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I l lustrat ion de couver tu re : «LA F A M I L L E S O L E R » , P icasso. 

Il s 'agit du tab leau appar tenan t a u M u s é e des Beaux-Ar ts d e 
L iège que la Vi l le avait imag iné v e n d r e pour sou lager sa t résor ie 
cr ib lée de dettes. C e projet, fort heu reusemen t , n 'about i t pas. Il 
aurait const i tué un p récédent par t i cu l iè rement dange reux dans la 
log ique de pr ivat isat ion des b iens publ ics. 

A l ' intérieur, i l lustrat ions d e t racts et dess ins sat i r iques réa l isés 
à chaud entre 1982 et 1989 par Marce l Sch roeder , a l ias Lecram, 
agent du C P A S de la Vi l le d e L iège, mi l i tant et ar t is te-peint re. 



le dossier liégeois 

L a d ia lec t ique d u s ingul ier et de l 'un iversel est sans contes te une vo ie 
d e pénét ra t ion pr iv i lég iée vers l ' in te l l igence d e not re société, dont on 
dira, a u choix , qu 'e l le est l 'ambi t ion o u la ra ison d 'ê t re d e notre revue. 
O n se rappel lera , d a n s cet te perspect ive , les l ivra isons consacrées a u 
Bo r i nage (n°144, ju in 1986), à La Louv iè re (n°174, juin- jui l let 1990), 
et, un peu d i f f é remmen t et en co l labora t ion avec Toudi, à la Wa l l on ie 
et ses in te l lectuels (n°187, n o v e m b r e 1992). Ce t te d é m a r c h e serait 
res tée banca le si nous av ions nég l igé L iège. Il y a d 'a i l leurs long temps 
q u e not re com i té d e rédac t ion e n est conva incu , et qu' i l a d e m a n d é 
l 'arrêt à L iège de not re o m n i b u s wal lon . 

C 'es t donc c h o s e fai te. L ' occas ion d 'ouvr i r le dossier l iégeois nous a 
é té fourn ie par le d i x ième ann ive rsa i re des luttes et des grèves des 
t rava i l leurs de la Vi l le d e L iège con t re les p lans de déman tè lemen t des 
serv ices publ ics c o m m u n a u x , au n o m de l 'assa in issement des f inan
ces et d e la résorp t ion d e la det te. N o s amis l iégeois ne voula ient 
sur tout pas laisser passer cet ann iversa i re dans l ' ind i f férence géné
rale, dans la m e s u r e o ù cet te h is to i re l iégeoise pourrai t b ien s 'avérer 
un précédent exemp la i re pour les rat ional isat ions en tous genres dont 
rêvent les adep tes des cr i tères d e conve rgence de Maastr icht . 
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Nous n 'avons toute fo is pas v o u l u ér iger un mémor ia l à la gloire des 
combat tan ts d u f ront de c lasse. Depu is dix ans, de l 'eau a cou lé sous 
les ponts de la Meuse ; d 'au t res p rob lémat iques , c o m m e cel le d e 
l ' aménagemen t urba in et cel le d e l ' immigrat ion, qui inter fèrent toute
fo is cop ieusement avec ce l le des serv ices publ ics, on aurai t tort d e 
l 'oubl ier, se tai l lent une p lace de p lus e n p lus g rande dans les préoc
cupat ions l iégeoises, et, l 'un en t ra înant l 'autre, d a n s le s o m m a i r e d e 
ce numéro. 

En in t roduct ion à nos n u m é r o s hennuyers , nous invoqu ions, out re 
cel le du singul ier et d e l 'universel , la d ia lec t ique d u cen t re et d e la 
pér iphér ie. Vo is ine de la première , e l le ne se con fond cependan t 
pas avec elle; on remarque ra auss i q u e les repères ind iqués par 
l 'opposi t ion cent re /pér iphér ie ne sont q u e d ' une uti l i té tou te re lat ive 
pour L iège : cent re ou pér iphér ie, cen t re et pér iphér ie , L iège j o u e 
sur p lus ieurs tab leaux, et il n e suff i t pas d e d iagnost iquer le déc l in 
rap ide de son potent iel industr ie l (voir l 'art ic le de Bernade t te Mérenne) 
pour épuiser la quest ion. L iège est, n 'en dép la ise à Char lero i , la seu le 
g rande vi l le d e Wal lon ie . Pér iphér ique par rappor t à Bruxe l les dans le 
cadre be lge et par rapport à Par is dans le cad re f r ancophone , el le 
revend ique fe rmement le rôle d e cen t re wa l lon , et dans tous les 
domaines , le soi -d isant par tage des fonc t ions av«c Namur , M o n s et 
Char lero i n 'étant qu 'une const ruc t ion bureaucra t ique à laquel le n 'ont 
jamais cru que ceux qui a t tenda ient tout des re tombées c l ienté la i res 
d e cet te d iv is ion arbitraire. C 'es t s a n s dou te la ra ison pour laquel le 
l 'af f i rmat ion wa l lonne s 'appu ie sur un anc rage b e a u c o u p plus so l ide 
à L iège qu'ai l leurs, no tammen t en Ha inaut . E n retour, L iège est soup
çonnée de v isées hégémon iques , s o u p ç o n q u e les spéci f ic i tés de s o n 
histoire étayent aux yeux d e ses dét rac teurs , si b ien qu 'on ne sait p lus 
t rop à qui attr ibuer la patern i té d e la not ion d 'espr i t p r inc ipauta i re : aux 
L iégeois f iers d e leur d i f férence, ou aux W a l l o n s d e l 'ouest cra ignant 
l ' émergence d 'un nouveau cent re pas mo ins domina teur que l 'ancien, 
ou encore aux Bruxel lo is irr i tés par de potent ie ls r ivaux ? 

My the ou réali té, Ph i l ippe R a x h o n se lance à la recherche des rac ines 
d e cet espri t pr inc ipautai re, en remontan t aux s e c o u s s e s de 1789 et 
à la d ispar i t ion de sa ca thédra le , «c icat r ice d e la c i té». 

Cicat r ice ou plaie v ive, el le ne s 'est j ama is v ra imen t re fe rmée, et 
l 'actual i té récente nous la mon t re m ê m e puru lente. Peu t -on imagi
ner un avenir alors que l 'on e f face les t races d e s o n passé ? La 
réponse de Made le ine Mair lot est claire, et e l le est dans son t i t re : 
la conservat ion c o m m e Image d e progrès. L a p lace Sa in t -Lamber t 
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est au jourd 'hu i l 'en jeu d 'un c o m b a t symbo l i que et matér iel , dont les 
t enan ts et abou t i ssan ts - une v ra ie s a g a - sont exposés avec clar
té. . . et pass ion . 

L e cho ix édi tor ia l d e fa i re su iv re l 'h isto i re d e ce monumen ta l mas
sac re urba in par cel le d 'une auss i m o n u m e n t a l e dér ive pol i t ique, 
q u e l 'on a pr is l 'hab i tude d e dés igner pud iquemen t sous le vocab le 
« les a f fa i res l iégeo ises» et qui s 'ar t icu le autour de la fo rmat ion d u 
g roupe Neos , n 'est ni anod in , ni arb i t ra i re : il faudra i t êt re d 'une 
d é s o l a n t e m y o p i e pour ne pas voir les rappor ts en t re les deux 
doss iers . M iche l Grét ry n o u s p ropose une lecture po in tue et distan-
c iée d e ces af fa i res, t rès po l i t ique e n f in d e compte ; on notera que 
ces a f fa i res ne son t pas s a n s rappe le r les g renou i l l ages de la 
nomenklatura dans les dé fun tes démocra t i es popu la i res - réf lexion 
fai te, la d is tance qui s é p a r e le part i un ique d u part i dominan t d e 
m é m o i r e d ' h o m m e n'est pas si g rande. 

Heu reusemen t , les spéc i f ic i tés d u m o u v e m e n t ouvr ier l iégeois ne 
sont pas seu lemen t cel les- là. L e synd ica l i sme de la F G T B présente 
des tra i ts a typ iques , d 'abo rd d a n s s o n obst ina t ion à réclamer son 
indépendance ; pour le dern ier demi -s ièc le , ces part icular i tés, amal
g a m é e s avec p lus o u mo ins d e cohérence , ont d o n n é le renardis-
me, dont on sait par a i l leurs à que l point il a pesé sur l 'évolut ion du 
m o u v e m e n t wa l lon . J a c q u e s Ye rna , impor tan t acteur d e cet te his
to i re, était le m ieux p lacé pour nous e n parler. Il b rosse pour nous 
une vér i tab le f resque, qui s 'é tend jusqu 'aux m o u v e m e n t s des der
n ières a n n é e s sur lesque l les nous fa i sons le point. C e s mouve
men ts sont a ins i mis en perspec t i ve , ce qui, ou t re l ' intérêt propre du 
tex te de Yerna , cons t i tue une exce l len te en t rée en mat ière. 

O n e n vient a insi a u vif du sujet, pour lequel nous n 'avons vou lu 
a u c u n savant équ i l ib rage, a u c u n d o s a g e d e points d e vue, aucune 
impart ia l i té a c a d é m i q u e . N o s in te rvenants sont sys témat iquement 
des pro tagon is tes engagés , et les o rgan isa t ions auxque l les ils se 
réfèrent - en premier l ieu la C G S P - son t cel les qui ont an imé le 
m o u v e m e n t . D a n s l 'ordre, Huber t Mar is nous l ivre le point de v u e 
d ' un mi l i tant ense ignan t , Chr is t ian R e m a c l e nous décri t , chi f f res à 
l 'appui , les choix budgéta i res , peu ou p rou cont ra in ts par le pouvoir 
d e tutel le, d e la ma jor i té d u conse i l c o m m u n a l . L e m ê m e et Ju les 
Pir lot ana lysen t l 'a t t i tude des part is rep résen tés au consei l commu
nal, le point d e v u e éco lo étant p lus p réc isément dé fendu par Marc 
V a n Hamel ; le chap i t re est c los par l 'h istoire éd i f iante d 'une restau
rat ion, o u enco re d e la norma l i sa t ion d ' une organ isa t ion syndicale, 
ce l le d u sec teur d e s admin is t ra t i ons loca les et rég iona les de la 
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C G S P , dont Chr is t ian R e m a c l e se fai t le narrateur ap rès en avoir 
é té la v ic t ime. 

Les p rob lèmes budgéta i res de la V i l le d e L iège n e sont é v i d e m m e n t 
pas sans re tombées sur la v ie cu l ture l le locale, dont la réputa t ion 
est pour tan t f l a t teuse . R é p u t a t i o n f l a t t euse peu t -ê t re , m a i s q u e 
reste-t- i l des fas tes d 'an tan ap rès le p a s s a g e d u rou leau compres 
seur rat ional isateur ? R é p o n s e avec deux synd ica l is tes d e la cul
ture, Lauren t Chan t ra i ne et J e a n Co l la rd , i n te rv iewés par Ju les 
Pir lot . 

Au t re p rob lémat ique a n n o n c é e : l ' immigra t ion. A con t re -couran t d u 
con fo rm isme amb ian t et f r i leux, Guy Kret te ls p la ide pour une vi l le 
cosmopo l i t e , en r i ch ie d u c h o c d e s cu l tu res . P lus ana l y t i que , la 
cont r ibut ion d 'Al tay M a n ç o nous introdui t dans une c o m m u n a u t é 
st ructurée, cel le des Tu rcs d e Chera t te , don t l 'auteur décor t i que les 
moda l i tés d ' in tégrat ion. 

Nous avons vou lu fe rmer not re doss ier en prenant u n peu d e recul. 
Marce l Hot terbeex et Bernade t te M é r e n n e - S c h o u m a k e r nous e n don
nent l 'occasion; le premier décr i t d a n s le détai l , à l 'échel le d e la 
province, les compor temen ts é lec toraux des L iégeo is , qu i s ' in terprè
tent en dosant cor rec tement - ce n 'est pas tou jou rs s imp le - fac teurs 
locaux et t endances nat iona les (ou fédéra les) . L a s e c o n d e nous don
ne un aperçu - d 'autant p lus brutal qu' i l a la f ro ideur des cons ta ts 
stat is t iques - de l 'e f fondrement d u secteur industr ie l ; le renve rsemen t 
d e tendance n'est pas en vue, c 'es t le mo ins qu ' on pu isse dire. 

Qui t tons L iège pour terminer . Il y a que lques s e m a i n e s q u e Pier re 
Navi l le nous a quit tés, après une v ie b ien rempl ie qui c h e v a u c h e 
tout le siècle. A lire Ma teo Ala luf , qu i nous en par le, on c o m p r e n d 
qu'i l a représenté un maî t re à penser fx ju r lui, dans le mei l leur sens 
d u te rme, et la m o d e n 'a r ien à y voir . O n peut le c o m p r e n d r e : ils 
sont peu nombreux , ceux qui, c o m m e Navi l le , sont ar r ivés à con
juguer lucidi té, e n g a g e m e n t et r igueur sc ien t i f ique . Hier c o m m e 
au jourd 'hu i ! 

Pier re Gi l l is 



esprit principautaire, es-tu là ? 

Philippe raxhon 

N o u s vou lons ici fa i re part a u lecteur de que lques réf lexions, t rop 
b rèves et d ispara tes , sur la v iei l le ques t ion d e l 'ex is tence o u non d 'un 
espr i t p r inc ipauta i re l iégeois, en la fa isant tourner plutôt autour d u 
souven i r révo lu t ionna i re l iégeois de 1789, pour des mot i fs propres à 
l 'état ac tue l de nos t ravaux d e recherche . Point d e révélat ion f racas
san te ici, s imp lemen t la l iv ra ison d ' un état des l ieux qui pourrai t servir 
d 'é tat d 'âme. 

L 'h is to i re n 'est pas un ma té r i au r igide, et par t icu l ièrement quand 
e l le abo rde les ques t ions d e ré fé rence na t iona le o u nat ional is te, 
r enouve lées au jourd 'hu i e n E u r o p e dans le bruit et la fureur . Savoir 
d ' où l 'on est, c 'est dé jà savo i r un peu m ieux qui l 'on est, et tout 
pouvoi r s 'e f fo rcera d e déve lopper un d iscours cernant , empr ison
nant cet te d i m e n s i o n huma ine- là , qui cons t i tue pour lui à la fo is un 
ca ta lyseur d e fo rces , un pui ts d e vér i tés i l lusoires, et l 'oppor tun i té 
d 'un g rand aveug lemen t autour d u d rapeau . 

Cer tes , la ques t ion d e l ' ident i té co l lect ive, d 'o rdre cul turel et mémo-
riel, se révè le auss i un f o rm idab le facteur d e changemen t social, 
d ' é c h a n g e s et d 'en r i ch i ssemen ts réc ip roques. L a d i f férence assu
m é e est a lors la sou rce d ' u n e créat iv i té pol i t ique reconst i tuant des 
soc ié tés v ie i l l issantes. Ent re ces deux versants , qui sont des espa
ces d 'a t t i tudes, l 'h istor ien, le ph i losophe, le soc io logue, le jur iste, 
ten ten t de repérer et de mesure r les va leurs que se donnent les 
h o m m e s à la reche rche d ' une mora le co l lect ive et indiv iduel le propre 
à façonner leur image et l ' imag ina i re qui en décou le , cet te c lé des 
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songes pour ne pas désespére r d 'ê t re seu lemen t s o i - m ê m e , et qui est 
à l 'or ig ine du g rand chant ier d e ré f lex ion ac tue l sur le s y m b o l i s m e 
pol i t ique. 

Or, parler de L iège, c 'est inév i tab lement s e t rouver con f ron té à la 
quest ion d e l ' ident i té h is tor ique d 'un g r o u p e humain , et d u dest in 
d 'une vi l le aux inst i tut ions o rgan isées , p r o m p t e m e n t e n g a g é e dans 
la Révo lu t ion industr ie l le, cap i ta le d 'un petit Etat, avant d 'ê t re une 
vi l le de prov ince d 'un petit pays , à la cha rn iè re en t re le m o n d e 
ge rman ique et le m o n d e latin, l ieu d e passages des cor tèges a rmés 
européens, p r inc ipau té - tampon e l l e -même incrus tée dans un Etat-
t a m p o n en 1830. C e n 'est pas un hasa rd et un ef fet d e mode , si la 
p rob lémat ique d 'une réal i té l iégeoise dans un c h a m p h is tor ique a 
fait l 'objet de réf lex ions nourr ies. O n p e n s e r a b ien sûr à des ouvra
ges c lass iques, de Gode f ro id Kur th à Pau l Hars in, aux t ravaux d e Paul 
M inon sur Le peuple liégeois. Structures sociales et attitudes religieu
ses, paru à L iège en 1955; o u enco re à ceux de J e a n Le jeune, et à 
la dern ière syn thèse en da te sur l 'h istoire d e L iège, pa rue e n 1992. 

la césure révolutionnaire * 

L a cro isée des chemins h is tor iques pour L iège est la pér iode c o m p r i s e 
ent re 1792 et 1830, é p o q u e par t icu l iè rement t roub le et agi tée, o ù 
l 'act ion des h o m m e s se fait fo rceps pour engendre r d e nouveaux 
espaces, donc de nouveaux rappor ts de fo rces . Ici la c o m p r é h e n s i o n 
ex ige la chrono log ie des faits. En s e p t e m b r e 1792, la F rance dev ient 
républ icaine, fruit encore t rès vert d ' un p rocessus révo lu t ionna i re qui 
avait débuté avec l 'érect ion d ' une a s s e m b l é e nat iona le e n ju in 1789, 
et qui s 'était poursuiv i dans la lutte f a rouche en t re la représenta t ion 
nat ionale et le pouvoir exécut i f incarné par Lou is XVI et ses minis t res, 
puis dans la déc larat ion d 'une guerre , en avri l 1792, qui al lait boule
verser la conf igurat ion e u r o p é e n n e et const i tuer la p lus g rande entre
pr ise d 'expor ta t ion de pr inc ipes pol i t iques et idéo log iques par la fo rce 
jama is v u e auparavant , m ê m e a u t e m p s des guer res de rel igion. 

L a pr inc ipauté de L iège sera pr ise dans l a tou rmen te , e m b r a s s é e dans 
le si l lon géopol i t ique révolut ionnai re, ayant , au demeuran t , dès août 
1789, vécu une révolut ion dont les ca rac tè res or ig inaux ne sont pas 
à démontrer ici, qui se d is t ingue cer tes d e la Révo lu t i on b rabançonne , 
mais qui reste conserva t r i ce et restaurat r ice. Il faut en effet a t tendre 
l 'arr ivée des França is après J e m a p p e s pour voir abol i r les t ro is états 

* Les sous-titres sont de la rédaction. 
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à L iège. D e fait, la p r é s e n c e mi l i ta i re f rança ise c réa une s i tuat ion 
n e u v e pour des L iégeo is qui ava ien t connu, depu is 1789, la t rah ison 
d e la P russe dont ils c roya ient avoir le sout ien, la guer re cont re le Saint 
Emp i re roma in d e la Na t ion g e r m a n i q u e dont ils étaient membres , 
l ' ind i f férence d e leurs vo is ins b rabançons dont Ils sol l ic i taient l 'appui 
f inanc ier , l 'exil f o rcé en F rance où Ils connuren t phys iquement la 
Révo lu t i on f rança ise. 

Ce t te con jonc tu re a nourr i une f rancoph i l ie par fo is exubérante , moins 
par amou r e thn ique pour la F rance - t h è m e cent fois repris par la 
b ranche ra t tach is te d u m o u v e m e n t wa l l on - que par admira t ion pour 
les inst i tut ions répub l i ca ines et la pro tec t ion musc lée d u pays le plus 
peup lé d 'Europe . C 'es t clair q u a n d on sait que l 'an imateur pol i t ique d e 
la Révo lu t ion l iégeoise, Jean -N i co las Bassenge , se posa la quest ion : 
«Le Pays de L iège doit- i l d e m a n d e r d 'ê t re réuni à la Répub l ique 
f rança ise ?», d a n s un opuscu le pa ru en 1793 et resté célèbre. O n 
ass is te ensu i te , en t re n o v e m b r e 1792 et mars 1793, à une vér i tab le 
f ièvre révo lu t ionna i re à L iège, avec une remarquab le accélérat ion 
Idéo log ique qui condui t les L iégeo is à se doter d 'une Conven t ion 
nat ionale, à voter la réun ion à la F rance et la démol i t ion de la cathé
dra le Sa in t -Lamber t , pour n e citer que les déc is ions les plus specta
cula i res. Nous rev iendrons sur l ' impact de la démol i t ion de la f a m e u s e 
cathédra le . Bo rnons -nous à d i re qu ' en accompl i ssan t ce geste, les 
L iégeo is se séparen t d e tou te une concep t i on de la soc ié té et de la 
cul ture, assuman t à leur échel le , un meur t re r i tual isé ana logue à celui 
d e Lou is XVI à la m ê m e é p o q u e en France. En mars 1793, la défa i te 
mi l i ta i re cont ra in t les L iégeo is à fuir une seconde fois, pour se réfugier 
enco re à Par is, o ù ils v iv ront aux c a d e n c e s d e l aTer reu r , tandis qu ' une 
res taura t ion ép iscopa le sévi t dans la pr inc ipauté. 

L iège se ra l ibérée le jour o ù t o m b e Robesp ie r re en jui l let 1794, 
au t re meur t re r i tual isé qui Inaugure un au t re t emps , celui d e l 'exploi
ta t i on d e s te r r i to i res c o n q u i s par la C o n v e n t i o n t he rm ido r i enne , 
qu 'accep te ron t t rès mal les L iégeo is déçus et humi l iés, j usqu 'à la 
p roc lamat ion d e la réun ion des terr i to i res de la Be lg ique actuel le à 
la Répub l i que f rança ise en oc tob re 1795, o ù la pr inc ipauté d e L iège 
est rédui te à la por t ion d ' un dépa r temen t dont les l imites seront 
ce l les de l 'ac tue l le prov ince. Le v ieux pat r io te Fabry, bourgmes t re 
d e L iège en 1789, s 'est- i l s o u v e n u de son in tervent ion à la Soc ié té 
des A m i s d e la L iber té et de l 'Egal i té en janvier 1793, q u a n d il avait 
posé, à une ass is tance survo l tée, la ques t ion de savoir si, en devenant 
f rança is , il fal lait cesser d 'ê t re L iégeois . Oui , aurai t r épondu un sans-
cu lo t te d a n s la fou le , a f f i rmat ion a r rachée d ' un coeur ou peut -ê t re 
réact ion fa t iguée d ' ind i f fé rence. 
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l'intégration dans la famille belge 

L a défai te f rança ise de 1814 met un t e r m e à l ' expér ience f rança ise 
chez nous, et en 1830, après l ' i n te rmède hol landais , la Révo lu t ion 
be lge fait p lace à de nouveaux modè les symbo l iques , o ù le passé 
pr inc ipauta i re est ré in tégré dans un p a s s é be\ge, et tout le t ravai l d u 
d iscours h is tor iograph ique be lge cons is te ra non pas à nier à propre
ment parler une an t ique i n d é p e n d a n c e l iégeoise, ma is à percevoi r en 
elle, a u mo ins dans l 'ordre d u compor temen t , les p remie rs s y m p t ô m e s 
d 'une express ion nat ionale belge. 

U n e bonne t raduct ion de cet te pe rspec t i ve est ce l le d o n n é e par l 'érudit 
l iégeois U lysse Cap i ta ine d a n s ses n o m b r e u x t ravaux, o ù m ê m e la 
d iscrète nosta lg ie d 'une ances t ra le pat r ie l iégeo ise a peu d e po ids 
devant la Be lg ique nouvel le , un i ta i re et cens i ta i re , et ses inst i tut ions 
l ibérales. A u contrai re, le dest in des anc iens L iégeois , v ic t imes abu
sées par des vo is ins ingrats o u conquéran ts , doit inviter les n o u v e a u x 
Be lges à vei l ler aux f ront ières, et à co lmater les f i ssures à l ' intérieur 
de la c i tadel le Belg ique. Le point de contac t d e ce sen t iment pol i t ique 
avec une réali té l i t téraire t rès r iche se ra le t h è m e d u regret d é v e l o p p é 
dans le roman t i sme wal lon, qui condui t a u « lé imp lor isme», et qui 
obture peut-être l 'hor izon d 'une exp ress ion fa isan t dé faut aux Lié
geois, cel le d 'une i ronie f ine et no i re d e fac tu re l iégeoise, à l ' image par 
exemp le de l 'humour juif, facteur d 'au to -dér is ion sa ine et d ' ident i f ica
t ion à un t ronc d 'expér iences c o m m u n e s , d ramat iques , ma is qui abreu
vent la vi tal i té d 'un sent iment d 'appar tenance . L e t h è m e du regret 
grav i tera autour de la ca thédra le d isparue, q u ' a si b ien p leurée S ime
non, et dont le site v idé d e son con tenu con t inue au jourd 'hu i à susci ter 
les plus v ives po lémiques et à entretenir une inert ie dont se sont 
contentés les Liégeois, c o m m e si tout su rsau t p)ossibie et lég i t ime se 
voyai t imp losé d'of f ice, par l ' absence dans un coeur h is tor ique muti lé. 
O n peut rebâtir une vi l le autour d e sa ca thédra le , c o m m e ce fut le cas 
pour Co logne après la d e u x i è m e guer re mond ia le ; le cont ra i re s e m b l e 
vain, et la c icatr ice de sa cité c r ispe le L iégeo is sur ses ambi t ions , o u 
- et c 'est paradoxa l - exc i te sa méga loman ie , c o m p e n s a n t dans le p i re 
à venir le pire d u passé. 

et les regrets 

Liège, cas de f igure ? La vi l le de l 'Expos i t ion un iverse l le d e 1905 a 
m ê m e servi d ' exemp le à la v is ion uni tar is te d e l 'h istoire d e Be lg ique 
d 'Henr i Pi renne, qui dans un déba t avec Ju l ien De la i te a u Cong rès 
wa l lon de 1905, a mis celui-c i e n di f f icul té, q u a n d l 'augus te Verv ié to is 
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a d é m o n t r é que si les W a l l o n s et les F l a m a n d s ava ient par fa i tement 
réussi à cohabi ter dans la p r inc ipau té d e L iège, il devai t en être de 
m ê m e e n Be lg ique , sous pe ine d e voir L iège const i tuer un cas à part, 
qu ' i l faut exc lu re d e la Be lg ique, ma is auss i de la Wal lon ie . Le mou
v e m e n t wa l l on l u i - m ê m e fut f ace à ces cont rad ic t ions, et les a affron
tées, depu is la c o m m é m o r a t i o n en 1911 d e la batai l le de Jemap f j es , 
don t la da te ne dev in t j ama is ce l le d e la fê te nat iona le wa l lonne - le 
c h a m p d e batai l le hennuyer é tant mo ins consensue l qu 'un parc bruxel
lois - j u s q u ' a u C o n g r è s wa l l on d e 1945, à L iège, o ù la prat ique d 'un 
vo te d e ra ison et d ' un vo te sen t imen ta l - pour le fédéra l isme, l ' indépen
dance , la réun ion à la F rance , ou la conserva t ion de la Be lg ique 
uni ta i re - marqua i t b ien la l imi te de pa r tage des r isques à prendre, 
ma is auss i la comp lex i té de la réal i té vécue . 

E n vér i té, la v ra ie ques t i on à se poser est d e savoi r si la m é m o i r e 
l i égeo ise condu i t L iège à a s s u m e r a u fi l du t e m p s une ident i té 
par t icu l ière par rappor t à ce t te mémo i re . O n répondra af f i rmat ive
men t si l 'on c o n s i d è r e d ' un oei l v ig i lant la t h é m a t i q u e du regret 
d é p l o y é e d a n s le d i s c o u r s l iégeo is , et n o t a m m e n t popu la i re ou 
rég ional is te , f ace a u souven i r pr inc ipauta i re . L a démol i t ion de la 
ca thédra le Sa in t -Lamber t , l ' impact d u t h è m e d e la ruine, a considé
rab lemen t agi sur ce t te perspec t i ve . Ma is cet é c h o plaint i f s 'est 
br isé, pa rce que d i lué dans une réal i té nouve l le qui est belge, et o ù 
les suppor ts d u souven i r p r inc ipauta i re re t rouvent leur place, mais 
déna tu rés , c o m m e ce Valeureux Liégeois, écri t en mai 1790 pour 
mobi l iser les vo lon ta i res l iégeois, d e v e n u Belges Valeureux ap rès 
1830, l u i -même plus sub t i l ement écar té a u profit d 'un Valeureux 
Liégeois épuré , chan té d a n s les éco les , o u à c h a q u e vis i te royale. 
Et le p ropre d u souven i r p r inc ipauta i re l iégeois se ra d e suivre les 
ry thmes d 'adap ta t ion des L iégeo is aux réal i tés cul turel les, socio-
é c o n o m i q u e s et po l i t iques qui s ' exp r imen t d a n s l 'évo lu t ion de la 
Be lg ique de 1830 à nos jours . 

Quan t à savoi r si l 'espri t p r inc ipauta i re souf f le d a n s les boyaux d e 
la c i té a rden te , c 'es t une q u e s t i o n qui renvo ie , par t i cu l iè rement 
d a n s la pén ib le con jonc tu re qui est la nôtre, à des not ions pol i t iques 
fa l lac ieuses, dont le Voïkgeist était l ' i l lustrat ion, et qu 'avai t mis en 
mus ique , dans le cas d e la Révo lu t i on l iégeoise, Pierre Recht , en 
1933, d a n s «1789 en Wa l lon ie» . La d é m a r c h e d e Rech t n'était pas 
ma lsa ine parce qu 'e l le s ' inscr iva i t d ' abo rd dans une réact ion cont re 
l 'h is tor iographie uni tar is te dominan te , ma is néanmo ins t rop ambi
g u ë pour ê t re cau t ionnée au jourd 'hu i par l 'h istor ien, inquiet devant 
les o rages d e not re t emps , o ù l 'espr i t se fait rare. 



L occupation de la place au printemps 1992, 



place saint-lambert, mémoire de liège 
ou de la conservation comme image de progrès 

madeleine mairlot * 

"Place Saint-Lambert ! Ses tramways d'ivoire aux fenê
tres empoussiérées de fin charbon... Son aubette où les 
odeurs d'encre fraîche se mêlent à celles des vespasien
nes ![...] 
Après, c'est le trou : un immense trou dans ma mémoire 
et dans ma place. Pendant vingt ans, le coeur de Liège 
a cessé de battre. Les bus bruyants et polluants ont 
remplacé les bons vieux tramways où l'on sautait sur la 
plate-forme pour «faire» deux arrêts. [...] 
On aurait pu la laisser vivre vingt ans de plus, la place 
avec ses odeurs de frites et de bière, avant de tout 
casser ! Qu'y faire ? Quand une ville tombe dans les 
pattes d'incapables au coeur de béton, on ne doit pas 
s'attendre à voir naître Venise ou Versailles» ! ' 

«La p lace Sa in t -Lamber t ? N e m ' e n par lez pas ! O n en a assez de 
ce t r ou béant .» 

«Vivra i - je assez l ong temps pour la voir t e r m i n é e ? » 

O u b ien : 
«Après tout , on a b ien a t tendu 3 0 ans, o n a t tendra b ien enco re un 
peu .» 
* Madeleine Mairiot est professeure à l'ISIS (Institut d'Enseignement supérieur des 

Sciences de l'Information et des Sciences Sociales) à de Liège. 

1. Mittel, in Instantanés, Place Saint-Lambert 1991, éditions du Cirque divers, Liège. 
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«C'est une honte, un scanda le d 'avoi r tout cassé , pour rien. O n a 
fait voler en l'air la Popula i re , chez d e Marnef fe , le Sa rma , le Tivol i , 
l 'ancien Gymnase , le S q u a r e Notger . . . Pou rquo i ?» 
O u enco re : 
«Ici, j e m e re t rouve en Grèce , o u e n Syr ie . . .» 

T é m o i g n a g e s empre in ts d e nosta lg ie et d e révol te. Espo i rs déçus, 
découragements . Pas un L iégeo is n 'est indi f férent à ce désas t re 
dont l 'or igine remonte à 1793, année où la Conven t i on l iégeoise 
décide, au nom du «progrès», la des t ruc t ion d e la ca thédra le Saint-
Lamber t , s ymbo le de l 'Anc ien Rég ime . El le du re ra p lus ieurs an
nées, le t e m p s que les démol i t ions, les pi l lages, les ven tes à l 'encan 
d 'un pat r imoine r iche d 'une histoire d e dix s ièc les s 'achèven t ent re 
1830 et 1840 avec la cons t ruc t ion d ' u n e p lace o ù rou leront les 
ca lèches, puis les t rams, images p i t to resques , évoca t i ons d ' une 
é p o q u e révolue, d 'avant «le tout pétro le». 

Passé i sme ? S a n s doute, ma is les regrets sera ien t mo ins v i vaces 
si la p lace avait pu évo luer d 'une f a ç o n h a r m o n i e u s e et conviv ia le, 
et non dans le mépr is , le chaos et l 'anarchie. 

histoire d'une place 

mégalomanies 
C'est vers le mi l ieu des années 60 que la p lace c i rcu la i re et bon 
enfant , le tourn iquet des t r ams et des bus, bref l 'anc ienne p lace 
Sain t -Lamber t , cel le qui était née sur les d é c o m b r e s d e la ca thédra
le, se voit condamnée . Pour c a u s e : une nécessa i re res t ruc tura t ion 
face à l ' intensi f icat ion des t ranspor ts urbains. Ma is sur tout , l 'heure 
est aux pro jets g rand ioses , amb i t i eux , excess i f s . A u n o m d e la 
modern i té . 

Patho log ie des années 60, la m é g a l o m a n i e app l iquée a u coeur d e 
L iège se ver ra tout par t icu l iè rement serv ie par l 'h is tor ien et échev in 
l ibéral des t ravaux publ ics : J e a n Le jeune. Il v a oser imaginer une 
p lace-dal le de plus d e t ro is hec tares avec, p révus en sous-so l , t ro is 
n iveaux : l 'un pour les transports e n c o m m u n , l 'autre pour les auto
mobi l is tes et le dernier pour les park ings . Voté e n 1968 par le 
Consei l communa l , malgré l'oppKDsition d e nombreux L iégeois , ce 
projet ne ver ra - heu reusemen t I - j ama is le jour . Incohérent sur le 
p lan de la circulation, non conv iv ia l , g lac ia l d a n s sa d é m e s u r e . 
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dysha rmon ieux , il saccagea i t d e surcroî t , sans vergogne, des quar
t iers h is tor iques d e L iège : la p lace d u marché , Hors-Château, le 
Péry , Férons t rée , le Potay , P ie r reuse, Vol ière. . . aura ient pu voir 
leurs impasses , leurs f a ç a d e s c lassées, leurs fonta ines, leurs rem
parts, leurs jard ins, leurs arbres. . . s imp lemen t fa i re p lace au béton ^. 

cimetière urbain 
A u t e m p s des dé l i res v a succéder celu i des cauchemars . A n n é e s 
75-85. Les f igures d e la p lace Sa in t -Lamber t défi lent, g r imaçantes, 
g r o t e s q u e s , ra tées . O n e x p r o p r i e pour d e u x mi l l ia rds des l ieux 
chers aux L iégeo is sur lesque ls r ien n e se ra reconstrui t . O n détruit 
ensu i te : l ' î lot T ivo l i et Sa in te -Cro ix , le squa re Notger passeront 
sous les pe l le teuses, 2 6 0 bâ t imen ts dont cer ta ins avaient une haute 
va leur a rch i tec tu ra le et h i s to r ique te l l 'Hôte l de Co r t enbach sont 
démol is . O n d é m o n t e des façades , e n v u e de les reconst ru i re plus 
tard, ma is leur en t reposage est réa l isé sans soin, sans entret ien. La 
p lupar t des p ier res sont v e n d u e s pour t rois fo ls r ien. C e qui reste 
croupi t sur des ter ra ins v a g u e s o u sous des hangars , rongé par le 
l ierre, a b a n d o n n é . A ins i avait é té v e n d u e aux enchères et à vil prix, 
deux s ièc les p lus tôt, une part ie des oeuv res d 'ar t de la cathédrale, 
pendan t sa démol i t ion. . . 

O n écha faude p lans sur p lans, tou jou rs part iels, tou jours ineptes. 
L ' annexe du Pala is d e jus t ice p révue cô té O p é r a d é m é n a g e place 
d u X X août , puis bou leva rd de la Sauven iè re pour retourner p lace 
Sa in t -Lamber t . O n refait rouler les vo i tu res en sur face. Les espaces 
pour les park ings gonf lent puis dégonf len t . Le mé t ro se ba lade à 
d i f fé rentes hauteurs , j usqu 'à deven i r un T A U à f leur de sol. Quant 
aux au tobus , on ne sait p lus quo i en fa i re car leur parcours souter
ra in se révè le da ng e reux et... imprat icable. 

U n e a n n e x e d u Pa la is p rov inc ia l est auss i env i sagée , sor te d e 
bu i ld ing qui devai t cacher . . . la v u e m ê m e d e ce Pala is ! O n cons
tru i ra, d 'abord , ses deux tou rs d 'ascenseurs , qui resteront p lantées 
là, so l i ta i res, r id icu les, pour ê t re démo l i es qua t re ans p lus tard, 
f au te de budget . . . pour cont inuer l 'édif ice. 

2. Voir à ce sujet le Mémorandum sur le Plan particulier d'aménagement de la place Saint-
Lambert, paru en 1969, signé par des scientifiques, des professeurs d'université, des 
architectes (parmi lesquels Claude Strebelle) et qui stigmatise, de façon très argumen-
tée, les excès et les défauts du plan Lejeune, après qu'il ait été voté au Conseil 
communal. 
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Et pêle-mêle, autour de la p lace, les des t ruc t ions cont inuent . Tout 
un pan d e la rue Léopo ld s 'écrou le . La rue de Bruxel les, avec ses 
bars un peu louches, se m é t a m o r p h o s e en vo ies d e pénét ra t ion 
rapides, en tunne ls et r ampes souter ra ines . Le quar t ier Sa in t -Séve-
rin et Sa in te-Marguer i te est évent ré , c o u p é en deux , déna tu ré pour 
fa i re face à la seu le automobi le . L a p lace des Bons En fan ts dev ient 
une car icature de gare d 'une laideur inf inie et qu i ne serv i ra jamais . 
La gare d u Pala is en fou ie en sous-so l se t rans fo rme en l ieu coupe-
gorge, non survei l lé, non en t re tenu où l 'on n 'ose s 'aventurer la nuit 
tombante . Le Cadran, vér i tab le n o e u d de t rémi l les, d o n n e le ver t ige 
aux l iégeois qui cont inuent à s'y perdre. . . dix ans après. Quan t à la 
p lace Sa in t -Lamber t , déso rma is t r a n s m u é e en un c h a m p de batai l le 
chaot ique, en tourée de murs aveug les , l ivrée aux i m m o n d i c e s et à 
la végéta t ion sauvage, el le n 'a plus guè re pour el le q u e son nom. 

Les espaces l ibérés par les démol i t ions sont concédés à des socié
tés de park ings (où les f rères U h o d a se ta i l lent la part d u lion) pour 
des s o m m e s dér iso i res. Les béné f i ces qu ' i ls en ret i reront ne le 
seront eux cer ta inement pas. 

L 'échec est là, mons t rueux . F iasco socia l , urbanis t ique, économi 
que, es thé t ique et pol i t ique, au sens premier du t e rme : échec d 'une 
vi l le qui n 'a pas su, ni vou lu d ia loguer avec ses c i toyens. 

arrangements 
Car tout le m o n d e est conce rné par ce n o e u d vital, à c o m m e n c e r 
par les piétons, t rop souvent oubl iés, les commerçan t s , les écol iers, 
les ménagères , les usagers des t ranspor ts en c o m m u n et f inale
ment tous ceux qui en ont assez d e subir les va lses-hés i ta t ions des 
pouvo i rs . 

C 'est q u e les déc ideurs sont n o m b r e u x sur la p lace et ce la ne 
simpl i f ie pas les choses . Vér i tab le puzz le dont les p ièces ont chan
gé de propr iéta i res au fil du t e m p s et au g ré des ré fo rmes de l 'Etat. 
Les sols, sous-so ls , in f rast ructures appar t iennen t , qui à la Rég ion 
wa l lonne et à ses d i f férents min is tères, qui à la Vi l le, qui à l 'Etat, qui 
aux soc ié tés d e t ranspor ts u rba ins don t les n o m s eux auss i se 
t rans forment avec les décenn ies (STIL, S N C V , PTU, T E C , SRWT. . . ) . 
La Vi l le de Liège, dans cet imbrogl io , n 'avai t plus, à d i re vrai, grand-
chose à dire... ni à faire. 

C 'est pourtant le Conse i l c o m m u n a l e n 1985 qui, à l 'unanimi té, v a 
met t re en sel le un n o u v e a u plan, un s c h é m a di recteur . M i rac le ? 
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P a s tout à fait. Car l ' heure est à l ' env i ronnement . Les Eco los sont 
à l ' U r b a n i s m e a p r è s t ro i s m a n d a t s l ibéraux d e po ids (Le jeune , 
De f ra igne , Go ld inne) . 

L 'a rch i tec te C laude Strebel le , c o n n u no tammen t pour ses réal isa
t ions sur le c a m p u s un ivers i ta i re d u Sar t -T i lman, est dés igné com
m e coo rd ina teu r d u n o u v e a u pro je t . Pour c o m p e n s e r l ' absence 
d ' un p lan part icul ier d ' a m é n a g e m e n t du terr i toire (PPA), jugé t rop 
cont ra ignant , on c rée un Com i t é d ' a c c o m p a g n e m e n t , où les part is 
pol i t iques sont représentés , en v u e de contrô ler la bonne f in des 
pr inc ipes con tenus dans l 'accord pol i t ique. 

Ma is que ls sont ces pr inc ipes ? Pour l 'essent iel , t ro is p laces fer
m é e s seront recons t i tuées : à l 'or ient, la p lace du Marché , à l 'occi
dent ce l le d u T h é â t r e et au cen t re la p lace Sa in t -Lamber t . Sur cel le-
ci, deux fo is qua t re b a n d e s d e c i rcu la t ion urbaine. Les bus rouleront 
en su r face eux auss i , sur d 'au t res vo i r ies. Devant les g rands ma
gas ins, un p iétonnier et, en sous-so l , une gare d 'au tobus et t ro is 
n iveaux d e park ing, ques t i on d'ut i l iser les in f rastructures existan
tes. C ô t é T ivo l i et cô té Sa in t -M iche l , l ' espace est des t iné à la pro
mo t i on p r i vée : a p p a r t e m e n t s , bu reaux , c o m m e r c e s , hôtels. . . En 
p lus, un g r a n d pa rk i ng est p révu a u cent re , sous la dal le. Les 
commerçan t s , ceux d e « l 'hyper cen t re» d e L iège, seront b ien ser
v is . . . ' ! ' 

C l a u d e Strebel le , lui, conço i t son plan, avec acha rnemen t et pat ien
ce. Il règ le les parcours des d i f fé rents m o d e s de t ranspor t , définit 
le v o l u m e et le gabar i t des bâ t imen ts à const ru i re , essa ie de re
mai l ler un t i ssu v i la inement déchi ré. Tou te fo i s il lui faut fa i re avec 
ce qui ex is te dé jà , sat is fa i re les appét i ts cô té privé, penser écono
mies cô té publ ic (p lus d e c inq mi l l iards ont é té englout is dans les 
cons t ruc t i ons et les in f ras t ruc tu res sou te r ra ines c o m m e n c é e s et 
j ama is achevées) et penser , enf in , aux usagers . Bref, r ien de s im
ple. Ma is lo rsque ses p lans son t p résen tés à la presse, ils sont 
j ugés cohéren ts . S t rebe l le sédui t . 

Q u e les L iégeo is ne s e cro ient pas t ranqu i l les pour autant avec leur 
p lace Sa in t -Lamber t ! Le s c h é m a di recteur évolut i f dans sa concep
t ion n e c e s s e r a e n effet d e se modu le r sous d i f férentes pressions. 
O n v a renoncer au T A U , les vo ies et ga res d 'au tobus seront large
ment rédui tes, a ins i que les park ings. U n e part ie des vest iges est 
p rom ise à la conserva t ion . 

L a p lace Sa in t -Lamber t v a changer d e propr iéta i re pu isqu 'en 1989, 



1 8 

c'est la Rég ion wa l l onne qui en hér i te pour les C o m m u n i c a t i o n s et 
les T ravaux publ ics. S e u l e res te de la c o m p é t e n c e de l 'Etat la 
const ruc t ion des annexes du Pala is de Just ice. Or, t enu à l 'écart 
depu is tou jours de ce projet , C l aude St rebe l le en obt ient f ina lement 
le contrat. C e qui lui vaut , au jourd 'hu i , des d é m ê l é s avec des ha
b i tants des quar t ie rs d e P ie r reuse et Vo l iè re , n o n con ten ts des 
c o n s é q u e n c e s qu 'en t ra înera , dans leur v ie quo t id ienne , l 'édi f ica
t ion d e la monumen ta l e «Tour d e la jus t ice» (p rob lèmes d 'hor izon, 
d 'ensole i l lement , quart ier «ghetto». . . ) . Et c 'est pour con tourner les 
conséquences éventue l les de la p la inte aup rès du Conse i l d 'Etat d e 
ces habi tants que le Conse i l c o m m u n a l du 1^ 'mars 1993 v a voter , 
grosso modo, major i té cont re oppos i t ion, la sor t ie d 'une part ie im
por tante de la p lace Sa in t -Lamber t d u pér imèt re pro tégé. U n e his
to i re dont on a t tend les su i tes , ma i s qui t é m o i g n e d 'o res d ' une 
f issurat ion d u consensus sur la p lace et sur le projet. . . 

Pe rsonne n'est p lus v ra iment conten t dans cet te af fa i re q u e l 'on 
pourrai t p resque cro i re maudi te . C laude St rebe l le se heur te enco re 
aux vo lontés d u TEC, aux ex igences des conduc teurs , aux rayons 
d e b raquage des bus, aux n o r m e s de sécur i té ; il se heur te enf in aux 
archéo logues et aux g roupes de dé fense des ves t iges archéolog i 
ques qui cra ignent à jus te t i t re de voir d isparaî t re une part ie d u 
pat r imoine histor ique l iégeois sacr i f ié sur l 'autel du profit que veut, 
de façon man i fes te et déc la rée , réal iser la Rég ion wa l l onne par 
l ' in termédia i re de son Min is tère des T ranspor t s^ . 

Celui-c i voudrai t êt re le g rand gagnan t d e cet te dern iè re (?) man
che. Le sera-t- i l ? Et à que l prix ? S' i l réussi t ce qu' i l voudra i t con
sidérer c o m m e un coup de maître, il au ra v e n d u à son mei l leur prix 
un terrain public va lor isé n o t a m m e n t par sa dest ina t ion commerc ia 
le d 'a ire d e parcage - opéra t ion prévue, ma is contrat non f ina l isé à 
ce jour. Or ce bénéf ice serait réa l isé cont re les avis de la C o m m i s 
s ion royale des monumen ts , s i tes et foui l les, qui prévoi t qu ' aucune 
dest ruct ion de vest iges ne peut se fa i re tant q u ' u n e ad jud ica t ion 
f e rme et déf in i t ive pour le park ing n 'est pas réal isée. 

3. A noter que celle-ci n'a guère dépensé d'argent pour construire sa gare des bus, les 
crédits ayant été alloués par l'Etat dans le cadre du projet, prévu et non terminé, de la 
gare des bus, cathédrale de béton souterraine. 
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histoire d'un combat /"^ 

la tente et le brasero 
C'es t en mars 1992 q u e la p r e s s e a p p r e n d aux L iégeo is qu ' un 
r a s semb lemen t v a avoir l ieu un d i m a n c h e après-mid i , sur la p lace 
Sa in t -Lamber t , pour protester con t re la p rocha ine dispar i t ion d 'un 
s i te a rchéo log ique v ieux d e 50 000 ans. Habi tués, si l 'on peut dire, 
à suppor te r , depu is tant d e t emps , le po ids d u v ide en leur coeur, 
les L iégeo is vont- i ls se révei l ler en ce d i m a n c h e pluvieux, morne et 
gr is ? Con t re t o u t e at tente, u n e be l le éc la i rc ie v a réchauf fer les 
q u e l q u e s cen ta i nes d e p e r s o n n e s réun ies s p o n t a n é m e n t autour 
d 'un o rgue de barbar ie. U n e lecture s 'amorce , cel le du deux ième 
mar ty re de saint Lamber t . . . 

Ici s 'est j oué le p ro logue d e ce qui v a deveni r un combat histor ique. 
S e s pr inc ipaux ac teurs sont en p lace. Le d r a m e peut commence r . 
T r è s vi te, car dès le l endema in , lundi 16 mars , c 'est l 'occupat ion. 
U n e ac t ion except ionne l le , l 'un des p lus impor tants m o u v e m e n t s 
popu la i res de ces dern iè res a n n é e s en mat iè re d e dé fense d 'un 
pa t r imo ine . 

SOS Mémoire de Liège défend les fours carolingiens contre les pelles mécaniques pour que 
les arcfiéologues puissent continuer leurs relevés. 
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Q u e l q u e s c l ichés, q u e l q u e s i m p r e s s i o n s . Nu i t s f r o i des p a s s é e s 
sous la vas te ten te kaki ; j ou rnées qui se par tagent ent re l 'accuei l 
des v is i teurs, les réun ions , les leçons d 'h is to i re d i s p e n s é e s aux 
écol iers, aux tour istes. . . ; g randes marm i tes et v iv res appor tés par 
ceux qui, généreusemen t , sou t iennen t les occupan ts ; bandero les 
qu i in te rpe l len t les passan t s , s e n t i m e n t a l e s o u h u m o r i s t i q u e s : 
«L iège bé tonne pas t o n coeur» , «Wi l l i am (Anc ion) , obé is à t o n 
évêque» (al lusion au sout ien man i fes té à la c a u s e par l ' évèque d e 
Liège); le brasero enf in, qui devai t durer le t e m p s de l 'occupat ion, 
symbo le de vei l le, d 'espoi r , d e cha leur , autour duque l v iennen t se 
serrer, nombreux , les sympath isan ts . 

U n mot émerge , tout na ture l lement , ce lu i d e «sent ine l les». O para
d o x e : ceux qui se sont dés i gnés c o m m e les ga rd iens d 'un s i te 
publ ic, d 'un pat r imoine h is tor ique, le dé fenden t con t re ceux- là m ê m e 
qui ont m iss ion de le pro téger ! 

L a pét i t ion circule, qui d e m a n d e q u e ne so ient pas dét ru i tes les 
t races de 50 mi l lénai res d 'occupa t ion huma ine . El le réco l tera plus 
d e 50 0 0 0 s ignatures. 

Des sent iments mé langés , exa l tants nous rev iennent e n mémoi re , 
c o m m e un par fum d e l iberté : 

ce lu i d e rés is tance à que lque c h o s e d e mal déf in i ma is qui 
pourrai t s 'appeler : abus, mépr is , a b s e n c e d e consu l ta t ion , sac
cage . 
celui de réappropr ia t ion d 'un e s p a c e publ ic. O n est - enf in - chez 
soi sur la p lace Sa in t -Lamber t , à L iège. O n c a m p e sur un l ieu 
qui nous est cher, s y m b o l e d e not re histoire. 

Les jours passent . L a tens ion m o n t e en t re les o c c u p a n t s et les 
responsab les d u chant ier . C h a q u e jour, o u p resque , la presse, la 
radio, la T V sont là. C o m m u n i q u é s , t racts, pét i t ions, cal icots, v is i tes 
guidées. . . O n s ' in terroge. Il faut t rouver le m o y e n d e déb loquer la 
si tuat ion. ' Il faut progresser . 

Tand is qu 'un cer ta in n o m b r e déc ident d e cont inuer à occuper le 
ter ra in (ceux- là qui garderont , que lque t e m p s encore , le n o m d e 
«sent ine l les») , p lus ieurs pa rm i les v ig i les déc iden t d 'en t re r en 
phase d é négociat ion. 

Ainsi , S O S Mémo i re d e L iège, m o u v e m e n t né que lques mo is plus 
tôt, se const i tue en A S B L El le se ra au n o m b r e des ac teurs de la 
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concer ta t ion o rgan isée s o u s l 'ég ide d e la Vi l le de Liège, qui vont 
se réunir régu l iè rement à l 'Hôte l d e v i l le ^. 

nouvelle séquence : on négocie. 
A u fil des sema ines , des réun ions , des d iscuss ions, des débats, 
par fo is t rès an imés . C e u x qui c roya ient avancer reculent bien sou
vent . L 'assoc ia t ion S O S M é m o i r e d e L iège t rouve dans l ' Institut 
a r chéo log ique l iégeo is et d a n s d 'au t res soc ié tés savan tes asso
c iées pour la c i rcons tance , te l Le V ieux L iège, un sout ien eff icace. 
Quan t à l 'Univers i té de L iège, rep résen tée par le doyen d e la facu l té 
d e Ph i losoph ie et Let t res, A n d r é Mot te, par le professeur d 'archéo
logie Marce l Ot te et par J a c q u e s S t iennon, professeur émér i te , el le 
s e v e r r a souven t r e l éguée a u s e c o n d p lan, der r iè re la Rég ion 
wa l lonne , vo i re écar tée alors qu 'e l le est c e n s é e assurer la d i rect ion 
sc ient i f ique d u chant ier des foui l les. 

Q u e l q u e s g ros p lans pe rme t t ron t d e c o m p r e n d r e le c l imat dans 
lequel ont v é c u les dé fenseu rs des vest iges. 

Avri l 9 2 : les murs des nefs d e la ca thédra le d e Notger sont mas
sacrés , sur une largeur de t ro is mèt res , a u mar teau-p iqueur , pour 
const ru i re un «mur e m b o u é » , l imite du park ing souterrain. Il avait 
pour tant é té prévu, en concer ta t ion , «un d é c o u p a g e net et un stoc
kage des p ier res» en v u e d 'une reconst i tu t ion éventuel le . De plus, 
ce mur a u r a é té cons t ru i t i nu t i l emen t p u i s q u e la concep t i on du 
park ing v a changer . La con f i ance est - la rgement -en tamée. 

4. A noter qu'une certaine confusion s'est installée dans le chef du public et même des 
journalistes dans la dénomination des acteurs en place. Les occupants, dits «sentinel
les», des débuts se sont en fait scindés de la façon suivante. Deux asbl se sont créées 
qui poursuiventles mêmes objectifs en ce qui concerne la conservation des vestiges : 
SOS Mémoire de Liège, d'une part; le Groupe Saint-Lambert, d'autre part. Ces derniers 
souhaitaient poursuivre l'occupation de la place et certains d'entre eux portaient 
l'affaire en justice, dans l'espoir de faire valoir de cette façon le droit des citoyens à 
défendre leurenvironnement culturel; les premiers parcontredécidaientde suspendre 
cette occupation puisqu'ils tentaient l'expérience de la négociation, estimant que 
l'action spontanée, positive en ses débuts, devait évoluer pour rester efficace. ASBL 
pluraliste, SOS comprend des relais dans chaque parti représenté au Conseil 
communal. Certains aussi se sont dispersés après la fin de l'occupation, sanschercher 
à s'intégrer dans l'une ou l'autre structure. 

5. Il s'agit en fait de laVll lede Liège, de l'Administration des fouilles de la Région wallonne, 
de la Société régionale wallonne des transports, de l'Atelier d'architecture de Sart-
Tilman, de l'Université de Liège, de l'Institut archéologique liégeois, de l'asbl SOS 
Mémoire de Liège et de l'entreprise Franki-Bagéci. 



Le baptistère mérovingien est coulé dans du béton pour être déplace, alors que les 
archéologues demandent sa conservation en place (in situ). 
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8 mai, concer ta t ion p ién iè re : les déc ideurs annoncen t que tout le 
cen t re d e la p lace v a être labouré. U n i m m e n s e park ing doit êt re 
constru i t , en l ieu et p lace des ru ines des égl ises et cathédra les et 
des restes d e la v i l la roma ine . Co lè re et dépit. . . 

10 ju in : une anecdo te , t rès s igni f icat ive. Do ivent être cassés, ce 
jour- là, des fours d u haut Moyen -Age , remarquab les par leur état de 
conserva t ion ma is ind ispensab les auss i pour comprendre l 'histoire 
d e la vil le. Car en l ' absence quas i to ta le de documen ts écrits sur 
une époque , l 'a rchéolog ie a un rôle essent ie l . 
Les fours n 'é ta ient pas des t inés à la conserva t ion , il est vrai, puis
que les vo ies d 'au tobus deva ien t passer là o ù ils se t rouvent , exac
tement . Ma is que l 'on d o n n e a u mo ins aux a rchéo logues le t emps 
d e foui l ler ! 
C e n'étai t pas le cas, ce jour - là : il fal lait détru i re, tout de suite. 
U n e dé léga t ion d e S O S M é m o i r e d e L iège et Marce l Otte, profes
seur d 'a rchéo log ie , vont dé fendre , dans des c i rcons tances péni
bles, le petit m o r c e a u d e te r ra in m e n a c é : sous un solei l de p lomb, 
dans le bruit et la pouss iè re d é g a g é e par les pel les mécan iques et 
les mar teaux p iqueurs , en tou rés de pol ic iers. A u momen t où l 'énor
m e g rue va ar racher les dern iers mèt res cubes des terres qui la 
séparen t des fours mérov ing iens , a u r isque de précipiter les résis
tan ts d a n s le v ide , l ' i ngén ieur de la f i rme Frank i d o n n e l 'o rdre 
d 'arrêter les mach ines . Ils qu i t teront les l ieux à la cond i t ion que r ien 
ne soit détrui t avant la f in de la concer ta t ion réunie d 'u rgence à leur 
d e m a n d e . Ils ob t iennen t q u e les a rchéo logues et les sc ient i f iques 
pu i ssen t con t inuer leurs fou i l l es et leurs é tudes jusqu 'au . . . soir 
m ê m e . 

Ainsi , ma lg ré les règ lements en mat iè re d e foui l les, ma lg ré les avis 
d e la C o m m i s s i o n Roya le des M o n u m e n t s et des Sites, les foui l leurs 
sont t rop souven t ob l igés d e se soumet t re au p lann ing des entre
p reneurs qui imposen t leur ry thme. 

entracte 
U n t e m p s d e répit, ce lu i des vacances . Des v is i tes gu idées s 'orga
nisent à partir d e l ' anc ienne aube t te Bel lens. Des tour is tes venus 
de t ous l ieux, p roches ou lo inta ins, s ' en thous iasmen t , marquen t 
leur émo i à l ' idée de la des t ruc t ion poss ib le de ce qu' i ls ont pu voir : 
la par t ie a lors d é g a g é e des foui l les mais qui ne laissait pas encore 
appara î t re tou te la r i chesse du site. 

M o m e n t de répit auss i , car on sait désorma is que le park ing ne sera 
pas constru i t a u cent re . P a s d ' inves t isseurs , a - t -on dit. Ma is un 



Les fondations du choeur de la cathédrale de Notger, sur fond de la place du Marché, 
devraient être conservées. 
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park ing d e m o i n d r e impor tance est p révu à l 'ouest d e la place, en 
ex tens ion des in f ras t ruc tures ex is tantes . S a n s dou te le c l imat qui 
entoura i t la p lace Sa in t -Lamber t n'étalt- i l p lus prop ice aux projets 
des invest isseurs . . . 

A o û t , s e p t e m b r e : la concer ta t i on rep rend et les assoc ia t ions de 
dé fense du s i te ainsi q u e l 'Univers i té d e L iège et les a rchéo logues 
d u chan t ie r d e s fou i l l es d e la R é g i o n w a l l o n n e rev iennent à la 
cha rge avec la théor ie des e n s e m b l e s archéo log iques. 

«ensembles», le maître mot 
Q u e le lecteur veu i l le b ien tenir un m o m e n t en m é m o i r e ces dern iers 
t e rmes , « e n s e m b l e s a r chéo log iques» sur lesque ls nous revien
d rons p lus loin. 

C e n 'est pas que p rend f in ici le f i lm du combat . Ma is nous la issons 
un instant de cô té la s é q u e n c e «act ion», nous s toppons , un mo
ment , le présent et nous e m m e n o n s le lecteur au t e m p s passé, sur 
un petit espace , un hec tare d e terre, sur lequel nos ancêt res de la 
P réh is to i re se sont ré fug iés , son t passés , ont v é c u a u p ied de 
col l ines, à l 'abri des vents , dans une p la ine al luviale avec c o m m e 
sou rce v ive un petit cours d ' eau to r rentueux, la Légia, au jourd 'hu i 
sou te r ra i ne . 

T é m o i n s de ces occupa t ions d'il y a p lus d e 5 0 00 0 ans : des si lex 
ta i l lés, des po in tes de f lèches, des racloirs, poter ies, céramiques ; 
des t races de c a m p e m e n t , d e combust ion . . . 

Sur ce m ê m e hec ta re des s t ruc tures en g rès houi l ler, extrait de la 
co l l ine d e P ier reuse, nous d isent qu 'ex is ta i t a u t e m p s des Roma ins 
un bâ t iment t rès impor tan t comprenan t un hypocaus te , des sal les 
d 'eau , de vas tes p ièces aux so ls recouver ts de marbre , aux murs 
endu i ts et pe in ts d ' une couleur rouge br ique. C e sont, au di re des 
a rchéo logues , les p lus hau ts m u r s roma ins découver ts en Belgi
q u e . 

Peu t -ê t re ce bâ t iment r oma in - a p p e l é vo lon t ie rs et peut-êt re à tort 
«vi l la» si ce t e rme le l imite à une explo i ta t ion agr ico le t radi t ionnel le 
- s i tué au cen t re de la p lace, et descendan t en te r rasses jusqu 'à la 
rue Gérard r ie aurait- t- i l e u une fonc t i on impor tante, de type admi
nistrat i f o u pol i t ique. En l ' absence d e textes, qui peut le mieux fa i re 
avancer la reche rche h is tor ique et nous di re ce que fut not re passé, 
s inon les a r chéo logues ? 



Le columbarium lieu d'inhumation des chanoines de la cathédrale au XVIII° siècle, voué à 
la destruction 
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C 'es t eux enco re qui ont pe rm is de découvr i r sur le haut d e la place, 
devant le Palais, les t races d 'une pet i te bourgade mérov ing ienne 
avec son c imet ière, s i tué sur la bute Sa in t -Huber t , son marché, son 
l ieu d e pr ières, s o n bapt is tère, const ru i ts sur les ru ines de la «vil la» 
romaine , dans le m ê m e axe, exac temen t , p reuve que nos ancêt res 
d u V IP s ièc le ava ien t b ien s u t irer part i d e l 'habitat , encore visible, 
qu i les précédai t . 

C 'es t là que, d 'ap rès les tex tes , Lamber t , évêque d e Maastr icht , 
vena i t sé journer aup rès de sa fami l le . C 'es t là qu' i l fut assass iné par 
un paren t de C h a r l e s Mar te l , q u e l 'on const ru is i t un éd i f i ce en 
l 'honneur de s o n mar ty re (un mar ty r ium) dont on peut voir, encore 
au jou rd 'hu i , la t race , et c 'es t là q u e se déve loppa , su i te à cet 
événemen t , un cul te du saint tel q u e la pet i te bourgade devint un 
l ieu d e pè ler inage, une c i té connue , bientôt s iège d e l 'évêché et, a u 
fil des s iècles, une cap i ta le d 'Etat , une métropole. 

E n t émo ignen t : les t races d ' une ég l ise d u Vl l l^ s iècle, peut -ê t re 
const ru i te sous saint Huber t , successeur d e l 'évêque Lambert ; les 
ves t iges impor tan ts d e la ca thédra le de Notger , 1*' P r ince-Evêque; 
les f o n d e m e n t s des ca théd ra l es go th iques , mou tu res nouve l les , 
embel l ies , d e l 'édi f ice notgér ien, et les choeurs occ identaux de tous 
ces édi f ices, const ru i ts success i vemen t à l 'endroit précis du mar
tyre, là où fut const ru i t le mar ty r ium. Cons t ruc t i ons success ives 
d a n s le temps , ident iques dans leur l ieu d ' implantat ion, marquant 
a ins i l ' impor tance qu 'a revêtu cet endro i t d e v e n u sacré, l ieu haute
men t symbo l i que , l angage lapidaire. 

N 'es t -ce pas une c h a n c e ex t raord ina i re d 'avoir conservé, g râce à 
un micro c l imat h u m i d e no tammen t , une te l le success ion , une tel le 
var ié té d 'hab i ta ts d ' é p o q u e s d i f férentes, une te l le cont inui té ? 

C 'es t ce t te cont inu i té q u e les dé fenseu rs du s i te voudra ien t met t re 
en va leur , pa rce qu 'e l le est c o m m e un fil qui rel ie les habi tants de 
la Ci té aux t e m p s les p lus anc iens ; c 'est el le qui leur permet d e lire, 
dans la pierre, l 'h istoire de leur vi l le. 

Les e n s e m b l e s a rchéo log iques que nous avons d e m a n d é a u lec
teur de garder en mémo i re , ce sont les vest iges QUI content les 
pr inc ipa les é p o q u e s d e l 'h isto i re d e L iège : 

les objets préh is tor iques (depu is le Paléol i th ique) 
les bâ t iments roma ins (11̂ , Ml", IV" s iècles) 
le bourg mérov ing ien (VII", VI I I " s iècles) 
les s t ruc tures d e la ca thédra le no tgér ienne (X" siècle) 



L'hypocauste romain, sous plastique noir, déplacé inutilement en 1982 et «rapatrié» après 
dix ans. Il serait remis à sa place d'origine... si l'on trouve l'argent pour le faire. 



madeleine mairlot 29 

les choeurs et les c loî t res d e la ca thédra le goth ique, embel l ie 
a u cours des s ièc les (du X I I ' au XV* siècle) j usqu 'à sa destruc
t ion vo tée en 1793. 

C e sont ces ensemb les , cohéren ts et s igni f icat i fs pa rce qu' i ls repré
sentent c h a c u n une é p o q u e d i f férente, qu 'on t d e m a n d é de conser
ver et de met t re en va leur , les par t ies de la concer ta t ion sens ib les 
à la va leur h is tor ique et s y m b o l i q u e du s i te : les soc ié tés savantes, 
l 'Univers i té, la d i rec t ion du chant ier des foui l les de la Rég ion wal
lonne et l 'assoc ia t ion S O S M é m o i r e d e Liège. Ma is pas seulement . 
En mars 1993 a é té lancé, par S O S M é m o i r e d e Liège, un appel 
pour la conserva t ion d e l ' ensemb le d u si te auprès d 'un g rand nom
b re d ' in te l lec tue ls , a c a d é m i c i e n s , sc ien t i f i ques et a r t i s tes^ . Ce t 
appe l , qu i a recuei l l i un f ranc succès , a été remis en mains propres 
à Rober t Co l l ignon, min is t re d u Budget , du Logemen t et de l 'Amé
n a g e m e n t d u terr i to i re le 1*' avri l 1993. 

une mauvaise décision 
F a c e à ces d e m a n d e s , q u ' a répondu le pouvoi r ? 
L e 17 d é c e m b r e 1992, l 'Exécut i f de la Rég ion wa l lonne prenait une 
déc is ion sur laque l le il re fuse enco re de revenir : 
1 °- une dal le p ié tonne se ra cons t ru i te a u centre, au -dessus des 

v e s t i g e s ; 
2°- s o u s ce t te da l le , sera i t a m é n a g é un v a s t e a r c h é o f o r u m qui 

cont iendra i t les é l émen ts res tan ts d e l 'Egl ise no tgér ienne et de 
la v i l la roma ine dont s o n cé lèb re hypocaus te , d é m o n t é il y a dix 
ans et d é p o s é au jourd 'hu i sur le s i te (ce sont ces gros paquets 
recouver ts d e p las t ique noir, q u e l 'on peut voir en passant) ; 

3°- seront mis en va leur les choeu rs occ iden taux des égl ises et 
c a t h é d r a l e s ; 

4°- se ra d é m o n t é et r emon té le seu l petit cerc le d e la cuve baptis
ma le d e l 'édi f ice re l ig ieux mérov ing ien , et ce la au prix d 'une 
t e c h n i q u e coû teuse et r i squée pour les p ierres et pour leurs 
jo in ts . 

6. Parmi les signataires, mentionnons le prix Nobel I. Prigogine; les historiens J.B. 
Duroselle.G. Duby, L. et L.F. Génicot, L.E. Halkin.P. Gérin.G. Hansotte, J.L. Kupper; 
les artistes R. Somville, P. Delvaux, F. Germeau; les écrivains P. Mertens, P. Biron; 
les musiciens B. Foccroule, H. Pousseur, J. Quitin, J. Bastin; la cinéaste M. Hansel; 
plus de cent académiciens et/ou professeurs et professeurs émérites dont les liégeois 
G. de Lansheere, P. Somville, Rita Lejeune, J. Labarbe, M. Otte.J. Stiennon, E. Helin, 
P. Colman; le sociologue C. Javeau. Mais aussi de nombreux numismates, des 
médecins, des journalistes connus, A. Haulot, le comte de Launoit, J.M. Duvosquel, 
G.M. Van Zuyien... 
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Cet te décis ion, en apparence , sat isfai t une par t ie des d e m a n d e s , 
g râce au caractère souple , évolut i f du s c h é m a di recteur d e C laude 
Strebel le. Toutefo is , el le c o m p o r t e des dé fau ts et de g raves lacu
n e s : 
1°- l ' a rchéoforum devrai t êt re subs id ié pour l 'essent ie l par des fonds 

publ ics mais sur tout pr ivés. R ien au jourd 'hu i ne pe rmet d e di re 
que ces fonds seront dégagés . D e plus, a u c u n projet archi tec
tura l n 'est é laboré à ce sujet. Cet a r chéo fo rum serait- i l myth i 
que ? Les ves t iges resteront- i ls en te r rés pendan t d e s années , 
avant d 'ê t re détru i ts par nos successeu rs ou, qui sait, par nos 
c o n t e m p o r a i n s ? 

2°- a u nord-ouest d e la p lace, des ves t iges préh is tor iques et méro
v ing iens vont être détru i ts par la cons t ruc t ion d ' une vo ie d 'accès 
a u parking, cont ra i rement à tout ce qui avait é té convenu ; le mur 
de c lô ture de ce park ing dev ra t raverser les é l émen ts d e la 
crypte de Notger , dont il r isque d e ne r ien rester. 

3°- des c inq ensemb les cités, Il m a n q u e à l 'appel d e d i f fé rentes 
part ies de la concer ta t ion, un é lémen t essent ie l : le s i te méro
v ing ien et ses env i rons qui sont p rom is aux pe l le teuses. 

Or, ce site, les assoc ia t ions d e dé fense re fusent d e le voir sacr i f ié. 
Refusant la p ropagande fa i te par la Vi l le c o m m e par la Rég ion à 
propos de l ' a r chéo fo rum-mammou th q u e l 'on fait miroi ter aux Lié
geois qui ignorent encore que l 'on est en t ra in de casser ce qui 
devrai t s'y t rouver p lus tard, e l les préfèrent la conserva t ion et la 
mise en valeur de c inq e n s e m b l e s l imi tés dans l 'espace. 

L 'a r rachage de sa page mérov ing ienne pr iverai t d e s e n s le l ivre d e 
l 'histoire de Liège. 

Parce qu 'un l ieu fondateur est un ique et i r remplaçab le . 

Parce que c 'est un si te rare : les t races mérov ing iennes sont peu 
f réquentes en Europe du nord-ouest . Auss i s o n main t ien est-i l in
d ispensab le à la rééva luat ion cul ture l le et tour is t ique d e Liège. S a 
présentat ion, t rès part iel le, ap rès dép lacemen t , serai t r isquée, ma is 
surtout e l le ne pourrai t attirer un auss i vas te publ ic qu 'une conser 
vat ion en p lace garan te de l 'authent ic i té d u lieu. 

Parce que cet te ent i té est, sur le p lan a rchéo log ique , un mai l lon 
Ind ispensable entre l ' époque roma ine (II®, III*, IV* s iècle) et l ' époque 
d e Notger (X* s iècle). S o u v e n o n s - n o u s : les murs de ces bâ t imen ts 
d u V IT s ièc le sont é levés dans le m ê m e axe q u e les s t ruc tures 
roma ines réut i l isées par les hab i tan ts de l ' époque . D 'au t re part 
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Notger , a u s ièc le a fai t raser ce s i te pour y instal ler son Egl ise 
et s o n Pa la is , s y m b o l e s d ' u n pouvo i r pu issant . Tou t cela, c 'est 
l 'h istoire par t icu l ière d 'une vi l le, un ique, inscr i te dans la pierre. Lui 
en lever un chapi t re, c 'est la rendre il l isible. 

résistances 
C e s ves t iges , man i fes temen t , dé rangen t . Pour tant , ils ne gênent ni la 
c i rcu la t ion des bus, ni ce l le des passants , ni ce l le des usagers des 
t ranspor t s en c o m m u n . 
Qu i cont rar ient - i ls a lors, s inon les p romoteu rs pr ivés et ceux qui, 
c o m m e nous l ' avons sou l i gné tou t à l 'heure, veu len t vend re au 
mei l leur prix le ter ra in sur leque l se s i tuent ces ves t iges pour en fa i re 
une ex tens ion d u park ing souter ra in . 

L 'ac t ion des g roupes d e press ion, el le auss i , dérange. Mais ce n'est 
pas eux qui ont v o u l u ces p réc ieux ves t iges sur un l ieu précis. C'est 
le hasa rd qui les a s i tués à un endro i t q u e des invest isseurs de la 
f in d u XX® s ièc le t rouvent ma lencon t reux . Nous s o m m e s tous tr ibu
ta i res d e ces hasards . N ' avons -nous pas le devoir de respecter ces 
é ta ts d e fait, et d e les assumer , y compr is pour les généra t ions qui 
nous su iven t ? 

S 'adap te r , cer tes, au t e m p s présent , ma is ne pas piétiner l 'histoire. 
Le d r a m e d e la p lace Sa in t -Lamber t ne vient- i l pas d e ce l 'on a p révu 
s o n a m é n a g e m e n t s a n s p r e n d r e a u dépar t en cons idé ra t i on la 
va leur d 'un s i te p robab lemen t un ique en E u r o p e et dont on connais
sait une par t ie des r ichesses, g râce aux découve r tes fa i tes par les 
a r chéo logues a u début d u s ièc le et dans les a n n é e s 70 

7. Les premières fouilles ont été entreprises tout à lafin du XIX* siècle, quand on découvrit 
fortuitement, lors d'une pose d'égout, des tuiles romaines et des sculptures gothiques 
de la cathédrale. Mais c'esten 1907 qu'un véritablechantierdefouillesvas'ouvrir, sous 
la direction de P. Lohest, ingénieur, conseiller communal et membre de l'Institut 
archéologique liégeois, à la suite cette fois du placement de conduites de gaz. Les 
principales découvertes de cette époque furent, pour l'époque romaine, des murailles 
de ce qui se révéla être une «villa» romaine et le fameux hypocauste que les Liégeois 
ont pu visiter jusqu'au début des années 1980 (première mondiale que cette «crypte 
archéologique» au coeur même d'une ville; 75 ans plus tard, cette «crypte» est 
démontée - coût : 20 millions-, abîmée par conséquent et déménagée dans un hangar, 
pour la sauver des destructions prévues pour des constructions... qui ne se feront pas, 
ce qui n'est pas une première liégeoise!); pour le Moyen-Age, la crypte de Notger et 
le contour de la cathédrale reconstruite après l'incendie de 1185; enfin, un «fonds de 
cabane» néolithique de type omalien. Les fouilles menéesàpartir de 1977 par Hélène 
Danthine, puis par Marcel Otte et encouragées par J.M. Dehousse, alors ministre de 
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E t s i l ' a r c h é o f o r u m s e r é a l i s e u n j o u r , n e s e r a i t - i l p a s p o u r l e m o i n s 
p a r a d o x a l q u e s o n e n t r é e a u n o r d - o u e s t , e n f a c e d u P a l a i s , s e s i t u e 
s u r l e s i t e m ê m e d u b e r c e a u d e l a v i l l e , c e s i t e m é r o v i n g i e n q u e l ' o n 
a u r a i t d é t r u i t s c i e m m e n t a u g r a n d d a m d e s L i é g e o i s q u i s a v e n t 
d é s o r m a i s q u ' i l e s t p o s s i b l e d e l e c o n s e r v e r . . . a u p r i x d e q u e l q u e s 
p l a c e s d e p a r k i n g °. 

renouveau ? 

A u j o u r d ' h u i , C l a u d e S t r e b e l l e e n e s t à l a 1 4 * m o u t u r e d e s o n s c h é 
m a d i r e c t e u r . 

A u j o u r d ' h u i , l e t r o u d e l a p l u s t r i s t e m e n t f a m e u s e p l a c e d e B e l g i q u e 
e s t e n c o r e b é a n t , m i r o i r d e 3 0 a n s d e g a b e g i e s , b l e s s u r e i n t i m e e t 
c o l l e c t i v e à l a f o i s , à l a q u e l l e l e s L i é g e o i s s e s o n t p l u s o u m o i n s 
h a b i t u é s , m a i s d o n t i ls o n t h o n t e . A l ' h e u r e o ù n o u s é c r i v o n s c e s 
l i g n e s , l a p a r t i e l a p l u s r i c h e e t l a p l u s i n t é r e s s a n t e d e s v e s t i g e s v a 
ê t r e d é t r u i t e , d a n s l a p r é c i p i t a t i o n d e s t r a v a u x p r é v u s p o u r l e s 
v o i r i e s q u e l ' o n v o u d r a i t t e r m i n é e s p o u r l e s é l e c t i o n s c o m m u n a l e s 
d e 1 9 9 4 . 

suite de la note 7 

la Culture française, furent en fait motivées par la construction alors prévue d'une gare 
de bus en sous-sol (cfr. supra, 1 partie de notre exposé). Seul fut exploré le centre, 
accessible, de la place. Les fouilles permirent notamment la découverte de bains 
romains, de traces de l'époque mésolithique, de la première cathédrale, construite 
avant Notger, la succession des choeurs et des éléments du «vicus» mérovingien, 
cette petite bourgade, lieu fondateur de ce qui deviendra Liège. Actuellement des 
fouilles de sauvetage sont menées préalablement aux phases de travaux prévus par 
le schéma directeur. Parmi les éléments découverts ces derniers mois : une cabane 
du V* siècle, chaînon manquant entre l'occupation romaine et l'époque mérovingienne, 
témoin des débuts de la Christianisation; des restes du premier Palais épiscopal; un lieu 
de prière mérovingien avec son baptistère; des traces des écoles cathédrales avec 
leurs objets, émouvants: stylets, billes, ardoises d'écoliers du Moyen-Age; un 
columbarium, lieu d'inhumation des chanoines du Chapitre, après la réfection du 
dallage de la cathédrale, en 1730... 

8. Il est à signaler ici qu'aucune étude sérieuse ne prouve ni la nécessité d'un parking à 
cet endroit, ni le désir des Liégeois de venir s'encaquer en plein centre, dans les 
embouteillages, à l'heure où les villes européennes adoptent de plus en plus le 
piétonnier. Certains parkings du centre sont loin de faire le plein et il existe de surcroît 
d'autres endroits à Liège, dépourvus de richesses archéologiques, qui conviendraient 
pour y construire ce type d'utilités. 



madeleine mairlot 33 

S a n s doute , le long et di f f ic i le c o m b a t d e ces dern iers mois cons-
t i tue-t- i l un remarquab le su rsau t démocra t ique , souda in ran imé à 
l 'occas ion, j us tement , de la découve r te d u bapt is tère mérov ing ien. 
A lo rs que l 'on croyai t l 'espri t d e rés is tance enterré, éc rasé par tant 
d ' échecs et par l ' a r rogance d ' u n cer ta in pouvoi r , on réal ise qu' i l 
n 'étai t en fai t qu ' en lé tharg ie et qu' i l faudra , désorma is , en tenir 
c o m p t e . 
Car on n 'osera i t p lus, en ce t te f in de s iècle, concevo i r , océan d e 
béton, une p lace à la J e a n Le jeune. D 'abord , la cr ise des f inances 
pub l iques est passée par là. Ma i s auss i est renée, f ragi le encore, 
ma is b ien présente , une vo lon té d e réappropr ia t ion d 'un pat r imoine 
c o m m u n , a u dest in duque l on est lié. T i m i d e indice d 'une conscien
ce col lect ive. C i t oyenne té en f in responsab le . . . 

D ' aucuns par leront - y compr i s dans les mi l ieux progress is tes - de 
c o m b a t ré t rograde, d e va ine nosta lg ie. Ils évoqueron t m ê m e des 
accen ts de par t icu lar isme, d e rég iona l i sme de mauva is aloi dans 
une Eu rope déch i rée par des m o u v e m e n t s séparat is tes. 

Oubl ient - i ls que le sen t iment d 'un iversa l i té et l 'esprit de to lé rance 
qui en d é c o u l e naît p réc i sémen t sur le te r reau originel; que l 'on 
c o m p r e n d et appréc ie d 'autant mieux la cu l tu re de l 'autre que l 'on 
conna î t et respec te sa p ropre cul ture, sa propre histoire. Breughe l 
n 'at teint- i l pas l 'un iversel en nous donnan t à voir son v i l lage braban
ç o n ? 

Le c o m b a t pour la d é f e n s e des ves t iges d e la p lace Sa in t -Lamber t 
est s igni f icat i f à cet égard . Il est auss i payant car chacun sait que 
l 'a t t i rance pour d e s l ieux r i ches e n h is to i re et en s y m b o l e s est 
é c o n o m i q u e m e n t prof i table. Le beso in d 'anc rage , d 'en rac inement 
n 'est e n effet pas un va in mot . C 'es t lui qui fait se presser chaque 
a n n é e des mi l l ions de f e m m e s et d ' h o m m e s dans des musées , des 
s i tes a rchéo log iques , av ides d e découvr i r des f ragments , des tra
ces qui les font toucher à l 'Histo i re d e l ' homme, la leur. 

L a beauté , el le auss i t r op souven t mép r i sée par le faux modern is
me, a droit en la Cité. Ce l le d u pa t r imo ine en part icul ier donne aux 
hab i t an t s d ' u n e v i l le un s e n t i m e n t d ' a p p a r t e n a n c e , un désir de 
f idél i té, c rée d u sens par rappor t à un passé, donc à un avenir . 

Et l 'un des p lus beaux v i sages d u c o m b a t de la p lace Sa in t -Lamber t 
n'est- i l pas d 'avoi r réuni sur les ob ject i fs et les sen t imen ts que nous 
v e n o n s d 'évoquer des c i toyens d e tou tes cul tures, de tou tes opi
n ions, d e tous âges, de tou tes sensib i l i tés, ma is qui par tagent une 
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m ê m e révol te f ace à l 'ut i l i tar isme mesqu in , aux rat ional i tés étro i tes 
que les pouvo i rs pub l ics d ispu ten t ac tue l l emen t aux p r o m o t e u r s 
pr ivés, un m ê m e sens des va leurs , un m ê m e espoir enf in, celui 
d ' une cul ture pensée par l ' h o m m e et pour l ' homme, une cu l tu re 
v ivante, access ib le , démoc ra t i que . 

avri l 1993 

éléments de bibliographie 
«Instantanés. Place Saint-Lambert 1991.» Article de P. de Lannalle, éd. du Cirque 
divers, Liège. 

Place Saint-Lambert ou la chance de marier notre passé au futur. Dossier réalisé par 
L. Cremer, M. Mairlot, J. Stiennon et B. Dumont, juin 1992. 

«Les vestiges archéologiques de la place Saint-Lambert» J. Stiennon, in La revue du 
Grand Liège, nov.-déc. 1992. 

Les fouilles de la place Saint-Lambert, tome 1, « Etudes et recherches de l'Université 
de Liège», 1984, travaux réalisés sous la direction de Marcel Otte. 

r en dernière minute 

La nuit du 2 5 au 2 6 mai 1993, ent re 2 et 4 heu res d u mat in , un mo is 
après la rédact ion d e ce texte, la Soc ié té Franki , c o m m a n d i t é e par 
la Rég ion Wal lonne, par l ' in termédia i re d e la Soc ié té Rég iona le 
des Transpor ts , a en levé la cuve bap t i sma le de l 'ég l ise mérov in
g ienne et détruit à coups de bu l ldozers l 'une des part ies les p lus 
in téressantes d u s i te a rchéo log ique ac tue l lement découver t : les 
magn i f iques murs go th iques et le co l umba r i um s i tués a u sud-
ouest du Palais de Just ice. Des «gardes» d e Frank i b loqua ient 
toutes les ent rées du chant ier et empêcha ien t le p a s s a g e de ceux 
qui, a lertés par des r iverains révei l lés par la bruit, éta ient sur p lace, 
écoeurés par le spec tac le : des dé fenseu rs des ves t iges , le séna
teur éco lo G e r m a i n Dufour , le consei l ler c o m m u n a l éco lo A la in 
Leens et un journa l is te de la RTBF. Le lendemain , les m ê m e s 
détru isaient tou te la part ie au nord qui con tena ien t des s t ruc tures 
d e chapel les mérov ing iennes et un pui ts d u Moyen -Age , t rès b ien 
conservé. Et ce la ma lg ré la p résence de représen tan ts d e S O S 
Mémo i re de L iège et d u g roupe Sa in t -Lamber t qui é ta ient sur le 
site, et qui, sous l 'oeil d e la c a m é r a de la té lév is ion loca le RTC, 
se sont fait molester par l 'équ ipe d e Franki . 



P e r s o n n e n 'ava i t é té p r é v e n u d e cet te opéra t ion nocturne, pas 
m ê m e les a r chéo logues qui aura ient d û assis ter a u dép lacement 
d u bapt is tère et qui ava ien t ob tenu le d é m o n t a g e de pierres 
t o m b a l e s scu lp tées , insérées d a n s les murs go th iques broyés par 
les mach ines . 

Les responsab les se renvo ient la bal le en t re min is tères concer
nés et exécu tan ts des t ravaux . L 'on i nvoque les retards de t ravaux 
dus aux « n o m b r e u s e s te rg iversa t ions», la cra in te d' incidents. . . 
S O S M é m o i r e de L iège avai t en ef fet man i fes té la vei l le des 
dest ruc t ions, sur le site, e n p résence de Ri ta Le jeune, mère du 
min is t re J e a n - M a u r i c e Dehousse . Et le jour même , le sénateur 
P S C Y v e s de Seny interpel lai t le min is t re Co l l ignon en séance 
pa r lemen ta i re à p ropos d e l 'évo lu t ion des t ravaux et de la préser
va t ion d u si te a rchéo log ique . 

L a ques t ion des responsab i l i tés est au jourd 'hu i posée. Qui a 
o r d o n n é c e t ravai l de nuit ? A v e c que l le autor isa t ion ? Un permis 
d e bâtir était- i l a c c o r d é pour ce fa i re ? Qui est propr iéta i re des 
te r ra ins sur lesque ls se t rouvent les ves t iges qui ont é té cassés ? 
Pourquo i la Rég ion wa l l onne s 'acharne- t -e l le à constru i re l 'exten
s ion d 'un park ing j u s q u e dans la z o n e archéo log ique, ce qui 
imp l ique un surcoût impor tant pour les Pouvo i rs publ ics ? Aurait-
on dé j à fait des p r o m e s s e s à que lqu 'un ? Enfin, pourquo i le mi
n ist re Co l l i gnon n 'exige-t- i l pas que l 'on respec te l 'avis de la 
C o m m i s s i o n Roya le des M o n u m e n t s , S i tes et Foui l les que lui-
m ê m e a a p p r o u v é et rendu publ ic et qui interdit tou te dest ruct ion 
sur le s i te tant qu' i l n'y a pas ad jud ica t ion pour le park ing ? 

Les réac t ions d u pouvoi r sont d ive rses ; ou il dit regretter la 
m é t h o d e (côté Pat r imo ine) , o u il dit avoir agi dans l ' intérêt des 
t ravaux (côté Franki ) o u il just i f ie les fa i ts avec a r rogance en 
évoquan t la déc is ion de l 'Exécut i f d u 17 d é c e m b r e («La déc is ion 
a été pr ise et e l le a é té exécu tée . Point» - A. Baudson , in La 
Meuse, 2 7 ma i 1993). 

L ' é v é n e m e n t a fait la «une» d e l 'actual i té nat iona le et a é té relaté 
dans la p resse é t rangère . Su i te à ce s a c c a g e nocturne, c landes
t in, l ' émot ion et l ' ind ignat ion susc i tées dans la popu la t ion et dans 
la presse, ont révé lé q u e le publ ic n'étai t pas indi f férent à la 
conse rva t i on d e son pa t r imo ine et condamna i t v igoureusement 
des déc is ions qu' i l jugeai t scanda leuses . N o n seu lement par la 
man iè re -non- respec t des accords , i l légal i té du t ravai l d e nuit.... 



mais auss i sur le f o n d : les L iégeo is ont compr i s la grav i té d 'une 
déc is ion qui tuait déf in i t ivement les t races d e s o n h is to i re et qu i 
refusait l 'exploi tat ion é c o n o m i q u e et tour is t ique d ' un s i te qui ap
part ient mora lement à la col lect iv i té pour favor iser les p romoteu rs 
- inconnus à ce jour - d e l 'ex tens ion d 'un park ing souterra in . 

Face à ce la S O S Mémo i re d e L iège a lancé un appe l so lenne l aux 
prés idents des part is f rancophones , leur d e m a n d a n t d ' intervenir 
auprès des autor i tés compé ten tes e n v u e d 'arrêter tou te dest ruc
t ion de ves t iges et d e réal iser un vér i tab le pro jet d e m ise en valeur 
d e ce qui reste sur le site. El le a mul t ip l ié les con tac ts aup rès d e 
d i f férents min is tères et d e personna l i tés représenta t i ves de la v ie 
intel lectuel le et é c o n o m i q u e à L iège. Des man i fes ta t ions ont e u 
lieu qui réunissaient de n o m b r e u s e s assoc ia t ions de t ype cul ture l 
et pol i t ique ainsi que des comi tés de quar t ier et des conse i l le rs 
communaux . 

Au jourd 'hu i se pose la ques t ion d e la légal i té de la poursu i te d e 
cer ta ins t ravaux. Il est avéré que les pe rm is de bâtir sont soit 
inexistants, soit devenus caducs a u v u d e l 'évo lu t ion des t ravaux. 
Si la dest ruct ion de la m é m o i r e d e L iège est, pour un temps , 
in ter rompue, ce n'est pas par conv ic t ion cul ture l le d u pouvoi r , ni 
par respect d 'une vo lon té popula i re , ma is par ob l iga t ion légale. Il 
n 'en reste pas mo ins que les assoc ia t ions d e dé fense des ves
t iges auront appor té leur p ier re au p rocessus d e pr ise d e cons
c ience des va leurs d e c i toyenneté . Et que, sans leur act ion, le s i te 
serait , sans nuldoute, p resqu 'en t iè rement détrui t . 

C laude Jul ien, dans un art ic le du Monde Diplomatique de ju in 
1990, Nécessa i re révolut ion, rend h o m m a g e à ces t ypes d 'asso
ciat ions en te rmes si jus tes q u e je lui d o n n e ici le dernier mot : 
«Plusieurs centaines d 'associat ions bénévoles accompl issent avec 
obst inat ion une t âche ind ispensab le a u serv ice de la société. 
Souvent trai tés avec une inso lente c o n d e s c e n d a n c e , ces béné
vo les s 'acharnent à remédier aux ca rences de la pu i ssance pu
bl ique. Assoc ia t ions mépr i sées parce qu 'e l les n 'of f rent que leur 
«dés in té ressement» face aux h o m m e s pol i t iques qui se targent 
avec inso lence de leur compé tence . 
La modes t ie qui les inspire a q u e l q u e chose d ' i ncongru dans not re 
univers d e t apage publ ic i ta i re et fait sour i re les arr iv istes. 
De ces contre-cu l tures doivent surgir des con t re -pouvo i rs .» 

le 14 ju in 1993 
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Un rap ide c o u p d 'oe i l suf f i t , d a n s le ré t rov iseur des dix de rn iè res 
a n n é e s ; le regard , i m m a n q u a b l e m e n t , s 'a r rê te sur d ivers doss ie rs 
po l i t i co - jud ic ia i res qu i j a l o n n e n t u n e pé r i ode p lu tô t m o u v e m e n t é e 
p o u r la fam i l l e soc ia l i s te . Les «a f fa i res l i égeo ises» son t d e v e n u e s 
un c o n c e p t , aux c o n t o u r s v a g u e s , au c o n t e n u d ispara te , par fo is . 
Ma i s e l les p r é s e n t e n t d e s s im i l i t udes , d e s cons tan tes . Et e l les 
éc r i ven t , a u fil d e s é v é n e m e n t s qu i f i n i ssen t par cons t i t ue r une 
«cu l tu re loca le» , l 'h is to i re d ' u n e dé r i ve . 

Le po in t d e dépa r t d u réci t peu t p r o b a b l e m e n t se s i tuer un jou r d e 
n o v e m b r e 83, a v e c l ' a r res ta t ion d u sec ré ta i re c o m m u n a l hers ta l ien , 
a c c u s é d e c o m m e r c e i l l ici te d e t i m b r e s - p o s t e , et , ac tue l l emen t , 
t ou jou rs e n a t ten te d e s o n p r o c è s en co r rec t i onne l l e . U n e d é n o n 
c ia t i on a n o n y m e a d é c l e n c h é l ' opé ra t i on qui , a v e c le recul , cons t i 
tue p r o b a b l e m e n t une « p r e m i è r e » : l 'u t i l isat ion d e p r o c é d é s d e 
j us t i ce p o u r t r a n c h e r d e s lu t tes in tes t ines , p o u r rég ler des conf l i ts 
in te rnes , p o u r d é p a r t a g e r des r iva l i tés d ' i n f l uences au se in d ' un 
part i , d o m i n a n t ce r tes , ma is d a n s une rég ion en déc l in industr ie l . 

C e doss ie r pa ra î t a t y p i q u e d a n s le c l ima t p résen t , pa rce qu ' i l ne 
c o n c e r n e a u c u n e m e n t d u f i n a n c e m e n t occu l te , par e x e m p l e . Les 
pé r ipé t i es d u cas S c h o u l e u r n ' impo r ten t g u è r e - s o n é l im ina t ion 
po l i t i que d a n s une mun i c i pa l i t é à ma jo r i t é abso lue , o ù le p r e m i e r 
f o n c t i o n n a i r e loca l a l ' hab i tude d e t e rm ine r s a car r iè re a u Par le-
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ment ; les mob i l es d e sa chu te , p r o b a b l e m e n t p r o v o q u é e par ses 
succès d a n s la p ra t i que d e la ma r t i nga le , à c h a q u e scru t in ; o u 
enco re son long c o m b a t pou r ob ten i r sa ré in tégra t ion , ap rès élo i -
g n e m e n t s et d é m i s s i o n s d 'o f f i ce - il c o n v i e n t s e u l e m e n t d e soul i 
gner la for te o d e u r d e b o u c ém issa i r e d e ce t te h is to i re , un re lent t rès 
a f f i rmé dans les s c a n d a l e s u l té r ieurs . Q u a n d Ma tho t , s o u s c o u v e r t 
d e f lagrant dél i t , un j eud i d e p e n t e c ô t e 85, vo i t s o n i m m u n i t é par 
l emen ta i re c o n t o u r n é e , q u a n d il est imp l i qué d a n s l ' esc roque r i e d e 
Feluy, c 'es t un min is t re sor t i d e c h a r g e d u g o u v e r n e m e n t na t iona l , 
et non repr is par l 'Exécut i f r ég iona l o ù la règ le d e la p ropo r t i onne l l e 
ma in t ien t un q u o t a soc ia l i s te ; c 'es t un m a n d a t a i r e en ref lux qu i est 
v isé. Q u a n d le pa rque t o u v r e une i n fo rma t i on sur un p r é t e n d u dé 
t o u r n e m e n t (de deux mi l l ia rds) con t re F a w a y , le sec ré ta i re g é n é r a l 
du cen t re pub l i c d ' a i de soc ia le d e L iège, c 'es t un h o m m e fa ib le , 
ma ieu r putat i f d e la c i té a rden te , ma is n o n e n c o r e insta l lé sur un 
s iège d e conse i l le r c o m m u n a l , qu i es t éca r té p o u r l o n g t e m p s , m ê m e 
s' i l béné f i c ie r a p i d e m e n t d ' un c l a s s e m e n t s a n s su i te . Q u a n d le 
b o u r g m e s t r e C lose t o m b e sur les h o r o d a t e u r s et les ab r i s -bus , c 'es t 
un po l i t ic ien sur le déc l in , dé j à fo rcé à d é s i g n e r son s u c c e s s e u r , 
dé jà con t ra in t par les coo l s i ens à a b a n d o n n e r la p r é s i d e n c e d e la 
fédé ra t i on soc ia l i s te d ' a r r o n d i s s e m e n t , qu i sub i t une re t ra i te ant ic i 
pée. Q u a n d V ia tour est i ncarcéré , p o u r f r a u d e s aux s u b s i d e s . Il 
n 'est p lus q u ' u n anc ien d i rec teu r d e l ' Inst i tut na t i ona l d e s indus t r ies 
ex t rac t i ves , c h a s s é «à l ' am iab le» d e ce pa ras ta ta l in f luent p o u r ses 
conv ic t i ons t rop rég iona l i s tes . Et, p lus d e r n i è r e m e n t , l o r sque V a n -
derb ies t est incu lpé d e comp l i c i t é d e rece l d a n s un traf ic d e t i t res 
banca i res , c 'est , e n c o r e une fo is, une e x - e x c e l l e n c e , par a i l leurs 
t rès iso lée d a n s les ba ta i l les à c o u t e a u x t i rés en t re c l a n s soc ia l i s tes 
o p p o s é s , qui p a s s e à la t rappe . 

C 'es t une p r e m i è r e c o n s t a n t e d a n s les «a f fa i res l i égeo i ses» : les 
j u g e s d ' ins t ruc t ion , ce r tes , f i n i ssen t f r é q u e m m e n t , ma is pas sys té 
ma t i quemen t , par t rouver d e s fa i ts r é p r é h e n s i b l e s ; m a i s les mag i s 
trats d o n n e n t m a l h e u r e u s e m e n t l ' imp ress ion d ' ê t re m u s é g a l e m e n t 
par des con t ra in tes é t r angè res au c o d e péna l . A u mo ins , d e s fac
t ions po l i t iques les ut i l isent à leur prof i t . Les a l éas des d i v e r s e s 
enquê tes révè len t t rop d e c o ï n c i d e n c e s à ce t éga rd . Et d e u x e x e m 
ples récen ts su f f i sen t à pose r les po in ts d ' i n te r roga t i on . 

L 'ouve r tu re of f ic ie l le du doss ie r 93 /28 , pou r d e s é l é m e n t s cons t i t u 
tifs d e co r rup t ion ac t ive lors d e la c o m m a n d e d ' h é l i c o p t è r e s A g u s t a 
par l ' a rmée be lge, da te s e u l e m e n t d e j anv i e r de rn ie r , soi t une c in
q u a n t a i n e de mo is après la s i gna tu re d u con t ra t , a lo rs q u e les 
p rem iè res r u m e u r s au tou r d e ce c o l o s s a l m a r c h é d e hui t m i l l i a rds 
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d e f rancs on t c o m m e n c é a v a n t m ê m e q u e l 'encre ne soi t s è c h e a u 
bas d e l 'acte d ' acha t . Le rô le f o r cené d e s coo l s i ens en faveur d e la 
f i rme a é r o n a u t i q u e i ta l i enne a tou jou rs été c o n n u . Ma is il a fa l lu 
l ' assass ina t d u m in i s t re d 'E ta t , p o u r q u e la jus t i ce , enf in , et a v e c 
une hâ te t rès re la t ive , s ' i n t é resse aux éven tue l l es ma l ve rsa t i ons d e 
ce r ta ins e n t r e m e t t e u r s d 'a f fa i res . 

U n e au t re i l lus t ra t ion d u m ê m e p r inc ipe est fou rn ie par les ho roda
teurs . L a b o n n e c o m p r é h e n s i o n mér i te un dé tou r t echn ique . L e 
b o u r g m e s t r e C l o s e a é té c o n d a m n é , en fait, pour avo i r reçu un 
mi l l ion d e f rancs en é c h a n g e d ' u n «serv ice» préc is : le m a r c h é d e 
la g e s t i o n d u s t a t i o n n e m e n t ava i t é té a t t r ibué, en s é a n c e pub l i que 
d u conse i l c o m m u n a l , à l ' en t repr i se b ruxe l l o i se R a u w e r s , insta l la-
t r ice d e m a c h i n e s ; à c h a r g e pou r ce t te de rn iè re , en ver tu d ' acco rds 
sec re ts , d e con f i e r ensu i t e c e lucrat i f t ravai l à une f i l ia le, à cons t i 
tuer , d e la C o m p a g n i e G é n é r a l e d e s Eaux . Ma is , lors d e ce t te 
s e c o n d e p h a s e , une imposs ib i l i t é t e c h n i q u e a surg i : la p rem iè re 
c o n v e n t i o n c o n c l u e ne pe rme t ta i t pas l ' opéra t ion env i sagée , le 
« renvo i d ' a s c e n s e u r » . Le m in is t re d e tute l le , sans q u e ce t te at t r ibu
t ion n 'en t re d a n s le c h a m p d e ses c o m p é t e n c e s , a a lors t r ouvé une 
so lu t ion : une no te réd igée par un ju r i s te et t r a n s m i s e par le che f d u 
c a b i n e t C o o l s en p e r s o n n e , a pe rm is d e g l i sser l 'agréat ion d e la 
mu l t i na t i ona le f r ança i se , s u b r e p t i c e m e n t , en huis c los, au co l l ège 
échev ina l , p a r m i les sous - t ra i t an ts o rd ina i res pou r la vu lga i re four
n i tu re d e cou ran t é lec t r i que o u d e t i cke ts d e ca isse pour les pa rco -
mè t res . C e po in t d e déta i l , m a l g r é s o n ar id i té , le d é m o n t r e : le c a d r e 
cor rup t i f a l a r g e m e n t d é p a s s é les m u r s d ' un hô te l d e vi l le pou r se 
s i tuer é g a l e m e n t d a n s q u e l q u e b u r e a u min is té r ie l wa l lon . Par stra
tég ie , peu t -ê t re , o u par « réa l i sme jud ic ia i re» , des co l l abo ra teu rs 
c o o l s i e n s n 'on t g u è r e é té inqu ié tés , a lors qu ' i l est ar r ivé d ' i ncu lper 
p o u r d e s fa i ts m o i n s g r a v e s . 

Bref , la d é e s s e d e la j us t i ce pa rv ien t , sous le b a n d e a u qu i r ecouv re 
ses y e u x , à f r appe r s a n s fai l l i r , se lon la règ le d e l ' oppor tun i té pol i 
t ique , à l ' a v a n t a g e d e la t e n d a n c e d o m i n a n t e d u m o m e n t au se in 
d e l ' appare i l soc ia l i s te . 

C e p a r f u m d e r è g l e m e n t d e c o m p t e , a c c e n t u é sans d o u t e par une 
i m p o r t a n t e p r é s e n c e s o c i a l i s t e a u p a r q u e t g é n é r a l , c o n t r i b u e 
d 'a i l l eu rs à exp l i que r la f r é q u e n c e d e s «a f fa i res» soc ia l is tes , par 
rappor t à d ' au t r es f o rma t i ons . Le m o d e d ' o c c u p a t i o n des r o u a g e s 
ins t i tu t ionne ls ( t rop i n i n t e r r o m p u pou r les soc iaux -ch ré t i ens , t rop 
c l a i r s e m é p o u r les l ibéraux) ren fo rce ce gen re de m é c a n i s m e . C e 
n 'es t é v i d e m m e n t pas le seu l fac teu r . Pour a f f iner l ' ana lyse , de ce 
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po in t d e vue , il conv ien t d e d i v i se r la d é c e n n i e o b s e r v é e en d e u x 
pé r i odes a r t i cu lées au tou r d ' u n e da te -p i vo t . Les p r e m i è r e s «af fa i 
res» m e n t i o n n é e s d a n s ce t ar t ic le s e m b l e n t , f i na lemen t , d e s m é s a 
ven tu res ind iv idue l les . Les doss i e r s p lus récen ts p a r a i s s e n t a u 
con t ra i re p lus co l l ec t i vemen t l iés à une évo lu t i on d e s rappo r t s d e 
la g a u c h e à la f i nance et à l 'a rgent . 

Les a n n é e s 80 ont c o m m e n c é pa r une v a g u e b leue , une so r te d e 
dé fe r lan te d e néo l i bé ra l i sme , avec , à l ' honneu r , les c o t e s en bour 
se, l 'espr i t d ' e n t r e p r e n e u r et les p rodu i t s p e r f o r m a n t s . Les soc ia l i s 
tes, i déo log iquemen t , on t p e u rés is té . Po l i t i quemen t , ils on t é té 
é jec tés d u g o u v e r n e m e n t d u pays , au po in t , p e n d a n t d e u x ans , 
d 'ê t re t o ta lemen t absen ts d e s r o u a g e s d é c i s i o n n e l s d e l 'Etat , d e la 
C o m m u n a u t é et de la Rég ion . 

Les é lec t ions lég is la t ives d e n o v e m b r e 8 7 m a r q u e n t a lo rs un tour 
nant . Le part i soc ia l is te , ma jo r i t a i r emen t , es t d i s p o s é à reven i r a u 
pouvo i r , p ra t i quemen t à n ' impo r te que l pr ix. Pou r assu re r le « re tour 
d u coeu r» , pour év i ter d e sab re r d a n s le b u d g e t pub l ic , a lo rs q u e la 
g a u c h e croi t e n c o r e au d o g m e d e la c r o i s s a n c e é c o n o m i q u e qu i 
g é n è r e l 'emplo i , le P S se lance d a n s une v a s t e o f f e n s i v e d e c h a r m e 
pour at t i rer les inves t i sseurs . C 'es t l ' é p o q u e o ù un Coo l s peu t se 
déc la re r p rê t à s 'a l l ier a v e c le d iab le . Et il e n t a m e une è re , b r è v e et 
déf in i t ive, d e r a p p r o c h e m e n t a v e c la mu l t i na t i ona le f r a n ç a i s e C G E . 
En fait, il c h e r c h e s a n s d o u t e un mi l l ia rd d e f rancs . 

En ef fe t , q u e l q u e s a n n é e s a u p a r a v a n t , au p lus for t d u c o n t i n g e n 
temen t d e l 'acier e u r o p é e n , une revend i ca t i on d e s synd i ca t s ch ré 
t iens a d é b o u c h é sur la c réa t i on d ' o r g a n i s m e s m ix tes d e reconve r 
s ion é c o n o m i q u e d e s bass i ns s i d é r u r g i q u e s s in is t rés , d e s Inves t , 
a l imen tés par des dro i ts d e t i rages . Ma is la f o r m u l e rencon t re v i te 
ses l imi tes. Et l ' idée g e r m e d e t r a n s f o r m e r c e s c a p a c i t é s f i nanc iè 
res (deux mi l l iards pou r la soc ié té l i égeo ise M e u s i n v e s t ) en cap i t a l 
l ibéré, pour au tan t q u ' u n pa r tena i re p r i vé e n a p p o r t e le t iers. 

Les coo ls iens , t rès a igr is par les d é s e r t i o n s d e la Soc ié té G é n é r a l e 
d a n s d ivers doss ie rs p r i nc ipau ta i res (Cocker i l l , Fab r i que Na t i ona 
le,...), d é v e l o p p e n t a lors une sor te d e c o n v e r g e n c e o b j e c t i v e a v e c 
un p e r s o n n a g e ina t tendu , le b a r o n d e Bonvo i s i n , a n i m é é g a l e m e n t 
d ' une ce r ta ine rancoeur enve rs le p r e m i e r c o n g l o m é r a t d u pays , 
don t son g rand -pè re , s o u s l ' occupa t ion , a é té le g o u v e r n e u r ; il es t 
devenu , avec un ca rne t d ' a d r e s s e s é to f fé et br i l lant , le d é l é g u é d u 
g r o u p e f rança is C G E , spéc ia l i sé d a n s les se rv i ces a u x co l lec t i v i tés , 
et don t les pro je ts pour le ter r i to i re w a l l o n son t mu l t i p les : la ges t i on 
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d u s t a t i o n n e m e n t , la d i s t r i bu t ion d e l 'eau, le t r a i t emen t des d é c h e t s 
( S O B A G I ) . Ce t t e e s p è c e d e lune d e m ie l p r o v o q u e le d é s o r m a i s 
c é l è b r e p r o c è s d e s h o r o d a t e u r s . Ma is el le vau t é g a l e m e n t aux 
soc ia l i s tes l iégeo is d e se re t rouve r m ê l é s au doss ie r C I D E P , d u 
n o m d ' u n e soc ié té d ' éd i t i on p r o c h e d e l 'u l t radro i te bruxe l lo ise , et 
s o u p ç o n n é e d ' ê t re g é r é e , pa r l ' i n te rméd ia i re d e p r ê t e - n o m s , par le 
b a r o n d e Bonvo i s i n . 

Ce t t e f i rme C I D E P s e m b l e , se lon l ' i ns t ruc t ion jud ic ia i re , avo i r f inan
c é d i v e r s e s c a m p a g n e s é lec to ra les , sous la f o r m e d e l ignes d e 
c réd i t o u v e r t e s a u p r è s d ' u n i m p r i m e u r ca ro lo rég ien . La p lupar t d e s 
p ro tagon i s t es , r e n v o y é s d e v a n t le t r ibuna l , n ient avec v igueur , et 
d o n c , les a u d i e n c e s d o i v e n t e n c o r e étab l i r des cer t i tudes . 

L ' imp l i ca t i on des soc ia l i s tes l i égeo is a é té pa r t i cu l i è remen t m ise en 
é v i d e n c e par les i nd i ca t i ons d e s c a r n e t s du co lone l Dubo is , et par 
d e s m a l a d r e s s e s c o m m i s e s par le sec ré ta i re fédé ra l Demo l in , in
cu lpé pu is , fait e x c e p t i o n n e l , béné f i c i a i re d ' u n e s u s p e n s i o n d u pro
n o n c é avan t d e c o m p a r a î t r e d e v a n t les j uges . 

Les f a v e u r s d e la C o m p a g n i e G é n é r a l e d e s E a u x ne du ren t c e p e n 
d a n t pas l o n g t e m p s . Les appé t i t s f rança is son t j u g é s t rop gour 
m a n d s . Et l ' idée d e les a s s o c i e r à la re lance d e la rég ion c è d e la 
p l ace à un au t re scéna r i o . Les soc ia l i s tes l iégeo is , hab i tués loca
l emen t à des ma jo r i t és a b s o l u e s , on t pa r t i cu l i è remen t m e s u r é les 
i n c o n v é n i e n t s d e d e u x l o n g u e s a n n é e s d 'év i c t i on to ta le des ma ro 
q u i n s m in is té r ie l s : un m o u v e m e n t se d e s s i n e pou r év i ter , à l 'aveni r , 
les reve rs d u sor t é lec to ra l . La mu l t i p l i ca t i on des m a n d a t s «secon
da i r es» p e r m e t d e c o n s e r v e r d e l ' i n f luence, m ê m e en dép i t d ' un 
s u f f r a g e un i ve rse l é v e n t u e l l e m e n t con t ra i re . Les soc ia l i s tes se lan
cen t a lo rs d a n s u n e so r te d e c o n s o l i d a t i o n d ' u n e c i tade l le , d a n s une 
v a s t e o p é r a t i o n d e r e n f o r c e m e n t d e s i n t e r c o m m u n a l e s . Et, sub t i le 
as tuce , c e s i n t e r c o m m u n a l e s (d 'eau , d e g a z , d 'é lec t r i c i té , d ' in for 
m a t i q u e , d ' a s s u r a n c e s . . . ) cons t i t uen t en t re e l les une soc ié té ano 
n y m e , d u n o m d e N e o s , a u cap i t a l d ' u n mi l l ia rd d e f rancs , qu 'e l le 
a p p o r t e i m m é d i a t e m e n t à M e u s i n v e s t , o ù e l le conqu ie r t d o n c la 
p r é é m i n e n c e . C 'es t un gén ia l e f fe t d e lev ier . C 'es t , f o n d a m e n t a l e 
men t , u n e l o g i q u e t y p i q u e m e n t s o c i a l - d é m o c r a t e : les pouvo i r s 
pub l i cs , o u p l us p r é c i s é m e n t pa ra -pub l i c s , p r e n n e n t le relais d ' une 
in i t ia t ive p r i vée dé fa i l l an te . 

De ce t te p é r i o d e da te une i m p r e s s i o n n a n t e sé r ie d e pet i tes a f fa i res , 
qu i é c h a p p e n t g é n é r a l e m e n t a u x inves t iga t i ons jud ic ia i res . C 'es t en 
s o m m e u n e d is t r i bu t ion d e p r é b e n d e s , d ' a i d e s sous d i ve rses for-
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m e s aux indust r ies , avec , par fo is , d e s «con t repa r t i es» . L ' e n t o u r a g e 
d e Coo ls es t é v i d e m m e n t p l a c é aux p o s t e s d e c o m m a n d e s , aux 
endro i ts s t ra tég iques d e ce t te a i re d ' i n f l uence . L 'ut i l i té d e l 'out i l 
Meus inves t pour la c réa t i on d ' e m p l o i s res te ind i rec te , et les r i sques 
d e d é r a p a g e s son t t rès é levés , dès lors q u e ce t o r g a n i s m e rému
nère ses appor t s d e fonds n o t a m m e n t par la m é t h o d e t rès ang lo -
s a x o n e d u «management fee», une fac tu ra t i on l a r g e m e n t f ic t ive d e 
p ré tendus frais d ' a s s i s t a n c e à la g e s t i o n d e s en t rep r i ses d a n s les
que l les il dé t ien t une pa r t i c ipa t ion m inor i ta i re , ce qu i n 'exc lu t nul le
men t les décon f i t u res , c o m m e la fa i l l i te à re len ts f r a u d u l e u x d e 
Gera rdbo is . 

C o m m e un s y m b o l e d e m a i n m i s e , il c o n v i e n t a s s u r é m e n t d ' é v o 
quer l 'a f fa i re d u Ver tbo is , un a n c i e n o rphe l i na t des t i né à abr i te r 
Meus inves t et q u e l q u e s sate l l i tes , m a i s é g a l e m e n t des ins t i tu t ions 
rég iona les t rès of f ic ie l les , p u i s q u e les L i égeo i s r é c l a m e n t pou r leur 
mé t ropo le le t i tre d e cap i ta le é c o n o m i q u e wa l l onne . Le pro je t d ' a m é 
n a g e m e n t de ce s i te est p résen té , en g r a n d e p o m p e , a v a n t m ê m e 
la déc i s ion d e m ise en v e n t e d e la pa r t d u p rop r ié ta i re pr inc ipa l , le 
cen t re publ ic d 'a ide soc ia le ; a v a n t m ê m e le d é m a r r a g e d ' u n e né
cessa i re p rocédu re d e rév is ion d u p lan par t i cu l ie r d ' a m é n a g e m e n t ; 
p résen té , donc , avan t les e n q u ê t e s p u b l i q u e s d e r igueur , a v e c 
pour tan t dé jà une m a q u e t t e à l 'appu i , réa l i sée pa r l ' a rch i tec te d u 
g r o u p e So l i co D é m a r c h e , a c q u é r e u r d ' u n e pa rce l l e vo is ine , m a l e n 
c o n t r e u s e m e n t m a i n t e n u e en e s p a c e ver t pa r le p a s s é , ma is sub i 
tement , par la g râce dudi t p ro je t , mod i f i ée en z o n e à bât i r . . . L a 
jus t i ce a e n q u ê t é , d i s t r a i t emen t , su r d ' é v e n t u e l l e s i r régu la r i t és 
admin is t ra t i ves , à la su i te d ' u n e p la in te p o u r faux d a n s la c o n f e c t i o n 
des d o c u m e n t s u rban is t i ques , don t aura i t t i ré prof i t le p r o m o t e u r 
pr ivé (dé jà c o n n u d e s c h r o n i q u e u r s d u pa la is , p u i s q u e m ê l é a u 
scanda le des ho roda teu rs ) . S a u f r e b o n d i s s e m e n t , ce t te h is to i re 
s e m b l e dé f in i t i vement a b a n d o n n é e , car le M in i s t è re pub l i c ne s e m 
ble guè re d é t e r m i n é à poursu iv re . . . 

Dans ce c l imat , les soc ia l i s tes l iégeo is , r e d e v e n u s p o l i t i q u e m e n t et 
é c o n o m i q u e m e n t i ncon tou rnab les , en t re t i ennen t des rappor t s p lu
tôt é q u i v o q u e s avec le mi l ieu d e s e n t r e p r e n e u r s . A v e c q u e l q u e s 
h o m m e s - c l e f s au Cab ine t rég iona l w a l l o n d e s t ravaux subs id iés , il 
en t re d a n s les m o e u r s d 'e f fec tue r une « tou rnée d e s t a r m a q u e u r s » , 
pour t rouver du f i n a n c e m e n t d e c a m p a g n e . En c la i r , il s 'ag i t d e 
sol l ic i ter les a t t r ibu ta i res d e chan t i e r s d e rou tes o u d ' é g o u t t a g e s 
pour un g é n é r e u x sou t ien , o f fe r t v ia la t rès léga le a s s o c i a t i o n s a n s 
but lucrat i f c réée par le part i , n a t i o n a l e m e n t , à u s a g e de réco i te d e 
fonds . C e s d o n s sont di ts a f fec tés , d a n s la m e s u r e o ù les s o m m e s 
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son t r e v e r s é e s à l ' u sage d u m a n d a t a i r e dés igné , p lus o u mo ins 
d i s c r è t e m e n t , pa r le d o n a t e u r . Ce t t e t echn ique , révé lée u l tér ieure
m e n t par V a n d e r b i e s t , n 'es t pas rép réhens ib le , sans dou te , puis
q u ' u n e ins t ruc t ion d e p lus d e d ix m o i s ne s e m b l e d é b o u c h e r sur 
r ien, pou r l ' instant . Il n ' e m p ê c h e : ce t te m é t h o d e n'est pas t rès 
é l o i g n é e d e p r o c é d é s c o n n u s d e s soc ia l i s tes marse i l la is sous le 
v o c a b l e « racke t po l i t i que» . 

A l ' in tér ieur d u par t i , d e s vo ix on t c o m m e n c é à s 'é lever : d ' une 
dé r i ve s i m p l e m e n t s o c i a l - d é m o c r a t e , la g a u c h e l iégeo ise est arri
v é e à p ra t i que r un c a p i t a l i s m e é ta t ique , d é v o y é de par la con f i sca
t ion d e s lev iers d e c o m m a n d e par u n e p o i g n é e d ' ind iv idus . 

Le t ype d e s t ruc tu res d ' u n par t i f init i név i t ab lemen t par indui re une 
l igne po l i t ique . Les mi l i tan ts ne s ' en ape rço i ven t pas nécessa i re 
men t . Pour tan t , une d é c e n n i e d e s o c i a l i s m e d 'a f fa i res , au bout d u 
c o m p t e , a d e s r é p e r c u s s i o n s c o n c r è t e s sur la v ie quo t id ienne . Il est 
d i f f ic i le d e le m o n t r e r e n d e h o r s d e cas par t icu l ie rs , au r isque d 'ê t re 
a c c u s é d e r é d u c t i o n n i s m e . Et pour tan t . . . Un bref c roche t , i l lustrat i f , 
pa r le d o m a i n e d e s so ins d e s a n t é m e s e m b l e s ' imposer . 

Les d i rec teu rs g é n é r a u x (soc ia l i s tes) des p r inc ipa les i n t e r commu
na les (soc ia l i s tes) l i égeo i ses t i ennen t t rès régu l i è remen t d e s réu
n ions res t re in tes , en d e h o r s des s ta tu ts et r èg l emen ts of f ic ie ls des 
Ins t i tu t ions qu ' i ls gè ren t et qu i o e u v r e n t d a n s des d o m a i n e s var iés , 
c o m m e l 'énerg ie , le f i n a n c e m e n t , le d é m e r g e m e n t , les eaux , la 
té léd is t r i bu t ion o u l ' hosp i ta l i sa t ion . C e c é n a c l e cons t i t ue un l ieu 
p r i v i lég ié d ' é l a b o r a t i o n d e s t ra tég ies . C 'es t d a n s ce t te ins tance , 
sans la m o i n d r e e x i s t e n c e fo rme l l e , q u ' u n pro je t d ' i n t e r c o m m u n a l e 
a é té c o n c o c t é s o u s la hou le t te d u rév iseur d ' en t rep r i se Déta i l le , en 
pos i t i on d e q u a s i - m o n o p o l e d a n s c e pet i t m o n d e , pou r la repr ise de 
l ' é t ab l i s semen t s p a d o i s Les H e u r e s C la i res , qu i é c h a p p e n t à la 
P r é v o y a n c e Soc ia l e pou r p a s s e r aux m a i n s d ' u n e en ten te ent re 
hôp i t aux pub l i cs l iégeo is . Les p r é o c c u p a t i o n s tou r i s t i ques des é lus 
l ocaux o u les s o u h a i t s p réven t i f s d e s b u r e a u x méd i co -mu tue l l i s t es 
n 'on t , en dép i t d e s a p p a r e n c e s , p e s é d ' a u c u n po ids d a n s la surv ie 
d e c e t h e r m a l i s m e soc ia l . La l og ique a é té f inanc iè re . L 'opé ra t i on 
a é té c o n ç u e c o m m e un p l a c e m e n t d e t résorer ie , sans q u e pe rson
ne ne s 'en é m e u v e . . . 

C e n 'es t p a s un déta i l , ce n 'es t p a s un c a s iso lé . Pour i n t e r c o m m u -
na l i ser l ' hôp i ta l d e la C i tade l le , il a fa l lu ga ran t i r aux mun ic ipa l i tés 
a m i e s qu i on t sousc r i t d e s par ts , une ré t r ibu t ion d e neuf pou r cen t 
l 'an. C o m m e n t a lors s ' é t o n n e r d e l 'évo lu t ion d e ce t te c l in ique ve rs 
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une m é d e c i n e l ibéra le, s y m b o l i s é e p r é s e n t e m e n t par la cons t ruc 
t ion d ' une ga ler ie c o m m e r c i a l e d a n s l ' ence in te d e l ' é t ab l i s semen t 
(à une p lace p r é c é d e m m e n t o c c u p é e par une c rèche. . . ) , qu i t rans
fo rme très v i sue l l emen t , dès l 'en t rée , le pa t ien t en c l ient . 

Il faut se ga rde r des géné ra l i sa t i ons a b u s i v e s . Les l ignes qu i p ré
c è d e n t n 'on t pas d 'au t re a m b i t i o n : e l les veu len t m o n t r e r d e s con 
s é q u e n c e s , e n c o r e ac tue l les , p u r e m e n t po l i t i ques et non jud ic ia i 
res, d e c inq ans d e m a i n m i s e c o o l s i e n n e sur tou t un a r rond i sse 
men t . 

La pac i f i ca t ion d e la f édé ra t i on l i égeo i se n 'a pas rée l l emen t c los 
une réel le pe rve rs ion a n t i - d é m o c r a t i q u e . La d é c e n n i e d u soc ia l i s 
m e d 'a f fa i res n 'es t pas t e r m i n é e , dès lors q u e d e s s t ruc tu res m i ses 
en p lace , des hab i tudes pr ises , d é t e r m i n e n t l ' o rgan isa t ion d e la v ie 
soc ia le . 

Les de rn iè res a f fa i res en date , d e ce po in t d e v u e , nou r r i ssen t d e 
nouve l les inqu ié tudes . S a n s p ré j uge r d e l ' i ssue jud ic ia i re , et p o u r 
conc lu re ce survo l ré t rospec t i f d e d ix ans , le d o s s i e r A g u s t a s e m b l e 
enco re recu ler les bo rnes d e la co l l us ion po l i t i co - f i nanc iè re , d a n s la 
m e s u r e o ù les soc ia l i s tes i ta l iens pa ra i ssen t , a u v u d e q u e l q u e s 
p ièces sa is ies, avoi r réuss i à expo r te r ve r s nos c o n t r é e s u n e mé
thode d e co r rup t ion typ ique , et , f i na l emen t , d ' u n e rare s imp l i c i té . 

La loi interdi t le po t -de -v in v e r s é à un f onc t i onna i r e o u à un m a n 
data i re publ ic . La loi n ' e m p ê c h e p a s le recou rs à un i n te rméd ia i re 
pr ivé, à une soc ié té d e c o n s u l t a n c e j u s t e m e n t ré t r ibuée pou r un 
t ravai l , par e x e m p l e , d e m ise en con tac t . L a loi ne proscr i t nu l le
ment , ensu i te , q u e cet en t r eme t t eu r d 'a f fa i res , au n o m d e ses con 
v ic t ions, s incères et p r o f o n d e s , n 'o f f re u n e con t r i bu t i on p e r s o n n e l l e 
aux ca i sses d ' un part i po l i t ique d é t e r m i n é d o n t les é lus on t pu (ma is 
c o m m e n t établ i r le l ien ?) favor i se r la s i gna tu re d ' un m a r c h é o u 
d ' u n e c o m m a n d e . 

Sous réserve d ' i nven ta i re , ce s c é n a r i o c o u r a n t d a n s la p é n i n s u l e a 
été, au mo ins , esqu i ssé et, peu t -ê t re , a p p l i q u é p o u r le con t ra t d e 
huit mi l l iards des hé l i cop tè res d e l ' a r m é e be lge . 

Le soc ia l i sme à la l i égeo ise ne se r é s u m e é v i d e m m e n t pas à ce t te 
d e s c e n t e aux en fe rs d e la c o m p r o m i s s i o n . Les a b u s c o m m i s au tou r 
et à l 'entour d 'out i l s pub l i cs d e d é v e l o p p e m e n t ne p e u v e n t jus t i f ie r 
le d é m a n t è l e m e n t des i n t e r c o m m u n a l e s p u r e s , cons t i t u t i ves , par 
leur force, d ' u n e réel le spéc i f ic i té p r i nc ipau ta i re . C e s ins t i tu t ions on t 
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été c o n ç u e s p o u r a s s u r e r la ma î t r i se co l lec t i ve d e r o u a g e s essen
t iels à l ' é c o n o m i e . El les d e m e u r e n t i nd i spensab les , à cond i t i on 
qu 'e l l es n e se rven t p a s p lus l o n g t e m p s des in térêts par t i sans , cal
cu lés à l ' aune d e q u e l q u e s a m b i t i o n s ind iv idue l les . 





le syndicalisme liégeois 
dans le sillage du renardisme 

jacques yerna 

introduction 

Dans un n u m é r o c o n s a c r é par les Cahiers Marxistes à la rég ion 
l iégeo ise et, p lus spéc ia lement , au m o u v e m e n t social qui s'y est 
déve loppé ces dern iè res années , il impor ta i t d 'évaluer l 'évolut ion 
d u synd ica l i sme depu is que la F G T B s 'est reconst i tuée au lende
ma in de la dern iè re guerre , en avri l 1945. Le «renard isme» y a j oué 
un rôle dé te rminan t . N o u s en tendons par là un ensemb le de prati
q u e s et d 'o r ien ta t ions s t ra tég iques dé te rm inées par les condi t ions 
é c o n o m i q u e s et soc ia les d a n s une région con f ron tée depuis plu
s ieurs décenn ies a u déc l in d e ses v ie i l les s t ruc tures industr iel les. 

A n d r é Rena rd , synd ica l i s te l iégeo is , a j o u é un rô le dé te rm inan t 
dans le m o u v e m e n t soc ia l et si m ê m e la t e n d a n c e qu'i l incarne à 
l ' époque res tera minor i ta i re à l ' intér ieur d e la F G T B nat ionale, el le 
cons t i tue , au jou rd 'hu i enco re , une ré fé rence impor tan te dans la 
ré f lex ion s t ra tég ique de ceux qui e n ont pris le relais. El le a été à 
la base des déba ts qui ont por té sur la m ise en p lace des st ructures 
dont s 'est do tée la F G T B ap rès avri l 1945 et sur le déve loppement 
d e la s t ra tég ie pour a t te indre les object i fs qu 'e l le s 'est f ixés alors 
dans sa déc la ra t ion de pr incipe. 

Deux pér iodes re t iendront not re at tent ion. L a p remière va de 1945 
j usqu 'à l 'exp los ion soc ia le de d é c e m b r e 1960. A n d r é Renard lance 
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alors la revendicat ion d u fédé ra l i sme qui, se lon lui, était un m o y e n 
devant condui re à la ré fo rme des s t ruc tures d e l ' économie pour jeter 
les bases d 'une pol i t ique démoc ra t i que d e reconvers ion d e l 'éco
nom ie wa l lonne. La s e c o n d e est ce l le d e la lente p rogress ion des 
ré formes inst i tut ionnel les sous l ' impuls ion d ' u n e F landre qui a «dé
col lé» économiquemen t , s 'est lancée dans la c o n q u ê t e de l 'écono
mie cul turel le et qui rejoint l 'act ion d ' une Wa l l on ie t o u c h é e d e ple in 
fouet par le décl in de son économie . L a F G T B w a l l o n n e j o u e à ce 
mo men t un rô le dé te rminan t t and i s q u e le P S B hés i te que lques 
a n n é e s avan t d e la re jo ind re d a n s l ' ac t ion w a l l o n n e . Le d é c è s 
d 'André Renard, en jui l let 1962, se s i tue à un «momen t - cha rn iè re» 
de cet te act ion mais le débat est déso rma i s lancé et la ré fé rence a u 
renard isme y reste f r é q u e m m e n t ut i l isée. 

les caractéristiques du syndicalisme liégeois 

images du syndicalisme 
Avant d e caractér iser le synd ica l i sme l iégeois, il conv ient d e décr i re 
l ' image qu 'on peut se faire d u synd ica l i sme d ' une façon généra le . 
En fait ce t te image est mu l t ip le et e l le r envo ie à une sé r ie de 
fonct ions t rès préc ises q u ' a s s u m e le synd ica l i sme, avec une rela
t ive eff icaci té, dans nos soc ié tés indus t r ie l l es ' . 

Le synd ica l i sme apparaî t , d 'abord , d a n s une p remiè re image, com
m e une composan te d u m o u v e m e n t ouvr ier qui est né avec l ' indus
t r ia l isat ion et est essen t ie l l ement un m o u v e m e n t d e p ro tes ta t ion 
cont re l 'ordre socia l et de t rans fo rmat ion de ce dern ier . A u cours d u 
s ièc le dernier la ques t ion soc ia le était en ef fet le p rob lème cent ra l 
d e la société. Le synd ica l i sme se donna i t c o m m e object i f pr inc ipal 
de dé fendre les intérêts matér ie ls et p ro fess ionne ls des t ravai l leurs. 
Les object i fs pol i t iques éta ient pr is en cha rge par le part i ouvr ier , 
au t re composan te d u m o u v e m e n t socia l . 

N é à un momen t où le droit de coal i t ion était soum is à des contra in
tes par t icu l ièrement sévères , le synd ica l i sme a d û recour i r à des 
fo rmu les d 'ent ra ide mutuel le , des ca isses d e secours , par lesquel 
les les t ravai l leurs, avec l 'accord des pouvo i rs pub l ics et par fo is 
m ê m e avec l 'aide d e pat rons écla i rés, ten ta ient , par des ac t ions 
sol idaires, d e se protéger con t re les r i sques de malad ies , d 'accî-

1. «Syndicalismes», La Revue Nouvelle, n* 2, février 1989, pp. 3-7. 
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dents de t ravai l , d e chômage . . . C 'es t là une deux ième image d u 
synd ica l i sme qui, au jourd 'hu i encore , renvo ie à la fonc t ion de ser
v ices assurant ie ls . C e n'est é v i d e m m e n t pas par hasard que les 
synd ica ts - qui, avant que la sécur i té soc ia le ne dev ienne obl igatoi
re après la dern iè re guer re , d is t r ibua ient des a l locat ions de chôma
g e à leurs aff i l iés - ont é té reconnus ensu i te c o m m e organ ismes 
of f ic ie ls d e pa iement de ces a l locat ions. Cet te image qu 'on a d u 
synd ica l i sme exp l ique d a n s le d o m a i n e de la sécur i té sociale, les 
p ra t iques d e c l ien té l i sme qui , en Be lg ique, sera ient à la base d 'un 
taux d e synd ica l i sa t ion par t i cu l iè rement é levé. 

U n e t ro i s ième image est ce l le d ' une organ isa t ion fo r tement «insti
tu t ionna l isée», vér i tab le rouage d u sys tème pol i t ique dans lequel 
e l le s 'est in tégrée. Ce t te i m a g e s e déve loppe sur tout après la deuxiè
m e guer re dans le p ro longemen t du «Projet d 'accord de sol idar i té 
soc ia le» d 'avr i l 1944 dont est issu, en plus du sys tème d e la sécur i té 
soc ia le , ce lu i d e nos re la t ions co l lec t i ves d e travai l . Sont c réés 
d i f férents o rgan i smes te ls le Conse i l centra l de l 'économie, le Consei l 
nat ional du t ravai l o ù sont rep résen tées par i ta i rement les organisa
t ions d ' emp loyeu rs et d e t ravai l leurs. C e s dern ières s iègent égale
men t dans les Comi tés d e ges t ion de p resque tou tes les inst i tut ions 
d e sécur i té soc ia le, tand is q u e des représentan ts des «inter locu
t eu r s» s o c i a u x son t é g a l e m e n t p r é s e n t s d a n s des o r g a n i s m e s 
c o m m e La B a n q u e nat iona le de Be lg ique, la Soc ié té nat ionale de 
crédi t à l ' industr ie, la Soc ié té na t iona le des chemins de fer, et dans 
des c o m m i s s i o n s of f ic ie l les c o m m e la C o m m i s s i o n des prix. Il s 'est 
c réé a ins i un réseau t rès d e n s e d ' inst i tu t ions o ù les synd icats jouent 
un rô le consul tat i f vo i re «concer ta t i f» sans que ce la n'ait j ama is fait 
l 'objet d 'un déba t appro fond i d u m o i n s au n iveau de la FGTB^ . 

L a qua t r i ème image du synd i ca l i sme qui est le plus souvent criti
q u é e est ce l le d 'un g r o u p e d e p ress ion déve loppan t des prat iques 
de lobbying f a c e a u pouvo i r po l i t ique. Ce r ta ins obse rva teu rs se 
d e m a n d e n t d 'a i l leurs si le synd ica l i sme, incapab le ces dern ières 
a n n é e s de proposer d e vér i tab les pol i t iques soc ia les ant icr ise, n 'a 
pas perdu s a capac i té de changer la soc ié té pour se l imiter à la 
s imp le dé fense des intérêts p ro fess ionne ls des t ravai l leurs et de
veni r a insi l ' ins t rument d e ges t ion d 'a f f ron tements égoïstes. 

2. Lors d'un congrès statutaire qui a eu lieu, en 1978, à Liège la FGTB nationale avait 
projeté de discuter du thème du contrôle ouvrier, de la concertation et de la cogestion. 
Le débat a cependant tourné court et a été renvoyé à un autre congrès qui devait se 
tenir dans les six mois mais qui ne fut jamais convoqué. 
L'imprécision subsiste donc sur les positions de la FGTB dans ce domaine. 
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Le rôle d u syndicat en Be lg ique n e peut ê t re rédui t à l 'une des 
fonct ions que nous venons de rappeler . Il va r ie avec les t ransfor
mat ions de la soc ié té et la capac i té d u synd ica t à s 'y adapter tant 
en ce qui conce rne ses s t ruc tures In ternes q u ' e n ce qui conce rne 
sa stratégie. 

la naissance du renardisme 
André Renard , qui mil i tait dé jà à la Fédéra t ion des méta l lu rg is tes 
de L iège depuis 1936, est cha rgé à p>artir d e 1942 - il v ient d e rentrer 
d e capt iv i té en ra i son d ' u n e m a l a d i e - d e recons t i tuer , d a n s la 
c landest in i té, le m o u v e m e n t synd ica l l iégeois. 

Il est év idemment in f luencé dès ce m o m e n t par l 'expér ience qu' i l 
a acqu ise à la Confédéra t ion généra le d u t ravai l de Be lg ique (CGTB) , 
e l l e -même héri t ière, depu is 1937, de la C o m m i s s i o n synd ica le c réée 
en 1898 par le Part i ouvr ier be lge (POB) . A ce m o m e n t la l ia ison 
ent re le P O B et la C G T B était é t ro i te n o t a m m e n t en ra i son du 
pr inc ipe des af f i l ia t ions co l lec t ives. 

L 'organisat ion synd ica le étai t a lors s t ruc tu rée sur b a s e des seu les 
cent ra les pro fess ionne l les qui é ta ient t ou tes pu issantes . A u con
grès, les dé légués d e ces cent ra les ava ient , seuls, droi t d e vote. Les 
s t ruc tu res in te rp ro fess ionne l les ex is ta ien t s a n s d o u t e d a n s les 
régions sous la f o r m e de ce qui était a lors appe lé des « fédérat ions 
d e synd ica ts» . C e s de rn iè res é ta ient c h a r g é e s en t re au t r es d e 
l 'organisat ion d 'un of f ice de droit ouvr ier et d ' un o f f i ce d e documen
tat ion synd ica le et techn ique. El les ne d isposa ien t cependan t , dans 
les o rganes de la C G T B , d ' aucun pouvoi r dél ibérat i f . 

L a syndica l isat ion chez les e m p l o y é s n e s 'étai t fa i te q u e t rès len
temen t et, au contra i re des ouvr iers où les s t ruc tures rassembla ien t 
les aff i l iés par industr ie ou par p ro fess ion , les e m p l o y é s éta ient 
regroupés dans une seu le organ isat ion. D e s ten ta t ives de regrou
pement avaient dé jà été fa i tes dans la méta l lu rg ie , a u l endema in d e 
la p remière guerre, ma is e l les ava ient échoué . 

M a n q u e d ' i ndépendance à l 'égard d u POB, a u t o n o m i e excess i ve 
des cent ra les pro fess ionne l les , m a n q u e d 'un i té en t re ouvr ie rs et 
employés , te l les sont les carac tér is t iques des s t ruc tures synd ica les 
soc ia l is tes a u m o m e n t où, d a n s la c landes t in i té , A n d r é R e n a r d 
prépare le p r o g r a m m e de la Fédéra t ion des méta l lu rg is tes d e Liège. 
Il négoc ie alors avec les Comi tés d e lut te synd ica le (CLS) c réés au 
dépar t d e cel lu les commun i s t es d 'en t repr ises , donc sur une base 
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t rès uni taire, et cons t i tue le M o u v e m e n t méta l lu rg is te uni f ié (MMU). 
Celu i -c i d o n n e r a na issance , à la l ibérat ion, en Wal lon ie , a u Mouve
men t synd ica l uni f ié (MSU) et par t i c ipera ac t i vement , après une 
ten ta t i ve in f ruc tueuse d 'un ion avec la C S C , à la reconst ruct ion d u 
synd i ca l i sme soc ia l i s te qu' i l m a r q u e r a p ro fondémen t de son em
pre in te lors d u cong rès de fus ion des 2 8 et 2 9 avri l 1 9 4 5 ^ 

l'empreinte du renardisme sur les structures de la fgtb 
L a déc la ra t ion de pr inc ipe p roc lame en s o n point 3 la vo lon té de la 
F G T B d e «réal iser ses bu ts par ses p ropres moyens» dans «un 
espr i t d ' i n d é p e n d a n c e a b s o l u e v is -à-v is d e s part is pol i t iques» et 
dans le respect «de tou tes les op in ions, tant pol i t iques que philo
soph iques» . A cet te f in le m o u v e m e n t synd ica l «acceptera le con
cours d u o u des part is qui jo indront leur act ion à la s ienne pour la 
réa l isat ion d e ses object i fs s a n s se cons idérer ob l igé à leur égard 
et s a n s qu ' i l s pu i ssen t s ' i m m i s c e r d a n s la c o n d u i t e de l 'ac t ion 
s y n d i c a l e » . 

L ' in f luence d u M S U est ici for t ne t te : i ndé f j endance du m o u v e m e n t 
synd ica l et un i té des t ravai l leurs. 

Dans la b rochure réd igée d a n s la c landest in i té Pour la révolution 
constructive'' A n d r é R e n a r d préconisa i t en out re le recours à l'ac
t ion di recte, en tendan t par là que le synd ica l i sme ne pouvai t s 'en 
remet t re à pe rsonne d u so in d e réal iser ses object i fs. 

C 'es t d a n s cet espr i t qu 'And ré Renard , e n jui l let 1949, accep te ra en 
p le ine af fa i re royale, la const i tu t ion of f ic ie l le d 'un Comi té nat ional 
d 'ac t ion c o m m u n e (CNAC) un issant l ' ensemb le des b ranches d u 
m o u v e m e n t ouvr ier soc ia l is te dans une ac t ion de dé fense des l iber
tés d é m o c r a t i q u e s et con t re tou te ten ta t i ve d e restaurat ion de Léo-
po ld III. Il ob t iendra cependan t , en cont repar t ie , l 'accord d u C N A C 
sur un p r o g r a m m e é c o n o m i q u e et soc ia l c o n n u sous le n o m d e 
«Char te d u t ravai l»^. 

3. Le congrès d'avril 1945 qui donne naissance à la FGTB organise la fusion entre la 
CGTB, la Confédération belge des syndicats unifiés (CBSU), le MSU et le Syndicat 
général unitaire des services publics (SGUSP). 

4. Brochure publiée pendant la clandestinité sans nom d'auteur, et qui contient des 
commentaires à la «Déclaration de principe du MSU». Cette brochure est attribuée à 
André Renard. Elle n'a pu être écrite en tous cas qu'avec son accord. 
Le texte de cette brochure a été publié dans le livre André Renard écrivait, recueil 
d'articles 1936-1962, Impredi, Liège, 1962, pp. 50-98. 

5. J. Neuville, J. Yerna, Le choc de l'hiver 60-61, Pol. HIS, Bruxelles, 1990, pp. 31-32. 
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Le M S U joue éga lement un rô le dé te rm inan t d a n s le déba t sur les 
s t ruc tu res d e la F G T B lors d u C o n g r è s const i tu t i f d 'avr i l 1945. 
Par t isan d 'une ac t ion in terpro fess ionne l le , A n d r é R e n a r d a r rache 
un comprom is g râce auque l les rég iona les F G T B , qui se subst i tuent 
aux fédéra t ions d e synd ica ts d e l ' anc ienne C G T B , ob t iennen t le 
droit de vo te dans les o rganes s ta tu ta i res d e la FGTB. A u congrès 
et au Comi té nat ional e l les d isposent déso rma i s d 'un n o m b r e d e 
manda ts égal à la moi t ié d u to ta l des m a n d a t s a t t r ibués aux cen
t ra les profess ionnel les, qui ga rden t donc e n c o r e un pouvo i r majo
ritaire. En ce qui conce rne l ' i ndépendance pol i t ique, le M S U é c h o u e 
cependan t dans son ac t ion v isant à in terd i re aux pe rmanen t s syn
d icaux de cumuler leur manda t synd ica l avec un m a n d a t pol i t ique. 

le renardisme et le programme de la fgtb 
L 'économie be lge se t rouve, a u l endema in de la d e u x i è m e guer re 
mondia le , dans une s i tuat ion re la t ivement favorab le . L 'appare i l d e 
product ion a été épargné par les des t ruc t ions , con t ra i rement à celu i 
des pays vois ins. L a restaurat ion est donc rap ide ma is les s ignes 
d 'essouf f lement appara issent dès la f in des a n n é e s 40. L ' économ ie 
wa l l onne basée sur des sec teurs t rad i t ionne ls : cha rbon , acier et 
t ranspor t ferroviaire, est m e n a c é e par le déc l in industr ie l tand is q u e 
l 'économie f l amande ent re len tement dans la vo ie de l ' industr ia l isa
t ion . 

Face au c h ô m a g e qui se déve loppe a u début des a n n é e s 50, la 
FGTB, sous l ' impuls ion d 'And ré Renard , met l 'accent sur l ' indispen
sab le reconve rs i on d e l ' é c o n o m i e w a l l o n n e et l ' a ccé lé ra t i on d e 
l ' industr ia l isat ion en F landre. El le adopte , a u cours de deux cong rès 
extraordinaires, en 1954 et 1956, un p r o g r a m m e c o n n u depu is lors 
sous le n o m d e «ré fo rmes d e s t ructure». Les «quat re p ierres d e 
touche», se lon la te rmino log ie ut i l isée à l 'époque, sont : la nat iona
l isat ion de l 'énergie, la p lani f icat ion soup le d e l ' économie , le con
t rô le des soc ié tés f i nanc iè res «ho ld ings» qui , a u n o m b r e d ' u n e 
d izaine, dominen t l ' économie d u pays , et la m i s e en p lace d ' un 
serv ice nat ional d e santé. 

Le t h è m e des ré formes d e s t ruc ture n 'est pas nouveau . Dans la 
pér iode de l 'ent re-deux-guerres, le POB, sous l ' impuls ion d 'Henr i 
de Man, a adop té le «Plan du t ravai l» compor tan t éga lemen t une 
sér ie de mesu res v isan t à re lancer l ' é c o n o m i e et à résorber le 
chômage . Les mesures p récon isées à l ' époque sont à la fo is struc
turel les et conjoncture l les et concernen t ent re au t res la nat ional isa
t ion et le contrô le publ ic des banques . C e p r o g r a m m e se ra tou te fo is 
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a b a n d o n n é par le P O B qui, e n 1935, déc ide de part ic iper à un 
g o u v e r n e m e n t t r ipar t i te d e coal i t ion avec les l ibéraux et les chré
t iens^ . 

E n 1954, a u m o m e n t o ù la F G T B adop te le p r o g r a m m e d e ré formes 
d e s t ruc ture , le P S B v ient d 'entrer a u gouve rnemen t avec les l ibé
raux. La F G T B renonce dès lors à engager l 'act ion, a lors que le 
cong rès avait déc la ré dans l ' en thous iasme q u e ce p r o g r a m m e ne 
pouva i t pas rester «sur le p lan des idées» ma is devai t entrer «sans 
tarder , dans la réal i té des fa i ts». 

Il n 'en reste pas mo ins q u e le p r o g r a m m e d e ré fo rmes de st ructure 
au ra un impact impor tan t . Il a m o r c e un p rocessus qui condu i ra à la 
m i s e en p lace des s t ruc tu res d e con t rô le dans les sec teurs de 
l 'é lectr ic i té et d u gaz et d e la p rog rammat i on d e l 'économie. C'est 
d a n s cet te m e s u r e d 'a i l leurs q u e cer ta ins ont pu parier de l 'ambi
gu ï té du d iscours qu 'And ré R e n a r d tena i t sur les ré fo rmes de struc
tu re q u a n d il la issai t en tend re qu 'e l les éta ient un m o y e n devant 
pe rmet t re à l 'act ion ouvr iè re d e «se f ixer des object i fs en ayant le 
souc i de ne pas s 'hypnot iser sur d e g rands mots ou sur des uto
p ies» 

C e qui importa i t pour A n d r é R e n a r d c 'étai t , avant tout, d e réal iser 
l 'uni té des t ravai l leurs, c royan ts et non croyants , f l amands , bruxel
lois et wa l lons , méta l lu rg is tes et t rava i l leurs des aut res secteurs. 
U n e te l le uni té ex igeai t un Impor tant ef for t d e fo rmat ion d e masse 
pour su rmon te r les d iv is ions en t re « l 'emp i r i sme et l ' idéologisme», 
en t re ceux qui , pr iv i légiant le p r a g m a t i s m e d e l 'act ion quot id ienne, 
ve rsen t fac i l ement dans l ' oppor tun i sme et ceux qui, en sacri f iant 
tout à l ' idéologie, semb len t se dés in té resser des luttes quot id ien
nes des t rava i l leurs et f in issent par s 'en é lo igner^. 

Il n ' en reste pas mo ins q u ' A n d r é Renard , à la f in d e s a vie, après 
les g rèves d e 1960-61 , se ret i rera des o rganes d i r igeants nat ionaux 
d e la F G T B , le m o m e n t étant venu , pour lui, d e « reprendre une 
at t i tude rée l lement ouvr ière , une at t i tude dépou i l lée de toute déma
gog ie stér i le et d e tout oppo r t un i sme pol i t ique». C'est le momen t d u 

6. <> Réformes de structure et contrôle ouvrier - utopies ou réalités ?» J. Yerna, Cahiers 
Marxistes, janvier 1991, pp. 74-76. 

7. A. Renard, Vers le socialisme par l'action, Impredi, Liège, 1958, p.1. 

8. R. De Schutter, «Pour un renardisme de l'an 2000», Bulletin de la FAR, nov. déc. 1992, 
pp. 39-40. 



54 

bi lan après l 'échec qu' i l a sub i à la F G T B dans la popu lar isa t ion d e 
son p rog ramme de ré fo rmes d e s t ructure. U n b i lan qui l ' amène à 
revenir «mil i ter à la base» et à «cesser d e rechercher au t ravers des 
a l l iances avec les tenan ts avé rés d u cap i ta l i sme les m o y e n s d e 
fa i re p rogresser le soc ia l i sme» , car p rocéder d e la so r te «c 'est 
s ' intégrer au cap i ta l i sme soc ia l et c 'es t assurer à c e dern ier , par 
notre présence, une sol id i té re lat ive». Consc ien t donc d e l 'ambiguï 
té que pouvai t avoir son d iscours d a n s une organ isa t ion o ù il était 
resté minori taire, désorma is , A n d r é R e n a r d y metta i t f in en procla
mant sa vo lonté de «tout en t rep rend re pour lutter con t re l ' intégra
t ion dans le r é g i m e » ' . 

le renardisme et le fédéralisme 
Aggravée par la cr ise cha rbonn iè re qui condu i t aux exp los ions d e 
colère, en 1959, dans le Bor inage, et par la per te de l ' économie 
congola ise, la s i tuat ion é c o n o m i q u e et f inanc iè re a m è n e le gouver 
nement , en 1960, à déposer un projet d e loi dans lequel il rep rend 
une sér ie d e d ispos i t ions qui, en pr incipe, font peser le po ids d u 
redressement budgéta i re sur l ' ensemb le des c lasses soc ia les. C e 
projet est d 'a i l leurs connu, pour cet te ra ison, sous le n o m d e projet 
d e loi unique. Les t ravai l leurs se lancent a lors dans une g rève qui 
p rovoque de pro fondes d iv is ions en t re la F G T B et la C S C ma is 
éga lement , au se in de la F G T B , en t re l 'ai le wa l l onne et l 'ai le f l aman
de. 

C e n'est cependant pas la p remiè re fo is q u e des tens ions c o m m u 
nauta i res appara issent . C e fut dé jà le cas, d a n s les a n n é e s anté
r ieures, à l 'occas ion d 'aut res é v é n e m e n t s : la ques t ion roya le et la 
ques t ion scola i re . 

Le pays sort en effet p ro fondémen t d iv isé d e l 'a f fa i re royale. L a 
consul ta t ion populai re, en mars 1950, d é g a g e une major i té , sur le 
p lan nat ional, de 57 ,68% en faveur d u retour d u roi, mais , en Wal lon ie , 
42 ,11% seu lement de la popu la t ion se p rononcen t dans ce sens. 
Fort de la major i té abso lue qu' i l a conqu i se d a n s des deux cham
bres, lors des é lect ions légis lat ives en ju in 1950, le P S C se pronon
ce en faveur d u retour d u roi. C e dern ie r es t tou te fo i s f o r c é à 
l 'e f facement en ra ison des g rèves v io len tes d é c l e n c h é e s dans le 
pays . 

9. A. Renard, id., pp. 60-61 
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O n peut cons idérer q u e la ques t ion roya le a j oué un rôle de déto
nateur , dans la m e s u r e o ù el le a m o r c e une lente pr ise de conscien
ce d u peup le wa l lon , et d e révé la teur , car il appara î t désorma is 
imposs ib le d e gouve rne r le pays con t re la vo lon té de la Wal lon ie, 
pour tan t minor i ta i re . 

L a ques t i on sco la i re d iv ise é g a l e m e n t le pays. Le P S C perd sa 
major i té abso lue en 1954 mais , en t re - temps , il a fai t voter une sér ie 
d e lois, p r inc ipa lement sur l ' ense ignement seconda i re , qui renfor
cent le statut d e l ' ense ignement l ibre par rappor t à celui de l 'ensei
g n e m e n t off iciel. Le g o u v e r n e m e n t PSB-par t i l ibéral qui d ir ige le 
pays de 1954 à 1958 r ipos te a lors, no tammen t e n réduisant les 
subven t i ons à l ' ense ignemen t l ibre. Il s 'ensu i t un m o u v e m e n t d e 
pro tes ta t ions par t i cu l iè rement v io len tes d e la part du m o n d e catho
l ique, sur tout en F landre . La t rêve interv ient , en n o v e m b r e 59, avec 
la s igna tu re d u pac te sco la i re ent re le PSB, le part i l ibéral et le PSC. 
C e l a devai t condu i re , pour la gauche , à la dépol i t isat ion du problè
m e d e l ' ense ignement et ouvr i r la vo ie à des reg roupements se lon 
des intérêts d e c lasse. O n espéra i t q u e pourra i t s 'amorcer ainsi une 
s t ra tég ie en f ron t c o m m u n en t re la F G T B et la C S C mais les syn
d icats se d iv iseront à n o u v e a u à la f in des années 50 à la vei l le d e 
la g rande grève. T a n d i s q u e la F G T B pr iv i légie alors, sous l ' inf luen
ce d e son ai le wa l l onne o ù le po ids d u synd ica l i sme l iégeois est 
tou jou rs fort impor tant , l 'act ion pour des object i fs économiques et 
soc iaux , la C S C , ma jor i ta i rement imp lan tée d a n s une F landre qui 
s ' i ndus t r i a l i se d e p lus e n p lus r a p i d e m e n t , p r iv i lég ie d a v a n t a g e 
l 'ac t ion pour des ob jec t i fs c o m m u n a u t a i r e s . 

L ' ép reuve d e l 'a f fa i re roya le et de la guer re sco la i re a la issé intactes 
les s t ruc tu res na t i ona les d u P S B et d u PSC. L ' un et l 'autre se 
t rouvent , e n ef fet , aux m o m e n t s cr i t iques, d a n s l 'opposi t ion parle
men ta i re si b ien qu ' i ls parv iennent à mobi l iser leur é lectorat tradi
t ionne l na t iona lement , m ê m e si les sensib i l i tés d e ce dernier sont 
t rès d i f fé rentes en t re la F land re et la Wal lon ie . 

L a g rève d e 1960-1961 v a une nouve l le fo is diviser le pays mais le 
p rocessus qu 'e l le d é c l e n c h e d a n s les o rgan isa t ions pol i t iques et 
synd ica les v a condu i re , ce t te fo is , à leur déstab i l i sa t ion et à d e 
p r o f o n d e s res t ruc tu ra t ions . 

L a g rève éc la te sur le p lan na t iona l , le 2 0 d é c e m b r e 1960, au 
m o m e n t o ù s ' e n g a g e à la c h a m b r e le débat publ ic sur le projet d e 
loi un ique. Le préav is de g rève géné ra le remis par le secteur de la 
C G S P qui reg roupe les t rava i l leurs des « C o m m u n a u x et Provin-



56 

c iaux» qui sont parmi les p lus m e n a c é s exp i re en effet à ce momen t . 
Les t ravai l leurs d u secteur pr ivé les re jo ignent i m m é d i a t e m e n t dans 
l 'act ion sans at tendre les mo ts d 'o rd re d e l 'o rgan isat ion syndica le . 
A u mo m en t où la C G S P d o n n e à l ' ensemb le de ses sec teurs le mot 
d 'o rdre de g rève généra le , le 2 2 décembre , la g rève est dé jà pra
t iquement généra le dans les g randes rég ions industr ie l les wal lon
nes . 

A n d r é Renard , qui ne voula i t pas d e m o u v e m e n t d e g rève avant 
janvier 1961, p rend imméd ia temen t la d i rec t ion d u m o u v e m e n t . Il 
const i tue, en Wal lon ie , le com i té d e coo rd ina t i on des rég iona les 
wa l l onnes (CCRW) . Il n 'est pas pa rvenu e n ef fet à obteni r d e la 
F G T B nat iona le qu 'e l le d o n n e un mot d 'o rd re nat ional d e grève. 
Ap rès un mois de g rève le C C R W déc ide de «suspendre» la g rève 
à partir d u lundi 23 janvier ma is il déc ide en m ê m e t e m p s de poser 
à la F G T B le p rob lème de la rév is ion des s t ruc tures in ternes. L a 
F G T B f in i ra par se div iser e n W a l l o n i e tand is q u ' A n d r é R e n a r d c rée 
of f ic ie l lement, avec la p lupar t des m e m b r e s d u C C R W , le M o u v e 
ment popula i re wa l lon (MPW) don t il préc ise, dès le dépar t , qu' i l est 
un g roupe de press ion ne pouvan t se t rans fo rmer ni en un part i ni 
en un syndicat . Le M P W e n t e n d être le rassemb leu r «de tou tes les 
espérances , de tou tes les vo lon tés , d e tou tes les énerg ies wa l lon
nes». L 'object i f a f f i rmé dès le dépar t est ce lu i des r é fo rmes d e 
structure, le m o y e n à uti l iser é tant le fédéra l i sme. 

Le succès d u M P W est rap ide sur tout dans les rég ions l iégeo ise et 
n a m u r o i s e o ù il peu t comp te r sur la co l l abo ra t i on d e s mi l i tan ts 
FGTB, mais , t rès vi te, il sub i ra d e p ro fondes d iv is ions et lo rsque 
A n d r é renard meurt , en 1962, le M P W est dé jà e n g a g é dans la vo ie 
d u décl in. 

Les successeurs d 'And ré R e n a r d von t a lors poursu iv re l 'act ion à 
l ' intérieur de la F G T B o ù les s t ruc tu res von t fa i re l 'objet de longs 
débats qui condu i ront à la réa l isat ion d 'ob ject i fs l a rgement inspi rés 
de la déc larat ion de pr inc ipe d u MSU. Ma is l 'act ion synd ica le se 
déve loppe désormais , à l 'aube des a n n é e s 1960, dans un con tex te 
économ ique et socia l t rès d i f férent de celu i des a n n é e s d e 1' immé
diat après-guerre . Le rena rd i sme reste n é a n m o i n s une ré fé rence 
cons tan te dans l 'ana lyse s t ra tég ique d e ceux qui, d a n s la rég ion 
l iégeoise en part icul ier, se t rouven t à la d i rec t ion d e l 'apparei l syn
dical et seront au cent re des é v é n e m e n t s dou lou reux liés à l 'évo
lut ion des p rob lèmes l iégeois des a n n é e s 1980. 
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le syndicalisme liégeois face aux mutations 

A u m o m e n t où, à la f in de la g rève , A n d r é Rena rd démiss ionne de 
ses fonc t ions à la F G T B nat iona le il se déc la re conva incu «que les 
s t ruc tures uni ta i res, tant é ta t iques que synd ica les , sont l 'obstac le 
et a u soc ia l i sme et à l ' expans ion économique , les deux étant plus 
q u e j ama is cond i t ion l 'un de l 'au t re» ' ° . Les ef for ts d u M P W créé en 
mars 1961 von t donc d é s o r m a i s se déve lopper à deux n iveaux, 
synd ica l et pol i t ique. L a rég iona le F G T B d e L iège, Huy et W a r e m m e 
jouera , avec les rég iona les F G T B reg roupées autour d e la F G T B d u 
Ha inaut , un rô le par t i cu l iè rement impor tant dans ces deux direc
t i ons . 

les Structures syndicales 
Lorsqu ' i l «suspend» la g rève en 1961, le C C R W se p rononce e n 
faveur d ' une ré fo rme des s t ruc tures in ternes de la FGTB. Il p ropose 
un sys tème con fédéra l f o n d é sur l 'ex is tence de fédérat ions «wal
lonne, f l a m a n d e et éven tue l l emen t bruxel lo ise», o ù les régionales 
in terpro fess ionne l les , c 'es t -à-d i re les rég iona les FGTB, auraient le 
m ê m e po ids d a n s les o rganes s ta tu ta i res dél ibérat i fs que les cen
t ra les pro fess ionne l les . U n congrès ext raord ina i re est dé jà convo
qué dès d é c e m b r e 1961 ma is A n d r é Rena rd y est mis en échec. 
S ' ouv re a lors une longue pér iode au cours d e laquel le la F G T B se 
déch i re d o u l o u r e u s e m e n t . 

Il faut a t tendre ju in 1963 - A n d r é R e n a r d est mort en t re - temps - pour 
qu ' un n o u v e a u cong rès ex t raord ina i re d e la FGTB, fau te de t rouver 
la major i té des deux t iers nécessa i re à la modi f ica t ion des statuts, 
déc ide s i m p l e m e n t d 'y dé roger par l 'adopt ion d 'un protocole. La 
par i té l ingu is t ique est o rgan i sée au secrétar ia t et au bu reau de la 
F G T B ma is pas au cong rès et au Com i t é nat ional où le poids des 
cent ra les p ro fess ionne l les res te dé te rm inan t . U n sys tème de son
net te d 'a la rme y est cependan t prévu, qui imp l ique la recherche 
d ' un c o m p r o m i s en cas d e d é s a c c o r d ent re les cent ra les profes
s ionne l les et les rég iona les in terpro fess ionne l les ou entre wa l lons 
et f l amands . U n premier pas est fait a insi dans la vo ie qui condui ra , 
que lques a n n é e s plus tard, à la const i tu t ion des interrégionales. 

E n févr ier 1964, un n o u v e a u cong rès ex t raord ina i re se p rononce en 

10. A. Renard, Combat, 2 mars 1961. Combat-Hebdomadaire d'Action Wallonne, créé en 
janvier 1961, deviendra par la suite l'organe officiel du MPW. 
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faveur de l ' interdict ion d u cumu l des manda t s pol i t iques et syndi
caux a u n iveau du secrétar iat nat iona l d e la FGTB. 

La F G T B v a v ivre ainsi, dans un rég ime t ransi to i re, j u s q u ' e n ma i 
1978. A ce momen t un n o u v e a u c o n g r è s ex t raord ina i re introdui t 
of f ic ie l lement dans les s tatuts les d ispos i t ions d e ju in 1963 comp lé 
tées, ent re- temps, par un addendum en avr i l 1968 qui pe rmet aux 
rég iona les F G T B «de se g rouper en in te r rég iona les sur le p lan 
l inguist ique o u autre». Les t ro is in ter rég ionales, f l amande , wa l l onne 
et bruxel lo ise sont déso rma is reconnues of f ic ie l lement . Il conv ient 
de remarquer cependan t que les rég iona les wa l l onnes d e la F G T B 
se réunissaient déjà, o f f i c ieusement , en in ter rég iona le depu is 1966. 

L'object i f que s'étai t ass igné A n d r é R e n a r d à la f in des g rèves n'est 
donc que part ie l lement at te int car si, dans les s t ruc tures dél ibéra-
t ives des interrégionales, la répar t i t ion des m a n d a t s en t re les régio
na les in terprofess ionnel les et les cent ra les p ro fess ionne l les est d e 
moi t ié-moi t ié, el le reste d e un t ie rs -deux t iers a u cong rès nat iona l 
et a u comi té n a t i o n a l " . Dans l 'o r ientat ion d e la F G T B , le po ids des 
centra les profess ionnel les reste donc dé te rminan t dans les doma i 
nes qui sont d e c o m p é t e n c e nat ionale. Les in te r rég iona les sont , 
quant à el les, compé ten tes d a n s les d o m a i n e s qui , se lon la cons
t i tut ion belge, re lèvent des rég ions et des c o m m u n a u t é s . 

les structures étatiques 
Sur le p lan pol i t ique la s i tuat ion est p lus dé l ica te e n ra ison des 
rappor ts conf l ic tuels ent re le P S B et le M P W . 

Les fédérat ions wa l lonnes d u P S B ont sans dou te part ic ipé, pen
dant la grève, à cer ta ines réun ions du C C R W . Le 13 janv ier 1961 

11. Un nouveau congrès extraordinaire, en juin 1982, modifie les statuts pour tenir compte 
de l'existence officielle des inten-égionales. Il est spécifié que les organes dirigeants de 
la FGTB (Congrès, Comité national, Bureau) sont composés de représentants des 
Centrales affiliées et des Interrégionales. Au Congrès et au Comité national les 
interrégionales disposent d'un nombre de membres égal à la moitié du total des sièges 
attribués aux Centrales. A noter qu'au Bureau la répartition entre Centrales et 
I ntenrégionales est de 50% -50%. Un article des statuts (37/2) prévoit en effet explicitement 
la parité Centrales-Interrégionales et la parité Interrégionale wallonne-Interrégionale 
flamande. Il appartient au Comité national, pour assurer ces parités, de compléter 
éventuellement le nombre prévu par les statuts. 
Notons encore que si, dans les interrégionales, la proportion est de 50%-50%, au 
Congrès, au Comité et au Bureau une exception à la stricte application de cette règle 
est toutefois prévue dans les statuts pour l'interrégionale de Bruxelles. 
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el les ont pr is une pos i t ion for t ne t te en revend iquant le droit pour la 
Wa l l on ie «de d isposer d ' e l l e - m ê m e et d e choisir les vo ies de son 
expans ion é c o n o m i q u e et soc ia le» . U n e fo is la g rève terminée, le 
P S B r e p r e n d c e p e n d a n t , sur le p l an nat iona l , le con t rô le de la 
s i tuat ion. Il réussi t rap idemen t à neutra l iser l 'act ion d e ses fédéra
t ions wa l l onnes . 

L e g o u v e r n e m e n t fo rmé, en 1961, par le PSC et le P S B ne parvient 
cependan t pas à évi ter les a f f ron temen ts communau ta i res . O n as
s is te en ef fet à ce m o m e n t à la con jonc t ion de la press ion wal lonne, 
sous l ' impuls ion d u M P W , en vue d e régional iser la pol i t ique éco
n o m i q u e en Wal lon ie , et d e la p ress ion f l amande, sous l ' impuls ion 
des m o u v e m e n t s f l amands qui sor tent len tement de la léthargie où 
ils se t rouvent depu is la gue r re et qui se lancent à la conquê te de 
l ' au tonom ie cu l ture l le . 

Lors des é lec t ions lég is la t ives de 1965 le P S B subit , c o m m e le 
P S C , un échec électoral . Il fau t sou l igner qu 'en t re - temps, dans la 
rég ion l iégeoise, la F G T B a r o m p u l 'act ion c o m m u n e avec le PSB 
en ra ison du c o m p r o m i s in terne a d m i s par ce dernier au sujet de la 
revend ica t ion du fédéra l i sme. Ma is d 'au t res mot i fs de mécontente
men t ont surgi avec l 'adopt ion par le P S B des lois sur le main t ien 
d e l 'ordre. Le P S B est m ê m e al lé j usqu 'à fa i re voter en d é c e m b r e 
1964, par son congrès , des mesu res d ' incompat ib i l i té ent re la qua
lité de m e m b r e d u P S B et ce l le d e d i r igeant d u M P W ou de colla
borateur à La Gauche et à Links. 

D e nouve l les fo rma t ions po l i t iques fon t a lors i r rupt ion, en Wal lon ie, 
sur la s c è n e pol i t ique a u m o m e n t des é lect ions de 1965. C 'est dans 
ce con tex te po l i t ique di f f ic i le q u e se poursu i t le p rocessus qui con
duit le pays à la ré fo rme const i tu t ionne l le d e d é c e m b r e 1970 et 
n o t a m m e n t à la r econna i ssance de l 'ex is tence des communau tés , 
avec c o m p é t e n c e cul ture l le, et des rég ions, avec c o m p é t e n c e éco
nomique . Tand i s q u e sur le p lan cul turel , pr iv i légié par les mouve
men ts f l amands , des m e s u r e s d 'app l i ca t ion sont pr ises immédia te
ment , sur le p lan économique , les wa l l ons devron t a t tendre jusqu 'en 
1980. Ils ont cependan t o b t e n u en t re - temps , dès jui l let 1970, une 
p remiè re loi d e rég iona l isa t ion d e la pol i t ique économ ique grâce à 
la p ress ion e x e r c é e par le M P W qui d isparaî t dans les années 1970 
a u m o m e n t où s o n ac t ion est re layée par l ' In terrégionale wa l lonne 
d e la F G T B . 

Il conv ien t d e remarque r q u e d a n s le m o u v e m e n t ouvr ier social iste, 
tan t dans l 'ai le pol i t ique q u e synd ica le , il n'y a pas e u d e col labo-
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rat ion entre l 'aile wa l l onne et l 'ai le f l amande . Ce t te dern iè re privi
légiant la sol idar i té d e c lasse sur le p lan nat iona l a hés i té en effet 
à s 'engager d i rec tement dans la lutte de la F landre pour l 'émanci 
pat ion cul turel le. 

les politiques d'austérité 
Le p rocessus des ré fo rmes des inst i tut ions a m o r c é en 1970 v a se 
poursu iv re dans un con tex te de p lus en p lus m a r q u é par la c r ise 
internat ionale, sur tout en Wa l l on ie où la cr ise s ' agg rave en ra ison 
du v ie i l l i ssement des s t ruc tu res industr ie l les. 

Dès les années 70, le t o n est d o n n é par la dro i te au d iscours qu 'e l le 
n 'a cessé d e tenir j usqu 'à ce jour. Pour el le la c r ise n'est qu 'un 
momen t d 'arrêt dans la c ro issance é c o n o m i q u e except ionne l le des 
années 60, qui doit pe rmet t re un réa jus tement des s t ructures. A 
cet te f in el le exhor te la popu la t ion à accepte r les «sacr i f ices néces
saires». La c a m p a g n e d ' in tox icat ion sur les inconvén ien ts d u mé
can i sme d ' indexat ion des sa la i res aux prix et sur le coû t excessi f 
d e la sécur i té soc ia le est déso rma is lancée. 

La Be lg ique résiste mo ins b ien à la cr ise q u e la p lupar t des pays 
européens. Il faut b ien voir que le déf ic i t d u budget s'y exp l ique par 
d 'au t res fac teurs que ceux l iés d i rec temen t à la cr ise mond ia le . 
Dé jà dans les années 6 0 le g o u v e r n e m e n t be lge n 'avai t pu y échap
per. Les a r rangements , les f a m e u x « c o m p r o m i s à la be lge» négo
ciés pour régler les conf l i ts ph i l osoph iques et pol i t iques, ma is sur
tout communauta i res , pèsent déso rma is l ou rdemen t sur les f inan
ces pub l iques qui, après avoir j oué le rô le de «couss in amor t i sseur» 
de la société belge, en const i tuent déso rma i s un des «pr inc ipaux 
facteurs de b locage» Con t ra i rement aux .au t res pays eu ropéens , 
la Be lg ique ne parv ient pas, à la f in des a n n é e s 70, à maî t r iser ses 
f inances publ iques, L a s i tuat ion y dev ien t rée l lement d ramat ique a u 
début des années 80 avec la h a u s s e des taux d' intérêt . Les gou
ve rnemen ts qui se succèdent a lors se f ixent c o m m e object i f majeur 
l 'assa in issement des f inances publ iques. Sur base d ' une cer ta ine 
m o y e n n e eu ropéenne on f ixe à 7 % d u produi t intér ieur brut la no rme 
du déficit p lus ou mo ins to lérable. Les m e s u r e s pour y parveni r n 'ont 
cessé depuis lors d 'opposer la dro i te et la gauche . 

12. G. Cîuaden, L'économie belge dans la crise, Coll. Economie 2000, éd. Labor, 1987, 
p.161. 
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L a pol i t ique des g o u v e r n e m e n t s conservateurs^^, de 1981 à 1987, 
cons is te à a ider les ent repr ises , sur tout les g randes et cel les des 
sec teu rs t rad i t ionnels , qui , ayant sous -es t imé l ' impact de la cr ise se 
sont d a n g e r e u s e m e n t endet tées . Par d i f férentes mesures , te ls le 
b locage des revenus, les sau ts d ' index, les avan tages f iscaux, de 
m a s s i v e s in te rvent ions pub l i ques d a n s d e s sec teurs industr iels.. . 
l 'Etat p rend en fai t à s a cha rge l ' ende t tement d e ces entrepr ises. 

G r â c e à une mei l leure c ro i ssance économique , à partir de 1988, le 
g o u v e r n e m e n t , ce t te fo ls à par t i c ipa t ion socia l is te, a t ténue la ri
gueur de la pol i t ique d 'austér i té - a u nom d 'un cer ta in «retour d u 
coeur» - ma is main t ien t la m ê m e pol i t ique en mat iè re de f iscal i té, 
d e compét i t i v i té et de f i nances pub l iques. 

Pendan t tou te ce t te pér iode, à part ir d e 1982, un m é c a n i s m e dia
bo l i que d e t rans fe r t d e r i chesses a fonc t ionné . L 'Etat , qu i s 'es t 
endet té , doit déso rma i s emprun te r pour payer les intérêts... à ceux 
qui lui prêtent c 'es t -à-d i re les nant is. L 'Etat s 'appauvr i t ainsi d 'an
née en a n n é e et est a m e n é à rédu i re d ras t iquement ses dépenses 
c 'es t -à -d i re les t ra i temen ts aux agen ts publ ics, les pens ions, s a 
quote-par t dans la sécur i té soc ia le , ses d é p e n s e s vers les al loca
ta i res soc iaux (sauts d ' index) . . . 

Le circui t est a ins i comple t . Dans un premier t e m p s les ent repr ises 
ont t rans fé ré leurs de t tes ve rs l 'Etat. Dans un s e c o n d t e m p s l 'Etat 
t rans fè re les s iennes ve rs les part icul iers. 

Les s ta t is t iques révè lent que d e 1975 à la f in des années 80, par 
rappor t a u produi t nat iona l brut, les revenus des sa lar iés ont ba issé 
tand is que ceux des i ndépendan ts augmen ta ien t légèrement et que 
ceux d u pa t r imo ine exp losa ien t l i t té ra lement . C e m é c a n i s m e de 
ponc t ion des revenus d u t ravai l ve rs les revenus d u capi tal était 
i név i tab le d a n s un s y s t è m e d o m i n é par la dro i te . Il c o n t i n u e r a 
d 'a i l leurs à fonc t i onner auss i l o n g t e m p s q u ' o n n e tcixera pas le 
capi ta l et le pat r imoine. . . 

Te l est le déf i por té par la dro i te à la g a u c h e dans un con tex te 
é c o n o m i q u e marqué , ces de rn iè res années , par l 'aggravat ion de la 
cr ise mond ia le . Il est d e v e n u banal au jourd 'hu i d' insister encore sur 
les aspec ts d e cet te dern iè re : mond ia l i sa t ion de l 'économie, appa
ri t ion des nouve l les techno log ies y compr is dans les secteurs d e 

13. Y. de Wasseige, Interview, Journal du Peuple. 29 juin 1992. 
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serv ices, augmenta t ion du c h ô m a g e , mul t ip l ica t ion des exc lus ions 
socia les, nouvel le accentua t ion de l ' appauv r i ssemen t de l 'Etat.. . 

L a gauche, fau te d 'ê t re pa rvenue à rassemble r ses fo rces sur une 
a l ternat ive cohérente , est res tée j u s q u ' à ce jour sur la défens ive . 
Dans l 'ensemble des pays eu ropéens , le m o u v e m e n t syndica l be lge 
a plus ou moins b ien résisté mais a u pr ix n é a n m o i n s de dou loureu
ses concess ions, ma lg ré de n o m b r e u s e s lut tes soc ia les auxque l les 
le synd ica l i sme l iégeois a appor té s a contr ibut ion. 

les conflits sociaux 
T o u s les t ravai l leurs, tan t du pr ivé q u e d u publ ic , a ins i que les 
a l locatai res soc iaux, sont conce rnés par les po l i t iques d 'austér i té. 
Mais, c o m m e l'écrit J.L. Degée , la «décenn ie 1980 a été, pour le 
m o u v e m e n t synd ica l , ce l le d e t o u s les d a n g e r s et d e b ien des 
reculs»' ' ' . Pendant la p remière moi t ié des a n n é e s 80 les g rèves 
son t sur tout dé fens i ves et imp l i quen t a l t e rna t i vemen t le sec teur 
pr ivé et le secteur publ ic. D ' impor tan tes mobi l i sa t ions interprofes
s ionnel les sont o rgan isées par le secteur pr ivé, en 1982 et 1984, et 
par le secteur publ ic, en 1983 et 1986. 

Le cl imat généra l est cependan t celui d ' une g rande moros i té , m ê m e 
si le succès de part ic ipat ion à «la man i fes ta t ion des 2 0 0 000 tra
vai l leurs à Bruxel les», le 31 mai 1986, est remarquab le . En fait cet te 
mani fes ta t ion qui est le «point d 'o rgue» d a n s le reg is t re des ac t ions 
synd ica les de l 'époque fait appara î t re que la capac i té d e mobi l isa
t ion reste impress ionnante ma is que les synd ica ts sont , à ce mo
ment , à bout d e souf f le. 
Les mouvemen ts , pendant cet te pér iode, ont d 'a i l leurs été m a r q u é s 
par la d iv is ion synd ica le auss i b ien en t re les rég ions, ce qui n 'est 
pas nouveau, qu 'au se in m ê m e des o rgan isa t ions sur le p lan régio
nal . 

Les t ravai l leurs des sec teurs publ ics ont é té par t i cu l iè rement tou
chés par les mesures gouvernementa les . Ils ont é té conce rnés par 
les mesures généra les appl icab les à l ' ensemb le d e la popu la t ion 
mais, en plus, il ont sub i des a t taques sur leur p ropre statut : cot i
sat ions de sol idari té, b locage des rémunéra t ions , arrêt d e l ' embau
che; et des a t taques p lus sévères enco re dans cer ta ins sous-sec
teurs c o m m e la S N C B et la Rég ie des Postes. 

14. J .L Degée, «L'évolution des conflits sociaux», Bulletin de la FAR. sept.-oct., 1991. 
«L'évolution des luttes ouvrières depuis cinq ans», Bulletin de la FAR, sept.-oct., 1986. 
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Les g rèves von t se déve lopper dans le sec teur publ ic par vagues 
s u c c e s s i v e s «cu lm inan t e n s e p t e m b r e 1983 et rebond issan t en 
1984 et sur tout en mai - ju in 1986». El les at te ignent d i f férents sec
teurs sur le p lan local avant d 'ê t re c o o r d o n n é e s sur le p lan nat ional. 
Il est s igni f icat i f qu ' au m o m e n t où leur ac t ion est la p lus impor tan te 
les agen ts des serv ices pub l ics restent isolés, m ê m e si parfois des 
g rèves d e sol idar i té spec tacu la i res éc la tent dans des régions com
m e le C e n t r e et le Bo r i nage . Il est c e p e n d a n t indén iab le qu ' i ls 
sera ien t pa rvenus à déstab i l iser le g o u v e r n e m e n t s' i ls avaient pu 
compte r sur «un f ront c o m m u n sans fa i l les dans les serv ices pu
bl ics, ce qui ne fut pas le cas» et sur «un relais v igoureux de la part 
d u secteur pr ivé qui, à cer ta ines excep t ions près, n 'en eut ni la 
fo rce , ni la vo lonté , p r inc ipa lement lors d e la g rève de sep tembre 
1 9 8 3 » ' ^ 

In te rv iewé a u sujet d e la g rève d e 1983, a u m o m e n t d e son dépar t 
à la retrai te, Roger Pi ton, p rés ident généra l de la C G S P , est encore 
p le in d ' a m e r t u m e m ê m e s'il c o m p r e n d l 'hési tat ion des centra les d u 
pr ivé, en pér iode d e c h ô m a g e é levé, à dé fend re un mot d 'ordre d e 
g rève généra le ' ^ . 

C 'es t un m o m e n t dou lou reux d a n s l 'h istoire des conf l i ts soc iaux. 
A p r è s ces é v é n e m e n t s les d i r igeants des cent ra les du pr ivé ont 
rep roché à la C G S P d e ne pas avoir fait appe l à leur sol idari té. C'est 
sans dou te vra i ma is la vér i té c 'est que la C G S P ne se faisai t guère 
d ' i l lus ion. D e tou te façon, dix ans après , il est enco re b ien diff ici le 
d e voir clair . L a C G S P était peu t -ê t re à bout de souf f le mais il est 
cer ta in, en t ous les cas, q u e d a n s le secteur du pr ivé on n'était pas 
prêt à s e lancer d a n s u n e te l le ac t ion . M ê m e d a n s une rég ion 
c o m m e L iège, o ù les t rad i t ions d e lut tes d e sol idar i té sont b ien 
connues , l 'o rgan isat ion synd ica le s 'étai t déc la rée prê te à s 'engager 
ma is à cond i t ion q u e ce fût d a n s le cad re d ' une act ion interprofes
s ionnel le , sur le p lan nat ional , ce qui , c o m p t e t enu d e la pos i t ion 
minor i ta i re d e la F G T B e n F landre , impl iquai t auss i l ' in tervent ion d u 
f ront c o m m u n F G T B - C S C . Au tan t d i re qu 'avec d e te l les condi t ions, 
qui f i na lement éta ient repr ises par l ' in terrégionale wa l lonne de la 
F G T B , il n'y avai t a u c u n «r isque» pour les t ravai l leurs du pr ivé de 
devo i r s ' e n g a g e r d a n s u n e ac t i on so l ida i re . Il f au t é v i d e m m e n t 
reconnaî t re que, dans la rég ion l iégeoise, d i f férentes act ions s 'étaient 

15. M. Capron, «Conflits et luttes : années 80, années de plomb ?», La Revue Nouvelle, 
février 1989 

16. R. Piton, Interview, Le Peuple, 2 février 1993. 
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déve loppées pendant tou t le premier s e m e s t r e d e l ' année 1983 et 
qu 'après la mani fes ta t ion, le 31 ma i à Bruxe l les , d e 2 0 0 0 0 tra
vai l leurs à l 'appel d e la F G T B de L iège, Huy et W a r e m m e , il y avait 
eu, le 16 juin, une g rève d e 2 4 heures et une man i fes ta t ion d e 
50 000 t ravai l leurs tou jours à Bruxe l les , à l 'appel cet te fo is d e l'in
te r rég iona le wa l l onne d e la F G T B . L à e n c o r e la par t ic ipat ion d e 
L iège avait é té par t icu l iè rement impor tante . 

O n voit donc que la décenn ie 80 est b ien ce l le d e tous les dangers , 
des reculs, d e s d iv is ions. L ' i so l emen t d a n s leque l se t r o u v e la 
F G T B lors de la dern ière g rande man i fes ta t ion nat iona le d e 1986 
et l 'ampleur des di f f icul tés é c o n o m i q u e s et soc ia les en Wa l lon ie ont 
d 'a i l leurs ent ra îné au n iveau d e l ' In ter rég iona le wa l l onne de la F G T B 
un changemen t de tact ique. E n 1985, e n v u e des é lec t ions légis
lat ives, la F G T B wa l l onne et b ruxe l lo ise conc lu t un acco rd avec le 
PS. Le but était d ' une part de met t re un c ran d 'arrêt à la pol i t ique 
néo- l ibérale de dest ruc t ion des presta t ions soc ia les et des l ibertés 
synd ica les et d 'aut re part d 'amorcer , par des ré fo rmes progress i 
ves, le processus qui devai t condu i re à la fédéra l i sa t ion des struc
tures pol i t iques du pays. 

Les é lec t ions de 1985 ne pe rme t ten t pas a u P S d e reveni r a u 
pouvoir . Il faut a t tendre cel les de d é c e m b r e 1987. 

Quo i qu'i l en soit, la rég iona le F G T B d e L iège, Huy et W a r e m m e 
accepte ce changemen t de s t ra tég ie en ra ison d e la s i tuat ion éco
nomique et soc ia le dif f ici le dans laquel le se t r ouve a lors la Wal lon ie . 
C o n s c i e n t e d e la responsab i l i t é qu 'e l le p r e n d a ins i e l le p réc i se 
oppor tunément qu'i l s 'agi t là d ' une ini t iat ive v isant à rechercher la 
co l laborat ion avec un parti po l i t ique suscep t ib le d e l 'aider dans la 
réal isat ion de ses object i fs. U n e fo is d e p lus la ré fé rence aux prin
c ipes d u renard isme est a ins i év idente . 

la crise dans le syndicalisme 
Nous avons vu que le synd ica l i sme vit au jourd 'hu i une é p o q u e dont 
il est banal de di re qu 'e l le est une ép>oque charn ière . Les change
men ts survenus depu is les a n n é e s 5 0 ont é té impor tants . Pour les 
af fronter, la di f f icul té la p lus g rande rencon t rée dans la s t ra tég ie 
synd ica le est cer tes le ma in t ien d u l ien d e so l idar i té ent re l 'ensem
ble des t ravai l leurs, act i fs et non act i fs. Ce t te so l idar i té est m ise en 
dif f iculté par une sér ie d 'évo lu t ions l iées aux muta t ions appa rues 
ces dern ières années. C 'est dans ce t te m e s u r e q u e cer ta ins obser
vateurs parlent au jourd 'hu i d e la cr ise qui t raversera i t le syndica l is 
me . 
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L e synd ica l i sme est e f fec t i vemen t con f ron té à des déf is impor tants 
l iés à l 'évo lu t ion d e s a base , d e la soc ié té et d e l ' idéologie qu' i l 
po r te . 

L e synd i ca l i sme doi t teni r c o m p t e de l 'évo lut ion d e sa base soc ia le 
qui , d e plus en plus, a t e n d a n c e à se réduire. A l 'or igine, le prolé
tar iat étai t f o r m é sur tou t d 'ouvr ie rs occupés dans des atel iers d e 
pet i tes d imens ions . Dans l ' en t re -deux-guer res la base s'est é largie 
aux t rava i l leurs o c c u p é s dans les g randes entrepr ises. Depu is lors 
d e nouve l les mod i f i ca t ions son t in te rvenues en ra ison d e l ' impor
t a n c e g rand issan te du g r o u p e des appo in tés et des fonct ionnaires. 
Les cent ra les p ro fess ionne l les qui regroupent ces dern iers jouent 
un rô le d e p lus e n p lus impor tan t d a n s les g randes confédérat ions 
s y n d i c a l e s . 

Il est év ident q u e le p h é n o m è n e d ' ident i té s o c i a l e " , c 'es t -à-d i re la 
c o n s c i e n c e qu 'ont les t rava i l leurs d e conna î t re une s i tuat ion com
m u n e d ' in térêts qui les a m è n e à se regrouper , est p ro fondément 
m a r q u é par ce t te évo lu t i on d e la b a s e soc ia le . Il ne s 'agi t pas 
seu lemen t d e la d ispar i t ion des cent res t rad i t ionne ls de la g rande 
indus t r ie (m ines , méta l lu rg ie , t ranspor t ferrov ia i re. . . ) ma is auss i , 
ces dern iè res années , d e la t e n d a n c e à l 'écar tement d e nombreux 
ac teu rs soc iaux des l ieux d e t rava i l ; p répens ionnés , t rava i l leurs 
sans emplo i . . . 

Les va leurs d e so l idar i té sont éga lemen t m ises en péri l par l 'évo
lut ion d e la soc ié té vers l ' ind iv idual isme. Les techno log ies nouvel
les qui, j usqu 'à ce jour en t ous les cas, va lor isent davan tage le rôle 
des cad res et des emp loyés , d o n n e n t par exemp le aux expér iences 
de management part ic ipat i f un rô le qui ne peut qu 'ê t re dé favorab le 
a u synd ica l i sme. Par ai l leurs, d a n s des d o m a i n e s de la sécur i té 
soc ia le où, à c a u s e des c ra in tes qu ' insp i re l ' appauvr issement de 
l 'Etat , on d é v e l o p p e des f o r m u l e s p r i vées d ' é p a r g n e - p e n s i o n et 
d ' assu rances c o m p l é m e n t a i r e s e n hospi ta l isat ion, la sol idar i té est 
éga lemen t e n péri l . 

Les synd ica ts sont con f ron tés en f in à d 'aut res déf is l iés à l ' interna
t iona l isa t ion d e l ' économie . Or, ils n 'ont pas é té capab les , à ce jour, 
d e su rmon te r les é g o i s m e s nat iona l is tes et d 'opposer au capi ta l 
in ternat iona l un synd ica t in ternat ional rée l lement uni et sol idaire. 

17. J.L. Degée, «Glissement de terrain, base ébranlée», La Revue Nouvelle, n'2, février 
1989. 
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La dif f iculté pour les synd icats de re lever ces déf is s e s i tue dans un 
contex te d 'autant p lus dél icat au jou rd 'hu i q u e les idéo log ies de 
gauche sont e l les -mêmes en cr ise : tand is q u e les sys tèmes dits 
commun is tes se sont e f fondrés d iscrédi tant ainsi, par les assimi la
t ions hât ives qu 'en font cer ta ins, le soc ia l i sme démocra t ique , ce 
dernier assiste, impuissant , à la dégéné rescence de r«Etat -prov i -
dence» désormais incapable de f inancer les dépenses soc ia les les 
plus é lémenta i res . 

ensemble, en pensée, en action 

En conclus ion de cet art ic le consac ré a u rappel des é tapes qui nous 
para issent essent ie l les dans l 'évo lu t ion d u synd ica l i sme l iégeois 
nous voudr ions rappeler c o m m e n t And ré Rena rd en déf in issai t les 
ob ject i fs . 

«Etre social is te, c 'est t ravai l ler à établ i r en t re les h o m m e s une 
société égal i taire et f raternel le; égal i ta i re parce q u e chaque être 
humain y t rouvera des occas ions éga les de se réal iser p le inement , 
et f raternel le, parce qu'i l y se ra a idé par la coopéra t ion des autres 
hommes, et pro tégé par leur sol idar i té» 

Nous avons mont ré que, ma lgré les évo lu t ions qui se sont produi
tes, le syndicat occupe encore au jourd 'hu i dans le t ravai l qu 'appe l le 
ré tab l issement d 'une soc ié té socia l is te une p lace centrale. Mais, 
c o m m e l'écrit R. De Schu t te r ' * , ce la ne s igni f ie pas que le syndicat 
doit fa i re tout, il ne peut avoir , pas p lus dans les années 50 et 60 
qu'aujourd 'hui , la prétent ion de «gérer» la total i té de la société. Il 
n'y a pas l ieu de se subst i tuer à la soc ié té civi le ou aux inst i tut ions 
pol i t iques. Il n 'en reste pas moins que le synd icat «par ses orien
tat ions pragmat iques et ses prat iques de lutte des c lasses» a un 
rôle déterminant à jouer dans le débat , p réoccupant pour la gauche, 
de l 'é laborat ion d 'un projet de société. Il s 'agi t en effet au jourd 'hu i 
pour les forces de gauche : part is progress is tes, synd ica ts et asso
ciations, de reconstru i re un mouvemen t soc ia l capab le d 'a t te indre 
les object i fs qu'e l les se f ixeront. Not re conv ic t ion reste bien, c o m m e 
au lendemain des grèves de 1960-61, q u e l 'é tab l issement d 'une 
«société égal i taire et f raternel le» d é p e n d de la capac i té des pro
gress is tes à s'unir dans une ré f lex ion et une ac t ion c o m m u n e s 
autour d 'un tel projet de société. 

18. A. Renard, id, p. 2. 

19. R. De Schutter, id, pp. 42-43. 
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D a n s ce t te perspec t i ve les synd ica ts et les assoc ia t ions apparues 
ces dern iè res a n n é e s sur le te r ra in des lut tes soc ia les (écologie, 
f ém in i sme , paci f isme,. . . ) ont un rô le impor tan t à jouer mais ils doi
vent p rend re consc ience de la nécess i té d 'unir leurs forces, a u c u n 
d 'en t re eux n 'ayant le m o n o p o l e d e l 'act ion. 





services communaux, santé publique, 
enseignement, culture, 

chronique d'un massacre annoncé 

hubert maris 

Les p r é m i c e s d e la g r a n d e lut te v u e pa r un mi l i tant d e la C G S P 
E n s e i g n e m e n t d e L iège . 

2 8 avr i l 1982 , 15 h e u r e s . P l ace St Pau l , les ce r i s ie rs son t en f leurs, 
10 00 0 m a n i f e s t a n t s f la i ren t b o n l 'un i té synd ica le , la so l idar i té q u e 
seu ls les t r ava i l l euses et les t rava i l l eu rs p e u v e n t d é g a g e r . Ray
m o n d M o n s e u r , pou r les c o m m u n a u x , et A n d r é Beauvo i s , pou r les 
e n s e i g n a n t s , h a r a n g u e n t les mi l i tan ts r a s s e m b l é s pou r une man i 
fes ta t i on qu i se v e u t u n e d é m o n s t r a t i o n d e la p u i s s a n c e synd ica le 
d e la C G S P d e la V i l le d e L iège . « C e c o m b a t , déc la re R. Monseu r , 
es t un c o m b a t c o n t r e le p o u v o i r cen t ra l qu i veu t rédu i re l ' au tonom ie 
c o m m u n a l e en é t rang lan t f i n a n c i è r e m e n t les c o m m u n e s . La man i 
fes ta t ion d ' au j ou rd ' hu i , d i g n e et m a s s i v e , do i t re ten i r l 'a t tent ion d e 
tou te la p o p u l a t i o n . » 

Ce t t e man i f es ta t i on d e m a s s e v ien t à po in t . Les m e n a c e s s 'accu 
mu len t . T ro is f ronts d e rés i s tance et d ' o f f ens i ve do iven t ê t re ouver ts : 
un f ron t loca l v u les d i f f i cu l tés f i n a n c i è r e s d e la Vi l le d e L iège, un 
f ront d e lut te con t r e les p r e m i è r e s m e s u r e s d u g o u v e r n e m e n t Mar-
t e n s / G o l I, un f ron t e n s e i g n e m e n t c o n t r e les m e s u r e s d u Min is t re 
l ibéral , T r o m o n t . L ' i n t e r d é p e n d a n c e d e s t ro is pouvo i r s d e déc i s ion 
es t é v i d e n t e aux y e u x d e s mi l i tan ts et d e s d i r i gean ts s y n d i c a u x , 
ma is le d é g a g e m e n t d e s p r io r i tés et des a x e s d e lutte les p lus 
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per t inen ts se ra d i f f ic i le : faut - i l pa re r a u p lus p r e s s é , se rése rve r 
pour la lutte d e fond, réagi r au c o u p par c o u p ? 

D i l emme, d ' au tan t p lus q u e sur le p lan loca l , l ' o rgan isa t i on synd i 
ca le C G S P a invest i i n te l l ec tue l l emen t d a n s la c o n c r é t i s a t i o n d ' u n e 
«major i té d e g a u c h e » a u d é t r i m e n t d e la r e c o n d u c t i o n d u co l l ège 
P S / P R L . C e souha i t se ra c o n c r é t i s é pa r un p ro toco le C G S P - A L R 
et C G S P - E n s e i g n e m e n t a v e c les par t is «qu i se r é c l a m e n t d e la 
g a u c h e » . 

les premiers coups... les premières résistances 

Dès le 16 mars 1982, la p r e m i è r e c e s s a t i o n d e p a i e m e n t d e s a g e n t s 
est a n n o n c é e pou r le 1 er avr i l par le Co l l ège . A p r è s une rencon t re 
avec les o rgan i sa t i ons synd i ca les , c e de rn ie r inv i te les o r g a n i s a 
t ions synd ica les et l ' e n s e m b l e d e s a g e n t s à év i te r t ou tes ac t i ons 
qui , d e son po in t d e vue, ne pou r ra i en t q u e con t ra r ie r les e f for ts d e s 
manda ta i r es po l i t iques en v u e d e t rouve r une so lu t ion . 

La C G S P E n s e i g n e m e n t L iège-V i l l e p rend , d è s son c o m i t é d u 17 
mars , une pos i t ion c o m p o r t a n t d e u x a x e s p r i nc i paux : 
- la vi l le, le C P A S et les e n s e i g n a n t s d é p e n d a n t tous d e la s i tua t ion 
g loba le , la seu le so lu t ion est ce l le d e la so l idar i té et d e l 'un i té d e s 
c o m p o s a n t e s synd i ca les ; 
- les ense ignan t s , m ê m e s' i ls son t s u b v e n t i o n n é s , son t d e s a g e n t s 
c o m m u n a u x c o m m e les au t res . Dès lors, la C G S P - E n s e i g n e m e n t 
d e L iège-V i l le fe ra f ront con t r e tou tes les ten ta t i ves d e d i ssoc ie r leur 
pa i emen t de ce lu i d e l ' e n s e m b l e d u p e r s o n n e l c o m m u n a l . 

C 'es t fort d e ces déc i s i ons luc ides et c o u r a g e u s e s q u e le synd i ca t 
des ense ignan t s C G S P par t i c ipe a c t i v e m e n t à la cons t i t u t i on d ' u n e 
in tersector ie l le L iège-V i l le r e g r o u p a n t les c o m m u n a u x , les a g e n t s 
d u C P A S , les ense ignan t s et les cu l tu re ls , qu i v e r r a le j ou r le 8 j u in 
1982. C 'es t d a n s ce t te p e r s p e c t i v e q u e s ' inscr i t la m a n i f e s t a t i o n 
c o m m u n e d u 28 avr i l 8 2 et , p e n d a n t t rès l o n g t e m p s , t ou tes les lu t tes 
qu i su iv ron t . 

les contraintes stratégiques 

C e s cho ix n 'é ta ien t pas s e u l e m e n t g u i d é s pa r la fo r te t rad i t ion d u 
synd i ca l i sme F G T B l iégeo is m a i s a u s s i par l ' ana l yse luc ide d e s 
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s i tua t ions c o n c r è t e s , d e leur p ro jec t i on d a n s le t e m p s : per te d e 
l ' a u t o n o m i e c o m m u n a l e en m a t i è r e d e dés igna t i ons , d e conco rdan 
c e des t i t res, d e d i f f i cu l tés et d e re ta rds s t ruc tu re ls d a n s la pe rcep 
t ion d e s t r a i t emen ts , d e s t r u c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t sco la i re . 

N o u s a v i o n s c o n s c i e n c e auss i q u e , ma lg ré la fo rce d e la C G S P 
e n s e i g n e m e n t (p rès d e 2 0 0 0 af f i l iés sur 2 7 5 0 m e m b r e s d u pe rson
nel) , n o u s cons t i t u i ons le ma i l l on le m o i n s fort de la p u i s s a n c e 
synd i ca l e C G S P , c o i n c é s q u e n o u s é t ions sur les t ro is f ronts ( lutte 
con t re les m e s u r e s g o u v e r n e m e n t a l e s , ce l les d e T r o m o n t et ce l les 
d e la Vi l le d e L iège) . 

Sur le p lan na t iona l et p o u r r ipos te r aux m e s u r e s d u min is t re Tro
mon t , l ' e n s e i g n e m e n t ava i t d é j à d û r é p o n d r e par des g r è v e s les 8 
fév ier , 2, 9, 26, 2 9 et 31 m a r s et 6 ma i , avec tou tes les d i f f i cu l tés 
d e ce t ype d ' ac t i on d a n s l ' e n s e i g n e m e n t . 

les restrictions dans le concret 

C'es t le 10 m a i 1 9 8 2 q u e la d é l é g a t i o n C G S P est m ise au cou ran t 
des p r e m i è r e s m e s u r e s e n v i s a g é e s ; e l les por ten t p r i nc ipa lemen t 
sur l ' ense ignemen t . . . et sur l 'éco le . La C o m m i s s i o n par i ta i re d u 27 
ma i 1982 p o u r r a éva lue r l ' amp leu r d e s p r e m i è r e s m e s u r e s : 168 
mi l l ions d ' é c o n o m i e s en 1982 , 3 6 8 mi l l ions en 1983. Les p r inc ipaux 
t o u c h é s son t les m e m b r e s d u p e r s o n n e l ( ense ignan t ou éducat i f ) 
qu i a s s u r e n t l ' accue i l en d e h o r s d e s heu res d e c lasse , l ' ense igne
m e n t spéc ia l et le p e r s o n n e l d ' en t r e t i en d e s éco les . 

C e s m e s u r e s , f i n a n c i è r e m e n t dé r i so i res face à la m a s s e d e la det te , 
v i sen t t rès c l a i r e m e n t la qua l i t é d e l ' e n s e i g n e m e n t et d e l 'accuei l . 
M e s u r e s dé r i so i res à hau te p o r t é e s y m b o l i q u e d a n s le sens o ù e l les 
n ' appo r ten t r ien et p r e n n e n t d e p le in foue t les p lus f rag i les . Ma lg ré 
une mob i l i sa t i on rap ide d e s e n s e i g n a n t s et d e l ' e n s e m b l e d e la 
C G S P L iège-V i l l e ( n o t a m m e n t d a n s le c a d r e d ' u n e a s s e m b l é e in
te rsec to r ie l l e le 3 ju in ) , le c o n s e i l c o m m u n a l d u 28 j u in d é c i d e r a d e 
r a m e n e r le taux d e r é m u n é r a t i o n d e s ga rde r i es à 1 2 5 F / r h e u r e , de 
s u p p r i m e r la g ra t i f i ca t ion p o u r t i t re spéc i f i que des e n s e i g n a n t s d e 
r e n s e i g n e m e n t spéc ia l et d e s u p p r i m e r la p r ime pour acha t d e 
p rodu i t s a u p e r s o n n e l d ' en t re t i en . E c o n o m i e s h a u t e m e n t symbo l i 
q u e et dé r i so i res . . . 
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intermède ou «interlutte» 

Après d e s v a c a n c e s b i en i nsu f f i san tes p o u r p a n s e r les p la ies , l 'at
ten t ion se foca l i se sur les é lec t i ons c o m m u n a l e s . Ce l l es -c i abou t i 
ront à une coa l i t ion R P S W ( P S + R W ) - Eco lo qu i c o n s t i t u e r a une 
resp i ra t ion « in te l lec tue l le» d e cou r t e d u r é e pu i sque , d è s le 10 j an 
v ier 1983, un «p lan d e r e d r e s s e m e n t d e s f i n a n c e s c o m m u n a l e s » 
se ra s o u m i s aux o rgan i sa t i ons s y n d i c a l e s , i l lus t rant s ' i l en éta i t 
beso in la nécess i té d e l ' i n d é p e n d a n c e et d u c o n t r e - p o u v o i r synd i 
cal . 

A part i r d e ce m o m e n t , les é v é n e m e n t s von t a l ler en se p réc ip i tan t . 
S' i l ne m 'appa r t i en t pas d ' e n fa i re la c h r o n i q u e , ni l ' ana l yse e x h a u s 
t ive, j e souha i te en re lever q u e l q u e s a s p e c t s s ign i f i ca t i fs e t po r teu rs 
au jou rd 'hu i encore . . . d ' e n s e i g n e m e n t s . 

le référendum bidon des diviseurs 

Une nouve l le cessa t i on d e p a i e m e n t é tan t a n n o n c é e p o u r avr i l 83, 
d e man iè re con jo in te , s i non c o n c e r t é e , le S L F P o r g a n i s e un «ré fé
r e n d u m » et la C S C - E n s e i g n e m e n t d é p o s e une p la in te a u T r i b u n a l 
d u Trava i l au béné f i ce des seu ls e n s e i g n a n t s s ta tu ta i res . 

De ce t te man iè re , d e u x o r g a n i s a t i o n s qu i se d i sen t s y n d i c a l e s 
(donc en p r inc ipe f édé ra t i ves d e so l idar i tés ) j o u e n t sur l ' ango i sse 
jus t i f iée des ense lgnan t (e ) s et e n f o n c e n t un co in t rès impo r tan t 
d a n s la so l id i té i n d i s p e n s a b l e d e l ' e n s e m b l e d e s p e r s o n n e l s d e la 
Vi l le. El les ouv ren t la por te a u c o r p o r a t i s m e et aux é g o ï s m e s par un 
ac te s tup ide (voir fac similé page suivante) nu i s ib le à t rès l ong 
t e rme ma is t o ta lemen t dé l ibé ré . 

Ce t te fê lure, si e l le n ' a p p o r t e r a p a s l 'e f fet d e r a c o l a g e e s c o m p t é pa r 
les p r o m o t e u r s des ac t ions , c rée ra , m a l g r é tou te la v o l o n t é r e s p o n 
sab le d e la C G S P e n s e i g n e m e n t , une c é s u r e i m p o r t a n t e en t re la 
s i tua t ion d u p e r s o n n e l e n s e i g n a n t et les au t res a g e n t s c o m m u n a u x . 
La c o m p r é h e n s i o n et la so l idar i té q u e nécess i t a i t l ' i n t e r d é p e n d a n c e 
d a n s le conf l i t se ron t p lus d i f f ic i les à ob ten i r . Ce t t e d i v i s ion cont r i 
buera , que lques a n n é e s p lus tard, a u p a i e m e n t d i rec t d e s ense i 
gnan ts par l 'Etat (pu is la C o m m u n a u t é ) a v e c tou tes les c o n s é q u e n 
ces q u e l 'on peu t m e s u r e r au jou rd ' hu i en t e r m e s d e pe r te d ' a u t o n o 
mie . 
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C e c i e s t un REFERENDUM o r g a n i s é p o u r c o n n a î t r e avec p r é c i s i o n 
l ' a v i s des E r i s e i g n a n t s communaux l i é g e o i s en m a t i è r e de 
p a i e m e n t de l e u r t r a i t e m e n t . 

Chaque E n s e i g n a n t e , chaque E n s e i g n a n t , s y n d i q u é ( e ) ou non 
s y n d i q u é ( e ) a r e ç u ou va r e c e v o i r à son d o m i c i l e l e même 
document que c e l u i que vous avez en m a i n . 

I l s ' a g i t d ' u n REFER'INDUM e t non d ' u n sondage : 
Tous e t t o u t e s , p o u r a u t a n t q u ' i l s e n s e i g n e n t dans 
l ' E n s e i g n e m e n t communal l i é g e o i s , p o u r r o n t f a i r e e n t e n d r e 
l e u r v o i x . 

Ce REFERENDUM, p a r s o u c i d ' o b j e c t i v i t é , e s t p l a c é sous l e 
c o n t r ô l e a b s o l u de M a î t r e Y. FONTAINE, H u i s s i e r de J u s t i c e , 
q u i , au d é p a r t de l i s t e s o f f i c i e l l e s , en a c o n t r ô l é chaque 
e n v o i e t en v é r i f i e r a l e bon d é r o u l e m e n t . 

Nous ne n ianquorons pas de vous communiquer p e r s o n n e l l e m e n t 
l e s r é s u l t a t s . 

REFERENDUM : P a i e m e n t des E n s e i g n a n t s c o m m u n a u x _ l i é g e o i s 

Je s u i s E n s e i g n a n t ( e ) dans l ' E n s e i g n e m e n t communal 
l i é g e o i s e t j ' e x i g e que mon t r a i t e m e n t me s o i t v e r s é 0 
sans d é l a i dès r é c e p t i o n du M i n i s t è r e . 

33 s u i s E n s e i g n a n t ( e ) dans l ' E n s e i g n e m e n t communal 
l i é g e o i s e t j ' a c c e p t e que mon t r a i t e m e n c r e s t e b l o q u é 0 
à l a C a i s s e communale . 

N o i r c i s s e z l e p o i n t en r e g a r d de I s m e n t i o n q u i vous 
c o n v i e n t . 

N. B. 
Ce référendum ne concerne PLUS votre f rai i emeni 
d'avril que vous allez recevoir dans les prochains 
Jours, 
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l'audit... la caution scientifique... sic ! 

L'out i l d e l 'audi t n 'es t pas neuf m a i s c 'es t u n e in te rven t ion qu i fe ra 
g rand bruit . La C O M A S E (soc ié té éc ran ) , h e u r e u s e é lue , est cha r 
gée d e réal iser une é tude sur l 'e f f i cac i té et les p e r f o r m a n c e s d e la 
Vi l le. Un v o l u m i n e u x rappor t , p lus p r o c h e d u c o n d e n s é d 'on -d i t et 
de l ieux c o m m u n , est réd igé . C 'es t sur ce rappor t q u e s ' a p p u i e r o n t 
les r e s p o n s a b l e s c o m m u n a u x pour é l abo re r leurs p ropos i t i ons . Si , 
depu is . T e a m Consu l t et d ' au t r es fe ron t m i e u x e n c o r e d a n s le néan t 
d e l ' ana lyse et la d u r e t é d e s p ropos i t i ons d e so lu t ions , le p r i nc ipe 
res te le m ê m e : se ré fug ier de r r i è re « l 'ob jec t i v i té sc ien t i f i que» qu i 
n 'est ni ob jec t i ve , ni sc ien t i f i que a f in d e p r e n d r e des déc i s i ons s a n s 
en por ter la responsab i l i t é . L ' u s a g e d e l 'aud i t s y m b o l i s e l ' a b a n d o n 
d e la responsab i l i t é po l i t i que a u prof i t d e s in térê ts p r i vés . 

avoir quatre fois raison, dix ans trop tôt 

Les é tudes synd i ca les nous a v a i e n t c o n v a i n c u s d è s le d é p a r t q u e 
les 13 mi l l ia rds d e de t te (ch i f f re d e l ' époque ) é ta ien t i m p o s s i b l e s à 
rembourse r . Ce m o n t a n t ne pouva i t se t rouve r ni par la p r e s s i o n sur 
les t rava i l l euses et les t rava i l leurs , ni pa r la p r e s s i o n f i sca le sur les 
hab i tants . La sp i ra le dé f la to i re e n g e n d r é e pa r la réduc t i on d e s ser
v i ces et l ' exode de la p o p u l a t i o n a l la ien t avo i r un ef fe t pe r ve rs sur 
tou tes les m e s u r e s p r i ses d a n s ces d e u x sens . 

La de t te é tant p r i nc i pa lemen t i ssue des e m p r u n t s d e recons t ruc t i on 
à la sor t ie de la gue r re 4 0 / 4 5 et d e la réduc t i on d u F o n d s d e s 
C o m m u n e s , el le deva i t ê t re rep r i se et e f f a c é e c o n f o r m é m e n t a u x 
d ispos i t i ons p r é v u e s par la loi su r la f us i on d e s c o m m u n e s . Q u e d e 
fois les leaders s y n d i c a u x n 'ont - i l s pas é té t ra i tés d ' i r réa l i s tes et d e 
rêveurs q u a n d ils s ' exp r ima ien t d a n s ce sens ? C 'es t pou r t an t un 
mon tan t qua t re fois supé r ieu r qu i se ra repr is par l 'Etat cen t ra l hui t 
ans p lus tard, lors d e la négoc ia t i on en ava l d e s lois d ' a o û t 1 9 8 8 et 
des do ta t ions aux R é g i o n s et C o m m u n a u t é s . 

Les 13 mi l l iards é ta ien t d e v e n u s p rès d e 7 0 et, en r e p r e n a n t 4 6 
mi l l iards, l 'Etat cen t ra l la issai t à la Vi l le u n e a rdo i se d e 2 4 mi l l ia rds . . . 
tout auss i imposs ib les à r e m b o u r s e r . . . q u e l l e s be l les é c o n o m i e s I 

Les é v é n e m e n t s on t d é m o n t r é la p e r t i n e n c e d e s t h è s e s d é v e l o p 
pées par la C G S P , à l ' époque : 
- les te rg ive rsa t ions c o u p a b l e s pour rég le r le p r o b l è m e essen t i e l 

qu i était posé ( la de t te ) on t a g g r a v é le coû t f i nanc ie r d e l à repr ise 
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d e ce t te de t te , le c o û t soc ia l p o u r tous les agen ts c o m m u n a u x , 
le coû t f isca l p o u r la p o p u l a t i o n ; 

- l ' e n s e m b l e d e s se r v i ces pub l i cs al la i t ê t re m is en pér i l , la qua l i té 
d u se rv i ce deva i t a l ler en se dé té r i o ran t et t ombe r pan par p a n 
d a n s l ' esca rce l l e d u p r i vé ; 

- l ' i n t e r d é p e n d a n c e des se rv i ces c o m m u n a u x nécess i ta i t une réel
le so l idar i té d e s t rava i l l eu rs . D a n s le cas d e l ' ense ignemen t , le 
b o n f o n c t i o n n e m e n t d e s é c o l e s c o m m u n a l e s d é p e n d a i t ce r tes 
d e s e n s e i g n a n t s m a i s a u s s i et tou t au tan t d e l ' encad remen t 
admin is t ra t i f , d u p e r s o n n e l d ' en t re t i en , d e s m o y e n s de fonc t ion
n e m e n t et d ' i n v e s t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s ; 

- les p lans success i f s d i ts d e r e d r e s s e m e n t on t e n t a m é très for
t e m e n t l ' a u t o n o m i e d e la c o m m u n e , r e c o n n u e souven t c o m m e 
«p rem ie r é c h e l o n d e la d é m o c r a t i e » . N o u s en m e s u r o n s m i e u x 
au jou rd ' hu i le l ou rd impac t po l i t ique . 

M e s p e n s é e s v o n t f i n a l e m e n t à c e s mi l l ie rs d e t rava i l l euses et d e 
t rava i l l eu rs d e tous les s e c t e u r s qui , m a l g r é leur dé te rm ina t i on , on t 
é té sacr i f i és a u V e a u d 'o r d e s in térê ts p r i vés . Ceux -c i , a b a n d o n n a n t 
m a s s i v e m e n t les s e c t e u r s indus t r ie l s , voya ien t , à bas pr ix, l 'occa
s ion d e se d é p l o y e r d a n s les ac t i v i tés les p lus ren tab les des serv i 
ces a b a n d o n n é s par le s e c t e u r pub l i c . 

Il f a u d r a e n c o r e les a g r e s s i o n s d e s a n n é e s 85, 87, 89 et b ien d e s 
é v é n e m e n t s d o u l o u r e u x p o u r c o n t r a i n d r e c e p réc ieux cap i ta l mil i
tan t à me t t re g e n o u en ter re , m a i s d e s n o y a u x d e rés i s tance son t 
e n c o r e b i en p r é s e n t s au jou rd 'hu i . L a C G S P - E n s e i g n e m e n t d e Liè
ge , n o t a m m e n t , c o n t i n u e à se ba t t re pour le r e f i n a n c e m e n t d e la 
C o m m u n a u t é . 





liège : laboratoire de dégraissage 
des services publics et des privatisations 

Christian remacle 

E n 1983, le 1*' avri l p réc isément , débuta ien t les ac t ions qui al laient 
secouer non seu lemen t la Vi l le et le C P A S d e L iège, ma is l 'ensemble 
des serv ices publ ics d e la rég ion et débouche r e n sep tembre sur la 
g rève généra le des serv ices pub l ics nat ionaux. 

D 'au t res ac t ions , n o m b r e u s e s , eu ren t e n c o r e l ieu a u cou rs des 
a n n é e s su ivan tes avec d e g ros r e m o u s e n 1985 et en 1989. 

quelles étaient les causes 
et quels en furent les effets ? ° 4 

les causes 
S a n s remonte r à la nuit d e s t e m p s , L iège étai t poursu iv ie par une 
de t te e n d é m i q u e dont les p remie rs e f fe ts «bou le d e ne ige» peuvent 
ê t re s i tués après la gue r re 40-45 . 

L iège, qui avai t une impo r tance n o t a m m e n t ferrov ia i re, s t ra tégique, 
avai t d û subir une plu ie de b o m b e s vo lan tes , d e m ê m e qu 'Anvers , 
à c a u s e d e s o n port, et avai t v u la major i té d e ses ponts détrui ts. 

C o m m e p lus ieurs d 'en t re eux éta ient b iens c o m m u n a u x , la so lu t ion 
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l l l l ^ U l D 

/ o n m i t l i n n c ^ yGll l i i l l l l U l l o ^ 

i i i i p u i s * i i i u y c i M i c 

^ c i i i i a u u Q i i i 

1977 227.974 1.240 5.439 
1978 224.136 1.558 6.951 
1979 220.183 1.647 7.480 
1980 216.604 1.746 8.060 
1981 213.425 1.873 8.776 
1982 209.386 2.119 10.120 
1983 203.065 2.397 11.804 
1984 202.314 3.127 15.456 
1985 201.749 3.277 16.243 
1986 200.891 3.231 16.083 
1987 200.312 3.192 15.935 
1988 199.031 3.270 16.429 
1989 197.323 3.373 17.099 
1990 195,360 3.413 17.470 
1991 195.460 3.459 17.697 
1992 195 600 .i.sni 17 8ÇW 

En termes réels (francs constants), les impôts ont augmenté de 69,27% par habitant 
de 1976 à 1991. 
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d e f i nancemen t pour la recons t ruc t ion fu t d 'accorder la possibi l i té 
d 'emprun t . Tan t et si b ien q u ' à l ' échéance 1977, date d e la fus ion 
des c o m m u n e s , L iège se re t rouva avec une det te de plus de 12 
mi l l iards qui, à l ' instar d 'au t res g randes vi l les et cont ra i rement aux 
au t res c o m m u n e s , n e fut pas «e f facée» par l 'Etat. 

D e plus, pour pal l ier les per tes d ' emp lo i s d u secteur pr ivé à cet te 
é p o q u e , L iège , c o m m e d ' a u t r e s se r v i ces pub l ics , e n g a g e a plu
s ieurs cen ta ines d 'agents , ce qui eut pour ef fet d 'augmenter con
s idé rab lemen t la m a s s e sa lar ia le (voir tab leau) . 

Il fau t éga lemen t rappeler q u e l ' ins taurat ion d e la T V A coû ta plu
s ieurs mi l l iards d ' emprun t s supp lémen ta i r es à la Vil le. Auparavant , 
la t axe d e t ransmiss ion ne s 'app l iqua i t pas aux vi l les et communes . 

Enf in , le f o n d s des c o m m u n e s fut p rog ress i vemen t d im inué avec 
pour ef fet d e rédu i re d e p lus d e 14 mi l l iards (cumulés) actuels, les 
ren t rées d e la Vi l le. 

Avan t d e passer aux ef fets , il fau t si tuer les possib i l i tés et serv ices 
qu 'of f ra i t la Vi l le à ses hab i tan ts et à ses t ravai l leurs. Jusqu 'en 1982, 
da te charn ière , la Vi l le d ispensa i t de nombreux serv ices gratui ts o u 
peu coûteux , e l le posséda i t un réseau d 'ense ignemen t per fo rmant 
do té d ' un encad remen t exempla i re . G r â c e à de mul t ip les sys tèmes 
d e p romot ions , e l le posséda i t un personne l nombreux et ef f icace. 
El le était e n po in te d a n s la c réa t ion o u la réal isat ion de serv ices 
nouveaux . Les emp lo is c réés n 'é ta ient donc pas b idons. 

Et puis, la chu te lente d 'abord , accé lé rée ensui te. . . 

les effets 
L a det te, par e m p r u n t s d e conso l ida t ion success i fs , était m o n t é e a u 
débu t des a n n é e s 8 0 à p lus d e 45 mi l l iards. O n ins taura donc la 
po l i t i que d e s p lans d ' a s s a i n i s s e m e n t s success i f s , ceux -c i é tan t 
tou jours a c c o m p a g n é s d 'aud i ts d ivers qui just i f ia ient ce qu' i l fal lai t 
just i f ier . 

P L A N N° 1 (1983) j 
P e r s o n n e l 
- arrêt de l ' indexat ion des sa la i res durant t ro is ans soit une perte 

d e 8 ,24% pour t ous les t ravai l leurs. 
- supp ress ion des par t ies mob i l es d u pécu le d e vacances et d e 

l 'a l locat ion d e f in d ' a n n é e soit une per te supp lémenta i re de 3 .5% 
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Dépenses personnel (en mil l ions) 

Administration Enseignement Pension Total 
générale 

1977 2.769 2.768 792 6.329 
1978 3.192 3.057 921 7.170 
1979 3.647 3.109 961 7.717 
1980 3.953 3.361 971 8.285 
1981 4.392 3.673 1.066 9.031 
1982 4.781 3.936 1.176 9.893 
1983 4.470 3.770 1.470 9.710 
1984 4.204 3.783 1.615 9.602 
1985 4.086 3.696 1,845 9.627 
1986 3.862 3.279 1.863 9.004 
1987 3.827 3.480 1.827 9.134 
1988 4.055 3.313 1.806 9.174 
1989 3.928 3.237 1.879 9.044 
1990 3.929 3.255 2.297 9.481 
1991 4.105 3.385 2.428 9.918 
1992 4.391 3.612 2.406 10.409 

Evolution des dépenses en francs constants 
Administration générale : - 20,7 %; Enseignement : - 38,98%, Pensions : + 51,9% 
Total général : -17,76% 

5000 
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pour tous. 
arrêt des p romo t i ons duran t p lus ieurs années . 

- supp ress i on o u d im inu t ion d ' i ndemn i tés d iverses. 
- pens ions an t i c ipées vo lon ta i res à 55 ans. 

arrêt des rec ru temen ts et des nomina t ions . 

P o p u l a t i o n 
- augmen ta t i on j usqu 'à 10% des cen t imes addi t ionnels. 
- a u g m e n t a t i o n du p r é c o m p t e immobi l ie r j usqu 'à 2 950 cen t imes 

add i t i onne l s . 
- ins taurat ion d ' une taxe sur l ' en lèvement des immond ices (gratuit 

j usqu 'en 82). 
- a u g m e n t a t i o n d e n o m b r e u x tar i fs admin is t rat i fs , e t c . . 

P L A N N° 2 (1985) 

P e r s o n n e l 
réduc t ion du cad re d e p lus de 2 500 pos tes statutaires, 
ins taura t ion d ' une cot isa t ion - d i te de sol idar i té à l 'emplo i - de 
3 . 5 % . 

- l i cenc iement des t empo ra i r es (ONSS) dont la p lupart (pas tous) 
fu rent r éengagés e n tan t que c h ô m e u r s mis au travai l (CMT) 
a lors qu ' une major i té étai t des lauréats d ' e x a m e n statutai re d 'em
b a u c h é . 

p répens ion pour les O N S S de 50 ans et plus. 

P o p u l a t i o n 
aggrava t ion d e la taxa t ion c o m m u n a l e con juguée à la détér iora
t ion de n o m b r e u x se rv i ces par m a n q u e d e personne l et d e f inan
c e m e n t . 

P L A N N°3 1 9 8 9 

P e r s o n n e l 
l i cenc iement des a g e n t s con t rac tue ls subven t i onnés (ACS ex 
C M T ) , seu ls que lques -uns échappe ron t à la boucher ie . 

- m ises en d isponib i l i té «vo lonta i re» à 50 ans préa lab le à la pen
s ion an t i c ipée à 55 ans, m i s e e n d isponib i l i té «volonta i re» pour 
les a g e n t s e x c é d e n t a i r e s par rappor t aux emp lo i s de cadre , 
dépar t s avec pr imes. 
p r i va t i sa t i on d e se r v i ces ( i m m o n d i c e s ) , i n t e r c o m m u n a l i s a t i o n 
d 'au t res (abattoir , rég ie funéra i re , serv ice régional d ' incend ie en 
1993), t rans fer ts ve r s d 'au t res serv ices pub l ics (prov ince notam-
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Personnel 

Cadre approuvé 
nommé 

1976 4.678 4.351 
1977 - 4.780 
1978 - 4.508 
1979 7.609+ 5.022 

186 temporaires 
1980 7.724+ 5.464 

126 temporaires 
1981 7.569+ 6.643 

206 temporaires 
1982 7.562+ 6.493 

214 temporaires 
1983 7.553+ 6.253 

344 temporaires 
1984 idem 5.650 
1985 5.468,5 5.546 , 

Effectif 
autres 

764. 
.... 1.509. 
....2.337. 
.... 2.111 . 

total 

..5.115 

..6.289 

..6.845 

..7.133 

2.481 , 

1.271 . 

... 970 . 

.969. 

.7.945 

.7.914 

.7.463 

.7.222 

1986 . 
1987 . 
1988 . 
1989 , 
1990 , 
1991 , 
1992 , 

. 5.546,5 5.581 .. 

. 5.600,5 5.408 .. 

.. idem 5.299 .. 

.4.037 4.250 .. 

..Idem 4.146 .. 

.4.038 4.011 .. 

.. idem 3.944,5 
9000 

8000 -

,933 6.583 
,728 6.274 
,528 6.109 
,508,5 5.916,5 
495 5.794 
290 4.540 

,212 4.358 
, 162 4.173 
270 4.214,5 

7000 

e 6000 

5000 

4O0O 

3000 
1975 1980 1985 1990 1995 



Christ ian r e m a c l e 83 

ment) et m ê m e fe rmetu res . Tou t cec i a p r o v o q u é plus de 1 200 
« d é p a r t s » ' . 

le yo-yo de la dette 

Donc en 1977, la de t te d u n o u v e a u L iège s 'é levai t à 12,7 mil l iards. 
A u m o m e n t de s a p r e m i è r e conso l i da t i on ( fonds No thomb) el le 
vala i t env i ron 53 mi l l iards. Cur ios i té d e l ' époque : a lors que tous 
s 'accorda ien t à vou lo i r juguler l ' inf lat ion qui avai t é té for te peu aupa
ravant , les deux e m p r u n t s fu ren t con t rac tés en 2 0 ans (ce qui est 
court) et en annu i tés progress ives , la p remiè re de 720 mil l ions, la 
dern iè re de +/- 14,4 mi l l iards. 
N ' impo r te que l i l lettré aura i t p révu la ca tas t rophe dans les trois 
a n n é e s su ivantes , ce qui fut le cas. 

Il y eut ensui te , e n 87, un p lan dit M iche l (du n o m du min is t re d e 
l ' Intér ieur d e l 'époque) dont le Conse i l C o m m u n a l n'eut jamais (of
f i c ie l lement ) conna i ssance . G a g e o n s cependan t que les fami l les 
t rad i t ionne l lement a u pouvoi r le conna issa ien t car il reprenai t un 
p lan p résen té en son t e m p s sous le qual i f icat i f d e ca tas t rophe par 
le bou rgmes t re C lose. 

Lo rsqu 'en 88, la ma jo r i té gouve rnemen ta le , de P S C - P R L qu 'e l le 
était , dev ien t P S - P S C , le p lan oub l ié fut repris a u n o m d u min is t re 
d e l ' Intér ieur d u m o m e n t et dev int , d iv ine surpr ise, le plan Tobback . 
L e minist re, sans dou te p lus démocra te , conv ia donc les chefs d e 
g r o u p e d u Conse i l C o m m u n a l (PS, PSC, PRL, Ecolo, PC) à une 
b rève rencont re à son cab ine t a f in d e découvr i r l 'enfant. A cer ta ines 
cond i t i ons , l 'Etat éta i t d i s p o s é à r e p r e n d r e 45 des 53 mi l l ia rds 
supposés . C o m m e on approcha i t des é lec t ions communa les , il se 
t r ouva une i m m e n s e major i té d 'é lus pour sauter sur l 'occasion. 

Ma is vo i là ! O n s 'aperçu t q u e les 53 mi l l iards éta ient devenus 78. 
Il fal lai t donc revoir la cop ie et t rouver d 'au t res so lu t ions et sur tout 

1. Depuis, certaines mesures ont été «adoucies». - • , 
Personnel : 
- suppression de la cotisation de 3,5%. 
- la partie mobile de pécule de vacances (1 % de la masse salariale) sera rendue en 1993, 
et celle de l'allocation de fin d'année sera portée à 1,75% (au lieu de 2,5%) en 1993. 
Population : 
- les additionnels à l'IPP ont été ramené à 8,7% en 1993. Néanmoins cette diminution 
sera effacée par la non Indexation des barèmes fiscaux. 
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Fonds des 
communes 
(en millions) 

1977 3.758 
1978 3.998 
1979 4.065 
1980 4.196 
1981 4.472 
1982 4.771 
1983 5.107 
1984 5.308 
1985 5.423 
1986 5.377 
1987 5.030 
1988 4.777 
1989 4.873 
1990 4.948 
1991 5.124 
1992 5.171 

Fonds 
si indexé 

(en millions) 

3.758 .... 
3.988 .... 
4.068 .... 
4.317 .... 
4.673 .... 
5.058 .... 
5.475 .... 
5.696 .... 
6.045 .... 
6.415 .... 
6.415 .... 
6.543 .... 
6.808 .... 
6.944 .... 

Différence 

....+10. 
-3. 

...-121. 

... -201. 

...-287. 

...-368. 

...-388. 

...-622. 
-1.038. 
-1.385. 
-1.766. 
-1.935. 

+0.25 
. -0.07 
. -2.80 
. -4.30 
. -5.67 
. -0.72 
. -6.81 
-10.29 
-16.18 
-21.59 
-26.99 
-28,42 

-1.996 -28.74 
.7.224 -2.100 -29.07 
.7.516 -2.345 -31.20 

Manque à gagner cumulé : -14.545 (MF) 

8000 

3000 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '—'—* ' 
1975 1980 1985 1990 1995 
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a i l leurs q u ' a u n i v e a u nat iona l , rég iona l i sa t ion obl ige. C 'es t a insi 
que nous e n s o m m e s ac tue l l emen t à la so lu t ion Mathot , minist re de 
l ' Intér ieur, non pas nat iona l ma is wa l lon . 

Donc pas d e repr ise de det te, ma is in tervent ion annue l le de 1,7 
mi l l iards à partir d e 1993, d a n s les 3 ,4 mi l l iards que doit rembourser 
la Vil le. N 'oub l ions pas q u e 1994 est une année électorale impor
tan te . Donc , il n 'es t pas i m p o s s i b l e q u ' u n n o u v e a u scénar io se 
po in te à cet te échéance . 

volonté délibérée ? 

Ceci s e m b l e prouver la vo lon té dé l ibérée de s 'at taquer à un serv ice 
publ ic impor tant en tes tant les capac i tés de rés is tance du personne l 
et d e la popula t ion. 

En effet, le scéna r io était en p lace dès le début , s inon pourquo i ne 
pas ef facer la det te à la fus ion des c o m m u n e s e n ex igeant cer ta ines 
m e s u r e s d ' e n c a d r e m e n t d i ssuas i ves ? 

Ev idemmen t , on n 'aurai t pas e n g a g é des centa ines d e t ravai l leurs 
r e c o m m a n d é s pour la p lupart , c l ien té l i sme obl ige.. . O n n'aurai t pas 
pu tester cer ta ins serv ices dits n o n - m a r c h a n d s avant de les t rans
férer vers le sec teur «marchand» . La f i l ière des immond ices qui 
jusqu ' i l y a peu const i tua i t u n coû t « iner te» pour la soc ié té est 
souda in d e v e n u une vér i tab le m i n e d'or pour certa ins qui re lèvent 
p lus d e la ca tégor ie des «maf ieux» . 

Q u e d i re d e la na ïve té d e s d i r igeants success i f s à L iège. Sans 
doute , b e a u c o u p parmi eux ne fa isaient- i ls q u e hocher la tê te su i te 
aux in jonc t ions des i ns tances d i r i gean tes d e leur part i . Ma is a u 
n iveau des d i rect ions, pe rsonne n'étai t dupe. A u PS ce la a d 'a i l leurs 
coû té le manda t à que lques f rondeurs , ce n'est qu 'en 8 9 qu' i l se 
t r ouva une minor i té pour tenter une major i té d i f férente, mais. . . le 
vo te d 'abs ten t ion du chef d e g r o u p e P R L fit capoter la chose. Le 
PRL, hab i tué lui auss i d u pouvoi r à tous les n iveaux est b ien sûr 
f o n d a m e n t a l e m e n t d 'acco rd avec des mesu res de type néo-l ibéral , 
le cont ra i re serai t com ique . L e PSC, par tena i re quas i incontourna
ble de tous les pouvoi rs , n 'a j ama is pensé au t rement qu 'en te rmes 
d 'assa in issement . Les Eco los , nouveaux v e n u s à L iège en 83, ont 
été e m b a r q u é s dans la t o u r m e n t e d u «pouvo i r» sans en avoir l 'ex
pér ience. Seul , le PC, qui depu i s 89 n 'a plus de représentant , avait 
d é n o n c é dès le début l ' insuf f isance d e mesu res structurel les et la 
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IPP(%) centimes additionnels immondices 
à l'immobilier 

1977 6 1.300 -
1978 6 1.600 -
1979 6 1.700 -
1980 6 1.800 -
1981 6 1.890 -
1982 6 2.165 -
1983 7 2.382 1.200 
1984 10 2.800 1.600 
1985 10 2.800 1.600 
1986 10 2.800 1.600 
1987 10 2.800 1.600 
1988 10 2.800 1.600 
1989 10 2.950 2.200 
1990 9.8 2.950 2.550 
1991 9.5 2.950 2.550 
1992 9 2.950 2.550 

+50% +126.92% -9.400 

Population Etrangers Chiômeurs Minimexés 

1987 200.312 38.404 12.768 2.988 
1988 199.031 39.089 13.437 2.661 
1989 197.323 38.729 13,419 2.738 
1990 195.360 38.141 15.908 2.327 
1991 195.488 38.485 16969 2.976 
1992 195.600 38.900 20.173 3.160 

-4.712(2.35%) +496(1.29%) +7.405(58%) 172 (5.76%) 
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responsab i l i té de l 'Etat dans la dég l i ngue l iégeoise. Depuis , d 'autres, 
d é m a g o g i q u e m e n t , le d isent auss i ma is pensent et ag issent a con
trario et s ingu l i è remen t a u P R L . 

résistances 

Si la popu la t ion a o p p o s é peu d e rés is tance - et pour cause - la 
ma jor i té des part is ne fa isai t r ien pour la mobi l iser , il n 'en fut pas d e 
m ê m e d u cô té d u personne l . 

Les p remiè res act ions d 'enve rgu re eurent d 'a i l leurs l ieu en 1982. En 
ma i d 'abord , sui te à la cessa t ion d e pa iemen t au CPAS. En ju in 
ensu i te , lo rsque les agen ts c o m m u n a u x subi rent le m ê m e sort. Le 
m o u v e m e n t , ma lheu reusemen t , s 'a r rê ta dès que s 'e f fectuèrent les 
pa iemen ts a lors q u e les p remiè res mesu res f rappaient les ensei
gnan ts c o m m u n a u x et dans une mo ind re m e s u r e le personne l d 'en
t re t ien . 

V in t a lors 83, avec p lus d e 100 j ou rnées de luttes. Les syndicats, 
qui re fusa ient et les per tes d 'emp lo i s et les d iminut ions salar iales, 
tentèrent de créer un front avec le pouvoir c o m m u n a l af in de s'op
poser aux v i sées de l 'Etat -pat ron. Le Co l lège é b a u c h a d'a i l leurs un 
projet , j ama is concré t isé , d e dé l ibéra t ion prévoyant de met t re la clef 
sous le pa i l lasson au cas o ù les agen ts se t rouvera ient à nouveau 
en cessa t ion d e pa iement . Les ac t ions débutèrent donc le 1*' avri l 
su i te à un n o u v e a u non -pa iemen t des salaires. Ap rès rupture avec 
le Co l l ège et à l 'appel de la C G S P - F G T B , les t ravai l leurs se mirent 
e n g rève d u 16 ma i a u 3 0 ju in 83. Les act ions cessèrent le 18 juil let 
f au te d e comba t tan ts . 

Ma is déjà, et on n e l 'appr i t qu 'ap rès , des l iens d e conn ivence s 'éta ient 
noués en t re des d i r igeants rég ionaux d u PS et cer ta ins responsa
b les de la C G S P . U n e rég ress ion man i fes te était donc a d m i s e par 
des « représentan ts» d u m o n d e d u travai l . 

Ma lg ré cela, les mi l i tants d e la C G S P loca le parv inrent de nouveau 
à arrêter l 'act iv i té c o m m u n a l e e n sep tembre 8 3 lors d e la g rève 
généra le des serv ices publ ics. 

L a pér iode , qu i n o u s a m e n a e n 85, d e u x i è m e t e m p s fort d e la 
rés is tance des c o m m u n a u x , fut en t recoupée d e nombreuses ac
t ions et man i fes ta t ions . C e fut e n c o r e une cessa t ion de pa iement 
qu i fut à l 'or ig ine des t ro is s e m a i n e s d 'arrêt en mai 85 et à ce 
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moment - l à les L iégeo is se sent i rent dé jà b ien isolés. Ensu i te , suc
cess ion de man i fes ta t ions j u s q u ' e n oc tob re 8 9 où u n e nouve l le 
cessat ion de pa iement p rovoque l 'arrêt des act iv i tés. C e se ra une 
sorte d'hal lal i pour les agents c o m m u n a u x qui, b ien que dés ignant 
parmi les mesures qu 'on leur «p ropose» des dangers pour tou te la 
fonc t ion pub l ique te ls que : non- respec t des conven t i ons col lect i
ves, l icenc iement massi f , m ise en d isponib i l i té fo rcée, etc., ne ren
contrent pas ou peu de sol idar i té parmi les d i r igeants synd icaux. 
Mieux, ils n 'obt iennent aucun relais d e la part d e leur responsab le 
régional et pire, celui-ci b loque, a u n o m de l ' au tonomie d u secteur , 
tou te possibi l i té d 'ex tens ion à d 'aut res. 

Enf in, à la d e m a n d e du min is t re d e l ' Intér ieur wa l l on A .Coo ls , il 
admet la rentrée en «serv ice» des «pe rmanen ts locaux» le 1/2/90 
et les fait exc lure de la C G S P le 8/2/90. 

Depuis , le v ide est quas i total et les mesu res de d é m e m b r e m e n t se 
suivent sans aucune réact ion d u personne l , tand is que ce perma
nent régional est d e v e n u le «pat ron» wa l lon d e la C G S P . 

laboratoire ? 

D'abord, il faut se rappeler qu ' au début des a n n é e s 80, J e a n Gol 
déclarai t qu 'avec 300 000 fonc t ionna i res , il ferai t auss i b ien et qu 'en
sui te le CVP, le PS ensui te , par la vo ix de Guy Spi tae ls , lancèrent 
le s logan : «Mo ins de fonc t ionna i res , ma is m ieux payés» . S i la 
première part ie s 'a f f i rme de plus en plus, la s e c o n d e est on ne peut 
plus spéc ieuse. 

Il fallait donc met t re en p lace les cond i t ions d e dég ra i ssage de la 
fonc t ion pub l ique en généra l ma is en se gardant b ien d e la heurter 
d e front. Des pô les d 'a t taques fu ren t donc cho is is et pa rmi les 
serv ices sans f inal i té commerc ia l e (quo ique ?) la c o m m u n e était un 
l ieu idéal. Il fal lait auss i tester un l ieu de rés is tance h is to r iquement 
r econnu . 

C'étai t le cas de L iège, o ù l 'esprit f rondeur est une t radi t ion. N'étai t-
ce pas les c o m m u n a u x l iégeois qui ava ien t é té un des dé tona teu rs 
de la g rève 60-61 ? 
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quels sont les résultats de ces visées ? 

A u n iveau d e l 'emplo i g lobal , la Vi l le et le C P A S qui comptèrent plus 
de 13 0 0 0 agen ts en ut i l isent enco re env i ron 4 600, soit une perte 
d e 8 4 0 0 pos tes d e t ravai l (près d e 65%), 

Cer tes , il faut pondére r ce ch i f f re par les t ransfer ts vers d 'autres 
inst i tut ions pub l iques et s ingu l iè rement vers l 'hôpital de la Ci tadel le 
mais le to ta l des t ransfer ts n 'at teint pas 2 600 unités. A u total, près 
d e 4 5 % d 'emp lo i s réels ont é té suppr imés . Et ce n 'est sans doute 
pas te rminé . L ' ense ignemen t c o m m u n a l l iégeois fut le premier, en 
1982, à subir les ef fe ts d 'un ar rê té de pouvo i rs spéc iaux qui sup
pr imai t les avan tages supér ieurs aux n o r m e s de l 'Etat. 

L iège fut la p remiè re à subir d e n o m b r e u s e s at te intes statutaires, 
et souven t s a n s jus t i f i ca t ion légale. Les d i r igeants pol i t iques se 
p laça ient ainsi au -dessus des lois. Pour rappel , tou te une sér ie de 
p rocès sont en cours et cer ta ins ont é té gagnés par les travai l leurs. 

M E S U R E S : 

1) P e n s i o n s 
a) pens ion vo lon ta i re à partir de 55 ans avec 2 0 ans de serv ice 
ef fect i fs . Bon i f i ca t ion de 5 a n n é e s f ic t ives d 'occupa t ion maxi
m u m jusqu 'à 65 ans. 
b) la m ê m e ma is la bon i f ica t ion l imi tée à l 'âge de 60 ans. 
c) pens ion ob l igato i re à 55 ans avec 2 0 ans de service. Bonif i
ca t ion de 5 ans l imi tée à 6 0 ans. Il faut savoir que des agents ont 
é té d é b a r q u é s avec mo ins de 2 0 000 F /mo is de ressources. 

2) M ises e n d ispon ib i l i t é 
a) à 50 ans avec 7 5 % d u sa la i re et ensu i te pens ion ant ic ipée à 
55 ans avec 5 ans de boni f icat ion. 
b) vo lon ta i re : d a n s des emp lo is excéden ta i res par rapport au 
cad re d e s a fonct ion . 2 ans à 1 00% du salaire, 1 an à 80%, 1 an 
à 6 0 % , e t c . . 

3) P r i m e s 
a) dépar t vo lon ta i re : 7 5 0 000 F 
b) dépar t ve rs une soc ié té pr ivée ( immond ices) : 350 000 F 

4) T r a n s f o r m a t i o n d e s ta tu ts 
Agen ts t empora i res (ONSS) devenus chômeu rs mis au travai l (CMT) 
e n s u i t e a g e n t s con t rac tue l s s u b v e n t i o n n é s (ACS) et enf in chô
m e u r s tout cour t . 
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5) C a d r e s d u personne l 
(ceci constitue un maximum d'emplois possibles) 
Vi l le : 1980 = 7 .850 

1987 = 5 .600 ,5 
1991 = 4 .038 
1993 = 3 .140 ? 

6) Serv ices f e r m é s o u c é d é s 
Vi l le de L iège : 

a) laboratoi re de den rées a l imenta i res ( fermé) 
b) éco le industr ie l le c é d é e à la Prov ince 
c) M u s é e de la V ie W a l l o n n e c é d é à la P rov ince 
d) c rèches j ama is t e r m i n é e s 
e) serv ice d e k inés i thérap ie ( fermé) 
f) serv ice d e dés in fec t ion (quasi fe rmé) 
g) abattoir d e v e n u in te rcommuna l et rentab le 
h) rég ie funéra i re d e v e n u e i n te r communa le et cec i au m o m e n t 

o ù el le commença i t à deveni r «très ren tab le» 
I) r amassage des i m m o n d i c e s pr ivat isé. Il faut inscr i re celui-c i 

dans la nouvel le f i l ière t rès m a r c h a n d e q u e const i tuent les 
d é c h e t s 

j) se rv ice d ' i ncend ie i n t e r c o m m u n a l i s é 
k) d 'aut res suivront ce r ta inement le m ê m e c h e m i n : cu rage des 

avalo i rs et égou ts - ba layage m é c a n i s é - chau f fage - électr i
ci té - peinture, etc. 

C P A S de L iège 
a) fe rmetu re de la c rèche «La R ibambe l le» ouve r te jour et nuit 
b) fe rmetu re des serv ices industr ie ls ( lavoir, couture, . . . ) lesque ls 

desserva ient aussi la Vi l le d e L iège 
c) fe rmetu re de Té lé - Iso lés 
d) hôpital d e la Ci tadel le d e v e n u une i n t e r communa le dans d e 

mauva ises condi t ions f inanc iè res pour la Vi l le (emprunt ) et le 
C P A S . 

7) R é m u n é r a t i o n s 
a) arrêt d e l ' indexat ion pendan t t ro is ans (4 index ou 8 ,24%) 
b) suppress ion des part ies mob i les d u pécu le d e v a c a n c e s et d e 

l 'a l locat ion de f in d ' a n n é e (3,5%) 
c) instaurat ion d 'une cot isat ion di te d e so l idar i té à l 'emplo i (sic !) 

d e 3,5%, suppr imée depu is 
d) non-appl icat ion de conven t ions (89-90) in tersector ie l les des 

serv ices publ ics (4%) 
e) arrêt des p romot ions 
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f) supp ress ion o u réduc t ion d ' i ndemn i tés ou pr imes 
g) t r ans fo rmat ions d u statut pécun ia i re à la ba isse avec appli

ca t ion d e b a r è m e s par fo is in fér ieurs aux p lus pet i ts ba rèmes 
d e l 'Etat. 

Ce t te l iste n 'est s a n s dou te et m a l h e u r e u s e m e n t pas exhaust ive, 
néanmo ins el le p rouve b ien la vo lon té d e se débar rasser et d 'agents 
et a fortiori de serv ices souven t pe r fo rman ts au dét r iment d e la 
popu la t i on . T o u t e s p ropo r t i ons g a r d é e s , e l le d é m o n t r e auss i la 
m a u v a i s e (ou fausse) man iè re d e s 'a t taquer à une det te é n o r m e 
sans se donner les m o y e n s de l 'annihi ler . 

F ina lement , à l ' instar d e ce l le de l 'Etat, la det te d e la Vi l le n 'a tou jours 
peis é té rédu i te pu i sque ce n 'en sont que des part ies qui ont été 
t rans fé rées à d 'au t res (Etat, Rég ion) . 

Ce la exp l ique auss i les vo ies cho is ies par cer ta ins serv ices publ ics 
en «rest ruc tura t ion» et les p is tes poss ib les lo rsque d 'aut res seront 
con f ron tés à la concu r rence lors d e la m ise e n p lace du Grand 
M a r c h é E u r o p é e n dès 1993. 





les partis et les crises liégeoises 

Christian remacle et jules pirlot * 

Le 1*' janv ier 1977 le n o u v e a u L iège issu des fus ions de c o m m u n e s 
voit le jour sous les ausp ices d ' une major i té social is te- l ibérale. De 
1983 à 1988 la Vi l le est d i r igée par un carte l P S - R W - R P W all ié à 
Ecolo. Depu is 1989 par une coa l i t ion PS-PSC. 

Les part is rep résen tés au jourd 'hu i a u conse i l c o m m u n a l ont tous 
par t ic ipé à la ges t ion d e la vi l le, le P S a é té a u pouvoi r d e man iè re 
in in te r rompue et a exe rcé la mayo ra t duran t ces trois légis latures. 

N o u s a l lons passer en revue l 'a t t i tude des d i f férentes fo rmat ions 
pol i t iques a u cours d e cet te pér iode t umu l t ueuse de la v ie commu
na le l iégeoise. - • 

le pri ^ 

Le petit r a s s emb lemen t l ibéral l iégeois par tage le pouvoir avec le 
PS, en 1977. Ce t te f o rma t i on i ssue des convu ls ions d e l 'agonie PLP 
est ne t tement su r rep résen tée avec t ro is échev ina ts dra inant la plus 
g rande part du budge t et lui assuran t le cont rô le d e la major i té d u 
p e r s o n n e l ( e n s e i g n e m e n t , cu l t u re , m u s é e s , j e u n e s s e , se rv i ces 
soc iaux et tu te l le d u C P A S , t ravaux. . . ) . Rap idemen t rejoint par l 'ai le 

Ils sont, respectivement, président et secrétaire de la section de Liège du PC. 
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droi te d u R W m e n é e par J e a n Gol , le g r o u p e l ibéral ( P R L W puis 
PRL) renforce encore son empr i se sur la po l i t ique c ommuna le . Les 
g rands t ravaux (pas tou jours inut i les), les expos i t ions prest ig ieu
ses, les g randes décora t ions f lora les, les pro jets aux é tudes coû
teuses éta ient la spéc ia l i té d e l ' échev in l ibéral G e o r g e s G o l d i n e 
(dont on repar le ra dans l 'a f fa i re C lose) . H o m m e fort d u co l lège, 
g rand dépenseur d e den ie rs publ ics, recouran t - pour des ra isons 
d 'ef f icaci té disait- i l - à l 'emprunt plutôt q u ' à la subven t i on de l 'Etat, 
cet échev inat por te une lourde responsab i l i té dans l 'a lourd issement 
d e la det te l iégeoise. 

Ent rés dans l 'oppos i t ion à L iège, a u m o m e n t o ù ils occupen t le 
pouvoir à la rég ion wa l lonne, à la c o m m u n a u t é f rança ise et à l 'Etat 
cent ra l - s o u v e n o n s - n o u s des g o u v e r n e m e n t s M a r t e n s / G o l - les 
l ibéraux l iégeois abandonnen t v i te le f ront l iégeois qui s 'étai t des
s iné en 1982 a u profit d ' une pol i t ique d e la d ragée hau te pour met t re 
à genoux leurs adversa i res pol i t iques. Ils ont durant des a n n é e s 
favor isé tou tes les mesures d e rég ress ion soc ia le et d e déman tè 
lement des serv ices publ ics. 

Il faut encore soul igner que c 'est l 'abstent ion d u chef d e g roupe 
l ibéral en 1989 qui a permis d e fa i re passer les mesu res les p lus 
dures cont re le personnel , é laborées par le Co l l ège (PS-PSC) ma is 
contes tées par la demi -douza ine de conse i l le rs soc ia l is tes d u grou
pe «perron». 

le psc 

Après trois longues légis latures d 'oppos i t ion (la dern iè re d e l 'anc ien 
L iège et les deux premières du nouveau) , le PSC re t rouve le pouvoir 
en 1989. Echev in des f inances et des t ravaux, premier échev in , 
h o m m e fort d u co l lège a s s u m a n t le long in tér im d u bou rgmes t re 
Close, Wi l l iam Anc ion impr ime à la Vi l le depu is lors une pol i t ique 
de droite, d igne des l ibéraux. Depu is le débu t d e la cr ise des f inan
ces communa les , le PSC n 'a cessé de prôner l 'austér i té ; Wi l l i am 
Anc ion alors dans l 'opposi t ion proposai t un emprun t fo rcé d e 10% 
sur les rémunéra t ions du personne l ( c o m m e au jourd 'hu i aux Forges 
de Clabecq) . Le p lan Michel , le p lan Nothomkj (min is t res P S C d e 
tu te l l e e n leur t e m p s ) t i ssen t la t r a m e d u « p l a n c a t a s t r o p h e » 
d 'Edouard C lose et d u p lan T o b b a c k f ina lement app l iqué. 

Contes tée par un consei l ler démocra te -ch ré t i en en 1982, la polit i
que ant i -socia le du PSC s 'a f f i rmera d 'au tant p lus fac i lement que la 
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d i ss idence d u R C L é c h o u e r a aux é lec t ions de 1982 et que la dé
mocra t ie ch ré t ienne se ra pr ivée d 'échev ina t (pour cause d e mau
va is sco re personne l sur la l iste du P S C ?!) en 1989. 

E n 1982, le P S C est al l ié a u P R L dans l 'Union pour Liège, ma is 
l ' incapac i té pour une coal i t ion des dro i tes de conquér i r la major i té, 
l ' inci te à rep rendre sa l iber té et à négoc ier avec le PS en 1988. De 
retour a u pouvoir , d a n s les cond i t ions décr i tes p lus haut, le PSC, 
s'i l a réussi à fa i re passer une sér ie de mesu res musc lées cont re 
le pe rsonne l , a pu auss i ob ten i r la pr iva t isa t ion d u secteur des 
i m m o n d i c e s qu' i l gère, e m p ê c h e r le retour d u réseau l iégeois d'In-
t e r c o m ( in te rcommuna le mixte) a u se in de l 'ALE ( in te rcommuna le 
pure) , la issant aux soc ia l is tes les chasses - j usqu 'à présent gar
d é e s - d e l 'abattoir , d e la rég ie funéra i re que le secteur pr ivé guette, 
et le Serv i ce Rég iona l d ' Incend ie au jourd 'hu i in tercommunal isé . 

écolo 
Six é lus en 1982, un premier s u c c è s é lectora l imméd ia tement t rans
f o r m é e n goal pol i t ique, Eco lo en t re au co l lège avec trois échevi-
nats. Les ver ts m a n q u e n t d 'expér ience , sont tenai l lés par des ten
s ions ent re une ai le g a u c h e et une ai le dro i te (qui fe ra dé fec t i on ' ) , 
f re inent le p rocessus d e régress ion soc ia le mais f in issent par en
tér iner tou tes les mesu res pr ises con t re les serv ices publ ics et leur 
pe rsonne l en t re 1983 et 1988. Edoua rd C lose dom ine vra iment à 
cet te é p o q u e le co l lège et j oue p le inement s o n rôle de bourgmest re , 
il peut compte r sur une major i té d e rechange avec la droite, les 
Eco les sont co incés. Ils sub issen t un t assemen t en voix mais non 
en s ièges e n 1988 et sont re jetés dans l 'opposi t ion. Ils adoptent un 
prof i l p lus ne t tement socia l et, en a b s e n c e d u PC, jouent dès lors 
le rôle d e la g a u c h e rad ica le a u consei l c o m m u n a l . 

le ps 

Part i major i ta i re d a n s les pet i tes c o m m u n e s fus ionnées avec Liège, 
le P S y dev ient le part i h é g é m o n i q u e ou p lus exac tement incontour
nable. Il ga rde d e la s i tuat ion d 'avant - fus ions , une st ructure que lque 
p e u « féoda le» . C h a q u e U S C d 'ent i té f édé rée conse rve droi ts et 
pr iv i lèges, il n'y pas u n PS l iégeois, les lut tes de c lans sont une 
cons tan te d e la v ie in terne de l 'USC d u N o u v e a u Liège. 

1 Un conseiller Ecolo «de droite» démissionne. 
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L 'a l l i ance l ibéra le conc lue d a n s les c i r c o n s t a n c e s déc r i t es p lus 
haut, si el le la isse la gest ion de sec teu rs essent ie ls à leurs parte
naires, permet aux soc ia l is tes de réal iser une la rge po l i t ique d e 
recru tement de personne l à la vi l le et a u C P A S . Le c l ien té l isme bat 
son plein, mais n 'éta i t -ce pas d a n s l'air du t e m p s ? N e fal lait- i l pas 
créer 100 000 emplo is (publ ics) nouveaux pour supp léer aux caren
ces des ent repr ises (pr ivées) ? 

U n e bonne part ie d e ce j je rsonne l se ra re jeté au n o m d e la dette. 
Car c o m m e on le sait, le contrat d e t ravai l et m ê m e la nomina t ion 
ont peu d e va leur f ace a u carac tè re sac ré d e la c h a r g e d e la dette. 

En 1982, le PS const i tue le R P S W un issant le PS, l 'ai le g a u c h e d u 
R W const i tuée en R a s s e m b l e m e n t Popu la i re W a l l o n et ce qui res te 
d u R W ampu té d e ses deux ai les. Sor t i v ic tor ieux d u choc f ronta l 
avec la droi te unie dans l 'UPL (23 s ièges con t re 21), le car te l à 
d i rect ion socia l is te se tou rne vers Eco lo , ma lg ré l 'host i l i té d ' E d o u a r d 
Close, a lors prés ident d e la f édé ra t i on l iégeo ise d u PS, dont la 
pré férence allait à une coal i t ion c lass ique avec la droi te. L 'euphor ie 
d e cet te a l l iance progress is te d 'un t ype n o u v e a u se d iss ipe b ien 
v i te . 

Lors de la cessat ion de pa iement de 1983, il ex is te un f ront c o m m u n 
entre la major i té R P S W - E c o l o et les o rgan isa t ions synd ica les . Ma is 
le Co l lège refuse d e fa i re appe l à la popu la t ion pour met t re tou te la 
vi l le en état de rés istance. Lâché par les autor i tés, sans t ra i tement 
depu is des semaines , le personne l en t re en grève. Le PS l iégeois 
cherche le compromis , d 'autant plus qu' i l est t i rai l lé ent re ses dif
fé rentes u s e et isolé au se in de la fédéra t ion , les soc ia l is tes de la 
banl ieue cons idèrent les l iégeois p resque c o m m e des ennem is et 
accusent E. C lose d'avoir v idé la ca isse fédé ra le pour f inancer sa 
luxueuse c a m p a g n e é lectora le personne l le sur le t h è m e de «L iège 
v ivra». O n sait que par la su i te le bou rgmes t re cand ida t à sa suc
cess ion se t ou rne ra vers d 'au t res s o u r c e s d e f i n a n c e m e n t pour 
mener une c a m p a g n e d igne d e Mi t terrand. 

Tou jours est-i l que, béni par Guy Sp i tae ls a u n o m d e l 'uni té retrou
vée d u PS l iégeois, un mauva i s p lan est adopté . Il prévoi t l 'abais
semen t par dés indexa t ion des revenus d u personne l c o m m u n a l , 
une restr ict ion des serv ices à la popu la t ion et l ' augmenta t ion des 
taxes ^. 

2, Notons l'attitude de Marie Caprasse, échevin RPW, qui, fidèle à sa conviction et au 
programme du RPSW, a refusé de suivre la majorité dans sa dérive antisociale. On lui 
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E n 1985, avec l 'appu i d ' A n d r é Mordan t , pr incipal responsab le ré
g iona l d e la C G S P (secteur des admin is t ra t ions locales et régiona
les), le comi té cent ra l d e l 'USC au to r i se le l i cenc iement des agents 
t e m p o r a i r e s . 

L a Rég ion wa l l onne (alors propor t ionne l le PS-PRL-PSC) prés idée 
par J e a n - M a u r i c e D e h o u s s e , avec le P R L A n d r é D a m s e a u à la 
tu te l le des c o m m u n e s , con t ra in t la V i l le à aba isser le cad re du 
p e r s o n n e l . 

E n 1989, a l l iée au PSC, fo r te d u p lan Tobback , socia l is te f lamand, 
qui a s s u m e la part de la fai l l i te d e L iège dont l 'Etat be lge était l 'aval 
et impose à la vi l le et à la rég ion wa l l onne d e se débroui l ler avec 
le reste, l 'ai le dro i te du P S ten te d e br iser tou te rés is tance ^. A n d r é 
Coo ls , vér i tab le pa t ron d e la fédéra t ion , fait jouer les c l ivages cen
t re -pér iphér ie au se in de l 'USC du n o u v e a u Liège. Les syndical is tes 
d e la C G S P l iégeoise sont isolés. Le vo te major i ta i re d u Comi té 
Cent ra l de l 'USC est bafoué, le PS(bis) avec Jean-Maur i ce Dehous
se se dess ine et re fuse de voter le p lan d u Col lège. C e dernier, avec 
l 'appui de Miche l Forêt , chef d e g roupe PRL, qui s 'abst ient pour 
q u ' u n e major i té se dess ine , fait passer son p lan prévoyant ent re 
aut re des mises en d isponib i l i tés, et des retrai tes d 'of f ice. 

L iège connaî t l ' émeu te d u désespo i r , le consei l c o m m u n a l dé l ibère 
sous la pro tect ion d e la genda rmer i e qui bouc le «à la ch i l ienne» le 
quart ier d e hôtel d e vi l le et a r rê te des responsab les synd icaux. 

D a n s la fou lée, la rég iona le C G S P A L R a exc lu ses leaders l iégeois 
et a rédui t a u s i lence ce qui res te des pu issan tes sect ions Liège-
V i l le et C P A S . Les bâ t imen ts pub l ics sont dans un tr iste état. Le 
C P A S et tout son réseau d e serv ices soc iaux et hospi ta l iers est 
démante lé . L a Vi l le c h e r c h e à larguer s o n ense ignemen t secondai 
re et supér ieur p lus qu ' à le dé fendre . 

Edoua rd C lose a é té j u g é et A n d r é Coo ls empo r te des secrets dans 
la t ombe . Tr is te b i lan pour le part i dominan t de la vi l le et d e sa 
région. Depu is la mort d ' A n d r é Coo ls et la d ispar i t ion d 'Edouard 
C l o s e qui a qu i t té la s c è n e po l i t ique l iégeo ise en d é m é n a g e a n t 

(suite note 2) 
retira toutes ses attributions et, échevin sans portefeuille, elle vota souvent avec le 
conseiller communiste contre la majorité socialiste-Ecolo. 

3. cfr. l'article de Christian Remacle dans ce numéro (page 77). 
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oppor tunément à la c a m p a g n e , un nouve l h o m m e fort exe rce une 
in f luence dé te rminan te : le min is t re w a l l o n d e tutel le, Guy Mathot . 
A u point q u e d u cô té d u P S C , marr i d e voir le pouvo i r ef fect i f 
échapper au 1*' Echev in , Wi l l i am Anc ion , on m u r m u r e que c 'est le 
min is t re se rés ien qui e x e r c e le pouvo i r m a y o r a l par p e r s o n n e s 
in terposées. S o n but s e m b l e êt re - sans réparer les dégâ ts dé j à 
fai ts - de permet t re à L iège d'al ler j usqu 'aux p rocha ines é lec t ions 
communa les sans nouve l le cr ise et d e rendre a u personne l un peu 
d u pouvoir d 'achat perdu. 

Dans ces condi t ions, le PS por te une lourde responsab i l i té dans la 
mon tée de l 'ex t rême droi te. Cel le-c i a beau j eu de remet t re en cause 
l 'honnêteté des part is démocra t iques . Pour tant , el le a p résen té en 
tê te de liste dans le can ton de L iège, aux dern iè res é lect ions pro
v incia les, un indiv idu dé jà c o n d a m n é pour un ho ld -up a u dét r iment 
des serv ices de la pos te ; il fut m a l h e u r e u s e m e n t é lu " . Il est à 
cra indre qu 'abusé par un d iscours sécur i ta i re et xénophobe , l 'élec-
torat popula i re renforce à l 'avenir la dro i te a u dé t r iment d e la gau
che, et ainsi l 'u l t ra- l ibéral isme, l 'ant i -syndica l isme, le m a s s a c r e des 
serv ices publ ics et cul turels. 

Les L iégeo is n 'ont pas intérêt à voir s 'e f fondre r le PS. Il es t à 
souhai ter que ce dernier re t rouve en lui les fo rces et le cou rage d e 
fa i re son propre m é n a g e et p résen te un profi l capab le de rendre 
espoir car il ne m a n q u e pas de mi l i tants de qual i té, soc ia l is tes d e 
coeur et d e convict ion. 

le pc 

Dès le début des a n n é e s 80, la l igne d u PC est t r acée : la V i l le est 
ma lade de sa dette, l 'Etat be lge en est responsab le puisqu' i l ne l 'a 
pas repr ise lors des fus ions des c o m m u n e s , et qu 'ensu i te , il n 'a pas 
respecté la loi sur le f onds des c o m m u n e s . Il n 'est pas ques t ion 
dans ces cond i t ions d 'accepter des per tes d 'emp lo i et des d iminu
t ions d e sala i re dans une région dé jà du remen t ép rouvée par la 
cr ise. Tou t doit êt re fait pour que l 'Etat r ep renne la part ie a n o r m a l e 
de la dette qui a fait bou le de neige^. Le PC au ra le mér i te de se 
tenir f idè lement à cet te o r ien ta t ion duran t t ou te la décenn ie . E n 

4. cfr.danscenumérolesart iclesdeM. Hotterbeex(page 129),G. Krettels(page 117)qui 
abordent la question de l'extrême droite liégeoise. 

5. cfr. articles de Hubert Maris (page 69) et de Christian Remacle (page 77). 
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1982, lors d e la p rem iè re cessa t ion d e pa iement , il appu ie l 'unani-
m i s m e l iégeois a n i m é par le co l lège P S - P R L , tout en soul ignant que 
les l ibéraux jouent doub le j eu : «i ls se fon t agneaux à Liège, mais 
res ten t des loups à Bruxe l l es» . L a s t ra tég ie d u PC v a être d e 
favor iser une major i té p rogress is te d e rés is tance a u gouvernement 
Mar tens -Go l ( l u i -même consei l ler c o m m u n a l P R L à Liège). 

D è s ju in, la rupture est c o n s o m m é avec la dro i te : un vo te o p p o s e 
le P S C et le P R L ( future a l l i ance UPL) a u PS, R W , R P W (futur cartel 
R P S W ) , PC et un d é m o c r a t e chré t ien qui se met en m a r g e du PSC. 
U n e nouve l le major i té se dess ine . 

L e PC par t ic ipe à des d i scuss ions avec le P S en v u e d e son ent rée 
d a n s le car te l des gauches , mais , d ' une part, il est clair que le PS 
v i se à absorber les mi l i tants (souvent chrét iens) d u R W et du R P S W ; 
qu' i l ne t ient pas à perd re son t e m p s avec des commun is tes indi
ges tes et, d 'au t re part, les c o m m u n i s t e s refusent d ' emb lée le prin
c ipe d 'une d isc ip l ine de g r o u p e o ù ils sera ient voués à une perpé
tue l le minor isat ion. Les p rogress is tes iront sépa rémen t aux élec
t ions, d 'autant p lus q u e le d é m o c r a t e chré t ien R e m o u c h a m p s dé
pose une liste d e R a s s e m b l e m e n t Chré t ien L iégeois qui échoue. Il 
se ra pe rsonne l lement repêché par le PS a u C P A S . 

Les c o m m u n i s t e s perden t un d e leurs deux s ièges. La c a m p a g n e 
gauche -d ro i t e a é té f oca l i sée au tour d u R P S W et d e l 'UPL; les 
nouveaux venus , Eco lo , t i rent les mar rons d u feu avec six s ièges. 
L ' a n n é e se t e rm ine par une déc la ra t ion d u Conse i l C o m m u n a l sor tant 
qui réc lame une a ide d e l 'Etat en é c h a n g e de concess ions l iégeoi
ses sur l 'emplo i et les f ra is d e fonc t i onnemen t , vo tées à l 'unanimi té 
mo ins les commun is tes . Eco lo qui s 'apprê te à entrer au Col lège, fait 
savoi r qu' i l a p p r o u v e cet te pos i t ion si la compress ion d e l 'emplo i se 
fait sans l i cenc iement . 

L e PC, qui souhai ta i t rejeter la dro i te dans l 'opposi t ion, appu ie d e 
l 'extér ieur la major i té R P S W - E c o l o et s o n consei l ler vo te l 'é lect ion 
d e tous les échev ins . 

1983 sera l ' année s t ra tég ique. Il y a une par fa i te c o m m u n a u t é d e 
v u e ent re le PC et les pr inc ipaux responsab les (parmi lesquels des 
commun is tes ) d e la C G S P locale, sec teurs vi l le, C P A S , Ense igne
ment c o m m u n a l . L 'h ia tus est é n o r m e ent re la représentat iv i té com
mun is te (1 é lu sur les 51 consei l lers) et le rôle réel du PC. Pour les 
c o m m u n i s t e s l iégeois, pe rd re les lut tes du p r in temps 8 3 signif ierait 
l 'ouver ture au dé t r i co tage d e tou te la fonc t ion publ ique, pas seule-
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ment à Liège. Leur mot d 'o rd re est d e «tenir pour élargir , élargir pour 
gagner» . Ten i r bon, re fuser les c o n c e s s i o n s sur l ' emplo i et les 
sa la i res, élargir en al lant ve r s les c i t oyens c o m m e la C G S P le 
proc lamai t : «lutter pour les serv ices publ ics, c 'est lutter pour vous-
même» , élargir vers d 'au t res v i l les et c o m m u n e s , et ve rs le sec teur 
privé, créer un axe Vi l le - Cocker i l l - Un ivers i té qui é ta ient c h a c u n e 
d a n s le co l l imateur des p lans di ts d ' assa in i ssemen t . J u s q u ' o ù ? 
Jusqu 'à la g rève généra le pour d is loquer Mar tens-Go l c o m m e e n 
60, on avait mis Eyskens en échec . L iège est res tée seule, vo i re 
t rahie; quand le m o u v e m e n t p rend de l 'ampleur en au tomne , il est 
dé jà t rop tard; le premier p lan est vo té^ . 

Dès lors, l 'h istoire se répète. A gauche , le PC est seu l à refuser les 
mesures de régress ion et d e déman tè l emen t ; a u cent re , le R P S W , 
ou plus exac tement le PS, g l isse à dro i te et en t ra îne ses par tena i res 
Eco lo dans des concess ions funes tes , avec une vo lon té d e larguer 
les ver ts après les é lect ions de 88. 

A lber t Juchmès , t rès ép rouvé et asp i rant à la retrai te, a b a n d o n n e 
son s iège au profit de Ju les R a s k i n ' . C 'es t avec lui que la campa
gne électorale de 8 8 sera menée . Il n 'est p lus ques t ion d 'une par
t ic ipat ion à une fu ture major i té mais d e ma in t ien d 'une oppos i t ion 
d e gauche. Ce sera l 'échec, m ê m e si le PC amé l i o re son score aux 
communa les d e 1988 par rappor t aux lég is la t ives d e 1987 dans le 
canton de L i è g e ' . 

A contre-courant , s u b m e r g é par la v a g u e t r i omphan te du néol ibé
ral isme, dans un c l imat in ternat ional tout à fait dé favorab le , la dé
fai te n'étai t-ei le pas inév i tab le ? L e mot d 'o rd re « C e n'est pas en 
v ivant plus mal que ça ira m ieux» a c é d é la pas à la doc t r ine d u 
mo ind re mal , à la ges t i on « h u m a i n e » d e la r ég ress ion soc ia le . 
M ê m e au p lus fort d e la lutte, les ef fect i fs du PC l iégeois ne s 'ac
cro issent pas. Le capi ta l de sympa th ie ne se t radui t pas en suf f ra
ges. La stabi l i té du PS, le succès d u g roupe Perron, le ma in t i en d e 
six élus Ecolo en 8 8 et leur p rogress ion u l tér ieure témo ignen t d u 
n iveau réel de la consc ience popu la i re à la f in des a n n é e s 80. 

6. cfr. article de Jacques Yerna (page47). 

7. Jules Raskin quittera le PC pour le PS en 1989. 

8. Jules Pirlot, «Point de vue d'un communiste liégeois». Cahiers Marxistes, n°183, 
janvier-février 1992, p. 113. 
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Eta i t -ce une ra ison pour ne pas l ivrer cet te lutte ? Est- i l t rop ta rd 
pour p rendre une revanche et fa i re payer le capi ta l f inancier , seu l 
bénéf ic ia i re des cr ises l iégeo ises ? Pour restaurer le prest ige d u 
se rv i ce publ ic, sat is fa i re les beso ins en personne l et assurer des 
sa la i res décen ts ? Les c o m m u n i s t e s sont p reneurs ! 
C o m m e la c i ta t ion g ravée sur la mu rs d e la c i té admin is t ra t ive le 
rappel le , M iche l d e l 'Hospi ta l , en 1558, l 'avait dé jà b ien o b s e r v é : 
«les L iégeois , p lus q u e tous les ans domptés . Néanmo ins ils ont 
tou jou rs re levé leurs c res tes». 

annexe : résultats électoraux à Liège 

Communales 82 Communales 88 Chambre 91 

RPSW/PS 40,75% - 23 Sièges 40,07% - 23 sièges 37,2% 
UPUPRUPSC 36,52% - 21 sièges 21,66% -12 sièges 20,5% 
Ecolo 11,66%- 6 sièges 8,70% - 6 sièges 13,9% 
PC 4,43% - 1 siège 3,03% - 0 siège 
RCL 3,29% - 0 siège 
UDRT 1,63% - 0 siège 
PFN/AGIR 2,94% - 0 siège 4,6% 
FN 0,89% - 0 siège 2,9% 
UCD 0,3% 
PTB 0,34% - 0 siège 0,5% 
POS 0,37% - 0 siège 0,3% 

O n cons ta te donc q u e le P S re t rouve les fo rces du R P S W entre 
1992 et 1988. C 'es t an 1991 qu' i l paye la note et n 'est sauvé que 
par J . -M. D e h o u s s e qui à t i t re pe rsonne l dans le can ton de L iège 
obt ient 14 .190 vo ix soc ia l is tes sur les 38.723. 

Eco lo subi t une per te en vo ix ma is non en s ièges en 1988, à met t re 
en rappor t avec s a pa r t i c ipa t ion a u Co l l ège . Il se ra t t rape t rès 
la rgement en 1991. S o n sco re a u Séna t o ù la l iste socia l is te était 
t rès fa ib le est enco re mei l leur : 17%. 

L 'a f fa ib l i ssement d u P C est à met t re e n para l lè le avec le recul des 
idées de c h a n g e m e n t d e soc ié té en 1991 . T i rant des conséquen-
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ces, il ne se p résente pas et o r ien te s o n é lec to ra l ve rs les Eco lo et 
Dehousse pour expr imer sa rés is tance à la régress ion socia le. 

O n peut s ' inquiéter de la p rog ress ion d e s f o r m a t i o n s d ' e x t r ê m e 
droite, en mesu re de fa i re une pe rcée aux p rocha ines communa les . 
L a droi te c lass ique p rog resse en 8 8 mais subi t un échec en 91. 

Le «camps progress is te» d e 82 ( R P S W , PC, RCL , Ecolo) s 'es t 
affaibl i e n 88 et sur tout e n 91. C o m p t e - t e n u de la stabi l i té d u P S C 
et du PRL, Il faut cro i re a u g l i ssemen t à d ro i te d ' u n e par t ie d e 
l 'é lectoral populai re. Les dépou i l l emen ts e f fec tués e n 88 met ta ient 
en relief une percée du P F N plus net te d a n s les quar t ie rs « rouges» 
d e la pér iphér ies que dans les quar t iers «bourgeo is» d u centre-vi l le. 



j'ai 4 ans 1/2 au conseil communal 
et je ne suis plus tout petit 

marc vanhamel * 

Cer ta ins m e ca ta loguen t c o m m e «chré t ien d e gauche» par m o n 
i t inéraire. L a J O C (Jeunesse ouvr iè re chrét ienne) est le décl ic, la 
ré férence. S ix a n n é e s c o m m e mi l i tant actif à la J O C m'ont permis 
d e p rendre consc ience des réal i tés, des p rob lèmes de la vie, de la 
soc ié té . L ' a p p r e n t i s s a g e d ' u n e ana l yse : Vo i r - Juger - Agir m 'a 
permis d 'ê t re cr i t ique, d 'ana lyser la soc ié té en partant des réal i tés 
v é c u e s sur le terra in. M o n désir de dé fend re cer ta ines va leurs de 
sol idar i té, d e part ic ipat ion, d 'ê t re le por te -paro le des gens qui n'ont 
pas droit au chap i t re just i f ie m o n e n g a g e m e n t en pol i t ique dans le 
S e P (Sol idar i té et par t ic ipat ion) . J 'a i é té f o r m é sur le tas à la J O C 
et d a n s l 'act ion, c 'est ce qui m e d i f fé renc ie des nombreux «intel lec
tue ls purs » qu' i l y a en pol i t ique. Le beso in d e t radu i re en reven
d ica t ions pol i t iques les asp i ra t ions qui décou len t du t ravai l associa
tif dans les g r o u p e s d e b a s e est tou jou rs le moteur d e m o n enga
g e m e n t . 

J 'a i é t é un des a r t i sans d u r a p p r o c h e m e n t d u S e p et d 'Eco lo . 
Au jourd 'hu i , je m e s e n s Eco lo à 110 %. 

C o m m e éco log is te je t rava i l le des propos i t ions de règ lements , d e 
mot ions . C o m m e , par exemp le , la mot ion demandan t la suppres-

Marc Vanhamel est conseiller communal Ecolo. 
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s ion d u pointage quot id ien des c h ô m e u r s (en 90) o u cel le condam
nant l 'usage d u M O X à T i h a n g e (combus t ib le c o m p o s é d 'u ran ium 
et de p lutonium). 

A u cou rs d e ces années , m o n rô le d e conse i l le r a su r tou t é t é 
d 'analyser les propos i t ions d u co l lège. 

Eco lo a j oué l 'oppos i t ion const ruc t ive , appuyan t ce qui nous paraî t 
va lab le et combat tan t ce qui paraî t néfaste. 

Les part is t rad i t ionnels m 'on t le p lus f r a p p é : leurs c o s t u m e s noi rs 
et t r istes, leur langue d e bois. U n e x e m p l e : le d iscours d e s soc ia
l istes qui lors d u vo te d u p lan d 'assa in i ssemen t ont osé d i re «Avec 
mo ins de moyens , mo ins d e personne l , nous rend rons un mei l leur 
serv ice à la popula t ion». Incroyab le , non ? C 'es t la l angue de bois 
ut i l isée c o m m e inst i tut ion. 

Que l l e est la d i f fé rence en t re une a p p r o c h e p rogress is te et u n e 
aut re ? Des e x e m p l e s : 
1) Les t ravai l leurs à t e m p s part ie l : le g o u v e r n e m e n t a pr is des 
mesures v isant à suppr imer le c o m p l é m e n t c h ô m a g e aux t ravai l leurs 
à t e m p s partiel. La Vi l le emp lo ie 4 0 0 pe rsonnes à t e m p s part ie l dont 
p lus d e la moi t ié t ouche un c o m p l é m e n t c h ô m a g e . E n c o u r a g é s hier 
à partager le t ravai l d isponib le , ces t rava i l leurs sont pr is a u p iège 
aujourd 'hui . La Vi l le a un contrat mora l v is -à-v is d 'eux; il était donc 
logique qu'e l le leur p ropose un emp lo i à t e m p s plein. L 'échev in d u 
personnel , Guy M o r e a u (PS), a re fusé ce t te propos i t ion , pr ivi lé-
geant l 'organisat ion des serv ices à la d é f e n s e d e s o n personne l . 

2) Les horodateurs . 
Le col lège n'a agi que face à l ' événement jud ic ia i re et aux press ions 
cons tan tes et répétées des éco log is tes. D è s le début , les éco log is
tes avaient eu des soupçons et ont d e m a n d é l 'annu la t ion du contrat . 
Dans ce dossier , le co l lège n 'a fait q u e le m in imum, et, à l 'heure 
actuel le, n 'a tou jours pas d e m a n d é a u min is t re compé ten t le retrait 
d e la liste d 'agréat ion des soc ié tés qui se sont en tendues lors d e 
l 'adjudicat ion du marché. El les peuven t donc , e n tou te impuni té , 
cont inuer à obtenir des marchés publ ics. Le co l lège est m o u avec 
les sociétés. Pourquo i ?!... Les é lec t ions arr ivent ! 

3) Le refus d ' inscr ipt ion des cand ida ts ré fug iés pol i t iques. 
Seu l Eco lo s 'est opposé, avec les o rgan isa t ions t ravai l lant sur le 
terrain, à cet te mesure injuste. O ù sont passés les p rogress is tes et 
les human is tes au PS - P S C - P R L ? Eco lo est con t re la po l i t ique 
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d e ghe t to p rônée par le co l lège, qui p ropose d'accuei l l i r dans un 
cen t re spéc ia l i sé t ous les cand ida ts réfugiés. Nous prônons plutôt 
le ma in t ien et le d é v e l o p p e m e n t des an tennes admin is t ra t ives et d u 
C P A S dans les quar t iers . L a décen t ra l i sa t ion permet d 'ê t re plus en 
contac t avec les quar t iers , avec la réal i té. El le permet de fa i re jouer 
des réseaux d e so l idar i té sur le ter ra in , à la base. 

4) Les p lans d 'assa in i ssemen t 
Le co l l ège n 'a a b s o l u m e n t pas t e n u c o m p t e d e s beso ins d e la 
populat ion, et a d a n g e r e u s e m e n t rédui t les serv ices à la populat ion, 
sur tout dans les quar t ie rs pé r iphér iques et popu la i res : suppress ion 
d e b ib l io thèques, d ' an tennes admin is t ra t ives , d e dépôts d e voir ie, 
d e commissa r ia t s et d ' agen ts d e quart ier , de pos tes avancés d e 
pomp ie rs . Ils ont cen t ra l i sé et se son t e n c o r e p lus é lo ignés du 
c i t oyen . 
Il y a b ien e u un v o t e de cer ta ins soc ia l is tes cont re la mise en 
d isponib i l i té d ' agen ts n o m m é s . Ma is les m ê m e s n 'ont pas bougé le 
petit do igt pour sauver les t empo ra i r es et les A C S . Seu ls les agents 
n o m m é s les in téressa ient . 

5) L ' u rban i sme à la s a u c e A n c i o n 
Les bui ld ings ont poussé , à nouveau , c o m m e des champ ignons . La 
déf igura t ion d e la vi l le a r e c o m m e n c é . A L iège, on ne c lasse plus, 
on casse. O n re fuse par e x e m p l e le c lassemen t d 'une f açade Art 
D é c o de l 'arch i tecte Jaspar pa rce qu 'e l le pourrai t embêter un futur 
invest isseur . O n ne se p r é o c c u p e pas t r op des 45 000 s ignatures 
d e m a n d a n t d e sauver les foui l les d e la p lace Sa in t -Lamber t . La vi l le 
est d e m o i n s en mo ins à tai l le huma ine . 

les valeurs qui disparaissent 

Ecolo , lors des six a n n é e s o ù il a é té a u pouvoir , a ins tauré une 
réel le po l i t ique d e part ic ipat ion. L a major i té ac tue l le (PS-PSC) a 
p resque tout détrui t . Le serv ice d e la par t ic ipat ion et des re lat ions 
avec les quar t ie rs a p resque d isparu . C e n'est plus, pour le col lège, 
une prior i té. Les d i f fé rentes d e m a n d e s d e consu l ta t ion de la popu
lat ion n 'ont j ama is about i , ma lg ré les p r o m e s s e s du col lège. Il ne 
che rche p lus à avoir l 'avis des habi tants . Pire, le co l lège man i fes te 
un mépr i s de l 'oppos i t ion et du déba t démocra t ique . Il re fuse d' ins
cr i re les po in ts d e m a n d é s par Eco lo à l 'ordre du jour (décharge 
c landest ine , t ranspor ts en c o m m u n , minerva l dans l 'ense ignement 
ar t i s t ique et conséquences . . . ) 
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C e n'est en tout cas pas avec ce t y p e d 'a t t i tude q u e l 'on redonne ra 
env ie au c i toyen de s ' in téresser à la pol i t ique. 

C 'est dans cet te perspect ive d e ré tab l i ssement d u contac t en t re les 
autor i tés communa les et la popu la t ion d e la V i l le qu 'Eco lo pose sa 
cand ida tu re au pouvoi r ap rès les é lec t ions d e 94. En rappe lan t 
qu 'Eco lo refuse tout f i nancemen t des en t repr ises et tout cumu l des 
manda ts , pr iv i légie le t rava i l d ' é q u i p e par rappor t au vedet ta r ia t 
pol i t ique, ex ige des ses é lus d e rend re des comp tes et de respecter 
les déc is ions de la base réun ie en assemb lée . 

Il faut pour L iège une au t re pol i t ique, fa i te au t remen t et amél iorer 
a u quot id ien les condi t ions d e v ie des L iégeo is pour une mei l leure 
qual i té de vie. 



comment un syndicat devint 
une courroie de transmission : 

régionale de liège - secteur air de la cgsp 

Christian remacle 

L 'évo lu t i on d u s y n d i c a l i s m e à l ' in tér ieur d u sec teu r A L R (Admis t ra -
t i ons Loca les et R é g i o n a l e s ) d e la C G S P l iégeo ise a été é t ro i t emen t 
l iée à ce l le d e s lu t tes d e s t rava i l l eu rs d e la Ci té a rden te . 

N o u s s i t uons le d é b u t en 1982. A ce t te é p o q u e , le p rés iden t d e la 
s e c t i o n d e L iège-V i l l e , M i che l L a m o n t a g n e , fit l 'ob jet d ' u n e exc lu
s ion in jus te su i te à un vo l c o m m i s d a n s les l ocaux synd i caux . Le 
vé r i tab le ob jec t i f pou rsu i v i en l 'écar tan t éta i t d e le pr iver d u m a n d a t 
d e sec ré ta i r e rég iona l , qu ' i l au ra i t c e r t a i n e m e n t o b t e n u a u dépa r t d e 
R a y m o n d M o n s e u r , sec ré ta i r e d e l ' époque . C e dern ie r , qu i ne dis
posa i t pas d e la ma jo r i t é à l ' in tér ieur d e son sec teu r ( les sec t ions 
d e la Vi l le et d u C P A S d e L i ège c o m p t a i e n t env i r on 55 % d 'a f f i l iés) , 
fit exc l u re L a m o n t a g n e par un C o n g r è s rég iona l intersectoriel. 

Cet te e x c l u s i o n pe rm i t la « m i s e en é v i d e n c e » d ' A n d r é Mordan t . 

Ensu i te , la sec t i on d e L i ège m e cho is i t c o m m e p rés iden t . 

Su rv in ren t a lo rs les é v é n e m e n t s d e 83 . Il fau t no ter q u e les t ro is 
p r i nc i paux r e s p o n s a b l e s d e s sec t i ons d u C P A S , d e l ' E n s e i g n e m e n t 
c o m m u n a l et d e la Vi l le , à savo i r F e r n a n d Gourd in , A n d r é B e a u v o i s 
et m o i - m ê m e , é t ions m e m b r e s d u Part i c o m m u n i s t e . 
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Il fa l la i t d o n c « t rouver» un p o r t e - p a r o l e d u par t i d o m i n a n t , le PS, af in 
d 'ô te r tout p ré tex te à la s u r e n c h è r e po l i t i c ienne. C 'es t a ins i qu 'An
d ré M o r d a n t dev in t la «vede t te» d e 1983. 

Pour tan t , d a n s les cou l i s ses , R a y m o n d M o n s e u r , tou jou rs secré ta i 
re rég iona l , t i rai t e n c o r e les f ice l les . O n appr i t , ap rès le conf l i t , qu ' i l 
ava i t (seu l ?), à p lus ieu rs rep r i ses , n é g o c i é la f in de la g rève en 
p r o p o s a n t d ' a b o r d le l i c e n c i e m e n t des t e m p o r a i r e s pou r arr iver 
en f in à d e s m e s u r e s d e r é g r e s s i o n sa lar ia le . 

En 1985, A n d r é M o r d a n t et la r ég iona le A L R fu ren t p lus q u e te rnes , 
lors d u d e u x i è m e conf l i t i m p o r t a n t qu i s e c o u a la Vi l le d e L iège. 

A v a n t d e p a s s e r à 1989 qu i m o n t r a le f in d u fin d e la d é p e n d a n c e 
s y n d i c a l e à l ' éga rd d ' u n par t i , t r açons le por t ra i t d 'A. Mordan t . A u 
d é b u t d e sa v ie ac t i ve , il fut un mi l i tan t ch ré t ien . Lorsqu ' i l fut e n g a g é 
a u C P A S , il éta i t d 'a i l l eu rs s y n d i q u é à la C S C - C C S P (Cent ra le 
C h r é t i e n n e d e s S e r v i c e s Pub l i cs ) . Ma i s il se ral l ia v i te au synd ica t 
ma jo r i ta i re , d o n c à la C G S P . De p lus , au C P A S , à ce t te é p o q u e , le 
Par t i c o m m u n i s t e éta i t a s s e z in f luen t et n o m b r e d e r e s p o n s a b l e s 
s y n d i c a u x en é ta ien t m e m b r e s . Il s 'a f f i l ia d o n c a u PC du ran t que l 
q u e s a n n é e s . L o r s q u e R. M o n s e u r le r e m a r q u a et en fit son dau
ph in , a p r è s l ' exc lus ion d e M. L a m o n t a g n e , il j u g e a p lus uti le d e 
s 'af f i l ier a u PS. L à - b a s , il fit u n e b r è v e appar i t i on au se in d u C o m i t é 
cen t ra l d e l ' U S C d e L iège , le t e m p s d ' a d m e t t r e le l i cenc iemen t des 
t rava i l l eu rs O N S S et leur t r a n s f o r m a t i o n en c h ô m e u r s mis au tra
vai l . Il d é m i s s i o n n a e n s u i t e d e ses m a n d a t s po l i t i ques . A ce mo
ment , tou jours « in f luencé» p a r R . M o n s e u r , il v i l ipendai t And ré Coo ls , 
qu i le lui renda i t b ien . 

C e p e n d a n t , la « tu te l le» M o n s e u r s ' e s t o m p a et A. M o r d a n t pri t seu l 
les n o m b r e u x c o n t a c t s q u e peu t avo i r un r e s p o n s a b l e synd ica l . 

N o u s a r r i vons d o n c en 1989 . Deux é v é n e m e n t s eu ren t tou te leur 
i m p o r t a n c e d a n s la p r e m i è r e mo i t i é d e l ' année . D 'abo rd , A. Mo rdan t 
ne fut pas é lu à la p r é s i d e n c e in te rsec to r ie l le de la C G S P l iégeo ise , 
m a n d a t qu ' i l b r igua i t a f in d e se p r o p u l s e r d a n s les hau tes s p h è r e s 
synd i ca l es . Et p i re I Le c a n d i d a t qu ' i l dé fenda i t ( avec l 'ai le d ro i te d u 
PS) à la s u c c e s s i o n d u sec ré ta i r e rég iona l in te rsec to r ie l d e L iège, 
E d g a r d M a g i s , fut ba t t u d e 3 0 0 0 vo ix par A n d r é Beauvo is , s o u t e n u 
par la g a u c h e d e la C G S P et n o t a m m e n t par la ma jor i té d e deux 
s e c t i o n s A L R , la Vi l le et le C P A S d e L iège , qu i f i rent ce t te d i f fé ren
ce . 
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C 'es t à part i r d e ce m o m e n t q u e les t ens i ons se f i rent d e p lus en 
p lus v i ves à l ' in tér ieur d u sec teu r A L R et q u e n o t a m m e n t la rég io
nale n 'appo r ta p lus a u c u n sou t i en à la lut te d e s c o m m u n a u x . 
Le ca lcu l étai t le su ivan t : il fa l la i t t r ouve r un p ré tex te af in d e se 
déba r rasse r d e s m e n e u r s l iégeo is . C e fut fait. 

A u n i veau synd ica l , A. M o r d a n t re t rouva i t une ma jo r i té (coa l i t ion 
A L R - C h e m i n o t s ) au se in d e la C G S P . C ' e s t a ins i qu ' i l dev in t s a n s 
g ros p r o b l è m e sec ré ta i re na t i ona l e t sec ré ta i re d e l ' i n te r rég iona le 
w a l l o n n e de la C G S P . 
En o b t e n a n t l 'é jec t ion d u c o m m u n i s t e d e se rv i ce et d ' un soc ia l i s te 
e m m e r d a n t pou r fa i re b o n n e m e s u r e , A n d r é Coo l s ouv ra i t t ou te 
g rande la po r te aux en t rep r i ses qu ' i l favor isa i t au t ravers d e mul t i 
p les soc ié tés éc rans . D e p lus , il c roya i t a ins i m a n i p u l e r p lus fac i le
men t la F G T B l iégeo ise et me t t re un t e r m e à l ' i n d é p e n d a n c e syn
d ica le chè re aux renard is tes . 

A l 'heure actue l le , la t ens ion res te v i ve en t re les t e n a n t s d e la 
s t ra tég ie de la «lut te des c l a s s e s » tou jou rs d e m i s e d a n s les s ta tu ts 
d e la F G T B , et s i ngu l i è remen t d e la C G S P , et c e u x qu i v o u d r a i e n t 
voi r t r i ompher la vo ie c o g e s t i o n n a i r e et qu i p r ô n e n t la c o n c e r t a t i o n 
à tout prix, év i tant a ins i d e tes te r le vé r i t ab le rappor t d e fo rces . 
Il suf f i t d e remarque r , tantô t les a t e r m o i e m e n t s d e ce r ta ins s e c t e u r s 
v is -à-v is de g rèves , tantô t le d é v e l o p p e m e n t d e lut tes t rop sec tor ie l 
les la issant la por te o u v e r t e à tous les c o r p o r a t i s m e s . 

N é a n m o i n s , c o m m e le taux d e synd i ca l i sa t i on res te for t é l evé en 
nos con t rées , il faut espé re r q u e la c o n c e p t i o n d e lut te t r i o m p h e à 
nouveau . Les é c h é a n c e s d e n o m b r e u s e s a t t a q u e s con t re le m o n d e 
d u t ravai l app rochen t , un s y n d i c a l i s m e pass i f r i squera i t d e la isser 
met t re à ma l tou te une sér ie d e c o n q u ê t e s impo r tan tes o b t e n u e s 
par d e s d é c e n n i e s d e lu t tes. 

Tou t e la g a u c h e , y c o m p r i s po l i t i que , pour ra i t me t t re d u t e m p s à se 
réo rgan ise r si e l le perda i t e n c o r e q u e l q u e s ba ta i l les s t ra tég iques . 



les institutions culturelles liégeoises 

un entretien avec 
laurent chantraine et jean collard 

Les Cahiers Marxistes ont rencontré Laurent Chantraine 
et Jean Collard, syndicalistes du secteur culturel de la 
CGSP liégeoise, afin de jeter un coup d'oeil critique sur 
l'envers du décor culturel liégeois. 

O n a l ' i m p r e s s i o n q u ' a u mi l ieu d e t o u s les p r o b l è m e s l iégeois, 
la v i e cu l ture l le fait b o n n e f igure . V ie ar t ist ique, réseau associa
tif , m a i s o n d e la cu l tu re d e s C h i r o u x , C i r q u e D ivers cul t ivant la 
contes ta t ion , e x p é r i e n c e d u Parc qui of f re u n e a l ternat ive au 
c i n é m a p u r e m e n t c o m m e r c i a l , L iège est lo in d 'ê t re un désert 
cul turel ; m a i s d a n s la t o u r m e n t e d e la d é g l i n g u e d e s f inances 
pub l iques , o n a pu c r a i n d r e pour la surv ie d e s g r a n d e s «institu
t ions» cul ture l les . A u j o u r d ' h u i , l 'O rches t re P h i l h a r m o n i q u e de 
L iège et de la C o m m u n a u t é f rança ise , s o u s la d i rect ion énergi 
q u e et e f f icace de Pierre B a r t h o l o m é e , paraî t sauvé; l 'Opéra d e 
W a l l o n i e avec à sa tê te la s y m p a t h i q u e f igure de Paul D a n b l o n 
s e m b l e êt re sur la b o n n e vo ie ; le T h é â t r e d e la P lace s o u s l ' im
pu ls ion d e J e a n - L o u i s Co l ine t r e m o n t e la pente d 'un déficit 
c u m u l é et rempl i s a sa l le a v e c d e s s p e c t a c l e s d e qualité. . . 

L. C. /J . C. — P e r m e t t e z - n o u s d e ne pas êt re tout à fait d 'acco rd ! 
P r e n o n s le T h é â t r e de la P lace. Ou i , il sor t d u rouge mais il ne faut 
pas oubl ier qu' i l est l 'héri t ier d u G y m n a s e . C e dernier avait une 
t r oupe pe rmanen te . Au jou rd 'hu i le Théâ t re d e la P lace est d e v e n u 
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une sor te de ma ison de la cu l ture qui accue i l le des t roupes extér ieu
res et produit peu. Et encore , sous f o r m e d e cop roduc t i on avec des 
art is tes au cachet et un personne l réduit . C 'es t une ter r ib le régres
s ion pour le statut des coméd iens , et c e n 'est pas un cas isolé en 
Be lg ique . 

L 'Orches t re Ph i l ha rmon ique res te à la merc i d e s o n déf ic i t c u m u l é : 
env i ron 45 mil l ions, qui n e cesse ra d e s 'accro î t re s' i l n 'obt ient pas 
un p lan de résorpt ion avec la garan t ie de la C o m m u n a u t é et de la 
Vi l le ( c o m m e pour l 'Opéra) ma is e n c o r e faut- i l q u e les subven t ions 
couvrent l ' indexat ion des sa la i res et l ' acc ro issement des coûts . En 
at tendant , la ta r te à la c rème, c 'est le recours a u sponsoring. 

Par lons-en d u sponsoring, n 'es t -ce p a s la f o r m e d e pr ivat isat ion 
d e s A S B L s u b v e n t i o n n é e s ? 

L. C . / J. G. — S' i l y a des m é c è n e s qui veu len t souten i r l 'act iv i té 
culturel le, tant mieux ! Ma is ce n 'est pas une so lu t ion st ructure l le . 
Les inst i tut ions se t rouvent à la merc i d u retrait d ' un m é c è n e impor
tant . 

De plus, un p rob lème d e démocra t i e se pose. Q u a n d un budget est 
c o m p o s é essent ie l lement de subven t i ons pub l iques et qu ' un mécè
ne, avec 3% du f inancement , s ' ad juge un pouvoi r exorb i tant , ça n e 
v a plus. A u T R M par exemp le , un bal let a é té produi t et p résen té 
trois fo is dont une pour le sponsor : 3% d u f i nancemen t , 3 3 % des 
rep résen ta t i ons ! 

A v e z - v o u s perçu u n e ingérence d u pr ivé d a n s la po l i t ique cul tu
relle ? 

L. C. / J. C. — A L iège non. Ma is d e nouveau , au T R M , on a v u 
commen t , par sa démiss ion spec tacu la i re M. Leysen , «mons ieu r 
Coca-Co la» , a m a r q u é son désacco rd avec l 'or ientat ion de la direc
t ion; (ces fai ts dép lorab les cons ta tés a u T R M sont antér ieurs à la 
nomina t ion de Bernard Focc rou le à la tè te d e cet te inst i tut ion - ndli). 
Le vrai p rob lème, et le T R M le démon t re , c 'es t que pour fa i re d u 
t ravai l de qual i té, il faut des moyens . L e d iscours sur le sponsoring 
est le prétexte a u dégagemen t des pouvo i rs publ ics. La ba isse des 
subs ides provoqua i t i név i tab lement un déf ic i t . C e déf ic i t c u m u l é 
était o rgan isé et on faisai t appe l au pr ivé pour se débar rasser de ses 
responsabi l i tés. Or il est imposs ib le - à une éche l le auss i pet i te que 
la C o m m u n a u t é f rança ise d e Be lg ique - d e t rouver un sponsor pour 
fa i re v ivre un orchest re o u un opéra . L 'Orches t re d e L iège, g râce à 
sa réputat ion internat ionale, est p lus attract i f d e c e point de v u e 
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mais, à not re conna i ssance , il n 'y a e n E u r o p e que l 'exemple d e 
l 'Orches t re F IAT d e Tu r i n qui d é p e n d comp lè temen t d u mécénat . 
Les aut res e x e m p l e s do ivent ê t re t rouvés aux Etats-Unis, dans un 
con tex te soc ia l don t il vau t m ieux n e pas s ' inspirer. 

SI n o u s p a r l i o n s un p e u d e l ' O p é r a ? 

L. Cl J . C. — 6 5 mi l l ions d e déf ic i t c u m u l é soumis à un p lan de 
réso rp t i on s i gné avec la C o m m u n a u t é f rança ise . A p p a r e m m e n t , 
l 'Opéra est sauvé. Mais , les subven t i ons seront indexées sur l 'en
v e l o p p e d e la C o m m u n a u t é . Et si cel le-c i est infér ieure à la crois
s a n c e des coûts ? Et si la C o m m u n a u t é d isparaî t , la Rég ion wal lon
n e reprendra- t -e l le à son c o m p t e la conven t ion ? Et si, c o m m e dans 
le cas d e la R T B F , la s igna tu re d 'un min is t re a u bas d 'un décret n'est 
pas hono rée ? C o m m e o n le voi t , l 'avenir n 'est pas garant i . L'ex-
n o u v e a u minis t re, Be rna rd A n s e l m e , avai t p romis de faire reconnaî
t re l 'Opéra c o m m e inst i tut ion d 'ut i l i té publ ique, ma is jusqu 'à pré
sent , nous res tons une A S B L m e n a c é e . Et d e tou te man iè re des 
per tes d 'emp lo is sont à c ra indre ; si l ' enve loppe a u g m e n t e annuel
lement de 3 % et les coû ts de 7%, ce la nous fait un m a n q u e à gagner 
d e 2 0 % en c inq ans qui r isquent de se payer en emplo is et en 
product ions . Les ef fect i fs de l 'orchestre, d u choeur et du ballet sont 
dé jà insuf f isants autour d u n o y a u statuta i re, on fait appel à des 
ext ra , payés au cachet , mo ins coû teux . Ici auss i : c 'est dangereux 
pour la p ro fess ion art is t ique. Les mach in is tes , quant à eux, sont 
a m e n é s à fa i re des heures supp lémenta i res . 

Et les responsab i l i t és d e la Vi l le d e L iège ? 

L. Cl J . C. — No t re ac t ion a e m p ê c h é un d é s e n g a g e m e n t tota l de 
la Vi l le. Ma is pour l 'Opéra , el le a rédui t son sout ien de 18 mi l l ions 
à 4 ,350 mi l l ions à l 'exerc ice 93. Il est vrai qu 'e l le est responsab le 
d u bâ t iment - n o n c o n f o r m e aux n o r m e s d e sécur i té actuel les et qui 
r éc l ame des inves t i ssements pour l 'amél iora t ion des condi t ions d e 
p roduc t i on des spec tac les - ce la rep résen te un coût q u e la vi l le 
devra i t assumer . 

E n c a s d ' i n c e n d i e , qu i v a e n p r i s o n ? 

L. CI J . C. — E s p é r o n s que le cas ne se p résente pas. 

Q u e l l e s a m é l i o r a t i o n s a v e z - v o u s c o n s t a t é e s avec la nouvel le 
d i rec t ion ? 
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L. C . / J . C . — N o u s a v o n s o b t e n u u n e p lus g r a n d e f o s s e d 'o r 
ches t r e n é c e s s a i r e pour ma in ten i r l ' O p é r a à u n hau t n i veau , m a i s 
no t re n o m b r e de m u s i c i e n s a é t é rédui t . N o u s c r a i g n o n s u n e régres 
s i on d e n o s capac i t és d e p r o d u c t i o n et d e su i v re , m a l g r é la b o n n e 
v o l o n t é d u n o u v e a u d i rec teur , le m ê m e c h e m i n q u e le T h é â t r e d e 
la P lace . 

D u po in t d e v u e s ta tu t , r é m u n é r a t i o n et v o l u m e d e i ' e m p i o i , o ù 
e n s o m m e s - n o u s ? 

L . C . / J . C . — L e s s i t ua t i ons son t d i ve rs i f i ées . A u T h é â t r e d e l a 
P lace , Il n'y a p a s d e p e r s o n n e l a r t i s t i que p e r m a n e n t . L ' o r c h e s t r e 
et l 'Opé ra son t d e s A S B L qu i r e s p e c t e n t l ' a l i gnemen t sur d e s ba
r è m e s d e r é f é r e n c e d e s s e r v i c e s pub l i cs . A l ' o r ches t re p h i l h a r m o 
n ique, la d i rec t ion et l ' o rgan i sa t i on s y n d i c a l e on t m a i n t e n u et les 
t r a i t e m e n t s et le v o l u m e d e l ' e m p l o i (94 m u s i c i e n s ) , m a l g r é u n 
déf ic i t c u m u l é . Par con t re , à l 'Opé ra , s o u s la d i r ec t i on d e M. R o s s i u s , 
o n a e u l ' imp ress ion d 'ê t re un b a n c d ' e s s a i d e la po l i t i que l i bé ra le : 
d e 9 6 m u s i c i e n s pour l ' O p é r a (L iège) et l ' O p é r e t t e (Verv ie rs ) , o n est 
p a s s é à 71. D e 8 0 cho r i s tes à 56, d e 3 0 d a n s e u r s à 18. E n c e qu i 
c o n c e r n e le p e r s o n n e l admin is t ra t i f , t e c h n i q u e et ouv r ie r qu i c o m 
po r te b e a u c o u p d e t e m p s par t ie ls et d ' e m i p o i s i n te rm i t ten ts (coutu
r iè res , o u v r e u s e s . . . ) , o n es t p a s s é d e p l u s d e 5 0 0 é q u i v a l e n t s 
t e m p s - p l e i n à m o i n s d e 300 . Il a fa l l u s e ba t t re ( v i c to r i eusemen t ) 
con t re le r e m p l a c e m e n t d e s p r i m e s par d e s c h è q u e s - r e p a s , m a i s 
o n n ' a pas pu e m p ê c h e r u n e d é s i n d e x a t i o n par rappor t a u x se r v i ces 
pub l ics , qu i est m a i n t e n a n t e n v o i e d e récupé ra t i on . L e s re la t ions 
soc ia les s e son t n e t t e m e n t a m é l i o r é e s a v e c l ' a r r i vée d e Pau l D a n -
b lon, d e m ê m e q u e les r appo r t s e n t r e la V i l l e et l 'Opéra . 
Il fau t sou l igner q u e si les t r a i t e m e n t s d e s m u s i c i e n s (par e x e m p l e , 
env i r on 7 8 à 1 0 5 0 0 0 F bru t pour u n i n s t r u m e n t i s t e d e l ' o rches t re ) , 
son t a c c r o c h é s à c e u x d e la f o n c t i o n pub l i que , le s ta tu t r es te p r i vé 
et ne c o m p o r t e p a s les poss ib i l i t és d e m i s e e n d i spon ib i l i t é ni d e s 
re t ra i tes d e t y p e s e r v i c e s pub l i c s ( sa la i re d i f fé ré) . 

Et d u po in t d e v u e d u t e m p s d e t r a v a l i ? 

L. C . / J . C . — O r c h e s t r e , c h o e u r et c o r p s d e b a l l e t : 3 6 h e u r e s 
( répét i t ions, spec tac l es , et 6 h e u r e s d e t rava i l pe r sonne l ) . Pou r le 
p e r s o n n e l t e c h n i q u e , admin is t ra t i f et ouv r ie r : e n p r i nc i pe 4 0 heu 
res, rédu i tes à 3 9 d e p u i s 1987 . S y n d i c a l e m e n t , n o u s r e v e n d i q u o n s 
3 8 heures , réduc t i on à p r e n d r e s o u s f o r m e d e j o u r s d e récupé ra t i on , 
c e qu i nécess i t e ra i t d e s e m b a u c h e s , là o ù o n p r e s t e d é j à d e s 
h e u r e s s u p p l é m e n t a i r e s . 
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V o t r e v i s i o n d 'aven i r ? 

L. C . / J . C . — N o u s a v o n s le sen t imen t d 'avo i r év i té le p i r e : la 
f e rme tu re pure et s imp le , le l i cenc iement col lect i f c o m m e à l 'Opéra 
des F landres , des synerg ies et des fus ions qui s igni f ient réduct ion 
d u v o l u m e d e l 'emplo i et des p roduc t ions cul turel les, le spect re d 'un 
o r g a n i s m e cul ture l à «géomét r i e var iab le» . Ma is nous ne s o m m e s 
pas s a u v é s tan t q u e n o u s s o m m e s dans l 'entonnoi r d e la det te 
c u m u l é e ou d ' un sous -subven t i onnemen t st ructure l qui conduirai t 
à l 'ext inct ion d e nos inst i tut ions. Synd ica lemen t , nous avons cons
c ience q u e not re c o m b a t est le m ê m e que celui des ense ignants et 
d e la RTBF . La d ispar i t ion d e l 'o rchest re et d u choeur de la RTBF 
a pe rm is à la d i rec t ion d e cel le-c i de fa i re l 'essai d e s 'at taquer aux 
s ta tu ts d e ses agents . N o u s en v o y o n s au jourd 'hu i le résultat a u 
m o m e n t o ù c 'es t l ' ensemb le d u personne l qui est concerné. D e 
m ê m e , les restr ic t ions a n n o n c é e s dans l ' ense ignement ar t is t ique et 
l ' i n t roduc t ion d ' u n m ine rva l son t à me t t re en para l lè le avec les 
a t taques con t re les orchest res ; donc le déman tè lemen t progressi f 
des se rv i ces publ ics. 

P ropos recuei l l is par Ju les Pirlot 
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carrefour des cultures ou pétaudière ? 

guy krettels * 

S i tuée au car re four de p lus ieurs pays , tan t ouvr iè re qu 'univers i ta i re, 
L iège peut s 'enorguei l l i r d ' u n e l ongue t rad i t ion d 'accuei l . Le carac
tè re i r révocab lemen t mul t icu l tu re l de leur v i l le s e m b l e avoir pénét ré 
sans t rop de dépla is i r l 'espr i t des L iégeo is : la d ivers i té cu l ture l le 
m a r q u e d é s o r m a i s p r o f o n d é m e n t le p a y s a g e urba in et le m o d e d e 
v ie d e la C i té a rden te . 

L iège h é b e r g e au jou rd 'hu i p lus o u mo ins 194 0 0 0 habi tants . Envi
ron 3 9 0 0 0 L iégeo i s son t d e na t iona l i té é t rangère , dont p lus de 
15 0 0 0 p rov iennen t de pays n o n - C E E . Le pou rcen tage g lobal d 'à 
p e u p rès 2 0 % de non -Be lges est s tab le depu is 1974, a n n é e de la 
f e r m e t u r e of f ic ie l le d e s f ron t iè res be lges à l ' immigrat ion. Il est vra i 
q u e v i a le j e u des na tura l i sa t ions , ma r i ages mixtes. . . le pou rcen tage 
d e l ' e n s e m b l e d e s « L i é g e o i s i ssus d e l ' immig ra t ion» a dès lors 
c o n t i n u e l l e m e n t a u g m e n t é . 

L 'accue i l par l 'Un ivers i té de L iège d 'env i ron 2 5 0 0 é tud iants étran
gers par a n con t r i bue à l ' anc rage cosmopo l i t e d e la vil le. 

Il faut noter q u e les p r o b l è m e s spéc i f i ques l iés à la p résence immi
g rée (par e x e m p l e sur le p lan de l ' ense ignement ) ont tou jours pu 
ê t re g é r é s sans t r op d e heur ts d u fai t q u e L iège a su évi ter la 

* Président de «Résonances» 
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const i tu t ion de vér i tab les ghe t tos e thn iques : si on peut consta ter 
une concent ra t ion plus impor tan te d 'é t rangers dans cer ta ins v ieux 
quar t iers d ' immigra t ion (S te-Marguer i te , P ie r reuse, S t -Léonard . . . ) , 
ces endro i ts ont n é a n m o i n s p r é s e r v é u n e in te rac t ion c o n s t a n t e 
ent re ressor t issants be lges et é t rangers . D e m ê m e - à l 'except ion 
notab le de Dro ische - le p h é n o m è n e soc io log ique de la «ban l ieue» 
à la f rançaise, avec ses carac tér is t iques exp los ives (promiscui té , 
exc lus ion sociale, échec scola i re, a b s e n c e d ' In f rast ructure c o m m u 
nautaire.. .) a pu être év i té à L iège. 

alors, où le bât blesse-t-M ? 

Nous ass is tons, à l 'év idence, a u cours des de rn iè res années , à 
que lques évolu t ions qui font c ra indre q u e la cohab i ta t ion mult icul-
ture l le re la t ivement pa is ib le qu ' a tou jou rs c o n n u e no t re v i l le soit 
menacée , si nous n'y p renons ga rde ! D e n o m b r e u s e s maladres
ses d u pouvoir communa l , a insi q u e la m o n t é e d e l 'ex t rême droi te 
(qui se nourri t d e ces m ê m e s ma ladresses ) se sont con juguées 
pour t ransformer le p rob lème réel - ma is nu l lement i nsu rmon tab le -
d e l 'augmenta t ion sens ib le d u n o m b r e de d e m a n d e u r s d 'as i le en un 
terra in potent iel de dé rapages xénophobes . 

l'afflux de demandeurs d'asile 
C o m m e partout en Europe, le n o m b r e d e ré fug iés a sens ib lement 
a u g m e n t é à L iège au cours des de rn iè res a n n é e s : en 2 -3 ans le 
nombre de doss ie rs t ra i tés par le C P A S est en ef fet passé d 'un 
mil l ier à 3 2 0 0 ! Cet effort re la t i vement impor tant est par t ie l lement 
d û au fait que d e n o m b r e u s e s c o m m u n e s vo is ines re fusent quant 
à el les - souvent en tou te i l légal i té ! - d ' inscr i re d e n o u v e a u x de
mandeu rs d'asi le, et préfèrent les envoyer à L iège. 

Ce t te augmenta t ion s igni f icat ive d u n o m b r e d e ré fug iés a que lque 
peu modi f ié le t rad i t ionne l équ i l ib re en t re le f lux d 'a r r i vée et d e 
dépar t d 'é t rangers, et a u g m e n t é leur «visibi l i té» (s 'ag issant sur tout 
d 'As ia t iques et d 'Af r ica ins) . 

Dans le contex te actuel généra l (cr ise des va leu rs démocra t iques , 
c l imat d ' insécur i té) , et spéc i f i quement l iégeois (désast re des f inan
ces communa les , cr ise d u part i socia l is te) , ce t te p r é s e n c e acc rue 
d '«ét rangers» a pu être exp lo i tée par l ' ex t rême dro i te aup rès d ' une 
part ie de la couche la plus f rag i l isée d e la popula t ion, c ra ignant une 
«concur rence» dange reuse f ace à l 'a ide soc ia le, a u logement à bon 
marché . . . 
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la percée de l'extrême droite 
Lors des é lec t ions c o m m u n a l e s d e 88, l ' ex t rême droi te (PFN et FN) 
a réussi une percée s ign i f icat ive à L iège. . . malgré , ou «grâce à» une 
c a m p a g n e ouve r temen t raciste. El le n 'a d û qu 'à sa d iv is ion le fait 
d 'avoi r raté s o n en t rée à «La V io le t te» . E n 94 II faut hé las cra indre 
qu 'e l le ob t ienne un p remier s iège a u Conse i l c o m m u n a l : en effet 
A G I R ( l 'hér i t ière l iégeo ise du PFN) s e m b l e avoir acqu is un cer ta in 
leadership a u se in d e l ' ex t rême dro i te locale, ce qui lui a dé jà permis 
d 'avoi r un é lu au Conse i l prov inc ia l . 

L ' ex t r ême dro i te réuss i t é g a l e m e n t à infi l trer hab i lement cer ta ins 
e s p a c e s m é d i a t i q u e s locaux : a ins i ce r ta ins «Cour r ie rs des lec
teurs» (et n o t a m m e n t les «Jeud is d u Coeu r» d u quot id ien popula i re 
La Meuse sont i nondés de cont r ibu t ions ouver tement racistes. 

E v o q u o n s auss i l ' incroyab le en l i sement d u procès ant i - rac is te qui 
se dérou le à L iège sur base d e la Loi d e jui l let 81 (dite «Loi Mou-
reau») : p rovoqué par des d iza ines d e démoc ra tes d e tous bords -
qui se sont por tés par t ie c iv i le - e n réact ion aux a f f i ches racistes 

d u P F N - A G I R , ce p rocès qui a d é m a r r é a u cours de l 'été 88 ( !) n 'est 
tou jours pas te rm iné à ce jour. Les m a n o e u v r e s procédur ières d e 
la dé fense (condui te par un avoca t -vedet te , m e m b r e d u PS !) et le 
peu d 'en t ra in man i fes té par le t r ibuna l , ont about i au dés intérêt 
p rog ress i f d e l ' op in ion p u b l i q u e et des m é d i a s à l ' égard de ce 
p rocès part i sur des b a s e s exempla i res . S o n en l i sement dépr imant 
ob l i ge à s e poser d e s q u e s t i o n s sur l ' opéra t ionna l i t é d e la Loi 
M o u r e a u . 

les maladresses du pouvoir communal ' 
L a major i té P S - P S C a a c c u m u l é tout a u long d e l 'actuel le législa
t u re les er reurs à l 'égard d e l ' immigrat ion, du droi t d 'as i le et d e 
l ' ex t rême dro i te . 

Deux é g a r e m e n t s f o n d a m e n t a u x serven t d e to i le de f o n d aux nom
b reuses er reurs de déc i s ion : 
a) le re l a t i f m é p r i s d u m o n d e a s s o c i a t i f ^ 
Le pouvo i r c o m m u n a l n 'a j a m a i s da igné se met t re rée l lement à 
l ' écou te et en d i a l ogue avec un t i ssu assoc ia t i f par t icu l iè rement 

1. La «Commission Communale Consultative Liège-SolidaritéTiers Monde» qui regroupe 
les ONG de développement et bénéficie du soutien de l'échevin socialiste de la 
participation constitue une exception positive et réconfortante. 
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r iche et compéten t . C e l a aurai t pour tan t pu lui évi ter b e a u c o u p 
d 'er reurs d 'appréc ia t ion, et lui pe rmet t re d e valor iser - au béné f i ce 
d e tous !- un fo rm idab le capi ta l d ' e n g a g e m e n t , d e réf lex ion et d e 
générosi té. A u l ieu d e cela, les part is a u pouvoi r ont pré féré se 
passer de tout inter locuteur compé ten t et représenta t i f : 
- c 'est ainsi que la « C o m m i s s i o n C o m m u n a l e Consu l ta t i ve des 

Immigrés» a été v idée d e tou te subs tance d ' in terpe l la t ion pour 
n 'ê t re p lus qu ' un m isé rab le c a c h e - s e x e d e l ' absence d e tout 
d ia logue réel; 

- a insi auss i a été sabo té - et ce avec la compl i c i té de cer ta ins 
apparatchiks qui cons idèrent l ' immigra t ion c o m m e leur chasse 
ga rdée - le projet p lura l is te d ' u n e « M a i s o n des Cu l tu res» qu i 
avait pourtant emba l l é l ' ensemb le du m o n d e associat i f et était 
dé jà en vo ie de reconna issance par la C o m m u n a u t é f rançaise. 
Dès lors, seu le parmi les g randes vi l les f r ancophones d e Belgi
que, L iège n 'a pas un Cen t re intercui turel «de s e c o n d e l igne» qui 
assure de f açon plural is te les m iss ions d ' in fo rmat ion , d e fo rma
t ion et de d i f fus ion ind ispensab les a u bon fonc t i onnemen t d e la 
soc ié té mul t icu l ture l le . 

b) les c o n c e s s i o n s au d i s c o u r s d ' e x c l u s i o n 
Le pouvoir communa l l iégeois croit pouvoi r a t ténuer l ' aud ience d e 
l 'ex t rême droi te en al lant chasser sur les m ê m e s ter res qu'e l le. Or, 
dans la surenchère xénophobe , l ' ex t rême dro i te sera tou jours cham
pionne ! Alors, autant lui opposer une log ique cohéren te , f e rme et 
cou rageuse de cohabi ta t ion, car «ent re la cop ie et l 'or ig inal» l 'élec
teur préférera tou jours l 'or iginal I 

U n exemp le d 'une te l le concess ion né fas te : l 'app l icat ion à L iège, 
d e mai 90 à mai 91, de la «Loi Go l» (le f a m e u x 18bls autor isant la 
non- inscr ip t ion d 'é t rangers hors CEE) . Ou t re le fait que cet te me
sure - cr i t iquée en des t e m p s mei l leurs par le P S ! - a p r o v o q u é u n e 
augmenta t ion impor tan te d u n o m b r e d e c landest ins , el le a appor té 
de toute év idence d e l 'eau aux mou l ins rac is tes d ' A G l R qui ne s 'est 
pas pr ivé de marquer b ruyammen t son sen t iment de t r i omphe d'avoir 
e u «ra ison avant les aut res» et d 'ê t re enf in «suiv i» ! 

Evoquons br ièvement d 'aut res er reurs pol i t iques qui décou len t des 
deux postu lats er ronés que nous v e n o n s d e décr i re ; 
- l 'absence de tout effort d ' in fo rmat ion cor rec te à l ' in tent ion des 

Liégeois. Un seul exemp le : la C o m m u n e et le C P A S ont tou jours 
cont r ibué à fa i re c ro i re que les d e m a n d e u r s d 'as i le é ta ient à 
cha rge des f i nances l iégeo ises , a lo rs q u e c 'es t en réa l i té le 
gouvernement centra l qu i pa ie à 100% l 'a ide soc ia le aux C R P . 
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- la c réa t ion d 'un «Of f i ce Cent ra l i sé pour Réfug iés» : plutôt que 
d 'human ise r - en décen t ra l i san t - a u bénéf ice d e tou te la clien
tè le les gu iche ts d u serv ice «Popu la t ion» et de l 'a ide sociale, on 
ren fo rce les ghe t tos admin is t ra t i f s , pe rmet tan t l ' avancée d 'un 
«apar the id rampan t» . 

- v i a le Cont ra t de Sécur i té , la po l i t ique d 'accuei l des réfugiés est 
in tégrée d a n s un d i scou rs sécur i ta i re qu i ass im i le ins id ieuse
men t « insécur i té», « d e m a n d e u r s d 'as i le» et « tox icomanie». 

- le gasp i l l age d e s a ides f i nanc iè res i ssues d u «Fond d ' impul 
s ion», dans des «pro je ts» conçus par des échev inats en dehors 
d e tou te concer ta t ion avec les in te rvenants d e ter ra in (ex : achat 
d e gu i r landes. . . !). 

Ev i tons d 'a l longer ce t te l iste crue l le , pour nous tourner vers les 
déf is p roposés à la fu tu re major i té communa le . 

«au-delà de l'immigration» 

Il s 'ag i ra avant tout d e renouer le d ia logue ent re par tena i res publ ics 
et pr ivés : les serv ices soc iaux pour réfugiés, les Cent res de jeunes, 
les assoc ia t ions intercul turel les. . . au tant d 'ac teurs prêts à part ic iper 
avec les responsab les c o m m u n a u x à une vér i tab le pol i t ique d' inté
grat ion, respec tueuse d e chacun . 

Les déf is à re lever e n s e m b l e n e m a n q u e n t pas : 
- p réserva t ion à tout prix des ob l iga t ions et ef for ts c o m m u n a u x en 

mat iè re d e droi t d 'as i le : u n e a t ten t ion par t icu l ière dev ra être 
c o n s a c r é e à la lut te r i gou reuse cont re les «marchands de som
mei l». Il f a u d r a me t t re un t e r m e à la locat ion, à prix exorbi tant , 
d e c h a m b r e s m a n q u a n t de tou t confor t et des condi t ions élé
m e n t a i r e s d ' h y g i è n e , et ce s a n s péna l i se r d ' a b o r d ceux qui 
dépenden t ac tue l lement d e ces logements . U n e agence de lo
ca t ion - in te rméd ia i re ob l i gée en t re le C P A S et les propr ié ta i res -
pourrai t a ider à exercer une p ress ion uti le sur ce marché. 

- sou t ien aux in i t ia t ives in tercu l tu re l les : si les j eunes issus de 
l ' immigra t ion sont a b a n d o n n é s à leur désarro i social (chômage, 
d é c r o c h a g e scolaire.. . ) et cu l ture l ( les t rad i t ionnels «cerc les d' im
migrés» tou rnés ve rs les pays d 'or ig ine ne cor respondent plus 
à leurs asp i ra t ions) , ils r isquent d e se tourner vers des posi t ions 
d e repl i iden t i ta i res o u n ih i l is tes. D e s assoc ia t i ons te l les les 
Cen t res de jeunes , les assoc ia t ions intercul turel les («Résonan
ces», «Car lo Levi».. .) ten tent d'al ler «au-de là de l ' immigrat ion» 
et d e poser les ja lons d 'une soc ié té pluriel le. 
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- le comba t cont re la m o n t é e d e la x é n o p h o b i e et d u rac i sme ne 
se gagnera pas par des s logans o u des man i fes ta t ions ant i racis
tes, ma is par une pédagog ie d e la rencon t re et d u d é p a s s e m e n t 
des peurs. Des nouve l les pra t iques d 'an ima t ion (tel les le Col lec
tif Harmon iques) , font p reuve d e créat iv i té et d 'e f f icac i té dans 
cet te vole. Il est p iquant d e remarque r q u e cer ta ines g randes 
inst i tut ions cul ture l les (le c i n é m a Le Parc, le T h é â t r e d e la P lace 
qui a accuei l l i le «Fest iva l d e T h é â t r e In tercul ture l» o rgan i sé par 
Résonances. . . ) semb len t p lus ouve r tes à ces app roches créat i
ves que de nombreux mi l i tants pour tant b ien in ten t ionnés ! 

Mais, plus f ondamen ta l emen t encore , la p résence des immig rés et 
des demandeu rs d 'as i le ne cesse ra d e poser p r o b l è m e qu 'à con
di t ion de s 'a t taquer aux rac ines d e la soc ié té dua le avec s o n cor
t ège d 'exc lus ions : 
- exc lus ion pol i t ique q u a n d 2 0 % des L iégeo is n 'ont pas accès aux 

droits pol i t iques sur le p lan c o m m u n a l ; 
- exc lus ion d u t ravai l et d 'une par t ic ipat ion d é c e n t e à la v ie éco

nom ique et soc ia le : la f rus t ra t ion e n g e n d r é e par ce t te exc lus ion 
est un fruit mûr, cuei l l i par l ' ex t rême droi te, vér i tab le «camion-
balai» des «hors -course». 

C e se ra nécessa i remen t d a n s le d é p a s s e m e n t d e ce t te soc ié té 
dua le que l ' immigrat ion pour ra cesser d 'ê t re vécue , p ressent ie et 
explo i tée c o m m e un p rob lème. 



politiques locales d'insertion 
cheratte : l'intégration dans la diversité... 

altay manço * 

Chera t te por te les s t i gma tes d e tou t anc ien s i te industr ie l : impor tant 
taux de c h ô m a g e , en part icul ier chez les jeunes , di f f icul tés de scola
r isat ion.. . Parmi ces s ignes, la p résence mass ive , dans une ci té ouvriè
re, de p lus ieurs cen ta ines d e fami l les tu rques n 'est sans doute pas le 
m o i n s marquan t . 

une communauté différente ? 

Les T u r c s de Chera t te f o rmen t une c o m m u n a u t é soc ia lement struc
tu rée (assoc ia t ions, rep résen tan ts inst i tués) et cu l ture l lement orga
n i sée ( commerces , l ieux d e rencon t re et serv ices rel igieux). Cec i 
cons t i tue le te r ra in d ' une cer ta ine c o h é s i o n ' et d 'un cont rô le in terne 
qui por te ses e f fe ts e n part icul ier sur la popu la t ion fémin ine - cel le-
ci n 'ayant pas un accès di rect aux l ieux déc is ionne ls de la commu
nauté. L a s i tuat ion est donc p rop ice a u déve loppemen t des attitu
des t rad i t ional is tes dans le chef p r inc ipa lement des adul tes de la 
p remiè re généra t ion . O n note dans le quart ier la p résence d e mou
v e m e n t s po l i t iques turcs. 

1. 

Altay Manço est psychologue. 

Ce qui ne signifie nullement que des tensions ne puissent pas se vivre à l'intérieur de 
la communauté. 
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Il faut cependan t appréc ier ces in fo rmat ions à leur jus te va leur : le 
ren forcement de traits cu l ture ls idéal isés est une réact ion d ' h o m m e s 
pr imomigran ts qui, depu is l ong temps , sentent s 'effr i ter leur pouvoi r a u 
se in de la cel lu le fami l ia le. Ce t te é ros ion est propor t ionne l le à leur 
statut soc io -économique peu va lor isant (chômeurs , p répens ionnés d e 
la mine...) et leur s i tuat ion cul ture l le inconfor tab le la rgement concur 
rencée par l 'attrait qu 'exe rce sur les j e u n e s la «cu l ture d e m a s s e » 
occ identa le . 

Les s t ra tég ies d e conse rva t i on cu l tu re l le fon t par fo is le j eu des 
mouvemen ts pol i t iques d u pays d 'or ig ine, m o u v a n c e s en dévelop
pement depu is une qu inza ine d ' années para l lè lement à une résur
gence g lobale du sent iment rel ig ieux. L a popu la t ion tu rque insta l lée 
en Europe const i tue, en effet, une pro ie fac i le et in té ressante pour 
ces fo rmat ions . 

Pourtant , de par leurs or ig ines, une par t ie impor tan te des s t ra tég ies 
d e conservat ion do ivent ê t re cons idé rées c o m m e une exp ress ion 
cul turel le spontanée, d 'autant p lus q u e l 'expér ience des années pré
cédentes a mont ré la capac i té de cer ta ines o rgan isa t ions tu rques en 
Eu rope à se recentrer sur les p rob lèmes d ' inser t ion soc ia le de la 
popu la t ion immigrée. Dans le m ê m e temps , on a vu cer ta ins de ces 
mouvemen ts p rendre d e l ' au tonomie v is -à-v is d e leur «ma ison -mère» 
instal lée en Turqu ie . 

Les mar iages des j eunes d' ici et des j e u n e s d e là -bas cont r ibuent à 
perpétuer la part d e popu la t ion d e la p remiè re généra t ion . A ce titre, 
ce la const i tue une aut re s t ra tég ie de conse rva t i on cul turel le, m ê m e si 
cel le-ci est par fo is cour t -c i rcu i tée par les muta t ions cu l ture l les que 
t raverse la Tu rqu ie e l le -même. Les con tac ts régul iers et préférent ie ls 
avec d 'aut res g roupes d e Tu rcs insta l lés d a n s la rég ion part ic ipent 
éga lement de la m ê m e log ique. 

L a d i f férenciat ion cul ture l le et soc ia le est par fo is à la b a s e d e tens ions 
d e vo is inage ent re au toch tones et immig rés (concept ions d i f férentes 
des espaces publ ics et pr ivés, bruits. . .) . Mais , à l ' opposé des g roupes 
de migrants isolés et peu organ isés, la p remiè re généra t ion insta l lée 
dans de parei ls contex tes a le pouvoi r de mobi l iser les j eunes des 
générat ions su ivantes autour d ' un projet ident i ta i re, a ins i qu 'au tour 
d 'un projet de mobi l i té socia le. Le t ravai l , d e v e n u rare dans not re 
soc ié té p>ost-industrielle, ne peut p lus jouer s o n rô le in tégrateur : les 
jeunes sont cana l isés vers d 'au t res sou rces de va lo r i sa t ion qui, dans 
certa ins cas, peuvent p rendre u n e tona l i té cul ture l le. 
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une communauté en voie d'insertion 

L a c o m m u n a u t é t u r q u e d e Chera t te , dé fende resse d 'une spéci f ic i té 
cul turel le, est éga lemen t à la base d e s t ra tég ies fami l ia les ou grou-
pa les d ' inser t ion. O n e n perçoi t les p remie rs s ignes dans les pr ises 
d e déc is ions de p lus en p lus n o m b r e u s e s en faveur d 'une installa
t ion déf in i t ive e n Be lg ique. Ains i , n o m b r e u s e s sont les fami l les qui 
achè ten t un l ogemen t d a n s les env i rons d e la cité. L a créat ion de 
c o m m e r c e s à Chera t te , ma is auss i à L iège et à Herstal , la diversif i
ca t ion des sec teurs c o m m e r c i a u x couver ts témo ignen t de la m ê m e 
intent ion. Dans un au t re registre, la c réa t ion de l ieux de cul te et d e 
l ieux c o m m u n a u t a i r e s ressor tent auss i d e la log ique d' instal lat ion 
du rab le . 

Le n o m b r e d e pe rsonnes accédan t à la nat ional i té be lge a u g m e n t e 
sens ib lement . Les d é v e l o p p e m e n t s récents e n cet te mat ière (sup
p ress ion d u se rv i ce mi l i ta i re, l ' accep ta t ion par le G o u v e r n e m e n t 
tu rc d e la d o u b l e nat ional i té , s imp l i f i ca t ion d e la procédure) de
vra ient enco re accé lérer ce m o u v e m e n t . La f réquenta t ion par cer
ta ins adu l tes ( h o m m e s et f e m m e s ) à des cours de f rança is propo
s é s par la Vi l le et le C P A S d e Visé, ainsi que par l 'Univers i té est 
auss i le s igne d ' une recherche d ' inser t ion. 

Pa rce qu ' inser t ion est par t ic ipat ion, il est impor tant d e ment ionner 
que p lus ieurs pe rsonnes tu rques ou d 'or ig ine tu rque sont actuel le
men t concernées , à des t i t res d ivers, par l ' encadrement des jeunes 
d e la ci té^. U n g rand n o m b r e de j eunes tu rcs sont présents dans les 
c lubs sport i fs des env i rons . U n e m a i s o n d e quart ier qui est en t ra in de 
s 'o rgan iser g râce n o t a m m e n t aux subs ides du Fonds d ' Impu ls ion d e 
la Pol i t ique des Immigrés , enreg is t re des taux de f réquenta t ion impor
tan ts . 

U n e co l labora t ion ent re la pol ice c o m m u n a l e et les représentants d e 
la c o m m u n a u t é a permis , d a n s les a n n é e s p récédentes , l ' in format ion 
et la sens ib i l i sa t ion d e la popu la t ion en mat iè re d e prévent ion d u 
v a n d a l i s m e et d e la pet i te dé l inquance . U n t ravai l s imi la i re se p répare 
à p ropos de la lut te con t re les assué tudes . 

Ma is les s ignes les p lus e n c o u r a g e a n t s v iennen t peut -ê t re de l 'éco-

2. Surveillant de la salle omnisports, surveillante de l'étude du soir à l'école communale, 
traductrice socio-médicale à la consultation des nourrissons, membre bénévole du 
comité de la consultation, entraîneur de football, représentant au comité de coordina
tion Cheratte/Visé, animatrice bénévole de cours de français, traducteur... 
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le. L'effort soutenu, depu is p lus ieurs années , de l 'équ ipe d e l 'école 
c o m m u n a l e (p lus d e 9 0 % d ' é l èves turcs) about i t à ce q u e les 
en fan ts par lent le f rança is à la f in d u cyc le mate rne l et à une net te 
augmen ta t i on de la cer t i f icat ion en f in d e cyc le pr imai re . Les paren ts 
or ientent désorma is leurs en fan ts d e p lus en p lus ve rs les sec t ions 
généra les des éco les seconda i res ; il ar r ive qu' i ls so ient dés i reux d e 
les inscr i re dans des éco les o ù la p résence tu rque est fa ib le. Depu is 
que lques années , des j e u n e s de Chera t te ten ten t leurs chances 
dans les é tab l i ssemen ts supé r i eu rs o u à l 'Un ivers i té . S i les cas 
d 'échec, sont enco re nombreux d a n s les d i f férents n iveaux d 'étu
des, les réor ientat ions remp lacen t les abandons ; le d é c o u r a g e m e n t 
fait p lace à l 'espoir. 

travailler pour rintégration... 

O n notera, à t ravers ces exemp les , la conso l ida t ion et l 'épanouis
sement d e la pol i t ique in tégrée d e déve loppemen t local poursu iv ie 
dans l 'enti té v iséto ise depu is la cons t i tu t ion en 1988 d u Com i t é d e 
Coord ina t ion Chera t te /V isé ( C C C V ) ^ 

Une des fo rces d e cet te expé r i ence est peut -ê t re sa m ise en oeuv re 
p ruden te et p rog ress ive . A u dépa r t d ' u n e v o l o n t é d ' i n f o r m a t i o n 
mutuel le, les ins tances v isé to ises en son t ar r ivées à la réa l isat ion 
d e projets col lect i fs, m ê m e si ceux-c i restent can tonnés dans des 
doma ines (géograph iques, thémat iques) et dans des durées b ien 
dél imi tés, la issant toute leur a u t o n o m i e aux Inst i tut ions par t ic ipantes, 
dans leurs propres z o n e s d 'act ion. 

Si une tel le gest ion doit nécessa i remen t s 'env isager à long te rme, 
les projets d ' in tervent ion ne m a n q u e n t pas " . Par ai l leurs, la polit i
que d e subs id ia t ion des d iverses in i t iat ives soc ia les en C o m m u 
nauté f rança ise ref lète plutôt une image c lo i sonnée par t rop secto
rielle. C 'est là une di f f icul té q u e les par tena i res d e V isé -Chera t te 
tentent de dépasser , dans cer ta ins cas, e n sol l ic i tant c h a c u n s o n 
créneau. L a progressiv i té, la du rée et la d ivers i té des d o m a i n e s d' in-

3. Composé actuellement par la Ville et le CPAS de Visé, l'Association Intercommunale 
de Guidanceetde Santé, le Centre Formation et de l'Education familiale, le Service de 
Santé Mentale de Visé, L'Ecole communale de Cheratte-Bas, l'Athénée Royale de 
Visée, l'Université de Liège; le Centre ONE de Cheratte et une représentation de la 
Communauté turque de Cheratte. 

4. Notamment en matière de formation linguistique et professionnelle des jeunes. 
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te rven t ion du C C C V ont é té sou l i gnées par le représentant d u Com
missar ia t Roya l à la Po l i t ique des Immig rés (CRPI) lors de sa vis i te en 
f in n o v e m b r e 1992 à V isé. E n po in tan t le projet v iséto is c o m m e une 
«expér ience phare» , le rep résen tan t d u CRPI a souha i té insister sur 
la rareté des in tervent ions rée l lement per fo rmantes . L 'annonce, au 
m ê m e momen t , d ' une subven t i on supp lémen ta i re accordée par le 
Min is t re -prés ident de la R é g i o n wa l l onne a u C C C V conf i rme, sans 
doute , l ' intérêt po l i t ique pour l ' expér ience cherat to ise. 

L a par t ic ipat ion e f fec t ive d e la popu la t ion locale est un pr inc ipe clef. 
S o u m e t t r e l ' expér ience a u cont rô le d u publ ic, l 'axer sur des p rob lèmes 
c o m m u n a u t a i r e s const i tuent des pos i t ions posi t ives. Il en va de m ê m e 
d e la p résence, lors des p rocessus de négoc ia t ions et de décis ion, des 
rep résen tan ts d e la c o m m n a u t é locale. 

L a na ture d e la négoc ia t ion avec la c o m m u n a u t é desserv ie peut 
poser p rob lème. Est -e l le j a m a i s e x e m p t e d e rappor ts d e fo rce ? 
C e s ép reuves sont -e l les tou jou rs év i tab les ? Si tout ind ique que la 
va lo r i sa t i on d e d y n a m i q u e s l oca les et l 'ac t iva t ion d ' expé r i ences 
an tér ieures cont r ibuent g randemen t à la cons t ruc t ion du déve loppe
ment , les e s p a c e s - t e m p s d e rencon t res et d ' in tégrat ion in ter -commu-
nauta i res qui se rven t d e suppor t à la conf ronta t ion, permettent- i ls 
tou jours d e t end re vers des é ta ts d ' é q u i l i b r e ? 

Cet te de rn iè re ques t i on est pa r t i cu l iè rement c ruc ia le f ace à des 
c o m m u n a u t é s fo r temen t s t ruc tu rées c o m m e à Cherat te . Autant le 
d é v e l o p p e m e n t d e la p e r s o n n e s e m b l e g revé par des a t t i tudes 
f igées, autant ce d é v e l o p p e m e n t ne peut se concevoi r en dehors 
des réseaux d e sol idar i té, d u potent ie l d 'énerg ie , de l 'historici té et 
d u sen t imen t de f ier té q u e p rocu re l ' appar tenance communauta i re . 
L ' in tégra t ion n 'est pas un a b a n d o n des trai ts cu l ture ls d 'or ig ine mais 
l 'a r t i cu la t ion d e ceux-c i aux e x i g e n c e s d ' u n e inser t ion généra le . 
Auss i , res te posée la ques t ion d u c o m m e n t cont r ibuer au dévelop
p e m e n t des pe rsonnes et d e la c o m m u n a u t é . 

U n e au t re q u e s t i o n est l ' a g e n c e m e n t d e s e f fo r ts loca l isés don t 
Che ra t te res te un e x e m p l e part icul ier , avec des pol i t iques généra
les d ' in tégra t ion et d e d é v e l o p p e m e n t social . O n ne peut douter d e 
l ' impor tance d e l ' éche lon c o m m u n a l et des assoc ia t ions locales, 
p roches d u publ ic, ma is il est urgent d e souteni r les expér iences d e 
d é v e l o p p e m e n t in tégré par une sér ie d e mesu res généra les dont 
nous ne fe rons q u e citer les axes d i rec teurs dé jà re layés par cer
ta ins m o u v e m e n t s po l i t iques et synd icaux . 
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Ainsi , une répart i t ion plus équ i tab le du t e m p s d e t ravai l , l ' accès à la 
fonc t ion pub l ique des é t rangers et le droit d e vo te acco rdé à t ous les 
rés idents sont des mesu res qui fac i l i tera ient l ' inser t ion pro fess ionne l le 
et socio-fX)l i t ique des popu la t ions i ssues de l ' immigrat ion. L e sou t ien 
d e la v ie assoc ia t ive be lgo - immig rée irait d a n s le m ê m e sens e n 
favor isant la cons t ruc t ion d e nouve l les syn thèses ident i ta i res. Enf in, 
et p lus spéc i f iquement , Il est urgent q u e les inst i tut ions be lges jouent 
p le inement leur rôle lég i t ime dans l 'o rgan isat ion d e l ' ense ignement 
des langues d 'or ig ine, de l ' ense ignement de la rel ig ion is lamique et 
dans l 'organisat ion du cul te m u s u l m a n . 



une tranche de vie politique 
dans la province de liège (1981-1991) 

marcel hotterbeex * 

Lo rsque le min is t re P S et régional , G. Mathot , t ance son co l lègue P S C 
et communau ta i re , M. Lebrun , sur la d iscr iminat ion budgéta i re sub ie 
par l 'Univers i té de L iège; q u e le prés ident P S et communau ta i re , B. 
Anse lme , lui r épond d e se mêler d e ses af fa i res; et que le minist re PSC 
et régional, J.P. Grafé, v o l e a u secours de son corel igionnaire, l 'observa
teur pol i t ique ne s ' in te r roge pas t rès long temps . S o u s cet apparent 
désordre , il d is t ingue t ro is fac teurs t rès p ro fondémen t imbr iqués. Tout 
d 'abord , en ces t e m p s de t r i omphe de la Rég ion wa l l onne sur sa soeur 
ennemie , la C o m m u n a u t é f rança ise , la déc lara t ion du ministre G. 
Matho t v a au -de là d e p réoccupa t i ons l iégeoises, par ai l leurs tout à fait 
lég i t imes, et ind ique q u e la p rog ress ion rég iona le ne s 'ar rê tera pas en 
si bon chemin . Ensu i te , il cons ta te que la coal i t ion P S / P S C au pouvoir 
dans la C o m m u n a u t é f rança ise et la Rég ion wa l l onne connaî t des 
tens ions par t i sanes in ternes impor tan tes . Enf in, il met f ace à face la 
so l idar i té P S C et les a n t a g o n i s m e s in ternes a u PS qui , c o m m e on le 
voit , ne se l imitent pas aux af fa i res l iégeoises. 

A jou tons , pour le plaisir, l 'af fa i re des éco - taxes qui div ise, ma lg ré un 
acco rd du bout des lèvres, ma jor i té et minor i té par lementa i res , ainsi 
que cel le de la fu tu re c a s e r n e d 'A th o ù le gouve rnemen t d 'un Etat dit 
« fédéra l» (suivant la b o n n e v ie i l le f o rmu le : Lapin, j e t é bapt ise Carpe) 

Marcel Hotterbeex est conservateur à la bibliothèque de l'Université de Liège. 
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f l ir te avec le pouvoir régional , et on ob t iendra un t r ip tyque exemplat i f 
d e l 'agi tat ion de not re m o n d e pol i t ique. 

SI on se la isse p rendre à ces remous , il n 'ex is te guè re d e chance d e 
dist inguer les l ignes directr ices, pour tant b ien réel les, de ces di f féren
tes démarches qui ont tou tes e n c o m m u n le désir d e rester (ou 
d 'accéder) au pouvoir pol i t ique, d e p ré fé rence à t ous les éche lons . 

J 'a i tou jours cons idéré que l 'ana lyse é lec tora le se présenta i t c o m m e 
un excel lent ins t rument pour bal iser le te r ra in de l ' in terprétat ion poli
t ique. O n y re t rouve en effet deux fac teurs essent ie ls , à savoi r les 
part is pol i t iques et le co rps é lectora l (c 'est -à-d i re une part ie impor tan te 
et représentat ive d e la populat ion) . D e plus, o n a af fa i re à des n o m b r e s 
dont le t ra i tement fait l 'objet d e règ les b ien préc ises. J e fera i tou te fo is 
remarquer que les nombres n 'exp l iquent pas tout , loin de là. Il est donc 
essent ie l d 'en extra i re le m a x i m u m d 'exp l icat ion, ma is de b ien mar
quer les f ront ières de cet te mé thode . A t i t re d 'exemp le , je c i terai le 
phénomène d e personnal i té. Le n o m b r e de vo ix nomina t ives recuei l l ies 
par un candidat en est une mesu re mais cet te de rn iè re n 'exp l ique pas 
tout. Au-de là des suf f rages recuei l l is , il ex is te enco re un vas te c h a m p 
d 'ef fets émot ionne ls dont il est par fa i tement inut i le de chercher l 'ex
pl icat ion dans les résul tats é lec toraux. 

Je vais donc dans la su i te d u présent ar t ic le m 'a t tacher à dégager les 
ense ignements sur la v ie des part is po l i t iques et le c o m p o r t e m e n t d u 
corps électoral de la prov ince de L iège dans la pér iode al lant de 1981 
à 1991 (le choix de ces deux da tes est par fa i tement arbi t raire; on a 
s imp lement pris des é c h é a n c e s é lec tora les c o m m e repères) . 

quatre partis dominants 

Une première v is ion des résul tats é lec toraux lors des légis lat ives 
mont re que quat re part is recuei l lent les su f f rages d e 85 % (en 1981) 
à 95 % (en 1991) d e la populat ion. Les aut res fo rma t ions pol i t iques 
occupent des rôles ép isod iques o u marg inaux . 

En décro issance constante , le Part i c o m m u n i s t e sort d e la s c è n e 
électorale. Les fo rmat ions rég iona les R W , F D F - R W et P D B ne jouent 
qu 'un rôle mineur, de m ê m e que l ' U D R T o u le FN. 

• La h i é r a r c h i e prov inc ia le des part is s 'é tabl i t c o m m e suit : 
en tête, le PS qui ga rde cet te p lace pendan t tou te la pér iode envisa
gée; ensuite, en a l ternance, le PSG et le P R L se d isputent les 2* et 
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3" p laces; les Eco los se par tagent avec les H O R les 5* (1981 et 1985) 
et 4* (1987 et 1991) p laces ( rappe lons que les H O R regroupent les 
résul tats é lec to raux d e tou tes les au t res l istes que ce l les des quat re 
part is préc i tés; j 'ai , par ai l leurs, décr i t tou t l ' intérêt d e cet te catégor ie 
pour l 'ana lyse électorale.) 

Les résul tats de la C h a m b r e et d u Séna t donnen t la m ê m e hiérarchie 
avec que lques déca lages . Les résul tats des Eco los a u Sénat se 
s i tuent tou jours au -dessus de ceux d e la C h a m b r e alors que pour le 
P S C et le PS, la s i tuat ion est exac temen t à l ' inverse. Pour le PRL, les 
résul tats a u Séna t dépassen t ceux d e la C h a m b r e sauf en 1985. Pour 
les H O R , il n'y a pas de règ le généra le . 

• L ' é v o l u t i o n des résul ta ts depu is 1981 d o n n e le tab leau suivant. 
Le PS p rog resse fo r temen t j usqu 'en 1987 puis revient a u n iveau de 
1985 pour la C h a m b r e et 2 % en d e s s o u s pour le Sénat . S igna lons que 
le PS n'at te int j ama is les 5 0 % . Il n'y a donc pas d e part i à major i té 
abso lue . Le P S C p rog resse puis enreg is t re un quasi-statu quo en 
1 987/1991. Le P R L p rog resse de 1981 à 1 985 puis revient, en 1991, 
en dessous de ses résul tats de 1981. R e m a r q u o n s qu 'en 1985, à la 
C h a m b r e , il n 'est plus t rès lo in d u quart de l 'é lectorat provincial . 

Les Eco los d im inuent en 1985, se stabi l isent en 1987 puis font plus 
que doub ler leurs voix en 1991. 
Les H O R d iminuent c o n s t a m m e n t sauf à la C h a m b r e en 1991 o ù on 
cons ta te un léger progrès. 

D a n s le d o m a i n e d e la var ia t ion des résul tats, la p rogress ion Eco lo de 
1987 à 1991 const i tue un vér i tab le reco rd b ien au-de là des f ront ières 
d e la p rov ince d e L iège. 
D a n s l 'autre sens, le recul P R L d e 1985 à 1991 à la C h a m b r e mon t re 
une per te d e p lus d 'un c i nqu ième de l 'é lectorat l ibéral. Toute fo is ceci 
n 'a r ien d 'excep t ionne l pour cet te fo rmat ion pol i t ique dont l 'histoire est 
p a r s e m é e de var ia t ions de g rande amp leur dans un sens c o m m e dans 
l 'autre. O n peut auss i remarquer q u e les H O R perdent les deux t iers 
d e leur représenta t iv i té mais , là aussi , il n'y a r ien d 'extraordinai re. 
Ce t te ca tégor ie d e résul tats connaî t régu l iè rement ce type de compor 
tement . 

nuances par arrondissement 
Si nous d e s c e n d o n s au n iveau des a r rond issements , le paysage 
s 'a f f ine et les h ié rarch ies se modi f ient . 
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• D a n s l ' a r rond issement d e L iège, le P S s e c lasse e n tê te avec, 
no tamment , 5 0 . 2 % à la C h a m b r e en 1987. Il s 'agi t d u seul résul tat 
dépassant 5 0 % dans cet a r rond issement . Su iven t a lors le PRL , le 
PSC et en a l te rnance les H O R (1981 et 1985) et les Eco los (1987 et 
1991 ) à la qua t r ième place. Pour la de rn iè re p lace, les deux p récéden
tes fo rmat ions pol i t iques échangen t leurs rôles. Les évo lu t ions de ces 
part is se con forment à l 'évo lut ion généra le d e la p rov ince avec toute
fo is un léger recul PSC en 1991. 

• La h iérarchie des part is reste la m ê m e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d e 
H u y - W a r e m m e avec que lques d i f fé rences. A la C h a m b r e , le recul d u 
PSC en 1991 est t rès net ( 8 % d u corps é lectora l P S C de 1987). 
Tou jours à la Chambre , le PS est en p rog ress ion cons tan te en dépas
sant la barre des 5 0 % en 1987 et 1 991. Il s 'ag i t ici d ' un p h é n o m è n e 
d e personnal i tés (G. C o ë m e et A -M . Lizin) cont ras tant avec le recul 
a u Séna t (b ien que là auss i , la bar re des 5 0 % soit d é p a s s é e en 1987 
et 1991). 

• D a n s l ' a r rond is sement d e Verv iers , la h ié rarch ie et l 'évo lu t ion 
des part is se modi f ient . Le P S C p rend la tè te et p rog resse cons tam
ment à la C h a m b r e et au Séna t avec un sco re tou jou rs plus é levé à 
la C h a m b r e (en 1991 : 3 7 % à la C h a m b r e et 3 1 . 3 % a u Sénat ) . Ici 
auss i le p h é n o m è n e d e personna l i té j oue (M. Wathe le t ) . 
Le PRL occupe la deux ième p lace en 1981 puis se fait dépasser par 
le PS lors des é lect ions su ivan tes j usqu 'en 1991. Toute fo is , pour le 
PRL, la d iminut ion net te ent re 1985 et 1987 dev ien t t énue à la Cham
bre en 1991, et m ê m e se t rans fo rme e n s tab i l isat ion a u Séna t (ici auss i 
un p h é n o m è n e de personna l i té avec J. Houssa) . 

Le rôle des H O R appel le les c o m m e n t a i r e s su ivants . L e c lassement 
des a r rond issements par pou rcen tage d e H O R cro issant d o n n e : 
Huy -Waremme, L iège puis Verv ie rs a u dépar t , ma is en 1991 L iège 
occupe la p remière p lace avec une p rogress ion t rès net te (de 4.8 % 
à 8 . 8 % ) à la C h a m b r e et no tab le a u Séna t (de 4 . 8 % à 6 . 8 % ) . O n 
t rouve ici deux p h é n o m è n e s en sens o p p o s é : à Verv ie rs , le P D B se 
retirant de la compét i t ion aux légis lat ives a v idé les H O R ge rmanopho 
nes de leur composan te pr inc ipale. Par cont re , à L iège, la p résence 
d e l istes d 'ex t rême droi te a d o n n é du rega in à ce t te catégor ie . Pour 
le PS et les Ecolos, les var ia t ions sont c o n f o r m e s à la m o y e n n e 
provinciale. 

O n voit donc que l 'a r rond issement d e Verv ie rs s e d is t ingue des deux 
aut res par un compor temen t po l i t ique f o n d a m e n t a l e m e n t di f férent. 
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le facteur cantonal " ; . . ^ 
L e can ton est la p lus pet i te uni té obse rvab le en Belg ique. Il ex is te 2 6 
can tons dans la p rov ince d e L iège : 7 dans l 'a r rond issement de Huy-
W a r e m m e , 9 dans celui de L iège et 10 dans celui de Verviers. 

Nous appe l le rons can ton à major i té abso lue celui dans lequel un part i 
obt ient au mo ins 5 0 % des su f f rages et can ton hégémon ique celui où 
le p h é n o m è n e précédent s e reprodui t pendant p lus ieurs élect ions 
success ives . 

• Pour le PRL, les Eco los et les H O R , il n 'ex is te a u c u n canton de ce 
type. Par con t re pour le P S C , o n t r ouve He rvé ( C h a m b r e et Sénat) en 
1991 et Ferr ières (Chambre) en 1985. 

• Pour le PS, on t r ouve 8 can tons hégémon iques . Dans l 'arrondis
s e m e n t de H u y - W a r e m m e , o n en voi t 3 : W a r e m m e (Chambre et 
Sénat) depu is 1981, Huy ( C h a m b r e et Sénat ) depu is 1985 et Ver la ine 
( C h a m b r e depu is 1985 et Séna t depu is 1987). O n consta te que Huy 
est en p rogress ion cons tan te c o m m e Ver la ine à la C h a m b r e et que les 
aut res accusen t un recul e n 1991. Dans l 'a r rond issement de Liège, on 
en rencont re 4 : Grâce -Ho l l ogne , Sa in t -N ico las et Se ra ing (Chambre 
et Sénat) depu is 1981 et Hers ta l ( C h a m b r e depu is 1985 et Sénat 
depu is 1981). Seu l He rs ta l -Chambre est en progress ion constante. 
T o u s les aut res af f ichent le recul d e 1991. Quan t à l 'a r rond issement 
d e Verv iers , il ne c o m p t e que le c a n t o n d e D ison (Chambre et Sénat) 
depu is 1985 avec le recul généra l e n 1991. 

• Lo rsqu 'on exam ine les tab leaux des résul tats can tonaux à la Cham
bre et au Séna t par les m é t h o d e s factor ie l les, on t rouve en généra l 
qua t re à c inq s i tuat ions s t ructure l les , d 'o rd re d ' impor tance décrois
sant , qui sous- tenden t la s i tua t ion pol i t ique dans la prov ince de Liège. 

Tou t d 'abord , et ce la n 'a r ien d e neuf, la p r imauté d u PS qui repose 
sur un g roupe d e huit can tons qui sont les huit c o m m u n e s hégémo
n iques c i tées c i -dessus. Toute fo is , ce bloc n 'est pas abso lument 
cohérent . O n t rouve Sera ing , Hersta l , Sa in t -N ico las , Huy et Grâce-
Ho l l ogne d ' un côté et D ison, Ve r la ine et W a r e m m e de l 'autre. Cec i est 
vra i tant a u Séna t qu 'à la C h a m b r e . 

E n face d e cet e n s e m b l e , on t r ouve t ro is can tons PSC (Hervé, Aube l 
et Ferr ières) p roches d e c inq can tons P R L (L imbourg, Verv iers , Sta-
ve lo t , M a l m é d y et Spa) . La p rox im i té des deux é lectorats se resserre 
t rès fort a u Séna t a lors q u e la p la te - fo rme P R L s 'éc la te à la Chambre . 
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O n consta te ainsi que les Eco los n 'ont pas d e bast ion é lectora l géo-
g raph iquement dé terminé. Si on p rend les résul tats d e 1991, on voit 
que six can tons se si tuent ent re 8 % et 10 %, se ize en t re 10 % et 14 % 
et deux autres au-de là des 2 0 %, sans a u c u n e prox imi té géog raph ique 
Intéressante (sauf les deux dern iers qui appar t iennent à la z o n e ger
manophone) . 

La s ingular i té g e r m a n o p h o n e (Eupen et Saint -Vi th) se remarque dés 
le dépar t d e l 'analyse. Nous y rev iendrons par la sui te. 

trois axes explicatifs principaux 
• A un premier n iveau, révé lé par les ch i f f res can tonaux , les électo-
rats PS et PSC sont t rès o p p o s é s ma is , chacun , for t cohérents . E n 
clair, ces deux fo rmat ions pol i t iques représenten t des m o d e s de com
por tement pol i t ique b ien s t ructurés, t rès d i f fé rents et qui n 'évo luent 
pas l 'un par rapport à l 'autre. R e m a r q u o n s q u e la coa l i t ion de ces deux 
part is f o rme la major i té à la Rég ion wa l lonne , à la C o m m u n a u t é 
f rança ise et à l 'Etat central . O n est donc f ondé à dédu i re qu' i l s 'agi t 
là d 'une major i té a r i thmét ique reposan t sur une év iden te oppos i t ion 
idéologique. L 'exemp le cité en tê te d u tex te y t r ouve une p remiè re 
expl icat ion. 

L 'é lectorat PRL, qui s ' oppose aux deux aut res, se reg roupe d e 1985 
à 1991 malgré la chu te enreg is t rée à cet te pér iode. Par contre, l 'élec
torat de 1981 s ' iso le fo r tement . 

Les é lectorats Eco lo et H O R se rassemb len t en dehors des t ro is 
é lectora ls c lass iques en présentant tou te fo is une image inverse. En 
effet, les HOR de 1991 et les Eco los d e 1981 s ' iso lent assez loin d u 
rassemblement d e tous les aut res résul tats é lec to raux d e ces deux 
format ions qui se tassent dans un co in du tab leau. Cec i se p résen te 
tant à la C h a m b r e qu 'au Sénat . S i on e x a m i n e d e p lus prés l 'évo lut ion 
de ces deux électorats, on volt t rès ne t temen t qu ' i ls changen t cons
tammen t d e p lace sur l 'échiquier pol i t ique en enreg is t rant une véri ta
ble mutat ion en 1991. Je proposera is à ce p h é n o m è n e l 'expl icat ion 
su ivante : par l ' in tervent ion d e l ' ex t rême dro i te en 1991, l 'é lectorat 
H O R de 1991 se d i f férenc ie des é lec tora ts H O R antér ieurs (PC et 
régional istes) et d e tous les aut res é lec tora ts et p rend ainsi une p lace 
hors jeu. Par contre, l 'é lectorat Eco lo tend à deven i r plus c lass ique et, 
venu d 'une posi t ion excen t r ique («Nous ne fa isons pas c o m m e les 
autres»), il adop te une at t i tude plus par t ic ipat ionnis te. A ins i donc, la 
co l laborat ion des Ecolos aux accords de la Sa in t -M iche l cor respon
drait à révo lu t ion d e l 'é lectorat du part i vert . Sur le p lan des s t ruc tures 
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pol i t iques, on se t rouve a ins i dans une s i tuat ion ana logue d e cel le des 
a n n é e s 70 où le R a s s e m b l e m e n t wa l l on a p resque t rans formé le 
t r iang le c lass ique P S / P S C / P R L en un rec tang le P S / R W / P S C / P R L . 

• Donc , d a n s l 'expl icat ion la p lus impor tan te du compor temen t élec
tora l d e la p rov ince d e L iège, on m e s u r e tou te l ' Impor tance d u vo te 
Ecolo, per tu rbant l 'o rdre t rad i t ionnel . Celu i -c i revient toutefo is c o m m e 
s e c o n d e exp l ica t ion qui se représen te par le c lass ique tr io PS-PSC-
PRL , c h a c u n o p p o s é aux deux au t res et assoc ié à des p laces for tes : 
pour le PS, on t r ouve Dison, Grâce -Ho l l ogne , Sera ing , Herstal , Huy, 
Sa in t -N ico las , W a r e m m e et Ver la ine ; pour le PSC, on voit Saint-Vi th, 
Eupen , Ferr ières, He rvé et Aube l ; pour le PRL, on rassemble Ma lmé-
dy, S tave lo t , Spa , Aywa i l l e et Da lhem. A u Sénat , la s i tuat ion est 
l égè remen t d i f fé rente : il ex is te une fo r te p rox imi té ent re les é lectorats 
P R L et PSC, ce dernier s 'éc la tant en t re s a p la te- forme f r ancophone 
(Aubel et Hervé) et sa z o n e g e r m a n o p h o n e , Sa in t -V i th et Eupen, qui 
se s i tue dans une pos i t ion to ta lemen t excent r ique, il s 'agi t là d 'un t rès 
bel e x e m p l e de c o m p o r t e m e n t é lectora l var iant su ivant un cr i tère d e 
t ype communau ta i r e . U n e exp l ica t ion pKDurrait ê t re que la personna l i té 
d e M. Wathe le t à la C h a m b r e s u r m o n t e les d i ve rgences c o m m u n a u 
ta i res et d o n n e à l 'é lectorat P S C - C h a m b r e un compor temen t com
mun, a lors qu ' au Séna t la c a s s u r e s 'opère . 

• L a t ro i s ième ca tégor ie d 'exp l i ca t ions fait surgir d 'aut res d i f férences 
à l ' intérieur des é lec tora ts de part is. A ins i pour le PS, la p la te- forme 
se sc inde e n deux : Sera ing , Hersta l , Sa in t -N ico las et Grâce -Ho l l ogne 
d ' un côté et Huy avec W a r e m m e d e l 'autre. D e plus, on d is t ingue t rès 
ne t tement l 'évo lu t ion d e l 'é lec tora l socia l is te, plus p roche au dépar t d u 
premier g roupe mais , en 1991, vo is in d u second et spéc ia lement d e 
Huy. Les é lec tora ts Eco lo et H O R présenten t les m ê m e s évolut ions 
o p p o s é e s q u e c i -dessus ma is une impor tan te préc is ion v ient s 'a jou
ter : l 'é lectorat H O R d e 1991 co ïnc ide avec le can ton d e Liège, ce qui 
con f i rme not re hypo thèse d u rô le f ondamen ta l des l istes d 'ex t rême 
dro i te d a n s cet te s i tuat ion, d u mo ins à la C h a m b r e . A u Sénat , la 
s i tuat ion est mo ins nette. 

quelques particularités 
D'au t res par t icu lar i tés loca les sont auss i In téressantes à relever, soit 
qu 'e l les ai l lent à con t re -couran t des évo lu t ions généra les des forma
t ions pol i t iques conce rnées , soit qu 'e l les ampl i f ient les di tes évolu
t ions. 

• O n cons ta te a ins i q u e dans les can tons d e Da lhem, Verv iers, D ison 
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et Hervé, tant à la C h a m b r e qu ' au Séna t , le P S C est en p rogress ion 
constante. A Bassenge, il p rog resse auss i d e 1981 à 1991 ma is avec 
une dépress ion in termédia i re à la C h a m b r e et une stabi l isat ion e n 
1991 au Sénat . 
A L imbourg, S p a et Stavelot , il p rog resse à la C h a m b r e d e man iè re 
cont inue. Le p lus haut sco re P S C d e la p rov ince s e s i tue à He rvé avec 
52.7 % à la C h a m b r e et 51 .2 % a u Sénat . 

• En tant que fo rmat ion pol i t ique dominan te , la s i tuat ion d u PS est 
la rgement c o m m e n t é e dans ce qui p récède. O n peut cependan t noter, 
au-de là des g randes l ignes, la p rogress ion con t inue d u PS à Huy 
(Chambre et Sénat) et à Ver la ine ( C h a m b r e seule) . Les résul tats d e 
Huy à la C h a m b r e sont par t icu l iè rement spectacu la i res . I ls vont d e 
46 .8 % en 1981 à 61 .8 % en 1991, c e qui rep résen te le record abso lu 
d e l 'a r rondissement . D e plus, d e 1987 à 1991, le PS huto is a progres
sé de 3.7 % en absolu . Cec i dé tonne t rès la rgement avec le recul 
généra l isé du PS durant la m ê m e pér iode. A u contra i re, o n peut 
constater une fa ib lesse tout à fait ano rma le , mo ins d e 10 %, à Saint -
V i th en 1981 et 1985. 
Les p lus hauts scores dans la p rov ince s e t rouven t à G râce -Ho l l ogne 
avec, à la C h a m b r e en 1987, 67.1 % et au Séna t 6 4 . 8 % . 

• Le P R L quant à lui vit un e f fond remen t de sa p la te - fo rme verv ié-
to ise tant à la C h a m b r e qu 'au Sénat . Par rappor t à s o n mei l leur résultat 
dans chaque canton, il perd un t iers d e son é lectorat à Aube ! et D i son 
(Chambre et Sénat) a insi qu 'à He rvé (Sénat) . Il pe rd un quar t à 
L imbourg (Chambre et Sénat ) , ma is vo i t partir la moi t ié de s o n élec
torat à la C h a m b r e au can ton de Hervé. A M a l m é d y , Il perd un t iers 
de son électorat à la C h a m b r e ma is seu lemen t un d i x ième a u Sénat . 
A S p a et Stavelot , il perd un c i nqu ième à la C h a m b r e mais reste s tab le 
à S p a au Sénat , et pe rd à pe ine 5 % d e son é lectorat a u Séna t à 
Stavelot . 
Par cont re à Ferr ières, à la C h a m b r e , il opè re un red ressemen t en 
1991 et revient au n iveau d e 1981. A la C h a m b r e , à Da lhem, il 
p rogresse de 24 .5 % à 26 .6 % et à Eupen , il opè re un red ressement 
a u Sénat à 22 %, ce qui est son mei l leur résul tat dans ce can ton pour 
la pér iode env isagée. 
Ses plus hauts scores dans la p rov ince se t rouvent à Ma lmédy avec 
4 0 . 7 % à la C h a m b r e et 4 8 . 5 % au Sénat . 

• Nous avons dé jà r emarqué qu 'Eco lo obt ient d e mei l leurs résul tats 
a u Sénat qu 'à la Chambre . Il s 'agi t en généra l d e que lques d ix ièmes 
d e pour cent en plus. Cependan t , à Ferr ières, on t r ouve 11.2 % à la 
C h a m b r e et 17.5 % a u Sénat . Dans le m ê m e ordre, on obse rve 8 .8 % 
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et 12 .6 % à Hannu t , 13 .9 % et 17.1 % à L iège et 11.5 % et 15.1 % à 
Verv ie rs . 
P resque partout les Eco los ont p lus o u mo ins doub lé leurs voix mais 
à Eupen , ils passent , à la C h a m b r e , d e 9 . 2 % en 1987 à 2 3 . 4 % en 
1991, et au Sénat , d e 9 .9 % e n 1987 à 23 .9 % en 1991. Les résul tats 
Eco lo d e 1991 à E u p e n représen ten t d 'a i l leurs les plus hauts scores 
d a n s la prov ince. D e m ê m e à Sa in t -V i th , ils passent , à la Chambre , 
d e 7.1 % en 1987 à 21 .9 % en 1991 et d e 8 .4 % en 1987 à 18.50 % 
e n 1991 a u Séna t . L e can ton d e Sa in t -V i th est par ai l leurs le seu l en 
1991 où les Eco los recuei l lent m o i n s a u Séna t qu 'à la Chambre . 

• Quan t aux H O R , ils sont e n chu te l ibre à peu p rès partout sauf, pour 
la pér iode 1987/1991 dans l ' a r rond issement d e L iège et à Aube ! et 
S tave lo t à la C h a m b r e . O n o b s e r v e ainsi que, d e 1987 à 1991, le score 
des H O R passe de 7.1 % à 11.1 % à L iège à la Chambre , et de 5.9 % 
à 9.1 % au Séna t . A F léron, on p rog resse de 3 . 5 % à 1 0 . 5 % à la 
C h a m b r e , et de 3 .5 % à 7 .8 % au Sénat . 
O n remarque ra q u e le can ton d e Sera ing représente la seu le anomal ie 
d a n s l ' a r rond issement d e L iège. O n y p a s s e d e 6 .8 % en 1987 à 6.2 % 
e n 1991 a u Sénat . 
Les p lus hauts scores se s i tuent en 1981 à Saint -Vi th , avec 32.1 % à 
la C h a m b r e et 33 .2 % a u Séna t ( p h é n o m è n e PDB) . 

l'étalon provincial 

D a n s le cad re de l 'ana lyse é lectora le , les é lect ions provinc ia les cons
t i tuent un fx j in t d e repère impor tant . E n effet, e l les se déroulent le 
m ê m e jour que les légis lat ives, d a n s les m ê m e s condi t ions et, pour la 
p lupar t des part is, avec les m ê m e s fo rma t ions pol i t iques. Par contre, 
les cand ida ts son t d i f fé rents a ins i q u e l ' inst i tut ion à laquel le les é lus 
von t part ic iper. O n peut donc, par la c o m p a r a i s o n ent re les deux t ypes 
d e scrut in , es t imer l 'effet d e personna l i té et d ' in térêt pour l ' inst i tut ion 
prov inc ia le . 

• Pour le PSC, les résu l ta ts p rov inc iaux ind iquent le statu quo ou une 
ba isse. En 1987, la d im inu t ion est d u e à l 'a r rond issement de Huy-
W a r e m m e . E n 1991, on t r ouve la c a u s e de la régress ion à Verv iers 
mais l ' in terprétat ion doit s e fa i re en s e n s inverse. Il s 'agi t de l ' incon
tes tab le succès personne l de M. Wathe le t qui t i re les résul tats P S C 
ve rs le haut, ma is ce la ne se répercu te pas à la province. 

• Le P R L res te re la t i vement s tab le sauf en 1991 où son recul est 
la rgement a t ténué à la prov ince. A lo rs q u e la per te est assez net te à 
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H u y - W a r e m m e , la rés is tance à la d e s c e n t e v ient des a r rond issements 
d e L iège et Verv iers . 

• Le PS enreg is t re sys téma t i quemen t des résul tats infér ieurs à la 
p rov ince par rappor t à la C h a m b r e . E n 1985 et 1987, le recul provient 
essen t ie l lement des a r rond i ssemen ts d e L iège et d e Huy -Waremme. 
L 'a r rond issement de Verv ie rs se s i tue jus te un peu en dessous. Pour 
1991, le recul est d e 7 . 6 4 % d e l 'é lectorat P S à la C h a m b r e pour 
l ' a r rond issement d e L iège, de 4 % à H u y - W a r e m m e et de 0.5 % (209 
voix !) à Verv iers . 
L 'é lectorat soc ia l is te d e Verv ie rs p o s s è d e donc, au contra i re des deux 
aut res a r rond issements , une c o h é r e n c e idéo log ique dans ses choix 
é lec toraux. 

• E c o l o enreg is t re des résul ta ts supér ieurs à la province. SI on 
c o m p a r e les résul tats à la C h a m b r e , au Sénat et à la province, on 
cons ta te une p rogress ion cons tan te . Parfo is , les résul tats pour le 
Séna t et la p rov ince se rapprochen t de t rès près. Ce t te règle se vér i f ie 
sur tout à L iège et par fo is à Verv ie rs , a lors qu 'à H u y - W a r e m m e on 
cons ta te un net recul. 

• Les H O R a f f ichent le m ê m e compo r temen t sauf en 1987 où la 
d im inu t ion est due essen t ie l lement au 1.22 %, tout à fait inhabi tuel , à 
Verv ie rs . Sauf ce t te excep t ion et c o m m e pour les Ecolos, Huy -Wa
r e m m e réagi t en sens inverse. Pour ra i t -on en t irer l ' ense ignement que 
l 'é lectorat d e H u y - W a r e m m e est p lus o r thodoxe et b raque ses préfé
rences ve rs les t ro is t rad i t ionne ls ? 
R e m a r q u o n s auss i que les H O R de 1991 eng lobent 10 466 voix d u 
F D F - P P W et 8 7 6 2 voix d e l 'ex t rême droi te (présente dans le seul 
a r rond i ssemen t d e Liège). Ce t te cons ta ta t ion permet d e jauger à sa 
jus te impor tance le p h é n o m è n e é lec tora l d 'ex t rême droi te dans not re 
région. 

Il reste un petit pa radoxe à exp l iquer . Lo rsqu 'on examine , e n 1991, la 
répar t i t ion des s ièges à H u y - W a r e m m e , on cons ta te que le P R L 
obt ient 2 s ièges avec 19 8 1 3 vo ix et le PSC 3 s ièges avec 19 139, soit 
674 voix de moins . E n réal i té, les subd iv is ions é lectora les à la prov ince 
sont que lque peu d i f fé rentes des subd iv is ions légis lat ives. Ainsi , aux 
légis lat ives, on t r ouve un a r rond i ssemen t de H u y - W a r e m m e , alors 
qu ' à la prov ince, il en ex is te deux ; celui de Huy et celui de W a r e m m e . 
Pour rendre la c o m p a r a i s o n poss ib le , j 'ai donc regroupé artif iciel le
men t ces deux a r rond i ssemen ts (provinciaux) en un seul équiva lent 
à son h o m o l o g u e des légis lat ives. C 'est ce reg roupement qui induit 
l 'effet pa radoxa l décr i t c i -dessus . E n effet , à Huy-prov ince, il y avait 
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3 s ièges d isponib les pour les deux f o rma t i ons pol i t iques c i tées ci-
dessus. Avec 302 voix de p lus, le P S C e m p o r t e log iquement 2 s ièges 
cont re 1 s iège au PRL. Par cont re , à W a r e m m e - p r o v i n c e , il n'y avai t 
que deux s ièges d isponib les, et m ê m e si le P R L d i spose là d e 976 vo ix 
d e p lus que le PSC, le pa r tage donne , tout auss i log iquement , un s iège 
à chaque parti. Cet e x e m p l e i l lustre e n c o r e une fo is l ' impor tance des 
découpages terr i tor iaux quant à une app l ica t ion cor rec te d u pr inc ipe 
de la proport ionnel le. A l 'heure d ' une ré fo rme d e l 'Etat qui mod i f ie les 
ent i tés é lectora les, il n 'est peut ê t re pas inut i le d 'y réf léchir ! 

les élections communales 

Les é lect ions c o m m u n a l e s sont d i f f ic i lement in terpré tab les sur le p lan 
général . La pr inc ipale ra ison t echn ique rés ide dans l 'ex is tence d e 
l istes qui n'ont pas d 'é t iquet tes par t i sanes c o m p a r a b l e s à ce l les des 
part is pol i t iques présents aux é lec t ions lég is la t ives et prov inc ia les. L e 
cas des cé lèbres «Intérêts C o m m u n a u x » est b ien connu , ma is on peut 
aussi , à t i tre d 'exemple , citer en 1982 la l iste En ten te pour le P rogrès 
d e W a i m e s qui c o m p r e n d des PS, PRL , PC, P S C et indépendants . D e 
plus les é lect ions c o m m u n a l e s se font à un au t re momen t , avec 
d 'aut res enjeux. O n ne peut donc se r isquer à des compara i sons avec 
les aut res élect ions. 

Toutefo is , af in d 'esqu isser un p a n o r a m a des major i tés c o m m u n a l e s 
d e la prov ince d e Liège, issues des é lec t ions de 1982 et de 1988, j e 
les ai recensées en fonc t ion des é t iquet tes pol i t iques, lo rsque cel les-
ci étaient c la i rement déf in ies, et j 'ai c lassé les au t res dans une caté
gor ie «Divers». 

• O n comp te 8 4 c o m m u n e s dans la p rov ince d e L iège. E n 1982, o n 
t rouve 5 9 c o m m u n e s d i r igées par une major i té c o m m u n a l e d ' u n e 
s e u l e l i s t e et, en 1988, le n o m b r e est d e 53. O n cons ta te donc un 
léger progrès des a l l iances pour le pouvoi r , ce qu i exp r ime un p lus 
g rand f rac t ionnement d u choix des é lecteurs . 

Le PS dir igeait seul 2 9 c o m m u n e s en 1981 (11 d a n s l 'a r rond issement 
d e Liège, 17 à H u y - W a r e m m e et 1 à Verv iers) cont re 2 6 en 1988 (11 
à Liège, 14 à H u y - W a r e m m e et 1 à Verv iers) . Le recul s 'est donc 
concent ré dans l 'a r rond issement d e H u y - W a r e m m e . Le P R L ne di r ige 
aucune c o m m u n e seul , ni en 1982 ni e n 1988. Le P S C est seu l à la 
tê te de 2 c o m m u n e s en 1982 ( toutes les deux dans l 'a r rond issement 
d e Verv iers) . Il en est d e m ê m e en 1988. Il s 'agi t d e He rvé et d e L a 
Calamine. Les Eco los ne di r igent seu l a u c u n e c o m m u n e , ni en 1982 
ni en 1988. 



marcel hotterbeex 141 

Les Divers s e t rouvent avec u n e seu le l iste a u pouvoi r dans 2 8 com
m u n e s en 1982 (3 à L iège, 12 à H u y - W a r e m m e et 13 à Verviers) et 
d a n s 2 6 c o m m u n e s en 1988 (2 à L iège, 12 à H u y - W a r e m m e et 12 à 
Verv iers) . v 

• Dans le cad re des c o a l i t i o n s c o m m u n a l e s , le P S part ic ipe à 12 
coa l i t ions en 1982 (8 à L iège, 2 à H u y - W a r e m m e et 2 à Verviers) , et 
14 en 1988 (5 à L iège, 3 à H u y - W a r e m m e et 6 à Verv iers) . Le P R L 
par t ic ipe à la ges t ion d e 9 c o m m u n e s en 1982 (4 à L iège et 5 à 
Verv iers) et en 1988, il gè re e n coal i t ion 12 c o m m u n e s (4 à Liège, 2 
à H u y - W a r e m m e et 6 à Verv ie rs ) . L e P S C prend part à la gest ion d e 
7 c o m m u n e s en 1982 (2 à L iège, 1 à H u y - W a r e m m e et 4 à Verviers) 
ma is en 1988, il en t re à la tê te d e 2 0 c o m m u n e s (9 à Liège, 2 à Huy-
W a r e m m e et 9 à Verv iers) . Les D ivers sont p résents dans 14 coali
t i ons en 1982 (6 à L iège, 1 à H u y - W a r e m m e et 7 à Verv iers) et dans 
15 en 1988 (5 à L iège, 3 à H u y - W a r e m m e et 7 à Verv iers) . 

• D e u x t ypes d é f o r m a t i o n s pol i t iques dominen t le pouvoir c o m m u n a l 
d a n s la p rov ince d e L iège : le P S et les Divers. Les socia l is tes sont 
t rès b ien représen tés dans les a r rond i ssemen ts de L iège et de Huy-
W a r e m m e : 19 c o m m u n e s sur 2 4 à L iège en 1982 (16 en 1988), et 
19 sur 31 à H u y - W a r e m m e en 1982 (17 en 1988). Par cont re à 
Verv ie rs on t rouve 3 c o m m u n e s e n 1982 et 7 en 1988, ce qui ma rque 
un progrès con t ra i rement aux deux aut res a r rond issements . Les Di
ve rs part ic ipent au pouvoi r dans 4 2 c o m m u n e s en 1982 (9 à L iège, 13 
à H u y - W a r e m m e et 2 0 à Verv iers) , et à 41 en 1988 (7 à Liège, 15 à 
H u y - W a r e m m e et 19 à Verv ie rs ) . 

A l 'except ion d e deux par t ic ipat ions en 1982 (dont ce l le de Liège), les 
Eco los s e re t rouvent à l 'écart d u pouvoi r local. La t rès fa ib le partici
pa t ion a u pouvoi r c o m m u n a l d u P R L et d u PSC, avec la notab le percée 
d u P S C dans les coal i t ions e n 1988, est b e a u c o u p plus é tonnante . Il 
faut tou te fo is corr iger cet te imp ress ion par la r emarque su ivante : le 
P S par t ic ipe peu aux l istes D ivers a lors que les notabi l i tés P R L et PSC 
sont des hab i tués d e ce t ype d e l istes. A t i t re d 'exemple , en 1982 dans 
l ' a r rond issement de Verv ie rs , on repère a u mo ins dix l istes Divers a u 
pouvoi r avec la par t ic ipat ion d e no tab les P S C et P R L en plein accord 
avec leurs part is respect i fs . 

Il n 'en res te pas m o i n s q u e l ' imp lanta t ion P S est la rgement dominan te 
a u n iveau c o m m u n a l . Ent re 1982 et 1988, o n a v é c u 35 changemen ts 
d e major i té c o m m u n a l e . O n en a enreg is t ré 8 à H u y - W a r e m m e , 13 à 
L iège et 14 à Verv ie rs . O n pour ra donc opp>oser la stabi l i té d u pouvoir 
c o m m u n a l à H u y - W a r e m m e à l ' instabi l i té dans les deux aut res arron
d issements . 
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• Que lques c u r i o s i t é s peuvent ê t re men t i onnées dans les c o m m u 
nes. Ainsi , en 1982, les c o m m u n e s de Mandr in et d e T ro is -Pon ts 
voient l ' ensemble des fo rmat ions pol i t iques rep résen tées a u Conse i l 
c o m m u n a l part ic iper au Col lège. Ap rès leur par t ic ipat ion à la ges t ion 
de la Vi l le de Liège, les Eco los perdent , en 1988, 12 % d e leur élec-
torat. Le changemen t d e major i té à F lé ron a été o b t e n u avec 10 vo ix 
d e plus sur 8 7 3 0 su f f rages va lab les . A Chaud fon ta ine , le P P C H d e 
N. Evrard a é té écar té d u pouvoi r par une coa l i t ion d e tous les aut res 
a lors que le P P C H enregistra i t deux s ièges d e p lus (s igna lons toute
fo is qu' i l restait minor i ta i re avec 35 % des votes) . A W a i m e s , en 1982, 
le docteur G a z o n a recuei l l i 1 2 9 4 vo ix d e p ré fé rence sur 3 8 6 2 suf
f rages. Enfin, en 1988, Hé ron a in t ron isé la p lus j e u n e bou rgmes t re 
(PRL) et Vi l lers- le-Boui l let a c o n n u le premier échev in d e couleur d e 
la prov ince d e L iège. 

les élections européennes 

Les é lect ions eu ropéennes sont t rès d i f f ic i lement in terprétab les a u 
n iveau local. En effet, les l istes sont d é p o s é e s d a n s une c i rconscr ip
t ion f rancophone. De plus, la da te et les en jeux d e ces é lec t ions sont 
to ta lement d i f férents puisqu' i ls déborden t le cad re nat ional . L e seul 
point c o m m u n réside dans le fait que les l istes d é p o s é e s représentent 
les part is pol i t iques qui par t ic ipent aux é lect ions nat ionales. 

Techn iquement , on peut repérer loca lement les vo tes nominat i fs (dits 
aussi voix d e préférence) . O n pour ra donc tirer t ro is ense ignemen ts 
de ces élect ions. Le premier rés ide dans les var ia t ions d e su f f rages 
recuei l l is d 'une é lect ion à l 'autre par les vo tes nominat i fs dans la 
prov ince et ses subdiv is ions. Le d e u x i è m e t ient à l 'apport de la pro
v ince de L iège aux résul tats f r ancophones d e c h a q u e parti. Le trois iè
me est assez inédit et ne se réal ise q u e dans le cad re des é lec t ions 
européennes ; il permet d é t e s t e r l 'at t i tude d e l 'é lectorat prov inc ia l vis-
à-vis des cand idats d u m ê m e part i ma is issus d 'au t res prov inces. 

S igna lons enf in qu'i l ne faut pas tomber dans le p iège d e la compa
ra ison de représentat iv i té locale ent re les part is, car la répar t i t ion des 
voix nominat ives est t rès d i f fé rente pour c h a q u e fo rma t ion pol i t ique. 
Ains i les Ecolos enregis t rent peu de voix nomina t i ves dans leurs rangs 
cont ra i rement aux aut res part is. 

De 1984 à 1989 et à l 'échelon de la p rov ince d e L iège, le P S C g a g n e 
env i ron 11 % de son é lectora l , le P R L pe rd 1 9 % , le P S g a g n e 13 % 
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et les Eco los doub len t leurs vo ix soit augmen ten t d e 103 %. Les H O R 
se re t rouvent a u quar t d e leurs résu l ta ts antér ieurs. 

• E n 1984, les t ro is cand ida ts P S C l iégeois appor ten t 21.51 % du 
tota l des voix nominat ives . Pour le PRL , les t ro is cand idats l iégeois 
a m è n e n t 14.7 % et pour le PS, les qua t re cand ida ts l iégeois engran
gent 64 .4 % du total . É v i d e m m e n t dans ce total , la part ic ipat ion d e J. 
Happar t se mon te à 51 .40 % d u total . E n ce qui conce rne l 'apport des 
é lec teurs d e la p rov ince d e L iège aux résul tats g lobaux, ils sont d e 
5.71 % pour les Eco los, 1 1 . 5 0 % pour le PRL, 1 3 . 9 6 % pour le PSC 
et 1 9 . 7 4 % pour le PS. 

D a n s c h a q u e l iste d e parti, on cons ta te que les é lecteurs l iégeois 
a f f ichent une at t i tude t rès var iée su ivant que les cand ida ts prov iennent 
d e la p rov ince d e L iège ou d e l 'extér ieur. A ins i a u PSC, 47.18 % des 
é lec teurs ont m a r q u é leur p ré fé rence pour des cand ida ts l iégeois. En 
comp lémen t , on r emarque ra q u e G. Deprez recuei l le 33 .67 % des voix 
nomina t i ves PSC. A u PRL, les p ré fé rences l iégeoises se montent à 
56 .34 %. Par cont re , au PS le v o t e préférent ie l l iégeois opère c o m m e 
un raz d e m a r é e : 88 .39 % des L iégeo is votent pour des Liégeois. A 
t i t re d 'exemp le , E. Gl inne, tê te de l iste, enreg is t re 4.1 % des vo tes 
nominat i fs . 

Sur 11 élus, les L iégeo is n 'auront a u c u n é lu a u P R L et à Ecolo. Par 
cont re , ils ob t iendron t 1 s iège a u PSC et 2 a u PS. 

• E n 1989, les appor ts des cand ida ts l iégeois aux résul tats g lobaux 
donnen t les résul tats su ivants . Pour le PSC, les t ro is L iégeois amè
nent 12.72 % ce qui est t rès la rgement infér ieur à l 'apport l iégeois de 
1984. A u PRL , les t ro is cand ida ts locaux a m è n e n t 1 7 . 7 4 % ce qui 
d o n n e un progrès par rappor t à 1984. L e PS eng range un apport de 
65.91 % marquan t ainsi une t rès légère progress ion. No tons que J. 
Happar t passe d e 2 3 4 996 vo ix e n 1984 à 308 117 voix en 1989. Les 
Eco los l iégeois a m è n e n t 18.81 % a u résul tat g lobal de leur liste. 

Les appor ts des é lec teurs l iégeois var ien t peu pour le PS et le PSC. 
Par cont re les é lec teurs P R L passent d e 1 1 . 5 0 % à 2 1 . 8 7 % et les 
Eco los d e 5.71 % à 26 .68 %. 

L e vo te pour les cand ida ts l iégeois a u se in d e la prov ince de L iège 
rappor te 44 .96 % au PSC, ce qui m a r q u e une t rès légère baisse. A u 
PRL , on t rouve 79 .38 %, en fo r te h a u s s e par rappor t à 1984. A Ecolo, 
o n no te 64 .40 % et a u PS on obt ient 92 .70 % avec un appor t personne l 
d e J . Happar t se mon tan t à 68 .18 %. La nouve l le tê te de liste R. Dury 
recuei l le 3 . 1 9 % . 
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Le nombre des élus l iégeois a a u g m e n t é pu isqu 'on t rouve 1 é lu Ecolo, 
1 PRL, 1 PSC et 3 PS soit un tota l d e 6 é lus l iégeois sur 11 a u tota l . 
Les l iégeois semblent donc s 'ê t re spéc ia l i sés dans la représenta t ion 
euro f îéenne, mais peut -ê t re cons idè re - t -on d a n s le reste d e l 'é lectorat 
f rancophone (et des part is f r ancophones ) qu' i l s 'agi t d 'é lec t ions d e 
mo indre impor tance. 
O n consta te donc que, mis à part l 'é lectorat P S C qui res te en dessous 
de la barre des 5 0 %, les aut res é lec tora ts marquen t leur con f iance à 
des cand idats locaux. A u PS, il fau t par ler d ' une p resque exclusiv i té. 
Dans le cad re d 'une é lec t ion eu ropéenne , cet te a t t i tude m e paraî t tout 
à fai t paradoxale. 

blancs et nuls 

L 'ana lyse d u compor temen t é lectora l c o m p r e n d auss i l ' e xamen des 
bul let ins b lancs et nuls. Ceux-c i p rov iennent soit des pe rsonnes qui se 
soumet tent à l 'obl igat ion d u vo te ma is re fusent le choix qui leur est 
proposé, soit d e pe rsonnes qui commet ten t des e r reurs t echn iques en 
rempl issant leur bul let in ou qui annu len t vo lon ta i rement le bul let in, 
re jo ignant ainsi l 'att i tude de la p remiè re catégor ie . L a loi be lge rend 
imposs ib le le décomp te des ca tégor ies b lancs et nuls séparémen t . 
Toutefo is , les t émo ignages recuei l l is dans la p rov ince d e L iège per
met tent d 'est imer à 75 % les bul let ins b lancs et annu lés par l 'é lecteur 
et à 25 % les bul let ins annu lés lors d u dépou i l l emen t d u scrut in. Ce t te 
dern ière catégor ie semb le e n d iminu t ion cons tan te . 

Durant la pér iode cons idérée, le pou rcen tage des b lancs et nuls var ie 
de 6.4 % en 1987 (min imum) à 7 .4 % e n 1985 et 1991 (max ima) à la 
Chambre . Ici aussi le c o m p o r t e m e n t des a r rond i ssemen ts d i f fère for
tement . L 'a r rond issement de L iège c o m p t e le mo ins d e bul let ins d e 
cet te catégor ie : de 5 . 3 % à 6 . 3 % . Par cont re , Verv ie rs e m p o r t e la 
pa lme avec des taux de 1 1 . 0 % à 1 2 . 5 % . H u y - W a r e m m e o c c u p e la 
posi t ion méd iane en osci l lant d e 5.5 % à 6 .6 %, se rapprochant ainsi 
assez près d e Liège. Rappe lons que le compo r temen t des é lec teurs 
ge rmanophones in f luence fo r tement les résul tats d e l 'a r rond issement 
de Verv iers. S i on regarde les résul tats d u Séna t , on cons ta te qu' i ls 
se si tuent au-dessus d e ceux d e la C h a m b r e avec un écar t a t te ignant 
parfois 1.8 % ce qui représente env i ron 2 0 0 0 vo ix à Verv ie rs o u avec 
1 . 3 % sur le total de la prov ince, 8 141 voix. 

Deux expl icat ions peuvent éclairer ce p h é n o m è n e . La première, à 
m o n avis la plus impor tante, rés ide d a n s le mo ind re intérêt des élec
teurs pour cet te assemb lée et, à que lques no tab les excep t ions près, 
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pour les s e c o n d s cou teaux p résen ts sur ces l istes. La seconde se 
base sur un taux d e d is t rac t ion p lus é levé chez les é lecteurs en 
rempl issant un s e c o n d bul let in (on s u p p o s e impl ic i tement que les 
é lec teurs rempl issent les bu l le t ins d a n s l 'ordre : Chambre -Séna t -P ro 
v ince) . 
Ce t te de rn iè re hypo thèse s e m b l e assez d iscu tab le lorsqu 'on entre
p rend une c o m p a r a i s o n avec les B lancs et Nu ls des é lect ions provin
c ia les. En effet, pour les a r rond i ssemen ts d e L iège et d e Verv iers, les 
B lancs et Nu ls prov inc iaux se s i tuent en t re la m ê m e catégor ie à la 
C h a m b r e ( résul tats infér ieurs) et ce l le d u Sénat . 
Par con t re à H u y - W a r e m m e , la s i tuat ion co r respond à l 'hypothèse 
préci tée, avec une p rog ress ion en 1991. 

E n chi f f res abso lus , nous p o u v o n s résumer la s i tuat ion e n constatant 
que, bon an ma l an, env i ron 5 0 0 0 0 é lec teurs d e la prov ince de L iège 
se soumet ten t à l 'ob l igat ion de voter ma is n 'e f fectuent a u c u n choix 
va lab le . 

des voix et des sièges 

T o u t e s les cons idéra t ions qui p récèden t reposent sur l 'analyse des 
pou rcen tages auxque ls , t rad i t ionne l lement , t ous les commen ta teu rs 
po l i t iques se ral l ient t rès la rgement . O n é tud ie donc ainsi la représen
tat iv i té des fo rma t ions pol i t iques et on d o n n e ra ison à l 'adage «Il vaut 
m ieux êt re le premier chez soi que le s e c o n d à Rome» . 
Toute fo is , lo rsque les par t is et leurs cand ida ts se présentent aux 
é lect ions, ils souha i ten t a r d e m m e n t - et c 'est le f o n d e m e n t de l 'act ivi té 
pol i t ique - part ic iper a u pouvoi r . Pour cela, le n o m b r e de voix ob tenu 
et le tota l des s ièges qui en d é c o u l e o c c u p e une p lace pr imordiale. 
Con t ra i remen t à l 'adage, le p remier à Aube l e n 1991 avec 45.1 % 
eng range 3 7 0 0 vo ix a lors que le t ro is ième à L iège avec 1 7 . 3 % 
recuei l le 18 0 4 2 voix, soit c inq fo is plus. 

N o u s a l lons examiner le n o m b r e d e s vo ix recuei l l ies par chaque for
ma t ion pol i t ique, les s ièges qui e n décou len t et la t rès var iab le appli
ca t ion d u pr inc ipe d e la propor t ionne l le . 

à la chambre 
• A u n i veau d e la prov ince, le P S part de 2 2 8 549 voix en 1981 pour 
a t te indre le m a x i m u m en 1987, soit 271 0 9 9 voix. E n 1991, il enreg is t re 
un sco re t rès p roche d e 1984 soit 2 4 4 9 5 4 vo ix . O n voit donc que le 
d é p l a c e m e n t peu t a t te indre 42 550 vo ix , ce qui est p lus impor tant que 
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les résul tats Eco lo d e 1981 à 1987 inc lus ivement . A u n iveau des 
ar rond issements , la var ia t ion d e vo ix à L iège en t re le m i n i m u m 1981 
et le m a x i m u m 1987 est d e 18 301 vo ix , soit 12 % d u point d e dépar t 
e n 1981 ; à H u y - W a r e m m e , on no te 8 7 4 0 (19 %) et à Verv ie rs 15 509 
( 4 9 % ) . L ' instabi l i té d e l 'é lectorat soc ia l is te est donc t rès net te dans 
l 'a r rond issement de Verv iers . 

• Pour le PSC, les su f f rages von t d e 109 4 6 5 vo ix en 1981 à 125 3 5 8 • 
vo ix en 1991. Le t assemen t par rappor t à 1987 est t rès fa ib le : 1 550 
voix. Le mouvemen t est le m ê m e pour l ' a r rond issement d e L iège 
(50 92 0 vo ix en 1981, 5 3 7 1 6 vo ix en 1991 ) et d e Verv ie rs (39 961 voix 
en 1981, 5 4 241 vo ix en 1991 - ici il n'y a pas d e t assemen t e n 1991 
et l 'avance est spec tacu la i re : p lus 14 280) . Par con t re à H u y - W a r e m 
me, les var ia t ions son t t rès fa ib les : 18 5 8 4 vo ix e n 1981, 18 4 1 7 en 
1985, 18 528 e n 1987 (ce qui mon t re une remarquab le stabi l i té). E n 
1991, on enreg is t re un recul d e 1 127 voix. 

• Le P R L évo lue de 126 2 0 2 en 1981 à 105 9 9 6 e n 1991 (soit 2 0 206 
voix d e moins) . Tou te fo is il était m o n t é à 137 3 1 7 vo ix en 1985. Le 
mouvemen t est d u m ê m e t ype à L iège (70 6 7 2 vo ix en 1981, 7 9 529 
en 1985 et 5 9 002 en 1991, soit 11 6 7 0 de m o i n s par rappor t a u point 
de départ) et à H u y - W a r e m m e (19 6 0 5 en 1981, 2 2 317 en 1985 et 
18 508 en 1991 soit 1 097 de mo ins qu ' en 1981 ). Par con t re à Verv iers , 
la descen te est con t inue (35 925 en 1981 à 2 8 4 8 6 en 1991, soit un 
recul de 7 439 voix). 

• A u n iveau d e la p rov ince et des t ro is a r rond issements , E c o l o 
d iminuent de 1981 à 1985, puis r emon te e n 1987 et ait un bond en 
1991. 
O n enregistre, pour la prov ince, 3 6 343 vo ix en 1981 et 71 155 e n 
1991. Pour Liège, on note 2 3 2 7 9 e n 1981 à 40 7 2 2 e n 1991. Pour Huy-
W a r e m m e : 4 791 en 1981 et 10 312 en 1991. Pour Verv ie rs : 8 273 
en 1981 à 2 0 121 en 1991. 

• A u n iveau d e la province, les H O R d im inuen t d e 1981 (84 7 7 0 voix) 
à 1987 (28 155 voix) ma is remonten t en 1991 (31 8 4 4 voix) . Cec i est 
dû un iquement à l 'a r rond issement d e L iège, qui passe de 4 9 8 4 9 vo ix 
en 1981 à 16 034 voix en 1987, ma is r emon te à 2 8 011 vo ix en 1991. 
Par contre, les deux aut res a r rond issemen ts d im inuent c o n s t a m m e n t : 
Huy -Waremme, d e 10 517 en 1981 à 8 6 8 en 1991, et Verv ie rs d e 
24 404 en 1981 à 2 965 en 1991. 
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les voix et les sièges au sénat 
L a s i tuat ion au Séna t est d u m ê m e ordre. Les var ia t ions d e voix, 
souven t peu impor tan tes , donnen t des f luc tuat ions en s ièges encore 
mo ins impor tantes . 

L e P S C recuei l le 4 s ièges à la C h a m b r e e n 1981 pu is cons tamment 
5 alors qu ' au Sénat , il enreg is t re 2 s ièges pu is c o n s t a m m e n t 3. Le P R L 
suit le c h e m i n inverse : à la C h a m b r e , 5 s ièges d e 1981 à 1987 puis 
4 e n 1991, et a u Séna t 3 s ièges de 1981 à 1987 puis 2. Le PS fait 10 
s ièges e n p e r m a n e n c e à la C h a m b r e et a u Sénat , 6 d e 1981 à 1987 
et 5 en 1991. Les Eco los font 1 s iège à la C h a m b r e de 1981 à 1987 
et 2 e n 1991, a lors q u ' a u Séna t ils ont 1 s iège en 1981, n 'en obt iennent 
a u c u n d e 1985 à 1987 mais en reço ivent 2 en 1991. Les H O R enre
gist rent 2 s ièges à la C h a m b r e e n 1981. Pour le reste, ils n 'obt iennent 
a u c u n s iège. 

une dimension tripartite en sièges... 
Signa lons q u e le to ta l des s ièges est d e 22 à la C h a m b r e en 1981 puis 
d e 21 les a n n é e s su ivantes , et d e 12 a u Séna t de 1981 à 1991. 

Lo rsqu 'on exam ine la représen ta t ion en s ièges à la prov ince de L iège, 
o n cons ta te que les t ro is part is c lass iques - PSC, P R L et PS - t rustent 
les s ièges. A la C h a m b r e , ils en dé t iennen t 19 sur 2 2 en 1981, 19 sur 
21 en 1991 et 2 0 sur 21 e n 1985 et 1987. A u Sénat , ils e n obt iennent 
la tota l i té d e 1981 à 1987, et 10 sur 12 en 1991. 

A l 'heure o ù il est d e bon t o n d e parler d u d é s a v e u des t ro is part is 
c lass iques, l 'observateur impar t ia l se doit de constater que ce soi-
d isant rejet n 'a guè re d 'e f fe t sur les possib i l i tés de part ic ipat ion a u 
pouvoi r des é lus d e la p rov ince. S igna lons qu' i l n 'en est pas de m ê m e 
d a n s tou tes les p rov inces be lges. 

...notamment en 1981 
Pour étudier d e p lus près la pu i ssance en vo ix et ses conséquences , 
j 'a i chois i les é lec t ions de 1981 car on y t r ouve encore six part is 
par t ic ipant à la dévo lu t ion des s ièges a lors que, pour les é lect ions 
su ivantes , ils ne son t p lus q u e quat re . Tou tes les cons idéra t ions qui 
von t su iv re n e conce rnen t donc q u e ce t te é lect ion. 
E x a m i n o n s donc les t ab leaux su ivants . 
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Liège-Province - Chambre 
Parti Nombre Nombre Nombre 

de voix de sièges de voix pour 1 siège 

PSC 109 465 4 27 366 
FDF/RW 32 076 1 32 076 
PS 228 549 10 22 855 
PCB 24 026 1 24 026 
ECOLO 36 343 1 36 343 
PRL 126 202 5 25 240 
autres 28 539 0 / 

Liège-Province - Sénat 
Parti Nombre Nombre Nombre 

de voix de sièges de voix pour 1 siège 

PSC 106 196 2 53 098 
FDF/RW 31111 0 / 
PS 223 681 6 37 277 
PCB 23 662 0 / 
ECOLO 38 886 1 38 886 
PRL 127 490 3 42 497 
autres 29 133 0 / 

O n remarquera imméd ia tement l ' ex t rême d ispar i té d u n o m b r e d e vo ix 
cor respondant à 1 s iège. A la Chambre , le s i ège PS ex ige le mini
m u m : 22 855 voix a lors que le s iège Eco lo vau t 3 6 343 soit 5 9 % d e 
voix en plus. A u Sénat , c 'est tou jours le s iège P S qui ex ige le mo ins 
de voix : 37 2 7 7 alors que le s iège P S C d e m a n d e 5 3 0 9 8 voix soit 
42 % d e voix en plus. Ce t te s imp le cons ta ta t ion remet à sa jus te p lace 
l 'appl icat ion de la règle de la propor t ionne l le dans la prat ique. 

O n consta tera de la m ê m e façon q u ' à la C h a m b r e 2 8 539 vo ix n 'ont 
pas de représentants et qu 'au Séna t 8 3 9 0 6 vo ix n 'ob t iennent a u c u n e 
représentat ion. Ceci est dû à deux causes . La p remiè re rés ide dans 
le nombre d e l istes présentes dans la ca tégor ie «Aut res». L a s e c o n d e 
t ient au nombre d e s ièges d ispon ib les : 21 pour la C h a m b r e et 12 pour 
le Sénat . A u momen t où la rév is ion const i tu t ionnel le réduit drast ique-
ment le nombre d 'é lus à la C h a m b r e et a u Sénat , cec i i l lustre parfai
tement le laminage des pet i tes fo rmat ions pol i t iques et, a contrario, le 
renforcement des part is en place. 
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• Pour les t ro is par t is c l a s s i q u e s d e la p rov ince de L iège, le nombre 
d e voix co r respondan t à un s iège var ie tou jours d e la m ê m e manière. 
A u PS, le s iège co r respond a u m i n i m u m d e vo ix et le s iège PSC ex ige 
le m a x i m u m . Le s i ège P R L se s i tue en t re les deux. 
L e s iège PC à la C h a m b r e et le s i ège Eco lo a u Séna t résultent d e 
l ' apparen tement et co r responden t à un n o m b r e d e voix p roche d u 
m i n i m u m nécessa i re . D a n s ce cas, l ' apparen tement rempl i t une d e 
ses miss ions, à savoi r pe rme t t re la représenta t ion des pet i ts part is. Il 
n ' en se ra p lus d e m ê m e dans les au t res é lect ions. 

Ins is tons sur le fait q u e ces d ispar i tés sont abso lumen t con fo rmes à 
la loi ma is q u ' o n peut s ' in ter roger sur leur légit imité. 

• Il est auss i in téressant d ' examine r la répar t i t ion g é o g r a p h i q u e 
des vo ix et d e c lasser l 'appor t d e vo ix d e c h a q u e can ton pour les t ro is 
part is c lass iques. S igna lons que cet te opéra t ion n 'a pas d' intérêt pour 
les Eco los. E n effet, leur é lec tora t est r é p a n d u d 'une man iè re plus o u 
mo ins éga le : il n 'ex is te pas d e vér i tab le « for te resse» Eco lo (ce qui est 
peut -ê t re une carac tér is t ique f o n d a m e n t a l e d e ce t ype d 'é lectora l ) . 
N o u s é tud ie rons les résul ta ts de la C h a m b r e . 

D a n s l ' a r rond issement de H u y - W a r e m m e , le c lassemen t des can tons 
est iden t ique pour les t ro is part is. O n t rouve donc en o rd re décrois
san t : W a r e m m e - Huy- Nandr in - Hannu t - Ver la ine- Héron- Ferr ières. 

Si on e x a m i n e le cas d e c h a q u e part i , o n cons ta te que le t a n d e m 
W a r e m m e - H u y fourn i t 6 3 % des vo ix a u PS, 5 4 % a u PSC et 4 9 % a u 
PRL. Si o n y a jou te le duo Nandr in -Hannu t , obt ient 9 0 % des voix a u 
PS et a u PRL, 8 7 % a u PSC. 

Pour l ' a r rond issement d e L iège, la s i tua t ion se p résen te sous un aut re 
jour . E v i d e m m e n t le can ton d e L iège se p lace en tê te avec 2 9 % des 
vo ix a u PS, 3 8 % a u P S C et 4 4 % au PRL. A lo rs que le P S est le 
premier part i à L iège, on cons ta te q u e l 'apport est p ropor t ionne l lement 
le p lus é levé pour le PRL. L e can ton d e F lé ron se t rouve à la seconde 
p lace pour le P S C et le P R L ( respec t i vement 1 5 % et 1 4 % ) . O n 
cons ta te donc q u e le t a n d e m L iège-F lé ron d o n n e plus d e 5 0 % des 
vo ix a u P S C et a u PRL. 

Pour le PS, la s i tua t ion est d i f férente, F lé ron ne v ient qu 'en qua t r ième 
p lace après , respec t i vement L iège, Se ra ing et Grâce-Ho l logne. Dans 
ce cas, le t a n d e m L iège-F lé ron ne fourn i t que 42 % des voix. Toute
fo is, les t ro is can tons les p lus impor tan ts : L iège, Sera ing, Grâce-
Ho l logne appor ten t 55 % des voix. 
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L 'a r rond issement de V e r v i e r s voi t le can ton d e Verv ie rs se posi t ion
ner en tê te de c lassement pour les t ro is part is. Il appor te 31 % des vo ix 
a u PS, 2 4 % a u P R L e t 1 9 % au PSC. Le t a n d e m Verv ie r s -Spa appor te 
a u PS et a u P R L respec t i vement 4 7 % et 3 9 % des voix. 
Si on examine les co r respondances d e c lassemen t en t re la représen
tat iv i té des part is ( les pourcen tages) et leur pu i ssance (les voix) , on 
consta te dans l 'a r rond issement d e Verv ie rs q u e pour le PS, le can ton 
d e D ison qui se c lasse en tê te pour le pou rcen tage (60.1 %) s e t r ouve 
à la t ro is ième p lace pour l 'apport des vo ix . A u PRL , le can ton d e 
Ma lmédy , p remière p lace en pou rcen tage (36.1 %) , o c c u p e la quator 
z i è m e p lace en voix, et au PSC, le c a n t o n d 'Aube l , p remiè re p lace en 
pourcen tage ( 4 6 % ) , obt ient la d i x - n e u v i è m e p lace en vo ix . 

Il ex is te encore une aut re m é t h o d e pour fa i re corresp)ondre le n o m b r e 
d e voix et les s ièges. O n ana l yse le détai l d e l 'at t r ibut ion des s ièges 
et on ne ret ient que les vo ix qui ont e f fec t i vement par t ic ipé à la 
dévolu t ion des s ièges. D a n s ce cas, on cons ta te q u ' u n s iège au PS 
cor respond à 18 873 voix, a u P S C à 2 0 3 9 8 vo ix et au P R L à 2 4 615 
voix, ce qui renverse la h iérarch ie d e ces deux dern ie rs part is. E n 
tenant comp te d e ce nouveau calcul , on peut consta ter qu 'avec 11 
can tons sur 2 6 (mais ces 11 can tons var ient d e part i à part i) , le PS 
obt ient les neuf d ix ièmes des su f f rages nécessa i res à s o n quo ta 
d 'é lus, le PSC et le PRL, env i ron les sept d ix ièmes. 

• Ins is tons sur le fait q u e ces résul tats var ien t fo r temen t d 'é lec t ion 
à élect ion, no tamment en fonc t ion d e l ' apparen tement . 

O n ret iendra toutefo is deux ense ignemen ts géné raux d e ces cons idé
rat ions. Le premier est que not re s y s t è m e électora l favor ise les part is 
qui ont le plus de vo ix et q u e la répar t i t ion des s ièges se fait au -de là 
d 'une s imp le propor t ionnel le q u a n d on obt ient b e a u c o u p de vo ix et e n 
deçà quand on en récol te peu. 
Le second résul te du fait que, m ê m e d a n s les part is qui ont des élus, 
un certa in nombre de vo tes n e par t ic ipe pas à la dévo lu t ion d e s ièges. 
O n peut ainsi d i re qu 'à la Chambre , en 1981, le P R L a b e a u c o u p mieux 
uti l isé ses vo tes que le PSC. Cec i n 'est é v i d e m m e n t qu ' une i m a g e et 
ne résul te en r ien de la vo lon té des part is, ma is i l lustre une des 
entorses à la règle d e la propor t ionnel le . 

le poids des personnalités 

Les personnal i tés jouent é v i d e m m e n t un rô le t rès impor tant d a n s le 
résultat des élect ions. Toute fo is , il n 'est pas a isé d e dé terminer celui-
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ci avec préc is ion. Pour ne citer q u e deux fac teurs d ' in terprétat ion 
cont rad ic to i res, s igna lons q u e dans les part is o ù le vo te en tè te d e l iste 
est impor tant ( c o m m e le P S des a n n é e s 6 0 ou les Eco les actuel le
ment) , le vo te e n case de tê te s ' opè re ma lg ré une sympath ie , s inon 
une pré fé rence, rée l le pour tel o u te l candidat . Les cand idats obt ien
nen t mo ins d e vo ix nomina t i ves que leur impor tance réel le ne leur 
vaudra i t dans un aut re contex te . A l 'opposé, il ex is te des p laces 
pr iv i lég iées (les p remiè res et la dern ière , pour l 'essent iel) . Les candi
da ts qui occupen t ces pos tes recuei l lent p lus d e vo ix nominat ives qu'i l 
n e leur serai t d û par leur seu le va leur . P e u de cand ida ts sont capab les 
d 'établ i r un record abso lu de vo ix nomina t i ves à la sep t ième place. 
C o m p t e t e n u de ces réserves, il ex is te d ' incontes tab les locomot ives 
qui en t ra înent la l iste tout en t iè re et d 'au t res cand ida ts dont l 'apport 
mod i f ie le résul tat g loba l de liste. 

Pour donner un a p e r ç u d e cet aspec t et moyennan t les réserves 
ém ises c i -dessus , j 'a i co l la t ionné les résul tats des cand ida ts ayant a u 
mo ins ob tenu 5 0 0 0 vo ix de p ré fé rence et seu lemen t lorsqu' i ls ont 
ob tenu ce score . J e n e fa is pas d e d is t inc t ion ent re C h a m b r e et Sénat , 
ni en t re t i tu la i re et supp léant . 

• O n obt ient a insi 5 7 pe r sonnes au total , répar t ies de la man ière 
su i van te ; 16 au PSC, 14 au PRL, 2 6 a u P S et 1 au RW. 

O n r e m a r q u e q u e seu lemen t 9 cand ida ts occupen t cet te posi t ion sans 
d iscont inuer , soi t 3 a u PSC, 2 a u P R L et 4 a u PS. 

A u PSC, le record des voix est o c c u p é sans interrupt ion par M. Wathe le t 
qu i p a s s e d e 18 6 4 9 vo ix en 1981 à 32 136 vo ix e n 1991. Derr ière lui, 
o n peut citer P. W i n t g e n s et J -P. Gra fé qui se s i tuent respect ivement 
à 15 0 0 2 vo ix et 14 271 vo ix en 1991. 
A u PRL, J. Go l a établ i un record abso lu en 1985 à 2 7 117 voix mais 
se s i tue à 14 6 9 0 vo ix en 1991. I m m é d i a t e m e n t derr ière, on t rouve P. 
Monf i l s avec 2 4 751 vo ix e n 1987 et 14 0 6 9 vo ix en 1991. 
A u PS, les seu ls sco res au -dessus d e 3 0 0 0 0 vo ix sont ceux d e J-M. 
D e h o u s s e avec 3 8 8 2 7 vo ix e n 1991. Dans la ca tégor ie des plus d e 
2 0 0 0 0 voix, o n t r ouve G. C o ë m e depu is 1985 (29 6 8 5 voix en 1991 ), 
A. Coo ls en 1985 et 1987 (env i ron 2 5 0 0 0 voix) et G. Mathot en 1981 
et 1991 (20 3 9 4 vo ix e n 1991). L a ca tégor ie des p lus d e 10 000 voix 
r eg roupe : R. Co l l ignon, J -M. Happar t , A - M . Liz in, I. Petry, A. V a n der 
Biest à d i ve rses pér iodes . 

T o u s les aut res , d a n s les t ro is part is, se s i tuent en dessous d e 10 000. 
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• E n replaçant les résul tats d a n s leurs a r rond i ssemen ts respect i fs , 
o n peut calculer les cont r ibu t ions de ces cand ida ts aux résul tats d e 
leur parti. J 'ai chois i les é lec t ions de 1991 à t i t re d 'exemp le . 

A u PSC, on re lève que la cont r ibu t ion de M. Wa the le t est d e 59 .25 %, 
cel le d e P. W in tgens 27 .66 % et ce l le d e J . -P. G ra fé 26 .84 %. Pour le 
P R L on consta te 3 4 . 6 3 % pour J. Houssa , 2 4 . 9 0 % pour J. Go l et 
23 .84 % pour P. Monf i ls . Le PS e n g r a n g e 53 .22 % pour G. C o ë m e , 
2 6 . 1 7 % pour J-M. D e h o u s s e et 1 3 . 7 4 % pour G. Mathot . 
Sur les neuf é lus exam inés c i -dessus, deux appor ten t p lus d e la moi t ié 
des voix, un env i ron un t iers, c inq env i ron un quar t et le dern ier un peu 
mo ins de 1 4 % . 

• Dans les neuf é lus re tenus (à ra ison des t ro is p remie rs c lassés 
pour chaque parti), on re lève 8 dépu tés et 1 séna teur . Cec i mon t re la 
pré férence que les part is accorden t aux l istes pour la C h a m b r e . 
Pour les 8 députés concernés , on no te un tota l d e vo ix de p ré fé rence 
d e 179 5 50 sur un to ta l des su f f rages d e 5 7 9 307. O n cons ta te donc 
que ces 8 é lus sur 21 in terv iennent pour 31 % dans le tota l des vo ix . 
Cec i mont re b ien la t rès g rande impo r tance des personna l i tés dans les 
résul tats é lectoraux. 

ministrables 

O n peut aussi juger du po ids pol i t ique d 'une rég ion - ici la p rov ince d e 
L iège - dans la v ie pol i t ique généra le en examinan t les pos tes qui sont 
occupés par des é lus locaux d a n s les exécut i fs . 

• Examinons d 'abord les d i f férents m i n i s t r e s n a t i o n a u x . Dans le 
gouvernemen t Mar tens V (1981-1985) on t rouve un V ice -Premie r 
Minist re PRL, J. Gol , à la Jus t i ce et à la Ré fo rme . Il s 'agi t d u seu l 
L iégeois dans ce gouvernement . 
Pour K/lartens VI (1985-1987) , on re t rouve J. Go l a u m ê m e pos te et 
A. Duquesne , auss i PRL, à l 'Educat ion ( c o m m e ce dernier n'est pas 
encore par lementa i re du Luxembourg , j e le p lace, pour ce t te époque , 
dans la prov ince de Liège). 
Dans Mar tens VII (1987) on re t rouve les deux m ê m e s . 
Le gouvernement Mar tens VIII (1988-1991) voi t une ar r ivée m a s s i v e 
des L iégeois. O n c o m p t e un V ice -Premier Min is t re PSC, M. Wathe le t 
à la Jus t ice et aux C lasses M o y e n n e s , les min is t res PS, G. C o ë m e à 
la Dé fense nat ionale, Y. Yl ief f à l 'Educa t ion et A. V a n der Biest aux 
Pensions. De plus, A-M. L iz in dev ien t Sec ré ta i re d 'Etat à l 'Europe. 
Le 16 janvier 1989, su i te au t ransfer t d e l ' ense ignemen t aux C o m m u -
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nautés, Y. Yl ief f qu i t te le g o u v e r n e m e n t nat ional . Le 2 ma l 1990, G. 
Mo t ta rd remp lace A. V a n der Biest. 
L e g o u v e r n e m e n t D e h a e n e c o m p r e n d deux V ice -Premie rs Min is t res : 
M. Wa the le t (PSC - Jus t i ce et A f fa i res économiques ) et G. C o ë m e (PS 
- C o m m u n i c a t i o n s et En t repr ises pub l iques) . D e plus, on note auss i 
L. Onke l inx (PS - In tégra t ion soc ia le , S a n t é et Env i ronnement ) et J-
M. D e h o u s s e (PS - Po l i t ique sc ient i f ique) . 

• A la C o m m u n a u t é , on re t rouve en 1981 P. Monf i ls (PRL) aux 
A f fa i res soc ia les. E n 1985, le m ê m e P. Monf i ls dev ient Prés ident d e 
l 'exécut i f communau ta i r e . A p r è s les é lec t ions d e 1987, J-P. Gra fé 
(PSC) obt ient la responsab i l i té des Re la t ions extér ieures et d 'une 
part ie de l 'Ense ignement . 
Il se ra rejoint par Y. Yl ief f , v e n u d u nat ional , avec l 'autre part ie de 
l 'Ense ignement . A ins i , l 'Ense ignement v iv ra une direct ion b icéphale, 
ce qui n 'en amé l io re ra pas la gest ion. 
Ap rès les é lec t ions d e 1991, il n'y a u r a a u c u n L iégeois à la C o m m u 
nauté. 

• En ce qui conce rne la R é g i o n w a l l o n n e , on t rouve trois L iégeois 
en 1981 : A. D a m s e a u x (PRL) c o m m e Prés ident , J -M. Dehousse (PS) 
à l 'Economie et M. Wa the le t (PSC) à la techno log ie et aux PME. 
En 1985, il ne reste q u e M. Wa the le t (PSC) mais c o m m e Président 
d e l 'exécuti f régional . R e m a r q u o n s qu ' à cet te époque, les deux Pré
s idents, rég iona l et c o m m u n a u t a i r e , sont issus d e la prov ince d e 
L iège. 
E n 1988, o n no te A. Coo ls (PS) aux Pouvo i rs Locaux et aux Travaux . 
A p r è s les é lec t ions de 1991, o n re t rouve J-P. Gra fé (PSC) mais 
a f fec té aux T r a v a u x publ ics, G. Ma tho t (PS) aux Af fa i res intér ieures 
et Pouvo i rs locaux, ainsi q u e R. Co l l i gnon (PS) à l ' Aménagemen t d u 
terr i to i re, l ogemen t et budget . 

Je ne c i te q u e pour m é m o i r e la C o m m u n a u t é g e r m a n o p h o n e pu isque, 
par déf in i t ion, ses t ro is Min is t res son t tou jou rs issus d e la prov ince d e 
L iège. 

• Lo rsqu 'on sait qu ' en Be lg ique les p rés iden ts d e parti sont omni 
p résents dans la déc is ion po l i t ique et que, p ra t iquement , ils détermi
nent la compos i t i on (cab inets compr is ) des d ivers exécut i fs , il est 
impor tant de s ignaler leurs or ig ines locales. 
D a n s la pér iode préci tée, la p rov ince d e L iège en a c o n n u deux : A. 
Coo ls au P S (qui a ensu i te c é d é la p lace à des Hennuyers) et J. Gol 
a u P R L ( revenu à la d i rect ion d u part i ap rès l 'aventure d u duo dit «des 
Ducs») . 
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soubresauts 

L a v ie des part is, qu 'e l le soit in terne o u ex terne, fait souven t la une 
des médias. O n y t r ouve d e tout , depu is des con t roverses sur des 
not ions fondamenta les j usqu 'à des réact ions ép ide rm iques a u sujet 
des pe rsonnes plus o u mo ins c o n c e r n é e s par des af fa i res. 

J ' ép rouve souvent la sensa t i on q u e ces dern iè res re t iennent p lus 
généra lement l 'a t tent ion que les déba ts sur des p rob lèmes de struc
ture. Pourtant , je ne su is abso lumen t pas conva incu d e l ' impact pro
fond d e ces «af fa i res» sur le c o m p o r t e m e n t é lec tora l dans la prov ince. 
Il n 'est pas quest ion ici d 'examiner le feu i l le ton des é v é n e m e n t s plus 
o u mo ins impor tants d e la v ie des fo rma t ions pol i t iques de la prov ince. 
Je choisirai s imp lement que lques e x e m p l e s pour écla i rer m o n propos. 

En 1982, les é lect ions c o m m u n a l e s à L iège sont su iv ies de la cons
t i tut ion d 'une major i té un issant d ' une part les é lus d e la l iste rassem
blant le Part i Social is te, le R a s s e m b l e m e n t W a l l o n et le Rassemb le 
ment Popula i re Wa l l on et d 'au t re part les é lus Eco les. Ma lg ré des 
tens ions internes év identes, cet te ma jor i té a gé ré la Vi l le pendant 
tou te la législature. Les é lect ions d e 1988 vo ient le PS se présenter 
seul (donc il n 'est pas poss ib le d e fa i re une c o m p a r a i s o n avec 1982) 
et les Eco les recueil l ir 12 177 vo ix , soit 1 6 9 4 voix de mo ins qu ' en 
1982. 

S igna lons auss i que, pour les Ecoles, la const i tu t ion des l istes présen
tées aux élect ions de 1991, n o t a m m e n t ce l le d u Séna t à L iège, a 
donné l ieu à que lques remous dont on n 'obse rve a u c u n e in f luence 
négat ive sur les résul tats. 

Le P S a vécu, et vit encore, des soub resau ts appar tenan t à deux 
catégor ies d i f férentes mais qui, p ra t iquement , se sont mê lées int ime
ment . 

Tou t d 'abord, à l ' instar d e son h o m o l o g u e f rança is , il connaî t des 
«affaires». Ap rès G. Mathot , a c c u s é à d i f fé ren tes repr ises et c h a q u e 
fo is mis hors cause par la Just ice, il y a e u le cas d u bou rgmes t re E. 
C lose qui, lui, fut c o n d a m n é pour cor rup t ion et a dû démiss ionner d e 
son poste à la Vi l le de L iège. Les accusa t ions con t re A. V a n der Biest 
suiv ies d 'une levée part ie l le d e l ' immun i té par lementa i re a joutèrent 
encore à ce chapi t re. 

Ensui te, à l ' intérieur d e la fédéra t ion d e L iège d u PS, la guer re des 
tendances bou leversa le m o n d e soc ia l is te l iégeois. Il ne faut pas 
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rédu i re cet a f f ron tement a u seu l cas d u g roupe d e Flémal le, autour 
d'A. Coo ls , o p p o s é au g roupe d u Pe r ron an imé par J-M. Dehousse et 
J. Happar t . Il ex is te en p lus des t e n d a n c e s G. Mathot ou A. V a n der 
Biest . 
A cheva l sur ces deux ca tégor ies est v e n u e se gref fer la mort d 'André 
Coo ls qui, au -de là d u meur t re e n lu i -même, a la rgement affaibl i le 
g roupe d e ses par t isans. 

T o u t e s ces convu ls ions ont é té é v o q u é e s t rès la rgement par les 
méd ias . L e t e r m e d e « l ynchage méd ia t ique» qui a été uti l isé à l 'occa
s ion de l 'a f fa i re V a n der Biest m e paraî t t rès exac tement cor respondre 
à l 'at t i tude d 'une part ie des méd ias qui, au -de là du sensat ionnal isme, 
hé las habi tuel , ont ut i l isé d a n s tou tes ces af fa i res des méthodes 
to ta lement d iscutab les. 

D a n s un tout au t re o rd re d ' Idée, il faut ment ionner le cas d u vrai- faux 
passepor t d 'A-M. Liz in o ù s ' imbr ique un sér ieux dé rapage réglemen
taire, et auss i un cou rage humani ta i re , qui nous c h a n g e des d iscours 
c reux et d ' une at t i tude f r i leuse sur les Dro i ts d e l ' H o m m e en passant 
à l 'act ion. 

Il est indén iab le que tou tes ces af fa i res ont c réé un c l imat de mala ise 
d a n s le m o n d e pol i t ique l iégeois et d a n s une part ie de la populat ion. 
Cependan t , o n n e cons ta te a u c u n effet mesu rab le dans les résul tats 
é lec toraux. Cer ta ins diront qu' i l est enco re t rop tôt pour en mesurer 
les conséquences . 
E n ce qui m e concerne , sans nier l 'éventua l i té c i -dessus, j 'avancera i 
auss i une aut re hypothèse . Peut -ê t re q u e les é lec teurs l iégeois, con
t ra i rement à cer ta ins p ro fess ionne ls d e l ' in format ion et d e la just ice, 
cons idèren t enco re qu ' un a c c u s é res te un innocent dont il reste à 
prouver la culpabi l i té , qu' i l appar t ient à l 'accusat ion d 'en faire la dé
mons t ra t i on et, qu ' a fortiori, q u a n d l 'accusat ion a été incapab le d e 
prouver ses di res, l ' accusé doi t ê t re aux yeux de tous ce qu' i l n 'aurai t 
j ama is d û cesser d 'êt re, c 'es t -à -d i re un innocent . 

Le P S C t ranspor te avec lui l 'é ternel p r o b l è m e de la Démocra t ie Chré
t ienne. Pendan t long temps , à L iège, cet te dern iè re s 'est essayée a u 
rô le d 'arb i t re en t re les aut res fac t ions. El le n 'a j ama is réussi à émerger 
rée l lement mais el le a par fo is ob tenu l ' in f léch issement de que lques 
déc is ions. Depu is 1992, e l le se t r ouve tout à fait marg ina l i sée à cause 
d u rapp rochemen t des aut res c o m p o s a n t e s du PSC. L 'arb i t rage de ce 
début de 1993 con f i rme ce t te m ise à l 'écart. 
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B ien qu 'ayant vécu au n iveau f r a n c o p h o n e d e sér ieux soubresau ts , le 
P R L ne connaî t à L iège a u c u n e ag i ta t ion in terne notable. L a nouve l le 
prés idence de J. Go l apparaî t , v u e d e l 'extér ieur, c o m m e un phéno
m è n e de main t ien de ce ca lme. 

pour conclure 

Je la isse le so in au lecteur de tirer d e l ' exposé qui p récède tou tes les 
conc lus ions qui lui para issent ut i les. J e voudra is seu lemen t att irer s o n 
at tent ion sur un ensemb le de cons idéra t ions qui, b ien au-de là des 
f ront ières d e la prov ince d e L iège, restreint le l ibre cho ix effect i f des 
électeurs. 

Env isageons d 'abord l 'obl igat ion de part ic iper a u scrut in. Les sonda
ges les plus opt imis tes indiquent que 4 0 % des é lec teurs souha i ten t 
ne pas prendre part au vote. E n réal i té, ces dern iè res années , 7 % en 
m o y e n n e ne se présentent pas dans les bu reaux d e vote. Enco re faut-
il remarquer qu 'une part ie impor tan te d e ceux-c i sont rée l lement 
e m p ê c h é s de voter (pr isonniers, ma lades , à l 'é t ranger) . D e tou te 
manière, 33 % des é lecteurs se soumet ten t à la f réquen ta t ion des 
bureaux de vo tes en n 'ayant , pour beaucoup , a u c u n choix antér ieur . 

Il est b ien connu que lo rsqu 'on fo rce les gens à e f fec tuer une sé lec t ion 
sans cr i tère préalable, ils optent ma jor i ta i rement pour le con fo rm isme. 
Donc, dans le cas présent , ils dés igneron t , un peu a u hasard , les part is 
présents et d e p ré fé rence les p lus apparen ts , ceux dont on par le le 
plus. Or, lo rsqu 'on ana lyse de près nos méd ias , il n 'est pas dif f ic i le d e 
constater que la tota l i té de l ' in format ion por te ac tue l lement en C o m 
munau té f rança ise sur les qua t re part is P S C - P S - P R L - E c o l o . 
O n y a joute au n iveau nat ional , la VU et le VB. A u l endema in des 
élect ions, on a évoqué les part is d ' ex t r ême dro i te ma is le sujet est dé jà 
passé d e m o d e et il arr ive qu ' on men t i onne le FDF. Pour le reste, o n 
ne consta te qu 'un déser t total . Et encore , cet te descr ip t ion n e por te 
que sur les part is pol i t iques e u x - m ê m e s a lors q u e la f o rma t ion des 
choix pol i t iques repose sur b ien d 'au t res fac teurs : synd icats , organi 
sat ions profess ionnel les, g roupes d e p ress ion cul turels, fami l iaux, 
idéologiques, rel igieux. D a n s ce d o m a i n e auss i , la t e n d a n c e n'est 
v ra iment pas à l ' in format ion sur les nouveau tés ou idées dé rangean
tes qui, fo rcément , pu isqu 'e l les v iennen t d e naître, sont minor i ta i res. 

C e point d e v u e est conf i rmé, à t i t re d 'exemp le , par la loi sur le 
f inancement des part is basée essen t ie l l ement sur la p r ime aux sor
tants. A ins i donc, ceux qui occupen t dé jà l 'essent ie l s inon la tota l i té 
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d u c h a m p d e l ' in format ion, reço ivent en outre, pour leur c a m p a g n e 
é lectora le, une p r ime supp lémen ta i r e pour leur p ropagande. O n n e 
peut pas m ieux af f i rmer la vo lon té d e conserva t i sme. 

Si ma in tenant , nous en t rons dans le détai l d u scrut in, nous remar
quons qu 'env i ron 8 % e n m o y e n n e des é lec teurs ne font aucun choix, 
soit vo lon ta i rement , soit Invo lon ta i rement (voir c i -dessus dans le tex
te). U n e x a m e n un peu super f ic ie l peut fa i re cro i re qu 'à l 'heure actuel
le, p lus d e 9 0 % des é lec teurs ne p rennent en cons idéra t ion que les 
qua t re pr inc ipaux part is. Pour tant , la c o m p a r a i s o n ent re l 'arrondisse
men t de L iège et les deux aut res mont ren t que lorsqu 'on of f re à 
l 'é lecteur d 'au t res cho ix , c réd ib les à ses yeux , il se distrait en part ie 
d e la reproduc t ion des s t ruc tures en place. 

E v i d e m m e n t v o u s m 'ob jec te rez q u e c h a c u n est l ibre d e fonder un 
n o u v e a u part i et de se présenter aux é lect ions. Potent ie l lement , cet te 
a f f i rmat ion est tou t à fait exac te ma is essayez - le v o u s - m ê m e , et vous 
m ' e n direz des nouvel les . 

Ensui te , il conv ient d 'examine r la t raduc t ion du vo te exp r imé en siè
ges, ce qui est, j e le rappel le , la f inal i té d u p rocessus électoral c o m m e 
vo ie d 'accès a u pouvoir . Si la p remiè re dévo lu t ion des s ièges respecte 
s t r i c tement le p r inc ipe d e la propor t ionne l le , il en est au t rement d e 
l 'appl icat ion d e l ' apparen tement . J e v i se spéc ia lement la condi t ion des 
quo tas qui favor ise l 'accès des g rands part is à la seconde distr ibut ion 
des s ièges. L ' ensemb le du p rocessus a m è n e donc les g rands part is 
à avoir une p r ime supp lémen ta i re e n s ièges et, à d e rares except ions 
près, p lus on est pu issant , p lus la p r ime est for te. 

Donc en résumé, d e l 'ob l igat ion léga le et soc ia le d e choisir en passant 
par les di f f icul tés d 'é largi r l 'éventai l d u cho ix en arr ivant aux dé rapages 
techn iques , l ' access ion d 'une nouve l le fo rmat ion pol i t ique au pouvoir 
t ient b e a u c o u p plus du mi rac le q u e de la démocra t ie . O n a v é c u cel le 
d u R W , déso rma i s d isparu, et on connaî t ac tue l lement cel le des 
Eco les. 

J e voudra is te rminer en rassurant les lec teurs qui s ' in ter rogera ient sur 
l ' absence des Fou rons d a n s m o n commen ta i re , tant II est vrai que la 
s i tuat ion pol i t ique qui règne d a n s ce can ton est aber ran te et l iée à la 
v ie l iégeoise pour b ien des ra isons. Je peux év idemmen t rétorquer que 
les Fourons sont léga lement d a n s le L imbourg et que je n'ai pas à 
c o m m e n t e r ce sujet dans le cad re de la p rov ince d e L iège. Toutefo is , 
ce n 'est pas m o n point d e vue. A u cont ra i re , je cons idère que pour des 
ra isons d e d é f e n s e d 'un cer ta in idéal de la démocrat ie , les L iégeois 



158 

devra ient se sentir in t imement conce rnés par la v ie pol i t ique des 
Fourons. Ma lheureusement , pendant la pér iode 1981-1991 et mis à 
part la part ic ipat ion de J. Happar t aux résul tats eu ropéens d u PS, les 
Fourons n'ont jama is été un en jeu p>olitique é lectora l dans la p rov ince 
d e L iège et ce, quel q u e soit le t ype d 'é lec t ion concerné . 
C o m m e je suis lié à l 'ana lyse des fai ts, je n 'en ai pas par lé mais ce la 
ne m e rend pais heureux. 
U n e fo is encore, que le lecteur e n t i re l u i -même les conc lus ions . 



désindustrialisation et tertiairisation 
quelques observations à partir du cas de liège 

bernadette mérenne-schoumaker * 

E n u n e t r e n t a i n e d ' a n n é e s , l a s t r u c t u r e é c o n o m i q u e d e s r é g i o n s d e 
v i e i l l e i n d u s t r i a l i s a t i o n a p a r t o u t f o r t e m e n t c h a n g é : le s e c t e u r i n d u s 
t r i e l a r é g r e s s é t a n d i s q u e le s e c t e u r t e r t i a i r e c r o i s s a i t . 

C e s d e u x p r o c e s s u s - d é s i n d u s t r i a l i s a t i o n e t t e r t i a i r i s a t i o n - s e m 
b l e n t a u j o u r d ' h u i t r è s b a n a l s . P o u r t a n t , i ls s o n t m a l c o n n u s à l a f o i s 
d a n s l e u r a m p l e u r r é e l l e e t l e u r s m é c a n i s m e s . • r , 

P o u r p r o g r e s s e r d a n s l e u r c o m p r é h e n s i o n , n o u s n o u s p r o p o s o n s 
d ' é t u d i e r u n c a s p r é c i s - c e l u i d e L i è g e - e n c h e r c h a n t m a l g r é l a 
c a r e n c e d e s d o n n é e s s t a t i s t i q u e s ' à m e s u r e r e t à d é c e l e r l e s c o m p o 
s a n t e s d e s f a i t s . , . 

* Une première version de cette recherche a été présentée au Colloque UGI (Union 
Géographique Internationale) du Groupe d'études sur les Régions anciennement 
industrialisées (Liverpool - Manchester-Leeds, 2-4 juillet 1990). Le présent texte intègre 
quant à lui des données plus récentes, à savoir celles de 1990. 
Bernadette Mérenne-Schoumaker est professeure à l'Université de Liège. 

1. Les derniers recensements ont été effectués en 1960,1970,1981 et 1991 (données non 
encore disponibles). Au niveau communal, les données de 1981 ne peuvent pas être 
comparées avec les données antérieures en raison des fusions de communes 
intervenues au 1 -1 -1977; en effet, les nouvelles communes ne con-espondent pratique
ment jamais à une simple addition d'anciennes communes. On ne peut dès lors guère 
dresser d'évolutions si ce n'est grâce à certains calculs effectués par l'I.N.S. (Institut 
National de Statistique) dans le but de présenter des données de 1970 dans le cadre 
spatial de 1981. 



Tableau 1 : Evo lu t ion de l ' emp lo i seconda i re et ter t ia i re dans l ' a r rond issement de L iège 

Emplois du secteur secondaire Emplois du secteur tertiaire 

Nb % du total % de la 
valeur de 

départ 

Nb % du total % de la 
valeur de 

départ 

D'après les données I.N.S. 

1961 146 455 58,1 100.0 100 823 40,0 100,0 

1970 117 327 49,8 80,1 115 237 48,9 114,3 

1981 79 163 36,8 54,1 134 027 62,3 132,9 

D'après les données 
O.N.S.S.+ I.N.A.S.T.I. 

1970 128 403 52.1 100,0 114 771 46,6 100,0 

1972 123 423 50,2 96,1 119 727 48,7 104,3 

1974 120 568 47,8 93,9 128 907 51 ,2 112,3 

1976 108 716 45,6 84,7 127 451 53,4 111,0 

1978 95 687 41,5 74,5 132 384 57,5 115,3 

1980 91 198 39,2 71.0 139 366 59,9 121,4 

1982 81 565 36,9 63,5 137 247 62,1 119,6 

1984 73 242 34,5 57,0 137 136 64,5 119,5 

1986 67 542 32,6 52,6 137 813 66,4 120,1 

1988 59 813 28,6 46,6 147 049 70,4 128,1 

1990 58 096 27,8 45,2 149 221 71,3 130,0 

S o l d e 1961-1990 t pene de 88 000 soit 60% 
emplois industnels de 1961 

des ± gain de 48 000 soit 48% des emplois 
tertiaires de 1961 

Source : I N S. (Institut National de Statistique ), Recensements de 1961, 1970 et 1981: O.N.S.S.(Office National de 
Sécurité Sociale) et I.N.A.S.T.I. (Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants), 
Rapports annuels. Dans ces derniers rapports, les indépendants à titre secondaire n'ont pas été pris en 
compte. 

B MERENNE-SCHOUMAKER. 1992. 
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la désindustrialisation 

Qua t re t ra i ts ma jeu rs peuven t carac tér iser le p rocessus en région 
l i égeo ise . 

une perte considérable 
en valeurs absolue et relative (tableau 1) 

D e 1961 à 1990, l ' a r rond issement d e L iège (qui co r respond plus o u 
mo ins à l ' agg loméra t ion u rba ine et industr iel le) a perdu près de 88 000 
emplo is , soit env i ron 6 0 % d e ses emp lo i s industr ie ls de 1961. En 
1990, le sec teur seconda i re ne rep résen te p lus q u e 27 .8% du total des 
emplo is , con t re 58 .1% en 1961. 

un mouvement en trois temps (tableau i) 

L a d im inu t ion des emp lo i s industr ie ls fut d 'abo rd lente d e 1961 à 
1974 : per te de p lus d e 2 6 0 0 0 emplo is , soit p resque 2 000 emplo is 
e n m o y e n n e par an. D e 1974 à 1978, c 'es t la chu te bruta le : e n quat re 
ans, l ' a r rond issement perd 2 4 881 emp lo i s soit 6 2 2 0 par an. Depu is 
1978, la régress ion se poursu i t à un ry thme in termédia i re ent re les 
deux p remiè res époques , à savoi r 3 2 0 0 emp lo i s par an. 

une désindustrialisation sans bouleversement 
profond de la structure industrielle (tableau2) 

Si l 'on c o m p a r e la répar t i t ion des emp lo i s sa lar iés et appo in tés par 
b ranches d 'act iv i tés d e 1974 à 1990 et par g rands secteurs d'ac
t iv i tés d e 1960 à 1990, o n est é tonné d e l 'apparente stabi l i té des 
s t ruc tures et ce ma lg ré les per tes spec tacu la i res . 

(suite de la note 1) 
Depuis 1981, seules les données relevant de l'O.N.S.S. (Office National de Sécurité 
Sociale) et de l'I.N.A.S.T.I. (Office National d'Assurances Sociales pour Travailleurs 
Indépendants) pemnettent de cerner l'évolution de l'emploi salarié et appointé et de 
l'emploi indépendant. Malheureusement, ces statistiques ne sont pas rigoureusement 
comparables entre elles et avec celles de l'I.N.S. Ainsi, par exemple, l'O.N.S.S. relève 
les emplois au lieu de travail alors que l'I.N.A.S.T.I. les relève au lieu de résidence; par 
ailleurs, ces statistiques - bien que donnant les aidants et les indépendants à titre 
secondaire - ne prennent pas en compte le personnel définitif du chemin de fer ce qui 
amène à une sous-estimation de la branche transports. En outre, les données O.N.S.S. 
ne sont pas rigoureusement comparables entre elles puisque depuis le 1 er octobre 1987 
sont aussi recensés les travailleurs dont les prestations ne dépassent habituellement 
par deux heures par jour. Tous les chiffres utilisés dans ce texte ne permettent donc que 
de tracer les grandes tendances de l'évolution. 



Tableau 2 : Evolution de la structure industrielle de l 'arrondissement de Liège de 1960 à 1990 

(sur base des emplois salariés et appointés) 

i 9 6 0 ' 1 9 7 4 1 9 7 8 1 9 9 0 P e r t e 
1974 -1990 

Nb % Nb % Nb % Nb % v a . %de 
1974 

Extraction et première 
transf. des métaux 

31 316 27.6 23 981 27.0 10 462 20.2 20 854 66.6 

Ouvrages en métaux 21 593 19.0 17 586 19.8 9 708 18.7 11 885 55.0 

Machines et matériel de 
transport 

7 126 6.3 5 738 6.4 3 955 76 3 171 44.5 

Const. élect. et électron.-
Précision - Optique 

7 868 6.9 5 968 6.7 2 503 4.8 5 365 68.2 

METAUX 77 913 55 2 67 903 59 8 53 273 59 9 26 628 51 3 41 275 60 8 

Chimie - Caoutchouc -
Plastiques 

5 986 5 3 4 470 5 0 3 168 6 1 2 818 47 1 

Extract, et produits 
min. non métalliques 

3 205 2.8 2 620 3.0 1 398 3.7 1 307 40.8 

Alimentation - Boissons 
Tabac 

6 179 5,4 5 453 6.1 5 123 9.9 1 056 17.1 

Textile - Cuir • 
Habillement 

2 844 2.5 1 620 1,8 700 1.3 2 144 75.4 

Bois - Meubles -Papier 1 316 1.2 925 1.1 603 1.2 713 54,2 

Impression - Edition 1 832 1.6 1 511 1.7 1 322 2.5 510 27,8 

Autres industries 235 0.2 160 0.2 107 0.2 128 54.5 

AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES 

24 986 n j 21 597 19.0 16 759 18.9 12 921 24.9 8 675 40.2 

ENERGIE - EAU 23 473 16.6 6317 5.6 3 722 4.2 2 738 5.3 3 579 56.7 

BATIMENT-GENIE CIVIL 14 880 10.5 17 697 15.6 15 112 170 9 606 18.5 8 091 45.7 

T O T A L 141 252 100.0 113514 100.0 88 866 100.0 51 893 100.0 61 621 54.3 

Source : 0,N.S.S. (Office National de Sécurité Sociale), Rapports annuels. 
• Le code des activités étant différent avec 1973. il n'est pas possible de donner des chiffres par branche 
en 1960. 

8. MERENNE - SCHOUMAKER. 1992. 
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Le sec teur des m é t a u x res te d o m i n a n t et, a u se in d e ce secteur , la 
p remiè re t rans fo rma t ion (s idérurgie) c o m m e les fabr ica t ions métal l i 
q u e s c lass iques regroupent sur l ' ensemb le d e la pér iode l 'essent iel 
des emplo is . Ho rs d u secteur des mé taux , il y a souvent main t ien des 
par ts re lat ives des b ranches , excep t i on fa i te d u secteur énergé t ique 
(charbonnages) qui rég resse fo r temen t d e 1960 à 1974, et de la 
b ranche a l imen ta t ion -bo issons- tabac qui, depu is 1978, rés is te mieux 
à la cr ise q u e les aut res act iv i tés. 

Con t ra i remen t à ce qui est souven t a f f i rmé, les per tes d 'emplo is ne 
s 'observen t donc pas seu lemen t d a n s les g rands sec teurs en cr ise 
(charbonnages , s idérurg ie , text i le, etc.) ma is dans tou tes les bran
ches . Seu le l 'ampleur des per tes d i f fère : e l le est re la t ivement rédui te 
d a n s le secteur a l imenta i re et dans celu i de l ' impression-édi t ion, mais 
t rès for te dans le secteur text i le, la p remiè re t rans format ion des métaux 
et les cons t ruc t ions é lec t r iques. S a n s nul doute, tou tes les industr ies 
l iégeoises, c o m m e cel les d e b e a u c o u p d 'au t res régions, ont é té for
t emen t éb ran lées par les muta t ions récentes d e l 'économie industr iel
le (B. M é r e n n e - S c h o u m a k e r , 1991). 

de très forts contrastes intra-régionaux (figure 1 et tableau 3) 

Si l 'on c o m p a r e le n o m b r e d 'emp lo i s industr ie ls par c o m m u n e en 1990 
a u m ê m e n o m b r e en 1970, on obse rve des var ia t ions al lant d 'une 
déc ro i ssance t rès m a r q u é e (Trooz : 71 .8%; Se ra ing ; 71 .0%) à une 
c ro i ssance par fo is for te (Jupre l le : +56 .2%) . M ê m e si les données 
ut i l isées ne sont pas tou jou rs par fa i tement comparab les , que lques 
résul tats con t ras tés appara issen t bien. 

Son t e n net déc l in la p lupar t des c o m m u n e s des va l lées industr ie l les 
d e la Meuse , d e la V e s d r e et de l 'Our the, c 'est -à-d i re les c o m m u n e s 
appar tenan t aux v i eux e s p a c e s industr ie ls . A l 'opposé, sont e n crois
s a n c e des c o m m u n e s pér iphér iques le p lus souven t peu impor tantes 
e n t e r m e s d 'emp lo i s et o ù le ga in enreg is t ré ne por te généra lement 
q u e sur d e t rès pet i tes va leu rs (100, 2 0 0 emplo is ) , excep t ion fa i te 
d ' O u p e y e (+ 7 4 3 emplo is ) . 

Les c o m m u n e s les p lus t o u c h é e s par la dés indust r ia l isat ion sont-
e l les ce l les qui é ta ient les p lus indust r ia l isées en 1970 ? Le fait n 'est 
pas sys téma t i que c o m m e le mon t re le tableau 3. En effet, parmi les 
10 c o m m u n e s ayant les taux d e dés indust r ia l i sa t ion les p lus é levés, 
seu lemen t 6 se c lassa ient pa rmi les c o m m u n e s les plus industr ia
l isées en 1970. U n recul t rès net des act iv i tés industr ie l les peut 
donc se man i f es te r d a n s d e s c o m m u n e s t rès indust r ie l les (par 
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exemp le , Sera ing , Hers ta l o u Trooz) c o m m e d a n s les c o m m u n e s peu 
industr ie l les (par exemp le , la vi l le d e L iège o ù les emplo is industr ie ls 
e n 1970 ne représenta ien t q u e 3 0 . 6 % d u total des emplois) . 

la tertiairisation 

Si l 'on ret ient les m ê m e s ca rac tè res q u e ceux sé lec t ionnés pour la 
dés indust r ia l isa t ion, qua t re observa t ions ma jeu res peuvent égale
men t ê t re fa i tes. 

une croissance sensible mais accentuée en valeurs 
relatives par la désindustrialisation (tableau 1) 

D e 1961 à 1990, l ' a r rond issement d e L iège a g a g n é plus de 48 000 
emp lo i s ter t ia i res soit une augmen ta t i on de 48% par rapport à 1961. 
B ien qu ' impor tan t ce ga in n e c o m p e n s e pas la per te enreg is t rée dans 
le secteur seconda i re , d ' où une d iminu t ion abso lue d 'emplo is dans 
l ' a r rond issement d e 4 3 0 0 0 pos tes d e t ravai l (3 000 ayant é té paral
lè lement pe rdus dans l 'agr icul ture) . 

Ma is la part des emp lo i s ter t ia i res d a n s le total des emplo is a t rès 
fo r temen t p rog ressé : e l le p a s s e d e 4 0 % en 1961 à 71 .3% en 1990 
soit un ga in d e 31 .3%. Au jou rd 'hu i p lus d e 7 L iégeois sur 10 travai l lent 
dans le secteur ter t ia i re, a lors q u ' e n 1961 près d e 6 L iégeois sur 10 
éta ient o c c u p é s dans le sec teur industr ie l . 

Si l 'on ass imi le la ter t ia i r isat ion a u po ids relatif d u secteur tert iaire, 
s a n s nul dou te cel le-c i est ren fo rcée par le recul du secteur indus
tr iel. Il conv ien t dès lors d 'ê t re t rès p ruden t dans les interprétat ions 
et de b ien d is t inguer les ga ins réels des ga ins relati fs (dans une é tude 
p récéden te , j 'ai e s s a y é d e mesure r la part de la c ro issance du ter t ia i re 
exp l iquée par le déc l in des au t res sec teurs - B. Mérenne -Schoumake r , 
1989). 

une croissance assez irrégulière (tableau 1) 

L a c ro i ssance du ter t ia i re n 'est pas auss i con t inue que la décrois
s a n c e d u secteur seconda i re . El le s 'est p r inc ipa lement produi te à 
t ro is m o m e n t s : d e 1970 à 1974, d e 1976 à 1980 et surtout de 1986 
à 1988. S a n s a u c u n dou te , l ' évo lu t i on a su iv i les m o u v e m e n t s 
con jonc ture ls . Ains i , les deux pér iodes de léger décl in du ter t ia i re 
su ivent les deux c h o c s pétro l iers, a lors que les pér iodes d e c ro issance 
co r responden t à des phases d e repr ise d 'act iv i tés. Dans l 'arrondisse-
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men t d e L iège, la c ro i ssance d u sec teu r ter t ia i re s e m b l e in t imement 
l iée à la con jonc ture . 

une tertiairisation accroissant 
surtout la part des services aux personnes (graphique 1) 

Si, c o m m e pour le sec teur industr ie l , on c o m p a r e par b ranche l 'évo
lut ion des emp lo i s sa lar iés et appo in tés d e 1974 à 1990^, on perçoi t 
i m m é d i a t e m e n t que p lus d e 4 /5e d u ga in ter t ia i re se concent rent dans 
un seu l sec teur , le g r o u p e «aut res serv ices»; les t ranspor ts ont en 
ef fet pe rdu 1 0 3 2 emp lo i s et le sec teur commerc ia l et banca i re n 'en 
a g a g n é q u e 4 280 . E n fait , c e ga in d u sec teur commerc i a l et 
banca i re est t rès récent : il se man i fes te depu is 1984, car avant cet te 
da te , le sec teur était e n per te (- 4 3 2 5 emp lo is ent re 1974 et 1984). 

Q u e reg roupe ce sec teur «aut res serv ices» ? La plupart des servi
ces pub l ics ma is auss i des serv ices pr ivés pr inc ipa lement dest inés 
aux pe rsonnes : les serv ices admin is t ra t i fs , l ' ense ignement et la re
cherche , la santé, les serv ices soc iaux , les serv ices récréat i fs et 
cu l ture ls et les serv ices personne ls . 

L e d é v e l o p p e m e n t d u sec teur ter t ia i re appara î t dès lors lié non à la 
ter t ia i r isat ion géné ra le des act iv i tés ma is b ien à l 'é lévat ion du ni
v e a u d e v ie et aux mod i f i ca t ions généra les des compor temen ts des 
popu la t ions qui c o n s o m m e n t d e p lus en p lus des b iens immatér ie ls . 
Quan t à la ter t ia i r isat ion d e l ' économie , e l le est peu man i fes te dans 
la rég ion l iégeo ise pu i sque les se rv i ces aux ent repr ises cro issent 
peu. C 'es t assez log ique d a n s une rég ion qui a pe rdu une part ie 
impor tan te de s o n potent ie l é c o n o m i q u e . 

U n te l sec teur ter t ia i re est donc avant tout un secteur induit par la 
p r é s e n c e d 'un v o l u m e impor tan t d e popula t ion. C 'es t auss i sans 
dou te un sec teur sa t is fa isant d ' a b o r d et avan t tout la popu la t ion 
rég iona le et donc peu expor ta teur . 

L a mu ta t i on récen te des emp lo i s se so lde donc par une muta t ion t rès 
p ro fonde d e l ' économie l iégeo ise qui, en se désindustr ia l isant , a perdu 
auss i une part d e son rô le in ternat ional . 

2. Pour le tertiaire. Il n'est pas possible de donner les chiffres de l'emploi salarié et appointé 
par grand secteur en 1960 car à cette époque l'O.N.S.S. ne recensait pas l'emploi du 
secteur public. 



F I G U R E 1. A R R O N D I S S E M E N T DE L IEGE 

E V O L U T I O N DES E M P L O I S I N D U S T R I E L S 

PAR C O M M U N E DE 1 9 7 0 À 1 9 9 0 

..... ^..JLi:,-?^ 
IGroet-Holloonet. : : : • |st HicoUsl 

iNfuprel 

Taux de croissance ou 
de régression en % 

I I De + 56 2 â 0 

De 0 à -25 

De -25 à -60 

- 60 et plus 

Maximum = 56.2 Juprelle 
Minimum =-718 Trooz 
Moyenne = -48.6 

5 Km 
Sources: ONSS et INASTI 
Auteur; B. MERENNE - SCHOUMAKER, 1992 
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de très forts contrastes intra-régionaux (figure 2 et tableau 3) 

C o m m e pour la dés indust r ia l isa t ion, les taux d e ter t ia i r isat ion calcu lés 
par c o m m u n e pour la pér iode 1970 à 1990 di f fèrent fo r tement dans 
l 'espace, m ê m e s' i ls son t t ou jou rs posi t i fs. Les écar ts von t d e + 7.3 
(Seraing) à + 219 .3 (Juprel le) . 

En généra l , les p lus fa ib les taux d e ter t ia i r isat ion s 'observent dans 
les c o m m u n e s des va l lées, c 'es t -à-d i re ce l les qui se d is t inguent auss i 
par les p lus hauts taux d e dés indust r ia l isa t ion. A l 'opposé, les crois
sances ter t ia i res les p lus fo r tes sont enreg is t rées sur tout dans les 
pér iphér ies N o r d et Est et à N e u p r é a u Sud . 

D e s taux d e ter t ia i r isat ion é levés cor respondent - i l s à des c o m m u 
nes peu ter t ia i res e n 1970 qui ra t t rapera ient de la sor te un cer tatn 
re tard ? C e n 'est pas sys témat ique , c o m m e le mon t re le tableau 3, 
pu i sque parmi les 10 c o m m u n e s ayan t les taux d e ter t ia i r isat ion les 
p lus é levés, seu lemen t 5 s e rangent pa rmi les c o m m u n e s les mo ins 
ter t ia i res de 1970. 

E n fait, les taux d e ter t ia i r isat ion é levés a c c o m p a g n e n t sur tout les 
c o m m u n e s ayant accuei l l i les nouveaux rés idents et expr iment d e 
la so r te la pé r iu rban isa t i on . C 'es t a u to ta l t rès l og ique pu i sque 
b e a u c o u p d e serv ices nouveaux sont des t inés aux personnes. 

D ' u n au t re côté, des taux d e ter t ia i r isat ion fa ib les semb len t souvent 
expr imer des di f f icu l tés é c o n o m i q u e s . Il y a donc dans cer ta ins espa
ces p r inc ipa lement les v ieux t i ssus u rba ins et industr ie ls - à la fo is 
dés indust r ia l i sa t ion for te et fa ib le c ro i ssance d u tert iaire, c 'est -à-d i re 
add i t ion d e deux hand icaps . 

Quan t a u taux généra l d ' emp lo i s ter t ia i res par c o m m u n e e n 1990 
(figure 3), s' i l me t b ien e n év i dence le rô le de c o m m a n d e m e n t d e L iège 
et de deux pô les seconda i res (F lé ron et Esneux) , il t radui t au contra i re 
p lus mal tous les aut res pô les in t ra- rég ionaux c o m m e Visé, Sera ing 
o u Hersta l . Ma is une te l le s i tua t ion d é c o u l e avant tout des cadres 
spat iaux des nouve l les c o m m u n e s qui co r responden t ma l à des po
lar isat ions urba ines. 

quelle spécificité au cas liégeois ? (tableau4) 

Pour tenter d 'expr imer ce t te spéci f ic i té, nous a l lons compare r Liège, 
d ' une part , à une au t re rég ion wa l l onne impor tan te t ouchée éga lement 



FIGURE 2. ARRONDISSEMENT DE LIEGE : 

Maximum =219 3 Juprelle 
Minimum = 7,3 Serolng 

Moyenne = 3 2 7 Sources ONSS et INASTI 
^ „ Auteur; B. MERENNE - SCHOUMAKER. 1W2 
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par les muta t ions é c o n o m i q u e s , la rég ion d e Char lero i et, d 'aut re part, 
à une rég ion wa l l onne peu m a r q u é e par ces mutat ions, la région de 
Namur . Nous c o m p a r e r o n s auss i les évo lu t ions d e ces rég ions à cel les 
d e la Wa l lon ie et d e la Be lg ique. 

E n mat iè re d e dés indust r ia l isa t ion, le déc l in d e l 'a r rond issement de 
L i ège en t re 1974 et 1990 est p r a t i q u e m e n t d u m ê m e ord re d e 
g randeur que celui d e la rég ion ca ro lo rég ienne (54.3 cont re 54.9%). 
D e tels taux met tent b ien e n év idence l 'ampleur d e la cr ise à L iège où 
l é t a u x de dés indust r ia l i sa t ion est p lus g rand que l é taux m o y e n wa l lon 
et que le taux m o y e n be lge et, c o m m e on pouva i t s 'y at tendre, plus 
g ra nd q u e le taux namuro is . E n ce qui conce rne la vi l le d e Liège, sa 
dés indust r ia l isa t ion pour la pér iode 1978 -1990 est légèrement plus 
fa ib le que ce l le de Char le ro i (- 44 .3 con t re - 46.9%) mais plus for te que 
cel le de Namur , d e la Wa l l on ie et d u pays. No tons aussi que, pour 
cet te pér iode 1978-1990 , la dés indust r ia l i sa t ion de la vi l le de L iège est 
p lus for te que cel le d e s o n a r rond issement , s i tuat ion que l 'on re t rouve 
auss i à Char lero i . C 'es t un p rocessus assez c lass ique s 'exp l iquant par 
la con jonc t ion d a n s les cen t res u rba ins des p rocessus d e décl in Indus
tr iel et d 'exurban isa t ion (B. M é r e n n e - S c h o u m a k e r , 1991). 

E n t e r m e s d e ter t ia i r isat ion, la c ro i ssance l iégeo ise est tou jou rs 
p lus fa ib le que ce l le des au t res e s p a c e s pr is en compte . A ins i 
l ' a r rond issement de L iège croît m ê m e un peu mo ins que celui de 
Char le ro i et sur tout mo ins que celu i d e Namur . Quan t à la c ro issance 
d u ter t ia i re à Liège-vi l le, e l le est e n c o r e p lus rédu i te : seu lement + 
4 .7% pour la pér iode 1978 -1990 con t re 13 .7% pour l 'a r rond issement . 
L a ter t ia i r isat ion de L iège n 'est donc guè re spectacu la i re . En cause, 
sans a u c u n d o u t e les deux fac teurs dé jà é v o q u é s p récédemmen t la 
cr ise é c o n o m i q u e qui f re ine le déve loppemen t d u ter t ia i re d 'af fa i res et 
la c r ise d é m o g r a p h i q u e qui l imite la c ro issance des serv ices aux 
personnes , cr ise d é m o g r a p h i q u e par t icu l iè rement sens ib le à Liège-
vi l le. E n c e q u i conce rne Char lero i , un taux d e ter t ia i r isat ion plus élevé, 
ma lg ré le m ê m e con tex te é c o n o m i q u e et d é m o g r a p h i q u e peu favora
ble, pourrai t êt re m is en re lat ion avec un re tard relatif de la rég ion en 
t e rmes d ' équ ipemen ts ter t ia i res, re tard qui s e m b l e avoir été c o m b l é 
tout a u mo ins par t ie l lement pendan t la pér iode 1978-1990. 

les limites des analyses statistiques 

C o m m e nous l 'avons mont ré , dés indust r ia l i sa t ion et ter t ia i r isat ion tra
duisent des p rocessus d e déc ro i ssance ou de c ro issance que l 'on peut 
saisir en va leurs abso lues et en va leurs re lat ives à un total, par 
e x e m p l e celui des emplo is . 



Tableau 4 ; Désindustrial lsatlon et tert lair lsation de quelques espaces belges 

entre 1974 et 1990 ou entre 1978 et 1990 sur base des emplois salariés et appointés 

D é s i n d u s t r i a l i s a t i o n T e r t l a i r l s a t i o n 

Emplois 
industriels 
AQ7A f7fi\ 

Emplois 
industriels 

1 9 9 0 

Taux 
1 9 7 4 ( 7 8 ) - 9 0 

% 

Emplois 
tertiaires 

Emplois 
tertiaires 

1 9 9 0 

Taux 
1 9 7 4 ( 7 8 ) - 9 0 

% 

riA 1Q74 à iQQn* 
A r m n H i c c p f T i o n t H P I i é n p r v l u i l u i o d c i i i o i i l u c ^ i c y c 1 1 3 5 1 4 5 1 8 9 3 1 n 7 C:QI l u / DO 1 1 2 7 6 3 4 + 1 o , D 

A r m n H i c c o m û n t H o f^har l f^rAi 
^ 1 1 Ul lUIOoCI NUI IL \JKS O l I C t J l d ^ J I 

8 8 2 6 4 t^A Q 6 2 6 6 5 7 7 0 1 4 + 2 2 9 

ArrondissGment dG Namur 2 7 1 2 2 1 7 "577 1 / J / / - j D , y 5 4 4 6 6 + 5 0 3 

Walloniô 4 3 1 3 2 4 OQt^ ^ 7 0 5 7 8 7 2 4 + 3 6 8 

BôIQ îQUO Q C 1 C Q 7 
y o f o y / 1 DO'+ U'+O IL 1 0 / O o ^ + 3 6 8 

na 107R à iQon 
V i l l p H P t i ^ f i p 
V uns VJU L , ! ^ ^ ^ 

2 5 1 2 9 1 3 9 9 3 - 4 4 , 3 7 7 8 3 8 8 1 5 0 6 + 4 , 7 

Ville de Charieroi 4 9 4 2 5 2 6 2 4 5 - 4 6 . 9 4 8 2 5 8 5 5 2 0 4 + 1 4 , 4 

Ville de Namur 7 6 5 9 5 2 0 9 - 3 2 , 0 2 8 6 4 5 3 7 3 3 2 + 3 0 , 3 

Arrondissement de Liège 8 8 8 6 6 5 1 8 9 3 - 4 1 , 6 1 1 2 9 9 6 1 2 7 6 3 4 + 1 3 , 0 

Arrondissement de Charieroi 7 1 4 7 8 3 9 7 7 0 • 4 4 . 4 6 5 5 5 6 7 7 0 1 4 + 1 7 , 5 

Arrondissement de Namur 2 5 8 0 3 1 7 3 7 7 - 3 2 . 7 4 2 0 5 1 5 4 4 6 6 + 2 9 , 5 

Wallonie 3 5 8 5 1 5 2 3 5 3 7 8 - 3 4 . 3 4 6 8 4 7 5 5 7 8 5 2 4 + 2 3 , 5 

Belgique 1 2 2 3 3 0 2 9 6 1 6 9 7 - 2 1 , 4 1 7 2 3 1 8 6 2 1 6 7 3 3 4 + 2 5 , 8 

"Les données par commune ne sont pas disponibles avant 1978 en raison des fusions des communes. 

Source : Calculs personnels au départ des données O.N.S.S (Office National de Sécurité Sociale). 

B. MERENNE - SCHOUMAKER, 1992. 
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S e l o n q u e l 'on ret ient les n o m b r e s o u les pourcen tages , l 'ampleur des 
p h é n o m è n e s peut var ier , sur tout pour la ter t ia i r i sa t ion qui prof i te sans 
con tes te en va leu rs re lat ives du déc l in industr ie l , vo i re d u recul des 
emp lo i s en agr icu l ture. Il fau t donc êt re t rès p rudent dans l 'analyse des 
ch i f f res. 
Ma is d e te l les d o n n é e s posen t enco re b ien d 'au t res p rob lèmes et 
tout d ' abo rd celu i d e la déf in i t ion des sec teurs seconda i re et ter t ia i re 
(A.S. Bai l ly et D. Mai l lât , 1986) . 

E n effet , les p rocessus d e dés indus t r ia l i sa ton et de ter t ia i r isat ion 
reposent sur la t rad i t ionne l le subd iv is ion d e l ' économie en trois sec
teurs : le pr imai re , le seconda i r e et le ter t ia i re. Cet te c lassi f icat ion, 
é labo rée par A. F ischer (1934) et C. Clark (1951), cherchai t a u dépar t 
à dépar tager les act iv i tés l iées aux ressources nature l les (secteur 
pr imaire) , des act iv i tés d e t r ans fo rma t i on (secteur secondai re) et des 
b iens immatér ie l s o u serv ices (sec teur tert iaire). Ma is cer ta ines acti
v i tés posèren t p r o b l è m e : les m i n e s et car r iè res ( rangées d 'abo rd 
d a n s le pr imai re pu is ensu i te d a n s le sec teur secondai re) , les t rans
ports, les act iv i tés d e répara t ion et d 'en t re t ien ( rangées d 'abord dans 
le seconda i re , au jourd 'hu i d a n s le tert ia ire), la const ruc t ion (main tenue 
d a n s le seconda i re ) o u tou tes les act iv i tés mix tes (par exemple , les 
boucher ies -charcu te r ies o u les m a g a s i n s d e vê temen ts avec un ate
lier) que l 'on c lasse au cas par cas se lon l 'act iv i té dominan te . En fait, 
avec le t e m p s , un cer ta in ra f f i nement s ta t is t ique a généra lement ren
fo r cé le sec teur ter t ia i re a u dé t r imen t d u seconda i re , l u i -même renfor
cé a u dé t r iment d u pr ima i re (B. M é r e n n e - S c h o u m a k e r , 1989). 

S a n s a u c u n e mod i f i ca t ion des s t ruc tu res économiques , les chi f f res 
d ispon ib les t radu isent donc un d é v e l o p p e m e n t d u secteur tert iaire. 
E n outre, ce t te ter t ia i r isat ion d é c o u l e auss i d ' une t endance géné
rale à séparer dans l ' espace les d i f fé rentes d iv is ions d 'une m ê m e 
en t repr i se ( m o u v e m e n t appe lé d is jonc t ion fonct ionnel le) . En effet, la 
règ le géné ra le en mat iè re d e s ta t is t iques est d e c lasser se lon l 'act ivi té 
pr inc ipa le. Lo rsque tou tes les d iv is ions d ' u n e m ê m e f i rme industr ie l le 
é ta lent réun ies e n un m ê m e l ieu, e l les éta ient clcissées sous la m ê m e 
rub r ique (par e x e m p l e s idérurg ie , ch imie , etc.). Dès qu 'e l les sont 
loca l i sées en des l ieux d i f férents , on peut les retrouver sous des 
rub r iques d iverses , par fo is m ê m e ter t ia i res (ex. : serv ices aux entre
pr ises pour un dépa r temen t in format ique, laborato i re d e recherche 
pour un cen t re d e recherche) . A ins i cer ta ines act iv i tés jadis industr iel
les se re t rouvent au jourd 'hu i d a n s le secteur ter t ia i re alors qu 'e l les 
n 'ont guè re changé , sauf peut -ê t re d e local isat ion. 
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La ter t ia i r isat ion m e s u r é e à t ravers les ch i f f res est sans con tes te 
renforcée par l 'outil s tat is t ique don t o n d i spose et cet te tert ia i r isa
t ion est d 'autant plus for te q u e l 'on se base - ce qui est t rad i t ionnel 
lement fait - sur des données d 'emplo is . E n effet, mach ines , robots o u 
ord inateurs se sont davan tage int rodui ts dans l ' industr ie que dans les 
serv ices, p rovoquant des réduct ions de f je rsonne l sans nécessa i re
ment modif ier les quant i tés produ i tes ou les va leu rs a joutées. En 
outre, les stat is t iques d 'emplo is n 'expr iment q u e ra rement le t ravai l à 
t e m p s part iel (voir note 2) en t rès fort d é v e l o p p e m e n t dans le secteur 
tert iaire. Il ne fait dès lors a u c u n dou te q u e tou tes les évo lu t ions 
ca lcu lées sur base des données d 'emp lo is accen tuen t le recul Indus
tr iel et la poussée du tert iaire. 

S i l 'on veu t c o m p r e n d r e les m é c a n i s m e s , n o u s c royons donc à 
l ' impér ieuse nécess i té d e mener des recherches au -de là des chi f f res 
actue l lement d ispon ib les (B. M é r e n n e - S c h o u m a k e r , 1985). Parmi les 
vo ies de recherche à déve lopper , nous pensons n o t a m m e n t qu' i l 
conv ient de ; 
1. aff iner les s tat is t iques d u secteur ter t ia i re et p lus par t i cu l iè rement 

la b ranche «autres serv ices» (code N A C E 9) qui reg roupe parfo is 
à el le seu le plus de 50%, vo i re 6 0 % des act i fs; 

2. mult ipl ier les ana lyses sur f ich iers d u t y p e d e cel le m e n é e par 
P .E.L loyd et C. M a s s o n pour Manches te r en 1978 af in d e dépasser 
les so ldes des évo lu t ions et s 'a t tacher aux c h a n g e m e n t s réels : 
fe rmetures, créat ions, t ransfer ts , etc.; 

3. déve lopper des é tudes de cas par c o m m u n e e t /ou par b ranche 
dans le but de su ivre t rès f i nement les évo lu t ions. 

C e n'est qu 'au prix de te ls ef for ts qu'i l se ra poss ib le d e mesure r les 
changemen ts réels et de les exp l iquer . 

conclusion 

A t ravers des s ta t is t iques d ' emp lo i s b ien p e u cohé ren tes , nous 
avons ten té de mesurer la dés indust r ia l i sa t ion et la ter t ia i r isat ion d e 
L iège et d e sa région et d 'en rechercher que lques composan tes . 

Ce t te ana lyse about i t d ' a b o r d à une ré f lex ion sur les c o n c e p t s 
m ê m e s de désindustr ia l isat ion et de ter t ia i r isat ion que l 'on peut expri
mer soit par ré férence à e u x - m ê m e s (décl in des act iv i tés industr ie l les 
ou cro issance des act iv i tés ter t ia i res), soit par ré fé rence à l ' ensemb le 
de l 'économie (perte relat ive d u po ids des act iv i tés industr ie l les, ga in 
relatif d u secteur ter t ia i re dans le total des emplo is ) . C e s deux choix 
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indu isent des résul tats d i f fé rents car la ter t ia i r isat ion prof i te tou jours 
d e la dés indust r ia l l sa t ion lo rsqu 'on la s i tue dans le contex te global de 
l 'économie . 

S a n s a u c u n doute , le déc l in l iégeo is des industr ies est t rès net et 
il a t o u c h é a v e c des i n tens i tés d i ve r ses t ous les sec teurs . S e 
man i fes tan t tout a u long d e la pé r iode é tud iée (1960-1990) , il ac
cen tue les con t ras tes in t ra- rég ionaux, les c o m m u n e s les p lus tou
c h é e s étant ce l les appar tenan t aux v ieux t issus urba ins et indus
tr iels. La ter t ia i r isat ion des emp lo i s est t rès sens ib le mais le déve
l oppemen t d u ter t ia i re est sur tout impor tan t dans le g roupe des 
serv ices aux pe rsonnes , ce qui exp l i que une c ro issance d u tert ia ire 
f o r temen t cor ré lée à la con jonc tu re et s 'e f fec tuant surtout dans les 
c o m m u n e s t o u c h é e s par la pér iurban isat ion. Par ai l leurs, la tert iai
r isa t ion est t r ès fa ib le d a n s les c o m m u n e s en déc l in industr ie l . 
Cel les-c i se t rouven t dès lors con f ron tées à un doub le hand icap : 
d im inu t ion sens ib le des emp lo i s Industr ie ls et fa ib le c ro issance d u 
te r t ia i re . 

G loba lemen t , la s i tuat ion l iégeo ise est vo is ine de cel le de Char lero i , 
l 'autre rég ion wa l l onne impor tan te bou leversée auss i par les muta
t ions d e l 'économie . Tou te fo is , la ter t ia i r isat ion l iégeoise apparaî t 
mo ins for te qu ' à Char le ro i (surtout pour la v i l le e l le -même) . La situa
t ion l iégeo ise di f fère, par cont re , d e cel le d e Namur , une rég ion plus 
u rba ine et ter t ia i re. 

D e te ls résul tats inci tent sans con tes te à la poursu i te de t ravaux 
p lus f ins che rchan t à t ravers les ch i f f res et au-de là m ê m e de ces 
dern ie rs à préc iser les deux p rocessus ma jeu rs des muta t ions des 
v ie i l les rég ions industr ie l les, à savoi r dés indust r ia l lsa t ion et tert iai
r i sa t ion . 
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C'éta i t a u t e m p s o ù A n d r é B re ton parlai t d e t rans fo rmer le m o n d e 
et d e changer la v ie. O ù des mi l i tants prena ient part i dans «la lutte 
des clsisses» fX)ur précip i ter « la f in d u cap i ta l i sme» avant que celui-
ci «n'apfx>rte la gue r re c o m m e la nuée l 'orage». Ils se voula ient 
por teurs «d 'une soc ié té jus te et égal i ta i re». C 'éta i t donc il y a b ien 
long temps. . . Il y avai t m ê m e parmi eux des h o m m e s et des f e m m e s 
v e n u s à la révo lu t ion et qui «pendan t tou te leur v ie consc iente», 
su ivant les t e r m e s de L é o n Tro tsky , n 'auront « reçu que des coups, 
sub i des défa i tes, d e te r r ib les défa i tes et ils en ont l 'hab i tude (...) Si 
la gue r re éc la te ma in tenan t , et il s e m b l e qu 'e l le do ive éclater, écri
vait- i l en 1939, dans les p remie rs mo is nous perd rons les deux t iers 
d e s mi l i tan ts q u e n o u s a v o n s e n F r a n c e au jourd 'hu i . I ls seron t 
d i spe rsés d ' abo rd : j eunes , i ls seron t mobi l i sés ; ma is sub ject ive
ment , ils res teront f idè les a u m o u v e m e n t . Q u a n t à ceux qui ne 
seront ni ar rê tés, ni mob i l i sés , et qu i res teront f idè les - peut -ê t re 
t ro is o u quat re , j e ne peux d i re c o m b i e n a u jus te - ils seront com
p lè tement isolés. . .». V o i l à b ien la s i tuat ion au m o m e n t où, pr ison
nier d e guer re en 1940, P ie r re Navi l le , mi l i tant t rotskyste, app rend 
l ' assass ina t d u «V ieux» a u M e x i q u e d a n s un entref i le t de t ro is 
l ignes qu' i l peut l ire d a n s le jou rna l q u e déploya i t un d e ses com
p a g n o n s d e cap t i v i t é ' . 

1. P. Naville, Mémoires imparfaites. Le temps des guerres, La Découverte, Paris, 1987, 
p. 73. 



180 

C 'es t vrai qu' i ls avalent é té tou jou rs iso lés et l 'é ta ient restés. Ils 
avaient fail l i se fa i re écharper , b ien des fo is, d ' abo rd parce qu' i ls 
dé fenda ient la révolut ion russe, et ensu i te , tou jou rs par les m ê m e s , 
que lques années p lus tard, pa rce qu' i ls dénonça ien t le to ta l i tar isme 
né d e cet te m ê m e révolut ion. Pour tant , c o m m e l 'écrit V ic tor Serge , 
sort i de capt iv i té d 'un c a m p d e Sta l ine en 1936, «nous avons sou
vent vu clair avec nos pet i ts j ou rnaux d e r ien d u tout , là o ù les 
h o m m e s d 'Etat pa taugea ien t dans la so t t ise bou f fonne et catast ro
ph ique»^ . 

B ien que ce t e m p s soit te l l ement anc ien, et q u e B.H. Levy, G lucks-
m a n n et que lques aut res découv ra ien t il y a peu seu lemen t avec 
Sol jén i tsyne le gou lag, il y a p lus d e c inquan te ans de ce la que les 
t ro tskystes dénonça ien t le «s ta l in isme» et préd isa ient à t e rme son 
e f fondrement . Ecou tons M a u r i c e N a d e a u qui au jourd 'hu i é v o q u e 
Navi l le : «il m e faisai t c o m p r e n d r e q u e Sta l ine n'étai t pas p lus la 
révolut ion qu' i l n ' incarnai t le "marx i sme" et qu ' un jour tout ce la qui 
devenai t inv ivable là-bas, depu is q u ' o n exi lai t et met ta i t en pr ison, 
tout cela, qui était une imposture , s 'écrou lera i t c o m m e un châ teau 
de cartes. C e n'est pas hier qu' i l m e disai t ce la , ma i s il y a so ixan te 
ans, et il me le disait en tant que "marx is te" , o n l 'a b ien compr is»^ . 

«le temps du surréel» 

Alors que Pierre Navi l le est mort à Par is ce 24 avri l dans sa 90^ 
année, on ne peut laisser passer inaperçu un projet intel lectuel qui, 
s' i l fut tou jou rs cr i t ique et marg ina l , en tou t cas en deho rs des 
m o d e s et courants inte l lectuels dominan ts , et sans dou te à cause 
d e cela, marqua en pro fondeur not re s iècle. 

Sédui t par le surréal isme, Navi l le a b a n d o n n e en 1921 ses é tudes 
de phi losophie à la Sorbonne , é tudes qu' i l n e rep rendra que plus 
tard. C o m m e l 'écrivait A n d r é Breton, «la l i t térature doit mener quel
que part». Il f onde alors avec Ph i l ippe Soupau l t , Max Jacob, B ia ise 
Cendrars et d 'aut res une revue, L'Oeuf Dur. Il se ra auss i , avec 
Ben jamin Peret , le premier d i recteur de La révolution surréaliste. 
Alors qu' i l avait c o m m e n c é e sa fo rma t ion in te l lectuel le par la psy
cho log ie du compor tement , le behav io r i sme de Wa tson , il escomp-

2. V. Serge, Mémoires d'un révolutionnaire, Seuil, Paris, 1951, p. 390. 

3. «Mon ami, Pierre Naville», Le Monde, 2-3 mai 1993. 
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tai t , en cho is issan t a ins i « les vo ies les p lus l ibres» avec A n d r é 
Bre ton, médec in de fo rmat ion , cont r ibuer par la m é t h o d e des essa is 
et er reurs et par l 'écr i ture au toma t i que à des recherches sys téma
t iques qu' i l n o m m e r a p lus ta rd « l ' espérance mathémat ique» . Il vou
lait d ' e m b l é e à cet te é p o q u e «unir à la poussée commun is te» la 
d é m a r c h e sur réa l is te ma is il c ra ignai t dé jà sa «dér ive esthét isan-
t e » " . 

A lors qu' i l était m e m b r e d u Part i commun is te , Navi l le se rend en 
v is i te à M o s c o u en 1927. Il peut rencont rer à cet te occas ion Victor 
S e r g e et L é o n Tro tsky qui vena i t d 'ê t re exc lu du parti. Il p rend fait 
et cause pour « l 'oppos i t ion de gauche» . Il fal lait se lon lui «soumet
t re le m o u v e m e n t c o m m u n i s t e l u i -même à tou te une cr i t ique requise 
par les cond i t ions p ropres à sa réal isat ion». L ' intel lectuel ne peut 
se res t re indre à la cr i t ique d a n s les d o m a i n e s des ar ts et d e la 
cu l tu re et se f ier pour le reste à la p e n s é e d u Parti , ma is il doit «aussi 
s ' en servir dans la c lasse ouvr iè re et le part i» ^. 

Il se ra b ien sûr t rès v i te exc lu d u Part i commun is te . Ma is sur tout 
«c'était ce t te cr i t ique- là q u e B re ton n'étai t guère d isposé à envisa
ger pour son propre compte , écrit- i l , ma is qu 'au surp lus il n 'obser
vait chez mo i qu 'avec méf iance»®. L a rup ture d e Navi l le avec Bre
t o n se ra en c o n s é q u e n c e éc la tante , m ê m e si e l le était mo ins pro
f onde q u e ne le laissait voir la f o r ce de la po lémique. 

«le vieux» 

A u fond, d 'une cer ta ine man iè re , la recherche de Navi l le c 'est cel le 
d ' une révo lu t ion qu' i l avai t v u e s 'enl iser dans la Russ ie des années 
20. De ce point d e vue, la pér iode qui l 'aura sans doute le plus 
marqué , ce seront les t re ize a n n é e s de co l labora t ion avec Léon 
Tro tsky que ses fami l ie rs appe la ien t «Le V ieux» o u enco re L.D. 
(Eldé). Navi l le l 'avait rencon t ré d ' abo rd à M o s c o u en 1927, l 'avait 
rejoint ensu i te en 1929 d a n s s o n exi l à Pr ink ipo, une î le près d'Is
tanbu l sur la mer d e M a r m a r a , et d a n s s o n exi l en F rance à partir 
d e 1933, j usqu 'au m o m e n t o ù en 1935 le gouve rnemen t norvég ien 
accep ta d e l 'accuei l l i r , avant qu' i l soit ar rê té en 1936 sui te à des 
p rovoca t ions fasc is tes et aux p ress ions sov ié t iques, et enf in exi lé 

4. P. Naville, La révolution et les intellectuels, Gallimard, Paris, 1975, p. 41. 

5. Idem, p. 163. 

6. Idem, p. 41. ' 
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a u Mex ique. C 'est là, à Coyoacan , qu' i l fut assass iné le 2 0 août 
1940. 

«La mort si souven t p révue était en f in là» écr i t Navi l le dans ses 
mémoi res . «Et cet te mort ouvra i t pour tant un c h a m p d e réf lex ions 
dont j e suis resté t r ibutaire, p resque un demi -s ièc le p lus tard»^ . 

Ap rès l 'écrou lement d u s y s t è m e sov ié t ique , P ier re Navi l le reste un 
observa teur cr i t ique des t rans fo rmat ions qui y son t opérées . Il re
p rend des déc larat ions d e d i r igeants de la Peres t ro ïka se lon qui «si 
Tro tsky doit être réhabi l i té, ce se ra la p lus impor tan te réhabi l i ta
t ion», car «Trotsky était le seu l d e la v ie i l le ga rde bo lchév ique à 
avoir le courage, ma is assez de c o u r a g e pol i t ique, assez d e fo rce 
personnel le , pour lutter cont re le s ta l in i sme depu is le début j usqu 'à 
sa f in (...). Il était l 'une des rares p e r s o n n e s qui émerge ra ien t sans 
deveni r des par t isans d u s y s t è m e capi ta l is te, c o m m e ce fut le cas 
d e nombreux émigrés»^ . A lors, à p rès de 9 0 ans , lo rsque la p resse 
dévo i le un cer ta in n o m b r e d 'a rch i ves sur la pé r i ode s ta l in ienne, 
Navi l le obse rve que «ces ar t ic les n e fon t q u e conf i rmer tout ce que 
nous av ions d é m a s q u é il y a dé jà b ien l ong temps» 

Mais en m ê m e temps , Navi l le mon t re c o m b i e n «en U R S S c o m m e 
dans le reste d u monde , l 'h istoire v a deveni r un en jeu d ' in terpréta
t ions t rès d iscutées». Alors, il perçoi t auss i la ten ta t ion de «révis ion
n isme» qui pa radoxa lemen t v o u d r a fa i re d e Sta l ine le plus g rand 
t rotskyste. Navi l le conserve cependan t tou jours d e la pensée d u 
«Vieux» les ressor ts pouvant s t imuler la c la i r voyance sur les évé
nemen ts actue ls . 

Cer tes, P. Navi l le adhéra i t t rès é t ro i tement aux perspec t i ves d 'en
s e m b l e de Trotsky. Il avai t fai t par t ie d u g r o u p e restre int autour d e 
la revue Clarté d ' abo rd qui avai t pr is le part i d e l 'oppos i t ion d e 
g a u c h e avant m ê m e sa rencon t re avec T ro t sky ; il avai t ensu i te 
part ic ipé à la na issance du journa l La vérité, et avai t pr is part à la 
publ icat ion de La Lutte de classes, exp ress ions de la m o u v a n c e 
t rotskyste. Il s 'a t tache à cons t ru i re la L igue commun is te , sec t ion 
f rança ise d e la IV* in ternat ionale. Mais , pendan t tou te cet te pér iode 
de travai l en c o m m u n , il s 'étai t heu r té à p lus ieurs repr ises à Tro tsky . 

7. Mémoires imparfaites, op.cit, p. 51. 

8. P. Naville, Gorbatcliev et la réforme de l'URSS, La pensée universelle, Paris, 1992, 
pp. 41 et 42. 

9. Idem, p. 46. 
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Celu i -c i reprocha i t e n fai t l ' i ndépendance et le carac tè re t rop intel
lectuel d e Nav i l le « f ra îchement v e n u d e l 'éco le surréal iste. . .». Trotsky 
conf ia i t ainsi à A l f red Rosmer q u e «les ouvr ie rs n e cherchent pas 
dans leur o rgane l ' i ndépendance d e Navi l le, ma is au contra i re l 'ho
mogéné i t é d ' une t e n d a n c e révo lu t ionna i re et in ternat ionale». Et il 
soul ignai t a insi la nécess i té «d 'éduquer» Navi l le a u l ieu de le laisser 
«éduquer les au t res» '°. 

E n réal i té, si Nav i l le se rangeai t der r iè re la pu issance intel lectuel le, 
la r igueur du ra i sonnemen t et la lég i t imi té pol i t ique d e Trotsky, il se 
sépara i t d e lui sur ce r ta ines ques t i ons et no tammen t sur la s t ratégie 
d 'a l l iance et en part icul ier l 'a t t i tude à l ' égard des syndicats . Il avait 
e n fait dès le début p ro fondémen t consc ience qu' i l fal lait t rouver des 
f o r m e s d 'ac t ion pour élargir la base ouvr iè re d e ce courant , sans 
quo i il r isquait d e se l imiter à «un g roupe d 'amis pol i t iques mais 
pe rsonne ls d e T ro tsky , et r ien d 'aut re , ce qui en effet nous s o m m e s 
restés j u s q u ' à sa m o r t » " . 

A lo rs q u e Pier re Nav i l le avai t por té la cr i t ique d e l 'opposi t ion de 
g a u c h e au se in d u m o u v e m e n t surréal is te , d 'après les di res m ê m e s 
d e L.D. , il usait à n o u v e a u de cet te m ê m e cr i t ique au se in d u courant 
t r o t skys te . 

le travail intellectuel 

A p r è s la d e u x i è m e guer re mond ia le , s o n e n g a g e m e n t le condu i ra 
à la c réa t ion de La Revue Internationale (1947) avec Char les Bet-
te lhe im, Gi l les Mar t ine t et Dav id Rousse t et à publ ier son témoigna
g e : Trotsky vivant. Il par t ic ipera ensu i te à la const i tu t ion de l 'Un ion 
d e la G a u c h e Soc ia l i s te et d u Part i Soc ia l i s te Uni f ié dans la fou lée 
d e la lutte con t re la gue r re d 'A lgér ie . 

Il p rend cependan t so in d e d is t inguer son act ion pol i t ique d e s o n 
act iv i té sc ient i f ique. Car , c o m m e il l 'exp l ique d a n s s a po lém ique 
avec J e a n - P a u l Sar t re , le c o m m u n i s t e peut être b ien sûr un intel
lectuel et l ' in te l lectuel un commun is te , ma is «" l ' intel lectuel commu
niste" est un monst re , une boursouf lu re , l ' an t ipode pur et s imp le d e 
" l ' in te l lec tue l bou rgeo i s "» 

10. Wem, pp. 67-68. 

11. Idem. p. 70. 

12. La révolution et les intellectuels, op.cit, p. 199. 
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A u fond, pour Navi l le, le statut d ' in te l lectuel qu i condu i t à appar ten i r 
à une " intel l igentsia" revient à voulo i r se d is t inguer du droit qu 'a tout 
h o m m e de se servir d e s o n in te l l igence. C e fa isant , en c royan t 
s 'é lever , les intel lectuels se rédu isent à s ' isoler d e la soc ié té réel le, 
à devenir un agrégat de fonc t ionna i res , une c lasse bureaucra t ique 
spéc ia le tout c o m m e les prê t res et les agen ts d e l 'Etat. 

Ainsi , d ' une part la consc ience cr i t ique de «l ' inte l lectuel d e part i» 
s 'a l iène. Il ne peut bouscu ler le «doma ine réservé» que déf ini t le 
parti. D 'au t re part, l ' intel lectuel a une p lace p révue d a n s l 'Etat et 
l 'Universi té. O n y publ ie pour se fabr iquer un curriculum vitae, un 
"bon doss ier" c o m m e o n dit au jourd 'hu i . A ins i , par la fonct ionnar i -
sa t i on se cons t i t ue «ce c o r p s b u r e a u c r a t i q u e d e la p e n s é e » 
L'Etat concède ainsi à c h a q u e inte l lectuel des garan t ies en échan
g e de la soumiss ion de tous. Pour tant , «la sc ience ne peut v iv re 
sans l iberté, sans démocra t ie , sans conf l i ts ni cont rad ic t ions. El le 
doit donc v ivre sans monopo le , sans mono l i th isme, sans pol ice. L a 
sc ience, écri t Navi l le, a autant beso in d e l iberté, s inon plus, que 
l 'art» ^^ 

Se lon ses concept ions, les in te l lectuels n 'ont pas à être «à côté» 
des t ravai l leurs. Il ne s 'agi t pas d ' une «pet i te bourgeo is ie» qu' i l 
faudrai t rallier à la c lasse ouvr ière. Ma is d 'un g roupe hé té rogène, 
t rès diversi f ié. A u fond, les in te l lectuels ne sont r ien d 'au t re que des 
pe rsonnes qui se l ivrent à des act iv i tés p ro fess ionne l les c o m m e 
d 'autres. Cer ta ins se contenteront , d a n s le mei l leur des cas, à user 
d e leur in te l l igence, ana lyse r et cr i t iquer d a n s le c a d r e d e leur 
profession. D'autres, qui auront le co f f re pour le fa i re, useront d e 
leur capac i té d 'analyser la soc ié té et d e la cr i t iquer c o m m e tout 
aut re travai l leur par tageant ce t te m ê m e f o r m e d e courage . Ils par
t ic iperont alors à cet te fonc t ion d 'oppos i t ion f o n d a m e n t a l e qui relè
ve préc isément de la cr i t ique. C 'es t a lors que la soc ié té peut se 
doter d 'une «négat iv i té» conc rè te t rans fo rman t par des condu i tes 
d e «luttes» un sys tème d 'asse rv i ssement en s y s t è m e de l ibérat ion. 

la sociologie du travail 

A u lendemain d e la guerre , Navi l le est deux fo is iso lé : des sur réa
l istes d 'un côté, des c o m m u n i s t e s d e l 'autre. De plus, b ien q u e 

13, Idem, p. 172, 

14, Wem, p136. 
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d 'o r ig ine bou rgeo i se (son pè re es t Su i sse et f inancier) , il a r ompu 
avec s o n mi l ieu à qui, su ivant ses di res, il n ' a j ama is d e m a n d é un 
sou. « U n jour, je leur ai dit q u e j 'a l la is v i v re a i l leurs et ce fut une 
sépara t i on à l 'amiable . L e fai t d e m e déc lasser vo lon ta i rement m 'a 
b e a u c o u p a idé» '^ . Il a dé jà pub l ié d e u x ouv rages impor tants : La 
psychologie du comportement (1942) et D'Holbach et la philosophie 
scientifique du XVIII" siècle (1943) . S o n en t rée a u Cen t re Nat iona l 
d e la R e c h e r c h e Sc ien t i f i que (CNRS) , don t il dev iend ra di recteur d e 
recherche, cons t i tue pour lui un sou t ien impor tan t a lors qu'i l connaî t 
des d i f f icu l tés n o t a m m e n t matér ie l les non négl igeables. 

S e s t ravaux por tent d ' abo rd sur les en fan ts et les ado lescents . Il 
s ' i n té resse aux cond i t i ons d 'acqu is i t ion d e l 'écr i ture et du dess in 
c h e z l ' en fan t et à l ' e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e et p ro fess ionne l . 
P ier re Navi l le pub l ie en 1945, La formation professionnelle et l'éco
le, puis Théorie de l'orientation professionnelle. Il s ' oppose à la 
v i sée d e l 'or ientat ion p ro fess ionne l le qui p ré tend pouvoi r affecter le 
j e u n e à «la p lace qui c o r r e s p o n d à s a nature, à ses apt i tudes et à 
s o n méri te»'®. Il sout ien t a u cont ra i re , f idè le e n ce la à la t rad i t ion 
soc io log ique, q u e ce son t les dé te rm inan ts soc iaux qui régissent 
l 'a f fec ta t ion des ind iv idus aux pos tes d e travai l . Paradoxa lement , 
a u dépar t d e p réoccupa t i ons l iées a u behav io r i sme et aux détermi
nants neu rophys io log iques d e l 'apprent issage, ce sont les condi
t ions soc ia les qu' i l me t e n év idence . «A la ques t ion : à quoi est-i l 
b o n ?» écr i t P. Navi l le , il faut répxsndre : «tout se p a s s e c o m m e si 
le sujet était bon à ce q u e la soc ié té ex ige qu' i l f asse» «Personne , 
s 'é tonne- t - i l , n e para î t songe r à s e d e m a n d e r si v ra imen t c 'es t 
au jourd 'hu i l ' indiv idu qui chois i t s o n mét ier et s' i l choisi t dans son 
intérêt personne l , ni c o m m e n t peut s 'opérer l 'adéquat ion rêvée des 
beso ins col lect i fs et d e s dés i rs ind iv iduels» 

S o n p r o g r a m m e en soc io log ie cons is te au dépar t d e l ' examen des 
s t ruc tu res d u t rava i l d e coup le r enquê tes de ter ra in et é laborat ions 
théo r iques d e man iè re à dépasser le cad re é t r iqué de la soc io log ie 
industr ie l le amér i ca ine et fonder une soc io log ie d u travai l suscep
t ib le d e c o m p r e n d r e les t rans fo rmat ions des soc ié tés contempora i 
nes . 

15. Entretiens donnés à Libération en 1987 et 1988, voir aussi Libération du 28 avril 1993. 

16. P. Naville, Ttiéorie de l'orientation professionnelle, Gallimard, Paris, 1972 (1 eéd. 1945), 
p. 18. 

17. Idem, p. 66. 

18. Idem, p. 81. 
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Lors d 'une interv iew, P ier re Nav i l le é v o q u e m o d e s t e m e n t s o n ap
port à la soc io log ie d u t ravai l en ces t e r m e s : «J'ai p u en étud iant 
l 'au tomat isat ion d ist inguer le t e m p s / h o m m e d u t e m p s / m a c h i n e et 
b ien d 'au t res s t r u c t u r e s » " . E n fai t , P ier re Navi l le é labore une dé
marche qui, tout en pr iv i légiant l ' ana lyse d e l 'évo lut ion des techni 
ques, écar te le dé te rm in i sme techno log ique . Il d is t ingue ainsi les 
opérat ions e f fec tuées par les m a c h i n e s d ' un cô té et par les ouvr iers 
d e l 'autre. Il sout ient e n conséquence , à l ' opposé d e G e o r g e s Fr ied-
mann , que si les s y s t è m e s au toma t i ques des mach ines assuren t 
une recompos i t i on d 'opéra t ions aupa ravan t sé f j a rées , il n ' en est 
pas d e m ê m e pour autant des opéra t ions e f fec tuées par l 'ouvr ier. 
Celui -c i ne cont rô le ni plus, ni mo ins d 'opéra t ions qu 'aupa ravan t d u 
seul fait des t rans fo rmat ions des mach ines . 

Ainsi , le salar iat , en séparan t le t ravai l leur d e son travai l , déf ini t 
l 'emplo i c o m m e le rappor t en t re le t ravai l leur et son praste et sou
l igne le ca rac tè re cond i t i onne l d e sa par t i c ipa t ion à l 'ent repr ise. 
Que l les que soient en c o n s é q u e n c e les m é t h o d e s d ' imp l ica t ion des 
sa la r iés m ises e n o e u v r e d a n s les en t rep r i ses , ce l les -c i au ron t 
tou jours pour l imite le ca rac tè re cond i t ionne l d e leur part ic ipat ion. 
L e travai l leur est r émuné ré e n fonc t i on d u t e m p s qu'i l passe dans 
l 'ent repr ise, pour s a subo rd ina t i on à cel le-c i . Pour rés is ter à ce 
sys tème, la revend ica t ion ouvr iè re a pr is la f o r m e d u t e m p s l ibre. La 
d iminut ion de la j ou rnée et d e la s e m a i n e d e travai l , l ' augmenta t ion 
des vacances , la d im inu t ion d e l 'âge d e la retrai te, l ' augmenta t ion 
de la scolar i té obl igato i re v isent à ampu te r la v ie d e t ravai l par ses 
deux bouts : retarder l 'ent rée et avancer la sort ie. Les revend ica
t ions v isant les c a d e n c e s et les r y t h m e s d e t rava i l a m p u t e n t le 
con tenu m ê m e de l 'heure d e travai l , c 'es t -à -d i re à créer d u t e m p s 
l ibre au se in m ê m e de la j ou rnée d e travai l . Enf in, les revend ica t ions 
salar ia les v isent à la j ou i ssance d u t e m p s libre. S i b ien q u e la lut te 
pour le t e m p s l ibre s ' a c c o m p a g n e d e la dé fense d e l 'emplo i . Car le 
c h ô m a g e pr ive p r é c i s é m e n t le sa la r ié d e la j o u i s s a n c e d e s o n 
t e m p s libre. A lors q u e les en t repr ises sont o f f reuses d e t ravai l , les 
salar iés sont eux d e m a n d e u r s d 'emplo i . 

Le rapport salar ial se ra donc tout à fait cent ra l d a n s s o n ana lyse et 
la soc io log ie de P ier re Nav i l le s e r a d ' a b o r d u n e soc io log ie des 
re lat ions. Il pub l i e ra a ins i n o t a m m e n t : La vie de travail et ses 
problèmes (1954), Essai sur la qualification du travail (1956) , L'auto-
matlon et le travail humain (1961 ), Vers l'automatisme social (1963) , 

19. M.Guillaume (sous la direction de), L'état des sciences sociales en France, La 
Découverte, Paris, 1986, p. 168. 
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L'Etat entrepreneur (^97^), Temps et technique (1974) , Temps, 
travail et autogestion (1980) , La maîtrise du salariat (1984). 

des sociétés en transition 

L e m o u v e m e n t d ' une p e n s é e c o m m e cel le d e Navi l le ne pouvai t 
s ' a c c o m m o d e r d e d isc ip les. Q u e l q u e s - u n s ont cependan t t ravai l lé 
avec lui et ont bénéf ic ié d e sa cr i t ique. Ains i , P ier re Rol le avait- i l 
cons t ru i t q u e l q u e s h y p o t h è s e s au tou r d e l ' oeuv re p r inc ipa le de 
Navi l le , Le Nouveau Leviathan qu i c o m p r e n d huit ouvrages. Navi l le 
y é tud ie tant les soc ié tés cap i ta l is tes d e l 'Ouest que cel les di tes 
soc ia l is tes de l 'Est sous l 'ang le d e leur product ion, d e leurs échan
ges et de leurs o rgan isa t ions soc ia les . O n est condui t à d ist inguer 
à partir de ces ana lyses se lon P. Ro l le n o n pas deux camps , l 'un 
cap i ta l i s te et l 'aut re c o m m u n i s t e i r réduc t ib lement opposés , ma is 
des nat ions qui se comba t ten t et s 'asserv issent , un en t remè lement 
d e s t ruc tures capi ta l is tes et soc ia l i s tes d a n s le cad re d e soc ié tés 
sa lar ia les, qui ne son t r ien d 'au t re q u e des f o r m e s de soc ié tés en 
t rans i t ion. Si b ien q u e c o m m e l 'écr ivai t P ier re Ro l le dé jà en 1978, 
« l 'avenir est sans dou te auss i subvers i f pour les soc ia l i smes éta
t i ques q u e pour le cap i ta l isme»^" . 

T o u t r é c e m m e n t encore , P ier re Nav i l le donna i t des p ro longements 
nouveaux à ses ana lyses sur l ' éc rou lement d e l 'URSS. Alors qu'i l 
avai t b ien mon t ré d a n s ses o u v r a g e s an tér ieurs les trai ts c o m m u n s 
à l ' U R S S et aux Etats cap i ta l is tes occ iden taux , et dés igné le rég ime 
d u m a r c h é c o m m e la ques t ion essent ie l le , il s 'a t tache à compren
dre le s e n s des ré fo rmes impu l sées par Gorba tchev . 

Dans un o u v r a g e publ ié a lors qu' i l avai t dé jà 8 9 a n s ^ \ il volt dans 
la Peres t ro ïka l 'effet des t rans fo rma t ions géopo l i t iques d u monde . 
E n part icul ier, le rô le j oué par l 'Eu rope des D o u z e sur les pays d e 
l 'Est, les t rans fo rmat ions d u m o n d e m u s u l m a n et leurs conséquen
ces sur l 'URSS, a ins i q u e l 'évo lu t ion de l 'Asie, la «s tagnat ion fré
nét ique» d e l 'Af r ique et la dom ina t i on de l 'Amér ique Lat ine par les 
E ta ts -Un is , exp l i quen t les i nce r t i t udes c o m m e les mu ta t i ons d e 
l ' U R S S . A t r a v e r s la f a s c i n a t i o n m ê m e q u ' e x e r c e le m a r c h é , il 

20. P. Rolle, Le socialisme est-il un comme le capitalisme ou multiple comme les peuples ? 
(Hypothèses), Groupe de recherches sociologiques. Université de Paris X - Nanterre, 
1978. 

21. P. Naville, Gorbatchev et la réforme de l'URSS, La Pensée Universelle, Paris, 1992. 
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perçoit dans les di f f icul tés d e l 'URSS, «un e x e m p l e nat ional des 
p rob lèmes qui agi tent le m o n d e ent ier». Il s u g g è r e auss i que cet te 
«confus ion» pu isse deveni r « la sou rce d ' une s t ructure nouve l le et 
inat tendue», m ê m e si e l le ne se c o n f o r m e pas aux m o d è l e s dé j à 
é labo rés . 

Ainsi , que l le que soit l ' idéologie sous laquel le s e cachen t les socié
tés , ce sont les f o r m e s q u e p rennen t les rappor ts d e t rava i l et 
d ' échange qui les caractér isent . Pour c o m p r e n d r e ce qui exp l ique 
les conf l i ts et les m o u v e m e n t s d e s s o c i é t é s h u m a i n e s , Nav i l l e 
s ' in téresse auss i à la po lémo log ie c o m m e à la ph i losophie . A ins i a-
t-il réd igé la pré face de la t raduc t ion d e Clause Witz par Den i se 
Navi l le et écrit un l ivre sur Mahan et la maîtrise des mers (1981) . 
En 1988, il publ iai t enco re un o u v r a g e sur Thomas Hobbes. 

S o n dernier l ivre, Gorbatchev et la réforme de l'URSS, écr i t p e u 
avant sa mort , a é té pub l ié à c o m p t e d 'au teur . E n ef fet , a lors qu' i l 
a tan t écr i t et pub l ié d a n s les p lus g r a n d e s m a i s o n s d 'éd i t i on , 
Navi l le est aussi resté aux d ivers m o m e n t s d e s o n i t inéraire intel
l e c t u e l e n p a n n e d ' é d i t e u r . S i s e s o u v r a g e s r e s t e n t e n c o r e 
au jourd 'hu i te l lement actuels , b e a u c o u p n 'ont t r ouvé q u e diff ici le
ment une ma ison pour les éditer et souven t b ien des a n n é e s après 
qu' i ls a ient é té écri ts. 

avec pierre naville 

L a lecture à la f in des a n n é e s 60 d u l ivre d e Navi l le, De l'aliénation 
à la jouissance. Genèse de la sociologie du travail chez Marx et 
Engels (1957), allait m e condu i re à partir de ce m o m e n t à définir 
m o n act iv i té pro fess ionnel le débu tan te c o m m e étant la soc io log ie 
d u travai l . Ma is je n e soupçonna i s pas sur le m o m e n t que t ro is 
personnages, pour moi fasc inan ts et excep t ionne ls , n 'en fo rma ien t 
qu 'un en réalité. 

Le premier remonta i t à la pér iode l ycéenne. Au tour d 'un premier 
journa l d 'A thénée, nous ét ions fasc inés par le sur réa l isme. Parmi 
ses f igures légendai res, il y avai t auss i ce l les d e Den i se et P ier re 
Nav i l le . 

Ensui te, aux Etud iants soc ia l is tes a u mi l ieu des a n n é e s 60, nous 
fa is ions appel c o m m e conférenc ier à u n d i r igeant d u P S U qui venai t 
d 'écr i re à cet te é p o q u e La classe ouvrière et le régime gaulliste 
(1964). C'étai t lui aussi , j e le sus p lus tard, lors d ' u n co l loque d e la 
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Fonda t i on Emi le V a n d e r v e l d e à Bruxe l les e n mai 1960, qui avai t fait 
la con t rad ic t ion à Henr i Janne . C e dern ier af f i rmait que les c lasses 
soc ia les s 'é ta ient déso rma i s d i ssou tes dans le g rand publ ic sous 
l 'effet d e l ' in tégrat ion des ouvr ie rs et de l 'empr ise cro issante des 
méd ias . S i b ien q u e les g rèves et par t icu l iè rement cel les à mot iva
t ion po l i t ique éta ient déso rma is dépassées . P ier re Navi l le non seu
lement contesta i t ce t te t h è s e ma is soutena i t q u e la soc io log ie ne 
s ' in téressai t g u è r e à la s t ruc ture des c lasses soc ia les et ne répon
dai t pas e n c o n s é q u e n c e aux ques t i ons essent ie l les de notre épo-
que^^. L e fai t q u e que lques mo is p lus tard, en décembre- janv ier 
1960-1961 , la Be lg ique ait c o n n u c inq sema ines de g rève généra le 
dont le f o n d e m e n t étai t po l i t ique (le refus de la loi unique) avait suff i 
à dé te rm ine r m e s cho ix d a n s la v o i e des recherches d e Pierre 
Navi l le . D 'autant q u e je v e n a i s de c o m p r e n d r e que le surréal iste, le 
mi l i tant et le soc io l ogue ne fa isa ient qu 'un seu l et m ê m e personna
ge . 

Cer tes , si l 'on croi t q u e ceux qui voya ien t jus te avaient tort d 'avoir 
ra ison, tand is q u e les gens ar r ivés ava ient ra ison d 'avoir tort, on 
peut cont inuer en t o u t e b o n n e consc ience à ignorer Navi l le et ceux 
qui , c o m m e lui, s ' acharna ien t autour d e leurs gaze t tes à qua t re 
sous , pour la seu le j o u i s s a n c e de se bat t re pour des mo ts qui 
t radu isa ien t des idées. C o m m e le soutena i t T ro tsky , «ce sont les 
idées qui f o rmen t les h o m m e s , dans ce sens qu 'e l les les sélect ion
nent et les éduquent»^^ . A un m o m e n t o ù les idées se présentent 
c o m m e équ iva len tes sur des m a r c h é s cu l ture ls o u é lectoraux et o ù 
les h o m m e s sont sé lec t ionnés par des p rocédures d 'appare i ls qu' i ls 
so ient pol i t iques, synd i caux o u académiques , l 'évocat ion d u projet 
inte l lectuel qu ' a é té la v ie de P ier re Navi l le est au jourd 'hu i c o m m e 
un m o y e n d e se re t rouver . S i ce n 'éta i t la t r i s tesse d 'ê t re à j ama is 
c o m m e pro je tés d a n s s o n absence . 

22. Les actes du colloque «Socialisme et sciences sociales» ont été publiés dans 
Socialisme, n*40, juillet 1960. L'Intervention de Pierre naville est reprise p. 438. 

23. Cité par P. Naville, Mémoires imparfaites, op.cit, p. 71. 



E R R A T U M : 

- Dans le numéro 189 des CM, une er reur t e c h n i q u e a fai t sauter 
la s ignature de la recens ion du l ivre Qui a tué Patrice Lumumba ? 
(pp. 153-158) : el le est de Benoî t V e r h a e g e n . 
Tou tes nos excuses à l 'auteur et à nos lecteurs. 
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livre 

l'europe des communistes 
josé gotovitch, pascal deiwit et jean-michel de waele 

Editions Complexe «Questions au XX* siècle», 1992. 

C'es t un l ivre impor tan t q u e s ignent sous ce t i t re un histor ien dé jà 
chev ronné et deux j e u n e s po l i to logues d e l 'ULB. Il v a à con t recouran t 
d ' une t e n d a n c e géné ra le qui cons idè re que, pu i sque le sys tème com
mun i s te s 'es t écrou lé , le m o u v e m e n t c o m m u n i s t e n 'a pas ex is té et n 'a 
donc la issé a u c u n e t race d a n s ce s ièc le. Faux, mont ren t et démon
t rent J o s é Gotov i tch , Pasca l De iw i t et Jean -M iche l De Wae le . 

I ls ont e u la s a g e s s e d e n e pas d issoc ier l 'h istoire des part is c o m m u 
n is tes d e cel le des par t is soc iaux -démocra tes , ni d e son con tex te 
in ternat ional , qu' i l s ' ag i sse d e la f a u s s e perspec t ive des «Sov ie ts 
par tou t» o u d e la réal i té d e la gue r re f ro ide. Ils ne la d issoc ient pas 
davan tage d e l 'h istoire d e l ' an t i commun isme. A part ir d e là, ils s 'attel
lent à la reconst i tu t ion d ' u n e h is to i re v ivan te , cr i t ique et non myth ique. 

Cer tes , ce l ivre impor tan t n 'est pas exhaus t i f - et c o m m e n t pourrai t-
il l 'être en 3 5 0 pages qui ba layent quas i cent ans d 'h is to i re et analysent 
les i t inérai res d e s par t is c o m m u n i s t e s (g rands o u petits) d 'Eu rope 
occ iden ta le ? D e la g e n è s e d e la révo lu t ion russe d 'oc tobre 1917, à 
la «f in des i l lus ions» des a n n é e s 90, e n passant par la pér iode «c lasse 
con t re c lasse», les f ron ts popu la i res , la lut te con t re le fasc isme, la 
gue r re f r o i de , l ' eu rocommun isme , les déc l ins e t /ou mutat ions; le dé
c o u p a g e est rat ionnel , et cons idé rab le l 'apport d e données factuel les 
peu o u pas connues . O n y a p p r e n d u n e m a s s e d e choses. 
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En voic i deux pet i ts exemp les parmi cent . 
Le poids cons idérab le d u PC a l l emand a u se in d e l ' In ternat ionale 
commun i s te à ses débu ts (1919) est connu . O n sait mo ins qu' i l y eut 
en fait p lus ieurs fo rmat ions c o m m u n i s t e s en p résence , et des or ien
ta t ions s t ra tég iques; et tac t iques d i ve rgen tes m ê m e ap rès leur unifi
cat ion. Il est signif icat i f qu ' un d i r igeant , Pau l Levi , l 'ami d e R o s a Lux, 
ait, a u tournant des a n n é e s 20-21 , p roposé à t o u s les part is d e g a u c h e 
une c a m p a g n e c o m m u n e d e pro tec t ion d e la c lasse ouvr ière. Levi fut 
exc lu du K P D que lques mo is p lus tard . 
Au t re fait ma l connu , c e t t e f o i s a u x P a y s - B a s : les 2 5 et 2 6 févr ier 1941 
le Part i c o m m u n i s t e ho l landa is réussi t à déc lencher une g rève d e 
protestat ion «un ique d a n s les anna les d e la guer re car d i r igée con t re 
les exact ions ant isémi tes à A m s t e r d a m » . L a rép ress ion naz ie f rappe
ra durement le C P N ; s o n ac t ion d 'éc la t lui coû te ra près d u quar t d e ses 
ef fect i fs. 

Au -de là d u fo i sonnemen t d e fa i ts précis , le l ivre est un s t imulant à une 
réf lex ion g loba le no tammen t - ma is pas seu lemen t - par ses dix pages 
denses de conc lus ions. 
Avant d e les aborder , je voudra is fo rmu ler que lques ques t ions , peut-
être mineures. 

Dans un ent re t ien paru dans Le Monde du 10 m a r s 1992, le ph i l osophe 
f rançais J.T. Desant i , qui n 'a pas oub l ié les a n n é e s mi l i tantes qu' i l 
donna a u PCF, déclarai t : «Si le c o m m u n i s m e n'avai t pas mod i f ié le 
vécu des hommes , s' i l n 'avai t pas t r ans fo rmé les re lat ions d e toi à moi , 
d e moi à l 'autre, et les rappor ts des gens en t re eux d a n s les rues, dans 
les maisons, le t ravai l des us ines et des c h a m p s , il ne se serai t r ien 
produi t d u tout, et ce la n 'aurai t pas du ré 75 ans. C 'es t tout ce la qu' i l 
s 'agit à présent de c o m p r e n d r e et d e repenser . . .» 

L'Europe des communistes n 'avai t pas à p rend re en c o m p t e cet te 
d imens ion du dossier . Les au teurs évoquen t n é a n m o i n s en une phra
se le «sent iment de bonheur» qui étreint les c o m m u n i s t e s lors d u 
(bref) momen t du f ront popula i re . Pour m a part, j e c ro is ce m o m e n t 
d e bonheur mo ins ponctue l et j e ne su is pas sû re q u e m ê m e le pac te 
germano-sov ié t ique l'ait tué, c 'es t -à-d i re déf in i t i vement éteint. S a n s 
sombrer dans le psycho log isme, il m 'appara î t que le «sent iment d e 
bonheur» évoqué par les auteurs ; c 'étai t auss i ce t te e s f j è c e d 'exal ta
t ion de se sentir (ou d e se croire) à l ' un isson des fo rces les p lus 
dynamiques du progrès. 
El le n'était pas l iée à u n m o m e n t et à un m o m e n t d e v ic to i re : o n 
pouvai t la ressent ir en p le ine occupa t io n o u m ê m e a u coeur d e la 
guer re froide. Peut -ê t re s 'agi t- i l là d 'un é lémen t d e la cu l ture po l i t ique 
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spéc i f ique des commun i s tes . R e s t e à ana lyser quel le serai t la part de 
fo i re l ig ieuse dans ce sen t imen t t rès fort , et dans quel le mesure il 
n 'aura i t pas a l imen té i n c o n s c i e m m e n t le sec ta r i sme : une bel le re
c h e r c h e à en t rep rend re ! 

Ques t i on m o i n s m ineu re s a n s doute , ce l le qui conce rne la not ion d u 
«modè le sov ié t ique». E s s a y o n s d e bal iser le débat . 
A l 'occas ion d u C o n g r è s d e 1954 d u Part i c o m m u n i s t e d e Belg ique, 
les au teurs consta tent q u ' e n dépi t d ' u n e cou rageuse cr i t ique interne 
d u sec ta r i sme, l 'URSS res te le m o d è l e incontestab le . Nous s o m m e s 
b ien d 'accord ; ce n 'est q u e deux ans p lus ta rd en effet que le XX° 
cong rès du P C U S d o n n e r a le s igna l d ' un regard cr i t ique sur le pouvoir 
sov ié t ique, regard cr i t ique q u e seu l le PCI a s s u m e r a p le inement . 
Ma is Gotov i tch , Deiwi t et D e W a e l e écr ivent (page 292). «Pour la 
p rem iè re fo is d e leur histoi re, les PC se re t rouvent pr ivés d e la réfé
rence a u m o d è l e sov ié t ique qui fo rmai t la base de leur ident i té». Or 
nous s o m m e s a lors en 1985, en p le in dép lo iement de la perestroïka. 
A m o n sens , c 'est b ien avant cet te da te q u e la ré fé rence a u m o d è l e 
sov ié t ique a pe rdu du te r ra in : aoû t 1968 m a r q u e une é tape impor tante 
à cet égard . Et les au teu rs n e l ' ignorent pas. O n peut lire (page 236) 
à p ropos d e la c o n d a m n a t i o n par des PC de l ' in tervent ion a rmée 
con t re l ' expér ience Dubcek : «.. . la cr i t ique pub l ique d 'une déc is ion 
pol i t ique et mi l i ta i re t ouchan t la pol i t ique extér ieure d e l 'URSS est une 
p remiè re spec tacu la i re d a n s l 'h isto i re d e la p lupar t d e ces part is. Pour 
des généra t ions d e commun i s tes , un des pi l iers de leur engagemen t 
et d e leur ident i té bascu le : les rappor ts avec l 'Un ion sov ié t ique se 
complex i f ien t . C 'es t la f in d u su i v i sme incondi t ionnel dé jà fo r tement 
ébran lé après 1956. Ma is le c h e m i n d e l ' i ndépendance est encore long 
et les pos i t ions sont par fo is mouvan tes .» Si ce d iagnost ic me parait 
tout à fait correct , l ' appréc ia t ion f o rmu lée à p ropos d e la pér iode 
peres t ro ïka est - pour le m o i n s - d é p o u r v u e d e préc is ions o u de nuan
ces . 

L a not ion d e m o d è l e n e devra i t -e l le pas ê t re appro fond ie ? Si pendant 
une pér iode donnée , el le a le ca rac tè re abso lu et compac t de l ' incon-
d i t ionnal i té et couv re donc t ous les aspec ts de la soc ié té et de l 'Etat 
sov ié t iques, la no t ion v a s 'é roder a u fil des ans. Le modè le de soc ié té 
e n p rend pour s o n g rade en 1956, ma is pas de man iè re décis ive. Les 
t anks sov ié t iques à P r a g u e a r rachen t un doub le coup d e peinture - e n 
ra ison d u re fus d 'un soc ia l i sme p lus démocra t i que et en ra ison d u 
ca rac tè re mi l i ta i re d e l 'entrepr ise, couve r te par le Pac te de Varsov ie . 
L ' a b a n d o n s o u s Bre jnev d e cer ta ines ten ta t i ves d e ré fo rme économi 
que, la s tagna t ion d a n s la non -démoc ra t i e interne, la guer re en Afgha
nistan, pu is le c o u p d 'Eta t en P o l o g n e - tout ce la porte d e plus en plus 
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g ravement at te inte à l ' image de l 'URSS. Pour la p lupart des part is 
commun is tes (une p lace à part mér i te d 'ê t re fa i te au Por tuga l et à la 
G rèce pour des ra isons par fa i tement exp l iquées dans l 'ouvrage) , c ' en 
est fini tout à fait du «modèle». I l y a enco re «ré férence», ma is un ique
ment pour des ra isons de s t ra tég ie m o n d i a l e et de cou rse a u surar
memen t ent re les deux superpu issances , q u e les PC refusent ef fec
t i vement de renvoyer dos à dos. P a g e 271 , les au teurs ac tent ce refus 
en le regret tant Impl ic i tement . Sont - i ls si sû rs q u e le renvoi dos à dos 
se just i f iai t et qu' i l eût é té fac teur d e p rog rès ? La ques t i on reste 
ouver te , m e semble- t - i l . C o q à l 'âne l i t téraire : j e m e pe rme ts d e 
recommander à ceux qui ont le t e m p s de l ire un r o m a n de mi l le pages, 
cet te ext raord ina i re ch ron ique d e la C IA écr i te avec le t umu l tueux br io 
qu 'on lui connaî t par l 'Amér ica in N o r m a n Mai ler et qui s ' in t i tu le Harlot 
et son fantôme. 

Pet i te ques t ion en cl in d 'oei l : les au teurs ne s e servent- i ls ; d u mot; 
c r i s e c o m m e d 'un mot passe-par tou t , qu i f init par perd re s o n s e n s ? 
L 'h isto i re des PC aurai t -e l le d 'un bout à l 'autre é té t i ssée d e cr ises, 
locales,nat ionales, in ternat iona les ? Les au teu rs dénombren t auss i -
et souvent ils ont ra ison - pas ma l d e « tournan ts» d a n s ce t te histoire. 

O n peut néanmo ins se d e m a n d e r s'i l ne s 'est pas agi, e n tous cas a u 
début , de tâ tonnements , d 'osc i l la t ions dans la di f f ic i le reche rche d ' une 
s t ra tég ie où tout était à inventer et à ré inventer . 

V e n o n s - e n à l 'essent iel . Les rappe ls h is tor iques et les ques t ions ras
semb lées au t i t re de conc lus ions nous ont pa ru t rès remarquab les : 
ni apologie, ni réquisi to ire, ma is ten ta t i ve d e syn thèse f o n d é e sur des 
recherches encore inachevées. 
Oui , l 'échec d e la cons t ruc t ion du soc ia l i sme en E u r o p e cent ra le et 
or ienta le est patent. Non, ce la ne s igni f ie pas pour au tant que les part is 
commun is tes n'ont serv i à rien. 
Et d ' indiquer que lques -unes des fonc t ions essent ie l les rempl ies par 
ces part is en Eu rope occ iden ta le : por teurs et mo teu rs d e luttes 
soc ia les t rès d iverses; pôles pe rmanen ts d e revend ica t ions ; consc ien
ce ant icapital iste; a l ternat ive p lus o u mo ins c réd ib le à la pol i t ique 
soc ia l -démocrate ; fabr icants d ' une cu l ture po l i t ique spéc i f ique; por
teurs d 'une v is ion du soc ia l i sme d 'abo rd ident i f iée à l 'URSS et t rop 
long temps obérée par cet te image. 

Les auteurs soul ignent par ai l leurs que le déc l in des part is c o m m u n i s 
tes suit un cheminemen t p ropre (et var iab le) ,qu ' i l ne fau t pas le con
fond re avec la chute des rég imes d e l 'Est. Parmi les fac teurs d u déc l in 
des PC, une p lace dé te rm inan te rev ient aux évo lu t ions des soc ié tés 
déve loppées, à la d ispar i t ion des sec teurs industr ie ls t rad i t ionne ls o ù 
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les PC ava lent pu i sé ef fect i fs et symbo les , à la pr ise en compte 
labor ieuse et ta rd ive de ce que, v ingt ans après 1968, on cont inuai t 
d 'appe ler «les nouveaux m o u v e m e n t s soc iaux». Je ne puis m 'empè-
cher de repenser à ce p ropos à la t rès b o n n e qual i té des ana lyses d u 
PC d e Be lg ique, auque l o n ne pou r ra pas reprocher d 'avoir m é c o n n u 
les muta t ions de la soc ié té d a n s laquel le il v ivait . Ma is encore aurait-
il fa l lu être c a p a b l e d e met t re ces ana l yses e n prat iques.. . 

L ' é c o n o m i e d e m a r c h é et la s o c i é t é c a p i t a l i s t e cons t i t uen t - i l s 
au jourd 'hu i , et const i tueront - i ls d e m a i n un «hor izon indépassab le» ? 
L ' in ter rogat ion est i m m e n s e - sur tout si on la fait porter sur les moyens 
d u d é p a s s e m e n t - car, c o m m e l 'écr ivent in / /ne les t ro is auteurs. . . « les 
ques t ions posées et les fa i ts d é n o n c é s par le m o u v e m e n t commun i s te 
restent l a rgement d 'actual i té . Les so lu t ions p roposées ont fait fail l i te, 
les p rob lèmes , quan t à eux, demeuren t . » 

D e nouveaux out i ls pol i t iques, u n e nouve l le cu l ture pol i t ique, d e nou
ve l les a l l iances devront ê t re fo rgés . Il y f a u d r a b e a u c o u p d 'audace et 
au tant d e pat ience. 

R o s i n e L e w i n 
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