
DEUXÈME PARTIE

D'un rythme à I'outre

Modificotions



Comme toutes les villes anciennes, Bruxelles est rem-

plie de souvenirs. D'aucuns diront que les survivances en

forment même le principal. On dit survivance, à défaut

d'un autre tern)e. Les mots servent parfois mal lcs idées

qu'ils doivent exprimer. Il n'y a pas clc sttrvivanccs dans

r-rnc cité. Ellc cxistc, cllc vit ct toutcs lcs picrrcs, tous les

nrric'llorrs tlrri lrr con)l)os('nt soltl ltnirttés rl'unc cxistcncc

solirl:rirr'.'lirrrt crrtiè'rc, t'llc sc transfortnc ct ses modifi-
t'lrtiorrs, rrrônrc llurticllcs, cngcnclrent une cité nouvelle

tlui sc cokrrc suivant les âges, d'une façon particulière.
l,c passé vit dans I'actuel et retentit en lui.
Le Palais royal, le Palais des Académies, témoignages

d'architectures déjà périmées, n'ont plus la physionomie
qui était la leur, au temps qui les a vus naitre. Le dessin

du Parc Royal a été modifié, le Palais a étê dégagé.

M. Horta a construit le Palais des Beaux-Arts. Qui recon-

naîtrait la place des Palais d'hierl Il existe entre le per-

sonnel ancien, parmi les édifices et les nouveaux venus,

des liens qui rappellent les rapports sociaux. Les urba-

nistes, les architectes devraient en tenir compte plus sou-
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vent. Malheur au monument qui apparaîtra comme un
intrus ! Non seulement, il est condamné à porter la mar-
que de son dépaysement, mais encore l'ébahissement ne
s'effaccra pas des traits de ses voisins. eu'un gratte-ciel
malencontreux soit élevé non point Grand'place, mais
seulernent en face l'église Saint-Nicolas et les vieux
pignons flamands n'auront pas assez de fenêtres pour
crier leur réprobation. Il ne s'agit pas de mettre un frein
aux initiatives des constructeurs, mais de les inviter au
respect de la solidarité des pierres, des moellons, des
briques et des lignes.

L'on écrira certes un jour I'Histoire de Bruxelles et de
ses transformations. Elle sera d'un enseignement pré-
cieux. Ce n'est point notre but. Toutefois, elle comporte
quelques élérnents que nous ne pouvons méconnaître.
Pour saisir la rapidité du rythme contemporain, nous
devrons procéder par comparaisons. Pour apprécier le
changement survenu seulement dans I'atmosphère qui
enveloppe la vie urbaine, nous devrons reconnaître ce

qui s'y est ajouté ou ce qui en a disparu.

Le centre, c'est-à-dire la villc délinriréc lrrr lt:s r.c.rrr-

parts, demeurera conscrvatricc ;'rcrrrl;r rr I lorrlit t.lrr1 rs. ( )prr-
lcntc et satisfaitc, cllc tit'nt ir sorr prrtr irrroirrr. :rnccstral.
Elle lc conscrvc j:rlorrst.rrrcnt. A lrr 1,ériplréric, lcs fau-
bourgs, nés rl'lricr, nlonlr(.r()l)l plrrs rl';rrrrlucc. Ils seront
rcgardés c()r)'lnrc <lt's p:rrvt'rrrrs. (lorrrrncnt ils sont nésl Le
phénornènc cst âsscz géni'rel ll<tuï quc I'on nc s'y attarde
pas outrc nrcsLrrc. Plcinc dc sèvc ct d'habitants, la ville
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déborde. Elle s'incorpore le < no man's land > voisin. Les
maisons sc resèment par-dessus les murs d'enceinte. La
spéculation immobilière s'en mêle. Elle fait I'effet d'un
engrais. La végétation gagne les champs anonymes qui
formaient la Lianlieue. La ville dévore ce qu'elle ren-
contre, et I'assirnile, y compris les viliages tout proches.

L'auteur <lcla Description historique , chronologique et
géographique du Duché de Brabant, publiée eî 1756,
chez Boucherie, rue de I'Empereur, à Bruxelles, trace
un tableau sommaire, mais plein de charme, du territoire
de tsruxelles, situé en dehors cies portes. < Hors la Porte
de Namur >, dit-il, ( se trouve le villagc d'Ixcl ou est une
chapelle de la Sainte-Croix fort fréquentée cr clesscrvie

par un curé dcs Chanoincs régulicrs clc Couclenbcrg.
Près cl'Ixcl,:rjorrtc-t-il, cst Pcnnclrcccli, oùr sc trouve
I'rrlrlnyc tlc Notr.c-l)rrrrrc tlc, l:r (jlr:rnrlrrc, dcs Rcligieuses
tk: (li(crrrrx. Utirs la lbrtc tlc IJal, à une demi-lieue de la
villc, cst I'abbeyc clc Forest composée de Dames Nobles
clc I'Ordrc dc Saint-Benoît. Anderlecht cst un faubourg
de Biuxelles. Au village de |ette, hors la Porte de Flan-
dre est l'abbaye de Dilighem. Vers le rivage, à une demi-
lieue de Bmxelles est le village de Laeken, qui jouit du
droit de bourgeoisie. > Notre auteur place la ville dc
Vilvorde dans ce qu'il appelle le Quartié de Bruxelles
< au confluent de la Senne et de la Voluë >.

Il faut en convenir : jusqu'en rgr4,le promeneur ces-

sait de penser à Bruxelles, au delà de Saint-fosse, de
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Molenbeek, de Laeken, d'Anderlecht ou de Saint-Gilles.
En r93o, il l'évoque déjà à Scheut, au Heysel, à la
Roue, à Boitsfort, à Watermael. Le Grand Bruxelles, que

I'on met tant de temps à réaliser au point de vue admi-
nistratif, n'est que le Bruxelles d'avant-guerre ! Que sera

Bruxelles de demain si la population s'accrolt encore et

si les communications sont encore facilitées I Voilà pour

l'étendue.

Pour concevoir le rythme des transformations et l'al-
lure accélérée qu'il a prise depuis la guerre, il suffira de

rappeler quelques détails. Buffalo Bill et ses Peaux

Rouges habitèrent les plaines de Ten Bosch. Les hommes

de quarante ans se souviennent. Ils ont conservé la mé-

moire du Labyrinthe. Barnum, avant de planter ses tentes

sur le champ de manæuvres à Etterbeek, s'installa près

la Maison communale de Schaerbeek dans des terrains

qui pouvaient rappeler le Far 'West à des Américains

bénévoles. En 1897, accéder aux fardins du Cinquante-

naire constituait un voyage. Que dire des < Trois Til-
leuls > pour qui trouvait encorc la camllagnc <lltns lcs

fonds de la rue de Bcthlécm ct tlc lrt Olrlttss{'c clc lirtrcst.

Toute farnillc bourgcoisc a ctt it sott sctvicc tlllc sclvitlll('

ou une fcmtnc tlc clurrgcs cpri ;r lirit lrl:rrrclrir sorr lirrgc

sur lcs collincs tlc llt Sottrcc, j,ttx(t'lrt cltltttsséc tlc Olrlrr-

leroi. Lcs voisins clc I'i'glisc colli'gialc tl'Arttlcrlcclrt sc

rappellent lc tcmps où ils étticnt considérés comme

"pp"tt.tt"ttt 
à la population ruralc du Brabant. Les habi-

t""$ d.l'avenue du Roi sc souviennent d'avoir payé leur
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passâge sur le pont de la rue de France, lorsque leurs

affaires les appelaient à Anderlecht. Que pensent les

habitants de I'avenue Emile Duray lorsqu'ils retracent

les fastes et les rnisères de I'Exposition universelle de

r9 ro ?...

Il y a vingt ans, il y a trente ans.".

C'est bien de I'accélération du rythme qu'il est ques-

tion. A cause d'elle, la faculté de s'étonner s'est émoussée.

Les Bruxellois qui se sont émerveillés devant les travaux

d'Anspach et les trouvaient gigantesques sont les seuls, et

iis ont bien vieilli, à supputer la rapidité des travaux con-

temporains. Contes pour les enfants d'hier, nous disent

défà nos fils, lorsqu'ils nous entendent deviscr au sujet

d'une ville qui champignonnc clc tous lcs côtés à la fois.

L'Alcazar,lc T'héâtrc dc lr rttc tl'Arenberg, la Foire de

Lcil>zig,, lc Muséc Castrn, lc 'Ihéâtre de la Bourse,

I'|ldcn 'l'héâtrc, tlui cn parle cncore? De l'Universel, en

facc lcs Galcries Saint-Hubert' vous alliez aux Trois

Suisscs voir les gnomes sur la muraille ou aux Mille
Colonnes...

Si nos enfants consentent à jeter un regard en arrière,

c'est pour nous demander où se trouvait le premier

cinéma ou le premier vélodrome. Un vélodrome? Il en

était un jeté dans un terrain aride, près la Petite Suisse,

comme un pneu déchiré. Le premier cinéma fut installé

au Passage du Nord, ensuite aux premiers établissements

Pathé, près la Gare. N'insistez pas ! Si vous pouviez à ce

-o-.rrt, du fond des années, âmener à vos enfants le
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rcflet du Bruxelles d'alors, vous les verriez sourire, pleins
de dédain ou de condescendance. Un document du
XVII" siècle trouverait en eux plus de res,oect. L'accélé-
ration du rythme est pour eux toute naturelle. Ils n'ont
pas de terme de comparaison, sinon leur impatiencc, et
l'Histoire ffouve péniblement grâce à leurs yeux. Alors,
les souvenirs, pourquoi voudriez-vous qu'ils s'en embar-
rassent I

Fauçil le souligner I La population bruxelloise a con-
sidérablement augmenté depuis cent ans. Il en est ainsi
pour toutes les villes. Bruxelles s'est ciéveloppé en sur-
face, parce que dans I'alentour les terrains s'ôffraient à
ses appétits. New-York, à l'étroit entre Brooklyn et Long
Island, se développe en haureur. On p.ut p"ri., de I'in"-
telligence des villes, comme Maeterlinck a parlé de l,in-
telligence des fleurs. Elles manifesteni une même
adaptabilité aux nécessités qui se présentenr. Le déve-
loppement d'une ville est incompressible. Mais les Belges
eussent déserté New-York. Le Bruxellois est un être très
particulier. Ses tendances apparticnnent cl'aillcurs cn
commun à tous les Belges, mais cllcs sc lr.ollv(.nl crr lrri
décuplées. IIs aimcnt lcs instlllrrtions r.ossut.s r.t corrlol
tables. Possétlcr unc rnrrisorr, I'ornt.r, I'r.rrjrlivt.r', t.'r.sl lr.
rêve du bourgcois t't tlrr corrrrl(.1'ç:lnl. lls orrl l:r lr;urtis<.

de la propriété imnrolrilièr'c r.t ll vic crr ll)l)rrt(.nl(:t)t ll'u
rien qui leur plaisc. L'cmpkryé rr':r tlc ccssc :rvar)t tl'rvoir
acquis pignon sur ruc. L'ouvricr cst piclué rlc la mêmc
tarentule. Seuls la complication du problème domestiquc,

le renchérissement de la vie, de la main-d'æuvre et des

matériaux auront découragé un peu les ambitions. Les
compagnies immobilières, profitant de circonstances

exceptionnelles, ont réussi à débiter de l'immeuble par
tranches, cntreprise qu'elles n'auraient pu tenter avant
r9r4 sans être accusées de folie. Certaines regrettent
peut-être I'aventure. Ainsi la maison bourgeoise, le petit
hôtel se maintiennent. Ils sont représentatifs d'un carac-

tère. La maison de rapport, le building à appartements

ressemblent à des aventuriers qui se sont irnposés grâce

au bouleversement des habitudes. Ils ne se sont pas

encore vu accorder le droit de cité définitif.
D'ailleurs, si d'aucuns ont délaissé la maison particu-

lière pour les facilités rationnelles que l'appartcment pcut
offrir, il n'est pas certain qu'ils n'ont pas songé à prenclrc

leur rcvanchc contrc rles oliligations insolitcs. IIs ont pris
cn l<rlrtion orr ttrôntc construit trnc villa à lrr campagne
()r,l r.rlc tlrrclcontlrrc llicotluc. Etrc chcz soi ! C'est une

phnrsc csscnticllcnlcnt belgc qui tracluit mieux quc tol.lt

autrc lc particr-rlarismc, l'égoïsme du citoyen bmxellois
et belge. Elle exprime un sentiment simple qui, lui aussi,

s'avère totalement incompressible. La lutte contempo-

raine entre la liberté, entre I'individualisme et la standar-

disation a pris cet aspect aigu. L'individualisme est plein
de ressources. Quand il se sent sérieusement rnenacé, il
change d'arsenal.

Pour comprendre le Bruxelles d'aujourd'hui, pour I'ai-

mer, pour sc plaire à y flâner, pottr s'accoutumer à
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l'existence quotidienne et la soutenir de quelque lyrisme
--_ n's5[-cs pas une philosophie t - il faur comparcr
Bruxelles à Bruxelles.

Prenons une carte d'abord !

Ah, le bourgeonnement des périphéries, quelle élo-
quence ! Il s'inscrit ici en couleurs tendres. La topogra-
phie d'une ville, au dix-millième, équivaut aux plus
captivantes géographies. L'ivresse géographique se

dégage de la carte d'une cité pleine d'effervescence
comme du dessin compliqué d'un continent ou d'un
archipel. Il y a les endroits connus, classiques, dont on
tracerait le contour les yeux fermés. Il y a lcs lieux rem-
plis de mystère dont les noms affectent des sonorités
étranges. Il y a lcs régions à peine défrichées, à peine
bâties, qui sentent encore I'herbe, la chaux et le plâtre.
Tous s'inscrivent dans des cercles passablement irrégu-
liers, mais concentriques. L'âge de la ville se lit comme
sur la coupe d'un arbre. Voici la ville reconstruite après

le bon.rbardcment dc Villcroi. Voici la ville des Combat-
tants cn s:lrntr lrlcrr rlc r8jo. I-cs ccrclcs s'élargisscnt.

Croissancc. l,cs cotnpltt':tisotrs sc sittrctrt llictt.l,ttts lt'

règne végétal. On dirait rl'r.rnc Plrilttc tottttttcttllc cl

gourmande.
Il ne s'agit pas de refairc un cours comnlc sur ulto

planche scolaire, mais de prendre plaisir à suivre lcs

étapes d'une floraison.

VESTIGES D'ANTAN : VIEUX SOUVENIRS.
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Après la Révolution, la Belgique doit se faire recon-
rnîtrc par ses voisins, affermir la paix à I'extérieur comme
à I'intéricur et asseoir ses finances. Elle a quelques plaies
r\ panser ct des besognes urgentes à accomplir. C'est à

rlatcr de r835 seulement que la vie bruxelloise reprendra
son cours normal, débarrassée de ses soucis. De grands
travaux d'utilité publique s'imposent. C'est le point de

t!épart des premières transformations. Il est marqué
comme par des fanals. En effet, il coïncide avec l'éta-
blissement des chemins de fer. L'historien pourra s'en
donner à cæur joie, car s'il est question aujourd'hui du
chemin de fer comme d'une vieille habitude, à l'époque,
il inaugurait I'ordre nouveau. Larve prestigieuse, bien
que sombre, elle allait éclore avec prestesse et le monstre
qui devait en sortir, pour tisser sa toile d'acier, ne devait
pas tarder à imposer au pays tout entier ses manières

d'être ainsi que ses exigences. Il va de soi que ce n'est
nas en 1835 que I'on se rendra compte que la machine
est née dont on devrendra tributaire. L'enthousiasme des

uns est d'ailleurs considérablement tempéré par le ressen-

timent des autres. Jan Vapuur, Vuur Duivel était honni,
soit dit en passant, par maints particuliers qui voyaient

en lui un concurrent résolu. Récriminaient surtout, qui
Ic croirait, ( tant de familles pauvres qui gagnaient leur
vie à ramasser les fumiers sur la route ). Désespérance

des moineaux.

Le chemin de fer! La physionomie de la Belgique allait
changer au Nord avant que de se transformer au Sud.
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Le réseau décrété par la Chambre devait relier Anvers
au Rhin. Mais Bruxelles voit crépiter autour du noyau
qu'il forme les premières étincelles. Elles sont enve-
loppées, comme il se doit, pour les premières Stephenson,
de beaucoup de fumée. Les primes transformations de

la capitale s'effectuent donc en fonction du chemin de

fer. La première gare prend place non loin de l'actuelle
rue de Terre-Neuve, dans une plaine qui s'étendait sur
les rives de la Senne. C'est la gare des Bogards. Lorsque
le couvent des Bogards eut disparu, la rue du Midi fut
prolongée et élargie. Cette première initiative est consi-

dérée comme très hardie. En effet, c'est bien la première
fois que I'autorité se résigne à ne pas laisser une rue

mourir de sa belle mort, vieillesse, accident ou maladie.
Signal de l'ère nouvelle ! Il décrit, dans un ciel provin-
cial, une courbe telle une fusée.

I-a station des Bogards n'avait d'une gare que le nom.
C'était un bâtiment de planches dont sortaient, laurier
maigre, six voies de chemin de fer en bouquet. La gare

du Midi, qui I'a remplacée, n'a d'ailleurs pris des pro-

portions considérables qu'après la guerre. Elle n'avait
été aclrcvéc dans son état primitif de tenrplc corintlricn

qu'cn r 869.

La prcrnièrc stltiorr tlrr N<tr<l prit placc à l',\llé.r
Vertc. En ltl39, lcs jar<lins vc'rtloyrtrrts tltri prolongcaicnt

le fardin Botaniquc furcnt cxpropriés. Ontre les deux

pôles ainsi marqués, lcs forccs allaient s'exercer comme

d'un fluide. La rue Ncuvc qui s'appelait Longue rue

\
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Neuvc fut allongée pour réunir et le Nord et lc Sud.
Une gare, c'est comme une exposition universelle. Elle
porte en elle un quartier nouveau en germe. Un quartier
nouveau allait florir aux environs de la gare du Midi avec

ses commodités et ses cornplaisances. De même un quar-
tier nouveau allait surgir dans les entours de la gare du
Nord.

La villel Le chemin de fer avait plus d'ambition
qu'elle. C'est la raison d'ailleurs de ses craintes. Elle était
bien modestement installée dans ses limites tradition-
nelles. Elle ressemblait à une marchande proprctte,
assise devant un éventaire bien pollrvu. Son douaire
posait ses frontières sur la plaine de Monplaisir, suivait
avec nonchalancc lc canal dc Clrlrlcroi, ouvcrt à la navi-
gation cn r fl.3:. Plrfois folârrc, il tcntait quelqucs
cnjrnrlrées arr rlclà, rrrrris crr crr[ant bicn élcvé. Il ne s'avan-

çlit r;rr'rrrr l)cu l)tr lcs trouécs dcs Portcs du Rivage,
rk' lil;rrrrllc ct rlc Ninovc. La bourgeoisie prévoyante
rrr:rirrtcnait à côté d'elle son panier à provisions. Le nou-
vcl cntrepôt, dû à I'architecte Spaak, fut inauguré en
t846. L'ancien se trouvait près de la rue de Laeken, il
fut abandonné, puis fut construite la caserne du Petit-
Château. Ce quartier devait être bouleversé plus rard, de
l'Allée Verte aux abattoirs, par les travaux de Bruxelles-
Maritime et l'élargissement du canal de Charleroi.

Barthélémy, Qui mourut en r83z, faisait partie de

l'administration communale. C'était un fort brave
homme qui reprit à son compte une idée de Napoléon.
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Il obtint que I'on démolît les remparts pour installer les
boulevards. Saint-Josse, Ixelles, Molenbeek, Saint-Gilles,
Laeken, au delà de I'enceinte, ne constituaient encore
que des bourgades.

T'rès modeste, cette capitale ! Les abattoirs remontent
à r84r. Ils furent établis sur des plans de I'architecte
Payen. L'école de médecine vétérinaire avait, elle, été
fondée en r833.

Le quartier Léopold et le quartier Louise se dévelop-
pèrent entre r84o et 186o. Le quartier Léopold fut
fondé, dans I'acception exacte de ce terme, par une
société de constructions immobilières et abrita bientôt la
société < select >.

En r858 et r859, d'importants travaux furent acconr-

plis aux boulevards extérieurs. Sur sa robe très simplette,
pour garder une relique Ce ses origines agrestes, la métro-
pole bouclait une ceinture de feuillage.

A ce propos, I'architecte Cluysenaar aurait voulu trans-

former le boulevard, de la Porte de Namur à la Porte
de Hal, en jardin anglais. Son projet ne fut pas accepté.

L'eut-on écouté que I'urbanisme scrait né plus tôt. Il nc

s'agit pas dc fairc :\ toutc frlrcc tlc Cluyscnaar un pré-

curserlr, mais rlc jugcr trn llcnchrtnt [âclrctrx. Souvcnt clls

architcctes apportcronl lux llutor-ités cotttntuntlcs clcs

plans d'ensemblc qui scront rcfusés oLr négligés.

La Porte de Charleroi, qui devint la Porte Louise,

s'ouvrait sur des terrains vagues. La Porte de Namur,
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marquée par deux petits pavillons consrruits par I'archi-
tecte Payen, préludait aussi à des prairies, à des guérets.
La construction de ces pavillons déclencha la naissance
du Haut Ixclles, pendant que la rue du Pépin prenait
forme. Le Champ de Mars ne constituait qu'une plaine
sablonneuse et l'on agençait la rue Bréderode.

Le sillon tracé par Romulus était doué, prétendait-il,
d'un pouvoir magique. Toutes les limites marquées sur
la terre par I'homme ont hérité de ce prestige. Les
tsruxellois ne franchissaient pas la ligne, devenue cepen-

dant illusoire, des anciens remparts, comme si elle eût
été sacrée. Il fallut l'abolition des octrois pour leur con-
férer l'audace néccssaire. Ccttc abolition cst duc à Frère-
Orban. Cc fut un événcmcnt. Lcs ollstaclcs surnaturels
flanrbèrcnt tluns lc's fcux <lc joic :rllurnés par lc populaire.
I.r's lxrrlcs :urcicrrrr<'s lr';rv;ricnt plus tlésormais, comme
rrrrrirrls titlt's rlc lirrrrst', tlrr'rrnc valcur nominale.

'l'cnrps bibliqucs. Hymans rapporte que le spacieux

platcau qui séparait Ixelles du village de Saint-losse-ten-

Noode et, en dehors des boulevards, descendait en pente
douce, pour se relever brusquement vers le Nord, était
bordé à I'horizon par les bois de Tilleuls de Linthout.
C'est la Société civile pour I'agrandissement et I'embel-
lissement de la capitale de Belgique fondée en 1838 qui
entreprit de faire tracer le quartier Léopold. Cluysenaar

y bâtit un hôtel pour le baron Goethals, Balat, un palais

pour les d'Assche et l'église Saint-Joseph.
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L'ancien Observatoirc date de r83o. L'Hôpital Saint-

]ean, installé dans les locaux de la vieille église Saint-

|ean, fut agrandi par Partoes en r838.
Tel était le contour de Bruxelles au milieu du sièclc

dernier. La ville princière, comme elle était appelée

autrefois, comptait, cn r 846, t23rooo habitants, et les

faubourgs, 5orooo.
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