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Harry Gugger, Martin Steinmann

Premiere edition de la

Distinction romande d'architecture

La Distinction romande d'architecture (DRA), dont la

premiere edition vient de se terminer, se donne pour but

d'inviter le public ä decouvrir quelques excellentes reali-

sations contemporaines (2000-2006) de Suisse romande.

Plutöt que de mettre en avant le travail des architectes,

la DRAtientä rendre hommage auxcommanditaires-les

« maitres de l'ouvrage » - qui ont permis la realisation de

ces projets. Elle souhaite ainsi mettre en evidence la rela-

tion essentielle entre les divers acteurs intervenant dans

une construction. La qualite de celle-ci decoule en effet

directement de leur intelligence, de leur sensibilite et de

leur engagement reciproque.

La composition du Jury denote egalement le souci de

soumettre l'evaluation de la production architecturale

contemporaine locale ä des professionnels exterieurs au

territoire romand, fins connaisseurs de la scene architecturale

nationale et internationale. Dans la phase initiale,

les 280 projets candidats ont ete soumis ä une premiere

evaluation, debouchant sur une selection de 30 realisa-

tions. II est ä noter que celles-ci sont l'ceuvre de 20

bureaux d'architectes, plusieurs d'entre eux etant ainsi

representes par deux, voire par trois projets.

Le palmares final courönne huit objets, parmi lesquels

on note la presence de deux passerelles, deux ecoles, une

etable pour vaches, un immeuble de logements, la trans-

formation d'un rural et une Operation de sensibilisation ä

l'environnement construit. II illustre la tres grande variete

de la pratique professionnelle des architectes en Suisse

romande, qui se confirme du reste egalement dans le

panel des projets non-retenus.

Dans les pagesqui suivent, nous publions tout d'abord

deux textes critiques commandites par les organisateurs

de la DRA : le premier est signe par le President du Jury,

Harry Gugger, le second par Martin Stein mann, profes-

seur et critique d'architecture. Les huit projets laureats et

les 22 projets finalistes sont ensuite presentes de manie-

re ä donner une vue d'ensemble de l'entreprise culturel-

le accomplie par cette premiere edition de la Distinction

romande d'architecture. (Red.)

CONVICTIONS SUR LE RÖLE DE L'ARCHITECTE

Depuis l'Antiquite classique jusqu'au XVe siede, les

architectes etaient simultanement projeteurs et realisateurs.

En tant que « maTtres d'ceuvre », ils etaient responsables ä la

fois de la conception et de la construction. Le « maTtre

d'ceuvre » etait un chef d'equipe de construction hautement

qualifie avec beaucoup d'experience, initie dans tous les

metiers principaux comme la maconnerie, la charpente,
la plomberie et le recouvrement. Le «maTtre d'ceuvre»

disposait d'une serie de competences en rapport direct avec

le dessin, l'ingenierie, les materiaux et la conception
d'ensemble de la construction.

A partir du XVe siede, l'unite de l'art et de la technologie,

de la conception et de l'execution a commence ä se rompre,

en raison principalement de l'emergence d'une conception
de l'art moins regulee et plus etendue. Ce n'est pas la perte

d'unite qui etait au centre des preoccupations, mais la quete

d'une nouvelle complexite. C'est ä ce moment que la fonction

de « maTtre d'ceuvre » cessa d'exister et que le processus

de conception et de construction du bätiment a commence
ä se scinder. La fondation de l'Ecole nationale des ponts

et chaussees en 1747, quand la formation d'ingenieur est

devenue independante de celle d'architecte, souligne cette

division.

L'influence de l'architecte sur la physionomie de notre

environnement construit a decline depuis lors ; la variete et

l'etendue des activites de l'architecte se sont reduites de

maniere dramatique. La oü les architectes dessinaient autre-

fois un immeuble par eux-memes, ils partagent desormais

la täche avec de nombreux Consultants. De plus, leur

engagement dans le processus de conception et de construction

a diminue au cours du temps. Par consequent, leur röle

traditionnel d'integration et de coordination du processus de

la planification et de la construction a ete sape.

Que reste-t-il aujourd'hui de la sphere d'influence de

l'architecte? L'architecture se trouve dans une Situation

paradoxale: eile est plus populaire que jamais, alors qu'elle

est, en meme temps, exposee ä un declin total. Jamais
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I'architecture n'a beneficie d'un Statut aussi eleve. Mais

jamais les architectes n'ont eu aussi peu d'influence sur

le processus de construction. Quelques projets d'architectes

designes comme «stars de I'architecture» suscitent une

enorme attention mediatique, politique et en termes de

marketing, alors qu'en meme temps plus de 90% de tous
les nouveaux bätiments ne sont pas dignes d'etre qualifies

«d'architecture», dans la mesure oü ils ne laissent transpa-

rattre aucune inten tion architecturale. D'une part, I'architecture

est devenue le media de nombreuses categones
d'acteurs (planificateurs, investisseurs, institutions), d'autre

part la construction se fait sans architecte.

Mentionnons, ä ce Stade, Tun des projets de construction

qui a exerce le plus d'influence ces dernieres annees: le

musee Guggenheim ä Bilbao. C'est en effet une magnifique

sculpture architecturale qui teste les limites de la technologie.

II a donne un regain de vie, un nouveau sentiment

d'identite et une nouvelle confiance ä une region en phase

de declin. Mais est-ce que le musee Guggenheim de Bilbao

a atteint cequi devraitetresa fonction principale-a-t-il cree

un emplacement vivant pour les arts?

Toutes ces evolutions sont significatives de la Situation

actuelle de I'architecture. Avec la chute du communisme

en Europe de l'Est et les evenements du 11 septembre, nous

nous trouvons maintenant dans une epoque qui repense
de fond en comble les termes de son identite culturel le. Dans

toutes les societes et toutes les religions, I'architecture

a toujours ete une pierre angulaire de l'identite culturelle.

A une epoque oü le fondamentalisme et les droits de

l'homme s'opposent, I'architecture est confrontee ä la

question de savoir si eile doit embrasser des valeurs culturelles

specifiques ou, au contraire, des objectifs universels de

civilisation.

Le genre d'architecture ä laquelle je me refere poursuit bien

sür les deux objectifs. Mais je pense que, dans un contexte

de renouveau rehgieux, tribal, familial ou communautaire

fondamentaliste, la tendance ä une architecture iconique
favonse la quete d'unite culturelle et d'unicite, au detriment

des valeurs universelles de la civilisation. En d'autres termes,

I'architecture risque de perdre ce que Leon Battista Alberti

decrivait au XVe siede : sa pretention ä « bätir la societe».

Meme si le travail d'execution n'est plus confie aux

architectes d'aujourd'hui, ils conservent la responsabilite de

«bätir la societe», s'ilsveulent que leur metier et leur savoir-

faire se perpetuent.
J'ai brievement mention ne le « star System ». Je trouve cette

notion delicate. Je suis en effet convaincu que la bonne

architecture resulte d'un travail d'equipe et pas d'un Statut

de vedette. J'utiliserai donc le mot dans un sens plus

archaTque, comme une aide ä la navigation, comme un guide.
II me semble qu'une des täches les plus pertinentes des

figures dominantes de la discipline est de soutenir I'architecture,

et meme de diffuser son influence dans toutes les aires

de la societe. Leur devoir est d'assurer l'avenir de I'architecture

en creant un environnement oü les jeunes talents

puissent s'epanouir.

Le «territoire» de l'architecte est menace. Mais la demande

d'architecture demeure et la profession reste, de ce fait,
viable. L'on peut etablir ici un parallele avec l'industrie cine-

matographique oü le cinema grand public d'Hollywood porte

ombrage au cinema d'art et oü, pourtant, de nouveaux

realisateurs independants s'affirment et parviennent ä se

menager une niche. Le cinema d'auteur est souvent une

marche au-dessus de ce qui est servi, sous forme diluee,

au grand public. Cela signifie que l'industrie, que se soit dans

le monde du film ou de I'architecture, requiert l'apport creatif

des independants pour survivre.

Cette maniere d'envisager le röle de l'architecte a ete

determinante pour les criteres de jugement de la DRA. Notre

desir n'etait pas de distinguer une esthetique architecturale

extraordmaire. Au centre de l'attention se trouvait la

coherence entre le processus de production (la creation de

l'oeuvre), la Solution technique et constructive, l'adequation

aux usages, l'integration au territoire, la pertinence sociale

et ecologique et, naturellement, letraitementformel, I'esthetique.

C'est tout ä fait consciemment que furent donc primes

des projets sensibles ä cesdimensionsde I'architecture. Nous

pouvons citer ici deux passerelles en exemple, des projets
d'infrastructure souvent realisessans participation d'un architecte

et sans idee de mise en forme. Comme autre exemple,

nous mentionnerons la transformation de la Migros ä Cernier

(ce projet a ete nomine pour l'exposition de la DRA). Dans

ce projet, la marge d'intervention etait reduite au traitement

du parking, de l'entree et de l'enveloppe du bätiment.

Une Situation qui aurait pu provoquer la resignation des

architectes. La nomination honore dans ce cas la disponibilite

et la capacite des auteurs ä creer de I'architecture avec des

moyens scenographiques minimaux. La mattrise de l'ouvrage

merite cette nomination dans la mesure oü eile a permis
la realisation d'architecture, ne serait-ce que dans un cadre

restreint.

Harry Gugger, prof. EPFL, architecte EPF-FAS-SIA

partenaire du bureau Herzogs de Meuron
EPFL-ENAC-IA-LAPA

GC H2 614 (Bätiment GC), Station 18, CH—1015 Lausanne
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REFLEXIONS EN ZIGZAG SUR L'ARCHITECTURE QUI SE REFLETE DANS LA DISTINCTION ROMANDE

L'architecture contemporaine a quitte I'« hortulus conclu-

sus» du debat entre professionnels; eile offre meme,
dans certains cas, une image dont les villes se servent pour

se presenter. En Suisse, on peut parier d'«effet Nouvel»

(je fais ici allusion au Centre de la culture et des congres
de Lucerne). L'architecture n'echappe pasä la tendance generale

ä la personnalisation et les architectes ne cherchent pas

non plusä lui echapper: un article paru öansLe Temps, dans

Bilan ou ailleurs fait de la publicite, il complete le site Internet

d'un bureau.

Dans quelle mesure de tels articles contribuent ä nourrir

un vrai debat sur l'architecture est une autre question. Mais

certains s'y efforcent, meme s'ils n'ont pas dans les journaux
romands l'importance qu'ils ont notamment dans la Neue

Zürcher Zeitung, ni la regularite que requiert un tel niveau

de debat.

Restent les revues d'architecture proprement dites, que l'on

trouve aussi dans la salle d'attente de certains medecins.

Meme si la plupart paraissent en Suisse alemanique, elles

presentent des bätiments construits en Suisse romande.

Et puis, il y a encore les minces monographies d'architectes,

ä couverture souple, brune ou noire. Ce que je veux dire

par lä, c'est que la Distinction romande d'architecture ne

cartographie pas une terre inconnue, que l'on y fait peu de

decouvertes lorsque l'on s'interesse ä ce qui se construit dans

cette partie de la Suisse.

Ceci n'enleve rien aux merites de cette distinction et des

personnes et associationsqui la portent. Ces merites, tels que

je les vois, consistent ä etablir un etat des lieux de l'architecture

des six dernieres annees, ä l'examiner ä l'aune de

certains criteres et ä soumettre cet examen ä un large debat

- un debat qui depasse le milieu des architectes, comme je
l'espere, un debat qui reconnaisse aussi l'architecture comme

un domaine de la culture, et pour lequel des criteres sont

justement necessaires (des idees comme «le beton est froid »

ou «le beton est pauvre» ne sont pas des criteres, mais

des reflexes pavloviens).

J'ai dit qu'on faisait peu de decouvertes. C'est rassurant

pour quelqu'un qui suit depuis longtemps et de pres
l'architecture en question. Cela signifie en effet que la bonne

architecture est reconnue comme teile par les protagonistes
du debat. S'il arrive qu'on soit surpris, c'est de voir que n'ont

pas ete selectionnees des ceuvres que l'on aurait soi-meme

retenues. Mais mon but n'est pas ici de faire une evaluation

de l'evaluation. Et je suis bien conscient qu'il fallait choisir,

pour certains architectes, entre plusieurs ceuvres, ou que

ceux-ci ne voulaient pas voir certains de leurs bätiments

publies de cette maniere, des maisons par exemple.

Dans ce sens, il ne s'agit pas d'un etat des lieux complet.

Un constat s'impose toutefois, et il concerne l'absence

du logement, ä l'exception des deux immeubles locatifs

de St-Maurice. II y aurait d'autres exemples - notamment
de Bonnet ä Vesenaz -, mais pas beaucoup. Et cela revele une

triste realite, ä savoir que le logement, contrairement ä ce qui

se passe ä Bäle et surtout ä Zürich, n'est pas ici considere

comme une täche culturelle importante. A cet egard, ni les

communes ni les cooperatives n'assument leur responsabilite,

contrairement notamment ä la Ville de Zürich, qui le fait de

facon exemplaire, si bien que la construction de logements

y est devenue pour le developpement de l'architecture une

veritable courroie de transmission.

On ne voit rien de tel en Suisse romande. Aussi les jeunes

architectes sont-ils prives d'un domaine d'activite primordial,

dans lequel ils pourraient faire leurs preuves. Ceci montre

d'ailleurs que la bonne architecture est aussi l'affaire de bons

maTtres d'ouvrage. Ceux qui, comme certaines cooperatives,

excluent les idees nouvelles sous pretexte de savoir ce que
les locataires recherchent, fönt de leur propre limitation une

reference pour tous les autres.

II y a huit ans, j'ai participe ä l'entreprise intitulee

«La Romandie existe», aux «voyages en zigzag», comme
dans Tcepfer, et aux deliberations sur les bätiments, en zigzag

elles aussi. Qu'est-ce qui a change depuis? Peu de

choses, me semble-t-il; quelques «jeunes architectes» de

l'epoque se sont imposes et sont devenus des valeurs süres

de l'architecture romande; il y a maintenant d'autres «jeunes

architectes», qui ne s'interessent toutefois pasä des themes

tres differents. II y a toujours des «caisses», avec leurs enve-

loppes faites de vitrages, de lattages ou de maillages, tantöt

simples, rationnelles, tantöt recherchees, comme les lames

verticales inclinees du centre sportif de Sainte-Croix. Mais

en general, la discretion reste une caracteristique de cette

architecture - ou de la selection proposee.
Le jeu ä la tessinoise avec les formes, tel qu'il etait volon-

tiers pratique en Romandie, a cesse, parfois pour faire place

ä un jeu non moins formaliste avec les materiaux,

par exemple un beton rappelant la cassata. Maisen general,

le materiau sert ä inscrire un bätiment dans son contexte.

Ainsi les grands volumes implantes dans un cadre villageois

sont-ils revetus de bois, pour s'harmoniser avec les granges
existantes. Ceci s'applique egalement ä la forme: on voit,

comme dans la piscine couverte de Bassins, les volumes

TRACES n° 18 20 septembre 2006 p.ll



s'articuler en relation immediate avec leur environnement.

C'est aussi ä cela queservent les deformations auxquelles les

volumes sont soumis: la forme de l'etable du Cerisier ne

decoule pas de sa fonction, mais exprime, en tant que
«forme forte», sa relation avec la vieille etable voisine, c'est

une forme expressive.

On trouverait pour chaque ceuvre un pendant en Suisse

alemanique; il n'y a pas d'«architecture romande», tout
au plus y a-t-il des colorations regionales de themes plus

generalement suisses, une architecture «avec un accent»,

comme nous l'avions formule dans «La Romandie existe»,

c'est-ä-dire une architecture qui s'est approprie ces themes,

de maniere pragmatique ou ludique, comme dans la creche

de Hunger/Monnerat/Petitpierre ä Geneve, parfois aussi

en suivant la mode.

Apres avoir passe pres de vingt ans ä l'EPFL, je m'interroge

sur les traces qu'ont laissees dans cette architecture les revues

et les bätiments realises, surtout alemaniques, mais aussi sur

Celles qu'ont laissees l'ecole, les ateliers de l'EPFL Je ne les

vois pas dans l'image des bätiments; il n'y a pas d'architecture

snozzienne, les traces, s'il y en a, sont ä chercher dans

les valeurs que les architectures refletent: la volonte de

fonder l'architecture dans le lieu, dans la «convenance»,
dans la relation entre construction, forme et sens, comme

toujours.

L'experimentation est rare. II faudrait pour cela d'autres

mattres d'ouvrage. Lä oü il y a experimentation, ce sont

les architectes qui sont leurs propres mattres d'ouvrage,

comme dans la maison de Bonnard Woeffray ä Monthey.

Faut-il regretter ce realisme? Faut-il appeler l'«innovation»

ä grands cris? Faut-il soumettre l'architecture aux lois du marche,

selon lesquelles l'innovation est une valeur en soi?

On sait que rien n'est plus vieux que les nouveautes d'hier.

Non. Je pense que le realisme qui distingue cette architecture

-et qui englobe tout ä fait les evolutions economiques, tech-

niques et sociales - est une valeur durable. C'est vrai aussi

pour l'ecole.

Les plus beaux exemples de cette architecture se tournent

pour ainsi direvers l'interieur, vers la miseen forme des expe-
riences sensibles auxquelles eile donne lieu, vers l'intensifi-

cation de ces experiences, vers des images qui ne s'imposent

pas, vers une architecture qui ne parle que lorsqu'on l'inter-

roge, comme l'a un jour si joliment exprime Hermann Czech.

Cela explique peut-etre aussi que les transformations

d'anciens bätiments ruraux ou artisanaux comptent parmi les

ceuvres les plusstimulantes. Je pense notamment ä certaines

realisations de Bakker & Blanc ou de Gueissaz, meme si elles

ne sont pas representees ici.

J'ai parle de la revue FACES qui a toujours commente des

bätiments de la region. Le but etait en meme temps d'eta-

blir une maniere de parier de l'architecture, une maniere qui
soit « proche des choses». II y a deux ans paraissatt le nume-

ro «Lemanique», entierement consacre ä de tels bätiments.

(On en retrouve beaucoup dans la Distinction romande

d'architecture.) Ce qui me touche particulierement dans

«Lemanique», c'est que des architectes y ecrivent sur les

ceuvres d'autres architectes, et reciproquement. Le discours

y prend une forme collective. Celle-ci n'a rien ä voir avec du

copinage, mais bien plutöt avec la conscience que l'architecture,

comme toute activite culturelle, n'est possible que dans

un echange d'idees permanent.

Cet echange ne doit toutefois pas etre concu comme un

«bain mousse». II ne doit pas cramdre la durete lorsqu'elle

est necessaire pour clarifier les positions. Voilä cependant

ce qui souvent manque: des positions qui soient radicales-

je pense au Luscher d'autrefois -, pas ä la maniere d'un

numero de variete comme en fait Rahm, mais des positions

qui soient animees par la volonte de parvenir ä l'essence des

choses. On peut faire le meme constat ä l'ecole: il y manque

souvent cette volonte (ce qui ne veut pas dire qu'on ne

travail le pas beaucoup dans les ateliers, pas du tout). Est-ce

pour les etudiants une maniere de s'adapter ä leur future

realite professionnelle? Ce serait regrettable, ce serait un

realisme mal compris.

Martin Steinmann, prof. EPFL de 1987 ä 2006, architecte EPF

EFPL-ENAC-IA-LHAB
BP 4127 (Bätiment BP), Station 16, CH—1015 Lausanne

DRA 06, composition du jury

President:
Prof. Harry G ugger, Herzog & de M euron, Bäle

Membres:
Alexandre Bl anc, Bakker & Blanc, .ausanne
Thierry Brutt n, architecte de la Vi le de Sierre
Nott Cavieze redacteur werk, bauen + wohnen
Denis Clerc, architecte de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Sandra Girau di, Giraudi &Wettste n, Lugano
Carme Pinös Estudio Carme Pinös Barcelone
Isa Stürm, Stürm & Wolf, Zürich
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LES OUCHES: ECOLE, CRECHE ET

EQUIPEMENTS, GENEVE
Ce bätiment raconte l'urbain. La diversite des fonctions, des usages et
des utilisateurs produit des synergies, l'intention etant d'accompagner
cette densite sociale par des espaces qui facilitent l'echange. Comme
dans une ville en miniature, un grand jardin, une place, un glacis, une
rue couverte et une agora permettent ä chacun de choisir son compa-
gnon de jeux. A l'interieur, une multitude de lieux creent, gräce ä une
grande transparence, des perspectives visuelles inattendues. Le decloi-
sonnement des espaces produit des vues d'une grande richesse ; les
fonctions et les limites entre exterieur et Interieur disparaissent. La densite

et la polyvalence demandent de la retenue et du calme pour pouvoir
cohabiter sereinement. Les espaces dessines et les materiaux utilises
ont un caractere simple, sans emphase, comme dans une maison

Procede: concours (2001)
Realisation: 2003-2005
Maftre de l'ouvrage: Ville de Geneve, Departement de l'Amenagement,
des Constructions et de la Voirie, Service d'architecture
Architecte: Andrea Bassi architecte EAUG FAS SIA, Geneve
Collaborateurs: Cedric llegems, Christiane de Roten, Kristina Sylla
Direction des travaux: Roberto Carella, coli. Laurent Bernard
Ing. civil: Amlser & Bombeli
Ing. sanitaire: Schumacher SBHI

Ing. chauffage-ventilation: D. Hirt
Ing. electricite: Zanetti
Photographe:Laurence Bonvin, pour la documentation photographique
de la Ville de Geneve
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PASSAGE FLOTTANT DU MO NT-BLANC,
GENEVE

Le Passage s'inscrit dans un projet intitule «Le Fil du Rhone », visant ä

requalifier les rives du Rhone en retablissant un rapport de proximite
avec l'eau. Le pont du Mont-Blanc, surcharge de voitures, marque une

rupture dans la promenade le long du Quai des Bergues. Pour passer
sous le pont, la faible hauteur entre le niveau de l'eau et la voüte du

pont a necessite d'aller jusqu'au milieu de la premiere travee, ä

plusieurs metres de la rive. Lä, il a fallu descendre en dessous du niveau
de l'eau, ce qui a conduit les architectes ä construire une bärge mono-
lithique : etroite et haute aux extremites, eile s'incurve sous le pont,
s'aplatit et s'evase afin de garantir une portance süffisante ä l'endroit
oü l'epaisseur de la coque est reduite au minimum pour ne pas toucher
le fond de l'eau.

Procede: mandat direct
Realisation: 2001

Maitre de l'ouvrage : Ville de Geneve, SAUEP, FMAC
(Fonds municipal d'art contemporain)
Architecte : BMV architectes, Geneve
Collaborateurs : Luc Bovard, Frederic Perone

Ing. civil: Cetre & Nussbaumer
Photographe : Gerard Petremand, Alain Grandchamp,
pour la documentation photographique de la Ville de Geneve
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