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Alors que des innovations comme l’intelligence artificielle, la numérisation ou les objets dématérialisés 
influencent notre quotidien et que prévaut encore la croyance au progrès technique pour répondre aux défis 
que nous imposent les conséquences du changement climatique, le dossier « Technique et innovation » de 
Didactica Historica 9/2023 propose d’explorer quelques aspects de l’histoire du développement technique 
sur la longue durée et selon des perspectives historiographiques alternatives. 

Onze contributions exposent les interactions entre développements techniques, innovations, conditions, 
cadres et conséquences sociétales pour en explorer les ambiguïtés sur le long terme historique, de 
la Préhistoire au passé récent. Elles traitent des changements de discours et de représentations sur 
les innovations et leurs conséquences pour les sociétés humaines. Elles proposent autant de pistes 
thématiques pour la prise en charge dans l’histoire scolaire d’enjeux qui entrent en résonance avec des 
problématiques contemporaines raisonnées à l’aune de la longue durée de l’histoire humaine.

Innovationen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder entmaterialisierte Objekte beeinflussen unseren 
Alltag. Auch ist der Glaube noch immer vorherrschend, dass es der technische Fortschritt ist, der uns 
befähigt, den Herausforderungen aus den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Demgegenüber schlägt 
das Dossier «Geschichte» der Didactica Historica vor, einige Aspekte der Geschichte der technischen 
Entwicklung über einen längeren Zeitraum und aus alternativen Perspektiven zu erkunden. 

In elf Beiträgen werden die Interaktionen zwischen technologischen Entwicklungen, Innovationen, sozialen 
Bedingungen, Rahmungen und Konsequenzen in ihren Zwiespältigkeiten vor dem Horizont der longue 
durée von der Frühgeschichte bis in jüngste Zeiten gezeigt. Die Artikel behandeln den Wandel in Diskurs 
und Repräsentation von Innovationen und deren Konsequenzen für die Gesellschaften. Sie schlagen derart 
Themen vor, die im Geschichtsunterricht in Bezug zu zeitgenössischen Problemen gesetzt werden können. 

In un momento in cui innovazioni come l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e gli oggetti smateria-
lizzati influenzano la nostra vita quotidiana e in cui ancora prevale la fiducia nel progresso tecnologico 
come risposta alle sfide poste dalle conseguenze del cambiamento climatico, il dossier di Didactica 
Historica 9/2023 si propone di esplorare alcuni aspetti della storia dello sviluppo tecnologico nel lungo 
periodo e secondo prospettive storiografiche alternative.

Undici contributi trattano le interazioni tra sviluppo tecnologico, innovazioni, condizioni, contesti e 
conseguenze sociali per esplorare le loro ambiguità sul lungo periodo storico, dalla preistoria al recente 
passato. Questi contributi si occupano dei cambiamenti nelle narrazioni e nelle rappresentazioni delle 
innovazioni e delle loro conseguenze per le società umane, e propongono inoltre altrettanti percorsi 
tematici per inserire nella storia scolastica questioni legate a problemi contemporanei alla luce della 
storia dell’Umanità.
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Éditorial / Editorial / Editoriale

Technique et innovation
Alors que des innovations comme l’intelligence 
artificielle, la numérisation ou les objets déma-
térialisés influencent notre quotidien et que pré-
vaut encore la croyance au progrès technique 
pour répondre aux défis que nous imposent les 
conséquences du changement climatique, le dos-
sier « Histoire » de Didactica Historica propose 
d’explorer quelques aspects de l’histoire du déve-
loppement technique sur la longue durée et selon 
des perspectives alternatives.
La technique désigne l’ensemble des mesures, des 
équipements et des procédés rendus possibles par 
la mise en pratique des connaissances scientifiques. 
Les développements techniques s’inscrivent dans 
des processus sociaux qui font interagir besoins 
humains, intérêts économiques, exigences poli-
tiques et projets de société. Par le biais de pro-
grès scientifiques et d’innovations techniques, ils 
deviennent déterminants pour la vie des sociétés 
et des individus. Les questions relatives à l’impor-
tance des évolutions techniques pour le change-
ment social et au poids des innovations pour le 
développement des sociétés humaines ont toujours 
fait et font encore l’objet de controverses.
Jusqu’à récemment, l’historiographie a été mar-
quée par l’eurocentrisme et l’idéologie du progrès. 
La technique et les innovations, en tant qu’ex-
pressions d’une maîtrise, voire d’une domination 
croissante de l’humain sur son environnement, y 
ont été appréhendées comme décisives et positives 
pour le bien commun. Cependant, les travaux 
d’historiens mettent de plus en plus en lumière 
les conséquences problématiques d’une telle repré-
sentation de la marche de l’histoire. De nouvelles 
perspectives historiographiques et sociétales – par 
exemple les mouvements postcoloniaux, les études 
de genre, l’histoire environnementale et l’impor-
tance des échanges – remettent en question cette 
lecture pour pointer les conséquences sociales, 
économiques et écologiques néfastes pour l’éco-
système planétaire et la vie sur Terre.
Dans son dossier « Technique et innova-
tion », Didactica Historica propose une série de 

contributions qui traitent des interactions entre 
développements techniques, innovations, condi-
tions, cadres et conséquences sociétales pour en 
explorer les ambiguïtés sur le long terme, de la 
Préhistoire au passé récent. Elles traitent des chan-
gements de discours et de représentations sur les 
innovations et leurs conséquences pour les sociétés 
humaines. Elles proposent autant de pistes thé-
matiques pour la prise en charge dans l’histoire 
scolaire d’enjeux qui entrent en résonance avec 
des problématiques contemporaines raisonnées à 
l’aune de la longue durée de l’histoire humaine.
Les cinq articles de la rubrique Actualité de la 
recherche en didactique de l’histoire présentent 
quelques travaux de recherche actuellement menés 
dans ce champ scientifique consacré à l’analyse de 
l’enseignement et de l’apprentissage en histoire 
scolaire. En plus des versions synthétiques publiées 
dans la revue imprimée, le lectorat intéressé pourra 
approfondir les analyses évoquées grâce à des ver-
sions longues qui développent les cadres théoriques 
et méthodologiques des résultats présentés. Ces 
contributions scientifiques sont publiées dans un 
livret en ligne : Recherches en didactique de l’histoire.
La rubrique Pratiques enseignantes repose sur les 
membres du corps enseignant qui acceptent de 
livrer, dans nos colonnes, des expériences d’ensei-
gnement basées sur des séquences originales qu’ils 
et elles ont construites. C’est grâce à leur engage-
ment que nous pouvons nourrir cette rubrique 
que nous envisageons comme un lieu d’échange 
professionnel et de mutualisation de ressources 
parfois disponibles dans des annexes en ligne. 
Nous invitons notre lectorat à nous soumettre 
des textes originaux.
La rubrique Ressources pour l’enseignement offre une 
plateforme de rencontre avec l’histoire publique et 
ses potentialités pour l’enseignement de l’histoire 
et dont la pérennité est assurée à moyen terme : 
musées, ressources pédagogiques, plateformes 
Internet, projet d’histoire orale ou d’histoire locale 
par exemple. N’hésitez pas à nous soumettre vos 
suggestions.
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Enfin, la rubrique Comptes rendus centre ses recen-
sions sur des parutions récentes dans le champ 
de la didactique de l’histoire ou dans l’actualité 
historiographique, avec pour objectif de pointer 

des apports intéressants pour l’enseignement de 
l’histoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Le comité de rédaction

Technik und Innovation

Innovationen wie künstliche Intelligenz, Digita-
lisierung oder entmaterialisierte Objekte beein-
flussen unseren Alltag. Auch ist der Glaube noch 
immer vorherrschend, dass es der technische 
Fortschritt ist, der uns befähigt, den Herausfor-
derungen zu begegnen, die uns die Folgen des 
Klimawandels auferlegen. Demgegenüber schlägt 
das Dossier «Geschichte» der Didactica Historica 
vor, einige Aspekte der Geschichte der technischen 
Entwicklung über einen längeren Zeitraum und 
aus alternativen Perspektiven zu erkunden.
Technik bezeichnet die Gesamtheit der Maßnah-
men, Ausrüstungen und Verfahren, die durch die 
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 
Praxis ermöglicht werden. Technische Entwick-
lungen sind Teil gesellschaftlicher Prozesse, in 
denen menschliche Bedürfnisse, wirtschaftliche 
Interessen, politische Forderungen und gesell-
schaftliche Projekte zusammenwirken. Durch 
den wissenschaftlichen Fortschritt und technische 
Innovationen werden sie für das Leben von Gesell-
schaften und Einzelpersonen entscheidend. Sozi-
ale Umwälzungen, Veränderungen in kulturellen 
und politischen Diskursen werden tendenziell als 
Folgen großer technologischer Veränderungen 
und Innovationen betrachtet. Die Bedeutung 
technischer Entwicklungen für den sozialen Wan-
del und das Gewicht von Innovationen für die 
Entwicklung menschlicher Gesellschaften waren 
und sind jedoch nach wie vor Gegenstand von 
Kontroversen. 
Bis vor kurzem war die Geschichtsschreibung von 
Eurozentrismus und der Ideologie des Fortschritts 
geprägt. Historische Arbeiten beleuchten jedoch 
zunehmend die problematischen Folgen eines sol-
chen Verständnisses des Verlaufs der Geschichte. 
Neue historiografische und gesellschaftliche 

Perspektiven – z. B. postkoloniale Bewegungen, 
Gender Studies, Umweltgeschichte und die Ein-
schätzung der Bedeutung des globalen Handels 
– stellen diese Lesart infrage und weisen auf die 
negativen sozialen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Folgen für das globale Ökosystem und das 
Leben auf der Erde hin.
In ihrem Dossier «Technik und Innovation» stellt 
Didactica Historica eine Reihe von historiografi-
schen Beiträgen vor, die sich mit den Wechsel-
wirkungen zwischen technischen Entwicklungen, 
Innovationen und gesellschaftlichen Bedingun-
gen, Rahmenbedingungen sowie Folgen befas-
sen, um deren Ambiguitäten über einen langen 
historischen Zeitraum von der Frühgeschichte bis 
hin zur jüngsten Vergangenheit zu erforschen. Sie 
befassen sich mit den Veränderungen in Diskurs 
und Darstellungen von Innovationen und ihren 
Folgen für die menschliche Gesellschaft. Sie bie-
ten thematische Ansatzpunkte für die Behandlung 
von Themen in der schulischen Geschichte, die 
vor dem Horizont der longue durée der Mensch-
heitsgeschichte in Bezug zu zeitgenössischen Pro-
blemen gesetzt werden können.
Die fünf Artikel in der Rubrik Aktuelles aus der 
geschichtsdidaktischen Forschung sollen einen Ein-
blick in einige Forschungsarbeiten geben, die 
derzeit in diesem wissenschaftlichen Bereich der 
Analyse des Lehrens und Lernens von Geschichte 
durchgeführt werden. Ausgehend von den in der 
Zeitschrift veröffentlichten Kurzfassungen können 
Interessierte die Lektüre mithilfe von Langfassun-
gen, in welchen die theoretischen und methodo-
logischen Rahmenbedingungen der vorgestellten 
Ergebnisse ausgeführt werden, vertiefen. Diese 
erweiterten Beiträge werden in einem Online-Heft 
– Geschichtsdidaktische Forschung – veröffentlicht.



Die Rubrik Praxisberichte lebt von der Bereit-
schaft von Lehrpersonen, in unseren Kolumnen 
über ihre Unterrichtserfahrungen zu berich-
ten, die auf originellen, von ihnen entwickel-
ten Unterrichtssequenzen beruhen. Dank ihres 
Engagements können wir diese Rubrik mit 
Inhalten füllen – eine Rubrik, die wir als Ort 
des fachlichen Austauschs und der gemeinsamen 
Nutzung von Ressourcen, die manchmal auch in 
Online-Anhängen verfügbar sind, begreifen. Wir 
laden unsere Leserschaft dazu ein, uns Original-
texte zu schicken.
Die Rubrik Materialien für den Unterricht bie-
tet eine Plattform für die Begegnung mit der 

Geschichtskultur/Public History und ihrem 
Potenzial für den Geschichtsunterricht, sofern 
deren Fortbestand mittelfristig gesichert ist: 
Museen, pädagogische Ressourcen, Internet-
plattformen, Projekte zur Oral History oder zur 
Lokalgeschichte zum Beispiel. Zögern Sie nicht, 
uns Ihre Vorschläge zu unterbreiten.
Die Rubrik Buchbesprechungen schließlich kon-
zentriert sich auf Neuerscheinungen im Bereich 
der Geschichtsdidaktik und auf aktuelle Beiträge 
der Historiografie, die für das Unterrichten von 
Geschichte interessant sind.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Das Redaktionskomitee

Tecnologia e innovazione 

Nella società attuale innovazioni come l’intelli-
genza artificiale, la digitalizzazione e gli oggetti 
smaterializzati influenzano la nostra vita quo-
tidiana, e domina la fiducia nel progresso tec-
nologico come risposta alle sfide poste dalle 
conseguenze del cambiamento climatico. Il dos-
sier “Storia” di Didactica Historica si propone di 
esplorare alcuni aspetti della storia dello sviluppo 
tecnologico, osservandolo nel lungo periodo e da 
prospettive alternative.
La tecnologia rappresenta l’insieme di tutte le 
misure, le attrezzature e i processi resi possibili 
dall’applicazione delle conoscenze scientifiche. Lo 
sviluppo della tecnologia fa parte di processi sociali 
caratterizzati dalle interazioni tra esigenze umane, 
interessi economici, iniziative politiche e progetti 
sociali. Il progresso scientifico e le innovazioni 
tecnologiche sono diventati determinanti per la 
vita delle società e degli individui. Le questioni 
relative al ruolo dello sviluppo della tecnologia 
nel cambiamento sociale e all’importanza delle 
innovazioni per lo sviluppo delle società umane 
sono sempre state, e sono tuttora, controverse.
Fino a poco tempo fa, la storiografia è stata 
caratterizzata dall’eurocentrismo e dall’ideologia 
del progresso. La tecnologia e le sue innovazioni, 
in quanto espressione del crescente controllo, e 

anzi del dominio dell’uomo sull’ambiente, sono 
state viste come decisive e positive per il bene 
comune. Tuttavia, la ricerca storica mette sempre 
più in evidenza le conseguenze problematiche di 
una simile interpretazione del corso della storia. 
Nuove prospettive storiografiche e sociali, come 
ad esempio i movimenti postcoloniali, gli studi di 
genere, la storia dell’ambiente e l’importanza degli 
scambi, mettono in discussione questa lettura e 
sottolineano le conseguenze sociali, economiche 
ed ecologiche negative per l’ecosistema globale e 
per la vita sulla Terra.
Nel suo dossier “Tecnica e innovazione”, Didactica 
Historica propone una serie di contributi che 
affrontano le interazioni tra sviluppo della tec-
nologia, innovazioni, condizioni, contesti e con-
seguenze sociali per esplorarne le ambiguità sul 
lungo periodo, dalla preistoria al recente passato. 
Questi contributi presentano i cambiamenti nelle 
narrazioni e nelle rappresentazioni delle inno-
vazioni e delle loro conseguenze per le società 
umane, e propongono altrettanti percorsi tema-
tici per inserire nella storia scolastica le questioni 
legate a problemi contemporanei spiegandole alla 
luce della storia dell’Umanità.
I cinque articoli della sezione “Ricerche attuali in 
didattica della storia” presentano alcuni dei lavori 



di ricerca attualmente in corso in questo settore 
scientifico dedicato all’analisi dell’insegnamento e 
dell’apprendimento della storia scolastica. Oltre alle 
versioni sintetiche pubblicate nella rivista cartacea, 
i lettori interessati possono approfondire le analisi 
nelle versioni più lunghe, che sviluppano il qua-
dro teorico e metodologico dei risultati presentati. 
Questi contributi scientifici sono pubblicati in un 
opuscolo online: “Ricerche in didattica della storia”.
La sezione “Pratiche didattiche” si basa su con-
tributi di insegnanti che accettano di condividere 
nelle nostre pagine le loro esperienze didattiche 
basate su moduli didattici originali da loro con-
cepiti. È grazie al loro impegno che possiamo 
alimentare questa sezione, che consideriamo un 
luogo di scambio professionale e di condivisione 

di risorse talvolta disponibili in appendici online. 
Invitiamo i nostri lettori a presentare testi originali.
La sezione “Risorse didattiche” offre una piatta-
forma di incontro con la storia pubblica e il suo 
potenziale per l’insegnamento della storia, la cui 
sostenibilità è garantita nel medio termine: musei, 
risorse didattiche, piattaforme internet, progetti 
di storia orale o di storia locale, per esempio. Non 
esitate a presentare i vostri suggerimenti!
Infine, la sezione “Recensioni” si concentra su 
pubblicazioni recenti nel campo della didattica 
della storia o della storiografia, con l’obiettivo di 
segnalare contributi interessanti all’insegnamento 
della storia.
Vi auguriamo una buona lettura!

Il Comitato editoriale
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Patrick Minder, Université de Fribourg

L’Afrique coloniale en Suisse vue par la lorgnette
Des manifestations et des déprédations contre des 
bâtiments symboliques et des statues de personnes 
impliquées dans l’esclavagisme ou l’impérialisme 
ont défrayé récemment la chronique en Suisse, 
suite au mouvement Black Lives Matter dont 
les revendications interpellent mondialement le 
public en 2020. L’idée était jusqu’alors généra-
lement admise que la colonisation n’était pas un 
problème pour un pays privé d’empire colonial. 
C’est un premier constat. Si l’absence de colonies 
suisses est un fait, il en est un autre qui concerne 
le rôle des Suisses en Afrique dans la construc-
tion d’un imaginaire colonial et de son maintien. 
L’inexistence de possessions extra-européennes 
correspondrait à l’absence de responsabilité, fai-
sant endosser à la Suisse un rôle mineur dans 
la question coloniale. Mais, comme deuxième 
constat, cela masque les réalités sociales et cultu-
relles, où l’image de l’Africain correspond en de 
très nombreux points à celle qui a circulé dans 
les métropoles avec un ensemble de stéréotypes 
et de représentations qui s’oppose à la soi-disant 
neutralité de notre pays. Un troisième et dernier 
constat est de considérer le racisme, les problèmes 
de migration et d’intégration, l’intolérance et le 
choc des cultures comme des phénomènes récents. 
Cette croyance est renforcée par le fait que la pré-
sence d’Africains en Suisse a été tardive et de peu 
d’ampleur.
Ce bilan mérite d’être critiqué à l’aide des images, 
des représentations, des échanges et des adapta-
tions qui se construisent au fil du temps grâce à 
différentes techniques, à des médias nouvellement 
inventés, à des stratégies et à des modes de dif-
fusion très variés. Pour comprendre comment le 
discours colonial en Suisse s’est peu à peu immiscé 
dans les milieux scientifiques, puis s’est diffusé 
dans la culture populaire helvétique, l’Exposi-
tion nationale suisse de Genève de 1896 consti-
tue un exemple d’hétérotopie très révélateur des 
mécanismes qui ont confirmé et illustré la pensée 
dominante. Cet événement met en exergue les 
techniques visuelles industrielles diffusées à cette 

Abstract
In order to understand by which techniques the 
colonial discourse has gradually interfered both in 
scientific circles and in Swiss popular culture, the 
Swiss National Exhibition in Geneva in 1896 is 
an example of a very revealing heterotopia of the 
mechanisms that confirmed and illustrated the 
dominant thought. A black village is built within 
the Parc de Plaisance, a place of leisure and relax-
ation. The history of Africa in Switzerland is first 
and foremost written by means of visual media, 
comprising a system of representations and an 
imaginary essentials to the diffusion of colonial 
ideas.

Keywords
Representations, African, Colonialism, Exhibitions, 
Heterotopia
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période et illustre comment le développement ful-
gurant du visuel est mis au service d’un discours 
de supériorité raciale, renforçant les stéréotypes 
raciaux et les diffusant dans les plus larges couches 
de la société.
Comment définir les actes de domination d’un 
État ou d’un gouvernement ? La formulation pro-
posée par Proudhon quelques décennies avant la 
grande Exposition nationale contient une série de 
mots qui s’appliquent assez bien à la réalité de ce 
qui est planifié pour cette manifestation :

« Être gouverné, c’est être gardé à vue, inspecté, 
espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, 
endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, 
censuré, commandé par des êtres qui n’ont ni le 
titre, ni la science, ni la vertu […].
Être gouverné, c’est être à chaque opération, à 
chaque transaction, à chaque mouvement, noté, 
enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, 
cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admo-
nesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. »1

L’Exposition nationale est en effet un lieu privi-
légié où s’expriment pouvoir et domination. Aux 
yeux des organisateurs, des stands mettant surtout 
en exergue la qualité des produits helvétiques et la 
précision des machines risquent de ne pas attirer la 
foule. On imagine alors deux annexes au site prin-
cipal de Plainpalais : l’une, destinée à marquer long-
temps les esprits, est une reconstitution « grandeur 
nature » d’un Village suisse ; l’autre, nommée Parc de 
Plaisance, accueille en son sein un village africain 
parmi de nombreuses attractions foraines (fig. 1).
Trois principes théoriques permettent de lire 
et d’analyser l’Exposition nationale de façon à 
décortiquer les différentes méthodes utilisées 
pour transmettre un message et imposer une 
vision du monde. Le premier principe repose 
sur la notion d’hétérotopie et ses fonctions spé-
cifiques, le deuxième sur la miniaturisation et son 
interprétation, le troisième, enfin, sur le mouve-
ment et la vitesse.

1  Proudhon Pierre-Joseph, Idée générale de la révolution 
au xixe siècle (1851), in Ragon Michel, Dictionnaire de l’anarchie, 
Paris, Éditions Albin Michel, 2008, pp. 479-480.

Selon les différentes caractéristiques proposées par 
Foucault pour définir une hétérotopie2, l’Exposi-
tion de 1896, comme d’autres phénomènes du 
même type, en possède deux : celle de « juxtaposer 
en un seul lieu réel plusieurs espaces […] qui sont 
en eux-mêmes incompatibles »3 et celle de se situer 
« comme “découpage” ou “rupture absolue avec [le] 
temps traditionnel” »4. Cette seconde caractéristique 
se divise en deux groupes, celui à vocation « atem-
porelle » comme les bibliothèques et les musées qui 
« réunissent et accumulent des œuvres des différentes 
époques »5, et celui à la particularité d’être aussi 
futile que passager, comme les foires, les fêtes et 
les villages de loisirs. Aux yeux de James Scott, « le 
cas-limite, où le contrôle est maximal mais l’impact 
sur le monde extérieur minimal, est incarné par le 
musée ou le parc de loisirs »6.
La miniaturisation peut se substituer au réel, car 
« une zone de petite taille et aisément administrée 
peut être perçue comme une fin en soi : la représen-
tation peut usurper la réalité »7. Il faut s’en sou-
venir pour l’étude des espaces clos que sont les 
villages d’exhibition et les lieux provisoires dans 
lesquels ils sont bâtis. L’esthétique visuelle de la 
miniaturisation joue aussi un rôle important. Elle 
permet d’appréhender une réalité trop grande 
pour être facilement saisissable ou gérable dans 
son intégralité8. Alors que trouve-t-on en format 
réduit en déambulant dans les allées de l’Exposi-
tion nationale ? Ce sont d’abord différents reliefs, 
réductions artificielles appartenant à la catégorie 
des maquettes, donc de la miniaturisation. Même 
géantes, les constructions que sont les deux villages 
artificiels suisse et africain appartiennent à cette 
catégorie.

2  Foucault Michel, Dits et écrits, t. IV, 1984, pp. 1571-1581, cité 
par Nal Emmanuel, « Les hétérotopies, enjeux et rôles des espaces 
autres pour l’éducation et la formation. Lieux collectifs et espaces 
personnels », Recherche et éducations 14, octobre 2015, pp. 147-161.
3  Foucault Michel, Dits et écrits…, p. 1577.
4  Foucault Michel, Dits et écrits…, p. 1578.
5  Defert Daniel, « Hétérotopie » : tribulations d’un concept entre 
Venise, Berlin et Los Angeles, cité par Foucault Michel, Le corps 
utopique, les hétérotopies, Paris, Nouvelles Éditions Lignes, 2009, 
p. 41.
6  Scott James C., L’œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, 
Paris, Éditions La Découverte, 2021, p. 387.
7  Scott James C., L’œil de l’État…, p. 294.
8  Scott James C., L’œil de l’État…, p. 388.
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La vitesse, enfin, est concomitante à la modernité. 
De nombreuses attractions à Genève mettent en 
scène des carrousels, des chemins de fer à deux 
étages, des montagnes russes ou encore le Water 
toboggan, inventé quelques années plus tôt aux 
États-Unis.
À Genève, les organisateurs concentrent en un seul 
lieu éphémère – la durée d’ouverture au public 
est de six mois (avril à octobre 1896) – à la fois la 
rupture avec la contemporanéité, symbolisée par 
les objets de haute technologie ou de manufacture 
de qualité présentés dans les pavillons du site prin-
cipal de Plainpalais, et la futilité, la fugacité aussi, 
par le biais des attractions qui composent le Parc 
de Plaisance accolées aux halles industrielles. En 

effet, le lieu dédié à l’amusement regorge de stands 
dont près de la moitié repose sur le visuel, les arts 
naissants qui le composent et sur le mouvement. 
Un plan de situation permet de se rendre compte 
de ces différentes techniques (fig. 2).
Pour réduire le monde afin de l’appréhender en un 
seul regard, les procédés varient et se multiplient 
grâce à la copie, c’est-à-dire à la reproduction en 
quantités industrielles. À l’Exposition, quatre 
grands ensembles de techniques et de technolo-
gies sont mobilisés pour créer un monde imaginé 
qui débouche sur un imaginaire fantasmé : des 
installations fixes, des inventions et des procédés 
mobiles comme le cinéma, inventé et commer-
cialisé récemment ; des supports visuels comme la 

Figure 1. Plan général de l’Exposition nationale suisse de 1896, encarté dans le rapport technique publié par le Comité central à Genève, imprimerie W. Kündig 
& fils à Genève, 1898. Format : A4 oblong, plié. © Collection Patrick Minder, Fribourg.
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photographie ; et, enfin, des exhibitions à échelle 
humaine provenant de toute la surface du globe, 
elles-mêmes opposées aux modèles réduits.
Au-delà de l’effet de nouveauté suscité par la 
plupart d’entre elles, pourquoi tant d’attractions 
visuelles sont réunies dans ce lieu ? Tout d’abord, 
il s’agit d’offrir aux visiteurs la possibilité de chan-
ger de vision. Il faut aller toujours plus haut, voir 
toujours plus loin. Pour atteindre cet objectif, 
deux moyens sont accessibles au public, la tour 
métallique et le ballon captif, tous les deux n’étant 

que de pâles copies des attractions construites 
quelques années plus tôt, en 1889, à l’Exposition 
universelle de Paris. Les archives confirment cette 
inspiration étrangère, notamment en référence 
aux Expositions universelles de Chicago (1893), 
à celles de Lyon et d’Anvers en 1894, à celle d’At-
lanta en 1895 ou encore à celle de Berlin en 18969. 

9  Pictet Paul, Rapport administratif publié au nom du Comité cen-
tral, Genève, imprimerie W. Kündig & fils, 1898, pp. 143-144.

Figure 2. Plan du Parc de Plaisance avec la sélection de toutes les attractions visuelles. Gavard Alexandre, Guide officiel de l’Exposition nationale suisse de 1896, 
2e édition, Genève, imprimerie Rey & Malavallon, 1896, inséré/encarté. Format : A5 oblong, plié. © Collection Patrick Minder, Fribourg.
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La Suisse n’invente rien de neuf de ce point de 
vue. Les autres effets d’optique sont à découvrir 
au sol avec les appareils Edison (kinétoscope), 
les panoramas, le cyclorama, le Cinématographe 
Lumière et le labyrinthe de glace. Pour ce qui 
concerne la concentration des lieux, il faut visiter, 
hormis le village noir, la ménagerie des Indes, le 
café-concert égyptien, le concert-théâtre javanais 
et le jardin oriental.
Ces catégories et ces lieux se révèlent de façon très 
emblématique dans le film de François Lavanchy-
Clarke, gérant du Palais des Fées. Il tourne à 
Genève – ou fait tourner –, plusieurs films, dont le 
Cortège arabe. Pour la Suisse, le catalogue Lumière 
compte une vingtaine de vues de 1897 à 1907, 
soit 1,4 % d’un répertoire officiel de 1 425 titres. 
L’Exposition nationale représente les 20 à 25 % 
de ce 1,4 %10. Dans le Cortège arabe, le défilé d’un 
monde imaginaire se déploie littéralement sous 
nos yeux : le Chinois et le Japonais du Palais des 
Fées, les gardes en uniforme du Village suisse 
reconnaissables à leur bicorne désuet, les dames 
en costume folklorique ou endimanchées avec 
ombrelle, le gamin en costume de marin, l’étu-
diant à casquette, les hommes en haut-de-forme, 
fumant la pipe ou le cigare, les troupes défilant en 
djellaba et en boubou dans un décor de reconsti-
tution spectaculaire. Le film est tourné en caméra 
fixe devant le Palais des Fées, dont « la façade posté-
rieure […] est en style égyptien. Nous y trouvons un 
café-divan-jardin égyptien, avec palmiers, portiques 
arabes style mauresque », comme l’indique le Guide 
officiel11.
Qu’apprend-on sur les exhibés qui défilent ? Quel 
est le discours officiel sur ces êtres vivant à l’autre 
bout du monde ? Rien d’autre qu’une synthèse 
des stéréotypes récurrents que l’on trouve dans 
toute la littérature coloniale. Voici ce qu’on vante 
aux visiteurs : « Une troupe du Caire, composée de 
musiciens derviches tourneurs, danseuses, almées, 
charmeurs de serpents, etc. divertira les dégustateurs 
du “café des fées” qui pourront en outre se délecter 

10  Cosandey Roland, « Le catalogue Lumière (1896-1907) et la 
Suisse. Éléments pour une filmographie nationale », 1895 Revue 
d’histoire du cinéma 15, 1993, p. 3.
11  Gavard Alexandre, Exposition nationale suisse. Genève – 1er Mai-
15 Octobre 1896. Guide officiel orné d’illustrations et de 8 plans, 
Genève, imprimerie Rey & Malavallon, 1896, p. 138.

en fumant de délicieuses cigarettes ou d’enivrants 
chibouques. »12 En réalité, les danseuses ne seront 
que deux et leurs danses bientôt censurées. Pour 
les Javanais, les poncifs raciaux sont classiques, fai-
sant correspondre les phénotypes de la race jaune 
aux critères anthropologiques :

« Les Javanaises sont de petite taille, mais bien 
proportionnées ; les yeux noirs, ouverts et allon-
gés ; les lèvres épaisses laissent voir les dents et les 
gencives rougies par le bétel ; le nez est légèrement 
aplati à sa naissance ; l’ensemble du visage est 
agréable et l’expression douce a quelque chose de 
triste et de résigné […].
[À propos du costume :] Les couleurs sont variées 
et forment un ensemble bigarré qui fait ressortir 
la couleur jaune des visages, des épaules, des bras 
et des jambes teints de safran. »13

Le village africain, quant à lui, est entièrement 
construit par un Suisse, Auguste Rozet. Il est bâti 
à l’aide de planches et de matériaux utilisés pour 
les décors de théâtre. Le plan original a disparu, 
mais des comparaisons avec d’autres villages noirs 
durant la même période permettent d’en connaître 
les principales articulations. Une mosquée, un plan 
d’eau et une place des fêtes dévolue aux spectacles 
forment les éléments indispensables placés au 
centre des cases autour desquelles s’affaire la troupe 
indigène. Pour Genève, cette dernière est formée 
de plus d’une centaine d’individus provenant tous 
d’Afrique de l’Ouest, car les colonies françaises 
délivrent des papiers facilitant les démarches admi-
nistratives en Europe. Cette troupe localisée avec 
précision et son environnement de carton-pâte 
sont présentés pourtant comme une synthèse du 
continent africain. L’affiche publicitaire est par 
ailleurs très explicite : la pluralité (« villages nègres ») 
et la généralisation (« continent noir ») y figurent 
en grosses lettres.
En résumé, les Africains de Genève sont une 
troupe issue d’une zone circonscrite, exhibée dans 
un lieu hétérotopique, lui-même étant une réduc-
tion géographique et temporelle de la réalité. Ils 
sont logés dans une reconstitution très éloignée de 

12  Gavard Alexandre, Exposition nationale suisse…, p. 138.
13  Gavard Alexandre, Exposition nationale suisse…, pp. 133-134.
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leurs véritables origines. Ils sont photographiés, fil-
més et caricaturés. Cette diffusion des représenta-
tions est efficace et, surtout, ces dernières reposent 
sur des stéréotypes et des simplifications plus que 
sur la réalité complexe. Le Guide officiel résume les 
idées reçues, posant définitivement les jalons de ce 
qui sépare les peuples considérés comme civilisés 
des peuples colonisés :

« Dans le village, on voit travailler des artisans 
exerçant leur industrie ; les uns fabriquent une 
bijouterie grossière et font des incrustations sur 
bois ; à côté, sont des tisserands, des teinturiers, 
des tailleurs. Les musiciens ou griots, parés 
d’amulettes, se livrent à des gestes bizarres et à 
des contorsions grotesques. Au centre du village 
se dresse la mosquée ; un marabout est affecté au 
culte musulman.
Sous les yeux du visiteur sont placés des animaux 
et des oiseaux vivants ; des collections de produits 
indigènes de consommation et d’exportation ; des 

objets en usage chez les indigènes : outils agricoles, 
ustensiles de ménage, instruments de musique, etc.
Les problèmes qui s’agitent actuellement autour 
de la colonisation africaine donnent un intérêt 
particulier à cette exhibition. »14

Il reste à comprendre comment ce dispositif conta-
mine le discours scientifique. L’Exposition natio-
nale suisse éclaire particulièrement bien la jonction 
entre deux mondes aux apparences antagonistes, 
celui du spectacle et celui de la science. Au cœur 
du site, en plein milieu des halles industrielles, un 
pavillon suscite la curiosité (fig. 3). Raoul Pictet 
y présente ses inventions aux brevets mondiale-
ment connus. À l’intérieur se trouve également un 
auditoire dans lequel Émile Yung, professeur de 
l’Université de Genève, prononce une conférence 
sur les caractères raciaux. Si le texte original de 

14  Gavard Alexandre, Exposition nationale suisse…, p. 139.

Figure 3. À droite de l’image, le Pavillon Raoul Pictet. Photographie en format carte postale tirée de l’album de photographie À 
l’Exposition nationale suisse, 1896, sans pagination. © Collection Patrick Minder, Fribourg.
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l’audience publique est perdu, le compte rendu des 
journaux donne une idée assez précise des propos 
tenus. La salle est comble. Le professeur Yung est 
accueilli par des « bravos prolongés », au pied de la 
chaire, « quinze nègres, hommes, femmes et enfants, 
choisis par le conférencier dans les différentes tribus 
du village nègre ». Commence alors une succession 
de considérations à caractère pseudo-scientifique 
sur la peau, la tête et le volume crânien, puis le 
pied et, enfin, le nez et les cheveux. À la lecture 
de ce résumé, cet exposé destiné à un large public 
ne peut rencontrer que l’adhésion et les éloges des 
auditeurs présents. La conférence se termine par 
« la présentation de différents types, les uns fort com-
plaisants, d’autres un peu ennuyés et intimidés. Un 
marabout, un pâtre de zébus, un vieillard de 82 ans, 
un enfant à la mamelle et divers types pris dans toutes 
les professions »15. Cette intervention d’un scienti-
fique éminemment respecté et reconnu, dans un 
lieu hautement symbolique, renforce les croyances 
en un fondement d’une société basée sur l’ima-
ginaire colonial et la propagande de domination.
L’Exposition nationale suisse de Genève est 
un lieu clos, artificiel, au statut provisoire, à 
la durée limitée, dans lequel sont concentrées 
de multiples représentations du monde. Des 
maquettes, des miniatures, des modèles réduits ou 
des modèles réels surgissent, en parfaite conformité 

15  Le Genevois, numéro 136 du samedi 13 juin, pp. 2-3 et La 
Tribune de Genève, numéro 137 du samedi 13 juin 1896, p. 2. 
Tous les éléments mentionnés dans ce paragraphe figurent dans 
ces deux comptes rendus qui paraissent relativement fidèles à la 
réalité, mais avec des différences toutefois : La Tribune de Genève 
mentionne vingt-trois à vingt-cinq « spécimens » au lieu de quinze, 
par exemple. On peut également douter de l’âge réel du vieillard.

avec une réalité rêvée, fantasmée, imaginée. Les 
temps anciens – l’Afrique primitive – et nou-
veaux – les halles industrielles – sont juxtaposés 
pour mieux souligner le fossé séparant progrès 
industriel et civilisation européenne d’un côté, 
arriération indigène et sauvagerie exotique de 
l’autre. Les moyens techniques pour édifier les 
spectateurs sont principalement visuels, déclinés 
en de multiples formes et supports promouvant 
vitesse et mouvement. Couplées au discours de 
domination et de supériorité, les techniques de 
pointe utilisées lors de cette manifestation gran-
diose soutiennent et propagent à la fois la vision 
coloniale stéréotypée des Autres et de l’Ailleurs. 
Enfin, comme peuple marqué par la colonisa-
tion, les Africains sont présentés à la fois de façon 
ludique et sérieuse dans un espace où la frontière 
entre monde artistique et monde scientifique est 
définitivement brouillée. Les représentations de 
l’Afrique et des Africains naissent et se nourrissent 
de ces exhibitions, ce qui explique en grande 
partie l’acceptation des catégories raciales et du 
discours colonial au sein de la population suisse. 
Avec plus de deux millions d’entrées16, alors que le 
pays compte trois millions d’habitants en 1896, 
l’Exposition nationale à Genève est une « lor-
gnette » exceptionnelle pour l’étude des Suisses 
et des Autres au tournant du xxe siècle.

16  Pictet Paul, Rapport administratif…, p. 191.
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Résumé
Pour comprendre par quelles techniques le dis-
cours colonial s’est peu à peu immiscé à la fois 
dans les milieux scientifiques et dans la culture 
populaire helvétique, l’Exposition nationale 
suisse de Genève de 1896 constitue un exemple 
d’hétérotopie très révélateur des mécanismes qui 
ont  confirmé et illustré la pensée dominante. 
Un village noir est construit au sein du Parc de 
Plaisance, lieu de loisirs et de détente. L’histoire de 
l’Afrique en Suisse s’écrit d’abord et surtout par le 
biais de supports visuels, comportant un système 
de représentations et un imaginaire de l’Ailleurs 
essentiels à la diffusion des idées coloniales.
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RIVISTA SVIZZERA PER L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA

Alors que des innovations comme l’intelligence artificielle, la numérisation ou les objets dématérialisés 
influencent notre quotidien et que prévaut encore la croyance au progrès technique pour répondre aux défis 
que nous imposent les conséquences du changement climatique, le dossier « Technique et innovation » de 
Didactica Historica 9/2023 propose d’explorer quelques aspects de l’histoire du développement technique 
sur la longue durée et selon des perspectives historiographiques alternatives. 

Onze contributions exposent les interactions entre développements techniques, innovations, conditions, 
cadres et conséquences sociétales pour en explorer les ambiguïtés sur le long terme historique, de 
la Préhistoire au passé récent. Elles traitent des changements de discours et de représentations sur 
les innovations et leurs conséquences pour les sociétés humaines. Elles proposent autant de pistes 
thématiques pour la prise en charge dans l’histoire scolaire d’enjeux qui entrent en résonance avec des 
problématiques contemporaines raisonnées à l’aune de la longue durée de l’histoire humaine.

Innovationen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder entmaterialisierte Objekte beeinflussen unseren 
Alltag. Auch ist der Glaube noch immer vorherrschend, dass es der technische Fortschritt ist, der uns 
befähigt, den Herausforderungen aus den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Demgegenüber schlägt 
das Dossier «Geschichte» der Didactica Historica vor, einige Aspekte der Geschichte der technischen 
Entwicklung über einen längeren Zeitraum und aus alternativen Perspektiven zu erkunden. 

In elf Beiträgen werden die Interaktionen zwischen technologischen Entwicklungen, Innovationen, sozialen 
Bedingungen, Rahmungen und Konsequenzen in ihren Zwiespältigkeiten vor dem Horizont der longue 
durée von der Frühgeschichte bis in jüngste Zeiten gezeigt. Die Artikel behandeln den Wandel in Diskurs 
und Repräsentation von Innovationen und deren Konsequenzen für die Gesellschaften. Sie schlagen derart 
Themen vor, die im Geschichtsunterricht in Bezug zu zeitgenössischen Problemen gesetzt werden können. 

In un momento in cui innovazioni come l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e gli oggetti smateria-
lizzati influenzano la nostra vita quotidiana e in cui ancora prevale la fiducia nel progresso tecnologico 
come risposta alle sfide poste dalle conseguenze del cambiamento climatico, il dossier di Didactica 
Historica 9/2023 si propone di esplorare alcuni aspetti della storia dello sviluppo tecnologico nel lungo 
periodo e secondo prospettive storiografiche alternative.

Undici contributi trattano le interazioni tra sviluppo tecnologico, innovazioni, condizioni, contesti e 
conseguenze sociali per esplorare le loro ambiguità sul lungo periodo storico, dalla preistoria al recente 
passato. Questi contributi si occupano dei cambiamenti nelle narrazioni e nelle rappresentazioni delle 
innovazioni e delle loro conseguenze per le società umane, e propongono inoltre altrettanti percorsi 
tematici per inserire nella storia scolastica questioni legate a problemi contemporanei alla luce della 
storia dell’Umanità.
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