui en ciouterair apres ce qui a ere
ciic. Oonvienr-elle a notre pavs?
Avant cie reponcire par un «ui «u un non caregorique, queiques refiexions s'imposent.

?ris en soi, Ie pavsage ne postule aucun srvle. O'esr nous qui eraKIissons cles rap-
ports sentimentaux, lorsque Ies KaKitarions sont en place er qui jugeuns, non selon

Ia narure des ckoses, mais en mettanr a. I'oeuvre cerrains conceprs-clickes. A I'alpe
ses ckalets, a I'Italie ses loggias, au cleserr ses palmiers et ses maisons cukiques. Ixlous
«uklions que I'KaKiranr a, rire Ie meilleur parri cle ce qu'ii avair sous ia main pour
s'akriter, mais que si Ies movens cie rransports, un mareriel plus prarique, un proceäe
plus simple pour arriver au meme Kur l'avaienr favorise, son KaKirarion aurair un
autre profil er nos poeriques cleclucrions seraienr en l'air. Oeja la röle onciulee rem-
place Ies Karcleaux!

II esr rres amusanr ci'ailleurs cie voir commenr, en un meme pavs rrois groupes
cl'KaKirants onr resolu Ie proKieme ciu Karimenr. On verra que le caclre s'accommocle

assex Kien cle plusieurs solurions. Vovex Lavev aux murs Klancs, aux maisons

cossues; consiclerex Zr-lVlaurice, ci'un ton plus austere, avec ses facacles grises, «a

pierre grise et enfin, pensex aux Oases. Les maisons se ressemklent plus par Imitation
facile que par calcul estketique. Les mavens cie IVenciax sont en K«is, ceux cie

OontKev s«nt en pierre, simple affaire cie forets. Viege a une eglise ressinoise,

maints villages cles eglises Karoques.

Oe qu'on peur clire, c'esr que la juxraposirion ci'edifices ci'un meme rvpe, cree un
ensemKIe qui reciame, en general, cies aäjoncrions apparentees et qui ciemancie qu'on
accorcle, par mille movens ou rransirions ci'ailleurs, ce qui se fair a ce qui est fair.
Lncore que Ie Melange cies stvles ne nuise pas a l'unite pourvu que Ies ceuvres soient

77



belles. Ainsi, à Rouen, le XVe siècle ajouta une tour dans son style à l'église de

St-Ouen qui est du XlVe siècle. Nul n'est choqué que sur un édifice «dépouillé de

tout charme facile s'épanouisse son art même évolué, comme en une couronne de

fleurs». Au XIXe siècle, on ajouta une façade XlVe siècle, puisque la nef était du
XlVe siècle. Mais cette apparente solution de style accentue les contrastes.
Remarquez que cet accord accidentel extérieur et artificiel n'existe presque jamais
entre l'église et les édifices environnants, à la campagne surtout. Il y a même

opposition de fait et de droit puisque l'église est la maison de Dieu. Cette opposition

qui la met en relief peut venir du style, du matériel et de la couleur.
Rien de plus curieux que les églises du Haut-Valais, toutes blanches, en pierre, de

style baroque, au milieu des maisons de mélèze bruni. Je ne vous demande pas
pourquoi une église de forme moderne serait plus étrangère qu'une église baroque en
ces lointains villages!
St-Pierre de Rome domine toute la ville et l'on ne s'est pas occupé des Borgos. La

plupart des cathédrales gothiques sont des prodiges, des phénomènes dans le fouilli
des petites maisons accroupies à leurs pieds, mais des prodiges qu'on accepte sans
choc, parce qu'au-dessus d'une ressemblance factice se trouvent réunies en ces

œuvres la rencontre de toutes les convenances: convenances physiques: occuper tel

espace, vues de tels points, sous tel jour, réalisation avec telles matières, convenances
morales: destination, proportions.
Si nos pères n'ont pas craint ces mises en valeur, pourquoi les éviterons-nous avec
des formes nouvelles — je parle toujours de l'église, car encore une fois, nous ne

sommes plus frappés de ces contrastes qu'à cause de l'habitude.

Il faut reconnaître qu'un certain romantisme de clocher pointu couronné d'hirondelles,

largement diffusé par les livres de lecture des écoles primaires nous a donné

un tour d'esprit qui favorise notre paresse et il faut une certaine énergie pour
quitter ces clichés-fauteuils.

D'ailleurs, nos goûts en architecture répondent à nos nourritures en musique. Un
certain genre fanfare, chœur d'hommes, messe céciliennes à quatre voix rend notre
oreille très rétive et très inapte à saisir la beauté d'une mélodie grégorienne, d'un

motet palestrinien, comme aussi la musique contemporaine qui s'inspire à ces deux

sources, avec liberté et originalité.
Et pourtant, nos horizons familiers nous prêchent la ligne austère. Partout une

terre sèche, des parois vertigineuses, des arêtes vives. Pensez aux façades nues de

l'Abbaye, à la ligne des maisons patriciennes de St-Maurice, aux tours qui peuplent
les collines, à Valére.
Même si l'architecture s'inspirait des dernières créations, elle trouverait encore

l'appui du paysage.
Qu'on ne m'accuse pas de mépriser le passé pour mieux exalter le présent. Les

merveilles de jadis, je les admire dans leur époque comme les pensées émouvantes et
cristallisées de nos pères et d'une double admiration, si, outre leur beauté morte et

momifiée, elles gardent une secrète et féconde étincelle, capable, si les circonstances
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belle«. Ainsi, g, Kouen, Ie XVe siecle ajoura une rour clans son srvle a I'eglise cle

8r-Ouen qui esr 6u XlVe siecle. 7>lul n'esr cboque que sur un eclikice «ciepouille c!e

rour cbarme bacile s'epanouisse son arr meine evolue, comme en une couronne cle

sleurs». Au XIXe siecle, «n ajoura une tacacle XlVe siecle, puisque Ia nef erair 6u
XlVe siecle. lVlais cette apparente Solution cle srvle accenrue les contrastes.
Kemarquex que cer accorcl accidenrel exterieur er artiliciel n'exisre presque jamais
enrre I'eglise et Ies eciifices environnanrs, a la campagne surtout. II v a meme
Opposition cle 5air er cle clroir puisque I'eglise est la maison cle Oieu. Lette opposb
tion qui la mer en relief peur venir clu stvle, clu mareriel er cie Ia couleur.
Kien cle plus curieux que les eglises clu Klaut-Valais, toutes blancbes, en pierre, cle

stvle baroque, au milieu cles maisons cle melexe bruni. ^se ne vous ciemancle pas
pourquoi une eglise cle forme moclerne serait plus etrangere qu'une eglise baroque en
ces lointains villages!
8t-pierre cle Korne clomine route Ia vilie er I'on ne s'esr pas occupe cles öorgos. ba

plupart cies carbeclrales gotbiques sont cles procliges, cles pbenomencs clans le fouilii
cies petires maisons accroupies a Ieurs piecls, mais cies prociiges qu'on accepre sans

cboc, parce qu'au-ciessus ci'une ressembiance Lacrice se trouvenr reunies en ces

ceuvres Ia renconrre cle roures Ies convenances: convenances pbvsiques: occuper tel

espace, vues cie reis poinrs, sous rel jour, realisarion avec relies matieres, convenances
morales: clestination, Proportion«.
8i no« pere« n'onr pas crainr ces mises en valeur, pourquoi Ies eviterons-nous avec
cies lorrnes nouveiies — je parle toujours cle I'eglise, car encore une iois, nous ne

sommes plus frappes cle ces contrastes qu'a cause cle l'babitucle,
II 5aur reconnaitre qu'un cerrain romanrisrne cle clocber poinru couronne ci'biron-
clelles, largemenr ciifsuse par Ies livres cie iecrure cies ecoles primaires nous a clonne

un rour cl'esprir qui iavorise norre paresse et il baut une cerraine energie pour
quirrer ces clicbes-baureuils.

O'ailleurs, nos goüts en arcbitecrure reponclent s, nos nourrirures en musique. bin
cerrain genre 5anfare, cbceur ci'bommes, messe ceciiiennes g, quarre voix renci norre
oreiiie rres retive et tres inapre a saisir ia beaute ci'une meiociie gregorienne, ci'un

morer paiestrinien, comme aussi Ia musique conremporaine qui s'inspire a ces cieux

sources, avec iiberte er originalire.
Kr pourtant, nos borixons 5amiliers nous precbent Ia ligne ausrere. partout une

terre secbe, cles parois vertigineuses, cles areres vives. Pensex aux kacacies nues cie

I'Abbave, a Ia ligne cles maisons patriciennes cie 8r-Vlaurice, aux rours qui peuplenr
Ies colbnes, a Vaiere.
lVleme si I'arcbirecrure s'inspirait cles ciernieres creations, eile trouverait encore

l'appui clu pavsage.
()u'on ne m'accuse pas cle mepriser Ie passe pour mieux exalrer Ie presenr. bes

merveilies cie jaciis, je ies acimire cians leur epoque comme Ies pensees emouvante« er

crisrallisees cle nos Peres et cl'une clouble acimirarion, si, «utre ieur beaute morte er

momikiee, elles garcienr une secrete et beconcle etincelle, capabie, si ies circonstances
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s'y prêtent, d'allumer un feu nouveau. Mais si le génie d'un musicien le presse, non
d'harmoniser des chansons populaires et des thèmes connus, mais d'inventer lui-
même ses airs, lui en voudrai-je? Pourquoi ne jouirions-nous pas de la liberté des

architectes italiens qui n'ont copié en Valais ni St-Pierre-des-Clages, ni Valére? Et
qui se plaint d'eux? S'ils ont préféré à l'harmonie toute nue des lignes et des

masses, les stucs, les faux-marbres, les motifs en trompe-l'œil serait-il interdit de

suivre une route contraire?

Un architecte digne de ce nom trouvera d'ailleurs, parmi les mille associations de

la ligne et les décorations variées celles qui conviennent à notre pays. Il découvrira
la nuance qui harmonisera l'église au paysage ou la mettra hautement en valeur. Au
fond, la question est assez simple. Il s'agit de distinguer entre l'architecte qui fait
n'importe quoi pour s'assurer la commande et l'architecte qui a quelque chose à

dire et ne sacrifie pas à tous les caprices du client.

J'ai eu sous les yeux le catalogue d'une maison qui se faisait fort de livrer le

célèbre chemin de croix d'Anvers, sur bois, sur toile et sur cuivre en style roman,
byzantin, gothique ou renaissance, avec trois, quatre ou cinq personnages ad
libitum! Ces tours de force ne sont pas rares parmi les architectes qui les mains

pleines d'accessoires ajoutent, retranchent, courent au devant des désirs les plus

saugrenus, les préviennent et donnent au client, suprême adresse, l'illusion qu'il
s'y connaît.

C'est ainsi qu'un bel autel de bois de Vétroz a été remplacé par un meuble en

simili-marbre!

Ce que nos successeurs voudront protéger, dans quelque cent ans, Mesdames et
Messieurs, ce seront, en architecture religieuse les témoins de notre époque et non
des pastiches maladroits, signes de paresse et de stérilité. On se dérange pour visiter
les nouvelles églises de Finhaut et de Chamoson, l'église restaurée de Martigny.
D'autres églises n'excitent ni la curiosité, ni l'intérêt, ni même la critique. Une
fois signalée leur consécration, elles sombrent dans l'oubli.

Nous avons vu que l'architecture civile et religieuse utilisent les mêmes thèmes

architecturaux, mais la fonction du bâtiment détermine la forme.

Les styles les plus divers se sont succédés que l'Eglise a adoptés parce qu'ils lui
offraient les conditions nécessaires à son culte et parce qu'elle est profondément
humaine.
L'architecture contemporaine, bien qu'elle déroute d'abord parce que, comme la

Renaissance, elle impose un style tout fait et non un produit évolué comme le

gothique l'est du roman, l'architecture contemporaine, dis-je, en théorie et en

pratique, assure au culte des locaux liturgiques dignes, extrêmement divers et

adaptables aux milieux ruraux et citadins. Edgar Voirai.
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s'v prerenr, d'allumer UN feu nouveau. lVlais si Ie genie d'un musicien Ie presse, NON

d'barmoniser des cbansons populaires er des rbemes connus, mais d'invenrer lui-
meme ses airs, lui en voudrabje? pourquoi ne jouirions-nous pas de Ia iiberle des

arcbirecres iraliens qui n'onr copie en Valais ni 8r-bierre-des-Olages, ni Valere? Lr
qui se plainr d'eux? 8'ils onr prefere ä l'barmonie roule nue des iignes er des

masses, Ies srucs, Ies faux-marbres, Ies morifs en rrompe-I'ceil serair-il inrerdir de

suivre une roure contraire?

On arcriirecle digne de ce nom rrouvera d'ailleurs, parmi Ies mille associarions de

Ia ligne er Ies decorarions variees celles qui conviennenr a norre pavs. Il decouvrira
Ia nuance qui barmonisera I'eglise au pavsage «u Ia merrra naurement en valeur. Au
fond, Ia quesrion esr asse?. simple. II s'agir de disringuer enrre I'arcnirecre qui fair
n'imporre quoi pour s'assurer Ia commande er I'arcbirecre qui a quelque cbose a
dire er ne sacrifie pas a rous Ies caprices du clienr.

I'ai eu sous les veux Ie caralogue d'une maison qui se faisair fort de iivrer le

ceiebre cbemin de croix d'Anvers, sur bois, sur roile er sur cuivre en srvle roman,
bvxanlin, gorbique ou renaissance, avec rrois, quatre «u cinq personnages ad
libirum! des rours de korce ne sonr pas rares parmi Ies arcbirecres qui Ies mains

pieines d'accessoires ajourenr, rerrancbenr, courenr au devanr des desirs ies pius

saugrenus, Ies previennenr er donnenr au clienr, suprerne adresse, l'illusion qu'ii
s'v c«nna!r.

O'esr ainsi qu'un bei aurei de bois de Verrox a ere remplace par un meuble en

simiibmarbre!

Oe que nos successeurs voudronr proreger, dans quelque cenr ans, IVlesdames er

IVlessieurs, ce seronr, en arcbireclure religieuse Ies remoins de norre epoque er non
des pasricbes maladroirs, signes de paresse er de srerilire. On se derange pour visirer
les nouveiies eglises de binbaur er de Obainoson, I'eglise resrauree de lVlarrignv.
O'autres eglises n'excirenr ni Ia curiosire, ni l'inlerer, ni meme Ia cririque. blne
fois signalee leur consecrarion, elles sombrenr dans I'oubli.

IVous avons vu que I'arcbirecrure civile er religieuse urilisenr Ies meines rbemes

arcbirecruraux, mais Ia roncrion du bärimenr determine la forme.

bez srvles les plus divers se sonr succedes que l'bglise a adopres parce qu'ils lui
offraienr les condirions Necessaires a son culre er parce qu'elle esr prolondemenr
bumaine.

L'arcbirecrure conremporaine, bien qu'elle deroure d'abord parce que, comme la

Kenaissance, eile impose un srvle rour fair er non un produir evoiue comme Ie

gorbique I'esr du roman, I'arcbirecrure conremporaine, dis-je, en rbeorie er en

prarique, assure au culre des locaux liiurgiques dignes, exrrememenr divers er

adaprables aux milieux ruraux er ciradins. r?e/Z«r l/c?/ro/.
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