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Dans le contexte urbain contemporain, le patrimoine - qu'il soit mobilier, 
immobilier ou vivant - est souvent considéré comme un obstacle au 
développement, un passif que seule une communauté bien nantie peut arriver à 
conserver. Or, l'expérience démontre qu'il peut au contraire s'avérer être un outil 
de croissance, si les interventions patrimoniales sont axées sur sa rentabilisation 
du patrimoine consenré et si elles savent miser sur son intégration et sa 
pertinence dam la réalité socio-économique. Cependant, cette contribution ne 
s'évalue pas uniquement à l'aide d'indicateurs économiques. Le rôle du 
patrimoine dans la société déborde le cadre économique - bien que celui-ci reste 
d'une importance non négligeable - pour se situer davantage dans l'axe du sens 
social. 

Arme-Marie Desdouits 
Directrice de recherche 

Marie-Claude Rocher 
Candidate au doctorat 

Université Laval, 
Janvier 2001 



RÉSUME LONG 

La conservation du patrimoine urbain soulève de larges enjeux de société et se 
répercute dans les fibres mêmes du tissu de la cité, touchant aux constituantes aussi 
fondamentales de l'organisme que la constniction identitaire de ses habitants, son 
rythme économique et son aménagement social. En retour, celles-ci affectent la 
production du patrimoine et en conditionnent la conservation. Pourtant, Malgré 
d'importants efforts tant locaux qu'internationaux, le patrimoine urbain reste menace 
de dégradation, voire de destruction. Quels sont donc les facteurs qui permettent, 
dans certains cas, sa sauvegarde et son développement ? 

Partant de cette question, la présente thèse observe la situation patrimoniale de 
la ville Mons, capitale du Hainaut (?3elgique), l'interprète, puis constniit un modele 
d'analyse à partir de ces données. Ce modèle est ensuite appliqué à la situation 
patrimoniale de la ville de Québec, par le biais d'exemples choisis pour leur 
importance et leur exemplarité. La notion de patrimoine est entendue dans son 
acception large, comprenant I'irnmateriel (mentefacts) et matériel (artefacts) dans ses 
manifestations de patrimoine immobilier, mobilier et vivant. L'analyse est 
principalement menée à partir de deux types de sources : l'observation directe en 
terrain et la documentation écrite fournie par les informateurs. 

À l'analyse, on constate que la sauvegarde du patrimoine urbain est 
directement tributaire de la capacité de ce dernier à s'insérer dans la modernité de la 
ville contemporaine et d'y trouver (ou retrouver) un sens. Or, cette insertion dépend, 
à son tour, de la présence de quatre facteurs inter-reliés : la perception par le public, 
l'intégration dans le contexte collectif, la gestion par les acteurs concernés, et la 
transmission aux migrants et aux générations suivantes. Présents en degrés variables 
mais incontournables, ces quatre facteurs, ou leur absence, sont discernables dans les 
cas de la conservation, ou de la dégradation, d'éléments patrimoniaux urbains. 

Lorsque intégrée au développement de la communauté, la consenration du 
patrimoine génère des effets bénéfiques diversifiés, qui justifient les ressources qui y 
sont consacrées. Toutefois, la conservation du patrimoine peut également avoir des 
effets pervers, tant sur la communauté que sur le patrimoine lui-même. Les aléas de la 
conservation évoluent avec les transformations de la communauté, se prolongent dans 
le traitement actuel et continuent de menacer le patrimoine contemporain. Pour s'y 
soustraire, le patrimoine doit impérativement rester intégré au développement de sa 
communauté et conserver sa pertinence dans la réalité urbaine moderne. 

Anne-Marie Desdouits, 
Directrice de recherche 

Marie-Claude Rocher 
Candidate au doctorat 
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LE TRAITEMENT DU PATRIMOINE URBAIN 

ANALYSE DE MONS, 
REGARDS SUR QUEBEC 

Toutes les villes du monde, des plus antiques aux plus modernes, doivent 

composer avec les traces du passage des générations antérieuresi. Legs précieux ou 

héritage de négligence, ces traces sont une composante importante de l'espace urbain et 

des activités humaines. Langage, code social, infrastructures, architecture, éthique, 

esthétique, valeurs et croyances, Le patrimoine définit une communauté et en constitue 

l'identité distinctive. Envisagé ainsi dans sa globalité, le patrimoine se présente sous 

trois formes dont les frontières se recoupent et, parfois, se confondent: les lieux de 

mémoire, les objets de mémoire et les gestes de mémoire. 

Ces derniers appartiennent au « patrimoine vivant >>: les traditions, les fêtes 

folkloriques, les savoir-faire, les récits mais aussi, plus largement, la fréquentation, au 

quotidien, des traces du passé, le sens qu'on y donne et l'intérêt qu'on y porte : << un 

ensemble de pratiques culturelles traditionnelles qui se situent en tout premier lieu au 

niveau de la vie quotidienne elle-même ~ 2 .  Ce patrimoine est immatériel et se compose 

des mentefacts »3 d'une communauté. 

l Ces traces du passé qu'Albert dlHaenens et Française Hiraux, de l'Université de Louvain-la- 
Neuve, appellent le « déjà-la N. Ce concept est d'ailleurs repris par Michel de Certeau et Michel 
Vernes, dans leur article Les revenants de la ville », Traverses 40, Paris, Centre Georges 
Pompidou (Avril 1987), p. 7487. 

<<Qu'est-ce que le patrimoine vivant >P, d m  le site officiel du C.Q.P.V. , sous-site du 
Gouvernement du Québec, Minist&re de la Culture et des Communications. 
http:// www/ mcc.gouv.qc.ca/ pam/organis/aratitre.hhn 
3 « Mentefact >> est un terme d'ethnologie qui distingue, dans la typologie de cette discipline, les 
élements de la culture matérielle de ceux de la culture immatérielle. 0 x 1  en trouve I'explication 



Les objets de mémoire sont de l'ordre du << patrimoine mobilier >>: objets anciens, 

outils ou instruments usuels, supports cultuels, expressions artistiques ou 

traditionnelles; ils sont également constitués de documents, d'archives, de traces 

diverses, conservés sous des formes variées. Formant la culture matérielle, ces artefacts 

sont davantage le champ de recherche des archéologues, des ethnologues et en aval, des 

museographes et muséologues. Ensemble, les gestes et les objets de mémoire forment le 

patrimoine ethnologique », culture matérielle et immatérielle. 

Les lieux de mémoire, enfin, patrimoine immobilier », chantier des architectes et 

des archéologues, regroupent les éléments du patrimoine construits de main d'homme 

ou organisés par lui : le bâti, les monuments, les parcs, les cimetières et autres lieux de 

souvenance. Il faut noter que, depuis la notion de << conservation intégrée » adoptée par 

le Conseil de l'Europe, certaines parties du patrimoine mobilier matériel sont 

considérées partie intégrante de Ifimmobilier et bénéficient ainsi des mesures de 

sauvegarde étendues. C'est le cas, par exemple, des biens d'Église qui ne sauraient être 

séparés du bâtiment? 

Polymorphe et omniprésent, le patrimoine fait l'objet de préoccupations 

internationales croissantes. Son traitement, particulièrement en d i e u  urbain, est un 

secteur d'étude en pleine effervescence. Les échanges entre le Québec et différents pays 

d'Europe sont nombreux dans ce domaine. C'est le cadre de cette thèse, qui analyse le 

traitement du patrimoine urbain par le biais d'exemples pris a la ville de Mons, en 

Belgique, et qui cherche ensuite les rapprochements avec les situations patrimoniales 

correspondantes ou contrastantes, dans la ville de Québec. 

ainsi qu'une discussion pertinente dans TREMBLAY, Ginette, Guide d'inventaire des obiets 
mobiliers, Québec, MCC, 1994. 
4 Patrimoine mobilier et ensembles décoratifs. Rapport final d'activités, Conseil de l'Europe, 
Strasbourg, le 28 août 1995, p. 3. 



I  AT DE LA QUESTION 
LE TRAITEMENT DU PATRIMOINE COMME CHAMP DE RECHERCHE : 
Évolution, globalité, muZtidiscipZinan*té 

Le patrimoine a fait, et fait encore, l'objet de recherches actives et productives. Le 

traitement de ce même patrimoine, cependant, est moins étudié. Comme champ de 

recherche, le traitement du patrimoine n'a émergé que relativement récemment. Le 

champ est encore mal défini. Il profite et souffre tout à la fois de cette indéfinition qui le 

place à la jonction de plusieurs disciplines, parfois en convergence, parfois en porte-à- 

faux. 

Longtemps, le patrimoine - se limitant par définition au bâti - et sa conservation 

ont été l'apanage des architectes et des historiens de l'art, puis des urbanistes et 

ingénieurs civils lorsque les édifices concernés se trouvaient en territoire urbain. Les 

ouvrages portant sur les interventions pahimoniales spécifiques émanent donc, dans un 

premier temps, des disciplines du bâti. Puis, alors que s'élargit la notion de patrimoine, 

les chercheurs proviennent de spécialités plus variées des sciences sociales et des 

sciences humaines. On retrouvera donc, dans la bibliographie de la thèse, un 

regroupement des travaux disciplinaires selon le type de patrimoine duquel ils traitent. 

Plus encore que des rattachements scientifiques et de la nature transdisciplinaire des 

champs patrimoniaux, cependant, ces travaux témoignent des transformations du 

domaine d'étude. Ces dernières se traduisent par de nombreux actes officiels posés par 

Ia communauté internationale, dont l'influence est particulièrement sensible dans les 

pays économiquement favorisés. 

Directeur a Héritage Montréal et membre de l'exécutif d'ICOMOç Canada, Dinu 

Bumbaru décrit cette évolution avec une pointe d'ironie. Certes, il se refere à la Ville de 



Montréal, mais dans la situation incertaine qui est souvent celle de la gestion 

patrimoniale, ses propos ont une résonance plus large. 

Faute d'un objectif clair et conscient, le Vieux-Montréal a été la proie 
de tous les discours doctrinaires des architectes, urbanistes, ingénieurs 
ou << metteux >> en valeur, professionnels ou amateurs. Longtemps, on 
a jumelé de force les mots « patrimoine » et « restaurer », histoire de 
rendre le patrimoine plus patrimonial qu'il ne pouvait l'être. Puis on 
est passe à l'ère de la mise en valeur >> ou de « l'interprétation >>, 

histoire de rendre le patrimoine plus communicatif ou plus shoro-biz 
qu'il ne l'était Plus tard, on a fait un acte de contrition économiste et 
on a parlé de « l'adaptation aux réalités économiques ». Aujourd'hui 
on parle de << gestion concertée » et de << partenariat 

Lequel partenariat peut, malheureusement et dans certains cas, faire fonction de prête- 

nom, et servir de paravent: « l'idée de partenariat devient une excuse pour ne rien faire, 

un moyen d'économiser, une stratégie de responsabilisation ~6 ... ou, au contraire, de dé- 

responsabilisation. 

Pour comprendre à la fois cette réserve des experts et les orientations des dix 

dernières années, il faut remonter a u  années 19607, et aux théories que les spécialistes 

remettaient alors en question. En France et en Angleterre, en effet, s'affrontaient, depuis 

le XIXe siècIe, les écoles interventionnistes » et « anti-interventionnistes », dont les 

maîtres les plus connus sont respectivement Viollet-le-Duc et Ruskin, de même qu'une 

5 BUMBARU, Dinu, Le Vieux-Montréal, laboratoire du patrimoine montréalais ? », dans 
Continuité, no 71 (printemps 1997), p. 54-55. 
6 MATHIEU, Jacques, a Pour une morphogenèse du passé », dans La mémoire dans la culture 
(Jacques Mathieu, dir.), Québec, CÉFAN/PUL, 1995, p. 14. M. Mathieu fait ici référence a une 
phase malheureuse du processus de conservation du patrimoine bâti au Québec (voir p. 12 à 14, 
particulièrement les notes 19 et 30). 
7 Pour l'évolution de l'approche de la conservation du patrimoine bâti, voir La mémoire des 
pierres, de Pierre de Lagarde (Paris, Albin Michel, 1979), qui retrace un siècle et demi d'action et 
de réflexion autour de la conservation patrimoniale. Sil existe de nombreux ouvrages traitant de 
l'évolution dans la restauration des objets, on ne trouve pas, ma connaissance, d'ouvrage de 
synthese correspondant à celui de Lagarde, pour les patrimoines immobilier et vivant. Voir 
également l'ouvrage clé de Française Choay, L'aiiéaorie - du patrimoine (Paris, Le Seuil, 1992). 



troisi&me voie, proposée Riegl, soutenait une 

durant les années 1960, se modifier non 

approche plus mernorielle >>p. C h  vit, 

seulement les approches de gestion 

patrimoniale, mais le sens (ou l'essence ...) même du mot 'patrimoinef. Il se produisit 

alors, chez les défenseurs du patrimoine, une 'révolution idéologique' [...] qui ébranla 

les fondements théoriques en vigueur dans le domaine de la conservation 9, et dont le 

point de départ (était) la théorie critique (1963). Selon l'architecte Deschênes, cette 

derniere se résume en trois principes: 

Une restauration doit conserver les matériaux ainsi que les traces 
laissées par le temps; l'unité esthétique d'une œuvre doit toujours être 
recherchée; les trois temps de son histoire, soit sa conception, sa vie et 
sa réanimation doivent être respectés. De plus, elle tient pour acquis 
que ce qui est reconnu par la conscience comme digne d'intérêt pour 
un individu ou une collectivité mérite d'être conservé [ouvrant la voie 
à la conservation du patrimoine mineur].10 

La Charte de Venise (Charte internationale sur la conservation et la restauration 

des monuments et des sites, UNEÇCO, 1964) formalisa ces principes, en élargissant la 

notion de patrimoine. Dans son préambule, le texte dome une « définition large, 

philosophique même D, du patrimoine : 

Chargées d'un message spirituel du passé, les œuvres monumentales 
des peuples demeurent dans la vie présente le témoignage vivant de 
leurs traditions séculaires. L'humanité qui prend chaque jour 
conscience de l'unité des valeurs humaines, les considère comme un 
patrimoine commun, et, vis-à-vis les générations suivantes, se reconnaît 
solidairement responsable de leur sauvegarde. Elle se doit de les leur 
transmettre dans toute la richesse de Ieur authenticité? 

8 Voir, dans le chapitre intitulé << La consécration des monuments historiques *, la section << Les 
apories de la restauration : Ruskin ou Viollet-le-Duc », dans CHOAY, Françoise, Op. cit., p. 114 à 
121 et << Alois Reigl : une contribution majeure », p. 124 à 130. 
9 DEÇCHI%ES, Marie-Josée, <C Restaurer ? Non, réanimer ! », dans Continuité, no 71 (hiver 1997), 
p. 20-21. 
10 fiid., p. 21. 



Les trois premiers artides appliquent donc cette notion et m e n t ,  de plus, la 

multidiscipIinarité du travail patrimonial: << [...] une discipline qui fait appel à toutes les 

sciences et toutes les techniques » (article 2). La redéfinition conceptuelle qui s'opère se 

répercute dans tous Ies aspects du patrimoine : immobilier, mobilier et intangible. Ainsi, 

l'année même de I'adoption de la Charte de Venise, l'UNESCO consolida l'action du 

Centre international pour la conservation et la restauration des biens culturels 

(ICCROM), établi à Rome cinq ans plus t6t. En 1972,Ia Conférence générale de 

l'UNESCO adopta la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, 

culturel et naturel, considérant dès lors la valeur des jardins, sites et paysages. 

Vune des dates charnières en matière de sauvegarde est celle de 1975, Année 

européenne du Patrimoine architectural. Malgré son nom, ses effets ne furent pas 

exclusivement ressentis en Europe, puisqu'elle mena à I'adoption de la Déclaration 

d'Amsterdam qui consacra, au niveau international, le concept de la conservation 

intégrée: La conservation du patrimoine architectural doit être considérée non pas 

comme un problème marginal mais comme un objectif majeur de la planification 

urbaine et de l'aménagement du temtoire» (considération 4). Ce principe fut endosse 

par la communauté internationale et, sur cette base et sur la large définition de 

l'intervention patrimoniale, l'UNESCO constitue le Comité du Patrimoine mondial et, 

en 1977, débuta I'établissement de la liste du patrimoine mondial. 

Reconnaissant la nécessité d'intégration contextuelle, on s'écartait donc de la 

stricte restauration stylistique, jugée désormais contre-productive, voire nuisible, pour 

se diriger vers un usage nettement fonctionnel du patrimoine. Selon les architectes et les 

conservateurs, << la seule restauration de l'enveloppe d'un édifice nuit à la conservation 

du patrimoine puisqu'un édifice ne peut survivre sans fonction».l2 De plus, la 

Déclaration d'Amsterdam affirme que << Le patrimoine architectural ne survivra que s'il 

Préambule, Charte de Venise, UNESCO, 1966. 
12 DESCHÊNES, Marie-Josée, Op.  cit., p. 21. 



est apprécié par le public et, notamment, par les nouvelles générations. Les programmes 

d'éducation doivent donc à tous les niveaux se préoccuper de cette matière >> 

(considération 9). Elle eut ainsi pour effet de reconnaître au public le rôle d'agent dans la 

conservation patrimoniale. Le patrimoine entra graduellement dans les écoles, et les 

agences internationales offrirent aux consommateurs des guides techniques plus 

accessibles. La pédagogie du patrimoine devint l'un des fers de lance du Conseil de 

l'Europe, avec, a partir de 1980, le vaste programme des << Classes du patrimoine d 3 ,  

encore en vigueur aujourd'hui. 

Le Conseil de l'Europe, qui gère aussi son Comité des monuments et sites, publie, 

depuis 1975, une collection d'études portant sur des problèmes variés, européens et 

intemationaux.14 La Direction du patrimoine de ce même organisme publie des rapports 

explicatifs sur les diverses conventions patrimoniales établies par l'UNESCO ou le CE. 

Ces rapports sont d'une aide précieuse devant l'enchevêtrement des politiques, chartes 

et décIarations. 

En outre, des organismes nationaux publient eux aussi régulièrement des 

données et réflexions applicables aux pays voisins ou à l'ensemble de 1'Europe. C'est le 

cas, particulièrement, de certains travaux édités par La direction du patrimoine, 

ministère de la Culture de France, dont le bien connu Le patrimoine, mode d'emploi, 

petit recueil qui, sous une forme accessible au grand public n'en vise pas moins a 

proposer << une réponse aux principdes questions posées par la gestion quotidienne du 

patrimoine d 5 ,  et de Reperes sur les monuments historiques p ro tée ,  qui éclaire la 

notion de patrimoine collectif et informe sur les ressources de l'État qu'il est justifié d'y 

investirl6. 

- 

13 Classes du patrimoine et Classes européennes du atrimoine culturel. Rapport de l'ECO, 
Paris, UNESCO, 1999. 
14 Série d'Études. Comité des monuments et sites, Strasbourg, Conseil de l'Europe. 
1s Le patrimoine, mode d'emvloi, Paris, Ministère de la Cdture, 1985. 
16 Repères sur les monuments historiques proté&s, Paris, Ministère de la Culture, 1987. 



Jusqu'à la fin des années 1970, et malgré l'application croissante de la notion de 

conservation intégrée, le terme << patrimoine » désignait principalement le bâti, avec 

patrimoine circonvoisin, considéré en quelque sorte comme une << annexe >>. 

L'association pahimoine-architecture perdure dans les mentalités. Si la Déclaration 

d'Amsterdam avait ouvert des perspectives sur l'environnement immédiat de ce bâti, on 

était encore loin d'y inclure systématiquement les patrimoines mobilier et immatériel. 

Ce fut la préoccupation croissante des années 1980 et 1990. Ainsi, dans le prolongement 

de la Convention de Grenoble (1985), une étude préliminaire couvre « la protection du 

patrimoine mobilier faisant partie intégrante des ensembles architecturaux » (1988)1? 

Trois ans plus tard fut créé le Groupe de Spécialistes sur le patrimoine mobilier et les 

ensembles décoratifs, qui soumettra un rapport déterminant lors de la Convention 

d'Espagne (1993). 

Le Projet de recommandation et les lignes directrices qui Ifinspirent 
sont fondés sur une notion nouvelle, celle de l'ensemble cohérent 
formé par les biens culturels a caractere meuble et les bâtiments ou 
l'architecture dans laquelle ils s'insèrent et ceci, pour des raisons 
d'intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social, 
fonctionnel ou culturel.18 

L'intégration de l'intangible dans la notion générale du patrimoine se fit à divers 

rythmes dans les pays francophones. L'un des plus précoces semble être la Belgique qui, 

dès 192319, fondait la Commission royale belge du Folklore, principalement pour 

surveiller le déroulement des Marches, Ducasses et autres fêtes religieuses et protéger 

les trésors qu'elles exposent au public. En 1984, la Déclaration de l'Exécutif de la 

Communauté française de Belgique définit le patrimoine traditionnel comme « la 

langue, les manifestations passées de notre savoir-faire et de notre savoir-être » et 

17 Patrimoine mobilier et ensembles décoratifs. Rapport final d'activités, Conseil de i'Europe, 
Strasbourg, le 28 août 1995, p. 3. 
'8 M., p. 4. 
19 Cette date ressort d'une entrevue, mais elle reste à confirmer. 



remplace l'organisme par deux instances, consultatives mais puissantes, le Conseil 

supérieur des Arts et Traditions populaires et du FolkIore et le Conseil supérieur 

d'Ethnologie20. Si on assiste, des le milieu des années soixante, à Ifélargissement 

progressif de la notion de patrimoine, force est de constater que ce n'est pas avant la fin 

des années 1980 que le patrimoine acquiert formellement la définition englobante qui lui 

est prêtée aujourd'hui. 

GLOBALITÉ DU CHAMP DE RECHERCHE 

De façon générale, la perspective globale du traitement patrimonial offre un axe 

d'étude différent et constitue l'intérêt central de cette thèse. Se détachant des 

préoccupations spécifiques des diverses spécialités, la réflexion s'inscrit dans une 

démarche « pan-patrimoniale », certes très exploratoire. En outre il importe de noter, en 

début de démarche, que l'accent est mis principalement sur la réflexion menée en 

Europe ou au niveau des regroupements mondiaux (UNESCO, ICOMOS, etc.) Cette 

approche « européocentrique >. peut sembler limitative, puisqu'elle exclut les 

expériences étatsuniemes, pourtant fort importantes. Cependant, elle s'explique par 

l'axe géographique de la thèse, qui sera explicité au chapitre sur la méthodologie. 

Une tendance forte se dessine dans les travaux actuels sur le traitement du 

patrimoine urbain. La nette majorité d'entre eux porte sur la résolution de tension entre 

la nécessité de préserver le pahimoine et les imperatifs du contexte urbain moderne- Et 

à l'intérieur même de cette perspective, deux grandes pistes de réflexion se dégagent, 

paradoxales mais complémentaires: d'une part, la relation du patrimoine à 

L'environnement local, voire communautaire, dont il est issu et d'autre part, le 

positionnement de ce même patrimoine dans la réalité socio-économique urbaine 

contemporaine. L'une comme l'autre associent le traitement du patrimoine aux facteurs 

20 DUVOSQUEL, Jean-Marie, << Le conseil supérieur des arts et traditions populaires et du 
folkIore » dans Tradition wallonne. Ethnoaaphie, dialectolonie, onomastiw revue annuelle de 



de modernité, tel que l'insertion ou la réinsertion dans les fonctions de la ville, la 

rentabilisation et la mondialisation. 

Ainsi, l'UNESCO cherche élaborer une stratégie de préservation du patrimoine 

urbain qui répondrait en même temps aux nécessités sociales urgentes. Suivant cet 

objectif audacieux, les gestionnaires tentent, par exemple, de jumeler patrimoine et 

logement social, espérant que le logement social puisse être un moyen efficace de 

stimuler la protection du patrimoine culturel dans les quartiers défavorisés ou en 

déclin d l .  11s visent, autre exemple, à réinsérer les sites industriels abandonnés dans les 

divers champs de fonctionnalité de l'économie urbaine. Dans le même élan, ils veulent 

cibler le problème du chômage, associer conservation du patrimoine et création 

d'emplois. 

Le lien peut surprendre. Mais la rénovation fait souvent appel à des technologies 

traditionnelles, qui nécessitent plus d'expérience que de formation, d'où la création 

récente de la Fondation européenne pour les métiers du patrimoine culturel, « pour 

favoriser la transmission du savoir-faire et la sensibilisation dans le secteur du 

patrimoine »*. En Belgique, l'université Libre de Bruxelles propose << un diplôme 

d'études supérieures (d'une durée normale de trois ans) en restauration dans sa faculté 

des sciences appliquées >>23. On retrouve dans ce cheminement académique, la formation 

en métiers traditionnels tel que la facture et la restauration d'instruments anciens2?, de 

- - - 

la Commission RoyaIe belge du folklore, vol. 5 (1988), p. 577. 
21 Le patrimoine culturel : ut-i défi &onornique et social. Rapport réunion des directeurs du 
patrimoine des états parties contractantes à la convention culturelle européenne (non publié), 
Strasbourg, le 28 août 1995, p. 12. 
* Ibid., p. 13. 
23 <<Analyse des politiques nationales du patrimoine culturel. Rapport sur les politiques du 
patrimoine culturel en Europe : Belgique », dans L'Europe et la coopération culturelle, 
UNESCO, Paris, 1996, p- 21. 
24 Entretien avec Véronique Van de Voorde, conservateur du Musée du Folklore à Mouscron. 
S n  conjoint est facteur et restaurateur d'orgues anciens. 



même que les métiers de la pierre »=. Soutenant ainsi la création d'une main-d'oeuvre 

adaptée et spécialisée, le patrimoine devient agent économique. Le tout s'inscrit dans 

Dans certaines régions d'Europe, l'application de ces projets revêt une forme 

particulière. Les zones dévastées par les guerres civiles récentes, par exemple, 

bénéficient de secours spéciaux, de même que les pays qui se sont détaches de l'ancien 

bloc soviétique. Il en va de même pour les régions qui se remettent difficilement de 

Ifeffondrement d'une monoproduction. La CE cible ces régions pour recevoir une aide 

financière, dans le but de « promouvoir le développement et l'ajustement structurel des 

régions en retard de développement 47. Cette aide spécifique est connue sous le nom 

d'objectif 1 et elle mise, dans chaque situation, sur un atout de la région pour en assurer 

le développement. Or, dans certains cas, c'est le patrimoine qui a été reconnu comme 

levier de développement social et économique. 

Par ailleurs, la mondialisation est un des facteurs souvent associés à la 

rentabilisation du patrimoine. Comme l'écrivait Henri Dorion, << Le monde se 

mondialise. Cette affirmation est moins tautologique qu'il n'y paraît. On assiste à 

I'intemationalisation des biens, des services, des idées, des innovations, des crises et des 

solutions 9 8 .  Dans ce contexte, le patrimoine s'affirme comme un facteur décisif. 11 
- -- -- 

25 Entretien avec Jean-Franz Abraham, Président des Camères Gauthier & Wincqz, fournisseurs 
de la pierre bleue (petit granit) fréquemment employée dans les constructions médiévales et 
largement utilisée dans les travaux de restauration. Les Carrières Gauthier & Wincqz sont aussi 
un terrain de formation pour les tailleurs de pierre. 
26 Voir à ce sujet << L'analyse des effets économiques de la patrimonialisation : l'économie du 
patrimoine D dans SCHAUT, Christine, Patrimoine et développement urbain. Monuments et 
sites 5, urbanisme 1, collection Études et documents, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin/MRW- 
DGATLP, 1997, p. 67 à 71. 

<<Pour la période 1994-1999, le Hainaut est reconnu comme zone d'objectif nq par la 
Commission des Communautés Européennes (...) », dont l'objectif principal est de << promouvoir 
le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement >> 

Reglement (CEE) no 2081/93 du Conseil du 20 juillet 93, art. Premier # 1, dans Fonds social 
européen OBTECTIF 1. Vade-mecum, Bruxelles, 1993, p. 3-4. 
28 M. Dorion est géographe de formation, mais, devenu muséologue, il œuvre spécifiquement 



« génère », si l'on peut dire, l'internationalisation et il la « reçoit >>; iI en est une source et 

un produit, un facteur et un effet. 

La commercialisation des sites historiques, comme outil de rentabilisation, est un 

élément central de l'étude de la gestion du patrimoine urbain, intrinsèquement Iié à 

l'intégration (aussi appelée, dans ce sens, insertion sociale ) et l'internationalisation. Par sa 

nature et par son poids, la rentabilisation scelle, en quelque sorte, le succès de l'ensemble 

puisqu'elle débouche, ou non, seIon le cas, sur la valorisation du patrimoine. 

La collectivité internationde, préoccupée par les atteintes au patrimoine, se 

heurte a un paradoxe: voulant protéger les lieux, on les sacralise, ce qui en limite l'accès 

au moment précis où la modernité les rend universellement attrayants et accessibles? 

En effet, cette accessibilité nouvelle passe souvent par le tourisme. Or, on le sait, le 

tourisme de masse tend à dégrader, voire à dénaturer, les lieux qu'il honorso. Marcel 

Junius, alors secrétaire général de l'Organisation des Villes du pahimoine mondial 

(OWM), qualifie le tourisme et Le patrimoine de «sœurs ennemies mais partenaires 

obliges Et cependant le tourisme représente souvent le moyen essentiel, sinon 

exclusif, de justifier économiquement la protection du site, particulièrement en milieu 

urbain. La gestion de la mémoire, cherchant à jeter un pont entre le respect de la 

pour la survie du patrimoine des anciens pays du bloc soviétique. Il pose une réflexion 
remarquablement intéressante sur la place du patrimoine dans les sociétés modernes, 
particulièrement en regard des phénomènes de compression de l'espace et du temps. DORION, 
Henri, << Les musées, carrefours du monde D dans Forces, no 98 (kt6 1992), p. 43- 
29 L'exemple de l'Acropole dlAth&nes est probant. La contamination bactérienne résultant de la 
fréquentation touristique dégrade les marbres miLIénaires. Il est maintenant impossible de 
circuler à l'intérieur du Parthénon et, d'année en année, le cordon de sécurité élargit le périmètre 
de ce qui est inaccessible. 

L'impact de l'industrie touristique sur la gestion du patrimoine fait l'objet de nombreuses 
réflexions, dont le colloque Touriste & culture, tenu en mai 1995 au Musée de la civilisation et ie 
4e colloque de I'OVPM, tenu à Evora en octobre 1997 (Actes à paraître). 
31 JUNIUS, Marcel, << Patrimoine national et tourisme », Tourisme et culture. Des straté~es 
concrètes, Actes du colloque, Musée de la civilisation, Québec, 1995, p. 22. 



substance historique et la recherche d'une insertion harmonieuse de la modemite 9 2 ,  

doit naviguer entre ces contradictions. 

Jose Maria Ballester33 évoque de nouvelles balises pour cette navigation, 

particulièrement pour cette relation conflictuelle entre tourisme et pahimoine. Selon la 

gestion adoptée, en effet, le tourisme peut être spoliateur ou enrichissant pour le 

patrimoine. 11 n'en demeure pas moins que le tourisme, bientôt la plus grande industrie 

mondiale, est I'uidustrie qui contribue le plus a la valorisation économique du 

patrimoine34. M encore, se manifeste la tension perpétuelle entre la conservation du 

patrimoine et les exigences de la modernité urbaine postindustrielle. 

SPÉCIFICITE DU CHAMP DE RECHERCHE 

La gestion des traces de mémoire urbaine suscite une problématique particuliére 

et forme dans un champ d'étude particulier. Souvent fortement identitaires, ces traces 

sont avant tout un enjeu de développement. Leur conservation se heurte aux 

impondérables humains et économiques et doit adapter cet « héritage >> au contexte de la 

modernité. Le traitement du patrimoine urbain se retrouve donc à I'intérieur d'une 

dynamique complexe et mouvante, porteuse de ruptures et de paradoxes, à laquelle 

contribuent des spécialistes de divers horizons. La multidisciplinatité est la pierre 

angulaire des recherches sur le traitement du patrimoine urbain. Depuis la vogue de la 

spécialisation, datant des années 1960, affirme l'historien Jacques Mathieu, a on a 

privilégie le patrimoine vu par le biais d'une discipline plutôt que dans son contexte de 

32 BARTHÉLEMY, Jean, a Authenticité et patrimoine monumental », Les échos du patrimoine, 
no 27 (juillet-août-septembre 1995), p. 2. 
33 Entretiens du 2 mai 1995 (Québec) et du 15 septembre 1995 (Strasbourg). 
3 BALLESTER, Jose Maria, <<Tourisme et ptrim&ne » Tourisme et culture. Des s t r a t é e  
concrètes, Op. cit., p. 35. 



signihcation pour la societe ».35 Les approches actuelles du traitement patrimonial sont 

souvent une mise en commun de divers champs disciplinaires. 

Dans ce contexte, Les travaux d'origine disciplinaire mais s'appliquant au 

traitement du patrimoine sont nombreux. On peut citer, pour exemple, quelques 

publications individuelles marquantes. Marcel Roncayolo, historien et géographe, 

propose une large réflexion pour « comprendre la ville aujourd'hui >>36, qu'il assoit sur 

l'usage de cartes et d'exemples concrets présentés dans des encadrés aux titres 

intrigants, dont << Haussmanisation »37, « Enclaves et exc!usions », « Paris: villes 

nouvelles 9. Françoise Choay, architecte et urbaniste, dresse un historique du « culte 

du patrimoine » et de a l'invention du patrimoine urbain » en réponse aux questions 

fondamentales du champ de recherche : <<Pourquoi le patrimoine historique, 

architectural et urbain a-t-il conquis aujourd'hui un public planétaire? Pourquoi sa 

connaissance, sa conservation et sa restauration sont-elles devenues un enjeu pour les 

États du monde entier ? >> 

Plus récemment, le sociologue Hemi-Pierre Jeudy publie Courir la vi l le ,  

ouvrage d'une grande distinction littéraire qui conjugue descriptions expressives et 

analyse théorique sociographique pointue (« Berlin, ville-anus ou l'impossible 

réconciliation spatiale D, New-York: ville-récit, ville-fiction.. . »). Enfin, avec Grande 

histoire de la ville, de la Mésopotamie aux États-~nis40, historien de la composition 

35 MATHIEU, Jacques, Le vernis du patrimoine », conférence d'ouverture, Le forum suébécois 
du patrimoine. Actes de la rencontre de Trois-Rivières, 1992, p. 6-7. 
36 Titre de l'introduction, dans RONCAYOLO, Marcel, Op. nt., p. 19-26. 
37 Personnage controversé dans le monde de la conservation architecturale, le Baron détruisit 
<< au nom de l'hygiène, de la circulation ou même de l'esthétique, des pans entiers du tissu 
ancien de Paris , (...prônant) une modernisation radicale des villes anciennes et de leur tissu *. 
Voir CHOAY, Françoise, L'allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992, p. 130-131. 
3 RONCAYOLO, Marcel, Op. cit., p. 111-112,117-118 et 133-134. 
39 JEUDY, Henri-Pierre, Courir la ville, Paris, Les Éditions de la Vilette, 1996 (Ire édition : 1992). 
L'ouvrage est renpiendaire du Grand Prix national du patrimoine, 1995. 
40 DELFANTE, Charles, Grande histoire de la ville, de la Mésopotamie aux États-unis, Paris, 
Armand Colin, 1997. 



urbaine dresse une synthèse de l'évolution architecturale et urbanistique de 160 villes 

d'Europe et d'Amérique. 

Bien que souvent en filigrane, le traitement du patrimoine urbain sous l'angle de 

la mémoire collective est également L'une des constituantes de la problématique. En 

1994, le CELAT tenait un séminaire portant sur les formes urbaines et les constructions 

identitaires. La publication qui en est issue41 propose un regard critique sur 

l'engagement mémoriel de diverses villes ou quartiers d'Amérique et d'Europe? Plus 

mernoriel qu'identitaire dans son approche, et résolument axé sur la controverse, le 

collectif Théâtres de la mémoire offre également une riche variété d'analyses de 

mémoires urbaines et suburbaines43. Enfin, dam sa thèse de doctorat, Didier 

Guyvarc'hM se sert de l'exemple nantais pour analyser Ie patrimoine urbain sous les 

angles de ses éléments constitutifs: les constructeurs de mémoire, les outils et le chantier 

de constniction mémorielle. Les conclusions qu'il dresse identifient les profondes 

transformations patrimoniales s'opérant d'une génération à l'autre, au gré des conflits 

politiques et des bouleversements socio-économiques. II souligne ainsi la nature 

convergente, cumulative et dynamique de la mémoire urbaine. 

Outre l'ethnologie, base disciplinaire de cette thèse, le traitement patrimonial en 

milieu citadin s'associe à nombreuses pratiques, dont trois ont une importance 

prépondérante. Il s'agit de l'urbanisme, du tourisme et de la muséographie. Sous une 

forme ou l'autre, en effet, elles sont présentes, ou du moins sous-jacentes, à la plupart 

des manifestions patrimoniales. 

41 NOPPEN, Luc (dir.), Architecture, forme urbaine et identite collective, Cahiers du CÉLAT, 
Québec, 1995. 
42 DESMARAIÇ, Gaëtan, « Identité collective et morphogenese urbaine : le cas de Paris » dans 
lbid., p. 36-44. 
43 7'hThéâbes de la mémoire, Traverses 40 (Avril 1987), Paris, Centre Georges Pompidou. 
44 GUYVARC'H, Didier, La construction de la mkmoire d'une ville. Nantes, 19141992, 
Université de Rennes/Haute-Bretagne, 1994. 



Les liens entre tourisme et patrimoine, on l'a vu, son: complexes et souvent de 

nature ambiguë et con&adictoire - ce que la psychologie nomme en anglais, a love-hate 

relationship . Ce difficile rapport a fait l'objet d'une pluralité de travaux à la fois de 

I'UNESCO et de nombreux organismes de recherche. Une synthèse, sous forme de liste 

commentée des diverses résolutions et recommandations est disponible aux bureaux de 

l'UNESCO, à Paris45. Le sujet était au centre de plusieurs congrès majeurs, dont l'un, 

organisé par l'Université d'Honolulu, en 1991'6, mettait en scène 168 présentateurs et 

une centaine d'organismes nationaux et internationaux- Le même thème tenait une place 

importante au premier colloque de l'OVFM47 et, constituait l'objet principal de celui de 

199748. La revue Urbanisme y consacrait un numéro spécial, en 1997, réunissant autour 

de la problematique, des spécialistes du tourisme, de l'urbanisme et de la conservation49. 

Sur le problème de l'internationalisation du patrimoine par le tourisme, retenons 

trois ouvrages, aussi différents les uns des autres qu'il est possible de l'être. 

Premièrement, une perspective britannique: Heritaae - and Tourism in the «Global 

Village - une synthese mise en place par Priscilla Boniface et Peter Fowler, tous deux 

membres de la Royal Commission for the Histoncal Monuments of England. Ensuite la 

perception québécoise et humoristique de Normand Cazelais51, qui, dans un style léger 

mais réfléchi, ouvre la réflexion sur la mémoire visitée, celle de l'aufue ou celle de l'hôte ... 

Sa bibliographie, éclectique, réunit une soixantaine de livres qui viennent élargir, parfois 

45 « Le conseil de YEurope et le patrimoine culturel », document non-publié mais disponible en 
circulation restreinte (chercheurs et professionnels) (1998). 
46 Congres de six jours, offrant 169 allocutions et présentations diverses. Voir TABATA, 
Raymond (dir.) Proceedinas - of the Hentage - Interpretation International Third Global Congress. - 
Joiriine: - Hands for Qualitv Tourism : Interpretation, Tourîsm and the Travel Induskv, Honolulu, 
University of Hawaii, 1992. 
47 . Québec, OVPM, 
1992- 

Actes du 4e colloque international des villes du patrimoine mondial (Evora). Québec, OVPM, 
1998. 
49 Urbanisme. Le magazine international de la ville, no 295 (juillet-août 1997). 

BONIFACE, Priscilla et Peter FOWLER, dans TABATA, Op. cit. 
51 Professeur à llUQA-M et chroniqueur au quotidien Le Devoir. CAZELAE, Normand, 
Étrangers d'ici et d'ailleurs. Un tourisme à visage humain. Montréal, XYZ Éditeur, 1993. 



de façon surprenante, les horizons du problhe. Enfin, sur un ton de Cornedia del Arte, 

Graziella Maghenni introduit au << Syndrome de Stendhal », qui remet en question le 

contact entre le pahimoine et le visited2. 

Pour certaines parties de leurs bibliographies, bès pertinentes, signaIons deux 

theses récentes, provenant du département de géographie, qui traitent de tourisme et 

patrimoine : «L'environnement-mémoire: consid&ations sur le transitoire et le 

îranshistonque »53 et a Culture et Iieux touristiques ~54. 

Le patrimoine matériel mobilier tient une place ambiguë dans le milieu urbain. 11 

est lié à l'immatériel, puisqu'il sert le plus souvent à l'application de savoirs, de savoir- 

faire, ou exprime des valeurs de civilisation telles que le travail, la culture, les croyances. 

11 est kgalement lié à l'immobilier, puisqu'un édifice, quelque soit sa nature, est rarement 

fonctionnel s'il est vide de son mobilier. Il est donc indissociable d'un patrimoine 

comme de l'autre, et son traitement est habituellement intégré aux interventions 

pratiquées sur eux. Le type de traitement qui lui est propre est, le plus souvent, celui qui 

dispensé en milieu muséologique. Dans ce contexte, les intementions sont nombreuses 

et la documentation, riche. 

La muséologie est très présente dans la gestion mémorielle urbaine puisqu'on fait 

appel aux principes de cette discipline dès qu'il s'agit d'exposer, sous une forme ou une 

autre, le patrimoine aux visiteurs. L'ICOM (International Council of Museum) reste, 

bien sûr, la référence principale en matiere d'intervention muséologique dans la gestion 

patrimoniale55. Le point de départ de ce projet doctoral fut d'ailleurs le congrès d'ICOM 

52 MAGHERINI, Graziella, Le syndrome de Stendhal. Du v o v a ~ e  - dans les villes d'art, Florence, 
GEF, 1988 (édition française : 1990). 
53 Marc-Wilfnd Richard, LX, 1990. 
54 Ahmed Boiiabdêllah, UL, 1994. 
55 L'organisme a produit de nombreuses publications dont les références sont pubLiees dans une 
bibliographie annuelle. En outre, ICOM a publié le très utile La protection du paûimoine 
culturel : manuel des l&isIations - nationales, périodiquement remis A jour. Cependant, la BUL ne 



a Québec, en 199256. L'excellent num&ro spécial de Forcess': vaut d'être signalé, pour 

trois articles d'importance cruciale pour cette réflexion: la communication diHemi 

Dorion% et les entretiens de Roland Arpin, du Musée de la civilisation avec Alpha 

Konaré, alors président de ItICOM59, et avec Jacques Sallois, directeur des Musées de 

France. Et, inévitablement, il faut retenir les actes de ce congres lui-même61, si riche en 

pistes de réflexions. 

Le patrimoine immobilier urbain est le lieu de convergence de plusieurs 

disciplines majeures, dont l'histoire de l'art, l'architecture et l'urbanisme. Pour cette 

raison, la documentation est très vaste. Ne peuvent être présentées ici que les 

principales sources de documentation et n'être cités que les ensembles de documents 

produits par les organismes les plus importants dans le domaine. Ainsi, il importe de 

connaître, entre autres, le répertoire des travaux de l'International Council of 

Monuments and Sites (ICOMOS) : 

Organisme fondé en 1965 à Varsovie, à I'initiative de I'UNEÇCO, lors 
du deuxième congrès international des architectes et techniciens des 
monuments historiques. Ce conseil, constitué à l'origine de pays 
ayants ratifié la Charte de Venise, compte désormais 5 300 membres 
répartis dans 89 pays et recrutés pour leurs compétences : architectes, 
historiens de I'art, archéologues, urbanistes, ingénieurs, archivistes 
ou administrateurs.62 

possède que la première édition, datant de 1974 et périmée, bien sûr. 
sfj XVIe conférence rr6néraIe - du Conseil international des musées : Musées : v a-t-il des limites ?, 
Québec, ICOM, 1992. A l'intérieur de cette conférence triennale s'est tenu le colloque de 
I'ICTOP, sous la direction de Philippe Dubé, assiste de Mane-Claude Rocher. 
57 Forces, no 98 (été 1992). 

Les musées, carrefours du monde ,,, fiid., p. 42-51. 
59 <( Laisser les musées aller aux limites de leur créativité et de leur audace D, Ibid., p. 27-33. " Les musées de France prêts à jouer leur rôle dans la nouvelle Europe H, Ibid., p. 76-83. 

Actes de Ia XVIe conférence ~énérale du Conseil international des musbes : Musées : v a-t-il 
des limites ?, Québec, ICOM, 1992. 
62 Urbanisme. Le manazine international de la ville, no 295 (juillet-août 1997)' p. 55. 



Depuis son premier congrès, en 196763, ce comité publie régulièrement des 

ouvrages de synthese et de réflexion ainsi que des manuels pratiques applicables aux 

situations particulieres du patrimoine (le plus souvent urbain) de divers pays. Parmi les 

six diartes fixant sa doctrine, Ia Charte internationale du tourisme culturel (1976) et la 

Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques (1987), << dite Charte de 

Tolède ou encore Charte de Washington »." 

Certains organismes nationaux publient réguligrement des données et réflexions 

applicables à l'ensemble de l'Europe et de l'Amérique. C'est le cas, particulièrement, de 

certains havaux édites par La direction du patrimoine, ministère de la Culture de 

France. Enfin, pour la Belgique plus particulièrement, il faut noter l'énorme contribution 

du Crédit communal, qui maintient depuis 1960, une implication culturelle majeure. 

Toujours de niveau scientifique mais rendu accessible au public, le mécénat 

institutionnel du Crédit communal s'exerce dans trois créneaux: l'histoire, la musique et 

les arts plastiques. Depuis trentecinq ans, l'organisme a publié plus de 500 titres en plus 

d'un million d'exemplaires. 

Malgré d'importants efforts tant locaux qu'internationaux, le patrimoine urbain 

reste menacé de dégradation, voire de destruction. Quels sont donc les facteurs qui 

permettent, dans certains cas, sa sauvegarde et son développement ? 

Manifestement, la sauvegarde du patrimoine urbain ne peut être assurée que par 

une action concertée de la communauté de laquelle il est issu. Or, cette action repose sur 

First Conference on the Conservation, Restoration and Revival of Areas and Groups of 
Buildin~s of Histone Interest, Caceres, ICOM@S, 1967. 
64 Urbanisme. Le manazine international de la ville, Op. cit., p. 56- 



une variété de composantes, que l'on peut présenter dans des combinaisons diverses, 

créant une typologie de l'intervention patrimoniale. Une telle typologie contextuelle 

peut alors servir de base de réfIexion en établissant l'éventail des choix. Ainsi, on peut 

catégoriser les interventions patrimoniales en tenant compte 

des critères de motivation, ces derniers pouvant être entre autres, soit poZitiques, 

idéologiquesr économiques ou sociaux ; 

des initiateurs ou agents de l'action de conservation, progressant de pnué 

(citoyens, regroupements, entreprises,) à collectif (ASBL, syndicats, communautés) 

puis à public (gouvernemental) ; 

des mesures mises sur pied : politiques, programmes, enseignement, législations ; 

des spécialités guidant pour l'intervention : architecture, urbanisme, muséologie, 

ingéniene, interprétation et autres. 

On remarque que les deux premieres categorisations concernent surtout les 

acteurs de l'intervention pahimoniale, et que les deux suivants sont surtout de I'ordre 

de l'action patrimoniale. Plus globalement, cependant, on pourrait considérer le 

processus d'intervention comme tel et l'envisager selon une compréhension 

« transversale ». Acteurs et actions seraient alors inclus dans l'acte de I'iritervention 

pahirnoniale et l'on pourrait y reconnaître un ordre approximativement chronologique : 

la pnse de conscience ou la perception du patrimoine par des membres de la 

communauté dont il est issu mène logiquement à un effort d'intégrnfion du patrimoine 

au développement collectif, ce qui requiert une gestion du patrimoine afin d'assurer un 

appui structurel et de permettre sa tnrnsmission aux générations suivantes. Ces quatre 

éléments combinent les catégories précédentes pour fournir une d'observation la 

plus complète possible. 



La sauvegarde d'un bien patrimonial débute par une réalisation initiale de son 

intérêt par et pour la communauté, ou par et pour l'individu. Le <<désir de mémoire>>" 

est la première étape de la patrimonialisation de la trace et, partant, de sa conservation. 

Cette prise de conscience peut être de nature identitaire ou mémorielle, alors qu'on 

reconnaît la valeur singulière d'un bien matériel ou immatériel. Françoise Choay, à cet 

égard, parle du culte du patrimoine » et du « miroir narcissique >> dans lequel nous, 

membres des sociétés humaines du XXe siècle finissant, contemplerions notre propre 

image »66. La prise de conscience peut également être de nature esthétique, utilitaire, ou 

économique. Dans ces cas, le patrimoine est reconnu par la communauté comme un bien 

commun qu'il est précieux de conserver. 

De quelque nature soit-elle, cette perception du citoyen face au patrimoine est 

primordiale, car «souvent, ces initiatives de protection [du patrimoine] ne sont pas le 

fait des autorités politiques mais bien du résultat d'une prise de conscience de l'opinion 

publique >>67. 

La sauvegarde du patrimoine dépend ensuite, selon l'expérience des 

gestionnaires, de sa capacité d'intégration d m  la communauté. On l'a vu, le 

patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, ne peut survivre s'il est vidé de sa 

pertinence à la vie contemporaine. a Les meilleures chances d'avenir du patrimoine 

65 Voir, à propos de ce concept, l'ouvrage importarit de Félix Torres, Déjà vu. Post et néo- 
modernisme : le retour du passé, Éditions Ramsay, Pans, 1986 et l'article fort intéressant de 
Pierre Vilar, << La querelle de l'histoire >> dans MeIan~es René Van Santbergen, Cahiers Clio, 
Numéro spécial (1984), p. 23-36. 
66 CHOAY, Française, L'allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992, p. 181. 



résident dans son utilisation Si la conservation des biens constitue une charge, elle est 

aussi une source de revenus et de création d'emploi d8 et, à ce titre, acquiert un sens 

social qui lui est propre. Qu'il s'agisse d'un monument, d'une exposition ou d'une 

manifestation folklorique, on se dirige vers une notion « écologique » du patrimoine, qui 

s'inscrit de façon croissante d m  la perspective d'une réinsertion sociale et culturelle. 

En outre, dans les sociétés modernes, en raison de I'importance croissante du 

facteur économique, la conservation du patrimoine se justifie souvent par sa capacité de 

rentabilité. Sa rentabilisation s'impose des lors comme facteur d'insertion, et l'on 

considère le patrimoine non plus exclusivement comme un bien culturel, mais aussi 

comme un atout social, éventuellement comme un levier de développement - à 

condition qu'il soit sciemment intégré dans le projet collectif. Dam son rapport 

préparatoire à la Conférence interministérielle d'Helsinki, le Conseil de l'Europe 

affirmait : << Dans cette optique, [le patrimoine] devient un stimulant exceptionnel du 

progrès social et économique, lequel, à son tour, profite à celui-ci ~ 6 9 .  Ainsi le patrimoine 

assure sa sauvegarde en devenant, lui-même, un facteur de développement. 

À l'observation, on constate qu'il ne peut y avoir de gestion des traces du passé 

que s'il existe une volonté d'y investir Ies ressources. Le patrimoine est donc également 

-- 

67 BARTHELEMY, Jean. « Le patrimoine architectural : enjeu du défi de l'ère postindustrielle D, 
Bulletin de la classe des Beaux-Arts, Académie Royale de Belgique, 6e série, tome 2,5-9 1996, p. 
146. 

Rapport explicatif sur la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de 
l'Europe, Op. cif., p. 8. 
69 Le patrimoine culturel : un défi économique - et social. Rapport réunion des directeurs du 
patrimoine des états parties contractantes à la convention culturelle européenne (non publié), 
Strasbourg, le 28 août 1995 (non publiée), p. 3. 



tributaire des choix sociaux70. Ainsi, on peut accorder une valeur à une trace - édifice, 

objet ou coutume - mais pour sa conservation, il importe que la collectivité la pergoive 

comme logiquement intégrée dans la vie locale. Alors seulement acceptera-t-on d'y 

consacrer les ressources nécessaires. 

Car il s'agit bien là d'un choix de priorité, puisque même les nations les plus 

riches font face a des restrictions budgétaires dans des domaines essentiels de la santé 

publique, de l'éducation, etc. En Wallonie, le Rapport annuel Patrimoine et 

développement urbain souligne que « dans une situation de rareté des ressources qui se 

conjugue souvent avec des urgences socio-économiques, on comprend que le patrimoine 

et sa réhabilitation ne fassent pas partie des priorités. 11 s'agira donc de prendre en 

compte et d'expliciter les effets multiplicateurs positifs de la réhabilitation du 

patrimoine à l'échelle locale >>? 

La sauvegarde du patrimoine nécessite donc une gestion délibérée, dans un cadre 

politique, au sens large et original de polis, c'est-à-dire une gestion par la collectivité 

traduisant soit une volonté populaire, un choix des dirigeants politiques ou une 

participation professionnelle ou institutionnelle. Les interventions prendront alors en 

compte les ncfeurs du milieu (citoyens, pouvoirs publics, entreprises), les volontés du 

milieu (civiques, politiques, économiques) et ses motiva fions (identitaires, idéologiques, 

financières), ainsi que l'impact sur le milieu (qualité de vie, rentabilité). 

70 Peut-on d e r  jusqu'a proposer « La culture comme projet de société ? >> C'est la question sur 
laquelle se penchait le colloque portant ce nom, sous la direction de Gilbert Gadoffre, de 
l'Institut Collégial Européen (Actes du colloque, Bruxelles, Éditions universitaires, 1991). 



Enfin, la sauvegarde du patrimoine s'appuie sur sa transmission, c'est-à-dire la 

capacite d'en assurer l'accès aux générations futures. C'est véritablement une démarche 

pédagogique envers ceux qui arrivent - par naissance ou par migration. Selon 

l'expérience des didacticiens du patrimoine: Il s'agit pour tout un chacun d'apprendre 

à s'approprier ou se réappropner le patrimoine culturel : le percevoir d'abord 

(utilisation des cinq sens), le lire (décodage selon ses propres grilles d'analyse), le goûter 

(par comparaison), puis l'apprécier ensuite (selon sa propre sensibilité 

contemporaine) »? 

Ces quatre facteurs sont-ils toujours présents lorsqu'il y a sauvegarde du 

patrimoine urbain ? Quels rôles jouent-ils dans l'ensemble de la démarche de gestion 

patrimoniale ? Effectuée à un coût social incontestable, quel impact aura la sauvegarde 

du patrimoine sur la collectivité qui l'a généré ? Comment le processus de conservation 

s'inscrit-il dans le fonctionnement socio-économique de la ville contemporaine ? Quelles 

sont les réalités qui permettent de constater l'insertion, ou non, du pahimoine dans la 

modernité urbaine ? 

Tels sont les principaux éléments de la problématique traitée dans cette thèse. Les 

conclusions auxquelles elle mène sont-elles applicables à un autre contexte 

géographique ? 

n SCHAUT, Christine, Patrimoine et développement urbain, Monuments et sites 5, Urbanisme 1, 
collection Études et documents, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin/MRW-DGATLP, 1997, p. 
13. 
72 Les sens du patrimoine, La revue 97-98, Projets de pédagogie du paûimoine, Fondation Roi 
Baudouin. 



111 DÉMARCHE 

HYPOTHÈSE, OBJECTIFS ET ORIGINAUTÉ DE LA THESE 

Tout se passe comme si la sauvegarde du patrimoine urbain était directement 

tributaire de la capacité de ce dernier a s'insérer dans la modernité de la ville 

contemporaine et d'y trouver (ou retrouver) un sens. 

Or, il semble que cette insertion dépende, à son tour, de la présence de quatre 

facteurs inter-reliés : la perception par le public, l'intégration dans le contexte collectif, la 

gestion par les acteurs concernés, et la transmission aux migrants et aux générations 

suivantes. Présents en degrés variables mais incontournables, ces quatre facteurs, ou 

leur absence, sont discernables dans les cas de la conservation, ou de la dégradation, 

d'éléments patrimoniaux urbains. II apparaît que les interventions, de quelque nature 

qu'elles soient, découlent de leur interaction. 

Il semble, enfin, que l'impact de ces interventions dépasse largement la survie 

locale du patrimoine et affecte profondément la réalité sociale de la collectivité 

environnante, à Ia fois dans son identité et dans ça fonctionnalité. 

Le but de la thèse est donc d'observer et d'analyser des situations de traitement 

du patrimoine urbain à Mons, afin de vérifier la présence ou l'absence de ces quatre 

facteurs, de même que leur importance respective. De ces observations, on tentera de 

dégager une base de réflexion applicable à d'autres contextes, en particulier celui de 

Québec. Dans ces deux villes, différentes mais comparables, on recherchera l'existence 

des facteurs qui ont causé la dégradation ou permis le développement du patrimoine et 



on tentera de vérifier si cette évolution relève effectivement des quatre éléments 

mentionnés, 

Évidemment, la tension entre le patrimoine et la modernité se manifeste 

différemment selon le contexte dans lequel elle s'exprime et selon qu'il s'agisse du 

patrimoine tangible ou intangible, durable ou éphémère, naturel, matériel ou humain. 

L'intérêt de l'approche proposée ici n'est donc pas d'approfondir la coimaissance 

spécifique de l'un ou l'autre de ces contextes. Le sujet de la thèse n'est pas le 

patrimoines per se mais bien la façon dont on il est traité, étant entendu que chaque 

exemple sélectionné est le plus représentatif possible. Il s'agit donc, en dépassant ces 

différences, et en considérant le patrimoine comme un tout, de s'interroger sur les 

conditions de sauvegarde et de développement de ce dernier dans la réalité urbaine 

contemporaine. 

Si de nombreux chercheurs ont travailIé en détail sur les spécificités des diverses 

composantes du patrimoine, cette these vise, au contraire, à rassembler ces 

composantes, à les intégrer en une problématique commune : celle de sa gestion et des 

tendances fortes qu'on y d6cGle. Les expressions de mémoire sont souvent objets 

d'études détaillées et demandent un travail spécialisé; l'analyse de leur traitement, par 

contre, requiert plutôt une vue d'ensemble du projet pahlmonial et devrait déboucher 

sur l'identification de principes d'analyses applicables à d'autres situations 

patrimoniales. 

La démarche exige, d'une part, un tri rigoureux. Intransigeant, voire réducteur, ce 

tri est égaiement inéluctable. On y reviendra. Parmi la variété d'expressions du 

patrimoine vivant, par exemple, on ne peut en sélectionner qu'une seule, ou à tout le 

moins, une catégorie - en l'occurrence, le patrimoine festif. La masse du corpus ainsi 



écarté est considérable : pourquoi ne pas avoir traité plutôt de savoir-faire, de chants 

traditionnels ou de croyances populaires? Et le tri s'impose également en ce qui 

concerne les patrimoines mobilier et immobilier. 

La démarche exige, d'autre part, la prise en compte d'exemples de sauvegarde 

mais aussi d'exemples de dégradation, voire de destruction, de patrimoines urbains. Si 

la vérification de l'hypothese s'avgre concluante, ces contre-exemples feront état de 

l'absence d'un ou de plusieurs des facteurs mentionnés. 

L'originalité de cette thèse n'est donc pas dans la recherche portant sur les sujets 

pris en exemples, mais plutôt dans un regard large a porter sur le traitement du 

patrimoine, sur les interventions, leurs motivations, leur contexte de réalisation. 

L'approche choisie est globale, basee sur la théorie de la complexité, et repose sur 

l'analyse du traitement patrimonial dans des contextes spécifiques. Les conclusions 

tirées de cette observation, portées sur d'autres contextes, ne manqueront pas de 

soulever des questionnements importants. 



1.1 CADRE CONCEFTUEL 

La terminologie utilisée dans le domaine du patrimoine est souvent 

polysémique. Il importe donc de clarifier l'usage des termes qui servent de base à cette 

étude. Trois concepts fondamentaux s'imposent comme éléments centraux et 

demandent, de ce fait, une définition bien structurée: la notion de pnhirnoine, souvent 

sur-utilisée, celle d'intervention, dans le cadre spécifique de l'intemenfion prrfnrnoniale, 

et enfin celle de la rentabilité, telle qu'appliquée au patrimoine. 

Les dictionnaires communs imputent plusieurs définitions au « patrimoine ». 

Pour les juristes, c'est l'hén'tage, la propriété d'un individu ou de sa famille; pour les 

économistes, c'est l'excédent des actifs sur les engagements des unités économiques ; pour les 

biologistes, c'est le génofype ; par ailleurs, en Europe, les professionnels ne parlent 

presque jamais de K patrimoine D sans préciser, patrimoine culturel >>, alors que ce 

n'est pas le cas au Québec. 



Pour fins de recherche, cette these retient la définition dom& par le Ministère 

de la Culture et des Communications du Québec, soit : un ensemble d'éléments 

matériels et immat&ieIs, d'ordre culturel, chargés de significations multiples, à 

dimension collective et transmis de génération en génération ».n Cette définition, 

toutefois, semble présenter une lacune : elle fait abstraction de l'intervention humaine. 

Car avant que l'on ne le perçoive comme un héritage, avant que l'on ne prenne 

conscience de son existence et n'intervienne délibérément pour le sauvegarder - ou 

l'éliminer -, le mot désigne-t-il vraiment le « patrimoine >> ? Ne fait-il pas plutôt 

référence à une trace du passé, parvenue au présent simplement par force d'usage ou, 

au contraire, qui est en train de s'effacer du présent parce qu'on en a perdu l'utilité ? 

Cette idée est d'ailleurs sous-jacente dans la définition du Ministère, puisqu'elle 

précise que le patrimoine est << chargé de signification n et << à dimension collective ». 

Deux exemples viennent appuyer cette perspective : un site industriel à 

l'abandon ne sera perçu comme patrimoine que si un membre de la communauté qui 

l'abrite le déclare comme tel et entreprend de le réinsérer dans la réalité du quartier. À 

défaut de quoi, qualifié de « chancre urbain >>, il perdra définitivement sa raison d'être 

et sera éventuellement supprimé. N'est-ce pas le cas des églises démolies ou des 

anciennes manufachtres rasées ? De même, une recette de médecine traditionnelle 

disparaîtra de la mémoire commune à moins que quelqu'un ne prenne conscience de 

son importance comme héritage culturel. Elle sera alors consignée et deviendra, par le 

fait même, un élément de patrimoine ethnologique, des traces du passé qui ont fait 

l'objet d'une intervention. On pourrait ainsi dire que le patrimoine est ce qui résulte 

d'un choix, d'un hi dans les objets de mémoire. «Le patrimoine n'existe pas à l'état 

naturel D, affirme Jacques Mathieu : Fmit d'un processus de sélection, ce que l'on 

appelle le patrimoine découle d'une décision, d'une volonté de sensibilités, d'un 

souhait de préservation, d'une analyse qui a pour effet d'accoler des valeurs. »74 

TREMBLAY, Ginette, Op. nt., p. VI. 
74 MATHIEU, Jacques, Le vernis du pabimoine », Op. cit., p. 5. 



LE PROCESSUS DE fr PA T;RfMON.AUÇA TfON 1) 

Dans le cadre de cette étude, on propose donc cette définition du terme 

a patrimoine >> : :« un ensemble d'éléments conservés, matériels et immatériels, d'ordre 

culturel, chargés de significations multiples, à dimension collective et transmis de 

génération en génération, suite à une intervention gestionnelle délibérée >>. 

En effet, la mémoire humaine, individuelle ou sociale, est indéniablement 

parcellaire. Ne parviennent aux contemporains que les traces consenrées et transmises. 

Ce qui a été transmis, dans le matériel aussi bien que dans I'imaginaire, ce qui a 

traversé Ies épreuves diverses des passages successifs de génération en génération, a 

déjà été l'objet d'une gestion de la mémoire. 

Beaucoup de traces ont disparu, les unes par usure ou accident, les autres, après 

avoir perdu leur utilité ou leur valeur, par oubli ou par élimination. On peut donc 

affirmer que la mémoire fait toujours l'objet d'une gestion, consciente ou inconsciente. 

Inexorablement, les tris s'effectuent, sans même que les trieurs s'en aperçoivent. Il 

s'agit là du premier niveau de gestion mernorielle, <c le tri spontané ou naturel >>. Il 

constitue l'étape préparatrice dans le processus de :< patrimonialisation75 de la trace >>, 

c'est-à-dire, la passation de I'usuel au mémoriel>> (voir schéma Fig. 1.1). 

3 Malgré son absence des dictionnaires courants, ce terme << pa-onialisation >> est maintenant 
largement utilisé, notamment par Dominique Poulot dans Annales ESC, novembre-décembre 
1993, (no.6), p. 1601-1613 et par Christine Schaut dans son Pahimoine et développement urbain, 
Monuments et sites 5, Urbanisme 2, Namur, Fondation Roi Baudouin/ MRW-DGATLP, 1997 
(collection Études et monuments). 



Fig. 1.1 Processus de la << patrimonialisation » de la trace 



Le deuxième niveau de ce processus est donc la << gestion déliberee ». Loin 

d'être spontanée et inconsciente, elle consiste en une intervention rationnelle, souvent 

économique et politique, voire idéologique. EUe s'exerce davantage sur les expressions 

mémorielles que sur la mémoire elle-même. Les traces ainsi gérées bénéficient du 

soutien institutionnel mais risquent aussi de perdre une part d'«authenticité ~ 7 6  EIles 

sont soumises aux diverses interventions professionnelles : collectionnement d'abord, 

restauration, conservation, consignation ou éventuellement aliénation, et enfin, 

recherche et mise en valeur. Ce qui en résulte, le patrimoine, sera transmis aux 

générations suivantes, comme expression de leur mémoire, et sera à son tour soumis à 

leur gestion, dans un processus répétitif a l'infini. 

S'il importe de reconnaître les diverses constituantes du patrimoine urbain, il 

est toutefois primordial d'en éviter une compréhension -fragmentée. Parlant de 

l'intégration du patrimoine, l'architecte et ingénieur Jean Barthélemyn, examinateur 

de cette thèse, insiste sur l'élargissement de la notion. Et l'historien Jacques Mathieu, 

codirecteur de cette recherche, propose le concept de n l'institution patrimoniale », 

qu'il explique ainsi, puis traduit en tableau: 

L'institution patrirnoniaIe précise les liens organiques qui relient entre 
elles les interventions de type patrimonial dans le champ de la culture. 
Elle permet de reconnaître les cohérences d'un systerne de pratiques 
formelles et irtformelles de mise en valeur du patrimoine collectif. (...) 
Cette perspective institutionnelle dépasse et englobe les pratiques d'un 
établissement, d'une organisation ou d'un service, qu'il soit muséal, 

76 L'authenticité et le traitement patrimonial constituent un débat largement ouvert, encore 
abordé, de façon dynamique, par André SÉGAL (dir.) et Bogu.mil JEWIEVIKI, lors de la 
conférence du CÉLAT, Ie 23 novembre 1995. 
77 Architecte-urbaniste, professeur à la F a d t é  polytechnique de Mons, directeur de l'unité 
d'architecture, auteur de la Charte urbaine de Mons et de nombreux travaux en matière de 
conservation et aménagement, membre de l'Académie Royale de Belgique, président des 
Journées du Patrimoine de Wallonie et prksident d'ICOMOS-Wallonie. 



d'urbanisme ou d'archives. Elle ne repose pas sur une addition de 
services ou d'expériences de gestion. Elle procede d'une communauté 
de personnes qui anime un pan de vie culturelle, par le recours au 
passé. Elle constitue un système organique et dynamique qui se 
compare à I'institution universitaire ou familiale (suite, tableau. l.2).78 

Fig. 1.2 L'institution patrimoniale 

Temps 1 Passé 1 Présent 

Acteurs Générations 
passées 

Actions 

Assises 

Propositions 

I 

Reconnaître les 

traces 

faits/données 

Réactualisation 

Matérialité 

Intégrité 

Sélection 

Médiation 

Gestion 

Recherche 

Formes 

Sens 

Population 

Changement de statut 

Intégralité 

Commanditaires 

Réinsertion 
culturelle 

Intégration 

Immobilier 

Mobilier 

Festif 

Savoir-faire 

Héritage 

Connaissance 

Savoir 

rationnel 

sensible 

Supports 

Discipline 

Partenaires 

Rapports au passé 

Valeurs 

MATHIEU, Jacques, L'institution patrimoniale >> dans ROCHER, Marie-Claude et André 
SÉGAL (dir.), Le traitement du patrimoine urbain. Inté tion, int6nralit6, intégrité, Québec, 
1997, Musée de la civilisation (collection Muséo), p. 241. 



Les définitions actuelles du patrimoine prennent racine dans la compréhension 

initiale du terme, qui se cantonnait, alors, à l'héritage architectural. Depuis, divers 

spécialistes en ont dresse des définitions successives et l'évolution sémantique du 

vocabulaire employé est révélatrice de la hansforrnation des concepts. En 1837, la 

création de la Commission française, qui concernait uniquement le bâti, visait la 

conservation des «monuments historiques>>, dans le sens original du nom 

monurnenturn : <<ce qui a les qualités de proportion, de style, de force propres à un 

monument », c'est-à-dire, à un ouvrage d'architecture ou de sculpture destine à 

perpétuer le souvenir d'un personnage ou d'un événement >> (Larousse 1998). 

A cette signification première du << monumental s'est surimposé un autre sens, 

devenu vite populaire : celui df« énorme en son genre, étonnant >>, et les dictionnaires 

des synonymes consacrent ce deuxième sens en lui attribuant comme interchangeables 

« grandiose, imposant, majestueux, colossal, énorme, prodigieux, etc ... D (Dictionnaire 

de synonymes et des antonymes, Fides 1975). La notion de conservation du patrimoine 

est alors rattachée à l'idée de grandeur de reconnaissance publique. 11 s'agissait 

encore uniquement de protéger les édifices isolés repérés en fonction de leur 

appartenance a l'histoire glorieuse de l'architecture nationale ».79 

Le rôle de ces monuments était donc principalement l a  commémoration de 

grands moments nationaux, ce qui seul en justifiait la sauvegarde. Les glissements de 

sens successifs se produisent à mesure que s'étendent les limites chronologiques, 

géographiques et conceptuelles du patrimoine.80 On se détache de la dimension 

monumentale, voire superlative du patrimoine et parfois même de sa fonction 

memorielle, pour se concentrer davantage sur la dimension de pérennité, par une sorte 

d'attachement au passé hérite du romantisme. Selon l'urbaniste Alexandre Melissios, 

G Actuellement, on considère que les architectures anciennes - simples ou complexes - 

FI BARTHÉLEMY, Jean, a Introduction à la notion de patrimoine », p. 3. 
* CHOAY, Françoise, Op. n't., p. 10. 



constituent un patrimoine, sans trop savoir si c'est en raison de la remémoration de 

sociétés révolues ou parce qu'elles sont le f i t  d'élaborations architecturaIes que nous 

jugeons mériter d'être conserv~es ».81 La notion de patrimoine immobilier devient 

donc porteuse d'une typologie regroupant une variété d'éléments du bâti, 

comprenant, selon Frmçoise Choay : 

Toutes les formes de l'art de bâtir, savantes et populaires, urbaines et 
rurales, toutes les catégories d'édifices, publics et privés, somptuaires et 
utilitaires, ont été annexées, sous des dénominations nouvelles : 
architecture mineure, venue d'Italie, pour désigner les constructions 
privées non monumentales, souvent érigées sans le secours 
d'architectes; architecture r~ernaculaire, venue d'Angleterre pour 
distinguer les édifices marques par le terroir; architecture industrielle 
des usines, des gares, des hauts-fourneaux, reconnue d'abord par les 
Anglais. Enfin, le domaine patrimonial n'est plus limité aux édifices 
individuels, il comprend désormais les ensembles bâtis et le tissu 
urbain82 

Si les bases de la définition du patrimoine immobilier ont été jetées des la 

Charte d'Athènes (1941-1942) et ont évolue vers un élargissement considérable, le 

concept d'un patrimoine mobilier n'est évoqué pour la première fois qu'en 1982, lors 

de la Conférence de Mexico. Il fut alors suggéré d'étendre la notion de patrimoine à 

l'ensemble de la tradition culturelle ~ 8 3 .  Elle comprend, dans un premier temps << tous 

les biens meubles qui sont l'expression et le témoignage de la création humaine ».a La 

résolution fut adoptée en 1989 et l'année suivante, on incluait dans la définition le 

patrimoine << directement ou indirectement associé à des événements ou des traditions 

vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ... ».a5 

82 MELISSIOS, Alexandre, <î L'avant, le pendant et l'après-voyage ,>, Urbanisme, no 295 (juillet- 
aofit 1997), p. 57-58. 
82 CHOAY, Française, Op. cit., p. 10. 
9, Recommandation pou> la protection des biens culturels mobiliers, 1978, 
http:/ / www.unesco.org/culhire/laws/movabIe/ hüd-fr/pagel.htm#recommanda tion 

Ibid. 
85 Recommandations relatives aux mesures susceptibles de favoriser la conservation inténée, 
1998, site officiel de l'UNESCO 



Aujourd'hui, IfUNESCO distingue << patrimoine tangible » et patrimoine intangible >> 

définissant ce dernier comme : 

(...) l'ensemble des manifestations culturelIes, traditionnelles et 
populaires, à savoir, les créations collectives, émanant d'une 
communauté, fondées sur la tradition. Elles sont transmises oralement 
ou à travers les gestes et sont modifiées à travers le temps par un 
processus de recréation collective. En font partie les traditions orales, 
les coutumes, les langues, la musique, la danse, les rituels, les festivités, 
Ia médecine et la pharmacopée traditionnelles, les arts de la table, les 
savoir-faire dans tous les domaines matériels des cultures tels que 
I'outil et l'habitat. 86 

Cependant la notion de patrimoine << intangible semble parfois déborder ce 

cadre pourtant large. En effet, lorsqu'il s'agit d'une légende, d'un patois ou d'un 

savoir-faire, on demeure dans les mentalités, la virtualité, le souvenir, on désigne 

effectivement un patrimoine immatériel. Mais lorsqu'une population se mobilise 

autour d'une fête commune, que cette fête est symbolisée par des objets et des 

costumes, qu'elle s'incarne dans des personnages et qu'elle est ancrée dans un espace 

précis et irremplaçable, ce patrimoine intangible >> prend une forme concrète et 

véritablement a tangible S .  il .est observable et quantifiable (nombre de participants, 

évolutions des costumes, changements dans le trajet, fabrication et réparation des 

objets..) et s'exprime dans le vécu matériel d'une communauté. Dans ces cas, il devient 

impossible de distinguer << tangible >) et << intangible », << matériel >> et immatériel >>, 

<< mobilier » et c immobilier >>. Il importe alors d'asseoir la définition de << patrimoine » 

sur une typologie qui permette d'exprimer les relations complexes entre le bâti, I'objet 

et l'immatériel. 



LA TYPOLOGfE DES COMPOSANTEÇ DU PA TR/MOfNE 

Chercheurs et praticiens sont de plus en plus nombreux à décloisonner la 

notion de patrimoine, à lui prêter une définition synergique. Nonobstant, lors de 

certaines demarcheç, ü est incontournable d'adopter une catégorisation du 

qui, sans en scinder la compréhension, rend sa manipulation plus aisée. Plusieurs 

typologies sont possibles, selon l'angle adopté. Une répartition bipartite, basée sur 

l'identification physique, distingue entre patrimoine immobilier, mobilier et 

immatériel (...), qui tous sont reliés par le fait qu'ils appartiennent au passé ~ 8 7  E n  

1992, le Conseil de l'Europe, proposait plutôt, pour la promotion de la conservation 

intégrée, les catégories de << biens culhirels composés de biens immeubles et de biens 

meubles » .B8 

Dans le cadre de cette thèse, on utilise une typologie (Fig. 1.3) créée à partir 

d'une combinaison des propositions de IfUNESCO et du Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec, et dont les liens asymétriques permettent d'exprimer les 

nuances observées en terrain. 

86 « Préserver et revitaliser le patrimoine intangible : UNESCO secteur culhue >> 

http:www .unesco.org/ culture/ heritage/ tangible/ html-fr/ index-fr . htm 
87 BARTHÉLEMY, Jean, a Introduction à la notion de patrimoine », allocution prononcée à La 
Paix-Dieu, le 10 février 2000, p. 2. 

Le Conseil de l'Europe et le patrimoine dturel ,  document d'information, Strasbourg, 1992 
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L'originalité de cette typologie réside dans la place accordée au patrimoine 

ethnologique, qu'elle situe à la jonction du tangible et de l'intangible. 

Traditionnellement, en effet, les catégorisations du patrimoine regroupent Ies 

composantes que l'on peut lire à l'horizontale', sur un même niveau conceptuel : 

3 soit par relation au temtoire (<< rnobilier/immobilier n, << rural/urbain », 

<< local/ mondial »), 
> soit par une relation au présent («formes vivantes/formes mortes »89, 

<< historique/ contemporain »), 
> soit par fonction ou discipline (patrimoine religieux, architectural, industriel, 

naturel.. .), 
> soit, plus communément, par des variations du binôme concret/abstrait 

(cc matenel/immatérïel », << tangible/ intangible », << mentefac ts/ artefacts D ) .  

La typologie proposée pour ce travail peut se lire horizontalement, bien sûr; mais elle 

doit aussi se comprendre verticalement, en trois paliers : 

P au premier niveau, elle distingue le tangible et l'intangible, selon le modèle 
généralement accepté; 

> à un deuxième niveau, elle regroupe sous le vocable <<patrimoine 
ethnologique >>, les << mentefacts D, éléments de patrimoine intangible, et les 
<< artefacts », qui appartiennent au patrimoine tangible; parallèlement, le 
patrimoine architectural comprend le bâti (industriel, résidentiel, cultuel ou 
autre) et le mobilier, que l'on pourrait aussi nommer les << artefacts 
architecturaux » 

> à un troisierne niveau, mais de façon moins prononcée, elle reconnaît le lien 
enbe le patrimoine mobilier relié à l'ethnologie (culhire matérielle) et celui relie 
à l'architecture (ensembles décoratifs, mobilier religieux...), souvent plus 
complémentaires qu'il n'y paraît, particulierement dans les villes anciennes. 

Le lien entre le patrimoine mobilier de nature ethnologique et celui de nature 

architecturale constitue une deuxième originalite de cette typologie. 11 unit ainsi, dans 

la théorie, les patrimoines tangibles et intangibles, par les artéfacts mobiliers qu'il 

89 Distinction quelque peu inhabituelle, proposée par le Conseil québécois du patrimoine 
vivant. Voir << Qu'est-ce que le patrimoine vivant », dans le site officiel du C.Q.P.V., sous-site du 
Gouvernement du Qukbec, Ministère de la Culture et des Communications. 
http:/ / www/mcc.gouv.qc.ca/ pam/organis/aratitre.htm 



produisent tous deux. L'etablissement de ce lien s'appuie sur des définitions officielles 

de la Convention de Grenade (1985) qui, comme on l'a souligne, visait cc la protection 

du patrimoine mobilier faisant partie intégrante des ensembles architecturaux et 

déclarait indissociables, par exemple, l'architecture religieuse et les éléments de 

dévotion populaire qui en sont une partie integrante?l Mais ce lien reflete une réalité 

de terrain plus qu'il ne traduit une réfiexion théorique. 

En effet, le mobilier et I'immobilier sont souvent inextricables dans Ies 

interventions de sauvegarde patrimoniale. C'est le cas, par exemple, de certains 

musées que l'on ne peut rénover sans détruire le mobilier d'exposition, lui-même si 

ancien qu'il est devenu objet de collectionnement. Collection, meubles et bâti ne se 

divisent alors qu'en théorie92; on peut aussi se référer à l'exemple de la sauvegarde de 

carillons, démarche dans laquelle s'entremêle la conservation de coutumes, de métiers 

anciens, d'objets et de structures architecturales.93 

Ce diagramme permet ainsi de différencier, dans le patrimoine, ce qui est 

strictement de l'ordre de l'immatériel (les mentefacts) de ce qui, au contraire, est 

profondément ancre dans un lieu physique (l'immobilier) et de situer dans un entre- 

deux commun ce qui est matériel mais mobile (le mobilier). 

Comme toute tentative de catégorisation, cette typologie exige d'être nuancée. Il 

importe particulièrement de souligner les liens entre éléments patrimoniaux. Certains, 

en effet, se retrouvent séparés graphiquement, malgré leur proximité dans la situation 

réelle. Aimi, l'art et le bâti, indissociables dans la pratique; ou l'architecture 

90 Patrimoine mobilier et ensembles décoratifs. Rapport final d'activités, Conseil de L'Europe, 
Strasbourg, le 28 aofit 1995, p- 3. 
91 Voir la Convention Dour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural de l'Europe, site officiel 
du Conseil de l'Europe http://www.culhire.coe.fr/patrimoine/fr.fpat4b.h~ 
92 Observation de terrain : musée du Chanoine Puissant. Voir 5.2.2, in@. 
93 Voir la communication d'André Matthys, Inspecteur général de la Direction de 
1'Amenagement du Temtoire, Logement et Patrimoine, 8.2.1, infra. 



résidentielle et l'environnement naturel, qui forment ensemble les bases de la ruralité; 

ou encore, la musique et le savoir-faire traditionnel indispensable A la facture 

d'instruments; ou enfin, les récits populaires et la Littérature, qui se noumssent 

mutuellement, et les archives qui recueillent l'un et l'autre ... 

À l 'évidence, la présente étude se préoccupe uniquement des composantes 

situées au centre du diagramme : le patrimoine ethnologique et le patrimoine 

architectural. À elles deux, ces catégories font référence aux mentefacts, aux artefacts 

et au bâti ou, autrement nommé, aux patrimoines vivant, mobilier et immobilier. 

Pour la lecture, il faut donc entendre le vocabulaire employé ici dans le sens du 

tableau typologique, ce qui en outre, reflète la structure de l'argumentation : une 

partie traite du patrimoine ethnologique, une autre aborde le patrimoine architectural, 

et on retrouve, dans l'une ou l'autre de ces sections, trois catégories patrimoniales : le 

patrimoine vivant (en référence aux mentefacts), le patrimoine mobilier (artefacts 

d'appartenance ethnologique mais aussi, à moindre échelle, d'origine architecturale) et 

le patrimoine immobilier (le bâti ancien et actuel). 

11 faut noter, enfin, que depuis la reconnaissance du patrimoine de l'humanité, 

on peut superposer aux définitions typologiques et évolutives de la notion de 

patrimoine les critères d'inscription sur la liste prestigieuse du Patrimoine mondial. 

Jean Barthélemy en souligne quelques mots clefs : << Chef-d'œuvre de génie humain, 

témoignage exceptionnel d'échanges et d'influences culturelles, témoignage unique 

d'une civilisation, exemple éminent d'une période significative de l'humanité ou 

d'une culture, ... »94 

94 BARTHÉLEMY, Jean, << Introduction à la notion de patrimoine », p. 5. 



1- 2 LA NOTION cf D'I.ERENT'.ON PA TRIMONIALE ). 

Cette ample définition, si elle a le mérite d'accorder une large marge de 

manœuvre aux gestionnaires du patrimoine, suscite aussi I'impossible envie de tout 

garder, que denonqait Pierre-Yves Balut (...) Trancher le nœud gordien, en matière de 

patrimoine, c'est effectuer un choix qui permettra de conceneer I'énergie à la creation 

d'un héritage dans lequel se reconnaîtra une collectivité ~ 9 5  Eue entratne également 

une diversification croissante des interventions dont il fera I'objet. 

En effet, I'évolution du champ d'étude vers la tramdisciplinarité et 

l'élargissement de la notion de patrimoine se traduit dans la pratique. On passe de la 

sauvegarde à Ifintégration%, de la conservation à I'«authenticité circonstancielle ~ 9 7 ,  de 

la rénovation à la réaffectationgg, de la restauration à la réanimation.9 On passe du 

patrimoine dans la ville au pahimoine de la v i l l e 1 M  puis a ln zdle comme pntrimoine~O', 

vers des interventions de «réinsertion culturelle do2 et «développement durable > d o 3  

Interventions fondamentales, exploratoires, novatrices, qui visent le patrimoine dans 

son sens polymorphe, dans ses manifestations diverses. 

95 NOPPEN, Luc, Lucie K. MORISET et Robert CARON (dir.), La conservation des églises dans 
les villes-centres, Actes du Premier colloque international sur r A v e ~  des biens de l'Église, 
Québec, Septentrion, 1997, p. 14. 
96 BONNETTE, Michel << Plan d'actions intégrées pour la sauvegarde du Vieux-Québec », dans 
Actes du premier colIoque international des villes du patrimoine mondial, Québec, 1991, p. 365- 
379. 
97 BARTHÉLEMY, Jean, Authenticité et patrimoine monumental », dans Les échos du 
patrimoine, 1127 (septembre 1995), p. 2 
98 SIMONS-RENSONNET, Mary, De la rénovation des sites d'activité économique désaffect&, 
Ministère de Ia Région Wallonne, Namur, 1989. 
99 DESCHENES, M.-J., <C Restaurer? Non, réanimer! >> dans Continuité, no.71 (Hiver 1997). 
Ioo MATHIEU, Jacques (dir.), La mémoire dans la culture, Québec, PUL, 1995, collection culture 
française d'Amérique, p. 13. 
101 La ville comme patrimoine est le thème du deuxième colloque sur le traitement du 
patrimoine urbain Québec-Mons, qui a eu lieu à Québec en octobre 1997 (voir p. 28). 
IO2 MATHIEU, Jacques, Op. cit., p. 244. 
103 WORD, Robertson, << Le rôle des villes historiques dans un développement humain durable », 
dans Actes du 2e colloque des vilies du patrimoine mondial, Fes, septembre 1993, p. 90-100. 



Après la notion de patrimoine, concept fondamental, celle de traitement du 

patrimoine, qui se traduit sur le terrain par lfinfemtion patrhzoniale doit donc elle- 

même être préci&e. Utilisée ici dans le sens d'une action délibérée sur le patrimoine, 

elle impose toute son importance lorsque l'on redise que le résultat de cette action 

devient lui-même, on i'a vu, patrimoine pour les générations successives. Le tableau 

suivant (Fig. 1.4), élaboré en application du concept de l'institution patrimoniale posé 

par Jacques Mathieu, en regroupe les éléments principaux, les répartissant sur deux 

axes: les acteurs, d'une part, parmi lesquels on retrouve les pouvoirs publics, les 

institutions et les citoyens, et d'autre part, les actions, réparties sur un large spectre 

allant du collectionnement à I'actualisation, de la réinsertion a la pédagogie. 

De l'importance relative accordée à chaque axe dépend le type d'intervention 

qui sera privilégié. Une intervention ayant un groupe de citoyens comme acteurs et 

I'appropriation comme impact, viserait << la réhabilitation de l'image [du patrimoine] 

dans l'opinion pzcblique, et non l'octroi de statuts juridiques ou la mise en place de 

programmes de restauration unilatéraux » .lM 

À l'opposé, une intervention patrimoniale pourrait procéder d'un objectif 

presque exclusivement économique : << le projet d'aménagement de Place-Royale est 

au premier chef une opération financiere, destinée à relancer 1'6conomie du secteur 

tout comme pourrait le faire, en d'autres lieux, l'implantation d'une nouvelle 

industrie ».'O5 OU encore, émaner d'une orientation clairement politico-idéologique: 

<< La Cité Parlementaire est appelée a devenir un symbole national à l'image d'une 

capitale » -1" 

1w MOIUSET, Lucie K. et Luc NOPPEN, Patrimoine du quartier Saint-Roch. Rapport de 
synthèse, Québec, Ville de Québec, 1996, p. 7. Les italiques sont dans le texte. 
105 Rapport sur I'aména~ement de Place-Rovale, par La Haye et OueUet, urbanistes et 
architectes, Quebec, 1972, p. 9. 
106 Colline padementaire, Conseil des monuments et sites du Québec, document 4,1987. 



Fig. 1.4 L'intewention patrimoniale : quelques moyens à disposition 
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Ayant identifié les acteurs, leurs objectifs et le type d'action dans laquelle ils 

peuvent s'insérer, il est désormais nécessaire de refaire I'exercice en situant les moyens 

ou les supports à portée de main des différents intervenants. Évidemment, il ne peut 

s'agir, a ce stade de la thèse, que d'exemples théoriques dont on confirmera ou non la 

validité au cours de la démarche, 

Il importe de noter que cette liste est loin d'être exhaustive et que l'on serait 

tenté d'ajouter « etc. » dans chaque cellule du tableau. De plus, ces exemples, ces 

tableaux, sont relativement simples - trop, peut-être? La réalité d'une intervention 

patrimoniale est souvent beaucoup plus complexe. Où placer, par exemple, des 

facteurs comme la qualité de vie ou les valeurs symboliques apolitiques? L'analyse du 

traitement du patrimoine urbain à Mons et à Québec devra nuancer le concept, tout en 

se servant de ces balises. 

En outre, les intervenants et les interventions se recoupent, se chevauchent, 

voire se dédoublent, parfois. L'intervention patrimoniale s'inscrit en général, on le 

verra, dans un réseau complexe d'interrelations individuelles, institutionnelles ou 

politiques. Tel les éléments d'un écosystème, ils interagissent et exercent des 

influences réciproques. 

Enfin, les champs d'intervention ou les interventions elles-mêmes proposées ci- 

dessus, le sont à partir de lectures et d'observations indirectes. Nul doute que le travail 

en terrain et l'observation directe susciteront d'autres propositions complémentaires 

ou contradictoires. 



À l'intérieur même du concept de traitement du patrimoine, un autre concept 

s'impose, latent, sous-jacent mais omniprésent et, croirait-on parfois, omnipotent: celui 

de la rentabilité. Cette notion de rentabilisation reste à clarifier, non pas à cause de 

variations sémantiques disciplinaires, mais plütôt parce qu'a importe de darifier les 

critères qui définissent la rentabilité que l'on prétend appliquer au patrimoine. Qu'est- 

ce qu'un patrimoine rentabilisé? Comment en déterminer la valeur, selon quoi juger 

cette dernière? La rentnbilité économique s'impose souvent, dam les réflexions actuelles, 

comme la seule << qui compte >> et elle est peut-être la plus facile à cerner. Dans le 

domaine du patrimoine immobilier, par exemple, une bâtisse ou un quartier sans 

vocation économique actuelle est voué à la destruction. Ainsi voit-on la négligence et 

l'abandon de certains édifices anciens, ainsi, également, apparaissent les phénomènes 

de paupérisation et de taudification de quartiers historiques. 

Dans ces conditions se cumulent, dans un ordre causal, la dégradation 

patrimoniale, la dévalorisation de la fonction et la fuite des p81es économiques.107 Il 

s'agit alors d'espaces physiques et de rentabilité économique. Mais on peut opérer une 

transposition de ces réalités dans une autre sphère, et observer la même négligence en 

matière de patrimoine intangible, ce dernier tombant alors en désuétude, puis dans 

l'oubli. 

Cependant, on peut également établir la rentabilité du patrimoine à l'aune 

d'une autre mesure, celle du dheloppement social ou de l'ennkhissement culturel, et 

mener alors l'intervention pafximonide sur un tout autre plan. Une église transformée 

en bibliothèque de quartier, par exemple, n'est peut-être rentable que culturellement. 

107 Luc Noppen et Lucie K. Morisset mènent une réflexion d'actualité sur ce problème. Leur 
étude porte sur le quartier Saint-Roch, à Québec. Voir, entre autres, Architecture, formes 
urbaines et identité collective, sous la direction de Luc Noppen, Cahiers du CELAT, Québec, 
1995. 



Elle n'est pas économiquement rentable, mais elle enrichit néanmoins sa communauté. 

Interviennent alors des paramètres immatériels et plus diffides à quantifier: la qualité 

de vie des habitants, l'attractivité de la ville, l'accessibilité aux Iieux culturels, la 

préservation de la mémoire, la convivialite du quartier, la projection de l'identité, bref 

ce que Marcel Roncayolo, un des grands n o m  de l'école géographique française, 

appelle « I'image de la ville ».'O8 

Peut-être devrait-on alors parler d'utilité plutôt que de rentabilité, réservant ce 

dernier terme pour désigner la valeur économique et attribuant au premier, les autres 

paramètres. Mais la distinction ainsi créée est artificielle, car on ne peut aussi aisément 

séparer les différentes constituantes du développement : « Respect du patrimoine, 

attractivité de la ville, spéculation? L'intention [dans le développement] est au moins 

composite ».709 Là résident, selon Jean Barthélemy, les vices fondamentaux dans 

l'évaluation de l'utilité du patrimoine: ils font abstraction de nombre de données non 

quantifiables à I'aulne de la croissance économique et ainsi << falsifient notre 

jugement »: 

Les indicateurs économiques sont étonnement rudimentaires à l'égard 
du patrimoine. Celui-ci, qu'il soit naturel ou immobilier, est la 
première victime du système: omission des emprunts faits sur la 
nature et ceux faits sur le patrimoine, indifférence à l'utilité sociale des 
interventions, ignorance de toute valeur considérée comme non 
quantifiable, notamment celle de l'esthétique. (...). À l'évidence, selon 
Philippe Saint-Marc, il faudrait introduire un critère de « satisfactions 
nettes » qui distinguerait les activités qui participent effectivement à 
l'améiioration du bien-être, celles qui reconstituent ou tentent de 
compenser un élément du bien-être disparu et enfin, celles qui le 
contrarient. 110 

. .. 

108 RONCAYOLO, Marcel, La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, 1988, p. 250-253 (collection 
Folio/Essais). Professeur à l'Université de Paris X-Nanterre, Marcel Roncayolo a dirigé, entre 
autres, la publication majeure Histoire de la France urbaine, et collaboré avec André BurguiPre à 
L'Histoire de France. 
109 Ibid., p. 258- 
110 BARTHÉLEMY, JEAN, « i2 ualore ver0 dei monumenteb, dans Restaurato (141-142). 1997, 
Ediziono çcientifiche Itaiiane. (Document en français), p. 69-70. 



Dans la communauté internationale, divers organismes (UNESCO, ICOM, 

O.C.D.E.) se sont beaucoup penchés sur la problématique de la rentabilisation du 

patrimoine - notamment, il y a deux ans, par une conference intergouvemementale.'21 

Généralement, leurs énoncés l'associent à l'un des facteurs reliés B la modernité: 

l'intégration et l'internationalisation. L'intégration, c'est-&dire Ifinsertion dans la 

réalité locale, est incontournable dans la recherche de la rentabilisation du patrimoine, 

car elle découle <. du caractere indissociable du pahimoine culturel et de 

I'enviromement social où il se situe ».Il2 La notion de rentabilité est donc 

constamment mise en exergue dans la problématique du traitement du patrimoine. 

Malgré quelques nuances en vigueur de part et d'autre de l'Atlantique, le 

concept de patrimoine, comme celui de l'intervention patrimoniale restent les mêmes 

pour Mons comme pour Québec et l'on y traitera des patrimoines immobilier, mobilier 

et vivant. Par contre, l'application du concept de rentabilité est plus variable selon le 

contexte. Si les composantes (rentabilité sociale, économique, culturelle, politique, 

identitaire, etc.) demeurent les mêmes, les paramètres qui identifient la rentabilité sont 

modulés par diverses variantes, qu'il importera de bien établir pour que la 

comparaison soit viable : la sensibilité de la population à la valeur historique d'un rite, 

d'un objet ou d'un lieu", par exemple, ou, dans un tout autre ordre d'idée, 

l'importance de la circulation automobile, le poids de la vocation touristique, ou les 

habitudes de loisirs d'une communauté, son degré de respect des traditions, etc. Si 

bien qu'une mise en contexte régulière s'avère nécessaire. 11 importe en outre de 

rappeler que la région de Mons et du Borinage, comme la plupart des anc ie~es  

Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement 
(Stockholm, Suede, 30 mars - 2 avril 1998). 
112 Le patrimoine culturel ... Op. cif., p. 11. 
113 Lors de la discussion-synthese du colloque u é k  
1996, tenu à Mons en septembre 1996, Francine Bouchard, urbaniste à la ViUe de Québec, faisait 
remarquer le peu de reglementation nécessaire dans les quartiers historiques de Mons par 
rapport à ceux de Québec. Elle se demandait si on pouvait en conclure que les Montois, plus 
conscients de la dimension historique de leur patrimoine, se responsabilisaient plus facilement 
dans ce domaine. Çon hypothèse reste à vérifier. 



régions charbonnières, est ciblée par l'objectif 1 du Conseil de l'Europe et que, dans 

leur cas, c'est le patrimoine qui a été reconnu comme levier de developpement social 

et économique.114 Appliquée au patrimoine, la notion de rentabilité y est d'autant plus 

intéressante à examiner. 

1.2 lDENT1FICATlON DU CORPUS 

Partant d'une interrogation (pourquoi certaines villes parviennent-eues à 

conserver, voire développer leur patrimoine alors que d'autres le traînent de 

génération en génération comme un lourd passif entravant l'épanouissement de la 

communauté?) et d'une réponse intuitive (les premières parviennent à intégrer le 

patrimoine dans leur modernité : il est pertinent, il est utile, il apporte un mieux-être à 

la communauté), i1 s'agissait de définir une assise spatio-temporelle pour élaborer une 

étude de cas suivi d'un processus analogique. 

1.3. ? SELEC~ON DU CORPUS 

Le corpus en est un de terrain, constitué de deux villes-témoins : l'une dont on 

analyse les diverses intementions patrimoniales pour tenter d'en dégager des 

principes, I'autre pour appliquer ces principes et en soulever les questiomements. 11 

importait donc de choisir comme exemples deux villes que l'on pouvait rapprocher ou 

contraster, ayant entre elles à la fois assez de similitudes et de distinctions pour 

un contexte de corrélation- L'un serait le point de départ de l'observation, 

former 

l'autre 

114 Enbevue avec Michel de Reymaeker, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Mons, 
ancien responsable de la Convention des Musées de Mons qui regroupait les principaux musées 
dans un but de restructuration financee avec les fonds de l'objectif 1. La Convention fut 
dissoute en 1998 et les musées regroupés sous le vocable Musées communaux de Mons, sous la 
direction de Michel de Reymaeker. 



constituerait le terrain où appliquer les questions soulevées à l'observation. Par choix 

pragmatique, Québec devenait la premiPre ville-témoin. Pourquoi avoir choisi une 

ville d'Europe comme terrain d'observation ? 

En effet, il y avait la possibilité de demeurer en Amérique et de travailler sur 

deux villes du même continent. Ainsi, l'expérience de Williaxmburg, aux États-unis, 

fut envisagée comme point de référence. Plusieurs facteurs y présentaient un intérêt 

certain: ville historique et mérnorielle, universitaire, portuaire, centrale dans le 

développement de la colonisation puis dans la construction d'une nation, lieu-témoin 

de conflits armés et dépositaire de traces de mémoire collective. Mais l'option fut 

écartée pour une divergence irrécusable : Williamsburg est une ville de reconstruction, 

dont l'existence même est orientée exclusivement sur le tourisme patrimonial, ce qui 

n'est pas le cas Québec. Il aurait été impossible, par exemple, de trouver à 

Williamsburg l'équivalent du quartier Saint-Roch et d'aborder la question de la 

réinsertion sociale d'édifices affectés - ou désaffectés - par la réorientation 

économique. On n'y pouvait pas retrouver un fonctionnement urbain typique. 

L'unilatéralité de son développement et I'artificialité qui en résultait auraient faussé la 

construction d'une grille d'analyse représentative. 

La ville de Boston fut également considérée, car les similitudes stnicturelles 

avec Québec étaient évidentes, de même que la Nouvelle-Orléans, dont la force des 

patrimoines vivant et architectural offraient un intérêt indéniable. Les deux options 

furent éliminées, cependant, de même que toute autre ville nord-américaine, car la 

profondeur historique s'imposait comme un élément important de l'analyse, au moins 

dans l'une des villes. Seules les villes d'Europe offraient la possibilité d'observer 

L'évolution d'un patrimoine ancré dans la longue durée et dont la pérennité n'était pas 

uniquement le résultat d'interventions du XXe siècle. L'analyse de son traitement s'en 

trouvait enrichi d'autant, et présentait dès lors un terrain de réflexion théorique mieux 

différencié. 



Deux groupes de critères ont donc guidé la sélection le la ville européenne. 

Premi&rement, la ville devait faire état d'une richesse et d'une diversité patrimoniales 

et presenter suffisamment de similitudes avec Québec pour permettre une application 

intelligible des conclusions. 11 fallait, en quelque sorte, retenir une ville dans laquelle 

(Québec) pourrait éventuellement se reconnaître. Deuxiemement, il importait que la 

ville ait un positionnement culturel relié à sa mémoire, que les manifestations 

patrimoniales soient discemables et que le patrimoine, tant ethnologique 

qu'architectural, fasse l'objet d'actions concertées. 

Une large proportion des villes européennes répondait à ces paramètres, et ce 

sont alors les critères pratiques qui se sont surimposés. Pour faciliter la cueillette des 

données, la dimension de la ville, son accessibilité et, surtout, sa langue devenaient des 

facteurs décisifs, éliminant ainsi toute ville autre que francophone. Restaient donc les 

villes de la France, de la Suisse et de la Belgique. Des difficultés d'échelle, 

principalement relatives aux institutions patrimoniales, posaient probleme en France; 

la Suisse semblait difficile d'accès pour un chercheur; la Belgique attiraient donc 

particulièrement l'attention. Pour des raisons explicitées ci-dessous, le choix s'est 

arrêté sur Mons, capitde de la province du Hainaut (Carte, page suivahie). 



Fig. 1.5 Ville de Mons sur la carte de la Belgique 

1.2.2 JUSTIFICATION DU CHOIX DU CORPUS 

Les observations de terrain partent donc d'exemples montois, pour s'appliquer, 

plus tard, à la situation de Québec. Or, comment sélectionner ces exemples dans le 

corpus surdimensionné que représente le patrimoine urbain dans son ensemble ? Le 

tri est incontournable, on l'a vu. L'« angoisse du chercheur » réside dans cet effort 

constant d'atteindre un équilibre viable, sans trahir le sujet et sans renoncer à son 

intégrité intellectuelle. Benoît Gauthier, spécialiste montréalais en recherche sociale, 

traduit ainsi le dilemme : 



Comme la réalite humaine n'est pas un système fermé, il est toujours 
nécessaire de procéder à un découpage quelconque de cette réalité. 
Aucune équation causale ni aucune compréhension ne peut rendre 
compte de toute la réalité dès qu'on la découpe. Or, tout découpage 
est nécessairement sélectif. (...) On conçoit donc comme absolument 
essentiel qu'un chercheur établisse clairement des critPres qui 
président aux choix qu'il effectue, quitte A s'exposer ainsi à la critique: 
il ne fait qu'ainsi preuve d'honnêteté intellectuelle.n5 

Les critères qui ont guidé le choix du corpus en général s'identifient 

relativement facilement en termes des cadres temporel, spatial et paramétrique. Ce 

dernier groupe, plus spécifiquement, a permis de sélectionner les exemples retenus 

pour analyse. Par-delà le choir de la ville, en effet, s'imposait une sélection plus 

rigoureuse encore, qui faisait appel à une tout autre ensemble de balises : celle des 

éléments patrimoniaux sur lesquels porterait l'analyse. 

Les exemples furent donc retenus en fonction de leur ancrage dans le temps et 

la mémoire longue; en fonction, aussi, de Ieur interaction dans un espace urbain 

unique et irremplaçable. Paradoxalement, ces ancrages dans un temps et un  espace 

spécifiques accordent à ces éléments patrimoniaux une qualité de représentativité : 

signes urbains, manifestations mémorielles ou repères identitaires, ils trouvent leur 

équivalent, ou leur antithèse, dans la majorité des villes occidentales, ce qui les rend 

non pas interchangeables mais à tout le moins, analogiques et propres à l'analyse. 

Enfin, et très prosaïquement, à qualité égale, les éléments à analyser furent retenus en 

fonction de leur accessibilité documentaire. 

Évidemment, pour le cadre temporel comme pour le cadre spatial, les 

possibilités étaient multiples. La date marquant le début de la problématique importait 

115 Recherche sociale. De la problématique - a la collecte des données (Benoît Gauthier, dir.), 



peu. Il s'agissait plutôt de déterminer la date d'arrêt de l'etude et d'identifier certains 

points de repère auquel rattacher I'étude. Plusieurs dates se justifiaient Cela aurait pu 

être 1961, année de la création, au Québec, du ministére des Affaires culturelles ainsi 

que de la Commission des monuments historiques;l16 en Europe, parallèlement, 

l'Assemblée parlementaire préparait « la consécration politique de vingt ans de 

coopération en matière de patrimoine >>;Il7 on aurait également pu choisir 1964, année 

de la l'adoption de la Charte de Venise, ou 1975, Ande européenne du patrimoine 

bâti, de l'adoption de la Charte européenne du patrimoine architectural et de 

l'adhésion du Canada à la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine 

mondial, culturel et natureL"8 Les années 1973 à 1975 marquent aussi, à Québec, le 

début de l'ambitieux projet de Place Royale et à Mons, l'élaboration du Plan de 

structure de Mons, les « directives urbanistiques pour la restructuration et la 

sauvegarde de la ville infra-muros de Mons >> qui mèneront à la création de sa Charte 

urbaine.119 

Il s'avère que 1985 est également un date signifiante pour l'évolution du 

traitement patrimonial, tant au niveau international que pour Québec ainsi que pour 

Mons. En effet, cette année-là s'est tenue la très importante conférence de Grenade, qui 

a produit la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, à 

laquelle Mons a adhéré, forte de sa Charte urbaine. D'autre part, 1985 marque 

l'inscription de I'arrondissement historique de Québec dans la liste de l'UNESCO 

Sillery, PUQ, 1992. 
116 SIMARD, Cyril ,  Patrimoine muséologique au Ouebec. Repères chronologiques, - - Québec, 
Commission des biens culturels du Québec, 1992, p. 79. 
117 Rapport explicatif sur la Convention pour la sauvegarde du pahunoine architectural de 
l'Europe, Op. cit., p. 6. 
118 SIMARD, Cyril, Op. cit.,p. 85. Voir les descriptions du contenu de ces chartes et décrets dans 
RENY, Claude, P ~ c i p e s  de restauration et d'insertion. Le patrimoine architectural d'intérêt 
public au Québec, Québec, Gouvernement du Québec, 1991, p. 3-24. 
119 Voir BARTHÉLEMY, Jean, Mons, Revivre en ville et Mons, hier, aujourd'hui, demain, Mons, 
Faculté polytechnique, 1988. 



patrimoine mondial120 et la déclaration sur les Nouvelles rn~séologies;'~' de plus, ce 

choix d'une date relativement tardive dans l'histoire si jeune de la gestion 

patrimoniale, permet d'obsemer la mise en œuvre des politiques de gestion, voire leur 

aboutissement, plutôt que leur création. La sélection s'est donc arrêtée sur cette date 

plus récente, puisqu'il fallait réduire le corpus, par ailleurs déjà assez vaste. Quant à la 

date d'arrivée, on fera référence à certains documents très récents, jusqu'à la fin de 

1999, afin de présenter des conc1usions les plus pertinentes possible. 

LE CADRE SPATlAL 

Mons est une ville historique dont la fondation, comme celle de Québec, a 

précédé le développement de la région. Construite sur une butte elliptique, elle est 

dominée d'une part par sa collégiale, symbole de la longue hégémonie du clergé dans 

son histoire, et d'autre part, par le beffroi qui, avec l'Hôtel de ville, témoigne de 

Ifimportance historique du pouvoir civique. Le parallèle entre le centre historique de 

Mons et celui de Québec se dresse facilement, car on retrouve également dans celui-ci, 

un centre religieux ancien (Basilique et Séminaire) faisant face à l'hôtel de ville. 

Ni Québec ni Mons ne se définit comme une ville industrielle avant tout. Si 

I'une comme l'autre ont un certain nombre d'usines, 

Mons n'a jamais été un centre industriel important. La ville a connu-au 
Moyen-âge une certaine prospérité avec une draperie, puis une 
sayetterie à usage local (tissage de serge de laine mêlée de soie), qui 
n'excluait pas l'exportation de textile flamand. Du XIVe au XVIIIe 

120 Huit ans plus tard, Ies villes historiques seront regroupées par 1'OVPM : <( Fondée le 8 
septembre 1993, A Fi%, au Maroc, l'Organisation des villes du patrimoine mondial (O.V.P.M.) 
rejoignait, le 31 décembre 2000.175 villes ayant sur leur temtoire un site inscrit par l'UNESCO 
dans la Liste du patrimoine mondial. Ces villes sont réparties comme suit : 17 en Afrique, 11 en 
Amérique du Nord (en incluant le Mexique), 25 en Amérique du Sud, 21 en Asie et û4 en 
Europe. >>. http://www.ovpm.org/frame.asp?t=http://www.unesco.org//whc/fr/patrimoi.htm#debut 

SIMARD, Cyril, Patrimoine mus~Iogï~ue - - au Ouébec. Repères chronolopiques, Québec, 
Commission des biens culturels du Québec, 1992, p. 79. 



siecie, l'orfèvrerie, le livre, l'enluminure, y eurent leur heure de gloire. 
Au XIXe si&cle s'implantèrent des brasseries et des malteries, des 
raffineries de sucre, des savonneries, des piperies, des fabriques de 
tabac, une filature, une usine à gaz ... Mais la ville fut toujours avant 
tout un centre administratif, judiciaire et militaire, ainsi qu'un centre 
d'enseignement et de  commerce.^^ 

Comme Québec, Mons connut toutefois au XIXe sigcle une importante activité 

portuaire. Si le Saint-Laurent, par sa taille et le climat qui l'entoure, n'a pas 

d'équivalent en Belgique, le réseau fluvial qui dessert Mons est important : << Mons fait 

partie du bassin hydrographique de l'Escaut, à ia fois par la Haine qui coule d'est en 

ouest et a donné son nom à la province, et par son affluent la Trouille qui arrose 

Mons».'" Des le XVle siecle, la Haine et la Trouille «assuraient Le transport du 

charbon du Borinage vers Condé et l'Escaut, transitant par le canal de Mons ».124 

Aujourd'hui, la structure hydrographique est modifiée par le canal du Centre, une 

voie d'eau véritablement contre-nature : « sur 21 km, on franchit une dénivellation de 

89 m. Après un tronçon en pente douce, compensé par 6 écluses sur 13 km, on a 

construit, sur 7 km, quatre ascenseurs rachetant une dénivellation de plus de 66m, 

prêtant à Mons une vocation de transit maritime ». 125 En outre, ce canal est classé 

<< patrimoine mondial >> par l'UNESCO. 

Si Québec, pourtant perçue comme une ville de << cols blancs », a sa Basse-ville, 

qui fut industrielle et industrieuse, Mons a son Borinage, large région minière qui 

connut la richesse des charbonnages et la catastrophe de leur déclin. En fait, comme le 

décrit André Ségal, le visiteur de Mons sent << revivre une ville dans une région 

sinistrée, portant le deuil de sa prospérité charbonniere et renouant avec la richesse de 

-- - 

1 2 ~  PIERARD, Christiane, << Mons, du Moyen-âge au XD<e siècle n dans Mons, le b é m a z e ,  
Paris, Norma (Institut français d'architecture), 1998, p. 17. 
123 BAVAY, Gérard, Christiane PIERARD et Christiane VAN DEN BERGEN-PATENS, Album 
de CroY VIL Cornt6 de Hainaut III, Bruxelles, Crédit Communal, 1990, p. 15. 
124 PIERARD, Christiane, << Mons, du Moyen-âge au XIXe siècle )>, p. 20. 
125 GILLET, Patrick, << Les ascenseurs ducanal du Centre >>, dans Les échos du patrimoine, no 36 
(octobre, novembre, décembre 19%'). 



son passé antérieur » I 2 f  L'une comme I'auhe doivent aujourd'hui composer avec la 

modification des fonctions économiques, la transformation du tissu urbain qui en 

résulte et la dévalorisation de plusieurs quartiers. 

Mons et Québec sont toutes deux villes universitaires. À Quebec, l'université 

Laval, avec la charte royale de fondation, avait pris la relève du Séminaire de Québec, 

longtemps le principal lieu de formation de I'intelligentsin de l'Amérique francophone; 

à Mons, on retrouve plusieurs institutions d'enseignement supérieur, dont I'UMH 

(Université de Mons-Hainaut), la FUCAM (Facultés universitaires catholiques de 

Mons) et la Facdté Polytechnique de Mons.'" Les deux villes ont aussi un passé 

militaire. Québec, seule ville fortifiée d'Amérique et Mons, que Victor Hugo décrivait 

comme << un rêve, un rêve fortifié >>,12* dont les remparts ont joué un rôle majeur dans 

l'histoire de la ville et de la région, et qui eurent des répercussions sur l'établissement 

des frontières intra-européennes. Aujourd'hui, en banlieue de Québec, on retrouve la 

base militaire Valcartier, lieu d'entraînement et d'administration de l'Armée 

canadienne et près de Mons, le SHAPE, qui rassemble sur le temtoire de la ville de 

Mons un effectif de plus de 10 000 personnes, sur 200 ha, à C a ~ t e a u . ' ~ ~  

Enfin - et surtout - Mons et Québec font l'objet, depuis quelque trente ans, 

d'une prise de conscience de l'urgence d'une action patrimoniale. Dans le cas de 

Québec, cela s'est amorcé dès 1970, avec ce que Cyril Simard nomme la période des 

126 SÉGAL, An&, dans Le traitement du paûimoine urbain. Intégration, intégralité, intémité, 
op. nt., p. 19. 
127 Comme on le verra, la présence de ces institutions d 'études supérieures s'est avérée décisive 
dans la protection du patrimoine urbain de Mons. 
lZ8 La Belnique selon Victor HUEO. Lettres et dessins de Victor Huao - réunis par Pierre Artv, 
Li&ge/Bruxelles, Desoer, 1968, p. 50. 
129 Le Supreme Headquarters of Allied Poruers in Europe, sous la direction du général américain 
Wesley Clark, g&re les efforts de paix de l'OTAN en Europe, ainsi que le bureau du personnel 
ad, l'opération Parhiers fir Peace, tel la KFOR, ainsi que la NATO Operational School. Source: 
Bureau de Yinformation publique du SHAPE, 1998. 



grands équipements et s'est confirmé, en 1985, par la nomination comme ville du 

Patrimoine mondial; de son côté, Mons connaît, depuis les mêmes années, une 

intensification si vive des programmes patrimoniaux qu'elle a attire l'attention 

internationale- La recomaissance de cette attention internationale s'est cristallisée, tout 

récemment, par l'addition du Beffroi de Mons à la liste du Patrimoine mondial. 

A maints égards, cette ville s'impose comme un modele intéressant à observer : 

par la vivacité de son patrimoine folklorique, d'une part, car la Ducasse est l'un des 

rares vestiges festifs remontant véritablement et presque sans interruption au cœur 

des siècles médiévaux; par la richesse de son patrimoine mobilier, d'autre part, bien 

que cette richesse, justement, suscite d'importantes difficultés d'ordre 

muséographique, communes à ces anciennes villes européennes qui doivent gérer 

l'héritage de collections immenses avec des moyens réduits;'" par les avenues 

explorées dans la gestion du patrimoine bâti, enfin, puisque Mons fut la première ville 

de Wallonie à développer son cenhe ancien en fonction d'une charte urbaine. 

Par l'importance de son patrimoine, donc, de même que par sa structure socio- 

démographique, Mons offre une bonne base avec comparabilité avec Québec. Comme 

toute analogie, cependant, elle offre aussi des faiblesses, dont l'une est 

particuiièrement signifiante dans le cadre de cette démarche, comme le faisait ressortir 

Gérald Grandmont lors du colloque Québec-Mons: << Il est périlleux de s'inscrire dans 

une comparaison lorsque les épaisseurs, les sédimentations historiques sont aussi 

différentes : Mons, d'un côté, ville deux fois millénaire, et Québec, de l'autre, qui 

approche à peine ses quatre cents ans >>Y Cette difficulté peut sembler insurmontable 

-- - - -  - 

130 SIMARD, Cyril, Op. cit., p. 87. 
131 Entretiens avec Mmes Cécile Dulierre et Marie Amould et avec MM. Pierre-Jean Foulon et 
Michel de Reyrnaeker. 
132 GRANDMONT, Gérald, « Le patrimoine ou la pédagogie de l'appropriation », dans 
ROCHER, MarieClaude et André SÉGAL (dir.), Op. nt., p. 250. 



dans une démarche patrimoniale. Mais pour ce qui est de l'étude de ces démarches 

patrimoniales, la difEdte perd énormément de son importance. 

En effet, qu'il s'agisse d'un savoir-faire transmis depuis 600 ans ou depuis 200 

ans, qu'un bâtiment soit de style roman, gothique ou victorien, qu'un objet 

appartienne au passé d'un mineur du XIXe siècle ou d'une religieuse du XVIe, leur 

importance relative dépend davantage de leur rôle mémoriel que de leur âge 

chronologique. C'est le processus de conservation de ces traces du passé qui fait I'objet 

de l'analyse et non les traces elles-mêmes. L'analyse n'est pas centrée sur les 

spécificités de ces dernières et leur origine antique, médiévale, moderne ou 

contemporaine, importe dors, beaucoup moins. 

Dans le cadre de cette these, chaque type de patrimoine - entendu dans le sens 

précisé plus haut - est abordé, on le sait, sous l'angle du traitement dont il est l'objet. Il 

restait à sélectionner un objet d'analyse à l'intérieur de ces cadres. Trois balises se sont 

imposées. Le choix s'est effectue en fonction d'abord de l'urbanité de l'exemple choisi, 

puisque la thèse porte uniquement sur le baitement du patrimoine en contexte urbain; 

en fonction également de sa pérennité, puisque l'étude n'aurait pu porter sur la 

sauvegarde d'un patrimoine entièrement disparu, bien qu'on y fasse allusion dans le 

cas de contre-exemples; et enfin, en vertu de sa représentativité, puisqu'il importait que 

l'exemple choisi soit caractéristique des interventions sur ce type de patrimoine. 

Dans le cadre du patrimoine festif, seule une fête populaire, religieuse à 

l'origine, répond à ces trois critéres. En effet, la Ducasse de Mons est fermement ancrée 

dans le site urbain, elle est multiséculaire et ne saurait être associée à une autre ville ni 

à une autre communauté. En outre, dans ce cas précis, l'observation directe d'ün 

patrimoine festif a permis l'actes indirect à une large variété de composantes : les 



expressions consacrées, le patois montois original, les traditions, les légendes associées 

a w  déments de Ia fête et les contes qui en découlent, la religion populaire, 

l'hagiographie, la musique sacrée et le chant folklorique, les savoir-faire, 

particulièrement ceux fiés à l'orfèvrerie, aux tissus et à la musique, les regroupements 

sociaux tels les corps de métiers, le compagnonnage, les confréries, et enfin, 

I'héraldique.133 Le phhomène complexe qu'est la Ducasse de Mons permet 

d'entrevoir plusieurs facettes du patrimoine vivant. À ce titre, elle est à la fois unique 

et représentative. Elle servira donc de base d'analyse pour le premier chapitre portant 

sur le patrimoine ethnologique. 

Le patrimoine ethnologique comprend un vaste éventail de manifestations 

pahimonides. Au contraire du traitement de patrimoine vivant, les choix dans celui 

du patrimoine mobilier semblaient prédéterminés. En effet, les objets, anciens ou non, 

et la culture matérielle ne sont pas des entités désincarnées et se définissent en vertu 

de leur utilité. Leur sens et, partant, la justification de leur conservation, dépendent 

avant tout du contexte de leur utilisation. 11 semblait difficile de dissocier les objets, 

133 Par exemple : pour les expressions consacrées: K chamboudette, Montois cayaux ... »; pour le 
patois montois original : soirée de poesie en montois, gazette « El camerluche ),; pour les 
traditions: participation a La Ducasse, fêtes familiales et l'hospitalité Sentourant; pour les 
légendes associées aux éléments de la fête et les contes qui en découlent : l'histoire du dragon et 
celle des personnages du combat; pour la religion populaire : le culte des reliques, la procession 
; pour I'hagiographie : Vita et panegyrique de sainte Waudru, le culte marial (N-D de Tongres, 
N-D de Montserrat, N-D de Hal, etc.) ainsi que des saints célébrés à Soccasion de la procession, 
tels que saint Hubert, patron des chasseurs et des bouchers, saint Donat, protecteur contre les 
intempéries, saint Fiacre, patron des maraîchers, etc.; pour la musique sacrée : les œuvres du 
compositeur montois Roland De Lassus, le suncta rualdefrzrdis entonné en collégiale; pour le 
chant folklorique : l'air du Doudou, connu de tous, et les chansons populaires traditionnelles qui 
accompagnent divers moments de la procession; pour les métiers traditionnels: rappel des 
corporations anciennes des bouchers, marins, mineurs, bourreaux, etc., pour les savoir-faire, 
particulièrement ceux liés à l'orfèvrerie, aux tissus et à la musique : objets anciens, profanes ou 
sacrés tels que reliquaires, statues, vêtements sacerdotaux, costumes ...; pour I'héraldique : les 
blasons, étendards, aoix et bannieres en procession et en exposition; enfin, pour la sociabilité : 
les confréries, représentant soit des métiers, soit des affinités spirituelles, et dont la plus connue 
est celle de saint Jean le Décolle, dont Ies membres, cagodes de noir, accompagnaient les 
condamnt% au Lieu du supplice et qui aujourd'hui s'occupent de la réintégration sociale 
d'anciens prisonniers ainsi que du bien-être de leurs familles. 



artefacts, collections et autres, des lieux ou institutions qui en sont les dépositaires, 

mais il semblait inapproprié de les étudier dans leur contexte fonctionnel, en milieu 

privé. En outre, dans le cadre d'une étude sur le traitement patrimonial, il paraissait 

impossible d'envisager ce traitement en faisant abstraction des musées et, 

parallèlement, des institutions savantes, administratives ou communautaires. 

On approche donc l'objet par le biais de la collection muséologique, c'est-à-dire 

dans la phase accomplie de sa pahimonialisation et l'expression de cette dernière. Le 

patrimoine mobilier n'est donc pas examiné sous un angle limité à l'objet matériel, ni a 

une collection ni même à une série de collections, mais plutôt dans la perspective 

patrimoniale englobant l'objet et son lieu d'accueil. Pour analyser le traitement du 

patrimoine mobilier, on a donc choisi d'aborder la problématique des musées de 

MON, avec leurs collections, leurs locaux, leurs politiques, leur axe de développement 

ainsi que leur 

Quant 

place dans le patrimoine urbain de Mons. 

aux exemples de traitement du patrimoine immobilier, c'est encore 

l'abondance qui constituait la principale difficulté. Ce sont toujours des critères 

d'urbanité, de pérennité et de representativité qui ont prévalu. On a procédé en 

empmntant aux urbanistes l'un de leurs paramètres fondamentaux, celui des 

marqueurs urbains de Mons, c'est-à-dire, les constructions qui forment l'identité 

visuelle et fonctiomelle de la ville, entendant cette dernière comme intra-muros. En 

outre, il paraissait essentiel de considérer patrimonial dans une perspective 

multidirectionnelle, incluant les réalités sociographique, économique, fonctionnelle et 

autres, qui constituent la trame urbanistique du Vieux-Mons. L'analyse du troisième 

chapitre porte donc sur les principaux éléments du périmètre historique de Mons, en 

relation avec le milieu humain contemporain. 



Le pahunoine immatériel, qui tient à Mons une place prépondérante, a été 

beaucoup étudié, particuli&rement dans les années 1980. Située à I'articdation entre les 

fêtes religieuses et populaires, la Ducasse rassemble Montois et  Montoises dans les 

Iiew anciens de la ville p o u  une célébration annuelle de la fondation de la ville. Dans 

le sillon d'Émile Durkheim, les sociologues Albert Piette et Claude ~ i v i è r e ' ~ ~ ,  de même 

que les ethnologues Élisée ~ e ~ r o s ' ~ ' ,  Albert ~ a r i n u s ' ~ ~  et René ~ e u r a n t ' ~ ' ,  ont 

largement publié sur le sujet, citant fréquemment Mons en référence. À Mons même, 

le Cercle archéologique de Mons comprend une section folklore et publie, depuis 1928, 

des articles basés sur d'importantes recherches sur archives. En outre, l'Association 

des Montois cayauxl38 et Les amis de Marcel Gillis ont produit une Anthologie 

montoise en deux tomes, traitant «Des arts, des fêtes et des figures~.'39 

On peut aisément dresser des parallèles entre la Ducasse montoise et la fête 

hançaise de la Tarasque, et se servir alors de l'ouvrage, toujours actuel, de Louis 

~ u r n o n t ' ~ ~  et de Cites en fêtes14', le catalogue d'exposition du Musée des ATP à Paris. 

Pour le patrimoine vivant de la Belgique francophone, il faut aussi connaître la 

PIETTE, Albert, Les jeux de la fête, Paris, Publications de la Sorbonne, 1988; PIETTE, Albert, 
Les reliaosités séculaires, Paris, PUF (Coll. Que Sais-je ? no 2764), 1993; RIVIERE, Claude, et 
Albert PIETTE, Nouvelles idoles, nouveaux cultes: dérives de Ja sacralité, Paris, L'Harmattan, 
1990 ; RIVIERE, Claude, Les liturpjes - politiques, - Paris, PUF, 1988. 
135 Son œuvre monumentale est décrite dans M&m~es de folklore et d'ethnoaraphie dédiés à 
Élisee Legros, LiPge, Musée de la Wallonie, 1973. 

- - 

1% Voir entre autres: MARINUS, Albert, Le folklore bel= Bruxelles, Éditions historiques, 1937- 
1951(?), périodique qui fit œuvre pionnière dans le domaine de l'ethnographie wallonne. 
137 Parmi ses nombreuses publications, Géants ~rocessionnels et de cortège en Europe, en 
Belmue et en Wallonie (Bruxelles, MinistGre de la Culture française (collection Folkiore et arts 
populaires de Wallonie, Vol. 6), 1979 est particuliPrement utile pour la Ducasse de Mons. 
138 Cette expression designe les habitants de Mons qui y sont nés et qui y ont des racines 

- - 

profondes: ils constituent les pierres (cayaux = cailloux) de la ville. 
139 Anthologie Montoise, Nouvelle imprimerie Mostinckx, 1982.2 tomes. 
140 DUMONT, Louis, La Tarasque, Paris, Gallimard, 1987 (lère é&tion,l951). 
141 Cités en fêtes, catalogue d'exposition, Paris, Musée national des arts et traditions populaires, 
1992. 



collection prestigieuse Folklore et m f s  populaires en Wallonie '42, ainsi que Coniributions 

au renouoeau du folklore en Wallonie '43, ouvrage qui faisait fureur dans les années 1960, 

et, plus récente, la collection à contenu scientifique, Tradition nuzllonne. Ethnographie, 

dialectologie, onomastique, dirigée par le CÇE.'" 

Si I'on profite d'une documentation relativement abondante traitant du 

patrimoine intangible, le corpus est nettement pIus mince pour le pahimoine tangible 

mobilier. Certes, la Ville et les fabriques ont documenté les objets anciens en leur 

possession (le mobirier de l'Hôtel de ville et les vestiges de guerre, de même que les 

objets de culte); en outre, quelques catalogues, publié nd hoc pour accompagner des 

. événements répertorient les collections des Musées communaux de Mons*". Mais de 

l'aveu de plusieurs intervenants, les inventaires sont généralement lacunaires, à 

l'exception de celui du Musée de Beaux-arts, tenu à jour depuis sa revitalisation en 

1964, et celle du Musée du folklore et de la vie rnontoise (Maison Jean Lescart), qui a, 

depuis 1984, connu une rénovation comptete. Le Musée du Centenaire, on le verra, fait 

actuellement l'objet d'un inventaire complet de ses collections. Celui du Musée du 

Chanoine Puissant présente les besoins les plus urgents, on le verra également. 

À l'inverse du patrimoine immobilier, la documentation portant sur le 

traitement du patrimoine bâti en Wallonie et à Mons est très riche. Deux ouvrages de 

référence sont incontournables. D'une part, Le patrimoine monumental rle la ~ e l ~ i ~ u e ' ~ ~ ,  

en 16 tomes, inventorie tous les bâtiments historiques de l'espace belge. L'ouvrage est 

142 Folklore et arts vopdaires en WaIIonie. Bruxelles, Ministère de la culture française, depuis 
1976. 
143 Contributions au renouveau du folkIore en Wallonie, Bruxelles, Commission Royale belge du 
foUdore, de 1960 à 1971. 
141 Collection Tradition zuallonne. Eflznographie, dialecfologie, onomastique , dirigée par le Conseil 
supérieur d'ethnologie avec la collaboration du Conseil supérieur des Arts et traditions 
populaires et du folklore, Bruxelles, depuis 1986- 
14s Voir, entre autres, Musée du Folklore et de la Vie montoise. Maison Jean Lescarts. Guide du 
visiteur, Cornmunaut6 française de Belgique, s.l., 1988 
146 Le patrimoine monumental de la Bel~aue, LiGge, Ministere de la Culture française, 1974- 



remarquable de précision technique et de détails architecturaux. Malheureusement, il 

n'a pas été gardé à jour et l'édition, qui date de 1974, contient des informations 

périmées. D'autre part, le volume sur la Belgique produit par le Centre de 

communication culturelle de l'Université catholique de Louvain, dans la tres belle 
147 collection L'Europe aujourd'hui. Les Iwrnmes, leurs pays, leur culture , offrent une 

synthèse davantage axée sur la communication, l'esthétique et les rapports sociaux 

perceptibles à travers les traces architecturales. 

Pour les publications patrimoniales de la Belgique, il faut noter I'énorme 

contribution du Crédit communal'48, qui maintient, depuis 1960, une implication 

culturelle exceptionnelle. Toujours de niveau scientifique mais rendu accessible au 

public, te mécénat institutionnel du Crédit Communal s'exerce dans trois créneaux: 

l'histoire, la musique et les arts plastiques. Depuis trentecinq ans, le secteur 

patrimoine culturel de l'institution bancaire a publié plus de 500 titres en plus d'un 

million d'exemplaires. Ainsi, on ne pourrait passer sous silence l'édition prestigieuse, 

. sous la direction de Jean-Marie Duvosquel, des vingtsix volumes de la collection 

Albums de ~ r o ÿ ' ~ ~ ,  édités à lfoccasion du 125e anniversaire de l'institution. Ces luxueux 

volumes rassemblent plus de 2500 gouaches représentant autant de villages des 

terroirs de la Belgique et du nord de la France, accompagnées d'explications 

historiques de haut niveau. 

La situation bibliographique et documentaire présente un net déséquilibre : 

entre le patrimoine ethnologique et le plan architectural, le nombre de documents 

disponibles varie de façon significative, approximativement du simple au double dans 

1976. 
147 D'HAENENS, Albert (dir.), L'Europe aujourd'hui. Les hommes, leurs pays, leur culture, 
Bruxelles, Artis-His toria, 1991. 
1Js Par le biais du mécénat corporatif, formule de financement très développée en Belgique. 
149 DUVOSQUEL, Jean-Marie (dir.), Albums de CroY,BruxeUes, Crédit communal, 1990, 26 
volumes. 



le cas du patrimoine vivant et, pire encore, du simple au triple dans le cas du 

patrimoine mobilier de Mons. 

À robservation, ce déséqulibre documentaire reflete la réalité de terrain, en 

termes de budgets, de ressources, de temps et d'énergies consentis aux dsférents 

secteurs patrimoniaux. Le patrimoine immobilier occupe une place prépondérante 

dans la gestion patrimoniale urbaine alors que Le patrimoine ethnoIogique, qu'il soit 

vivant ou mobilier, y fait plutôt figure de parent pauvre. Relativement peu de 

ressources lui sont consacrées. Sa valorisation est minimale. L'importance que les 

instances gouvernementales et institutionnelles accordent aux traditions populaires et 

a m  musées semble souvent proportionnelle au nombre de touristes que ces derniers 

savent attirer. Cette constatation suscite une variété d'interrogations. Le musée - 
édifice ou institution - n'est-il pas une manifestation de la mémoire urbaine? N'en est- 

il pas dépositaire et gestionnaire? Les collections et les activités ne révèlent-elles pas 

des pans importants de la mémoire coliective? Quelles relations existent entre le 

musée, la ville et le citoyen, entre le geste et la gestion, entre la collection et la 

collectivité? 

1 -3 TRAITEMENT DU CORPUS 

3 .  PROTOCOLE DE C U E I ~ E  DES DONNEES : 
LE MODELE QUAUTA TIF D'ENTRET~EN DE RECHERCHE 

Dans le cas de Mons comme dans celui de Québec, le corpus a été approché par 

la méthode qualitative de l'entretien de recherche, emprunté bien sûr au champ 

disciplinaire de l'ethnologie. Cette méthode offre divers types -d'entretiens que le 

chercheur Gérard Boutid50 regroupe en une typologie de huit éléments (Fig. 1.6). 

150 Voir Gérard 'BOUTIN, L'entretien de recherche qualitatif, Montreal, PUQ, 1997. L'auteur 
traite de la typologie et du mod&le à appliquer en abordant l'épistémologie, de l'éthique, des 



Fig. 1.6 Typologie de l'entretien de recherche 
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paradigmes, de la conduite et de l'application de ce type de recherche. Cet ouvrage est a 
recommander à tout chercheur se réclamant de l'approche qualitative. 



Il est rare, selon cet auteur, qu'un eniretien se classe catégoriquement dans l'un 

ou I'autre des types. 11 s'agit le plus souvent d'un mélange d'approches, que le 

chercheur devra doser en fonction de sa clientèle et de ses objectifs. Dans le cas 

présent, on a surtout utilisé I'enh-etien a questions fermées lorsqu'il s'agissait 

d'interviewer des intervenants professio~els et les entretiens centrés (focused) et à 

questions ouvertes, pour les informateurs anonymes (non-professionnels).~ Le 

modèle qualitatif d'entretien de recherche se distingue du modele traditionnel par 

Ilinteraction et la rétroaction mu~tidirectiomeks constantes entre le chercheur, la 

méthode et l'objet, tel qu'illustré par les schémas suivants (Fig. 1.7). 

Fig -1.7 Modèles tradi tiomel et qualitatif d'entretien de recherche 

Le modèle traditionnel d'entretien de recherche 

ln À propos des deux types d'informateurs, voir section 9 de cette thèse : liste des informateurs 
pour l'enquête de terrain. 



Le m d & k  qualitatif d'entretien de recherche 
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Les trois types d'entretiens cumulés pour cette these relèvent de << l'observation 

directe », menée sur deux plans: l'observation dite objective, dont les buts sont 

strictement descriptifs >> et l'observation dite partinpante, << qui rassemble une série 

d'approches complémentaires - collecte documentaire, échanges ou entrevues avec les 

participants - permettant de mieux décrire le sens des actes et événements 

observés ,152. Bien que, la plupart du temps, ces deux techniques soient mises en 

opposition l'une à l'autre, il est apparu, dès le début de cette recherche (en 1994), 

qu'elles s'avéraient complémentaires et mutuellement constructrices: l'une confirmait 

l'autre, ou l'infirmait, et ouvrait d'autres pistes, alternant spontanément entre la 

documentation stricto sensu et la participation in sihi. Dans sa publication, en 1997, M. 

Boutin confirme cette intuition de chercheur: « (...) il nous apparaît évident que 

l'interviewer est en situation d'observation au cours de l'entretien qui emprunte 

paradoxalement à l'observation dite objective et à l'observation dite participante ». 153 

152 Voir LAPERRIÈRE, Anne, t< L'observation directe », dans Recherche socide. De Ia 
problématique à la collecte des données (Benoît Gauthier, dir.), Sillery, PUQ, 1992, p. 251-272. 
153 BOUTIN, Gérard, Op. d., p. 39. 



Lors de chacun des voyages de recherche 21 Mons, le choix des entretiens 

assurait une diversité fondamentale quant au type d'intervenant approché: 

professionnel (haut fonctionnaire, gestionnaire, chercheur) ou non-professionnel 

(travailleur, bénévole ou simple participant). Selon les règles en usage, ces derniers 

demeurent anonymes. Les résultats étaient consignés par notes écrites résumant 

l'entrevue, sans recourir au magnétophone. Enfin, dans le cadre du regard posé sur le 

cas du traitement patrimonial Québec, quelques entrevues ont été effectuées sur le 

terrain, particulièrement pour le travail sur le quartier Saint-Roch. Toutefois, la nature 

de cette deuxième démarche, davantage une réflexion synthétique qu'une véritable 

enquête, rend superflue la consignation systématique de ces entretiens, par ailleurs 

fort aléatoires. 

Les recherches menées à Mons furent échelonnées sur sept séjours, dont la 

longueur variait de sept à dix jours. Le premier voyage (septembre 1993) en fut un 

d'exploration et servit surtout à établir le questionnement hypothétique et à 

sélectionner le terrain; chacun des trois séjours suivants était axé sur 

l'approfondissement de l'un des trois aspects du patrimoine. Ainsi, le deuxième, en 

hiver 1994, ciblait l'étude du geste populaire révélateur de mémoire et d'identité, par 

la Ducasse de Mons. L'analyse du phénoméne patrimonial réalisée au cours de ce 

voyage s'est effectuée dans le cadre d'un séminaire du CÉLAT sur la construction 

identitaire. La réflexion reposait sur lfhypoth&e d'une fête folklorique identitaire parce 

qu'à la fois ancrée dans Ie lieu mémoriel et intégrée à la modernitél? 

Le troisième voyage, en mars 1995, tendait à circonscrire la mémoire 

institutionnelle. L'enquête visait a inventorier les institutions rnémorielles (musées, 

cercles d'histoire, d'archéologie ou d'archives, ASBL culturelles, organismes 

gouvernementaux, etc.) et A connaître les politiques, réalisations, et prospectives de 

1% ROCHER, Marie-CIaude. << Le geste de mémoire. La construction identitaire et la fête 
folklorique: le cas de Mons» dans NOPPEN, Luc et Lucie K. MORISSET (dir.),Ardutecture, 



chaque. À l'origine de la démarche, ces organismes étaient, A tort, présentés comme 

autant d'expressions rnémorielles. Or, après une révision de position, la grille d'analyse 

distingue désormais les organismes et le patrimoine, laissant ce dernier parmi les 

expressions de mémoire mais plaçant les premiers parmi les gestionnaires de ces 

expressions que l'on nomme, pour les besoins, intmenants pahimoniaux. Parallelement 

s'amorçaient les premières démarches pour le projet du double colloque qui se 

dessinait pour 1996 et 1997. 

Un quatrième séjour à Mons (septembre 1995) était axé sur les Journées 

européennes du patrimoine. Organisées sous l'égide du Conseil de l'Europe, ces 

Journées ont fourni une occasion unique d'observer plusieurs des éléments 

fondamentaux pour la problématique: le traitement et la gestion du patrimoine à 

Mons, les liens entretenus avec l'industrie touristique, l'attitude de la population face 

aux traces de son passé, l'implication des divers paliers de gouvernement, le r61e des 

ASBL culturelles, la place de la recherche historique et enfin, le fonctionnement du 

mécénat institutionnel. Le voyage permettait de se famiiiariser avec les diverses 

instances de gestion patrimoniale, à Mons, ainsi qu'à Namur, Liège, Bruxelles et 

Strasbourg. Il s'est prolonge par un passage au Parlement européen pour observer les 

politiques d'intervention patrimoniale du Conseil de l'Europe, particulierement sous 

trois angles: celui de I'Objectif P 5 ,  celui de la pédagogie du patrimoine et celui des 

Journée du patrimoine. 

En juin 1996, le cinquième séjour d'études, avait trois objectifs: d'une part, la 

finalisation des démarches pour le projet de colloque qui se dessinait pour octobre; 

d'autre part, la participation à la Ducasse de Mons par l'observation directe de la 

cérémonie de la descente de la châsse ainsi que de la procession de Sainte-Waudm; 

enfin, l'approfondissement, par entrevue, des contacts établis lors du voyage 

- - - -  

Formes urbaines et identité collective (Luc Noppen, dir.). Québec, Cahiers du CÉLAT, 1995. 
155 Voir pages 9 et 27. 



précédent et la poursuite du questionnement en fonction de l'évolution de la grille 

d'analyse. On ne peut sous-estimer la richesse de ces entretiens et échanges. Au point, 

d'ailleurs, que les participants ont exprimé le désir de les prolonger en rencontres 

communes et plus structurées. 11 en a résulté la mise en œuvre des d e w  colloques 

mentionnés, qui ont réuni quelque 70 intervenants patrimoniaux, sp&5alistes de Mons 

ou de Québec. 

Le premier colloque eut Lieu à Mons, en octobre 1996, et constituait le cadre du 

sixième voyage d'étude. Sous les auspices de la Maison de la Mémoire, il avait comme 

thème CC Intégration, intégralité, in téaté  >>, faisant référence a u  patrimoines 

immobilier, mobilier et vivant, et traitant de questions fondamentales telles que : 

C< Comment intégrer le bâti ancien dans la ville et la vie modernes? Quels objets peut- 

on ou doit-on conserver comme baces du passé collectif? Comment résoudre les 

tensions entre les gestes traditionnels et leur sens actuel? Le deuxième colloque 

eut lieu à Québec, en octobre 1997, à l'invitation du Musée de la civilisation, 

poursuivant la réflexion sous le theme: << La ville comme patrimoine >>.IV On y 

abordait des questions liées à la pratique patrimoniale des deux cités, telles que 

l'appropriation du patrimoine, les enjeux socio-économiques de ce dernier et la 

démocratie dans son traitement, dans sa conservation ou sa réaffectation. Il va sans 

dire que la << bibliographie vivante >> réunie à ces deux occasions a constitué une source 

précieuse de réflexions.. . 

Un septième séjour, en juin 1998, avait pour but de consolider la recherche 

documentaire par un travail sur invitation ii la Bibliothèque de l'Académie Royale de 

Belgique (Bruxelles). Il a également permis l'observation directe du deuxième volet de 

1% ROCHER, Marie-Claude Rocher et André SÉGAL (dir.). Op. cit., 4e de couverture. 
1 9  Voir : ROCHER, Marie-Claude (dir.), Op. cit ;.PIEITE, Albert, « GenPse et dynamique de la 
fête folklorique. Le cas du combat rituel de Saint- Georges et du dragon à Mons », dans Conmès - 
de Namur. Actes, Bruxelles, Comité supérieur de l'ethnologie, 1987 (collection Tradition 
Wallonne. Ethnologie, didectologie, onomastique} 



la Ducasse de Mons: le combat rituel de Saint-Georges contre le dragon, depuis le 

campanile de l'Hôtel de ville- un hès rare privilège permettant une observation 

participante d'une qualité exceptionnelle. Deux voyages subséquents, en 1999 et 2000 

ont permis au professeur Barthélemy d'assurer un suivi indispensable en cours de 

rédaction. 

En outre, une correspondance, se poursuivant durant la rédaction même de la 

thèse, a complété la démarche. Parallèlement, le travail sur documents portait 

principalement sur les archives des organismes approchés lors des entrevues, avec un 

accent particulier sur trois types de sources: les minutes ou résolutions menant à une 

ou des interventions constatées en terrain (élaboration de la Charte urbaine de Mons, 

intégration de Québec comme ville du patrimoine mondial); les rapports d'experts et 

de consultants autour d'une intervention (consultations aboutissant à la Convention 

des Musées de Mons, création du Musée de la civilisation); les documents de 

planification d'événements patrimoniaux et les bilans, correctifs, et rapports qui en 

relèvent (organisation des Journées du patrimoine 1994 et 1995, ou le post-rnortern des 

Médiévales 1993 et 1995). 

À plusieurs reprises, l'intérêt que divers intenrenants ont porte a ce projet a 

facilité l'accès à certains documents de circulation interne. En fait, la difficulté 

principale de cette recherche n'est pas le manque de collaboration ou de 

documentation. À l'inverse, et en contradiction avec le proverbe, l'abondance de biens 

peut nuire, parfois, en imposant un tri intransigeant. C'est lors de l'application que se 

concrétise l'orientation méthodologique et que se précise l'usage effectif des sources, 

ainsi qu'on le verra dans les chapitres suivants. 



f.3.2 PROTOCOLE DE IRAJZEMENT DES DONNEES : 
EMPRUNTS MÉTNODOLOGIQUES E';T 

PARAM&RES D 'ANAL YSE 

Tout comme le sujet de recherche, le traitement du patximoine, qui se situe au 

carrefour de plusieurs disciplines, les orientations méthodologiques s'inspirent 

d'emprunts disciplinaires- Globalement, l'orientation méthodologique de la thèse se 

présente ainsi: il s'agit d'une recherche sociale, qui emploie la l'analyse qualitative 

par théorisation et s'inspire, dans les conclusions-réflexions, de la première étape de la 

recherche-action. Ces trois éléments méthodologiques s'entendent ainsi: 

9 la recherche sociale : fondamentalement multidisciplinaire, elle est une activité 

de quête de connaissance sur des questions factuelles liées à l'homme en société >>. 

Les quatre éléments qui la composent se résument ainsiI58: 

Préparation de 
I'ob jet d'étude 

Spécification de la 
problématique 

Recherche 
documentaire 

Théorie et le sens 
de la recherche 

O bsmat ion  - théorisation 

Structuration de 
la recherche 

Sû-ucture de la 
preuve 

Mesure 

Échantillonnage 

Formation de 
l'id ormation 

Observation 
directe 

Entretien non- 
directif 

Histoire de vie 
Groupe de 
discussion 
Sondage 

Mesure des 
attitudes 
Données 

secondaires 
Évaluation des 

programme 

Analyse de 
1'0 bsemation 

Traitement des 
données 

Analyse des 
données 

Diffusion des 
données 

1 s  GAUTHIER, Benoît, Op. cit.,, p. 570. 



L'analyse qualitative par théorisation : L'analyse de contenu est une méthode bien 

connue des disciplines historiennes. Plusieurs applications en ont été proposées, 

tant en sciences humaines (y compris l'histoire et I'ethnologie) qu'en sciences 

sociales. L'analyse qualitative par théorisation est l'une de ces applications, qui 

sied particulièrement à l'approche adoptée dans cette thèse. Elle est ainsi explicitée 

par les auteurs159 du Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines 

et sociales : 

« L'analyse qualitative par théorisation, également connue sous le 
vocable 'l'analyse par théorisation ancrée' (Paillé, 1994), vise à générer 
inductivement une théorisation au sujet d'un phénomène social, culturel ou 
psychologique, en procédant à la conceptualisation par la mise en 
relation progressive de donnée qualitatives de terrain. (...) La méthode 
comprend toujours une part de travail concret, méthodique, laissant 
des traces, mais s'avère très tôt une entreprise de l'esprit où sensibilité 
théorique et rigueur empirique se conjuguent dans un effort de  
compréhension globale d'un phén0rnène.l6~ (...) L'expression 
théorisation permet de désigner à la fois le processus et le résultat. C'est 
amener des phénomènes à une compréhension nouvelle, lier dans un 
schéma englobant les acteurs, interactions et processus i l'mure. (...) 
Concrètement, cela signifie que les catégories, hypothèses ou relations 
générées en cours d'analyse doivent être soumises à l'épreuve des 
phénomènes dont elles sont la description ou une tentative de 
théorisation. La génération et la vérification de la théorisation ont ainsi 
lieu de manière quasi simultanées, à la différence des théories 
traditionnelles d'abord créées, ensuite vérifiées.»161 

- - 

159 Dix-neuf spécialistes interdisciplinaires : psychologues, philosophes, sociologues, 
ethnologues et historiens. 
160 Dans le cadre de la présente recherche, le phénomène >> étudié est le traitement du 
patrimoine 
161 MUCCHIELLI, Alex, Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et 
sociales, Paris, Armand Colin, 1996, p. 184186. Voir aussi: PAILLÉ, Paul, M L'analyse par 
théorisation ancrée >>, dans Cahiers de sociolonie, no.23, (1994), p. 147-181, où sont explicités les 
cinq étapes de la démarche : catégorisation, mise en relation, intégration, modélisation et 
théorisation. Voir egalement l'entrée sensibilité théorique >> dans le Dictionnaire de 
méthodes ... , p. 225-226, cite ci-haut. 



Cette approche met donc l'accent sur la relation entre les données d'analyse et 

les domees de terrain, particulièrement pertinente dans le cadre d'un recherche de 

terrain sur le traitement du patrimoine. Si elle reprend les quatre éléments de 

l'observation-théorisation cités plus haut, eue n'en conserve pas I'ordre 

chronoIogique mais, au contraire, implique en va-et-vient continu entre eux, un 

retour constant aux divers points de départ ou d'arrivée. Cette perméabilité 

constante accorde au temain une place plus importante que ne le font les méthodes 

traditionnelles.l62 

P La recherche-action s'imbrique aisément dans le processus d'analyse qualitative 

par théorisation. En effet, par sa nature éminemment pratique de même que par les 

caractéristiques qui lui sont propres, la recherche-action semble tout naturellement 

se positionner à sa suite : << elle est naturaliste , c'est-à-dire qu'elle s'effectue sur les 

lieux mêmes de l'action (...), elle fait appel à des méthodes qualitatives de cueillette 

de données (interview, observation), elle recours essentiellement à des méthodes 

qualitatives d'analyse de données et elle donne lieu à un compte-rendu et à une 

analyse de l'action plutôt qu'à un exposé des résultats ».163 

Ainsi, apres la mise en forme de théories issues directement de l'observation du 

terrain et constamment noumes par elle, il peut être tentant de mener la démarche un 

pas plus loin et de formuler, en conclusion, des énoncés-recommandations. Si tel était 

le cas, cependant, cette thèse ne dépasserait certainement pas la première étape de la 

recherche-action, celle, dite << participative », qui vise à ce que le chercheur s'implique 

personnellement dans l'objet de sa recherche et que les conclusions qu'il en tire soient 

non pas des abstractions theoriques mais bien des considérations pratiques et 

applicables.1" 

-- - 

162 Ibid., p. 185. 
163 Ibid., p. 194. 
164 GAUTHIER, Benoît, Op. cif., p. 518-533. 



Les parametres d'analyse utilisés lors de l'observation sociale empruntent eux 

aussi à plusieurs champs connexes, mettant en pratique ce que Jacques Mathieu 

appelle « l'éclatement disciplinaire »*65 De nombreuses reférences disciplinaires sont 

en effet nécessaires pour aborder les différents éléments de la problématique et, 

partîculiérement, les spécificités des patrimoines immobilier, mobilier et vivant. 

L'histoire et l'ethnologie constituent donc les disciplines fondamentales, sur lesquelles 

viennent se greffer ces emprunts. 

Pour aborder patrimoine bâti et son traitement, on se servira de références en 

urbanisme, en aménagement du temtoire et en architecture; pour les interventions sur 

le patrimoine immobilier, on s'appuiera surtout sur la muséologie et la muséographie; 

pour la compréhension du patrimoine vivant, on fera appel à l'ethnographie, à la 

sociologie, à la psychosociologie, puisqu'il s'agit principalement de patrimoine 

immatériel qu'il faut appréhender dans une perspective phénoménologique avant 

d'en examiner le traitement; enfin, on puisera des notions de gestion et d'intervention 

dans le domaine auprès des administrateurs, des politologuesf et les spécialistes du 

marketing et du tourisme. Noter que la documentation fournie par la Direction du 

Patrimoine du Conseil de l'Europe permet une vue d'ensemble des politiques et 

perspectives patrimoniales, au-delà des identifications territoriales. A I'inverse, la 

documentation, riche et abondante, offerte par la Région Wallonne permet, au 

contraire, de circonscrire l'étude et de réduire I'anaIyse au cas spécifiquement montois. 

Les emprunts de références interdisciplinaires restent cependant ponctuels, 

utilises ad hoc. Les instruments d'interprétation, les p a r d t r e s  d'analyse, bref, les 

outils, demeurent résolument dans le cadre de I'ethnohistoire, approchée sous l'angle 

de la recherche sociale. Il est clair que les trop brèves incursions dans les autres 

disciplines ne servent qu'a contextualiser une intervention patrimoniale pour mieux 

-- 

165 MATHIEU, Jacques (dir.). La mémoire dans la culture, Québec, Presses de l'université Laval, 
1995, p. 3. 



l'analyser. Ces emprunts disciplinaires s'opèrent au niveau de l'information, et non de 

la méthode ou de la critique. Il est bien entendu, par exemple, que le fait de s'appuyer 

sur un travail d'architecte pour parler de l'aménagement de la Grande Place de Mons 

n'implique pas une connaissance architecturale du lieu, puisque I'intérêt de cette thèse 

se situe dans le processus d'aménagement plus que dans la Grand'place elle-même. 

De même, s'il faut faire appel à l'analyse psychosociologique d'Albert ~ i e t t e ' ~ ~  pour 

comprendre le symbolisme identitaire de la Ducasse, il ne peut s'agir que d'un 

éclairage ou d'une information spécifique permettant de comprendre la pérennité d'un 

tel phénomène et les déments de la gestion qu'il a connus. Malgré ces empmnts 

considérables, l'ancrage disciplinaire de ce travail demeure donc celui de 

l'ethnohistoire, avec des apports périphériques de disciplines connexes, apports 

rendus nécessaires par la diversité des types de patrimoines analysés. 

La méthode proposée se base sur l'analyse de contenu telle que précisée, à 

l'usage des sciences humaines, par Réjean Landry, en 1989.16' La pré-analyse, éIément 

fondamental de la méthode, a été effectuée dans ses quatre étapes essentielles et a 

donné lieu à I'opérationnalisation du cadre de recherche: 

k sélection d'unités d'analyse : le choix du corpus et sa justification 

3 définition des règles analytiqzies , par l'établissement de grilles dfanaIyses 

détemination des règles d'interprétation :définition des concepts opérationnels 

3 ln réalisation d'un prétest sur un échantillon, présenté dans la troisiéme partie de ce 
chapitre méthodologique. 

166 PIETTE, Albert, GenPse et dynamique de la fête folklorique. Le cas du combat rituel de 
Saint- Georges et du dragon à Mons D, dans Con=& - de Namur. Actes, Bruxelles, Comité 
supérieur de I'ethnoIogie, 1987, collection Tradition Wallonne. Ethnologie, didec tologie, 
onomastique. 
167 LANDRY, Réjean, L'analvse de contenu, Paris, PUF,l989, collection Le psychologue; repris 
dans GAUTHIER, Benoît (dir.), Recherche sociale. De Ia problématique à la collection des 
données, Québec, PUQ, 1992 (2e édition). Voir egalement les définitions paradigrnatiques de 
l'analyse de contenu, dans MUCCHIELLI, Alex, Dictionnaire des méthodes qualitatives en 
sciences humaines et sociales, Op. bt., aux entrées suivantes: Complexité (paradigme de la), p. 
29, Contenu (analyse de), p. 36 et 37 et Qualitative (analyse), p. 180 à 190. 



Au centre de cette demarche, on I'a vu, l'échange constant entre observation et 

analyse, entre praxis et théorisation Complémentaires, les principes de contenu 

manifeste et contenu latent, au centre même de ce type d'analyse, sont 

particuli&rement utiles dans le cadre de cette thèse, puisqu'ils permettent « une gnlle 

d'analyse mixte où une partie des catégories analytiques dérive d'une théorie alors 

qu'une autre partie émerge du matériel analyse ».'68 Ces principes relhvent du 

paradigme de la complexité qui « repose sur la volonté de produire des comaissances 

spécifiques aux sciences humaines, à travers une attention particulière portée autant 

aux acteurs qu'aux signihcations ».169 C'est d'ailleurs la base méthodologique de la 

grille proposée p. 31 (l'intervention patrimoniale: moyens à disposition), dans laquelle 

on retrouve des référents théoriques entremêlés de constatations concrètes. C'est 

également la méthode qui guidera l'interprétation des observations directes effectuées 

à Mons, et sur laquelle reposeront l'analogie et le questionnement centrés sur Québec. 

Outre l'encadrement formé par l'introduction et la conclusion, cette thèse est 

structurée en quatre parties. La premiere détaille la méthodologie. Plus un sujet est 

vaste, plus la méthode doit être précise. Devant un thème aussi englobant que celui du 

traitement du patrimoine urbain, il semble donc nécessaire d'exposer clairement la 

méthodologie. Ainsi, cette partie est constituée de quatre sous-parties. La première 

présente le cadre conceptuel et définit les assises théoriques de la thèse de même que 

ses propositions ; les deux suivantes identifient le corpus et son traitement : la 

sélection et sa justification, les protocoles de cueillette et de traitement des données et 

enfin, structure de la démonstration; la quatrième partie propose deux pré-tests de la 

méthode, demontrant son application dans deux situations de terrain. 

*a GAUTHXER, Benoît (dir), Op. nt., p. 344. 



Les deuxième et troishme parties de la thèse étudient respectivement le 

traitement des patrimoines ethnologique et architectural. Conformément aux énoncés 

du cadre conceptuel, le patrimoine sera donc envisagé à travers cette typologie, sous 

l'angle des interventions dont il fait l'objet. Cette division bipartite de la these ne pose- 

t-elle pas problème, dans la perspective d'une définition décloiso~ee du patrimoine? 

Est-il approprié d'aborder le patrimoine en le morcelant A nouveau? Comme pour les 

concepts, la contradiction ici n'est qu'apparente. Car la démonstration porte sur les 

traitements du patrimoine at large et s'appuie sur l'observation de celui-ci dans les 

contextes différents que sont les domaines de la culture matérielle et du bâti. La 

subdivision selon ces deux types de patrimoine s'avere être l'instmment le plus 

efficace pour l'appréhension de la problématique dans son ensemble. Paradoxalement, 

elle permet de dégager un panorama global des tendances gestio~elles adoptées dans 

les différents milieux. 

Deux chapitres forment chacune des deux parties. Le premier présente une mise 

en contexte des exemples choisis et fait état de l'observation critique menée en terrain; 

le deuxieme propose une analyse des mêmes exemples, abordée par le biais de 

problématiques de traitement reliées à ce type de patrimoine. 

La mise en contexte s'effectue de façon à répondre aux interrogations 

d'observation : de quel type de patrimoine s'agit-il? Comment se présente-t-il 

aujourd'hui? Quelle est sa fonction, dans le quartier, dans les usages ou dans les 

traditions? Quelle valeur esthétique, usuelle, traditionnelle, identitaire, idéologique, 

etc., lui reconnaît-on? Comment est-il perçu localement ou de l'extérieur, 

officiellement ou officieusement? La mise en contexte comprend également une 

constatation de la situation avant l'intervention: s'agit-il de dénaturation? de 

délabrement? de menace de disparition? Quelles mesures ont eté entreprises et quels 

sont les résultats visibles aujourd'hui? La perspective de ce questionnement est 
- 

169 MUCCHIELLI, Alex, Op. cif., p. 29. 



immédiate et actuelle, sauf dans le cas où l'historique du lieu ou du geste facilite en la 

compréhension. C'est en quelque sorte un « bilan patrimonial ». Ce premier temps est 

essentiellement une description aitique. 

Le deuxieme temps, l'analyse, fait référence a w  éléments jugés essentiels à la 

conservation du patrimoine, tel qu'exposé dans l'hypothèse, mais elle y réfere en 

fonction de trois ou quatre problématiques inhérentes à l'exemple en question. Il peut 

s'agir de l'usage du patrimoine, par exemple, ou du rapport au tourisme, des 

nouvelles symboliques imputées au patrimoine, ou de l'insertion sociale. Des 

questions d'ordre pratique seront également soulevées, concernant le processus dans 

son ensemble: de quelles instances sont venus l'intérêt d'origine, la prise de conscience 

et la volonté d'intervention? Quelles en étaient les motivations? De quel type d'action 

s'agit-il? À quels critères, à quels objectifs répondent-elles? Quels en sont les acteurs? 

Quel en fut le cadre politique ou institutionnel? Quels en sont les impacts et les 

conséquences actuels. La perspective, ici, est diachronique. 

Un troisième temps d'analyse, couvrant l'ensemble des données présentées 

dans les trois parties, se retrouve dam la conclusion. On y ouvre le questionnement 

projeté sur Québec à partir des observations en terrain montois. Elle reprend, par 

exemple, les concIusions des modélisations et propose une mise en parallèle des 

traitements québécois et montois : correspondances et contrastes, exemples et contre- 

exemples, besoins, réfi exions, expériences, places en apposition, voire en opposition. 

Cette conclusion, large et de nature principalement théorique, engage le chercheur à 

fixer ses observations et à les organiser en un modèle pratique cohérent. La finalité de 

la démarche, bien sûr, est de s'interroger sur l'application A Québec des modeles 

théoriques qui sous-tendent les interventions montoises. 

Sans être comparative, la démarche d'ensemble tente néanmoins de dégager les 

terrains de rapprochement en posant des questions similaires dans les deux situations, 



ce qui permet de transposer des conclusions communes ou, au contraire, d'en 

souligner les divergences. Comme le résumait Albert DfHaenens, lors du colloque 

Mons-Québec 1996 : La collecte et la confrontation de données prélevées par des 

observateurs différents sur des univers culturels distincts visent à dégager un sens 

commun à ces données d 7 0  Gérald Grandmont, dans sa conférence de clôture, 

résumait ainsi cette difficulté: 

Il est périlleux de s'inscrire dans une comparabilité lorsque les 
épaisseurs, les sédimentations historiques sont aussi différentes : 
Mons, d'un côté, ville deux fois millénaire, et Québec, de l'autre, qui 
approche à peine ses quatre cents ans. En revanche, ce qui rassure, 
c'est bien que nous soyons à une échelle historique différente (...) la 
comparaison internationale des expériences, tout en montrant que les 
objets de travail et les préoccupations sont souvent de même nature, 
contribue à enrichir les points de vues et vient donner un relief inédit 
à nos propres initiatives.ln 

C'est pourquoi, en abordant ce troisième temps, il importe de noter que cette 

thèse ne pose pas de comparatif stricto sensu mais andyse la pratique observée dans un 

terrain (Mons, en l'occurrence) pour reporter le questionnement qui s'en dégage sur la 

pratique d'un autre terrain, dont la situation présente à la fois des différences 

profondes et d'importantes similitudes. La démarche présuppose, de la part du 

chercheur, à la fois une compréhension du traitement patrimonial à Mons et une 

appréhension suffisante de la situation à Québec pour poser un questionnement 

valable; et dans les deux cas, elle exige la capacité de se distancier malgré l'implication 

personnelle inhérente à la méthodologie adoptée. C'est donc avec circonspection qu'il 

faut aborder cette formalisation et, en conséquence, s'attendre à rencontrer plus de 

questions que de réponses. 

170 D'HAENENS, Albert, << Pour comparer ... >> dans ROCHER, MarieClaude et André SÉGAL 
(dir.),Op. Qt., p. 239. 
171 GRANDMONT, Gérald, M Le patrimoine ou la pédagogie de l'appropriation >> dans Ibid., p. 
249-250. 



Enfin, dans la perspective de l'analyse qualitative de théorisation, les 

hypotheses de réponses se seront construites durent le processus de l'analyse. C'est 

dans la condusion qu'on les trouvera, puisqu'elles s'appliquent généralement non pas 

à un patrimoine en particulier, mais bien à l'ensemble des patrimoines, des acteurs et 

des actions, comme si le tout constituait une vaste collection. On y présente la 

formulation théorique des résultats de l'observation de terrain, dégageant les 

tendances fortes du traitement du patrimoine, débordant les différents contextes. 

La structure argumentative proposée ici (cadre théorique, description critique, 

analyse diachronique, projection analogique en conclusion) a notamment été utilisée 

dans une démarche similaire entreprise par Ministère de la région Wallonne. En effet, 

en 1993-1994, la Fondation Roi Baudouin, de concert avec la Direction Générale de 

I'Aménagement du Temtoire, du Logement et du Patrimoine (DGATLF) mettait sur 

pied un série de séminaires destinés aux fonctionnaires chargés d'urbanismes, 

séminaires dont la méthodologie porte des similitudes importantes avec celle de cette 

thèse. La decouverte n posteriori de la démarche wallonne, publiée en 199F72, alors que 

le processus de rédaction était entamé, est venu confirmer la pertinence de l'approche 

utilisée ici. 

Il s'agissait, dans le projet wallon, de choisir trois villes afin d'en étudier la 

question patrimoniale sous plusieurs points de vue: historique, architectural, 

urbanistique, politique et institutionnel, économique et financier, en ayant le souci de 

chercher des réponses sur le terrain, via des voyages d'études et des ateliers avec des 

intervenants de terrain ».ln Le travail visait, d'une part, à <<formuler une conception 

dynamique du patrimoine qui tienne compte de son évolution (comment est-il et a-t-il 

été pense au travers de certaines expériences urbaines?), des différentes spheres dans 

lesquelles il intervient, de la nature de ses relations avec les contextes urbains et 

SCHAUT, Christine, Op. cif., p. 11-14 
Ibid., p. II. 



d'autre part, à formuler « un essai de généralisation des information contenues dans 

les études de terrain et qui porte essentiellement sur les impact de la 

patrimonialisation sur les villes et sur leurs habitants, dans un cadre plus théorique, à 

la fois réflexif et prospectif d 7 4  

Dans le projet wallon, le choix des villes s'était effectué en fonction de 

possibilités d'analogie : « Le choix des villes s'est fait selon des criteres de 

différenciation et de similarité. (...) Dans la mesure du possible, il fallait retenir des 

villes dans lesquelles d'autres villes puissent aisément se reconnaître. À partir des 

observation recueillies et << Au-delà de la spécificité de ces villes et de leur histoire, on 

dégagera des renseignements qui peuvent être généralisées aux villes wallonnes et 

dans lesquelles elles pourront lire, par transposition, une partie au moins de leur 

histoire et de leurs préoccupations. Ensuite, il s'agira de dépasser les cas concrets et 

l'on s'efforcera de confronter les informations dégagées des études de cas avec un 

contexte plus général>>.'" 

Les trois temps d'analyse proposés dans la thèse sont axés sur le même souci 

d'une approche globale du patrimoine, dans l'optique d'une symbiose avec les 

facteurs humains d'un contexte urbain contemporain. 

La perspective globale du traitement du patrimoine urbain privilégiée ici 

constitue l'une des originalités de cette thèse. Une démonstration préalable de son 

fonctionnement, un « pré-test >> selon l'expression méthodologique, est effectué avant 

de procéder au traitement du corpus dans son ensemble. 



Deux cas sont retenus pour cette démarche. Celui du Grand-Homu, ariaen 

complexe minier ff orissant, puis site industriel désaffecté et délabré, est un exemple d' 

intemention de réhabilitation qui ont fait de ce lieu un actif pour sa communauté, 

« joyau de la révolution industrielle », classé « site patrimonial urbanistique » et 

patrimoine exceptionnel de Wallonie ». On proposera ensuite le cas du château des 

ducs d'Havré, qui n'a pas connu le même dénouement et reste a la recherche de 

solutions. Chacun fera l'objet d'une tres brève contextualisation et d'une analyse un 

peu plus conséquente, annonqant ainsi la structure générale des parties traitant des 

patrimoines ethnologique et architectural. Le questionnement sur Québec, cependant, 

ne peut s'effectuer dans ce contexte limité, car il exige une vue plus large de la 

problématique. On reprendra cependant quelques éléments des deux cas ci-dessous 

dans la conclusion générale. Jl va sans dire que cet exercice de pré-test, qui n'a pour 

but que d'expliciter la méthode utilisée, ne peut accorder aux sujets qu'un traitement 

superficiel, malgré le grand intérêt qu'ils présentent. 

Le Borinage, appelé aussi « le couchant de Mons » est une large plaine dont le 

passé, dès le Moyen-âge, est relié à l'activité minière. Les premiers textes qui 

mentionnent les cnrbornann paraissent en 1229176 et on continue d'en retrouver des 

traces documentaires aux XIIIe, XIVe et XVe siècles. L'extraction se faisait d'abord à 

ciel ouvert, puis, graduellement, dans les galeries souterraines. L'apparition, en 1735, 

des premières « machines à feu » permit d'extraire les scories et de produire un 

charbon de haute densité. La premiere machine du Borinage fut construite en 1735 et 

celle de Boussu (futur Grand-Hornu), érigée en 1746-1747, est décrite dans 

176 ROGGEMANS, Marie-Laure et DUV0!3QUEL, Jean-Marie (dir.), Autour du Grand-Hornu, 
Bruxelles, Crédit communal, 1989, p. 4. 



Z'EnqcIopédie de Diderot et d'Alembert- La multiplication de ces machines confirma la 

vocation houillere de la région et quand la region tomba sous domination française, 

les petites houillères de l'Ancien régime furent remplacées par de 
grandes exploitations. De 1810 à 1830, le Borinage tient la tête des 
producteurs de charbon belges; il procure du combustible aux 
Flandres, au Nord de la France, à Paris. (...) Pendant 150 ans, la mine a 
fourni l'essentiel du travaiI ouvrier: plus des trois-quarts jusqu'en 
1880-1890 et plus de La moitié de 1896 A 1937. Le reste de l'emploi - 
sauf, peut-être, la chaussure - est lié au charbonnage. (...) 
L'industrialisation du Borinage a entraîné une densification de la 
population. De 1801-1806 à 1846, la densité moyenne a plus que 
double, avec un triplement pour Hornu ...ln 

Le paysage porte les traces de ce passe minier encore récent. Les terrils (Fig. 

1.8), omniprésents, ont transformé le aplat pays » de Jacques Brel en une succession de 

collines incongrues. 

Fig. 1.8 Terrils du Borinage 

Également nommées crassiers, ces collines noires, formées par l'entassement de 

déchets miniers, sont aujourd'hui systématiquement reboisées. Certaines d'entre elles 

sont exploitées, dans un projet pilote, pour les résidus de charbon qu'elles contiennent. 

La couleur aussi, en atteste : la où ne sont pas encore passes les urbanistes et les 

rénovateurs, pierres, briques et granits ont une teinte noirâtre et uniforme, héritage 

d'un siècle de fumée. En outre, les vestiges architecturaux sont nombreux, depuis les 



caves a charbon des corons, jusqu'aux gigantesques cheminées et foreuses 

désœuvrées, tel les châssis à molette. (Fig. 1.9 Châssis à molette du Crachet-Picquery). 

Fig. 1.9 Châssis à moIette du Crachet-Picquery 

Le problème des sites industriels désaffectés, d'ailleurs, déborde largement 

celui du Grand-Homu, et la mémoire douloureuse de la période minigre reste 

profondément inscrite dans le territoire wallon: 

Lors de la fermeture massive des charbonnages, on a chiffré que la 
superficie couverte s'élevait à 4.500 hectares environ, soit 10% de la 
superficie des communes concernées par ce problème. Mais s'ajoutent 
à présent les carrières de porphyre de pierres calcaires, de schiste, 
d'ardoise, les terres de découverture, les terrils, les crassiers ainsi que 
les sites sidérurgiques qui sont également désaffectés, les sites 
abandonnés par I'industrie du textile et celle du cuir et tous les petits 
établissements qui vivaient de ces grandes entreprises, soit, au total, 
de 7 à 8.000 hectares. 178 

Partout dans le bassin houiller de Wallonie, on retrouve d e w  types de sites 

désaffectés: a de grands espaces abandonnes, véritables zones de désolation, bâtiments 

ou terrains et, plus sournoisement, à l'intérieur des zones agglomérées, de petits sites 

d'activité abandonnés, ventables chancres au milieu d'un habitat de mauvaise qualit& 

[...] En 1989, le Ministère de la Région wallonne dénombre une soixantaine de sites 



industriels désaffectés » 179. La carte suivante (Fig. 1.10) démontre la concentration 

particuii&re de ces sites dans la région de Mons, puis de La Louvière, Charleroi et 

Fig. 1 .IO Répartition géographique des sites industriels désaffectés dans l'est de la Wallonie 

Parmi ces vestiges de I'activité industrielle révolue se bouve le Grand-Hornu, 

impressionnant ensemble architectural construit à partir 1817 par Hemi De Gorge. 

«L'un des premiers complexes intégrés, modèle d'urbanisnie, d'innovation 

industrielle et de modernité », il est bâti dans un souci de rentabilité, certes, mais 

également dam « les principes de l'idéal communautaire défendus par certains 

théoriciens utopistes de l'époque. Il s'agit là d'un exemple unique d'urbanisme 

fonctionnel à l'aube de la grande période d'industrialisation, à la fois témoin du 

paternalisme ambiant mais aussi de l'esprit d'entreprise qui fut celui des grands 

capitaines d'industrie dBO 

lm SIMONSRENSONNET, Mary, De la rénovation des sites d'activité économique - désaffectés, 
Namur, DGATLP, 1989, p. 6. 
179 Ibid., p. 56-57. 

WATELET, Hubert, Le Grand-Homu, Grand-Homu Images, Bossu, 1993, p. 13. 



Dès 1825, le Grand-Homu se présente comme une véritable cité ouvriere. On y 

retrouvait les puits miniers, et les voies ferrées, les manufactures reliées aux besoins 

du charbonnage (fabrication de chaussures, casques, lampes, cordages), Ies magasins, 

les écuries, les bureaux, les fonderies de fer et de cuivre, les fourneaux et ateliers de 

construction, ainsi que les résidences: « 425 maisons, exceptionnellement confortables 

pour l'époque et dotées d'un jardin, (...) complétées par une école, une bibliothèque, un 

établissement de bains, une salle de danse et un hôpital ».lm 

La croissance de la production industrielle se poursuivit jusqu'en 1940, alors 

que s'entama un lent déclin provoqué surtout par l'épuisement des veines houillères. 

En 1954, en application des décisions de la CECA (Communaute européenne du 

charbon et de l'acier, qui gère la rationalisation de l'industrie charbonniere), la mine 

ferme et les ateliers sont démantelés et laissés à l'abandon. L'ensemble est alors 

fractionné en deux entités - d'une part les résidences, d'autre part le reste du site - qui 

ont fait l'objet de programmes de restauration totalement distinctsW Malgré leur 

richesse architecturale, les bâtiments du Grand-Homu furent donc littéralement laissés 

pour compte. Si certaines des maisons de l'ancien complexe furent rapidement 

acquises par les familles ouvrières appauvries, le complexe lui-même fut laissé dans 

un tel état de délabrement qu'en 1969, un Arrêté Royal le condamna à la démolition. 

Aujourd'hui le Grand-Homu présente une composition architecturale 

d'esthétisme classique, aux dimensions impressionnantes, constituée de trois 

ensembles: les bâtiments qui entourent la grande cour elliptique; ceux qui encadrent la 

première cour d'entrée, à l'ouest de l'ellipse; les six mes principales de la cité ouvrière 

formant un grand quadrilatère, de quelque 400 m sur 500183. 

Page suivante, Fig. 1.11 Vue aérieme du site du Grand-Homu 1978-1979 

'm Ibid. 
182 Seul le site en lui-même est &u&é dans Ie cadre de cette expérimentation. 



Fig. 1.12 Éléments architecturaux du Grand-Homu 

183 WATELET, Hubert, Le Grand-Hornu, Op. cif., p. 13. 





C'est donc essentiellement une mémoire de souffrance que celle des 

charbonniers. Les traces de leur passé paraissent sombres, au sens propre et au sens 

figuré. C'était la lourde mémoire des « Gueules noires >>, de leurs familles largement 

analphabètes, de leurs enfants dont la moitié n'atteignaient pas l'âge scolaire, des 

coups de grisou >> meurtriers, de ces hommes qui mouraient de fibrose pulmonaire 

avant la lettre. Mémoire de souffrance, qu'on préférait enfouir, mais qui s'affiche sans 

cesse par les édifices condamnés au délabrement ou par les terrils dont la poussi&re 

noircit encore tout le temtoire. 

Ainsi, lors de l'entrevue de septembre 1995, Mme Maryse Willerns, directrice de 

la promotion à Grand-Homu Images, citait un informateur, ancien mineur qui, avec 

plusieurs hommes de son âge, s'étaient objectés a la restauration de l'ancien complexe 

minier, de la même façon que certains Juifs s'opposent à la patrimonialisation des 

camps nazisl". 11 semble donc que ce ne soit pas le désir de mémoire de la collectivité 

qui soit à l'origine de la restauration et de la réaffectation du Grand-Homu. Les 

premieres observations rkvèlent une résistance populaire à une résurgence de la 

mémoire. Il semble plutôt que la motivation initiale ait émané des pouvoirs publics, 

voire intitutionnels-intellectuels : 

Mme Willems montre, par l'exemple du Grand-Homu, qu'il n'est pas 
toujours facile d'amener le public à s'approprier sa mémoire, surtout si 
ce patrimoine est porteur de souvenirs pénibles. Le charbonnage, en 
effet, avait le handicap d'être un bâti relativement récent et qui, surtout, 
représentait un lieu de souffrance collective et de mémoire encore vive. 
La population était réticente à conserver ces baces, et il a fallu une 
anticipation intellectuelle pour les sauver. Vient, petit à petit, le temps 
où d'anciens mineurs transmettent avec fierté, à leurs descendants, les 
traces d'un passé difficiIe.185 

1% Entretien avec Maryse Willems, Grand-Homu, 1995. 
18s ROCHER, Marie-Claude et André SÉGAL (dir.), Op. nt., p. 244. 



La population avoisinante 

uniquement lorsqu'eue constata 

n'a commencé à modifier sa perception du site 

que la réaffectation du Grand-Homu s'avérait 

bénéfique pour le quartier, c'est-à-dire, lorsqu'il y eut preuve de possibilité 

d'insertion, voire de rentabilisation. Dans le cas présent, la récupération d'un 

patrimoine abandonné passa premièrement par l'intervention des pouvoirs et 

institutions publiques. 

L'initiative est donc venue d'une prise de conscience extérieure, politique et 

intellectuelle, comme le résumait Maryse Wiuems. Les autorités (communale, 

Wallonne et de la Communauté française) se heurtaient à deux réalités conflictuelles : 

d'une part, le territoire était émaillé de ces sites industriels abandonnés, désastreux 

pour l'environnement et le développement social; d'autre part, il devenait impératif 

d'attirer de nouveIles entreprises pour dynamiser l'économie de la région et contrer 

les effets pervers de la désindustrialisation. Cependant, ces entreprises nouvelles 

cherchaient à s'implanter dans des lieux exempts des séquelles du passé et du poids 

social qui l'accompagnaient. De sorte que la volonté politique était de plus en plus 

confrontée a la nécessité économique d'assainir les sites pour leur redonner un 

potentiel productif. En 1967 i< Le Ministre qui a l'économie dam ses compétences sent 

bien qu'il ne pourra relancer l'économie de cette région qu'en renouvelant le cadre 

afin d'offrir un environnement accueillant à de nouvelles entreprisesdg6 À la prise de 

conscience première se greffèrent d'importantes motivations économiques : 

<< Des constructions, qui naguère étaient considérées comme ruines 
irrécupérables ou comme cicatrices honteuses qu'il convenait d'assainir 
au plus tôt, permettent alors de réaliser des économies considérables de 
gros-œuvre; mieux même, de garantir aux nouveaux projets un caractère 
tout à fait original, riche en significations humaines >>'W. 

1 s  SIMONS-RENSONNET, Mary, Op. n't., p. 8. 
187 BARTHÉLEMY, Jean, « Le patrimoine industriel, à son tour à i'homeur », Avant-propos 
Journées du patrimoine en Wallonie, Ministere de la Région waI.Io~e, Namur, 1994, p. 5. 



Ce maillage entre le bâti existant mais désuet et la création de perspectives 

économiques futures était essentiel pour sortir la région de son marasme post- 

industriel. En 1971, les environs immédiats du Grand-Homu font l'objet d'une 

entreprise téméraire: « La restauration et la réaffectation des bâtiments industriels sont 

marquées à ses débuts par un acte d'éclat avec I'achat en 1971 par l'architecte Henri 

Guchez du complexe urbanistique des anciens charbonnages du Grand-Homu. (...) 

(L'architecte h t )  saisi par l'impression extraordinaire que procure ce site néo-classique 

en mine et qu'il entend restaurer pour y installer ses bureaux 11 s'appuie sur des 

artistes pour une mise en vdeur audacieuse, mais n'obtient, dans un premier temps, 

qu'un demi-succès auprès de la population des corons avoisinantsl89. L'ensemble est 

aujourd'hui un complexe d'habitations et de bureaux regroupés autour d'espaces 

verts communs favorisant convivialité et vie de quartier. L'occupation avoisine 100% 

pour les espaces de bureaux comme pour les logements. Pour les environs comme 

pour le Grand-Homu lui-même, il fallut faire la preuve de la valeur du projet pour 

renverser la perception négative liée au poids de la mémoire. 

La réhabilitation du patrimoine industriel fit l'objet d'une volonté législative, en 

1978. La volonté politique mobilisa les acteurs économiques et les contraint par 

législation, à collaborer : « La loi de 1978 a été conçue dans l'esprit que le propriétaire 

d'un site d'activité économique désaffecté doit rénover. Elle considère que s'il a des 

droits sur les sites, la rénovation est pour lui un devoir. Il ne peut laisser impunément 

le site à l'abandon d 9 0  En 1987, un décret royal vint appuyer la loi: 

... la rénovation de tous les sites d'activité désaffectes. [La loi] doit viser a 
permettre d'attribuer A ces sites une destination nouvelle. Elle se veut 
résolument active, désirant aboutir rapidement: d'où les délais courts 
strictement imposes, le pouvoir d'exproprier accorde avec possibilité 

1s LOZE, Pierre, << Le patrimoine bâti et l'architecture contemporaine en Wallonie >> dans 
Wallonie : Nouvelles architectures, BrwteIIes, s.é., 1998 (sans pagination). 
1139 Observation directe, 1994 et 1998, et confirmation par entrevues. 
190 SIMONS-RENÇONNET, Mary, Op. cit., p. 14. 



d'user d'extrême urgence, la création de fonds de rénovation et I'aide aux 
pouvoirs publics et aux particulier~.~91 

Malgré tout, ce n'est que dix ans plus tard, en 1989 que le Hainaut se porta 

acquéreur du Grand-Homu, « avec I'aide de la Loterie nationale et de la Fondation Roi 

Baudouin. Par le biais de Grand-Homu Images, AÇBL, la province du Hainaut 

manifeste sa volonté de provoquer sur le site un développement économique et 

culturel selon quatre grands axes d'action, tout à la fois intégrés et autonomes dg*. 

La réaffectation, quelque soit le contexte, est une entreprise complexe et risquée. 

Selon Françoise Choay: 

Consistant à réintroduire un monument désaffecté dans le circuit des 
usages vivants, à l'arracher du destin muséal, le réemploi est sans doute la 
forme la plus paradoxale, audacieuse et difficile de la mise en valeur 
patrimoniale. (...) Le monument est ainsi soustrait aux risques de la 
désaffection pour être exposé à l'usure et aux usurpations de l'usage : lui 
attribuer une destination nouvelle est une opération difficile, qui ne doit 
pas se fonder seulement sur une homologie avec la destination originelle. 
Elle doit, avant tout, tenir compte de l'état matériel de 1 'édifice qui, 
aujourd'hui, demande à être apprécié au regard du flux de ses 
utilisateurs potentiels. 193 

La réhabilitation du Grand-Homu oscille entre le respect de la vocation 

d'origine et le réemploi total, selon les secteurs. Globalement, elle s'effectue en 

fonction de quatre axes d'insertion. Les deux premiers axes semblent évidents pour la 

réaffectation d'un site de ce genre. Ce sont les deux premiers auxquels l'on pense : la 

culture et le tourisme. En effet, le site offre un contexte idéal pour expositions, concerts 

et créations théâtrales, la «cathédrale u. Outre un musée historique, du type du 

centre d'interprétation d'histoire industrielle », le Grand-Homu offre, par les 

191 Ibid., p. 13. On y trouve également l'évolution de la législation et les grandes lignes des 
modifications imposées par ce décret. 
192 Grand-Hornu Images, brochure corporative, 19%. 
'93 CHOAY, Françoise, Op. cif., p. 163. 



Associations touristiques, des << journées de réflexion » et, visant la sensibilisation des 

publics scolaires, des « classes de patrimoine ». Cette fonction culturelle n'est pas sans 

rappeler certains pans de sa vocation initiale, alors que, sous la direction de De Gorge, 

l'école était obligatoire jusqu'a 10 ans et que la bibliothèque était accessible à tous. Les 

M classes de patrimoine » ainsi que les visites au musée sont intégrées, sur base 

volontaire, dans les curriculae scolaires, dans les cours d'histoire.194 On doit voir là, 

selon Mme Willems, une démarche de réconciliation avec la mémoire des 

charbonnages. On y reviendra. 

Le Musee a sa boutique et ses propres publications, comprenant des éditions de 

prestige. Un nouveau Musee des arts contemporains de la Communauté française de 

Wallonie, dont l'ouverture est prévue pour 2001, proposera des œuvres dans les 

domaines du vidéo/cine, des arts decoratifs et de la peinture. Son aménagement est 

prévu d m  l'ancienne et pourra accueillir des installations dont les dimensions sont 

hors-norme, reflétant d'ailleurs, celle du Grand-Homu. 

C'est le cas, par exemple de l'œuvre de Christian Boltanski, plasticien bien 

connu qui travaille souvent sur les mémoires ouvri&res. En 1997, il exposait au Grand- 

Homu « les registres du Grand-Homu » une installation de grande envergure centrée 

sur la mémoire houillère du Borinage. Basée sur les 'carnets de mineurs', instrument 

de domination économique et sociale des patrons charbonniers, réduisant les mineurs 

à l'état de quasi-esclavage. L'œuvre est, de l'aveu de l'artiste, « la pièce la plus 

importante jamais réalisée »*95 et a connu un succès appréciable au Centre Georges 

Pompidou, entre autres. 

Les musées (existant et futur) doivent encore définir leur politique de 

collectionnement mais acceptent les dons dans une perspective de préservation du 

Entretien avec Mmes Maryse Willems et Française Busine, le 14 septembre 1997. 
195 Le Soir, 30 juillet 1997. 



patrimoine populaire. En outre, les activités de recherche des musées comprennent le 

projet d'établissement d'une bibliothèque et d'un centre de recherche sur la classe 

ouvrière et le charbonnage au Borinage.'% 

Les troisième et quatrième axes d'insertion sont de nature presque futuriste. 

Dans le respect de la philosophie avant-gardiste de son fondateur, le Grand-Homu 

accueille un parc technologique. On y retrouve plusieurs centres de recherche 

spécialisée dans les technologies du laser, des télécommunications, de l'image 

synthétique, de l'informatique et de la bureautique. Certaines compagnies, tel IBM, et 

grands organismes, tel le Service Informatique du Hainaut, louent des locaux, en 

accord avec le principe de la valorisation économique du site. Enfin, le quatrième axe 

est celui de ce qu'il est convenu d'appeler << la prospective », un «laboratoire du 

futur », le Centre de Technologies Avancées, pépinière pour la recherche et << la 

création de nouvelles formes de I'art et de la technique ».197 

II est évident que, dans le cadre de la valorisation du Grand-Hornu, le premier 

élément de transmission est l'utilisation du site, au quotidien et dans le respect de 

l'esprit d'origine. On ne peut cependant la dissocier de la fonction mémorielle, de celui 

de la diffusion des témoignages du passe, de l'accessibilité des traces de ce passé et de 

la sensibilisation à leur importance. 

Un exemple de valorisation de la mémoire Boraine à travers le Grand-Hornu 

s'observe à l'occasion de sa participation aux Journées du patrimoine. Déclaré 

patrimoine exceptionnel de Wallonie, le Grand-Homu participe chaque année à cet 

événement de sensibilisation au patrimoine, dont chacune est vouée à un thème 

particulier (par exemple : << Le patrimoine civil public », << le patrimoine rural »). Le 

l% Voir à ce propos la thèse du professeur Hubert Watelet, réalisée à 1'Université de Louvain-la- 
Neuve puis publiee en édition soignée : WATELET, Hubert, Le Grand Homu. lovau de la 
révolution industrielle et du Borina~e, Mons, Éditions Hainaut-Tourisme, 1995. 
197 Grand-Homu, Brochure corporative, 1995. 



patrimoine industriel faisait l'objet des Journées 1994. Le Grand-Homu offrait au 

public, durant ces deux jours, outre son exposition permanente, 16 heures d'ouverture 

pour visites, 10 possibilités de visites guidées, une exposition de << vues anciennes sur 

les charbonnages du Borinage, un montage audiovisuel sur la vie des mineurs, et deux 

concerts Iive >> de musique traditionnelle : «quintette d'accordéons bayants ». 

Le Grand-Homu offre un programme varié d'expositions temporaires, dont les 

themes varient grandement mais dont on fait toujours ressortir le lien avec le lieu. Par 

exemple, une exposition sur les iguanodons fait ressortir l'origine antique du lieu 

(occupation romaine) et fait le lien avec l'utilisation du sous-sol, tant par l'archéologie 

que par I'extraction charbonniere. (voir, en annexe 1, le programme d'activités 

muséales du musée de Grand-Homu). 

Mais surtout, le Grand-Homu hansrnet la mémoire du Borinage par sa 

pédagogie du patrimoine, par le biais des << Classes du patrimoine au Grand-Homu D. 

S'adressant partimlierement aux élgves de la fin du primaire et du début du 

secondaire (10 à 14 ans), leur objectif est d'« associer un ensemble de disciplines 

autour du thème du lien avec le passé » et elles <( visent surtout à reconstituer le 

contexte socio-économique afin de mieux faire saisir la raison d'être du Grand-Hornu 

et de rendre les jeunes sensibles à la nécessité de sa sauvegarde par la co~aissance 

des conditions de vie Les activités sont diverses, regroupées par problématiques 

socio-économiques. À l'aide de dossiers constitués de textes, de schémas et de photos 

anciennes, les enfants réfléchissent sur des questions diversifiées, toujours conçues 

dans le but de d'établir le lien entre la mémoire et l'actualité. En voici quelques 

exemples. 



> Précisez ce que mange quotidiennement ce garçon (un enfant-mineur). Que 
manque-t-il à cette nourriture pour être équilibrée? Comparez avec la vôtre. 

% Qu'est-ce qui caractérise un coron? Ces maisons sont en cours de restauration. 
Si on les conserve, c'est parce qu'elles appartiennent au 'patrimoine 
architectural'. Pourquoi? 

P Le Borinage honore particulièrement sainte Barbe. Racontez en dessins ou 
oralement une fête actuelle et comparez avec la Sainte-Barbe du Borinage. 

9 Que craint particulièrement l'ouvrier du XIXe sigde? Qu'en est-il aujourd'hui? 

Le Grand-Homu est maintenant à la fois un site d'archéologie industrielle, un 

écomusée, un centre de recherche et de technologie et un édifice à bureaux. Ses 

fonctions actuelles rappellent sa vocation initiale : lieu de production et de technologie 

d'avant-garde, mais aussi lieu où la culture et l'éducation étaient rendues accessibles 

au plus grand nombre. Plus de 250 personnes travaillent quotidiemement dans ce 

complexe. 

Cependant, la question du rôle de la volonté populaire dam la conservation du 

Grand-Homu demeure entière. Les sources consultées ne révèlent pas de traces d'une 

implication populaire ou civique aux stades initiaux - sinon des signes de réticences, 

on l'a dit. Cela explique peut-être la vague impression de K vase clos >> exprimée lors 

de la visite in situ effectuée avec la délégation québécoise à l'occasion du colloque 

Québec-Mons 1996. Par contre, la directrice de la promotion*" a cité plusieurs 

exemples d'anciens mineurs ou d'enfants de mineurs qui avaient visité I'exposition 

«Gueules noires » (1994), au musée d'histoire du Grand-Homu et y avaient, en 

quelque sorte, renoue avec leur mémoire. 

1% Dossier CLASSES PATRIMONIALES AU GRAND-HORNU, 1990. 
199 Entrevue avec Maryse Willems, septembre 1994. Un recueil, qui consigne les commentaires 
des visiteurs, fait état d'un << désir de fierté ». Les animateurs notent une croissance régulière 
dans la partiapation des K voisins D dans les diverses activités culturelIes offertes (concerts, 
expositions d'art ou d'histoire, codérences ...). 



Dans le cas du Grand-Hornu, l'acteur-initiateur fut l'Étatf l'acteur-déveioppeur, 

Ifinstitution (AÇBL) et public ne se mobilisa que devant la constatation de la 

rértffectation et de Ia réinsertion réussie du site. 

Fig. 1 .l3 Intervention patrimoniale au Grand-Hornu 
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Pour certains analystes, cette démarche constitue de Yinterventionnisme de la 

part de l'État. Jean-Michel Leniaud, sans mentionner l'exemple précis du Grand- 

Homu, parle de « technocratisation » du patRmoine : « Une élite éclairée de 

fonctionnaires administratifs, techniques et administratifs décide, au nom de tous, ce 

qui convient aux usagersd00 Michel de Certeau, quant a lui, estime que dans un 

pareille situation, le pouvoir administratif devient « un pouvoir 'soignant'. Il prend en 

charge la santé d u  corps social, et donc ses maladies mentales, biologiques ou 

urbaines» et que <C une désappropriation des sujets accompagne la réhabilitation des 

objets ». Pour redresser la situation, la dynamique des relations enhe habitants et 

spécialistes doit être restaurée.201 

Il semble que ce soit Ie cas au Grand-Homu. Si, il y a vingt ans, les citoyens des 

alentours se méfiaient de ce qui se passait dans l'ancien complexe minier, ils se 

déclarent maintenant satisfaits, dans l'ensemble, de l'impact sur le quartieP2. 

L'observation confirme que le Grand-Homu est aujourd'hui très présent dans la vie de 

quartier, non seulement par les emplois directs et indirects qu'il génère, mais aussi par 

Ifactivite qui l'entoure et la fierté qu'il procure. Depuis les dix dernieres années, les 

façades des maisons avoisinantes font l'objet d'efforts d'esthétique de la part des 

habitants: portes repeintes, volets réparés, fleurs et jardinets entretenus. Peut-on lier 

cela à l'effet d'entraînement de la revitalisation du Grand-Homu? C'est possible, 

surtout si l'on tient en compte la circulation générée par i'attractivité nouvelle du site. 

La direction évalue à 35 000 le nombre de visiteurs en 1998-1999, dont 15 000 d'âge 

scolaire et 2 000 aux Journées du patrimoine. Dans son état actuel, le Grand-Homu 

200 LENTArJD, Jean-Michel, cc La mauvaise conscience du patrimoine >> dans Le débat, janvier- 
février 1994 (no78), p. 171. 
201 DE CERTEAU, Michel, « Les Revenants de la ville: Mémoires de Paris, dans BERTRAND, 
Marc (dir.), Popular Traditions and Leamed Culture in France from the Sixteenth to the 
Twentieth Centurv, London, Anma Librï, 1985, p. 305. 
202 Informateurs 4 et 6, avec confirmation durant un entretien avec Mme Willems, le 14 
septembre 1997. 



constitue un acteur social important dans la communauté locale. Lieu de mémoire, il 

est également Iieu de transit technologique, de redéploiement culturel, de 

revalorisation économique et, en conséquence, agent de développement socÎal et 

incubateur économique. 

Lorsqu'en 1979 s'est fondée !'ASBL << Les Amis du château des Ducs 

d'Havré f i ,  seule la tour, dite cc Tour d'Enghein >> et la chapelle castrale emergeaient des 

ruines de l'édifice. Les douves étaient sujettes a l'ensablement, la végétation avait 

envahi le site et les fondations étaient fragilisées par les galeries minières creusées en 

sous-sol. L'objecol des Amis était de <<favoriser la réinsertion du château dans la 

société actuelle et promouvoir sa sauvegarde et sa restauration »?O3 Le site avait 

pourtant été classé 1939. Mais la protection avait été lacunaire et les quelques 

reparatiom effectuées en 1948 pour prévenir l'effondrement de la tour, nettement 

insuffisantes (voir Fig. 1.14 : Le château d'Havre en 1950). 

Les ruines actuelles révèlent une structure imposante: poste de guet dont 

l'existence est documentée depuis le XIIe siècle, il devint château >> en 1276 : cc pour la 

prerniere fois, le châtelain de Mons est appelé 'châtelain d'Havréf, ce qui implique 

l'existence d'un château ».2m Au XIVe siècle, la f a d e  Enghein lui donna la 

disposition qu'on lui connaît encore aujourd'hui : un qadrilatere trapézoïde, avec 

2m La mémoire des pierres. À la découverte du patrimoine architectural en Wallonie et à 
Bruxelles, p. 25, 
2~ Ibid., p. 25. 



quatre tours dont trois carrées et une octogonale, dite le donjon, et qui fut coiffée d'un 

bulbe en 1603, par son propriétaire Charles Alexandre de Croy. Menant grande cour, il 

fit de la forteresse un château de plaisance qui accueillit notamment Rubens, Marie de 

Médicis, et l'Infante Isabelle. 

Fig. 1.14 : Le château dfHavré en 1950 

Fig. 1.15 Le château d'Havré en début de restauration 



Fig. 1.16 Le château d'Havré avant et après intervention 



Laissé pour compte par la famille de Croy au XD<e siècle, le château, en 

délabrement croissant, fi t  l'objet de plusieurs interventions individuelles ou 

communautaireszF En résumé, le Chanoine Puissant s'en porta acquéreur en 1919 et 

fit une première tentative de restauration. L'entreprise dépassait ses moyens financiers 

et techniques, cependant, mais les demandes de fond avaient éveillé l'intérêt d'un 

richissime Américain qui eut projet d'acheter le château et d'en transporter les pierres 

dans son pays pour reconstituer I'édifice. Dix ans plus tard, en 1930, la Province du 

Hainaut acheta le site, mais ce n'est qu'en 1936 qu'elle procéda à son classement 

comme site d'intérêt majeur.206 Les interventions qui s'en suivirent suffirent à peine à 

la consolidation du château et son délabrement, de même que celui du terrain 

avoisinant, se poursuivit. 

La publication d'une monographie par Émile Poumon, publiée en 1947207 eut 

pour effet de réinvestir Ifintérêt des résidants pour ce patrimoine local laissé à 

l'abandon et trois ans plus tard, I'auteur obtint les premiers subsides publics pour la 

restauration du bulbe. Le budget, cependant, fut inadéquat et les travaux, interrompus 

prématurément.208 Trente ans séparent cette première tentative de restauration de 

205 Source : Office du tourisme de la Ville de Mons. Il n'a malheureusement pas été possible de 
rejoindre un représentant de I'ASBL Les Amis du château des Ducs de Havré, mais un 
informateur anonyme, ancien résident dHavré, a bien voulu fournir certaines clarifications, 
lesquelles furent corroborées par un entretien téléphonique avec M. Van Caenagem. 
206 Ministère de la Communauté française, Inventaire du patrimoine monumental, 
207 POUMON. Éde, Havré : le duché, le village, le prieuré de Saint-Antoine en Barbefosse, 
Bruxelles, s-é., 1947. Il n'a pas été possible de trouver ce livre, mais référence y es: faite dans 
Mons. Chronique des rues et maisons. Anthologie Montoise editée par 1'Asçociation des cayaux 
et les amis de Marcel Gillis. Mons, 1981. Émile Poumon est un auteur prolifique en matière de 
patrimoine. Longtemps président du Cercle Royal Montois de Bruxelles ainsi que de 
l'association Royale des écrivains wallons, il publie de nombreuses monographies sur le 
patrimoine monumental belge, de même qu'une série de huit volumes sur diverses villes. Dans 
Mons. Chronique ..., Ibid., p. 15-16. 
2m Le château d'Havre, dépliant informatif publié par l'Office du Tourisme de la Ville de Mons, 
1998. 



l'action publique encore visible aujourd'hui. En effet, 1978, un regroupement de 

citoyens mena à la fondation de I'ASBL Les Amis du château des Ducs d'Havré, citée 

plus haut. Depuis, les interventions sont incessantes, et l'impact de cet organisme sur 

la survie du site est majeur. MobiIisant les ressources locales, bénévoles et 

professionnelles, L'ASBL obtient en moins de six ans les résultats suivants: 

1979 convention d'accès de la Province avec permission de rénovation 

1980 établissement d'un chantier de bénévoles pour dégager la cour intérieure 
du château de la végétation envahissante 

1981 continuation du déblaiement et pose, par la Province, d'une toiture 
provisoire sur la tour sud-ouest 

1981 dégagement de la Grand salle, de l'escalier et de la chapelle; la Province 
couvre la tour nord-ouest, I'ASBL, la tour d'Enghein 

1982 prise en charge par la Province de la consolidation de la tour d'Enghein 
(réfection du parement, imperméabilisation de la terrasse); un octroi pour l'aide 
de 9 ouvriers est accordé; un archéologue suit bénévolement le déroulement des 
travaux 

1983 à 1985 suite des travaux sur les toitures, consolidations structurelles, 
aménagements intérieurs. 

Une visite d'observation révèle aujourd'hui un site en voie de restauration, 

mais déjà agréable pour le public. Plusieurs salles sont disponibles pour diverses 

activités (mariages, fêtes, réunions, congrès, concerts, expositions); les douves ont été 

ensemencées et sont exploitées par une ASBL de pêche à la ligne; la conciergerie est 

louée à un particulier; enfin, 1'ASBL est encore fort active? 

Pour les instances politiques concernées, la première garantie restera toujours 

l'attachement et le respect que la population locale porte à un site. Il importe avant 

tout qu'elle se sache toute entière concernée».210 Après plusieurs générations de 

209 La dernière visite au château fut à l'occasion d'une dégustation de vins belges, dont une 
cuvée était produite au bénéfice de SASBL. 
210 VOUS avez dit classement ? La protection du patrimoine immobilier dans la communauté 
française de Belnique, Bruxelles, MCFB, Administration de la protection du patrimoine culturel, 



négligence et d'abandon, comment expliquer le renouveau d'intérêt pour le site du 

château des Ducs d'Havré, et le sérieux de l'intervention citoyenne? Car il est clair que 

le moteur de l'action est I'ASBL, sans laquelle les décideurs de la Province du Hainaut 

ne seraient probablement pas intervenus dans le dossier. L'intervention semble être 

basée principalement sur le dynamisme de I'ASBL. L'observateur a l'impression que le 

site est tenu à bout de bras et que seule la créativité des membres de SASBL l'empêche 

de sombrer à nouveau dans le délabrement. Le manque de soutien des différents 

paliers gouvernementaux, cependant, rend vulnérable l'entreprise de sauvegarde. 

Pourquoi une telle implication populaire ? Quels facteurs distinguent 

l'expérience d'Havré de celle du Grand-Homu ? Les contrastes et les similitudes avec 

le traitement patrimonial dans le cas du Grand-Homu sont intéressants. Les deux 

situations débutent avec le même passif : un site historique désaffecté et en état de 

délabrement avec une perception populaire négative. La première étape vers la 

réhabilitation est, dans les deux cas, l'intérêt d'un individu débouchant sur un achat à 

titre privé. Celui-ci est incapable de compléter la démarche entamée, et une ASBL est 

créée, pour Homu comme pour Havré. 

M s'arrêtent les similitudes : le château d'Havré ne fait l'objet que 

d'interventions limitées de la part des instances gouvernementales, malgré les vœux 

de la population. À l'inverse, le Grand-Homu bénéficie des programmes de 

subvention malgré l'indifférence locale. Quels éléments ont suscite la différence dans 

les interventions patrimoniales des pouvoirs publics? Peut-on inférer une difficulté du 

site d'Havre à s'intégrer dans la modernité de la communauté ? En plus de constituer 

un attrait touristique relatif, le site souffre-t-il de la proximité de Mom, avec son centre 

historique renommé et son patrimoine majeur? Ou, au contraire, Havré est-il situé 

trop loin de Mons, ne pouvant ainsi profiter des avantages du centre urbain ? 

1984. Placé à Y époque sous la compétence de la Cornmunaut6 française, le patrimoine 
immobilier relève maintenant de la compétence régionale. 



II est intéressant de noter que, selon la charte d'incorporation, I'objectif premier 

était de K favoriser la réinsertion du château dans la société actueIle ». L'ASBL semble 

très consciente que cette réinsertion est une clef de la survie du site. Ses membres 

tentent, par exemple, de lui donner une vocation éducative, en imaginant, par 

exemple, l'étabtissement sur place d'une école de métiers traditionnels, ou un lieu de 

stages ou de séminaires. Ils proposent aussi l'organisation de camps de vacances, de 

camps de jour et de classes du patrimoine. Le marécage qui entoure le château devrait, 

selon eux, devenir une réserve faunique, ce qui relancerait le potentiel touristique du 

site. 

Actuellement, le seul élément de pertinence à la communauté moderne réside 

dans la fonction mémonelle du site et, accessoirement, à celle de loisir. Selon Benoît 

Van Caenagem, la solution la plus évidente pour sa sauvegarde serait de doubler cette 

vocation mémorielle d'une fonction sociale ou commerciale justifiant l'investissement 

nécessaire pour l'infrastructure. Le site retrouverait ainsi un sens social, certes 

différent de celui d'origine - d'administration et de prestige - mais pertinent à la vie 

contemporaine et adapté à ses valeurs. 



DEUXIÈME PARTIE 

LE TRAITEMENT DU 
PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE À MONS 

LA F ~ T E ,  LE SA VOIR-FAIRE ET L'OBJET 

L'observation directe d'un phénomène social tel qu'une expression de 

patrimoine vivant constitue une démarche de recherche particuli&re. Physiquement 

impliqué dans I'obsewation, le chercheur n 'a d'autre choix que d'aborder cette étape 

comme une recherche à caractère heuristique, approche identifiée dans les années 

1980 et qui se définit ainsi: 

C'est une méthodologie de recherche de type phenoménologique 
ayant pour objet l'intensité de l'expérience d'un phénomène telle 
qu'un chercheur l'a vécue. (...) La recherche heuristique part du 
principe que nous ne pouvons connaître un phénomène qu'à pnrtir de nos 
catégories propres d'nnalyse, lesquelles dérivent de notre expérience 
personnelle de la réalité. L'approche exige ainsi que le chercheur ait eu 
une expérience intense du phénomène étudié. Cela est vrai également 
des personnes interviewées par la suite.210 

L'observation de la Ducasse et de sa gestion ne peut se faire que par La 

participation physique à l'événement. C'est également vrai, le plus souvent, pour 

210 MUCCHIELLI, Alex, Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et 
sociales, Paris, -4rmand Colin, 1996, p. 182. 



d'autres réalités tel que les savoir-faire traditionnels et les objets d'usage courant; 

c'est d'autant plus vrai que les facteurs mentaux qui constituent le patrimoine 

immatériel (spiritualité, croyantes, identité, récits traditionnels, etc.), lesquels se 

manifestent dans l'action du quotidien et sont donc beaucoup plus efficacement 

observés in situ et de visu. 

Le présent chapitre aborde dans un premier temps la problématique de la 

conservation du patrimoine festif, à travers l'observation directe de la Ducasse de 

Mons et du traitement patrimonial dont elle est I'objet. Il aborde également, dans un 

deuxième temps, un autre aspect du patrimoine ethnologique en milieu urbain : la 

sauvegarde des savoir-faire traditio~els et le traitement des objets de culture 

ma térielle. 

2.1  LE PATRIMOINE FESTIF 

Depuis plus de 700 ans, Mons, chef-lieu de la province du Hainaut, peuplée de 

quelque 100 000 habitants, est le théâtre d'une manifestation patrimoniale aux noms 

variés: Doudou, Lumeçon, Kermesse, Ducasse.. . A la fois procession et combat, cette 

fête regroupe des personnages folkloriques, mythiques et hagiographiques et met en 

scène divers éléments de mémoire, enjeux d'appartenance. La composition de cette 

fête est double: une procession religieuse souligne le culte à la fondatrice >> de la 

ville, Madame Sainte Waudm et un combat théâtral affirme la victoire perpétuelle du 

bien sur le mal. 

Les Montois accordent beaucoup d'importance à cette fête locale et 

multiséculaire. Ils tirent une fierté commune de ce lien ancien avec le moyen âge et un 



sentiment d'appartenance l'espace qui Ifexprime."' Elle fait manifestement partie de 

leur espace urbain et des gestes qui l'animent. Certains, analysant le phénomène, 

n'hésitent pas à le qualifier d'a élément de mobilisation unanime de la population » et 

de facteur de cohésion sociale n.212 Quoi qu'il en soit, le visiteur ne peut que 

remarquer la participation, voire, la mobilisation massive des habitants de Mons a cet 

événement annuel. 

La Ducasse de Mons est donc un cas exemplaire de manifestation du 

patrimoine vivant. Çon observation ouvre la porte à de larges pans de l'héritage 

intangible, tels que la langue, la musique, les légendes, les savoir-faire traditionnels 

et d'autres encore. Le choix de la Ducasse comme exemple du patrimoine festif 

repose sur sa représentativité, car on y retrouve, en concentré, plusieurs des éléments 

importants du patrimoine vivant. La langue locale, par exemple, est à l'honneur 

durant la soirée de poésie en rnontois213, de même que le vocabulaire particulier dans 

les chants et les expressions populaires214. La musique traditionnelle est 

omniprésente, de la descente de la chasse jusqu'à l'air du Doudou inlassablement 

répété par l'orchestre et la foule durant l'heure entière du combat de saint Georges. 

Page suivante : Fig. 2.1 El Doudou, texte et musique 

- - 

211 Selon les témoignages cites en bibliographie aiwi que l'enquête orale menée en 1992-1993 
par Jean-Pierre Ducastel et Jean-Marie Duvosquel pour rapport, à paraître en 1994-1995, au 
Conseil supérieur des ATP et du folklore. D o ~ é e s  communiquées lors de l'entrevue avec M. 
Ducastel a Mons, le 6 mai 1994. 
n2 Entrevue avec M. Michel de Reyinaeker, conservateur en chef du Musée des Beaux-Artç 
de Mons. Mons, le 5 mai 1994. 
213 Les Montois Cayaux organisent une soirée de poésie en langue montoise, pour mettre en 
valeur l'œuvre des littérateurs s'exprimant dans cette langue. 
214 Tel, par exemple << In v'la CO pou in an D, salutation traditionnelle entendue partout après 
le combat. (Observation directe) 



Chant populaire montois 
Tempo di Marck 

I - 
Nos i-rons vir l'car d'or. i l'pro -ces-sion dc Mon G s'm l'pou-pée S' Georg' 

2. R' Vieill' Marpu'riae 
Trousse ses fa1 balas 
Pou fair' bouilli I'mannittc 
Ei cuir' ses biaux p'tits pois. - 

3. Les Dames du Chapitre 
N'auront pas du gunbon, 
Parce quélles n'ont pas fait 
El tour d'cl procession. 

4. Voici l'dragon qui vient ! 
Ma mère sauvons nous ! 
Il a mordu grand-màe, 
I' vos mordra itou. 

6. Dngon. sauvag' ct diabes. 
Saint Georg' éié chindiins 
Ess' toirrpin W n s  I'sabe . . . 
On tir'. c'est 1' p n d  moumint 

5. VIA qu'el Lum'qon commace 7. V'ià 1' dragon qui dpuse, 
Au son du carillon In v'là CO pou in an: 
Saint Georg' avec sa Iancc Asteur faisons ducasse. 
Va combat' et dragon. A mbe mes infants. 

Le savoir-faire ancien ressort, notamment, dans la construction des 

personnages et des costumes, dont ceIui des hommes de feuilles est bon exemple: 

chaque année, l'épouse l'assemble en cousant une à une les feuilles de mûrier, y 

passant la nuit pour qu'elles n'aient pas le temps de se défraîchir avant le jour. La 

Ducasse constitue donc un exemple probant de patrimoine vivant, geste festif collectif, 

largement relié au savoir-faire et à la culture matérielle. 

Existant depuis près de treize si&cles215, la Ducasse de Mons présente une 

pérennité qui soulève d'importants questionnements. En elle-même, la fête est 

complexe. Elle témoigne d'une construction identitaire évolutive et originale qui 

retient l'attention de nombreux ethnoIogues. C'est dans cette perspective que se 

situent la contextualisation et la description critique, dans le premier temps de ce 

215 Voir VAN CAENAGEM, Benoît, « Une tradition de treize siècles: la procession du Car 
d'Or à Mons )>, dans ROCHER, Marie-Claude, Op. cit., p. 151-175. 



chapitre. Ainsi, on identifiera les divers déments de la fête, leur historique et 

particulièrement leur r6le symbolique ainsi que les adaptations qu'a subies ce rôle. 

On verifiera si, dans la fête telle qu'elle se vit aujourd'hui, on retrouve des traces de 

construction identitaire, par exemple, comme on peut le supposer. 

Après la Ducasse et les éléments qui la constituent, c'est sa perdurance elle- 

même qui sera examinée, dans l'analyse, deuxième temps de ce chapitre. En effet, 

même dans les villes d'Europe dites « médiévales », peu nombreuses sont les fêtes 

dont la forme et le sens sont restés si pr&s de l'origine ancienne. La présence de la 

Ducasse dans la réalité urbaine contemporaine de Mons interpelle donc le chercheur. 

2.1. f L 'ESPACE PUgLIC : LA PROCESSION DU CAR D'OR 

Plusieurs villes européennes présentent aujourd'hui des fêtes qui perpétuent, 

sous diverses formes (courses, concours, processions, jeux, etc.), des traditions 

d'origine médiévale.216 Parmi les plus co.nnues, on retrouve dans la France 

méditerranéenne, l'exemple le plus rapproché de la Ducasse de Mons, celui de la 

Tarasque dont le récit de combat entre un dragon et un personnage hagiographique 

(ici, sainte Marthe) porte une ressemblance frappante avec le Doudou montois. Le 

renommé Palio de Sienne217 en est un autre exemple, de même que les courses folles 

- - - - 

216 En 1995, la Société d'ethnologie française organisait I'exposition << Cités en fête >> au Musée 
national des arts et traditions populaires, à Paris. Cette exposition fut roccasion 
d'importantes réfiexions sur le sujet. Voir : GUESQUIN, Marie-France, Op. cit. 
217 L'ethnologie a traité abondamment du Palio de Sieme. L'un des ouvrages plus 
importants, ne serait-ce que par sa bibliographie de près de 200 titres, est celui des ethno- 
anthropoIogues américains Dundes et Falassi, paru en 1975 mais mis à jour et traduit onze 
ans plus tard : La terra in piazza. An interpretation of the Palio of Sienna, Berkley, Los 
Angeles, 1975. En rapport avec les phénomenes du type de la Ducasse, voir: CARLE, Lucia, 
« Demere le Palio de Sienne: un modèle social urbain » dans GUEÇQUIN, Marie-France (dir.) 



des taureaux dans les rues de Pampelune, à I'occasion de l'Encieroz18 ou, tout pr&s de 

Mons, le Carnaval de Binch+? 

Le Carnaval de Binche : Fig. 2.2 << Société des Pierrots » (1980) et Fig. 2.3 Gilles de Binche 

Fête et identité de la ville, Ministere de la Communauté francaise de Belgique, 1994, p. 117- 
120. 
218 FRIBOURG, Jeaxuüne, << Signes identitaires festifs en Espagne » dans GUESQUIN, Marie- 
france (dir. ), Fête et identité de la ville, MinistPre de la Communauté française de Belgique, 
1994, collection Tradition Wallonne ..., p. 75-90. 
219 Lieu de naissance des Gilles de Binche, sympathiques et énigmatiques, porteurs de 
chapeaux emplumés, d'armoiries royales et de lunettes vertes ... Dans la ville, le Musée 
international du masque traite des usages carnavalesques dans divers pays du monde. 
L'historien et philologue roman, Samuel Glotz, Binchois lui-même, consacra sa vie à la 
connaissance et au rayonnement du folklore belge. Parmi ses publications: Le carnaval de 
Binche, Mons, Fedération de Tourisme de la Province du Hainaut, 1983. Voir également le 
chapitre traitant du Carnaval de Binche dans PIETTE, Albert, Les jeux de la fête, Paris, 
PubLications de la Sorbonne, 1988, p. 31 à 53. 



À Mons, la Ducasse célèbre a la fois le mythe fondateur de la ville (par la 

Procession du Car d'Or) et l'éternel combat manicheiste (par le combat dit 

« Lumgon »). Ces deux éléments, devenus indissociables, constituent le geste 

mémoriel posé chaque année ii la Trinité (le premier dimanche de juin). 

Selon le récit de fondation de Mons, c'est sur la butte elliptique de la place forte 

que Waudru, épouse du prince Madelgaire, née entre 612 et 622224 quitta la vie 

familiale pour fonder un monastere. Celui-ci fut reconnu dès 650 par le roi 

d'Austrasie, Sigebert III." À la mort de la sainte, en 688, son souvenir fut vénéré par 

la population de sorte qu'en 722, saint Hubert, évêque de Tongres-Maestricht, l'éleva 

à la sainteté, en présence, dit-on, de Charles Martel.= Son culte fut confirme par la 

papauté, successivement en 1039 puis en 1181. 

Des miracles sont attribués à la sainte dès 750. (...) A partir de 1401, les 
comptes du chapitre signalent les miracles et le nom des bénéficiaires. 
Des processions sont régulièrement organisées avec ceux-ci. On 
invoquait la sainte contre 'le feu de I'estincelle', maladie identifiée à 
un ergotisme gangreneux, mais aussi pour les accouchements, pour 
les jeunes enfants ou contre la peste. Parmi les autres traces du culte 
rendu à sainte Waudru, on peut relever des pèlerinages et, bien sûr, 
les processions. Il ne faut pas oublier, non plus, l'existence de 
sainteurs, manants et manantes voués à la sainte patronne (...) de 
même que la statuaire, Les vitraux, les tableaux, les médailles.. . .= 

-- 

220 VAN HERK, Michel, « Sources biographiques », dans La procession de Mons et le combat 
dit Lumecon, Mons. Publications du Musée des processions, 1982, p. 15-17. 
m PETIT, Karl, La Ducasse de Mons, Imprimerie de la Fédkration du tourisme de la Province 
du Hainaut, Mons, 1984, p. 8. 
2 ~ 2  NOIRFALIZE, Gérard, Abbé, Le chapitre noble et roval des chanoinesses de Sainte- 
Waudru à Mons, Publications de la Societe d'histoire de France, T.5,1961-1962, p. 105-125. 
~ 2 3  VAN HERK, Michel, « Un culte multisWaire », dans La Ducasse de Mons, Op. cit., p. 16- 
17. 



À partir du VIIIe siéde, Sainte Waudru fut en effet l'objet d'une dévotion 

populaire très active? non seulement comme fonda~ce  mais aussi comme 

protectrice de la vue. De telle sorte que, certains historiens, dont Benoît Van 

Caenagern, conservateur du Trésor de la Collégide de Mons, considèrent que la 

procession en l'honneur de sainte Waudni est une tradition vieille de treize siècles: 

Des processions en I'homeur de sainte Waudm avaient déjà été organisées peu 

apres l'élévation des reliques [au VIIe siècle] Des comptes du Me siècle (en vue d'une 

réconciliation entre les habitants de Mons et ceux de Boussu [où est actuellement 

situé le Grand-Hornu], font mention d'une procession et de la << fierté >> (châsse) de 

Sainte-Waudm >> -225 

En 1349 particulièrement, la peste sévissait dans le Hainaut comme partout en 

Europe. Une procession en l'honneur de la Sainte fut dors recommandée par le clergé 

de la Collégiale. Le 7 octobre, les Montois placerent sur le kar », les reliques de 

sainte Waudru, alors que les habitants de Soignies, ville voisine, faisaient de même 

pour les restes de son époux, saint Vincent. Les deux reliquaires furent placés 

solennellement en présence l'un de l'autre à Bmyères de Casteaux6 et restèrent à la 

vénération des pèlerins pendant huit jours. La peste régressa alors, et, en 

recomaissance, les Montois établirent la procession en événement annuel. Trois ans 

plus tard, le clergé fit coïncider la procession avec celle de la Trinité.= Ce serait donc 

là l'origine de la procession du Car d'Or, selon la tradition. À Soignies, commune 

voisine de Mons, le Tour saint Vincent est également encore observé aujourd'hui, sur 

la base d'un récit hagiographique semblable. 

224 Voir BROGNTET, Jean-Michel, La Vita ou le corps textuel de Waudru au moyen âge », 
dans Sainte Waudru, mémoire millénaire, Cahiers du CACEF (no. 133), 1988, p. 2429, ainsi 
que : LIÉNARD, Edith et Piene ORBAN, << Exploration d'un imaginaire : un culte millénaire 
D, dans la même publication, p. 17-28. 
22s VAN CAENAGEM, Benoît, cité dans ROCHER, MarieClaude et André SÉGAL (dir.), Op. 
cif., p. 151. 
226 Emplacement de l'actuel Grand Quartier Général des Forces Alliées en Europe (SHAPE) 



11 n'est pas certain, cependant, que la procession de 1349 fut réellement aussi 

déterminante dans I'histoire de Mons, car certains chercheurs tendent à remettre en 

question la gravité de l'épidémie de peste à Mons: 

En réalité, le cortège n'eût d'exceptionnel que sa date, son changement 
d'itinéraire, et la participation conjointe des populations montoise et 
sonégieme. Quant à l'occasion - Ia grande peste de 1348-1349 - elle 
semble avoir été exagérée par les historiens des XVIIe et XVIIIe 
siècles, Vinchant et Boussu, dont les affirmations ont été répétées 
jusqu'a nos jours. En effet, l'épidémie de peste n'a guère touche le 
Hainaut, comme le cons ta tent les historiens contemporains et comme 
le corroborent les comptes de la Ville pour les exercices de 1318 à 1350 
qui révèlent une activité normale, impossible en cas de fléau? 

Quoi qu'il en soit, historiquement, Mons et sa patronne affirmèrent, par ce 

récit, leur prestige et leur domination sur les contrées males, drainant pelerins et 

pénitents vers la Collégiale : « Dès Lors, la procession montoise devient en quelque 

sorte un rite de fondation donnant à la population la possibilité d'exprimer une 

identité collective 4 2 9  

227 HAINAUT, Jacques, La procession du Car d'or, Office du tourisme de la ville de Mons, 
1998. M. Hainaut est président de la Procession. 
2a La Ducasse de Mons, Op. cit., p. 7. 

PIETïE, Albert, « Genèse et dynamique de la fête folkIorique. Le cas du combat rituel de 
saint Georges et du dragon à Mons >>, dans ConmGs de Namur. Actes, Bruxelles, Comité 
sup&-ieur de I'ethnoIogie, 1981, coUection Tradition WaUonne. Ethnologie, dialectologie, 
onomastique, p. 57. La procession se tient chaque année depuis cette date, ne co~aissant que 
deux intemiptions, une à la Révolution française (1789-1804), la Belgique étant dors en 
temtoire de France, et l'autre en 1915, les Allemands ayant envahi la cité et interdisant les 
festivités. De 1939 à 1944, l'occupation nazie n'empêcha pas la procession et, malgré 
I'opposition locale, ce sont des officiers hitlériens qui prenaient place dans la tribune 
d'honneur au balcon de I'Hôtel de ville, sous le drapeau arborant la croix gammée. 



Fig. 2.6 La châsse en 
procession dans la collégiale 

Fig. 2.7 Le chef de Sainte- 

Le chef, habituellement dépose dans une 
chapelle latérale, est placé sur un brancard, 
puis, après avoir également fait le tour de la 
collégiale, i l  est placé au d e u  du chœur, 
derrière la châsse. Le lendemain, le 
reliquaire sera processionné dans les rues 
de la ville, porté par six jeunes filles (Fig. 
2.7) et enfin déposé devant les dignitaires, 
entouré de gens d'armes et de hallebardiers 
vêtus aux couleurs du chapitre selon la 
mode du XVe siècle 

Fig. 2.8 Le reliquaire devant les dignitaires 



La veille de la procession se tient, en la 

collégiale, La descente de la châsse, 

cérémonie au terme de laquelle les 

reliquaires du chef et du corps de sainte 

Waudru sont mis en place pour le défile. 

Au son des orgues et des trompettes, la 

châsse, « suspendue toute I'arcnée au- 

dessus de l'autel principal (Fig. 2.4), est 

descendue grâce à un ancien mécanisme 

(1805) dissimulé sous la vofite du 

déambulatoire (Fig. 2.5) ». Elle fera 

ensuite le tour de la collégiale. 

Fig. 2.4 La châsse suspendue 

Fig. 2.5 Descente de la châsse 



Fig- 29 Le Car d'Or 

LE PARCOURS DANS LA MEMORE URSA/NE 

La tradition de Ia cérémonie remonte, selon I'historien Vinchant, au début du XVe 

siècle, quand les chanoinesses plaçaient la châsse sous la protection de l'autorité civile 

durant son périple hors de l'église. Aujourd'hui, le chapitre n'existant plus230, c'est le 

doyen de la Collégiale qui confie le reliquaire au Bourgmestre, en des termes inspirés 

de la cérémonie de 1429 : « En cette année, la nuit de la sainte Trinité, 25 de may, fu t  

présenté pour la premiere fois aux Eschevins de la Ville de Mons, par les 

chanoinesses, le corps de sainte Waudni pour l'avoir en leur garde durant que la 

aa Les chanoinesses prirent exil lors de la Révolution française et le chapitre fut aboli en 1796- 



procession génerale de la dite ville marche dedans icelles >>.m Le bourgmestre accepte 

la responsabilité symbolique: 

Nous avons répondu a votre invitation et avons bien ouï et entendu 
votre requête. Nous acceptons volontiers la garde du Corps saint de 
Madame sainte Waudm et depuis qu'il sera hors de cette église 
jusqu'à rentré y sera, nous ferons notre loyal pouvoir pour l'aider et 
garder, sans coût ni frais, pour qu'il ne courre aucun danger ni péril 
en cette ville.232 

Cérémonie éminemment formelle, la descente de la châsse est soutenue par un 

riche programme musical de 14 pièces qui, entre le Tnimpet Voluntq >> de Purcel 

et les << Litanies A sainte Waudru », évoque avec puissance la place prédominante de 

l'église dans la mémoire de l'occident Mais dès que la châsse, descendue de I'autel, 

retrouve sa place parmi la population, cette dernière semble reprendre ses droits. 

Bmsquement, dans I'édifice gothique majestueux, éclate l'air du Doudou, chanté par 

des milliers de personnes: 

Comme une bonne trop longtemps contenue, l'assistance explosa 
alors. Le Doudou fut repris en chœur, les mains marquaient le rythme, 
à tel point qu'orgues, trompettes et tambours en furent inaudibles. Le 
soleil au couchant irisait la grande rosace et nimbait La Collegiale 
d'une lumière délicate. Dans le transept, bien après la cérémonie, la 
châsse et le chef de sainte Waudru étaient battus par une marée 
.humaine. Des centaines de mains se tendaient pour toucher les 
reliques." 

Être témoin de la Ducasse engage le chercheur à prêter une toute autre dimension à 

l'expression cc patrimoine z?iunn t ». .. 

231 VAN CAENAGEM, Benoît, Les fêtes de la Trinité en la Coll6eriale Sainte-Waudru, Office 
du tourisme de la Ville de Mons, 1998, p. 2. 
232 La Ducasse de Mons, Op. cit., p. 21. 



Le lendemain, dimandie de la Trinité, les festivités débutent par la procession. 

Peu de documents renseignent sur la composition et le déroulement des processions 

anciennes, mais un Mémorial du chapitre de Sainte-Waudru datant du début du 

XVIIIe siècle indique que les enfants, considérés comme plus proche du Royaume de 

Dieu, y tenaient un rôle important. Ils ouvraient le cortège, suivis des ordres religieux 

mandants, des cars et reliquaires, des chanoinesses et enfin, des nombreuses 

confréries de la ville." Dans le défilé moderne, outre les Pages de Rolland de Lassus, 

on retrouve un nombre impressionnant de jeunes (enfants et adolescents). La 

procession, dont les modalités ont été revues en 1962, compte entre 49 et 56 groupes. 

Il est impossible de décrire efficacement la Ducasse de Mow. Seuls les témoins 

(Montois et cluimbourlettes) peuvent en saisk l'atmosphére et en comprendre les 

messages non-verbaux. Le propos ici n'est pas de décrire le contenu de La procession, 

malgré l'intérêt qu'il représente. Le lecteur trouvera donc, en annexe 3, la description 

du cortège et articles tirés de la revue de presse 1996."5 Les prochaines pages (figs. 

2.10,2.11 et 2.12) présentent quelques photos des groupes de la procession. 

Page suivante Fig. 2.10 Reliquaires de saint Nazaire 

- .  

233 c Sainte-Waudru pleine à craquer », Province, 3 juin 1996. 
La Ducasse de Mons, Op. cit., p. II. 

235 Le lecteur que cela intéresserait doit savoir que la Ville de Mons a un site Intemet tres 
élaboré (plus de 100 pages) qui expose en détail la Ducasse de I'année en cours 
~tlp://www.chez.corn/cdprod~mow/index~. Chaque année, la Maison de la presse de 
MO& compile une revue de presse sur la semaine entourant la Ducasse (celle de 1996 
contenait plus de 200 pages et quelque 260 articles) et enregistre une cassette vidéo de 
l'événement- Enfin, SASBL La procession du Car d'Or a produit un disque compact sur 
lequel on rebouve les programmes musicaux des diverses céremonies de la Ducasse. Il est 
disponible au bureau de l'Office du tourisme de la Ville de Mons, où on rebouve egalement 
plusieurs publications sur le sujet- 



Fig. 211 Saint Arnould, patron des brasseurs 

Fig. 2.12 Le carillon portatif 



Depuis une vingtaine d'années, le moment fort de la procession est sans aucun 

doute la remontée du Car d'Or. À cause de la valeur symbolique qu'on y rattache, le 

geste collectif s'avère une formidable force de rassemblement et de mobilisation. 

Dans le périmetre du raidillon, (la rampe Sainte-Waudru), les spectateurs anticipent 

avec impatience le moment de leur participation. En voici une description, suivie 

d'une prise de vue, Fig. 2.13. 

Au bas de la rampe Sainte-Waudm, l'attelage du Car d'Or s'arrête. 
Les six chevaux de trait reprennent des forces aprPs la route 
ascendante parcourue depuis la gare. Leur harnachement est vérifié. 
La tension des spectateurs augmente progressivement. Bientôt, les 
cavaliers de l'escorte remontent au galop le raidillon ouvrant la voir 
au Car d'Or. Celui-ci s'élance, suivi d'une foule en délire qui se presse 
en courant demère lui. Les trompettes sonnent l'arrivée des reliques 
de sainte Waudm à la Couégide. Le clergé et les personnalités les y 
accueillent. La population est en liesse le Car d'Or est bien monté, 
c'est un gage de bonheur pour l'année à venir." 

Fig. 2.13 Mouvement de foule a la rampe Sainte-Waudru 



Haut : !'attente du Car d'Or 

Centre et bas : trois étapes 
dans Ia poussée de la foule 



Le périple popdaire de la châsse se termine une semaine plus tard : 

Le dimanche suivant celui de la Trinite, au terme de l'octave des fêtes 
waIdetnidiennes, les Montois se retrouvent A la Collégiale pour la 
cérémonie plus intime de la remontée de la châsse de sainte Waudru. 
À I'lssue de la messe, le clergé, les chanoinesses et les pages de 
Rolland de Lassus reconduisent en cort&ge, à leur place habituelle, les 
deux grandes châsses. La cérémonie se déroule sans édat particulier 
et met fin aux fêtes de la Ducasse. 237 

Si la montée du Car d'Or constitue le point fort de la Ducasse, la remontée de 

la châsse, elle, en est le << point d'orgue, mélange de solennité, de bonhommie et de 

nostalgie >>-238 En replaçant la châsse, les Montois clôturent également la semaine de 

commerce en mettant un terme à la braderie annuelle. 

2.1-2 LE GESTE RITUEL : LE COMBAT DIT u LUMECON 

À la dévotion montoise à sainte Waudm, se juxtapose le culte de saint Georges. 

En 1380, une confrérie de « Dieu et Monseigneur Saint Georges » fut fondée, à 

l'initiative de Guillaume de Baviere, comte d'ostrevent. Mi-religieuse, mi-militaire, la 

confrérie - mixte - était d'abord affiliée à I'ordre des chevaliers de Saint-Antoine-en- 

Barbefosse, mais devint, au cours des siècles, une association de piété populaire et de 

divertissement à I'epoque des Ducs de Bourgogne.239 Elle avait pour objectifs << le 

maintien du culte au saint, le devoir d'accompagner la châsse pendant la Procession 

du Car d'Or et la mise en scène d'un jeu évoquant le combat du saint contre un 

dragon Protecteur, comme sainte Waudru, saint Georges incarnait, en plus de 

- - - -- - 

236 La Ducasse de Mons, Op. cit., p. 82. 
27' Ibid., p. 84. 
us WATIER Hubert, << Remontée de la châsse : le point d'orgue », Nord Éclair, 11 juin 1996. 
239 PETIT, Karl, Op. nt., p. 75. 
240 VAN CAENAGEM, Benoît, Le combat dit << Lumecon », Office du tourisme de la Ville de 
Mons, 1995, p- 2. 



I'idéal chevaleresque, une belligérance toute masculine241 qui fait le pendant de la 

féminité maternelle de sainte Waudru. 

Selon Karl Petit242, les traces documentaires du combat dit Lumeçon débutent 

au XVe siècle: dans les comptes du massard (receveur communal de Mons) pour les 

années 1440-1441, d'abord, puis dans les registres 1490-1491 des chanoinesses qui 

octroient 40 sols aux compaignonç qui devoient jeuwer le jeu de saint jorge (...) sur 

le markiet de Mons », ceux de 1533 et de 1596-1597 « au porteur du dragon ayant fait 

son debvoir de remuer la keuwe ». 

Dans un premier temps, au début du XVIe siècle, le combat n'appartient qu'à 

la Confrérie, composée exclusivement de nobles et de bourgeois, et le peuple en 

général ne peut être que spectateur243. La confrérie organisait et présentait au public 

des a représentations théâtrales », << Mettant en jeu saint Georges, trois sont 

mentionnées à Mons: en 1441, Le Jeu de saint Georges, en 1491, La oie de saint Georges, 

pour laquelle la confrérie fut aidée financièrement par les chanoinesses et en 1534, le 

Mystère, Jeu et Histoire de saint Georges >JM. 11 faut noter cependant la difficulté 

241 À propos du culte à saint Georges, selon I'index, les Annales du cercle archéolo~cpe de 
Mons semblent contenir des documents importants, dont « Confrérie noble de Saint 
Georges a (1867), La procession de Mons >> (1857), Chronique du bon chevalier messire 
Gilles de Chin ~(1827), a Notice sur le village de Wasmes >> (1869), « Histoire de la ville de 
Mons ancieme et nouvelle » (1725). Pour raisons administratives, il n'a pas été possible de 
consulter plus que l'index. 
242 PETIT, Karl, Op. cit., p. 75-76. 
243 Voir l'article de Christine ÉLOY apparaissant dans le site Intemet officiel de la Ville de 
Mons : « le Lurneçon : l'historique »: 

http:/ / www.chez.com/cdprduction/ mens/ ducasse/ histori-htm 
*u PIETTE, Albert, « Genese et dynamique de la fête folklorique. Le cas du combat rituel de 
Saint-Georges et du dragon à Mons >,, dans Conm2s de Namur. Actes, Bruxelles, Cornit6 
supérieur de l'ethnologie, 1987, collection Tradition Wallonne. Ethnologie, dialectologie, 
onomastique, p. 61. 



historiographique à laquelle on se heurte en établissant l'historique de la confrérie, les 

archives de celle-ci ayant brûlé lors des bombardements de 1940245. 

Dfapr&s les documents disponibles, après 1534, les dépenses relatives au 

Lumeçon apparaissent plus régulièrement dans les livres de la ville, et l'on identifie 

trois interruptions, par Ifinterdiction de l'empereur Joseph II, en 1786, puis celle de 

l'administration républicaine de la révolution française, en 1789. On en retrouve la 

trace en 1787, en 1793 et en 1794, mais le rite ne reprit, de façon réguliere, qu'au début 

du XXXe siècle, probablement en 18032% Depuis lors, la victoire de saint Georges sur 

le dragon est « revécue >> chaque armée sur la Grand'place de Mons. 

Car tout Montois le dira : le combat dit Lumeçon ne se regarde pas : il se 

vit »... En témoin, faute de mieux, ou en figurant, mais il exige de chacun une 

implication qui ne peut être passive. Pour cette raison, tous ceux qui « entrent en 

Ducasse », selon l'expression consacrée, sont des acteurs du combat : soit comme 

public, soit comme participants. La compréhension du phénomène combat, donc, 

passe par cette doubIe perspective: celle d u  public et celle de l'acteur, celle des 

personnages et celle du combat. 

LES PERSONNA GE5 0 LES SYMBOLES 

Ils sont six entités mythiques à évoluer dans l'arène, tous des hommes: saint 

Georges, vedette incontestée, et son antagoniste le dragon, assistés par divers 

personnages fantaisistes. 

245 MEURANT, René, Géants processionnek et de cortène - en Europe, Bruxelles, Ministère de 
Ia Culture française, 1979, p. 519. 
2* Ibid., p. 51 9. 



P Mesurant 9 m (avec la queue) << el bi&e >>, de quelque 180 kilos, est une créature 

d'osier et de bois peint, avec des garnitures de bois, de rubans et de cr in de 

cheval. << II faut cinq queues de cheval pour faire le crin du dragon. Et pour que 

ça tienne bien, il faut les faire saler une année entière ».247 Trois peintres des 

bâtiments communaux montois sont affectés a la tâche annuelle de remettre le 

dragon en état après le combat. 

Le saint (Fig. 2.14) porte un costume comportant de nombreux anachronismes, 

souvenirs des contributions de différentes époques au personnage du saint. 

Coiffé d'un casque du premier empire (1848) doté à l'arrière d'une longue 

criniere en crins de cheval, il se présente comme un cavalier vêtu d'une 

casaque jaune, d'un pantalon et de gants de peau blanche, et chaussé de bottes 

à I'écuy&re. Il porte une courte lance rouge et or et une épée à son ceinturon. 

Son cheval est caparaçonné aux armoiries de Mons. 

Autour des deux sujets centraux, d'autres personnages imaginaires: 

P Les Chin-chin (Fig. 2-15), 11 créatures énigmatiques retenant à la fois du chien, 

du cheval et de l'homme, habillés d'une large << jupe >> (cheval-jupon) en osier à 

motif écossais. À l'origine, leur rôle consistait à faire régler l'ordre dans la 

procession. Aujourd'hui, ils assurent plutôt Ie rire de la foule, en se débattant 

avec les diables. L'un d'eux, cependant, à un rôle plus important: le Chinchin 

protecteur, aide de camp de Saint-Georges, qui ne le quitte pas et lui fournit 

une nouvelle lance lorsque nécessaire. D'aucuns voient dans ce personnage 

une réminiscence, voire une allusion ironique, a Gilles de Chin et, partant, une 

affirmation de la ville de Mons. 

247 Nord Éclair, 24 mai 1996. 



P Les 12 homes-blancs (Fig. 2.16) portent le dragon et le manœuvrent selon un 

rituel précis: ils doivent permettre à la foule de s'approprier les crins qui se 

trouvent sur la queue du dragon, tout en veillant à ce que celui-ci s w i v e  

jusqu'à la fin du combat. Sils sont entièrement vêtus de blanc, c'est pour 

« exprimer leur inexistence symbolique : ces hommes sont uniquement chargés 

d'animer le dragon »2*. Avec une exception : Georges Raepers qui, déguisé en 

homme bIanc, est le rédisateur du Lumeçon depuis plus de vingt 25 ans. 

P Les 7 hommes-feuilles ou hommes sauvages: appuyant les hommes blancs, ils 

maintiennent la queue du dragon hors de la portée du public, à l'aide de 

gourdins; pour élaboré qu'il soit (2 400 feuilles de lierre cousues ensemble), on 

connaît mal la signification de leur costume, que certains associent à la nudité 

originelle de l'homme et sa sauvagerie.249 

B Les 8 hommes-diable, acolytes du dragon. Survivants des fêtes de Bacchus, les 

diables ont souvent << une mission de police burlesque ». Ceux de Mons ont le 

même rôle: << ils doivent virevolter pour animer le combat par leurs cabrioles, 

leur culbutes et leurs danses >> "0, et leurs joutes amicales avec les chin- 

chins » auxquels ils assènent des coups avec des vessies de porc soufflées. Ils 

sont habillés de noir, avec une figure de diable peinte au dos du costume. 

À partir du XIXe siècle, ces personnages fantastiques sont accompagnes dans leurs 

devoirs par des policiers (sans armes) et des pompiers, très certainement dans le but 

de calmer les foules promptes au désordre. (Fig. 2.17 Personnages en action ) 

- --- 

2* Dernière heure, édition spéciale Ducasse 1996. 
2.rs PIETTE, Albert, Op. cit., ,p. 72. 
250 PETIT, KarZ, Op. cit., p. 101-102. 



Fig. 2.14 Saint Georges (a-haut) 

Fig. 2.15 Les Chins-chins (droite, haut) 

Fig. 2.16 Les hommes blancs (a-contre) 

Fig. 2.17 Personnages en action (ci-dessous) 



Fig. 218 L'arène, lieu du combat dit « Lmeçon » 



Sils sont depuis toujours les protagonistes principaux du combat, saint 

Georges et le dragon n'en ont pas moins subi d'importantes transformations - en 

crocodile pour le premier, en chevalier wasmien p o u  le second. 

En 1723, en effet, s'opère une double mutation symbolique dans le jeu 

processionnel du Lumeçon: d'une part, l'appropriation du héros par la mémoire 

montoise, et d'autre part, la laïcisation du combat, où un homme, valeureux et 

chevaleresque, supplante un saint. << En effet, en 1723, ce n'est plus saint Georges qui 

combat de dragon, mais bien le chevalier Gilles de Chin ».251 Cette transformation 

s'effectue de deux façons, selon l'ethnologue Christine Éloy : l'une provenant de la 

ferveur populaire, l'autre de l'intervention d'un chroniqueur, porteur de la mémoire 

savante et de l'histoire officielle. 

À quelque 15 kilomètres de Mons, dans le village de Wasmes, s'était établie la 

légende de Gilles de Chin, preux chevalier de la cour du Hainaut. Selon un 

chroniqueur du XIIe siecle il fut << le plus vaillant homme de guerre de son temps, a 

lutté seul avec un lion féroce qu'il a fini par tuer, armé d'une seule lance et d'un 

bouclier  DE^ pour délivrer la reine de Jérusalem. Cette dernière se convertit alors au 

seul Dieu capable de susciter un tel courage chez un mortel. En 1400, cependant, ce 

n'est plus à Jérusalem que le chevalier occit son ennemi, mais bien à Wasmes - et 

l'ennemi n'est plus un lion, mais un monstre d'admirable et merveilleuse grandeur, 

ayant la forme d'un dragon »."3 

Neuf ans plus tard, un inventaire de la Tresorerie de la ville de Mons - et non 

pas celle du village de Wasmes - fait état de ce qui est décrit comme << la tête du 

dragon » et que la population considère longtemps comme la tête du dragon abattu 

ÉLOY, Christine, Op. cit., p. 2. 
2.52 D'après Gislebert de Mons, a t é  dans PIETTE, Albert, Genèse et dynamique d'un fête 
populaire. Le cas du combat rituel de Saint-Georges et du dragon à Mons », Op. cit.f p. 68-69. 



par Gilles de Chin.254 Identifiée comme celie d'un crocodile du Nil, probablement 

rapportée par un croisé, elle fa i t  aujourd'hui partie de la collection du Musée du 

folklore et de la vie montoise. 

La légende du chevalier se développa au cours du XVIe siècle et répondit au 

besoin d'identification de la religiosité populaire à un héros légendaire local. 

L'héroïsme du chevalier étant fermement ancré dans l'imaginaire collectif, la 

population peut alors s'être sentie plus proche d'un héros issu de la région que d'un 

saint et ainsi avoir opéré la substitution ».255 

Certains historiens, toutefois, proposent une autre cause pour ce glissement 

vers la sécularisation du combat : la confusion volontaire d'un chroniqueur, Gilles- 

Joseph de Boussu. Rémunéré par la magistrature de la Ville de Mons pour la 

rédaction d'une Histoire de ln Ville, il en valorisait les choix moraux et politiques. Il 

est donc possible que la substitution de saint Georges par Gilles de Chin soit issu de 

la volonté d'un érudit à déplacer les valeurs chevaleresques et religieuses véhiculées 

par saint Georges vers des valeurs civiles qui seraient alors défendues par Gilles de 

Chin D, d'autant plus que depuis le début du XVIe siècle, les comptes de la confrérie 

de saint Georges avaient été progressivement abandonnés au budget de la ville et 

bientôt, « la mainmise de la Magistrature traduit le déplacement des valeurs 

chrétiennes vers des valeurs civiles > > . z 6  L'interdiction de Joseph II en 1786, d'ailleurs, 

témoigne de la substitution officielle de saint Georges par Gilles de Chin. 

Les costumes des personnages du combat peuvent sembler invraisemblables. 

Certains historiens, particulièrement au XIXe siècle, les ont trouvés ridicules et 

- -  - 

253 Chronique du bon chevalier messire Gilles de Chin, cité dans PIETTE, Albert, LM., p. 70. 
254 DULIÈRE, Cécile et Olivier LHOIR, Musée du folklore et de la vie montoise. Maison Jean 
Lescart, Mons, Communauté française de Belgique, 1988, p. 61-63. 
255 Christine ÉLOY, Op. cït., p. 2-3. 

- 



abondent en citations meprisantes. H. Delmonte, notaire rnontois, parle du combat 

comme d'un CC simulacre burlesque », avec des héros de carnaval >>, CC grotesquement 

vêtus, aussi ivres que méchants et n'ayant pour armes offensives que des vessies 

godées de vent ».257 

En fait, peu de documents renseignent sur la signification de ces étranges 

déguisements. Albert Piette, dont Y approche psychosociale de l'ethnologie a pourtant 

expliqué de nombreux symboles, estime que la description des costumes importe 

beaucoup moins que leur impact sur la société montoise. Il voit dans ces 

extravagances vestimentaires une dramatisation de l'écart entre les classes ouvrières 

de Mons - Borinage et la bourgeoisie montoise, et parle de dichotomie sociale. Alors 

que C< seules les classes populaires participent au combat rituel et se plaisent à croire à 

I'existence passée d'un quelconque animal dangereux, H. Delmote résume en cette 

phrase l'enjeu socioculturel de la fête : 'les gens sensés savent qu'il n'exista jamais de 

dragon, pas plus à Wasme qu'ailleurs ...' ».ES 

Si la procession et le culte à sainte Waudru ont toujours uni les habitants de 

Mons, au XIXe siecle et juçqu'à la fin de la première guerre mondiale, Ie combat dit 

Lumeçon exacerbait les différences sociales plus qu'il ne les atténuait. Comment ce 

même combat est-il devenu un symbole identitaire rassembleur? Il semble que ce soit 

par le biais de diverses mutations symboliques telles que la laïcisation - on y 

reviendra - et par L'appropriation populaire de la fête au moyen d'un rituel 

participatif du combat. 

* PETTE, Albert, « Genese et dynamique d'une fête populaire. Le cas du combat rituel de 
Saint Georges et du dragon à Mons », Op. nt., p. 66. 
~ 5 7  H- Delmonte, cité dans PIETTE, Albert, Op. cit., p. 76. 



RIZEL ET LE MESSAGE SOCIAL 

A la minute oii le car d'Or entre dans l'église, il se produit un changement 

dans la composition du public. La majorité des familles venues assister à la 

procession quitte les lieux et regardera le combat sur écran. Les jeunes, ceux-là même 

qui poussaient le Car d'Or sur la Rampe, forment alors un cortège exubérant pour 

escorter les acteurs du Lumeçon jusqu'a la Place de l'Hôtel de ville. La symbolique ne 

peut &happer à l'observateur. La procession, symbole d'ordre et cohésion, voire de 

soumission, collective se termine abruptement. Le Car d'or termine son périple et 

entre d m  la Collégiale. L'attention se tourne désormais vers le Dragon qui attendait, 

« cache N dans I'ombre de la Collégiale, que les symboles du bien aient réintégré leur 

place. Parallelement, le public le plus <<docile >> rentre aussi chez lui et les 

contestataires » engagent le combat contre les règles établies, contre les forces de 

l'ordre. 

Le protocole de déroulement du combat n'a donc plus changé depuis 1970. Il 

est annoncé, à 12125, par l'éclat simultané de toutes les cloches de la ville, suivi, cinq 

ininutes plus tard, de la salve inaugurale tirée par les pompiers. Le cortège se met 

alors en branle, depuis le chevet de la Collégiale (page suivante, Fig. 2.19). 



2.19 Le cortège de saint Georges arrive à la Grand'place 



LfethnoIogue Jean-Pierre Ducastelle, archiviste et président du Conseil 

supérieur des ATP, en fait la description suivante : 

La sortie du dragon succède à la procession à partir de midi et demi. 
Celui-ci est accompagné des acteurs du combat et escorté par la 
police et les pompiers. 
Le groupe est précédé des tambours et du corps de musique qui joue 
l'air du Doudou. L'ambiance monte progressivement avec les salves 
des pompiers tandis que le monstre donne son premier coup de 
queue. Il arrive enfin dans l'arène où aura lieu le combat. 
Aussitôt rentre dans l'arene (G le rond »), saint Georges en fait le tour 
en exécutant des moulinets avec sa lance. Et le combat peut alors 
commencer. Trois fois, le monstre va renverser les << chins-chins ». À 
trois reprises également, saint Georges s'empare de la queue du 
dragon et fait le tour de l'arène avec celle-ci. À ce moment, les << c h -  
chins >> attaquent leurs adversaires. Régulièrement, le dragon donne 
un coup de queue dans le public et ramone » les spectateurs. 
Ceux-ci en profitent pour s'emparer des crins porte-bonheur. Les 
< chin-chins » et les diables sautillent au son de la musique. 
Les premiers font sonner leur collier tandis que les diables font des 
moulinets avec leur vessie en frappant sur le sable de Ifarene. Saint 
Georges casse sa lance quatre fois en s'attaquant vainement au 
dragon. 
Le chin-chin >> qui lui sert de garde du corps va lui chercher une 
autre lance. Pendant ce temps, le chevalier continue le combat au 
sabre et donne un coup sur la gueule ou le dos du monstre. Les 
diables vont tenter d'empêcher le garde du corps de remettre une 
nouvelle lance ii son maître. Tous les << chin-chins » devront l'aider. 
À treize heures, saint Georges tue le dragon de trois coups de 
pistolet (un raté, deux réussis). 
Le combat se déroule dans une ambiance tout a fait exceptionnelle. Il 
y a autant de mouvement de foule que dans Le << rond ». Toute la 
population montoise vibre aux différents épisodes d'un combat 
qu'elle suit avec attention.259 

~9 La Ducasse de Mons, Op. cit., p. 86-87. 



Fig. 2.20 %es du combat 



Au début du MXe siècle,. le combat servait d'expression de l'antagonisme 

traditionne1 entre Montois et Borains d'exutoire aux frustrations socio-économiques 

des demunis, majoritairement des jeunes adultes. Le clergé avait désavoué le combat 

au profit de la procession: En 1819, le jeu (fut) deplacé de la procession à la 

Grand'place oiî il se déroule encore aujourd'hui. Cette séparation dut se faire sous la 

pression du clergé n'acceptant plus la présence d'un jeu mettant en scene des 

personnages issus de la tradition populaire dam une procession religieuse Plus 

importante qu'il n'y paraît, la séparation concrétisait la scission de la société montoise 

en deux groupes trPs nettement différenciés par les facteurs économiques. La division 

du public entre les bourgeois prosp&res et les ouvriers, qui constituait une réelle 

menace pour la survivance d'une tradition 'folklorique' pourtant appréciée 

globalement par toute la population montoise $61 

Le rapprochement entre ces deux factions sociales ne s'opéra qu'autour de la 

première guerre, lors de ce que Piette appelle << la normalisation de lfantis&uctux-e et 

la restructuration sociale » c'est-à-dire l'émergence d'une identite nationale se 

regroupant autour de valeurs socioculturelles traditionnelles 

Des l'entre-deux-guerres, la bourgeoisie rnontoise porte un intérêt 
réel et intrimeque au combat. Sans doute cherchait-elle dans la fête 
un objet intellectualise, plus qu'une valeur affective afin de combler 
une nostalgie du passé de sa ville et affirmer son identité locale. C'est 
dans ce contexte que le nom de saint Georges réapparut nettement, 
au détriment de celui de Gilles de Chin, bien que, pour les Montois 
non férus d'histoire, les deux soient souvent confondus .262 

Le désir de contrer les débordements populaires entraîna la codification 

moderne du combat en un rituel ordonné, en 1914. t'ordomance du rituel favorisa la 

participation croissante de la classe moyenne. Celle-ci commençait à se ré-intéresser 

2a ELOY, Christine, Op. nt., p. 2-3. 
261 RAEPERS, Georges, Genèse ..., Op. cif., p. 81. 
262 PIETTE, Albert, Cenese ... Op. cit., p. 79-80. 



au combat et rajoutait, semble-t-il, une certaine retenue à la fête. Ainsi, des articles de 

presse de 1922 à 1929 font état du bon déroulement du Lumeqon.26" Le mouvement 

de restructuration du combat fut l'initiative personnelle d'un secrétaire communal 

mais trouva un écho favorable parmi les participants et un soutien dans l'appareil 

politique, puisqu'il obtint, quelques années plus tard, la participation du corps de 

gendarmes et de pompiers. 

Un phénomène de déstabilisation sociale semblable à celui du XIXe siècle se 

produisit à nouveau dans les années 1960 et en 1972, Georges Raepers, avocat de 

Mons «entreprend, avec l'aide d'amis2@, de sauvegarder cette partie du patrimoine 

montois. Cette réorganisation n'est en fait qu'une normalisation de la vio!ence 

amplifiée depuis la deuxième guerre mondiale » 2 6 .  11 en résulte une réalisation plus 

contemporaine du combat multiséculaire, celle-là même qui est encore en vigueur 

aujourd'hui. 

Une question s'impose : comment ce retour au personnage de saint Georges, à 

la symbolique manichéiste du combat, à l'expression naïve d'une légende religieuse 

cadre-t-elle avec Ies valeurs urbaines de la fin du XXe siècle? Quelle en est la 

pertinence sociale ? 

Le paradoxe est d'autant plus frappant pour qui connaît I'histoire de la région 

montoise, qui fut, dès le tournant du sigcle, de tendance libérale266 puis d'allégeance 

La Province, 17 juin 1924,27 mai 1926,l juin 1926,16 juin 1930, etc. Maison de la Presse, 
Mons. 
2a (Note dans le texte) << Le profil professiomel des acteurs actuels indique que la 
bourgeoisie intellectuelle de Mons participe désormais au Lumeçon comme acteurs : ils ont 
en effet, avocat, médecin, notaire, journaliste, professeur, ingénieur, kinésithérapeute ... W.. 

265 PIETZTE, Albert, Genese ... Op. cït., p. 81 
2W Noter qu'en Belgique, le mouvement politique libéral est totalement independant du parti 
catholique. À témoin: « En 1920 et 1924, les libéraux, au pouvoir à Mons, proposent le 
tripartisme. Les socialistes refusent. (...) les catholiques accusent le parti libéral de mener une 
politique partisane.>> et « En  1959, le parti catholique renforce sa position au détriment du 



socialiste, depuis la venue du bourgmestre Léo Collard en 1953, qui resta en place 

jusqu'en 1974. L'historien Pierre Oban écrit que vers 1900, « la politique sociale de la 

commune devient de plus en plus positive à cause de la pression socialiste dominante 

dans la région » et en 1903, le mayeur Henri Sainctelette affirme dans son discours 

d'inauguration : la ville de Mons est restée nettement anticléricale ... Nous 

continuerons à administrer la ville avec les idées de progres et de liberté qui sont le 

patrimoine, la gloire et Ifhonneur du parti Ii&ral»; enfin, <<-Le 15 janvier 1947, le 

pouvoir est aux mains d'une alliance libérale-socialiste. (...) cette union repose sur un 

anticléricalisme rétrograde. Pourtant, en 1954, le PÇB gagne les élections communales. 

L'ère socialiste commence n.267 Eue se poursuit aujourd'hui avec l'équipe du mayorat 

actuelle et le Bourgmestre Maurice Lafosse. 

Le retour en force de la Ducasse dans un contexte politique à prédominance 

socialiste ne peut se comprendre en dehors de la concrétisation des structures 

sociales, selon Georges Raepersza. C'est à travers les gestes mémoriels que 

s'expriment les conflits et que, symboliquement, iis trouvent leur résolution. En oube, 

la position spatiale du combat concrétise les luttes entre les classes : plus haute que 

les basses terres du Borinage mais plus basse que la Collégiale, l'aire de combat est 

comprornissoire et offre un lieu propice à la régulation de tension. Ne trouverait-on 

pas là, dans l'exutoire annuel un autre facteur de perdurance de fêtes patrimoniales ? 

parti libéral. >> Dans ORBAN, Pierre, « Dix maïeurs au s e ~ c e  de la vue >> dans Mémoire 
d'une ville. Mons depuis 1830, Op. cit., p. 22. 
267 lbid., p- 18. 

Conférence non publiée de Georges Raepeis, avocat et réalisateur du combat dit Lumeçon, 
le 26 mai 1995. 



2.2 LE SAVOIR-FAIRE ET L'OBJET 

Concernant le patrimoine « ethnoIogique », I'UNEÇCO affirme : 

Il n'est pas aisé de délimiter les frontieres de ce que l'on appelle le 
patrimoine culturel de l'humanité. En effet, comment séparer l'objet du 
savoir-faire qui I'a créé? Comment analyser une cathédrale gothique 
sans étudier les techniques des maîtres européens du moyen âge ? (...) 
L'Unité du patrimoine intangible de la Division du patrimoine culturel 
de I'UNESCO se propose de faire le lien entre la sauvegarde du 
patrimoine intangible et celle du patrimoine tangible. 269 

C'est sur la base de ce lien que sont regroupés, pour ce souschapitre, le savoir- 

faire et l'objet. L'ethnologie, en effet, distingue les « formes vivantes » et les « formes 

mortes >> dans la pratique culturelle : « les formes vivantes sont actualisées dans les 

objets ou à travers les personnes qui sont porteuses de savoirs et de savoir-faire alors 

que les formes non-vivantes sont constituées de documents archivés prenant la forme 

d'écrits, de cassettes ou de vidéos »?O Selon ces définitions, adoptées en introduction, 

certains vecteurs des «formes vivantes eç» sont de l'ordre du patrimoine mobilier. 

D'autres appartiennent au patrimoine vivant, au même titre que les légendes, fêtes et 

savoir-faire - au même titre, aussi, que les personnes qui en détiennent la mémoire. 

L'ensemble est donc indissociable. 

- 

269 << Presewer et revitaliser notre patrimoine intangible >> UNESCO : secteur de Ia culture. Site 
officiel de l'UNESCO 
http:// www.unesco.org/culture/ heritage/tangible/ htd-fr/uidex-fr.htm 
270 Citation de la définition de l'UNESCO, extraite de << Qu'est-ce que l'ethnologie 7 », article 
inscrit dans le site officiel du gouvernement du Québec créé par Ie Ministère de la Culture et 
des Comunications, à la rubrique << patrimoine - ethnologie >>. 

http:/ / www.mcc.gouv.qc.ca/pamu/champs/ e t h n o / e t  



La conservation du patrimoine ethnologique inclut, comme on l'a vu plus tôt, 

la perpétuation de gestes traditionnels relevant d'un savoir-faire transmis, relié aux 

particularités culturelles de la région. Le Borinage a un riche répertoire de savoir- 

faire. Certains sont reliés au charbonnage, tel que le travail du cuir, pour la 

fabrication des casques, bottes et autres des mineursm, d'autres, axés vers 

manifestations fokIoriques, telle la fabrication de mario~ette pour le Bètièmes 

montois*, d'autres encore, liés à l'exploitation du sous-sol argilière, tel les métiers de 

la céramique, de la porcelaine et de la faïence,  et d'autres, enfin, issus de traditions 

cuhaires, tels les cougnozis , ronds de terre cuite peints et placés sur des pâtisseries 

particulières temps de Noël, dont on trouve diverses variantes partout en WaIlonie.271 

Fig. Beffroi de Mons sur un rond de cougnole 

Voir : ROGGEMANS, Marie-Laure et DUVOSQUEL, Jean-Marie (dir.), Autour du Grand- 
Homu, Op. cif. 

(< Les créateurs de ce divertissement étaient pour la plupart des artisans, des manuels, 
parfois illettrés. Leur théâtre était pour eux une occupation d'appoint, encore que liée 
souvent à leur profession : travailleurs du bois (aptes A sculpter les têtes de leurs bolomes) ; 
peintres (aptes à leur procurer un décor) ; tailleurs et couturiers (aptes à les vêtir) » dans 
<C Théâtres de marionnettes et Bètiemes montois >>, dans Le Hainaut 1, Op. ai., p. 49. 
~3 Autour du Grand-Homu, Op. cit., p. 6 et 30. Le Musée de la Céramique, à l'intérieur du 
complexe des Musées du centenaire, détient une colledion importante de créations régionales 
du XVUIe au XXe sikle. 
274 AU pays des coupnous, cougnoles et coquilles. Tradition wallonne, Op. cit. 
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Fig. 2.22 Vitrine du Musée Jean Lescart : ronds de cougnoles sur pain de Noël 

LES M É ~ ~ E R S  DE LA CONSERVA T D N  

Dans le contexte du patrimoine urbain, il est un savoir-faire qui s'impose en 

priorité, puisqu'il est lui-même outil de sauvegarde patrimoniale : celui des métiers 

du bâtiment. Vu sa nature principalement urbaine et son application particulière dans 

1' Intra-muros montois, c'est celui qui sera considéré ici. 

D'emblée, on se rend compte que le savoir-faire tradit io~el en métiers de la 

construction est dans une situation exceptionnelle pour un élément du patrimoine 

ethnologique : il est irremplaçable et indispensable aux entreprises de restauration du 

pahimoine. Conséquemment, à mesure que croît la préoccupation générale pour la 

sauvegarde d u  patrimoine monumental croît aussi l'intérêt pour les << vieux >> métiers. 

En 1986, le ConseiI de l'Europe était déjà sensible au problème, adoptant une 

résolution <<relative à la promotion des métiers artisanaux intervenant dans la 

conservation du patrimoine (no. R (86) 15). (Qui) rappelait la nécessité impérative de 

sauvegarder, valoriser et développer les métiers indispensables à la survie du 

patrimoine ».m Raymond Lemaire, premier président de I'ICOMOÇ, soulignait : 

2n La mémoire des bâtisseurs, BnuceIles, Crédit conunmal, 1987, p. 125. 



La formation professionnelle dans la conservation du patrimoine 
architectural est un probleme très actuel car ni la formation des 
architectes, ni celle des ingénieurs du génie civil, ni celle des métiers 
d'exécution et de mise en aeuvre ne sont plus en harmonie avec les 
moyens, les matériaux et les conceptions structurelles des bâtiments 
anciens. La formation contemporaine des architectes et des ingénieurs 
intervenant sur le bâtiment ne suffit donc plus pour résoudre les 
problèmes particuliers de la sauvegarde.276 

En fait, dans ce contexte, et du point de vue ethnologique, la sauvegarde » 

s'applique aussi bien aux bâtiments qu'aux métiers anciens en voie de disparition. La 

conservation de l'un se répercute sur l'autre, et l'on est en droit se demander cc quelle 

est l'influence des pratiques architecturales sur l'évolution de ces métiers (...) dont le 

savoir reste avant tout oral, peu traduit en textes et prescriptions ? »?77 

En Belgique, la Commission paritaire de la construction reconnaît dix-huit 

catégories de métiers; onze sont << concernés par la restauration » : 

P les entrepreneurs généraux 
3 les carreleurs 
> les plafonniers, cimentiers, ornernantistes, rejointeurs, staffeurs et plâtriers 
P les métiers de taille de la pierre 
3 les marbriers 
B les métiers du vitrage 
> les peintres, décorateurs et << recouvreurs >> des sols et des murs 
3 les installateurs de sanitaires, les plombiers 
> les ardoisiers et les couvreurs 
3 les menuisiers-charpentiers 

276 LEMAIRE, Raymond, « La formation professionnelle dans Ia conservation du patrimoine 
monumental D, dans ICOMOS - Un re~ard - en amère, un COUD d'œil en avant, Dossier de la 
Commission des monuments, sites et fouilles, no.5, Liège, CRMSF, 1997, p. 157. 
2 7  MAJOT, Jean-Pierre, Les filières de la pierre en Wallonie », dans La mémoire des 
bâtisseurs, Op. cit., p. 14. Jean-Pierre Majot est attaché aux Archives d'architecture moderne. 



... de même qu'une douz ihe  catégorie qui n'est pas induse dans les métiers de la 
construction mais bien dans le domaine de la restauration : 

> les ébénistes et les scnilpteursP8 

En outre il faut, selon l'inventaire dressé dans La mémoire des bâtisseurs, rajouter : 

P les briquetiers et les maçons 
3 les fondeurs et les forgerons279 

A Mons, l'un des exemples les plus probants est celui de l'apport des artisans 

lors de la restauration du Beffroi. L'utilisation de la pierre bleue dans la restauration a 

fait appel au métier traditionnel des tailleurs de pierre. Les grandes lucarnes, par 

exemple, ont été restaurées avec la pierre bleue de Soignies, provenant des Camères 

Gauthier & Wincqz, situées à proximité de Mons, qui extraient ce matériau calcaire 

depuis 1668. La taille fut effectuée sur Ie chantier des carrières, par des tailleurs de 

pierre formés à la tradition ancienne. En 1992, le président des Carrieres Gauthier & 

Wincqz, Jean-Franz Abraham, établit un «centre permanent de formation 

professio~elle spécialisé dans l'apprentissage et le perfectionnement des métiers de 

la pierre >> pour lequel une ASBL dénommée CEFOMPI (Centre de formation aux 

métiers de la pierre) a été constituée. Les cinq premiers tailleurs de pierre formés 

dans cette fililière sont sortis en juin 1994 et quelque vingt sont actuellement en 

formation. 

La restauration du Beffroi de Mons est un exemple de l'interaction possible 

entre divers intervenants du patrimoine: de propriété communale280, le Beffroi est 

278 Mieux restaurer le patrimoine architectural ? Plaidover, Bruxelles, Fondation Roi 
Baudouin, 1987, p. 118. 
279 La mémoire des bâtisseurs, Op. cit., p. 251. 

Comme d'aiUeurs tous les biens d'Église, à l'exception des cathédrales, propriétés de la 
Communau té française. 



restauré grâce à des subventions de la Région Wallonnez81, avec la contribution du 

mécénat corporatif, au bénéfice des patrimoines vivant et bâti. 

Dans les pays où le patrimoine bâti tient une place importante - tant dans 

l'espace que dans les mentalités - l'industrie de la construction liée à la sauvegarde de 

bâtiments peut occuper dans l'économie une place non négligeable. La France en 

offre un exemple. 

Selon les statistiques du Ministère de la Culture (1992), un bon millier 
d'entreprises françaises interviennent régulièrement pour la 
conservation du patrhoine, protégé ou non à titre de patrimoine 
historique W .  Celles-ci emploient quelque 36 000 salariés, soit 2,B0h du 
secteur Bâtiments et Travaux publics. 

Selon la même source, ces entreprises font surtout appel aux métiers suivants: 

Taille de la pierre et maçonnerie 356 entreprises 

Métiers df art (sculpture, peinture, 
vitrail, orgues, cloches, etc.) 234 entreprises 

Couverture, charpente, métallerie, 
menuiserie, plâtrerie, etc. 337 entreprises 

En outre, en 1992, 22,7O/0 du chiffre d'affaires de ce secteur était affecté à la 

remise en état du patrimoine, ce qui représentait quelque 676 milliards FF. « Ce qui 

donnerait, extrapolé à la situation belge, quelque 210 milliards de FB de chiffre 

d'affaire pour ce même secteur. Des montants qui devraient nous inciter à 

reconsidérer l'importance réelle du marché de la restauration.»282 Clairement, les 

281 On reviendra de façon plus détaillée sur ces structures de l'appareil gouvernemental belge 
en relation au traitement du patrimoine, 
~2 Mieux restaurer le patrimoine architectural ? Plaidover, Op. nt., p. 33-34. 



métiers traditionnels - conservés et transmis - apportent une contribution directe au 

domaine de la construction. Indirectement, ils participent au développement 

économique par leur impact sur l'industrie touristique : 

Le Conseil mondial du tourisme estime que 37% des voyages 
internationaux ont une connotation culturefle. (. . .) L'intensité du 
tourisme est de 20% plus élevée dans les régions dotées d'un 
patrimoine important (...). Ce qui a pour effet de générer des 
retombées économiques sur tout l'environnement des monuments et 
de créer de nouveaux emplois (gestion culturelle de ces sites et accueil 
des visiteurs d f 3 3  

Or, malgré le potentiel économique évident, d'une part, et les besoins énormes 

en matière de restauration architecturale, d'autre part, le secteur reste relativement 

peu développé. La main-d'œuvre formée aux savoir-faire traditionnels et adaptée aux 

techniques actuelles, se trouve difficilement. Au point que les intervenants belges se 

demandent : a Y aura-t-il demain suffisanunent d'artisans qualifiés pour maintenir en 

état et restaurer notre patrimoine architectural ? 9 4  La sauvegarde et la transmission 

des métiers anciens de la construction, donc, est une qüestion d'offre et de demande. 

Le principal problème à surmonter est celui de l'éducation et de la formation 

spécifique, car il faut y consacrer des ressources suffisantes et répartir l'action sur 

deux niveaux : premièrement, sur celui des ouvriers qualifiés et deuxièmement, sur 

celui des universitaires spécialisés. En effet, Ie problème est double. D'une part, les 

ouvriers ayant exercé ces métiers traditionnels sont majoritairement retraités ou près 

de l'être et il y donc danger de disparition de la pratique; d'autre part, les 

programmes universitaires, on l'a dit, «ne  les prépare(nt) guère les futurs 



intervenants à assurer une conservation adequate du patrimoine monumental ».285 À 

ce double problème, la solution est triple : 

faciliter le dialogue entre Ies concepteurs (architectes, ingénieurs ...) et les 
exécutants (artisans des métiers anciens), 
créer les conditions nécessaires à la transmission des savoir-faire traditionnels 
permettre la formation universitaire spécialisée. 

besoin de formation spécifique universitaire n'est cependant pas toujours 

accepte. En 1997, la Fondation Roi Baudouin faisait ressortir, dans son Plaidoyer : 

l'importance d'une formation spécifique pour les artisans (...) est 
généralement reconnue, mais l'idée semble loin d'être acquise en ce qui 
concerne les fausses catégories de professionneIs dont il est question 
ici. La compétence des chercheurs, des experts, des concepteurs et des 
gestionnaires (publics et privés) en matigre de restauration n'est ni 
reconnue officiellement, ni requise légalement en Belgique 286 

Pourtant, selon Raymond Lemaire, << La seule voie pratique est donc celle d'études 

post-universitaires, entre autres sous la forme d'un post-graduat universitaire (...) >>. 

En outre, {<Une formation a ce haut niveau comporte nécessairement une 

participation importante à la pratique >>. ce qui faciliterait la communication entre 

professionnels et artisans. À l'heure actuelle, un certain éventail de cours de 

perfectionnement est offert aux concepteurs : 

> les rencontres i< patrimoine en chantier >>, organisées depuis 1994 par la 
Fondation pour l'Art, l'Architecture et l'artisanat mosansm 

> un cycle de séminaires à l'attention des fonctionnaires, sous le theme du 
patrimoine urbainz89 et, 

zas LEMAIRE, Raymond, << La formation professionnelle dans la conservation du patrimoine 
monumental », dans ICOMOÇ - Un re~ard - en arrière, un coup d'œil en avant, Op. cit., p. 158. 
286 Mieux restaurer le patrimoine architectural ? Plaidover, Op. cit., p. 97. 
2s7 lbid., p. 157-158. 
288 Ibid., p. 82. 
289 Voir le rapport de SCHAUT, Christine, Op. cit. 



> dans le cadre du Centre eurorégional des métiers du patrimoine « La Paix- 
Dieu » (voir paragraphe suivant), un stage << archéologie du bâtiment >>, 

réservé aux administrateurs- 

L'offre de formation pour ouvrier est plus variée. À cet effet, entre autres, 

I'htitut du patrimoine wallon, créé en 1999, détient trois mandats de nature 

complémentaire: 

P sauver des biens classés en très mauvais état ou ne trouvant pas 
d'affectation contemporaine 

> gérer et exploiter certains monuments classés appartenant à la Région 
wallonne 

3 assurer la conservation, la transmission et le perfectionnement des savoir- 
faire dans Ies métiers du patrimoine290 

Le troisième mandat s'exerce particulierement au centre Eurorégional des métiers du 

patrimoine, sis dans Ifancienne abbaye de la Faix-Dieu. Des stages théoriques et 

pratiques sont offerts de façon à répondre aux besoins diversifiés de la restauration : 

3 stages thématiques 
le mur (la brique, le bois, la pierre) 
façades composites @ois & terre cuite, pierre et brique, pierre, brique 
& revêtement) 
façades décorées (la pierre, la brique, stucs, staffs et enduits, peintures 
et badigeons) 

stages de conception et de gestion 
cahier de charges 
réglementations et procédures 
méthodologie des investigations 

B stages d'opportunité 
« Lauzes » - cherbains et cornus 
la dorure 
techniques de pavage 
le torchis 

Dépliant institutionnel produit par la Région wallonne. 



P stages d'archéologie 
archéologie du bâtiment 
conservation des vestiges archéologiques~ 

Les chantiers de restauration du patrimoine regroupent donc un certain 

nombre d'ouvriers spécialises, une main-d'œuvre qualifiee de plus en pIus difficile 

à trouver parmi les hommes de métiers qui sont au chômage actuellement ~ 2 9 2 .  

L'impact social et économique de la conservation des savoir-faire traditionnels en 

métiers de la construction est donc limité. Ou plutôt, est-il plus juste de souligner, il 

est essentiellement indirect et doit s'accompagner d'une valorisation de ces métiers : 

Les investissements dans ce secteur jouent pourtant un rôle clé dans 
la création d'emplois. En effet, par I'augmentation de son volume, la 
restauration attire les meilleurs ouvriers spécialisés de la 
conshuction, ce qui stimule, par contagion, l'incorporation au bas de 
I'khelle d'ouvriers peu qualifiés. Du point de vue qualitatif, la 
restauration architecturale favorise donc indubitablement la 
requalification de l'emploi et la responsabilisation de la main- 
d'œuvre (...). Pour avoir un effet positif sur l'emploi, il convient des 
lors de travailler simultanément sur la formation professionnelle et 
Ia revalorisation de la « culture » Iiée à ces métiers manuels 
traditionnels, tout en investissant davantage dans les travaux de 
restauration en tant que tek293 

En fonction de ces énoncés, la Fondation formule une recommandation : 

Mettre davantage en évidence la culture des métiers traditionnels 
relative au secteur du bâtiment 
Promouvoir la culture des métiers traditionnels de la construction et 
des savoir-faire de la restauration, c'est (...) remettre à l'honneur les 
métiers manuels dans ce qu'ils ont de plus noble. En suscitant de 
nouvelles vocations pour les professions manuelles, cette politique 

Programme des stages, premier semestre 2000 Centre eurorép=ional des métiers du 
patrimoine.. 
292 Mieux restaurer le patrimoine architectural ? Plaidover, Op. cit., p. 37. 
293 Ibid., p. 37. Les caractères gras sont dans le texte 



contribue, indirectement certes, mais efficacement, à orienter une 
partie de la population vers des emplois stables et valorisants.294 

On peut donc conclure que l'impact social de ce pahunoine est restreint mais 

réel. Le secteur des métiers traditionnels de la construction offre un potentiel de 

croissance significatif. Il passe par des impératifs de formation professionnelle qui 

mènent, indirectement, à la requalification de l'emploi et, plus directement, à la 

valorisation des traditions dans un contexte éminemment pratique. En outre, étant lié 

au domaine de l'industrie touristique, il produit des retombées indirectes importantes 

en améliorant I'attractivité des sites. Cette forme de patrimoine immateriel n'a plus à 

faire preuve de son intégration dans la réalité socio-économique. 

2-2.2 L'OBJET DANS i.A VILLE 

Le sens de l'objet de culture matérielle et, partant, la raison même de sa 

conservation, dépendent avant tout du contexte de son utilisation. S'agit-il d'un usage 

quotidien, son évolution (conservation, modification ou destruction) s'effectuera 

spontanément, en fonction des besoins de ses utilisateurs. Les objets ainsi traités 

subissent les transformations liées au temps et à l'usage. Ces objets sont places en 

amont du processus de patrimonialisation et, selon le cadre conceptuel employé ici, 

ne peuvent être considérés comme « patrimoniaux ». À l'inverse, les objets situés en 

aval du même processus ont connu les effets de la dé-contextualisation, du 

collectionnement, de la conservation, etc. Ayant perdu leur fonction usuelle initiale, 

ils sont plutôt utilisés pour représenter les réalités antérieures ou particulières d'une 

collectivité, le plus souvent dans un contexte rnuséal ou para-muséal. 

294 Ibid., p. 37. Les caractères gras sont dans le texte 



Entre l'utilisation 

patrimonialisation se fait 

courante de l'objet et sa muséification, le processus de 

en deux étapes : premierement, par transfert de sens, dors 

que son propriétaire lui conf6re une valeur symbolique, le plus souvent mémorielle, 

et lui accorde un a statut particulier »; deuxiemement, par transfert de fonction, 

lorsque l'attribution de cette valeur nouvellement reconnue se traduit par des gestes 

de collectionnement tel que la documentation, la restauration, la mise en valeur. Dès 

lors, l'objet entre dans la pratique d'exposition - que ce 

local public ou en institution musede. La muséification 

derniere étape de la patrimonialisation de l'objet. 

soit en résidence privée, en 

se présente donc comme la 

D'emblée, il importe de se questionner sur la place de l'objet dans le 

patrimoine urbain. Essentiellement mobile, il semble facilement tramposable d'un 

cadre à un autre et l'on peut se demander en quoi son traitement se rapporte à la 

situation patrimoniale montoise en particulier. Un premier élément de réponse se 

trouve dans l'ancrage disciplinaire de cette thèse, approche éloquemment décrite par 

André Juneau lors du premier colloque Québec-Mons : 

(...) une pratique initiée par l'école de I'ethnologie française qui 
articule le collectiormement et l'interprétation des objets autour de 
leur valeur de témoignage ou d'indice des phénomènes culturels. (...) 
Ceux-ci éclairent des pratiques culturelles, manifestant tantôt des 
idéologies, tantôt des pratiques, des rapports, des cultures, etc..295 

L'objet, donc, même patrimonialisé et placé en milieu muséal, est porteur des 

singularités de la vie montoise et à ce titre, participe à la constitution de son 

patrimoine mobilier. Un deuxième élément de réponse se trouve dans l'examen du 

rôle social de l'objet : quelle est son importance dans l'image mémorielle ? Dans la 

construction identitaire ? Dans I'attractivité de la ville ? Dans la sensibilisation aux 

3 5  << L'intégralité du patrimoine immobilier ? Le Musée de la civilisation et ses composantes fi ,  

dans ROCHER, Marie-Claude et André SÉGAL (ch.), Op. n'f., p. 107. 



réalités patrimoniales? Dans la transmission des acquis aux générations 

subséquentes ? 

Enfin, troisième et principal élément, le patrimoine mobilier ne saurait être 

isolé de l'ensemble patrimonial de la ville. Dans les anciennes cites européennes, 

particuli&rement, les problèmes de collectionnement sont intrinsèquement reliés aux 

problèmes de conservation des bâtiments2%. Encore une fois, on constate que la 

sauvegarde d'un patrimoine peut ê&e tributaire de celle d'un autre pahimoine, que 

les deux sont en interdépendence, comme dans uri écosystème. Le traitement 

patrimonial de l'objet doit donc être envisagé globalement. Comme, d'ailleurs, son 

interprétation, selon André Juneau : 

On ne saurait interpréter un objet seul; il devient à son tour argument 
au discours. On pourrait qualifier cette approche de systémique ou 
d'écologique. (...) Des relatiow entre les divers ensembles, émerge une 
vision de la société sur les couches sociales, les cultures savante et 
populaire, les domaines civil et religieux. >> 297 

Le patrimoine mobilier urbain est donc envisagé non pas comme un artefact, une 

collection ou même une série de collections, mais plutôt comme un ensemble, un tout 

patrimonial qui comprend et l'objet et son lieu ainsi que sa relation a la ville. 

Il semble donc inapproprié de dissocier les objets - artefacts et collections - des 

lieux ou institutions qui en sont les dépositaires, et impraticable d'aborder la 

sauvegarde de l'objet patrimonial autrement qu'en traitant des musées. Pour des 

raisons d'écarts paramétriques et référentiels, les collections privées - individuelles ou 

institutionnelles - sont éliminées de l'analyse. Les institutions muséales publiques 

2% DULIÈRE, Cécile, << À propos de la collection du Musée du folklore et de la Vie montoise », 
Ibid., p. III. 
297 a L'int6gralité du patrimoine immobilier 7 Le Musée de la civilisation et ses composantes n, 
Itnd., p. 107. 



sont donc placées en première ligne et on aborde le sujet par la problématique des 

musées urbains publics, sous l'angle de leurs collections, de leurs politiques de 

développement et, bien sûr, de leur intégration à la réalité contemporaine de la ville. 

L 'OBJETET L E  BÂTI T UNE COLLECTON URBAINE 

Les collections montoises sont depuis longtemps sujettes à des problèmes 

majeurs298 : manque d'espace pour une conservation adéquate, vétusté des locaux 

disponibles, muséographie traditionnelle, impossibilité de les mettre en valeur par 

des expositions temporaires, absence de personnel formé, etc. Il faut savoir que les 

responsables actuels des musées montois ont hérité d'une situation globale fort 

difficile. Le secteur est actuellement en restnicturation profonde, et des résultats 

positifs sont déjà 

En effet, riches de collections importantes en qualité et en quantité, sis dans des 

édifices historiques réaffectes3m, les musées ont longtemps semble paralyses » par 

l'ampleur de leur mandat. Leurs collections sont essentiellement constituées de dons 

ou legs et, par ce fait, reflètent les goûts, parfois éclectiques, des donateurs. Les 

inventaires sont souvent incomplets ou désuets, et les conditions de conservation, 

inadéquates. Et majoritairement, les bâtiments historiques qu'ils habitent sont peu 

2% Peu de publications existent sur les musées montois. On connaît les catalogues 
d'exposition produits par le Musée des Beaux-& de même que les documents et textes 
prornotio~els de haut niveau issus par l'Office du Tourisme, sur support papier ou 
électronique. Ce qui suit est donc basé principalement sur les entrevues avec les responsables. 
299 Bilan et prospective - pour les Musées communaux, rapport intérimaire préparé par Michel 
De Reymaeker, conservateur en chef des Musées Communaux, mars 2000. (Pour circulation 
interne, avec permission d'utilisation limitée.) 
300 A l'exception du Musée des Beaux-Arts, situé dans un bâtiment érigé spécialement en 
1913, selon les désirs du mécène Henri Glepin, décédé en 1885. 



adaptés aux besoins de la muséographie contemporaine mais font, en quelque sorte, 

partie intégrante de leur collection.~l 

La ville de Mons compte une douzaine d'institutions musédes, communales 

ou para-communales, provinciales ou d'initiative privé92. Neuf sont situées dans 

l'Intra-muros, parmi lesquels deux sont essentiellement des salles de diffusion 

d'accueil cuIturel, tandis que les sept autres détiennent des coIIections d'une 

importance significative. 

3 Le Musée des Beaux-Arts : art moderne et contemporain, mettant en valeur 
les œuvres plastiques d'artistes montois, hennuyers et belges; 

9 Les Musées du Centenaire, regroupant les coIlections spécialisées 

de la Préhistoire : chronologie de l'occupation humaine pdéolithique, 
mésolithique, néolithique, gallo-romaine et mérovingienne de la 
vallée de la Haine ; 

de la nuinisrnatique : monnaies, gravures et médailles; parmi les plus 
importantes collections de Belgique, des mieux conservées et des plus 
complètes ; 

de la Céramique : fabrications régionales, du XVIIIe au XX siècle ; 

de la Guerre : histoire militaire; collection d'objets des première et 
deuxième guerres mondiales ; 

> Le Musée du Folklore et de la Vie montoise : ancienne infirmerie du 
couvent des Filles de Notre-Dame construite en 1636, collection 
d'ethnographie urbaine : enseignes, poids et mesures, serrures, etc. et les 
objets du Lumqon (y compris le dragon), exposés lorsqu'ils ne sont pas en 
usage ou en réparation ; 

9 Le Musée des Arts Décoratifs François-Duesberg : collection privée de 
bronzes dorés, porcelaines et faïences, horloges XVIIIe, orfèvreries, 
gravures, etc. ; 

3 1  << À propos des collections du Musée du Folklore et de la Vie montoise D dans ROCHER, 
Marie-Claude et André SÉGAL, Op. cit., p. 111-112. 
rn La brève présentation a-dessus est une collaboration de l'Office du Tourisme de Mons. 



P Le Tresor de la Collégiale Sainte-Waudru : collection d'art sacré centree sur 
le culte de Sainte-Waudru, incluant de nombreux reliquaires et le linceul de 
la sainte (Xe siècle ?), manuscrits, orfèvrerie, polychromes. Situé dans la 
salle capitulaire de la Collégiale ; 

P Le Musée du château comtal : ancienne chapelle castrale, visionnement 
d'un vidéo permettant de suivre l'avancement des travaux de restauration 
du Beffroi; 

P Le Musée du Chanoine Puissant, sis dans l'ancien refuge d'abbaye de 
GisMenghein (XVIe siecle), (Fïg. 2.23) 

Le Vieux Logis : curios rassemblés par le chanoine Edmond Puissant ; 
L'« Attacat >> et la chapelle Sainte-Marguerite : ancien cimetiere 
paroissial de Sainte-Waudru et chapelle romane du MIIe siècle, 
collection d'ornements religieux du Ive au XIXe siècle ; 

Fig. 2.23 Ensemble (( Musée du Chanoine Puissant » 



> Le Musée de la route : anciens engins de construction routigre, 
signalisation, etc., situé dans Yune des casemates ; 

> La Chapelle Saint-Calixte: musée lapidaire du Square du Château. 

On trouve aussi à Mons, dans le couvent des Capucins, la maison de la 

Mémoire, lieu d'animation historico-culturelle appartenant au Réseau des Maisons de 

la Mémoire fondé par le professeur Albert D'Haenens, de l'Université de Louvain-la- 

Neuve. Trois musées, de facture contemporaine, se situent dans Mons Exfra-muros: 

P Espace Terre et matériaux : collections de géologie et minéralogie; relié à la 
Faculté Polytechnique de Mons ; 

P Le Centre de recherche sur la conservation de la nature : musée d'histoire 
naturelle, collections de zoologie et d'ostéologie ; 

3 L'Amusette : musée vivant pour enfants, sur le theme de l'eau . 

En outre, depuis le regroupement des communes, le Grand Mons compte parmi 

ses institutions muséales : 

3 Le Musée du Vieux Nimy : collection ethnographique régionale ; 

3 Le Musée des processions du Hainaut : poupées artisanales representant 
l'évolution des costumes de la Procession du Car d'Or ; 

> La Maison Van Gogh : résidence de l'artiste entre 1879 et 1880. Vente de 
reproductions de ses œuvres ; 

P Le Centre de mise en valeur des Carrières de la Malogne (en projet) ; 

P Le Centre de découvertes des carrières néolithiques de Spiemes (en projet) ; 

3 Musée Natalis (en projet) : dans l'ancienne Maison Communale de Nimy, 
musée d'animation en complémentarité avec le Musée du Vieux Nimy (en 
projet, l'aménagement débutant le 29 mars 2 000). 



Comme on le constate, le corpus du patrimoine IlnmobiIier montois est vaste et 

varié. Une typologie des collections r n u s é d e s ~  répartirait ainsi l'appartenance du 

pa-oine mobilier de Mons : histoire naturelle, cinq collections; Beaux-arts et art 

religieux, quatre collections, y compris le Trésor de la Collégiale (dont certains objets 

de dévotion populaire pourraient être considérés ethnographiques); et 

ethnologie/ histoire, dix collections. 

Si elle se décline en une typologie relativement simple, la conservation du 

patrimoine mobilier à Mons se double toutefois d'une dimension immobilière. Sauf 

dans le cas du Musée des Beaux-Arts, qui habite un édifice speciaiement construit, 

toutes les collections sont composées à la fois du patrimoine mobilier et du bâtiment 

historique qui l'abrite. Cécile Dulière, alors conservateur du Musée du folklore et de 

la vie wallonne, décrit Ia situation avec humour: situées dans un bâtiment vétuste, 

elles sont présentées d'une façon extraordinairement démodées. En fait la 

présentation est en voie de devenir elle-même un artefact pour l'étude 

museologique! B. Les deux y sont indissociables. La situation n'est pas sans rappeler 

certains aspects du projet du Musée de la civilisation à Québec, dont la construction 

devait tenir compte des éléments architecturaux anciens (Maison, voûtes et quai 

XVIIIe) qui sont partie intégrante de sa collection. On y reviendra au chapitre 6. 

11 est révélateur que les musées montois que l'on peut qualifier d'historiques 

ou d'ethnologiques détiennent tous une sous-colIection dont ils ont hérité « par 

inadvertance >>, au gré des évohtions architecturales de la ville : la collection 

lapidaire. Car on jetait, sur le terrain des musées, les vestiges architectoniques 

devenus embrassants lors de la modernisation de la ville, que l'on n'osait pas détruire 

mais que l'on ne pouvait garder, tel que colonnes sculptées, gargouilles, pierres 

303 Basée sur la typologie adoptée par I'ICOM : Musées d'art, de civilisation (histoire, 
ethnologie, anthropologie, etc.) et d'histoire naturelle. Référence aux travaux du Congrès 
International de SICOM, tenu à Québec en 1992. 



tombales, etc. Dans le cas de la Collégiale, la collection lapidaire se constitue 

graduellement, s'enrichissant, si I'on ose dire, de ce qui se détache des éléments en 

attente de restauration. Ces objets composent involontairement le « mobilier de 

I'immobiiier ». La situation muséale montoise requiert donc une gestion plurielle, 

adaptée à ses besoins complexes. Or, elle s'appuie sur une structure administrative 

rendue lourde par le nombre d'intervenants impliqués. 

La situation du Musée du Chanoine Puissant est représentative de la gestion 

complexe des musées montois. << Dès le 17 décembre 1933, le Conseil communal de 

Mons acceptait, à titre onéreux le don du Chanoine Puissant : ce don consistait en 

deux immeubles sis à Mons (Ia chapelle Sainte-Marguerite et le Vieux Logis) et toutes 

les collections qui y étaient conservées ,304. Les collections renferment effectivement 

des trésors culturels305 : uniquement en documents écrits, elle comprend une centaine 

d'incunables, 2 000 manuscrits et plus de 3 000 livres rares, dont l'unique bible de 

Gutenberg recensée en Belgique; dans le domaine de i'art religieux, on compte des 

étoffes rares, dont un lambeau de tissu copte du Ne siècle, ciboires, calices et 

reliquaires des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, une « vierge » en albâtre attribuée à Du 

Brœucq ... De plus, le jardin du Musée - I'Attacat, ou << cimetière a w  chats » - est 

devenu un CC musée lapidaire ». 

Or, en 1995, le quotidien Le Soir titrait : << Attacat, le musée oublie de Mons »3M, 

et L'échevin A la Culture, Christophe Taquin, présentait au Conseil de l'Europe une 

demande de subvention dans le cadre de I'Objectif 1, qui resta lettre morte. En mars 

2 000, date de présentation du rapport intérimaire préparé par Michel De Reymaeker, 

30.1 Site officiel de la V u e  de Mons : http://ww.cez.com/cdprod/mons/musée/chan 
305 Entretien avec Chris tiane Piérard, 1995. 



Bilan et prospective pour les Musées commuraux~, la situation de ce musée 

demeurait essentiellement inchangée et faisait état des besoins suivants : 

Il convient de revoir de fond en comble la présentation des 
collections de ce musée 
Préalablement, ii faut restaurer l'ensemble des bâtiments, 
aménager le jardin de liaison entre le Vieux Logis et 1'Attacat 
Prévoir des réserves 
Étudier les collections et les informatiser 
Disposer d'une salle d'animation308 

En outre, l'observation in sihl permet de constater l'état des lieux : infiltration 

d'eau, présence de moisissures sur les murs intérieurs et extérieurs, fissures 

multiples, bref, un besoin évident d'une restauration architecturale profonde. On 

comprend la situation précaire dans laquelle se retrouvent les collections précieuses 

de ce site pourtant exceptionnel. Le Bilan et Prospectives formulait la 

recommandation suivante : << que le Mus& du Chanoine Puissant ne soit accessible 

que le week-end et un jour par semaine >>, et, en contre-poids : << si la suggestion de la 

fermeture partielle est acceptée, et afin de ne pas 'oublier' les collections du Puissant, 

il y aurait lieu de prévoir, à la Salle Saint-Georges ou au Musée des Beaux-arts, des 

expositions temporaires présentant des objets ou des documents provenant de ces 

coIlec tions ~ 3 0 9 .  

Si le Musée du Chanoine Puissant met en lumière les difficultés de la 

muséographie montoise, le Musée du Folklore et de la Vie wallonne, de même que les 

Musées du Centenaire, représentent au conhaire, les deux stades de réformes et les 

306 DEFFET, Éric, c Attacat, le musée oublié de Mons >? dans Le Soir, jeudi 23 février 1995, 
p.18. 
307 Bilan et prospective pour les Musées communaux, Op. cil. 

Ibid. (Document non paginé) 
309 Ibid. (Document non paginé) 



projets importants. Le mouvement de re-centration des musées montois avait connu 

un premier départ en 1984, avec la Convention des Musées de Mons : 

Le Ministère de la Communauté française a passé une 'convention 
de restructuration des musées communaux qui met 
temporairement à la disposition de I'adrninistration communale 
des collaborateurs (chercheurs, restaurateurs, photographes, 
décorateurs et autres), ainsi que des moyens firianciers destinés à 
moderniser la présentation muséologique dans les bâtiments 
anciens dont l'entretien est assuré par la Ville.310 

La Convention se plaçait clairement dans une double perspective : 

muséologique, évidemment, mais aussi une perspective sociale, car les musées re- 

dynamisés devaient s'inscrire d m  la revitalisation de leur quartier d'accueil et 

contribuer à son développement économique : 

Le projet prévoyait de maintenir une certaine dispersion des collections 
a travers la ville, de manière a étoffer le parcours touristique, mais en 
assurant une spécificité plus grande à chacune des entités 
muséologiques par une redistribution des collections : 

autour du pôle de la Grand-place et de l'Hôtel de ville, le Musée 
du Folklore, ainsi que le Musee du  Centenaire, centré 
principalement sur les arts décoratifs311; 
autour du pôle de la Collégiale Sainte-Waudru, avec le Musée du 
Chanoine puissant, dont les collections, hétéroclites au départ, 
présenteraient en permanence au visiteur une sélection d'art 
religieux; 
autour d'un nouveau pôle qui serait créé dans le quartier rénové 
de Messines avec la transformation des anciens abattoirs 
désaffectés en musée d'histoire militaire, à proximité de 
l'ancienne Caserne Sabbe transformée en 'Carré des arts' >> 

310 K L'intégralité du patrimoine immobilier ? Le Musée de la civilisation et ses composantes D, 

dans ROCHER, Marie-Claude et André SÉGAL (dir.), Op. nt., p. 107. 
311 (note infrapaginale dans le texte) La récente ouverture, en 1994, d'un nouveau musée 
d'arts décoratifs, mite à l'importante donation de M. Duesberg, modifie les perspectives en ce 
qui concerne le Musée du Centenaire. p. 110-111. 



Deux niveaux de lecture sont envisagés : lfint&êt immédiat du public 
local, très conscient de son patrimoine, et l'intérêt plus général, par 
extrapolation, d'un public largement exotique et disponible. 312 

On sent donc dans les objectifs de la reçh-ucturation, la préoccupation de 

transmettre Le patrimoine et celle de l'insérer dans les fonctions contemporaines, par 

le tourisme et le développement de l'attractivité de quartiers restaurés. 

Le Musée du Folklore et de la Vie wallonne fut le premier à bénéficier de cette 

action. À sa réouverture en 1988, l'inventaire faisait état d'une fiche collection 

culturelle de « still life ,313. Aux abords du Musée, le visiteur peut donc prendre 

contact avec des traces parcellaires du passé monumental de la ville, par le jardin 

lapidaire; il peut aussi observer le style architectural du bâtiment, de briques et de 

pierre bleue314, construit en 1632; à l'intérieur, douze des dix salles exposent les traces 

du passé quotidien (outils, mesures, enseignes urbaines, signes de reconnaissance des 

enfants trouvés, etc.) et, dans les voûtes, on retrouve le dragon - lorsqu'il n'est pas en 

préparation pour le Doudou - avec les costumes et les accessoires des personnages du 

combat. Conçu en harmonie avec l'architecture du bâtiment, le musée prolonge, par 

un autre type de service au public, la vocation première de l'édifice, c'est-à-dire le 

service à la population en général et aux enfants en particulier. 

La diminution importante des budgets durant les années 1990 entraîna la 

cessation des projets jusqu'en 1998, année du regroupement des musées sous 

l'appellation « Musées communaux de Mons ». Le premier projet fut la réorganisation 

312 DULIÉRE, Cécile, u À propos des collections du Musée du folklore et da la vie wallonne >> 

dans ROCHER Marie-Claude et André SÉGAL, Op. n't., p. 111-112 et -120. 
313 Expression courante dans le vocabulaire mus&ologique belge, basee sut un jeu de mot 
anglais, « still u &tant entendu dans les doubles sens de << tranquille, immobile » et de 
K encore, en continuation W .  De sorte que l'objet de culture matérielle, désormais stable dans 
son evolution puisque muséifié, a toujours sa vie, « une vie tranquille qui continue à les 
animer même s'ils ont perdu leur usage quotidien. », Ibid., p. 115. 
314 Provenant des CarriPres Gauthier-Wincqz, mentio~6es supra. 



des Musées du Centenaire et des quatre collections. La première étape fut, bien 

entendu, l'inventaire informatisé de la collection - tâche titanesque, puisqu'il s'agit en 

réalité de trois collections séparées, dont aucune n'avait été inventoriée entierement. 

La deuxième phase était celle du déménagement des bois colIections, et le stockage 

des objets, dans des conditions parfois idéales, parfois beaucoup moins ... 

Le projet de réaménagement des Musées du Centenaire est constitue de quatre 

volets : la création de réserves appropriées, le déménagement de la collection 

d'histoire militaire et sa réinstallation d m  l'ancien abattoir, l'établissement des deux 

musées destinés à accueillir les collections archéologique et numismatique et enfin, la 

mise sur pied, dans l'édifice devenu vide, du futur Historium, lieu d'animation 

pédagogique pour le patrimoine montois. 

Le réaménagement s'appuie sur une collaboration intense entre les musées de 

Mons. Plusieurs éventualités sont envisagées pour la re-localisation des collections3~5. 

Il est possible que le Musée François Duesberg, d'arts décoratifs, expose les faiences 

et porcelaines précieuses de la collection des céramiques; que la collection 

numismatique, accompagnée que quelques artéfacts archéologiques qui en faciliterait 

l'interprétation, loge dans l'un des étages du Beffroi, lorsque celui-ci sera de nouveau 

accessible au public; qu'une partie de la collection archéologique soit en dépôt 

permanent au Centre de découvertes de Spiennes. 

En fait, l'observation des projets de structuration des musées révèle le réseau 

complexe qui relie entre eux non seulement les dépositaires du patrimoine mobilier, 

mais aussi ces demiers avec les gestionnaires des patrimoines vivant, architectural, 

naturel et autres. En outre, les reglements de subsides de la Région wallonne 

imposent d'utiliser les bâtiments anciens existants, à moins de faire la preuve qu'il 

315 Bilan et prospective pour les Musées communaux, Op. cit., et entretiens avec Michel 
Deghilage, 1996,1998 (à Québec) et 1999. 



soit impossible de les reaffecter à l'usage proposé% La revitalisation des musees est 

donc directement liée à la restauration du pahimoine bâti. La sauvegarde de l'un 

facilite celle de l'autre, comme dans le cas de la restauration du patrimoine 

immobilier et la conservation des savoir-faire et métiers traditiomels. Cette 

interaction renforce la fonction socio-économique du patrimoine. 

En dépit de la situation défavorable, que d'ailleurs ils commencent à renverser, 

les musées de Mons dans leur ensemble peuvent se targuer de participer, quoique 

modestement, au développement de la cité. On constate cet apport dans quatre 

domaines. Premièrement, comme on l'a vu, la fonction muséale constitue souvent 

l'axe de réinsertion d'un bien immobilier, l'usage à des fins culturelles étant, avec 

celle de la résidence, l'une des formes les plus répandues de ré-emploi du bâti; 

deuxièmement, à l'instar des métiers traditionnels, les musées sont une source, 

limitée mais réelle, d'emploi et de promotion sociale, possédant même un programme 

de formation et de réintégration des jeunes chômeurs. On y reviendra317; 

troisièmement, ils sont sans équivoque agents de développement touristique, comme 

le révelent ces quelques statistiques318 : 6 600 visiteurs pour le Musée de la guerre, 

pourtant situé jusqu'à présent au 3e étage des Musées du Centenaire et, 

étonnamment, 1200 visiteurs pour le Musée du Chanoine Puissant, malgré sa 

situation générale peu avantageuse; enfin, de par la diversité de leurs collections, ils 

assurent une présence mémorielle dans la ville, liant les composantes de Ia mémoire 

et celles de la culture contemporaine. 

L'intégration du mobilier par les institutions muséales semble donc s'affirmer 

dans le contexte de la ville contemporaine. En effet, la participation des Musées de 

Mons dépasse le rôle d'éducation sociale et mémonelle qu'on attribue généralement h 

316 Moniteur belge, Texte de Ioi, Livre III << Dispositions relatives au patrimoine », Titre 
premier - géneralités, chapitre 1, artide 186. 
317 Entretien avec Michel Deghilage. 



ces institutions. II y a certes transmission de patrimoine et sensibilisation à la 

mémoire locale; il y a également, comme dans la plupart des cas, conhibution à 

l'attractivité de la ville. Cependant, pour une observation plus juste, il importe de se 

placer dans l'optique de la conservation intégrée qui, faut-il Ie rappeler, «est 

conditionnée par la prise en considération des facteurs sociaux ,319. Dans cette 

perspective, 1e r81e des musées dans la réaffectation des bâtiments et, à une échelle 

réduite, la réinsertion de travailleurs, c o h e  la présence d'un sens social autre que 

strictement mémoriel ou identitaire. 

318 Chiffres disponibles à l'Office du Tourisme de la Viue de Mons. 
319 Déclaration d'Amsterdam, UNESCO, 1975. 



CHAPITRE 3 

ANALYSE 

3.1 LES REPRESENTATIONS MODERNES DU 
PATRIMOINE FESTIF 

La fête de la Ducasse constitue, on l'a vu, un geste mémoriel posé 

collectivement, fondé sur un espace patrimonial et qui rassemble, pour un but 

identitaire commun, les éléments les plus divers de la société montoise. Comme cette 

fête se perpétue depuis quelque 700 ans, on peut affirmer sans hésitation qu'il s'agit 

bien la d'un patrimoine dûment conservé et même valorisé, si l'on en juge d'après le 

nombre d'acteurs depuis les 20 dernières années. 

3.1.1 /MA GES DU PA TRIMOINE T H  DIT'ONNEL 

En réalité, le terme << acteurs » est un terme trompeur. À tort, on croit qu'il 

désigne les hommes costumés qui mettent en scène le combat. C'est vrai, bien sûr. 

Mais c'est aussi limitatif, parce que les acteurs, c'est surtout le public. Ceux qui se 

rassemblent sur la Grand'place parce qu'ils aiment les traditions de leur ville et qu'ils 

ont intégré ce patrimoine dans leur réalité contemporaine; c'est la communauté qui 

participe avec ferveur, par sa répétition inlassable du Doudou », accompagne par la 

fanfare, par ses mouvements à I'unisson, quand des milliers de bras se tendent en 

même temps, par son anticipation de chaque geste, pourtant connu, par sa masse 

même, par son poids societal et son unanimité dans le port et le support de cette 

tradition. 



Les acteurs, se sont également ceux qui acceptent la transmission du 

patrimoine: les jeunes chahuteurs à la corde. Depuis le XlXe siecle, ils jouent le même 

jeu, opposant aux même forces policières les même tentatives de désordre. Ils 

personnifient la génération montante, occupée A repousser les limites imposées par ses 

prédécesseurs. Les acteurs, enfin, ce sont les autorités publiques qui financent 

l'événement, le récupérant parfois à des fins politiques, les institutions qui 

l'encadrent, les comités de citoyens, les bénévoles. On retrouve, dans cette 

énumération, les quatre éléments jugés essentiels à la sauvegarde du patrimoine. 

Contrairement au cas du Grand-Homu, depuis quelque trente ans, la 

perception que le public entretient de la Ducasse est favorable, ce qui est déterminant 

et à la base même de sa conservation multiséculaire. L'importance identitaùe accordée 

à la fête320 et son intégration dans la vie moderne de la ville semblent donc 

véritablement être l'agent initiateur de sa conservation. Il importe dPs lors de cerner 

les représentations et la façon dont le public im&e la fête dans son quotidien. Quelle 

projection le public fait-il de l'image de son patrimoine traditionnel, et comment I'a-t- 

il construite? 11 faut aussi aborder la question de l'usage du patrimoine: pourquoi le 

public s'en sert-il? Cet usage se révèle-t-il à travers la fête patrimoniale? Et 

globalement, quelle sensibilité le public entretient-il face au patrimoine qui 

l'environne? 

Incontestablement vecteur d'identité, le geste memoriel que constitue la 

Ducasse est fermement ancré dans un lieu identitaire et exhibe les traces - heureuses 

ou non - d'une memoire commune. Car perception identitaire, si mémorielle soit-elle, 

n'est pas un fait mental désincarné. Elle s'exprime dans un espace donne, dans un 

320 L'importance identitaire de la Ducasse semble faire l'unanimité. Tous les informateurs, 
anonymes ou non, ont dû répondre à une question portant sur la valeur identitaire de la 
Ducasse. À l'exception de Me Georges Raepers, qui y apporte des nuances, aucun n'a dédaré 
remettre en doute cette affirmation : la Ducasse est une manifestation active de l'identité des 
Montois. 



temtoire. Les particularites de ce temtoire nourrissent la mémoire, l'enrichissent, la 

modifient au cours des siècles. Or, selon les chercheurs, la célébration de la Ducasse 

de Mons est nettement liée à la construction identitaire montois+. À son tour, la 

construction identitaire est intrinsèquement liée a un espace patrimonial. Pour que 

s'élabore une identité collective, il faut donc que la collectivité puisse se réclamer d'un 

passé commun et, préférablement, glorieux. Inévitablement, les traces de ce passe 

collectif seront visibles dans l'espace commun et parfois plus évidentes dans le 

patrimoine urbain. L'observateur trouve-t-il, dans l'expression spatiale de la Ducasse, 

Ies traces territoriales de ce discours rnémoriel commun? 

LE DECOURS ET L A  FONCTION 

À l'époque romaine, la colline de MON présentait une place forte (cnsh-urn) 

reliée à une voie de communication importante par un diverticulurn. Les traces du 

diz~erticulwm sont encore visibles aujourd'hui dans l'axe d'une des rues principales qui 

traverse la ville en passant par la Grand'place'? Comme dans de nombreuses 

agglomérations urbaines au Moyen-âge, la vie de Mons s'articulait autour de deux 

pôles : sa fonction marchande, par les marchés de denrées alimentaires, et sa fonction 

religieuse, par les pèlerinages en l'honneur de Sainte Waudru. 

Aujourd'hui, après les fusions de 1972 et de 1977, la Commune de Mons 

englobe 17 anciennes communes323. Dans la mémoire populaire, cependant, la ville de 

Mons se perçoit en fonction de deux pôles spatiaux: d'une part, l'enceinte de la ville et 

d'autre part, son centre historique, ce que l'on nomme le périmèbe médiéval », 

forme de la Collégiale Sainte-Waudru, du Beffroi, de l'Hôtel de ville et de la 

321 Voir PIETTE, Albert, Les jeux de la fête, Paris, Publications de la Sorbonne, 1988. 
322 C'est d'ailleurs à l'endroit où cette nie croise la Grand'place que se tenait, au Moyen-âge, 
«le marché au poisson qui sent déjà mais qui est encore bon » (expression documentée 
rapportée par Hervé Lottin, CO-président de la Ducasse, responsable de l'itinéraire). 
323 Mémoire d'une ville. Mons depuis 1830, Op. nt., p. 16. 



Grand'place. On a constaté l'importance prédominante de ce dernier dans les activités 

mémorielles et il est nettement visible dans l'analyse du parcours de la procession. En 

outre, on retrouve aujourd'hui une concordance étonnante entre ces structures 

anciennes et les ùifrastructures de la ville moderne. 

La Ducasse évolue entre ces deux pôle spatiaux, ce qui fait dire à Georges 

Raepers que « la Ducasse constitue un lien entre deux espaces, une réconciliation entre 

une certaine forme de spiritualité et une certaine forme de temporalité ~ 3 2 %  

L'importance du deuxième espace patrimonial, le centre historique de Mons est 

évidente et se révèle par trois pistes d'observation: par la politique de gestion 

architecturale, bien sûr, sur laquelle on reviendra dans la troisième partie de la thèse, 

mais aussi par une particularité du vocabulaire montois et par le type de sociabilité à 

laquelle l'espace se prête, puisque ce quartier est l'hôte annuel de la Ducasse. 

Objet d'études dans les trente dernières la dialectologie wallonne 

souligne, à ce propos, un fait révélateur. Durant le premier tiers du XIXe siècle - 

précisément la période durant laquelle germait le projet d'abattre les murailles et 

d'ouvrir la ville - on note la recrudescence de l'usage de l'expression Monfois Cayatix, 

appeles ainsi selon une association phonétique avec les cailloux (pavés) des mes, 

comme s'ifs étaient aussi enracinés qu'eux ~ 3 2 6 .  Seuls les Caynux de Mons peuvent être 

324 Conférence non-publiée de Georges Raepers, le 26 mai 1995. 
325 Voir, notamment, les travaux de René Meurant et Maurice Amould, dont les conclusions 
ont été publiées à diverses reprises dans la collection i c  Tradition wallonne. Ethnologie, 
dialectologie, onomastique » ainsi que l'entretien avec JeamPierre Ducastelle, président du 
comité de rédaction de cette collection. II faut aussi connaître les ouvrages de Maurice 
Amould et Albert Doppagne, l'imposante anthoIogie, Le folklore belge, d'Albert Marinus 
ainsi que l'œuvre monumentale d'Élisée Legros. Professeur d'ethnologie à l'université de 
Liège, Élisée Legros fut membre de la Société de langues et de littératures wallonnes ainsi que 
de la Commission royale de toponymie et de dialectologie. À son déces, en 1977, il laissa une 
bibliographie de 285 articles, enquêtes et monographies sur les traditions populaires et 
l'oralité de la Wdonie. 
326 PIETTE, Albert, Les ieux de la fête, Paris, Publications de la Sorbonne, 1988, p. 154. 
Aujourd'hui, les Monfois Cajaux forment une association sans but lucratif prestigieuse qui 



porteurs des personnages de la fête (dragon, Chin-Chins, hommes blancs, etc.) et ainsi 

prétendre y participer pleinement. Les seuls vrais Montois sont ceux dont les familles 

vivent de mkmoire d'homme, à I'intérieur du vrai Mons, celui des cailloux 

multisecuIaires ... Les autres, ceux qui se sont joints à la ville ouverte, ne peuvent 

qu'assister au spectacIe. C'est un peu comme si, avec la disparition des murailles, les 

pourtours de l'identité montoise s'étaient effrités et qu'il faille, des lors, compenser en 

valorisant le centre même de cette identite: le noyau de la fondation et de la 

protection par les saints, lieu médiéval et mémoriel. 

En outre, le noyau physique de la ville, l'intra-muros de Mons  presente un autre 

élément de la construction de l'identité sociale. Il est en effet dépositaire de la 

mémoire officielle, << institutionnalisée » de la collebivité, ce qui est largement visible 

dans la concentration de musées sur ce temtoire reduit puisque dans l'état achiel, on 

retrouve, dans la seule périphérie immédiate de la Grand'place, le Musée des Beau- 

Arts, le Musée du Folklore et de la Vie montoise, les Musées du centenaire (futur 

Historïum) et le Trksor de Sainte-Waudru. Les objets ainsi rassemblés sont porteurs 

d'une mémoire discursive, consciente et élaborée, qui offre aux visiteurs un regard 

instruit sur le passé de la ville : Ies conditions de vie (Vie montoise), ses traditions 

(Folklore), ses créations artistiques (Beaux-Arts), ses richesses (numismatique, trésor 

de Sainte-Waudru), ses combats (histoire militaire), etc. 

Le quartier historique du Vieux-Mons apparaît donc comme un espace 

patrimonial essentiel à la demarche d'identification commune. Or, non seulement cet 

espace sert-il I'elaboration identitaire de la ville, mais il en soutient aussi, tel qu'on l'a 

vu, la tendance de domination sur les campagnes environnantes, comme en temoigne 

la récupération de Saint Georges et son dragon; comme en témoigne egalement la 

nature des objets exposes (qu'on se souvienne de la << tête du dragon >>...). En outre, la 

- - -- - - -- 

organise des activites culturelles de haut niveau et possède une collection privée d'archives et 



composition historique de ce tissu urbain se décèle à travers le geste mémoriel, tant 

dans l'itinéraire de la procession waldétnidienne que dans le combat de saint Georges 

devant l'Hôtel de ville. On y observe un usage socio-identitaire de l'espace 

patrimonial, particuliérement discemable à travers le patrimoine festif. 

3.1.2. USAGES DE L'ESPACE URBAIN 

Le lien intime entre un geste mdtiséculaire et le lieu dans lequel il s'exprime a 

laissé des traces dans la ville. Gérard Bavay, historien originaire de Soignies, insiste 

sur la dimension spatiale de la manifestation », faisant référence au Tour Saint- 

Vincent de Soignies327 : << Le Grand Tour représente aujourd'hui la persistance d'un 

itinéraire. À ce titre, il est la bace historique et le témoignage d'une forme permanente 

de dévotion populaire ». Analyser le parcours processionnel, selon lui, equivaut à 

résumer l'histoire de la commune, telle que le révelent la coutume et la toponymie32fj. 

La même démarche s'applique à Mons. Il semble, en effet, que le tracé de la 

procession de la Ducasse représente une forme concrète de diversité urbaine, ancienne 

et actuelle. Son observation permet donc d'ébaucher une réflexion sur le parcours 

mémoriel et la morphologie urbaine du Mons. Peut-être, en effet, le tracé de la Ducasse 

révèle-t-il des traces identitaires dans la configuration spatiale de la ville. 

muvres d'art. Voir Mémoire d'une ville.. ., Op. cit., p45. 
327 La dévotion à saint Vincent, mari de sainte Waudru, présente de nombreuses similitudes 
avec le culte montois, y compris le processiomement des reliques. 
323 BAVAY, Gérard, « Le Tour Saint-Vincent de Soignies ou L'Histoire insaite dans le 
paysage », dans Le Hainaut 1, Tradition wallonne. Ethnoma~hie, dialectologie, onomastique. 
Collection dirigée par Ze Conseil supérieur d'ethnologie avec la collaboration du Conseil 
supérieur des arts et traditions populaires et du folklore. Bruxelles, S.&, 1989, p. 63 à 117. 



Tout porte à croire que l'ancrage spatial de la fête se traduit par une 

transcription identitaire discemable dans le parcours1. Il importe donc de 

connaître à la fois l'évolution de l'itinéraire et son état présent, et Ie lien entre les 

cieux. Le trajet actuel de la Procession refkte trois des grands pôles historiques 

de la réalité urbaine contemporaine, qu'il importe de situer d m  un plan de la 

cité moderne (Fig. 3.1) : le pôle religieux (sur la carte ci-dessous, identifié par la 

Collégiale), le centre politique (Eôtel de ville} et les anciens quartiers ouvriers, 

polarisés au sud et à l'est de la ville. On peut alors évaluer la continuité des 

symboliques spatiales à l'aide du plan du parcours (ligne orange rajoutée). 

Fig. 3.1 Plan de Mons et parcours de la Ducasse 

sinceres remerciemens a iviessieurs Guy ~ i e n a r a  et rtei-ve tom pour ieurs 
diapositives de la ville de Mons et de sa Ducasse, accompagnées de leurs commentaires 
érudits. Les données concernant le trajet de la procession ont &té élaborées à partir de 
ieurs inuications et de i-ouvrage cechnique -Le patrimoine monurnmei de ia Eei-@que, 
Op. cii., ainsi que de la thèse « Étude historique et descriptive de deux manifestations 
ioiicioriques : ia procession ciu Car à-Vr et ie comoat ciu Lumr~on D, presenree 
l'université de Mons, en 2976, par Bernard Dutrieux (remise à jour et en projet de 
pu~ücauonj e~ e&1, ue ia pu'DücaZion izaurr en couieur ue -La i h c a s s r  u e  Muns, up .  Lu., 

éditée par 1' Office du Tourisme de la Ville de Mons. 



La procession s'ébranle, logiquement, au parvis de la Collégiale. Les cloches 

Sainte-Waudru sonnent à toute volée ainsi que celles des autres églises de la ville, 

symbolisant I'unité chrétienne dans cette activité. Le cortège passe par d'anciens l i e u  

religieux, dont la place du Chapitre avec sa fontaine, qui est en réalité l'ancien puits de 

la demeure des chanoinesses, et la rue des Clercs. 

Le trajet évoque ensuite le deuxième pôle, celui de la puissance séculiere, en 

débouchant Grand'place, où la procession défile devant l'Hôtel de ville, aux pieds des 

notables et leurs invites rassemblés aux balcons ou dans le campanile. Dès le Xne 

siécle, en effet, à Mons, comme dans la plupart des villes d'Occident, l'étendue du 

pouvoir communal est inversement proportionnelle à celle des autorités religieuses ou 

princières, qu'elles soient bourguignonnes, espagnoles, autrichiennes, françaises ou 

hollandaises. Traditionnellement, l'importance des constructions temoigne de la 

victoire de l'un ou l'autre des camps3M. 

Engagée dans la rue Nirny, la procession traverse ce qui, au Moyen-âge, 

constituait le quartier des marchands relativement aisés. C'est aujourd'hui le quartier 

culturel, regroupant en un quadrilatere serré le Musée des beaux-arts, la Maison Jean- 

Lescart, le Musée du centenaire, le Conservatoire royal de musique, le Mus6e de la 

route et, tout pres, la Maison de la memoire, un écomusée aménagé dans un ancien 

couvent dominicain. 

Au Moyen-âge et aux XVIe-XVIF siècles, ce quartier marchand était très animé. 

Prospère, certes, mais aussi exposé aux risques inherents. Si les demeures sont 

manifestement cossues, la toponymie révèle les aléas dernographiques de ce quartier : 

rue des Fosses, rue Verte - ainsi nommée parce que, lors d'une épidémie de peste en 

Dusieux (remise à jour et en projet de publication) et enfin, de la publication haute en codeur 
de La Ducasse de Mons, Op. cit., éditée par 1' Office du Tourisme de la Ville de Mons. 
330 Tel le fastueux palais des princes-évêques A Liège ou le splendide HBtel de ville de Leuven. 



1616, le quartier fut si dépeuplé que l'herbe poussait dans Ies rues. De même, les gades, 

ou chevres, qui y broutaient IaissèIent leur nom à la rue au pied du Beffroi. 

Le Car d'Or longe ensuite I'ancien hôpital médiéval, avec sa chapelle convertie 

en eglise paroissiale, et son cimetière attenant. Il s'achemine en direction d'un quartier 

plus populeux à la toponymie révélatrice : rue des Fripiers, rue Samson, rue des Juifs, 

rue des Orphelins, en passant d'abord pres de l'ancien marché aux viandes, 

clairement identifié par le nom des rues : des charretiers, de la Halle, de la Boucherie, 

de la Grande et de la Petite Triperie, et enfin, les noms qui Mmoipent du rôle caritatif 

de l'Église: rue des Çceurs noires, des s u r s  grises, des Capucins, enclos des 

Récollets ... On y retrouve également l'ancien abattoir communal, qui doit être 

prochainement converti en Musée d'histoire rnilitairS31. Au XIXe siècle, ce quartier 

formera le faubourg Bertaimont, lieu de revolte ouvrière, construit sur l'emplacement 

des anciennes f ortifications332. 

Enfin, le parcours traverse un quartier modernisé, hôle la gare ferroviaire 

construite en 1841 et revient à la Collégiale, en passant par la Rampe Sainte-Waudni. 

La légende veut que, si le Car d'Or ne franchit pas le raidillon d'un trait, malgré son 

attelage à la drHaunot >> de six gros chevaux de trait, un malheur s'abattra sur la ville 

de Mons, voire sur le monde, dans l'année qui suit. Solidaires et prudents, les Montois 

mettent littéralement l'épaule à la roue, les uns tirant, les autres poussant, et font 

franchir la butte au Car d'Or? 0 x 1  prétend qu'en 1914 et, encore, en 1939. .. mais les 

archives de la ville et les journaux ne mentionnent rien de teW. Cependant, 

331 Le projet est prévu pour la fin de I'an 2000, mais sera probablement retardé, faute de 
ressource, selon M. Michel Deghilage, Musees Communaux de Mons, entretien lors de sa 
visite à Québec, octobre 1999. 
"Z voir p. Il. 

Le poids du Car est estim6 à quelque 1 200 à 1 500 kg, auxquels il convient d'ajouter les 450 
kg de la chasse ainsi que le poids du m e  et de ses 10 acolytes. 
334 Voir, pour les années concernées, les journaux et périodiques suivants : La Province, Nord 
éclair / Le Tourna1 de Mons, La Derni&re heure /  é écho, Mons-Borina~e et Le Soir. 



l'importance de cette croyance ne peut échapper à une analyse du symbolique: la 

prospérité, voire la survie des habitants, dépend de leur relation avec le temtoire 

urbain de Mons. 

Martine Jaoul, conservatrice du Musée des 1 

traditions festives contemporaines: 

4TP à Paris, écrit, à propos des 

Si les faits observés plongent leurs racines dans une très longue 
histoire, se nourrissent d'anciennes légendes et perpétuent des rites 
médiévaux, on découvre vite qu'ils participent pleinement de la quête 
d'identité de nos sociétés modernes et qu'on ne saurait réduire leur 
interprétation a un folklore de circonstance335 . 

La Ducasse, expression collective mémorielle et identitaire, est manifestement 

ancrée dans le lieu ainsi que dans la longue durée. Selon Guy Barbichon, ce type de 

célébration est à la fois << fête communale » et « fête patronale »: 

La fête communale est un Iieu de forte concentration de vie collective, 
où se croisent de multiples groupes, en de multiples actions et 
relations. [Elle] fait voir et vivre un acte collectif oii intewient 
plusieurs composantes principales du fonctionnement social. (...) La 
fête communale, concurremment, rapproche et sépare les âges; elle 
enseigne un jeux des places et de liens dans la colIectivité. La fête 
patronale, occasion d'apprentissage d'un univers socide étendu, est 
aussi - et, probablement, surtout - occasion d'apprentissage d'un 
univers social étendu, et spécialement la découverte de l'identité d'une 
cité. (...) La fête est une lqon d'espace local.336 

335 JAOLJL, Martine, Preface », dans Cités en fêtes, Up. cit. 
336 BARBICHON, Guy, << Fête communale et socialisation de l'enfant », dans Fête et identité 
dans la ville, no 15, Ministére de la Communauté française de Belgique, Bruxelles, 1998, 
collection Tradition wallonne ..., p. 48-50. 



Profondément inscrite dans l'espace actuel de la ville, cette fête médiévale a fait 

l'objet d'intewentions - spontanées ou délibérées - permettant sa survie. 

L'appropriation du Gilles de Chin par la religiosité montoise est un exemple ... mais 

s'agit4 d'une gestion populaire spontanée ou récupération politique par la classe 

dirigeante? 

Les mutations symboliques ne sont pas exceptiomelles, selon l'ethnographe 

Joseph Roland: « Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les mutations que les 

manifestations folkloriques subissent de nos jours ont existé autrefois, mais elles se 

produisaient à un ry thme moins accéléré ~ 3 3 ~ .  C'est le choc de la modernité qui 

accélere - la mutation du folklore, à la fois dans sa forme et dans son discours. 

Laicisation et urbanisation, commercialisation et mondialisation, autant d'éléments 

confrontants qui aboutissent, le plus souvent, à la d6valorisation des fêtes folkloriques 

et, éventuellement, à leur disparition. Or, la fête de Mons a su non seulement survivre, 

mais se développer dans un contexte urbain moderne. 

3.2 PERTINENCE SOCIALE DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE : 

SYMBOLES ET FONCTIONS 

D6jà en 1965, l'ethnologue Albert Marinus affirmait le caractère évolutif du 

folklore, et l'on peut appliquer son affirmation à la conception plus large du 

337 ROLAND, Joseph, Folklore en mutation >>, dans Mélanpes de folklore et d'ethnopraphie 
dédiés à Élisée Lemos, - Liège, Musée de la Wallonie, 1973,-~. 377. Voir aussi, sur la même 
problématique, MARINUS, Albert, Les dissements ex~licatifs du folklore, Vol. 12, no 72, 
Bruxelles, Bulletin du service de recherche folklorique et historique du Babant (coll. FoIkIore 
Babançon), 1933. L'auteur, da& la plus pure tradition de Van Gennep, initie une vaste étude 
de terrain des foklores français de Belgique. 



patrimoine ethnologique, comprenant le matériel et l'immatériel. Il percevait Ia 

perméabilité en regard des mutations sociales: 

II est naturel que les usages disparaissent que d'autres survivent sans 
guère changer, que d'autres, pour survivre, doivent s'accommoder à 
des nécessités de notre temps; que d'autres, au contraire, surgissent du 
magma social. (..-) bref, le folklore reflete ce qui se passe dans tous les 
domaines de la vie sociale.338 

3.2- 1 NOUVE~LES SYMBOLIQUES 

DU PA TRIMOINE ~HNOLOGIQUE 

«De nos jours, remarque Marthe Jaoul, l'urbanisation a bousculé, en les 

laïcisant, bon nombre de fêtes calendaires religieuses »339. Si le caractère urbain de 

Mons, viUe romaine, est davantage un fait historique qu'un facteur de modemite, cette 

dernière n'en a pas moins subi les contraintes de I'urbanisation moderne, débutant par 

laïcisation340, au cœur même de ses manifestations folkloriques, originellement 

religieuses. 

338 MARINUS, Albert, « Le folldore A Sgre industrielle >>, Le folklore dans le monde moderne, 
Contribution au renouveau du folklore en Wallonie, volume III, Commission Royale belge du 
FoIklore, s.l., 1965, p. 4,9. 
339 JAOUL, Marthe, Op. cif., p. 12. 
340 On se heurte ici à une variation sémantique entre le Belges et les Québécois. E h  Belgique, la 
laïcisation est un processus qui s'applique surtout au domaine de l'éducation ou de la santé 
publique et contient souvent, en sous-entendu, l'idée d'un conflit antérieur ou latent de nature 
idéologique et, surtout, politique. Plusieurs des lecteurs de l'article paru à l'occasion du 
premier colloque Mons-Qu6bec (1996) ont exprimé une résistance h l'emploi de ce mot À 
l'inverse, au Québec, c'est le terme << secularisation » qui provoque une hésitation car on s'en 
sert généralement pour des biens de l'Église restitués a la communautt5 laïque lorsqu'un 
individu quitte un ordre religieux. Le dictionnaire Larousse (1998) tranchera. Laïciser : 
soustraire à l'auto&! religieuse, organiser selon les principes de la lafité. Laïcité : Caractère de ce qui 
est laïc, indépendant des conceptions religieuses. Séculdser : Rendre (des clercs) à la vit? l a i i i ;  
laïiser des biens d'Église. En outre, c'est bien de laïcisation dont traitent les ethnologues belges 
René Meurant et Albert Piette. C'est donc ce terme qui prévaudra dans cette thèse. 



Malgré la présence du ciergé, la Collégiale et les reliques, de même que la 

procession du Car d'Or et le combat dit Lumeçon sont désormais un acte sociétaire, 

culturel et mémoriel, éminemment profane. << L'essence même du cortège s'est laïcisee, 

celui-ci est désormais un défilé laïc prestigieux auquel se superposent des pratiques 

prophylactiques »Y Le cheminement vers la modernité impose au patrimoine un 

processus de désacralisation des messages et des formes. 

Ainsi, la symbolique du geste rituel se déplace pour conserver sa pertinence. 

Cette transposition discursive du patrimoine constitue, selon les. sociologues342, une 

variante adaptative qui permet au rite de résoudre ses propres contradictions et de 

survivre, en réinvestissant de nouvelles valeurs dans les formes usuelles. 

On ne peut s'empêcher, dès lors, de s'interroger sur la signification actuelle de 

ce rite laïcisé. Que représente-t-il, aujourd'hui, pour les Montois ? La dimension 

identitaire, on l'a vu, est indéniablement présente. Les entrevues et enquêtes sur le 

terrain révèlent aussi une réaction collective d'appartenance. Mobilisée par ce pôle 

attractif fortement ancré dans le lieu mémonel, la population, unanime malgré son 

heterogénéité, tend vers la création d'une imagerie commune. Les personnages 

religieux, ayant perdu leur identité surnaturelle, acquierent une autre forme d'autorité 

transcendantale : la capacité de réunir, par leur seul pouvoir, tous les habitants de la 

" vraie " cité de Mons. 

M1 GUESQUIN, MarieFrance, Op .cit, p. 15. 
u12 Voir, entre autres, la réflexion sur l'évolution discursive menée dans RIVIÈRE Claude et 
Albert PIETïE, « Nouvelles idoles, nouveaux cultes: dérives de la sacralit6 », Op.&. 



L'importance se déplace du personnage vers le geste rassemblatr en lui-même. 

L'accent est moins sur la présence de sainte Waudni que sur la presence de la 

communauté réunie autour de sainte Waudru. Le miracle n'est pas que le dragon soit 

une fois de plus occis par saint Georges, mais plutôt que le saint, ses acolytes et son 

public soient au rendez-vous, avec une exactitude farouchement défendue. Ce n'est 

plus la crosse de << Madame Waudru >> qui rassure, mais plutôt l'intégrité de la fête, 

qui, a tel un miroir, (...) offre le parfait reflet d'une société en place qui peut s'y 

admirer et s'en rassurer ~ 3 4 3 .  

Commentant la mobilisation spontanée des Montois autour de leur Ducasse, 

Michel de Reymaecker, conservateur en chef des Musées Communaux de Mons, parle 

de << manifestation d'ethnomémoire >> et de << folklore participatif »34? Il souligne d'une 

part, l'apport de la communauté scientifique à cette mobilisation unanime. En effet, 

tant par la participation individuelle (études, colloques, articles, conférences) 

qu'institutionnelle (activités muséales, concerts, expositions), l'élite culturelle 

montoise s'inscrit pleinement dans cette manifestation folklorique, réalité qui est 

également rapportée par Albert Piette: Le profil professionnel des acteurs actuels 

(avocat, médecin, notaire, journaliste, professeur, ingénieur) indique que la 

bourgeoisie intellectuelle de Mons participe désormais au Lurneçom. 

La mobilisation s'effectue aussi dans une perspective transg6nerationnelle. On 

verra, en traitant de l'intervention citoyenne dans la gestion de la Ducasse, que la fête 

unit plus qu'elle ne divise les groupe d'âges, malgré les intérêts differents et les 

objectif apparemment contradictoires. 

343 GUESQUIN, MarkFrance, Op. nt., p. 13. 
344 Entrevue du 5 mai 1994, Mons. 



Michel De Reymaecker souligne d'autre part, la « passion pour Ilauthenticité » 

qui anime les Montois, quel que soit leur niveau d'instruction. Dans un premier 

temps, cette passion se traduit par la mise en place de structures politiques et 

scientifiques favorisant la conservation traditionneUe, des objets autant que de la fête. 

On y reviendra. Elle se traduit également par l'émotion perceptible chez les 

participants au défilé, ceux qui sont chargés de fabriquer ou d'entretenir les costumes 

comme ceux qui ont le privilège de les porter. « Le dragon, c'est ma vie » proclame un 

lzo~nrne snumge, et un homme blanc avoue « c'est I'apothéose de ma carrière»345. 

Laïcisée, donc, élaguée, dépouillée - ou peu s'en faut - de sa religiosité 

premiere, la Ducasse de Mons adopte une symbolique redéfinie par la modernité. 

Basculant de son pôle attractif du transcendantal à celui du social, la manifestation 

devient alors un geste rassembleur, unissant la population montoise en une activité 

identitaire et centripète : la création d'une image collective et mernorielle, et la 

participation quasi-unanime à la conservation d'un discours identitaire ancré dans un 

lieu patrimonial. 

On ne retrouve guère cette tendance à Ia désacralisation dans le domaine de 

l'objet ou du savoir-faire, sinon par le fait que l'un comme l'autre sont le reflet d'actes 

quotidiens qui, eux, tiennent de moins en moins compte des réalités religieuses346. Le 

cas est particulier pour les objets de culte. Car s'ils conservent manifestement leur sens 

religieux, ils deviennent indépendamment de leur valeur symbolique, objets de 

curiosité, d'esthétique et d'histoire; ils participent à l'attractivité touristique de la ville, 

puisque le Trésor de Sainte-Waudm est présenté comme un point important de la 

richesse culturelle montoise. Cette fonctionnalité multiple renforce le sens social de ce 

patrimoine particulier. Mis à part ce cas précis, on peut se demander à quelle 

Ibid., p. 151-152, 
3% Entretien avec Mme Cécile DUL,IÈRE, conservateur du Musée du folklore et de la vie 
montoise. Mons, le 5 mai 1994. 



pertinence sociale peuvent prétendre les objets muséaw et le savoir-faire traditionnel. 

II est évident que leur fonction est avant tout de nature symbolique et mémorïelle : les 

derniers transmettent un savoir unique alors que les premiers sont dépositaires des 

objets de mémoire représentant des pans de la vie collective. 

À ce titre, les Musées montois souscrivent aux deux premiers mandats des 

musées selon I'ICOM : la conservation et la recherche347. Mais aussi, les Musées sont 

en mesure d'offrir un « service social » surprenant. Avec l'aide financi&re et technique 

du Fonds européen, les Musées participent deux programmes: le Musée des jeunes 

plasticiens, d'une part, qui travaille de concert avec le Musée des Beaux-Arts, met en 

valeur les talents nouveaux et servent ainsi de tremplin à l'emploi. Par une politique 

active de collectionnement, la ville de Mons se porte acquéreur, chaque année, d'un 

certain nombre de ces œuvres348; d'autre part, la Maison des ateliers, permettant la 

reinsertion des chômeurs par le biais de la culture. Dans ce dernier programme, les 

chômeurs acquièrent à la fois formation et expérience dans le domaine des métiers 

traditionnels adaptés aux réalités économiques actuelles. La plupart de ces métiers 

s'exercent dans le domaine du bâtiment, on l'a vu, et débouchent sur une réinsertion 

dans le contexte de Ia construction ou de la restauration architecturale. 

3.2.2 NOUVELLES FONCTIONS 
DU PA T R f M 0 f . E  ETHNOLOGIQUE 

Outre I'incontournable laïcisation, l'insertion dans la modernité urbaine passe 

par la fonctionndit~, dont l'une des composantes est la commercialisation et une autre 

en est I'internationdisation. 

347 Entrevue avec Michel Deghilage, Mons, le 15 juin 2000. 
348 En 1999-2000, la ville compte en acheter quatre, qui seront exposées en permanence dans 
divers lieux de convergence publique. Entrevue avec Michel Deghilage, Mons, le 15 juin 2000. 



Alors que le dragon apparaît comme l'archétype de la chute et de l'animalité, il 

devient, dans le cadre festif, l'enjeu symbolique d'une identité collective. Le 

basculement de symbole et d'usage s'accentue encore lorsqu'il se double d'une 

fonction promotionnelle liée à l'activité commerciale. À la fin des années 1990, quelle 

vihuie montoise n'avait pas son dragon de peluche, de porcelaine, de glace ou de 

massepain ? Les joueurs de l'équipe de football ne se surnomment-ils pas Les Dragons? 

349 Mons, ville moderne, rentabilise sa fête. 

Aujourd'hui, cette derniere dure une pleine semaine. Depuis 36 ans, par 

exemple, la semaine de Ducasse débute par un concours musical: le Festival 

international des musiques militaires, et se termine dans une bradme de trois jours qui 

transforme le Vieux-Mons en un gigantesque marché. Entre les deux, outre le 

dimanche de la procession, une foule d'activités variées: course des garçons de café, 

concerts et carillons, soiree de poésie montoise, spectacle de parachutistes, concours 

divers, événements sportifs. Plusieurs de ces activités puisent leurs origines dans des 

traditions anciennes : << Les jeux populaires connus déja au XVIIIe sikle, les jeux de 

balle et de tir à l'arc qui datent encore de l'Ancien Régime, de même que la braderie 

des lundi et mardi qui trouve son origine dans la présence des marchands et des 

bateleurs qui envahissaient la ville lors des fêtes populaires. »35Q 

Il est clair que la sauvegarde du patrimoine ethnologique, par la fête ou par 

l'objet exposé, acquiert une deuxieme dimension économique croissante : le tourisme. 

Malgré les résistances initiales, en abattant ses murailles, Mons avait déja aborde le 

virage de l'ouverture géographique. Pres d'un siècle plus tard, dans les années 1960, le 

349 PIETTE, Albert, Les ie W.., Op. nt., p. 52. (La Fondation Roi Baudouin peut octroyer des 
bourses d'une valeur de 100.000 FB) 
3x1 HAINAUT, Jacques, « À propos de la Ducasse », dans : La Ducasse de Mons, Op. nt., p. 6. 



processus continue et se confirme, dans l'axe particulier de développement du 

potentiel touristique. 

En effet, si le Hainaut n'est pas une région traditionnellement reconnue comme 

destination de villégiature, la valeur d'attraction de la Ducasse de Mons s'impose 

rapidement Roger Lecotté écrivait dans une publication du ministère de la Culture, 

en 1965 : « Il est évident que le meilleur apport du folklore au tourisme réside dans le 

maintien des fêtes traditionnelles insaites au calendrier national de chaque pays »351. 

Trente ans plus tard, un journaliste déclare: On sait que le tourisme patrimonial peut 

être considéré comme le point fort du développement de la Ville de Mons dans les 

années qui viennent ~352. 

Durant plus de trente ans, Ies efforts de patrimonialisation sont soutenus 

efficacement par le Crédit communal de Belgique, institution bancaire investissant 

dans le domaine culture1~3. Par ailleurs, la corrélation entre le tourisme et le 

patrimoine a été soulignke efficacement lors du colloque de l'ICOMOSWal10nie3~~~ 

tenu à Spa en 1988355. On approfondira ce sujet au chapitre suivant. 

351 LECO'ITÉ, Roger, <c Tourisme et folklore », dans Le folklore dans le monde moderne, 
Bruxelles, Commission royale belge du foMore, Ministère de la Culture (Coll. Contributions 
au renouveau du folklore en Wallonie), 1965, p. 63. 
3 5 ~  GHIÇLAIN, hic ,  Le tourisme patrimonial : l'avenir de la ville >>, dans Nord Éclair, 5 mai 
1996, p. 22 et 27. Le caractères gras sont rajout&. 
~3 Voir la publication bruxelloise, Bulletin du Crédit communal de Be1e;iaue. 

LtICOMOÇ (International Council of Monuments and Sites) est un conseil international 
relevant de l'UNESCO, 
355 Malheureusement, les Actes ne sont plus disponibles. Il en est fait brievernent mention 
dans le numéro spécial de Wallonie-Bruxelles, Dossier aménamment du territoire et 
patrimoine culturel, no 11 (sept. 1986), p. 32. 



En outre, le patrimoine de cette partie de la Wallonie développe 

progressivement une reconnaissance internationale : Binche, la ville des Gilles, a son 

Musée international du masque, les Ascenseurs du Canal du centre sont maintenant 

classes par I'UNESCO, et les fêtes historiques telles que la Ducasse commencent être 

connues mondialement. En 1996, la Ducasse de Mons faisait l'objet d'une étude menée 

par le prestigieux CNRS de Paris, au terme de laquelle un film documentaire doit être 

réalisé en 1999. Noter que la méthodologie et l'approche de la recherche du CNRÇ se 

déroulent en trois étapes, semblables a celles de cette thèse: << La première phase est 

celle de l'intégration, de l'imprégnation des lieux et des personnes; puis une premiere 

année mettra l'accent sur le combat et les acteurs. La deuxième année, nous suivrons 

plus particulièrement la procession, avant de terminer sur un regard plus 

synthetique ».% 

La même année se tenait un colloque organisé par le Conseil supérieur du 

folklore et le Centre interdisciplinaire d'études philosophiques de l'Université de 

Mons (le Ciephum), portant sur Les traditions populaires dans la construction de 

l'Europe >> et qui ont d o ~ e  lieu à des Actes en deux tomes publiés dans la série 

Tradition Wallonne ainsi que dans Les cahiers internationnux du symbolisme. 

Opportunistes légitimes, Les administrateurs de musées associent leurs institutions à 

ces recherches, soit par le prêt de locaux reliés aux probIématiques~7, soit par I'étude 

de leurs collections, partidèrement celle du Musée du folklore et de la vie montoise, 

dépositaire des accessoires du Doudou. 

356 EFFEL, « Le Doudou mis à nu par deux ethnologues », dans La Province, 5 juin 1996. Il est 
regrettable que le film ne soit pas prêt à temps pour y référer dans ces pages. 
357 Par exemple, le colloque Mons-Québec eut lieu dans la bibliotheque du Couvent des 
Capucins, site de la Maison de la Memoire de Mons. 



La presse montoise rapporte, entre autres, la visite d'une délégation chinoise de 

la province de Hunan, composée de hauts fonctionnaires et de chefs d'entreprises358, 

et d'une « septantaine de représentants nippons »359. Au-dela de ces présences 

étrangères, l'internationalisation de la Ducasse correspond à certaines aspirations 

européermes modernes : un c désir d'Europe »: 

Pour faire naître ce desir d'Europe, il faut remonter aux sources 
mythologiques, aux sources vives qui nous sont communes. (...) Ce 
que nous vivons est vécu ailleurs: nous voudrions dessiner la carte 
des points communs afktifs en Europe. Au Ciephum, on n'oublie 
pas que la capitale du Hainaut vit un jour émerger l'esprit de 
Mons >> qui se concrétisa dans l'exception  culturelle.^ 

Éléments de modernité, la commercialisation et la mondialisation du 

patrimoine folklorique se réalisent avec l'appui de la population et avec les moyens 

mis à disposition par le pouvoir politique. Complexe, cet appui reflete néanmoins la 

préoccupation d'authenticité, à la fois scientifique et populaire, traduite par les 

interventions individuelles, institutionne11es ou politiques. 

3.3 DÉMOCRATIE DU PATRIMOINE 361: (c LES CITOYENS ET LE POLITIQUE )) 

L'appareil politique belge est complexe et, de ce fait, impossible à présenter ici. 

On ne peut cependant identifier ses interventions patrimoniales sans connaître 

l'essentiel de sa structure. Un bref détour s'impose donc, pour identifier les instances 

3.s K Tchang et les Chinois >>, dans Nord Éclair, le 5 juin 1996. 
359 VAL, S., « Opération dragon, regard Nippon .>, dans : Le Soir, 31 mai 1996. 
360 « Trois jours de réflexion au plus profond de la conscience collective : La face cadiée de la 
Ducasse de Mons », dans Le Soir, 18 mai 1996. 



administratives gouvernementales impliquées dans la gestion des diverses formes du 

patrimoine362. Par ailleurs, cette mise en place base servira de référence aux chapitres 

suivants. 

Adoptée le 22 novembre 1830 suite l'indépendance des << provinces de Belgique 

violemment détadiées de la HoIlande >+3, la Constitution de Belgique reconnaît cinq 

instances gouvernementales. A la tête du pays se trouve l'État fédéral, un régime 

monarchique et representatif. À l'autre extrémité structurale sont les Provinces, puis 

les Communes, ayant les mandats « d'administration générale et (de) gestion 

joumali&re des intérêts »3@ de leurs territoires respectifs. Entre les pouvoirs central et 

local, au cœur du système gouvernemental, quatre Communautés (francophone, 

bilingue (Bruxellescapitale), neerlandophone et germanophone) et trois Regions 

(Flandre, Wallonie et Bruxelles-capitale) se partagent les pouvoirs exécutifs. 

La répartition des compétences s'est effectuée selon la Constitution, avec, par la 

suite, plusieurs modifications, dont l'important remaniement de 1991. Entre les 

Le concept de la démocratie du patrimoine a fait l'objet de la conférence de clôture de 
Gérald Grandmont, lors du premier colloque Quebec -Mons: a Le patrimoine ou la pedagogie 
de l'appropriation », dans ROCHER, Marïe-Claude et André SÉGAL (dir.), Op. nt., p. 250-266. 
32 Une présentation approfondie, le Politicoqaphe - Memento politiaue, détaillant les 
structures politiques belges et leurs compétences respectives, est mise à jour tous les deux ans 
(Voir : Clair YSEBAERT, Politicomaphe Mémento politique (13e édition), Bruxelles, Crédit 
communal, 1995). On retrouve egdement un organigramme de l'État belge dans La Wallonie. 
Une rénion, un parlement, Namur, Conseil régional wallon, 1993. 
363 La Wallonie. Une répion, un parlement, Op. cit.,p. M7. 

Ibid., p. 219. 



Communautés et les Régions, les liens sont originaux, aux dires de l'ancien premier 

ministre J.-L. Dehaene : 

La Belgique a évolué d'une structure d'État vers un fédéralisme suis 
grneris base sur des compétences exclusives des Régions et des 
Communautés, d'une part, et de l'autorité fédérale, d'autre part, sans 
qu'une hiérarchie des normes ait été instauree. Cette stnicture fédérale, 
qui s'écarte de ce qui existe dans la plupart des États fédéraux, a été 
complétée par la possibilité de conclure des accords de coopération 
contraignants entre les Communautés et le Régions, d'une part, et entre 
celles-ci et l'État fédéral, d'autre part365 

En effet, la séparation des pouvoirs régionaux et communautaires est basée sur 

les notions de CC temtorialité >> et de personnalité ». 

(...) la notion de temtorialité des Flamands et le principe de 
personnalité des Francophones. Selon la notion de territorialité, le 
territoire et les frontières de chaque temtoire sont sacrés et chaque 
personne se trouvant sur le temtoire flamand doit respecter ce 
caractère flamand, même s'il pratique une autre langue. Selon le 
principe de la personnalité, les droits d'un Francophone priment toute 
chose, même si cette personne habite en Flandre et y travaille.366 

En fonction de ces notions, 

Les Communautés sont compétentes en ordre principal pour les 
matieres culturelles, l'enseignement et les matières dites 
personnalisables (...) qui s'occupent en tout premier lieu des relations 
humaines c.-A.-d., des matières 'douces' qui ont un impact linguistique. 
Par contre, les trois régions, qui sont clairement définies 
temtoridement, sont principalement compétentes pour des matières de 
caractères &onornique; ce sont des matières 'dures' (économie, 
transport, aménagement). Les regions sont donc directement en 
rapport avec des questions ou matières liées ii l'endroit ou au Lieu-Les 

Ibid., p. 79. 
366 YSEBAERT, Clair, Op. C& p. 82. 



communautés sont dairement une notion personnaliste qui renvoie 
aux personnes composant ces communautés. et au lien qui les unit, en 
Ifespèce la langue et la culture - tandis que les Régions sont une notion 
de territoire.367 

II est donc clair que le patrimoine immobilier relève de la Région Wallonne, 

alors que les matières de tradition, fêtes ou d'objets d'art sont de competence 

Communautaire ou, selon les situations particuli&res, de juridiction provinciale. En 

outre, la Commune participe toujours A la gestion, à divers degrés. 

Dans le domaine de la gestion patrunoniale, la differenciation entre les mandats 

des Regions et celui des Communautés n'est pas toujours aussi simple et cause parfois 

des chevauchements. Tel cet exemple d'un musee qui occupe un immeuble classé 

(competence régionale), dont les colIections sont de propriété provinciale mais dont le 

fonctio~ement (domaine culturel) est financé par Communautt2 française. Que faire 

si la Commune veut le re-localiser, pour des raisons d'aménagement urbain de son 

centre ancien? Ce cas, complexe mais plausible, n'est pas loin de la situation de 

certains musées montois. Par contre, le temtoire et le bâti dépendent strictement de la 

Region wallonne. Le chapitre suivant, portant sur le patrimoine immobilier, offrira 

l'occasion de revenir sur cette structure du pouvoir public. 

Par << Communauté francaise D, il faut entendre l'une des trois cornmunautks 

linguistiques homog&nes et la région bilingue de Bruxellescapitale. (...) La région de 

langue néerlandaise comprend les provinces de Flandre occidentale, de Flandre 

orientale, d'hvers, de Limbourg et du Brabant flamand; la région de langue franpise 

comprend les provinces de Hainaut, de Liège (à l'exception de la partie est), de 

Luxembourg et de Namur; la région bilingue de Bruxelles-capitale comprend 



Ifarrondissement administratif de Bruxelles-capitale; que la région de langue 

allemande comprend la partie est de la province de Liège. »>% 

Du pouvoir royal dépend aussi l'Institut Royal de patrimoine artistique et 

l'importante Fondation Roi Baudouin, « établissement indépendant d'utilité 

publique » dont l'action se fait sentir dans plusieurs domaines, y compris celui de la 

pédagogie du patrimoine369. L'Institut Royal de pahimoine artistique (IRFA) << est un 

institut scientifique f&deral» qui remplit les mandats de conservation (Iaboratoires de 

traitement et restauration), de recherche (materiaux et technique utilisés par les 

artistes et artisans) et diffusion (photothèque et bibliotheque accessibles au public, 

publications, etc.)370. Son action concerne plus spécifiquement le patrimoine mobilier, 

les objets anciens (costumes, figures processiomelles, artefacts, objets de culte, etc.) 

qui ont besoin de traitement spécifique. 

Ayant cornpetence en mati&re de culture, la Communauté française a sous sa 

responsabilité divers aspects du patrimoine que la typologie adoptee ici qualifie 

d'ethnologique : la défense et i'iliustration de la langue, le loisir et le tourisme, la 

formation intellectuelle, morale et sociale et enfin, l'animation culturelle? À 

l'intérieur de la Direction générale de la Culture et de la Communication, elle compte 

un Secteur de l'ethnologie. C'est également à cette instance que sont rattachés le 

Conseil supérieur des arts et traditions populaires et du folklore (CSATPF) et le 

Conseil supérieur de l'ethnologie3~ créés en 1984. 

36s YSEBAERT, Clair, Op. n't., p. 77-78. 
369 Le programme << Les sens du patrimoine f i  encourage la valorisation du patrimoine dans 
tous.les contextes scolaires, par le biais de projets innovateurs. Un colloque annuel sert de 
vitrine aux meilleures réalisations. Tous les détails se trouvent sur le site Internet 
http/ / www.sdp.kb~-frb-be. 
370 « Musées et patrimoine mobilier », dans Les échos du patrimoine, Minist&re de la Région 
wallonne, (janvier, février, mars 1996), p. 13. 
371 YSEBAERT, Clair, @. cit., p. 92. 
372 Ces deux organes consultatifs prennent origine dans l'implication du pouvoir central dans 
la preservation du patrimoine traditio~el de Belgique. En effet, la Commission royale de 



Aujourd'hui, la fonction du CSATPF est de << formuler des avis de 

reconnaissance sur les manifestations et groupes folkloriques, ainsi que sur des études 

et recherches effectuées dans ce domaine- Ainsi, le Conseil est amené à « mener une 

politique active au profit du folklore, de la vie et des traditions populaires ~373. Chargé 

d'assumer sur Ie terrain des fonctions de soutien à l'authenticité, le CSATPF se 

distingue du Conseil supérieur de l'ethnologie (CÇE), dont le mandat couvrira surtout 

la recherche scientifique dans les domaines historique et ethnologique et la 

publication de cette recherche dans des collections spécialisées374. Ces deux 

organismes, paralkles et complémentaires, œuvrent - l'un dans la pratique, l'autre 

dans la recherche - à la protection du patrimoine ethnologique, à sa reconnaissance et 

à sa valorisation. 

Ainsi, dans le cadre d'un programme de reconnaissance et de subventions, la 

Procession du Car d'or et le Combat du Lumeçon benkficient de subsides depuis 

1986375. Il est intéressant de noter que des 1988, le CSATPF a travaille en collaboration 

avec l'Office de promotion du Tourisme et de Téle-tourisme (RTBF) mais qu'il 

œuvrait parallelement pour tenter de delimiter les activités respectives de tourisme et 

de folklore : 

folkIore, sous Ia direction de Samuel Glotz, ethnologue, disciple d'Arnold Van Gennep, puis 
coU&gue de Georges Henri RivièrSn avait, des 1937, le mandat de veiller à la sauvegarde de 
l'authentiaté des traditions populaires, jusque dans les détails : les matériaux des costumes, 
les itinéraires emprunt&, etc. Pour plus de préasions sur l'origine de ces organismes et leur 
histoire, se réfeer à DUVOSQUEL, Jean-Marie, « Le Conseil supérieur des arts et traditions 
populaires et du folklore D dans Tradition wallonne. Ethnoera~hie, dialectolo~e, 
onomastique, no 5 (1988), p. 577 à 606. 
373 DUVOSQUEL, Jean-Marie, a Le Conseil supérieur des arts et traditions populaires et du 
folklore », Op. cit., p. 577. 
374 Principalement la collection Tradition wallonne. Ethnoma~hie, - dialectolofie, onomastiaue, 
déjà citee, qui s'adresse surtout au lecteur scientifique, et Musea Nostra, davantage accessible 
pour le grand public. 
375 DUVOSQUEL, Jean-Marie, << Le Conseil supérieur des arts et traditions populaires et du 
folMore » Op. cit., p. 585. 



Afin  d'éviter tout amalgame touristico-folklorique, (le CSATPF) 
souhaite sensibiliser l'Office du Tourisme et Les Syndicats d'initiatives 
locaux à la nécessité d'une concertation suivie propre à garantir la 
préservation et la protection du patrimoine folklorique. (...) Le Conseil 
a également constaté que le confusion entre tradition et animation 
&ait croissant a tenu à rappeler que sa respomabilité etait de 
protéger le patrimoine traditionnel de la Communauté et non 
d'encourager la prolifération d'activités d'animation, A caractère 
essentiellement économique et touristique. 376 

La question de la relation entre tourisme et patrimoine intangible se trouve 

ainsi posée à Mons, en situation pratique. Pour le CSATPF, le voisinage et l'interaction 

des deux éléments peuvent mener soit à la destruction par dénaturation, du 

patrimoine, soit à son développement. Pour favoriser ce dernier, le Conseil propose 

avant tout une meilleure cormaissance du patrimoine : informer le public, sensibiliser 

les promoteurs, valoriser cc la dimension culturelle propre à chaque manifestation 

folklorique », créer des instruments de recherche et de conservation, des moyens de 

formation et d'information » tels que la publication de guides, d'un fichier 

informatique, de documents. audio-visuels, d'expositions voire de musées consacrés 

aux traditions anciemes3T. Ainsi, la perception que le public garde de l'importance de 

ses traditions, plus encore que toute action extérieure, demeure, selon le Conseil, la 

base de la sauvegarde de ce patrimoine. 

L'Office du tourisme de la Ville de Mons tient une place importante dans le 

développement du patrimoine. Il assure une promotion importante du patrimoine 

immobilier, par la publication de guides et de brochure de haut standard. On &value à 

400.000 le nombre de visiteurs se rendant à Mons. La plupart, cependant, n'y sont que 

pour une journée, ce qui rend peu rentable leur passage? L'Office entreprend la mise 

376 Ibid., p. 584-585. 
377 Ibid., p. 582-584. 
378 Entretien avec Michel Deghilage, le 15 juin 2000, 



sur pied d'une Maison du tourisme, dans I'espoir de faire connaître les atouts de la 

ville et d'encourager les séjours plus longs. 

Enfin, à Mons comme dans d'autres communes, l'échevinage à la culture est u n  

poste prestigieux. On retrouve également dans le Conseil communal, un échevinage à 

la fête, charge de g&er les structures en autorite, les modifications mises des l'avant, 

et les budgets destinés à la tenue annuelle de la Ducasse. En outre, les Musées 

Communaux, bien que bénéficiant de subventions diverses, relgvent de 

l'administration communale, par la Direction de 1a Culture qui gere les Musées, la 

bibliotheque et le programme de culture. 

En collaboration avec les structures d'état, les institutions privées participent à 

la valorisation du patrimoine par le « mécenat corporatif », c'est-à-dire par de larges 

subventions. En fait, la plupart des grandes corporations ont un département 

exclusivement attitré à la diffusion culturelle. Dans certains cas, il s'agit plus 

partidièrement du patrimoine culturel. 11 faut noter, par exemple, l'énorme 

contribution du Crédit communal, qui maintient depuis 1960, une implication 

culturelle exceptionnelle. Cette ande-là, à Ifoccasion de son centiiime anniversaire, la 

banque se dota d'une << politique culturelle >> en accord avec sa mission d'entreprise et 

selon laquelle « prionté a été donnée aux initiatives qui contribuaient à la mise en 

valeur du patrimoine des villes et des communes du pays » Y 9  Toujours de niveau 

scientifique mais rendu accessible au public, le mécénat institutionnel du Crédit 

Communal s'exerce suivant trois créneaux: l'histoire, la musique et les arts plastiques. 

Dans le seul domaine patrimonial, l'organisme a publie, depuis trente-cinq ans, plus 

de 500 titres en plus d'un million d'exemplaires380 De nombreux autres exemples 

379 DUVOSQUEL, Jean-Marie' << Les activités culturelles du Credit Communal » dans La revue 
Générale, no 5 (131e année, mai 1996), p. 43. 
" Il peut s'agir de volumes modestes, dont le but premier est la diffusion large de la 
connaissance du patrimoine belge, tels Autour du Grand-Homu, Porcelaine de Baudour, 
Bâtiments de culte, Maisons du peuple, et autres titres dans la collection a Des Pierres pour le 



pourraient être cites, dont la Générale de Belgique ou les Camères Gauthier- 

Wincqz.381 Les mécénats corporatifç constituent, en Belgique, une source importante 

de financement pour le domaine de la culture et du patrimoine. 

Les structures citoyennes bénévoles sont nombreuses A Mons et témoignent de 

la sensibilité du public au patrimoine et de l'intérêt pour celuici. L'une d'elles, I' AÇBL 

Sauvegarde et Avenir de Mons, a joué un r81e déterminant dans la conservation du 

patrimoine immobilier de la ville et la conservation du caractere patrimonial de ceile- 

ci. Dans le domaine du patrimoine mobilier, la Maison de la Mémoire, le Cercle de 

Cartophilie, l'Association des Montois Cayaux, le Cercle archéologique, Les amis de la 

bibliothèque et de Musées, les ASBL de la procession du Car d'or et du combat dit 

c Lumeçon », n'en sont que quelques exemples. 

L'implication du citoyen dans ces entreprises, evidemment, dépend de sa 

sensibilité à la question patrimoniale, ce qui renvoie au schéma multigrade qui place 

la perception comme l'un des quatre facteurs constitutifs. Ayant observé 

l'attachement du public montois à sa fête annuelle et au patrimoine matériel et 

dire », édition de 45 pages en couleur ; ou il peut s'agir de publications de prestige , telles 
Tournai, une ville, un fleuve (24 x 45 cm, 120 illustrations en couleur dont plusieurs 
reproductions, 1995) ou la collection « Album de Ooy » en 26 voIumes de la même 
dimension, rassemblant prPs de 2 500 gouaches reprksentant autant de villages éparpilles sur 
les domaines de Charles de Croy, à la fin du XVIe siècle (1990). Entretiens avec Jean-Marie 
Duvosquel, 1996 et 1997. 
381 Son Président-Directeur général, M. Jean-Franz Abraham, est responsable de la formation 
des tailleurs de pierres et patronne de nombreuses entreprises de sauvetage du patrimoine 
bâti. Il a participé aux deux colloques Québec-Mons, profitant de ce dernier voyage pour se 
rendre aux carrières de la HauteBeauce observer le travail industriel et artisanal. Les Actes 
1996, de même que la logistique d'accueil de la délégation québécoise à Mons, bénéficièrent de 
sa contribution financière. Qu'il en soit ia remercie à nouveau. 



immatériel qui s'y rattache, on ne peut être surpris de constater le niveau 

d'implication de nombreux doyens dans la gestion de la Ducasse. 

Le public intervient directement dans la gestion patrimoniale. Car 

indépendamment de la stnicture administrative, le public lui-même g&re « sa >> 

Ducasse - non plus alors comme spectateur ou comme participant, mais bien comme 

encadreur dans les secteurs les plus stratégiques, dont celui de la sécurité. Le 

recrutement des participants revient au Conseil communal, à partir d'une liste 

proposée par le Comité des citoyens. Selon MM. Lottin et Raepers, la procession 

mobilise 1 200 personnages et le combat, une quarantaine. Dans le premier cas, toute 

candidature est examinée; pour le Lumeçon, la condition d'admission est d'être inscrit 

au regishe civil de Mons depuis au moins quinze ans et la procédure finit par une 

décision du Conseil communal sur recommandation des organi- saf eus. 

On devine aisement qu'une fête de cette envergure dans une municipalité 

somme toute modeste, exige un effort important. La coordination est assurée par 

Hervé Lottin, admlliistrateur du comité de la Procession du Car d'Or, qui affirme que 

la gestion de la participation publique à la procession est une progression << sur un fi l  

de rasoir 9Q. Car certaines années ont connu un débordement parmi les participants. 

En 1988, par exemple, une foule particulièrement nombreuse et exubérante perturba 

la procession en coupant la route au pied de la Rampe Sainte-Waudm. 

La police communale prit l'initiative d'organiser des mesures pour éviter que 

cela ne se reproduise, mais sans imposer de mesures coercitives : 



Ce sont bien des poIiciers de la ville de Mons, non en mission mais en 
casque blanc, jouant leur rôle ritualisé dans la fête. Attention à une 
dérive vers la gauche ou vers la droite ... mais c'est un jeu aussi pour la 
foule qui ne pourrait pas déborder les policiers si les rangs se brisaient, 
sans provoquer la mpture complète du cadre festif.383 

Pour contraler la foule sans detniire l'atmosphère, la commune plaça d'abord 

un camion semi-remorque dans une rue perpendiculaire, de façon à briser l'élan de la 

course du public. La plate-forme du camion constitue en outre un excellent point de 

vue pour observer la procession. On introduisit ensuite, a w  endroits stratégiques, 

des agents en tenue de combat (entendez: combat dit << Lumeçon ») dont l'arrivée 

détendit l'atmosphère ». C'est le public qui assura la suite de la démarche. Comme 

l'explique Herve Lottin: 

Une partie du public a compris qu'il y avait là un problème, une 
dérive en cours. Des volontaires se sont presentés pour collaborer avec 
la police et trouver un moyen pacifique de contenir cette ambiance. Un 
groupe s'est constitue, qui reçut une tenue reconnaissable (un tee-shirt 
jaune avec un logo spécifique) et qui, comme par le passe, accepte 
d'occuper le premier rang, mais en essayant de convaincre les autres 
de l'utilitk de se contrôler. Us ont même fait l'effort de réapprendre des 
chansons populaires traditionnelles oubliées. Et ils ont pris l'initiative 
de distribuer, à leurs frais, des centaines de feuillets de ces chansons. 
(...) En accord avec la police et en coordination avec le responsable de 
la procession, ils alternent les phases calmes », durant lesquelles le 
cortège peut passer, avec les phases plus animées, les « charges D qui 
ont lieu quand l'écart entre Ies groupes est plus imposant ou quand on 
arrête un groupe pour permettre « d'actionner la soupape de 
sécurité -384 

382 LOTTIN, Hervé, M La partiapation publique à la procession du Car d'Or ou le fil du 
rasoir D, dans ROCHER, Marie-Claude et André SÉGAL (dir.), Op. cit, p. 177 ii 188. 

PIE'ZTE, Albert, G e w e ,  Op. at., p. 83. 
3s.1 LOTïIN, Hervé, << La participation publique à la procession du Car d'Or ou le fil du 
rasoir D, dans ROCHER, MarieCiaude et Andre SÉGAL (dir.), Op. cif., p. 181-182. 



Enfin, il note, ceci est d'une importance capitale: « Le maintien de l'ordre est assuré 

par le public lui-même A qui la police est bien obligée de faire confiance ».3= 

Cette mobilisation de la population pour assurer la discipline est-elle efficace? 

Il semblerait que oui. Les deux exemples en font foi, l'un général, l'autre ponctuel : 

d'une part, à l'exception d'un acte de vandalisme perpétré dans un parc municipal, 

aucun incident perturbateur relatif à la Ducasse n'a été signalé ; d'autre part, 

l'événement *abituel, observé in situ durant la Ducasse 1998 et décrit ci-dessous, est 

révélateur d'un autre aspect du phénomene de la transmission du patrimoine vivant. 

Jimmy Tournay, alias saint Georges, a pris sa retraite, apres 37 ans dans 

l'arime, dont 15 dans le rôle du saint. Il en avait hérité de son père, Aramis, qui 

l'avait joué trente années ,386. Et dans une cérémonie formelle et émouvante pour les 

Montois, il a transmis sa charge à son fils. Cette reconduction de père en fils par les 

Toumay est la premiere connue, mais, selon Hervé Lotth387 il n'est pas impossible 

que cela soit précurseur d'une tendance. L'événement fut largement couvert par la 

presse locale. Ce qui fut impressionnant pour I'obse~ateur, c 'est la retenue dont a 

fait preuve le public entier - y compris les jeunes chahuteurs, toujours à la corde et 

donc aux premiers rangs. Durant la cérémonie, tous ont observe un silence 

respectueux, applaudissant aux moments voulus, se pliant de bonne grâce au 

décorum ad hoc . Puis, le dernier discours terminé, le chahut a repris ses droits, la 

transmission du patrimoine étant assuree et enterinée par tous. 

Le public de la Ducasse contemporaine est donc bans-générationnel. La 

Ducasse s'accommode bien des générations: plus du tiers de la procession est 

385 Ibid. ., p. 183. 
386 « Jùnmy Toumay, Saint-Georges de p&re en f5 » dans A l'affût, magazine culturel, numéro 
spécial gratuit à l'occasion de la Ducasse, 1996. 
387 Entrevue, avril 1999. 



constitué d'enfants, d'adolescents ou de tri% jeunes adultes388. Elle réunit en outre des 

groupes économiques aux fonctions diverses : parmi les 38 acteurs du Lumgon, on 

trouve une variété de métiers et professions, tels que cimentier, avocat, comptable, 

étudiant, assureur, artiste, restaurated9. Et si aucune femme ne fait partie du 

combat, elles sont nombreuses dans le défilé. Généralement, les Montois forment une 

quasi-unanimité autour de leur f ê t e .  Ce ne fut pas toujours le cas, comme on a vu. 

II ne faut cependant pas confondre unanunité et uniformité. Le public de la 

Ducasse est loin d'être uniforme, ce qui est évident si on le prétend représentatif de la 

vie de la cité. En effet, on obsewe nettement une césure entre le public de la 

procession et celui du combat. Il s'agit presque d'un changement de ton: de 

contemplatif à actif, d'admirateur à batailleur. Pour des raisons évidentes, la majorite 

des familles rentre chez elles après la procession, ou s'assemble autour de l'écran qui 

retransmet le combat, à Ifécart des protagonistes391. Le public plutôt calme de la 

procession cede sa place aux joyeux revendicateurs du combat. Mais Ies deux types de 

public font intégralement partie de la société montoise et l'un comme I'autre perçoit la 

~ucasse comme la célébration de son identité propre. 

Cethno-sociologue Guy Barbichon souligne que la fête est «une leçon 

d'espace local, (...) une leçon de ville >> et constitue une occasion unique de former à la 

388 Observation directe, confinnee par l'informateur no 4. 
389 Informateur no 3. 
390 Une question s'impose : qu'en est-il des immigrants? Relativement peu nombreux à Mons, 
on peut supposer qu'ils ne participent pas à cette fête de nature identitaire. Toutefois, 
Yobservation directe a permis de constater la présence d'un certain nombre de membres de 
minorités visibles. Ii faudra confirmer. 
391 Il faut une force physique importante pour s'insérer dans la cohue qui descend la rue des 
clercs avec saint Georges et le dragon. Mais c'est du courage qu'il faut pour assister de près au 
combat. .. 



cité les générations m0ntantes3~. À Ifintérieur du rituel de la Ducasse, l'unité visible 

autour de la fête se fait aussi autour de la transmission à la génération suivante. 

Les jeunes, en effet, tiennent une place importante dans les festivités 

montoises et particulièrement dans la procession (Fig. 3.2). FiUes ou garçons, fidèles à 

la tradition, ils y sont aujourd'hui tris présents393: chaque dame noble, depuis la Dame 

bâtonniere jusqu'aux Chanoinesses, est accompagnée d'une fillette qui tient le pan de 

sa robe; la Bonne maison de Ladre, représentant Ifœuvre aupres des lépreux, est 

figurée par des enfants; sept enfants de chœur, on l'a vu, accompagnent la châsse sur 

le Car d'Or; le passage de la chorale des Petits pages de Roland de Lassus, cekbre 

compositeur du XVIe siècle, est un point fort du  déme; et - ce qui peut sembler 

incroyable au spectateur nord-américain - plusieurs reliquaires prkieux, datant des 

XVIIe ou XVIIe si&cles, sont portes par des épaules d'enfants. 

Fig. 3.2 Presence importante des enfants dans la procession du Car d'Or 

392 BARBICHON, Guy, Op. cit., p. 51. 
393 Les photos qui suivent sont reproduites b partir de La Ducasse de Mons Op. cit., avec 
permission de M. Femand Martin, directeur de l'Office du Tourisme de la ville de Mons. 



Page précédente : La bonne maison de Saint-Ladre 

Ci-dessous : Les pages de Roland de Lassus 

Bas de la page : (G) Le reliquaire de saint Juüen (D) Notre-Dame du Bon-secours 



Selon Guy Barbichon, en participant ainsi a un tour processionnel, l'enfant 

s'approprie l'espace de sa cité, a travers .<une représentation et une intention 

collectives (...). La fête [est] occasion d'apprentissage d'un univers social étendu, 

moment d'apprentissage d'un univers local et spécialement de découverte de 

l'identité d'une cité. »394 et, plus largement, << Cet apprentissage social concourt de 

maniere déterminante à la continuité culturelle de la cité ~395. 

La place des jeunes dans la Ducasse dépasse le simple accompagnement des 

adultes. Trois jours avant le combat, en effet, se tient le Petit Lumeçon, combat 

miniaturisé qui reproduit celui des adultes. On y retrouve les mêmes personnages, les 

mêmes symboliques et la même fierté des participants, comme en témoignent ces 

coupures de presse (Fig. 3.3 ci-dessous et page suivante) : l'une aimablement prêtée 

par un parent de participant et l'autre, une page de journal reproduite. 

Fig. 3.3 Coupures de presse : le Petit « Lumeçon » 

394 BARBICHON, Guy, Op. nt., p. 52-53. 
395 Ibid., p. 47. 



L' 

Quel monde ... Et quel soleil ! Cette fois, le petit Lumeçon a gagné 
ses lettres deimblesse. Ce n'est plus une annexe du progamme des 
festivités, c'est un événement à part entière. 
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Les adolescents et jeunes adultes, on l'a vu, se sont arrogé les premiers rangs 

autour des codes delimitant l'arène lors du combat. Uniformément vêtus de jeans et 

généralement torse nu, ils s'adonnent 2s un chahut de bon aloi, que les autorités 

communautaires tentent de circonscrire tout en respectant la participation de chacun. 

C'est d'ailleurs des la fin de la procession, à la remontée du Car d'Or, que les jeunes 

gens s'approprient la fête: 

Autant la procession est digne, quoique bon enfant, autant la fièvre 
s'empare des Montois lorsque le Car d'Or arrive au terme de son 
périple, à midi. Car avant de rentrer dans la Collégiale, il lui faut 
grimper la rampe Sainte-Waudru, le raidillon qui mène à l'édifice. Et 
c'est une foule transfigurée par l'effort commun qui pousse le Car 
d'Or pour raider à atteindre son but. Cest  A ce moment que tout 
bascule, et que la Ducasse change de cap: quelques minutes plus tard 
débute le cortège du Lumeçon -2% 

Les jeunes, forts et exubérants, p r e ~ e n t  alors autorité sur la fête : Demère le 

monstre, une double rangée de policiers tente, vaille que vaille, de retenir la foule en 

délire, foule avide des crins et des rubans porte-bonheur dont est garnie la queue du 

dragon. ~397 Georges Raepers qui coordonne le Lumeçon depuis 25 ans, précise : « Les 

policiers, qui se présentent sans armes, se font bousculer durant la descente de la rue 

des Clercs, symbolisant la remise en cause du pouvoir et de la puissance de la 

vue  n.398 

Puis, c'est l'arrivée à la Grand'place, et le positionnement dans et autour de 

l'arène - bien nommée pour ce qui s'y déroulera. Se met dors en scène un double 

3% Description du deroulement de la Ducasse, Promanune officiel 1998. Office du tourisme de 
la Ville de Mons. 
397 VAN CAENAGEM, Benoît, La Ducasse de Mons >>, dans Saints et dragons II. R6Ie des 
traditions populaires dans la construction de l'Europe, no 14, 1997, collection Tradition 
wallonne, Cornmunaut6 francaise de Belgique, Bruxelles, p. 245. 
3% RAEPERS, Georges, << Le Lumeçon, symbole et rituel collectif >> dans Magazine A l'affût, 
edition spéciale Ducasse 1996. 



ballet: celui, symbolique et régimenté, de l'intérieur de l'arène et celui, physique et 

vigoureux, du pourtour de celle-ci. Les groupes jeunes entourent les policiers et 

tentent briser la chaîne humaine qu'ils forment Plusieurs se font forts de pénétrer 

dans I'aiene, pour en être aussitôt expulsé, le cas échéant; les bousculades sont 

nombreuses, bien que contenues, et les échanges peuvent être rudes. À l'observation 

in situ du combat, on saisit mieux les définitions du patrimoine intangible et du 

patrimoine vivant, et i'on comprend l'impact, sur le chercheur, de la recherche 

participative.. . 

Après la fin du combat, alors que les acteurs de toutes sortes se dispersent, les 

enfants r e p r e ~ e n t  possession du terrain, qu'ils ratissent, à la recherche des crins qui 

leur assureront une année de bonheur (Fig. 3.4). 

Fig. 3.4 L'après -combat 



Si elle est parfois dérangeante, il est évident que cette participation des jeunes 

adultes exuberants A la Ducasse n'en est pas moins primordiale pour la perdurance 

de la fête. Elle temoigne de la mobilisation d'un groupe d'âge qu'il n'est pas toujours 

facile d'impliquer' et de sa sensibilité a l'identité de la cite. Cela s'exprime d'ailleurs 

par ce refrain que les jeunes entonnent autant à une joute sportive qu'à une 

manifestation patrimoniale: i< Et les Montois ne p&iront pas ».. . 

Ii semble que la Ducasse, contrairement au Grand-Homu et aux musées, soit 

l'exemple d'un pahimoine qui a survécu par appropriation. Que ce soit par les 

détenteurs de l'autorité en place qui récuperent la fête pour ses fins politiques, ou par 

les demunis qui y voient une occasion de revendication, ou encore par la classe 

moyenne qui y retrouve l'expression de sa memoire, la Ducasse de Mons a été portée 

au cours des siècles par son public. Son appropriation par le public ne fait aucun 

doute, et cela ressort clairement de la représentation schématique de l'intervention 

patrimoniale (Fig. 3.5 page suivante). 



Fig. 3.5 L'intervention patrimoniale pour la Ducasse 
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Mon Ia représentation schématique, il semble donc que le premier facteur de 

conservation du patrimoine, celui de la perception du public à I'égard de 

I'importance du patrimoine concerné. En effet, la sensibilité du public à l'égard de 

cette fête a peu varié au cours des si&cles, malgré l'évolution symbolique de celle-ci - 

ou peut-être, grâce à son évolution symbolique. Le désir de conservation de ce 

patrimoine est davantage le résultat d'initiatives populaires que d'interventions 

politiques. En outre, l'appropriation par le public est double: individuelle et 

collective, avec une nette predominance de cette derniere, comme le démontrent, 

d'une part, I'autorégulation communautaire et d'autre part, la volonté générale 

d'adhésion à la tradition ou au protocole, sans oublier la large participation bénévole. 

Sans renier l'assise populaire qui constitue la base même de la perdurance de 

la Ducasse, on peut néanmoins soulever une question fondamentale : a force 

d'adaptation, la fête a-t-elle subi une dénaturation? Sa profondeur historique est 

indeniable, mais la contemporanéité a-t-elle rompu la continuité? On aborde ainsi les 

redoutables questions de l'authenticite du patrimoine et de son integrité. 

Bien que certains puristes de la tradition regrettent qu'effectivement, les 

diverses transformations aient opéré une dilution à la fois du fond et de la forme, 

René Meurant et Albert lyiette font plutôt état des glissements symboliques de la 

Ducasse, que confirme l'observation. On constate ainsi la pénétration de paramètres 

modernes dans la fête: laïcisation, internationalisation, commercialisation, facteurs 

d'insertion de la fête dans la modernité de Mons. De même, I'élargissement de la 

Ducasse à une semaine entière de festivités témoigne de l'ouverture de la fête vers 

des participants extérieurs, entraînant l'accroissement de retombées économiques et, 

partant, la rentabilisation de cette demigre. Le sens socio-économique de la 

manifestation devient évident et semble, avec la sécuiarisation et la 

commercialisation, s'imposer sur les fonctions mernorielle et identitaire d'origine. 



On constate également la participation, quoique restreinte, des pouvoirs 

publics et institutionnels, particuli&rement par le biais d'octrois et de subsides, de 

soutien logistique (prêt de personnel communal), d'approbations (des nominations 

de nouveaux acteurs, par exemple) et de présences symboliques: le Bourgmestre 

rgoit les reliques, les dignitaires siègent en spectateurs sur le parvis et au balcon de 

l'Hôtel de ville ... Enfin, le désir de trançmission s'exprime par l'implication trans- 

génératiomeIle, à la fois dans la procession et dans la tenue du Petit Doudou, de 

même que par l'ouverture du tourisme, comme on l'a vu plus tôt- 

Dans le cas de la Ducasse de Mons, donc, les quatre facteurs de sauvegarde du 

patrimoine semblent être présents, ce qui expliquerait la perdurance et le 

développement de ce patrimoine ethnologique. On retrouve, en premier lieu, une 

perception et une sensibilité aiguës de la part du public; on constate son intégration 

de If&&nernent dans le fonctionnement économique autant que mémoriel de la ville, 

car la fête ponctue annuellement la vie de ses habitants; citoyens et institutions en 

g&rent le déroulement et la protection et en transmettent le goût aux générations 

futures et aux publics externes. 

L'objet de culture matérielle, particulièrement lorsqu'envisagé en situation 

museale, se présente dans une tout autre position de conservation (Fig. 3.6). Hors de 

portée du collectionnement privé, il dépend intégralement de la gestion 

institutionnelle et gouvernementale et, accessoirement, de la conscientisation du 

grand public. Certains pans de la population y sont encore sensibles : la génération 

âgée, qui a memoire de l'usage courant des objets et des savoirs, la communauté 

savante (historiens, archivistes, ethnologues), pour laquelle la conservation est une 

préoccupation professiomelle, et le public averti, public de loisir et d'intérêt 

personnel, qui recoupe souvent les deux premiers groupes. 



Fig. 3.6 L'intervention patrimoniale : les objets en situation muséale 
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La reIation entre public et patrimoine se trouve alors inversée par rapport à 

celle du Doudou. Alors que pour ce dernier, la mobilisation publique suscite l'action 

de pouvoirs publics, dans le cas de musées, l'intervention debute par un désir des 

instances officielles de sauvegarder ce patrimoine mobilier en y sensibilisant la 



population et en cherchant a le dynamiser par Yintégration dans les fonctions 

urbaînes - via la pédagogie, le tourisme et l'emploi. Ainsi, il y a inversion dans la 

chronologie habituelle des quatre éléments de sauvegarde patrimoniale : gestion, 

perception, integration et transmission. 

En outre, le public reste le maillon faible de I'enchahement. On a constaté une 

difficulté de fidélisation directement liée à l'exiguïM et la vétusté des locaux et 

l'ampleur de la collection. C'est donc une multiplicité de probleme qui remet en cause 

la conservation du patrimoine mobilier en milieu muséal i# Mons. 11 semble que les 

solutions soient surtout de l'ordre de la gestion publique et mobilisent une quantité 

importante de ressources, au service d'une «rentabilité » qui ne sera jamais 

économique. Ce patrimoine s'intègre-t-il pleinement dans le fonctionnement d'une 

vilIe contemporaine ? Par quels critères peut-on évaluer les impacts de la 

consemation dans ce domaine ? Ces questions restent posées. 

Par contre, les savoir-faire traditionnels se retrouvent dans une situation 

intermédiaire : tout en étant tributaires de I'action des instances politiques, 

administratives et entrepremriales, ils contribuent de faqon essentielle a u  activites 

de restauration architecturale et imposent, par ce fait, la nécessite de leur propre 

conservation. Ainsi, bien que l'importance du patrimoine ethnologique dans la vie 

moderne de la ville soit généralement perçue comme mineure, celle des métiers 

anciens de la construction connaît une reconnaissance accrue- Les retombées sociales 

de leur sauvegarde, telle que la formation aux techniques traditionnelles du bâtiment, 

la réinsertion de chômeurs, la reconnaissance de jeunes artistes et l'apport au 

développement du tourisme local, confeient à ce patrimoine vivant un r61e 

socioéconomique non négligeable. 



TROISIÈME PARTIE 

LE TRAITEMENT DU 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL À MONS 

LES CC GRANDS DISPARUS JI ET E S  GRANDS SURVf VANTS 1) 

Le patrimoine architectural - du moins en Occident - est l'apport concret de 

l'histoire, le « déjà-là » le plus visible et certainement, en termes de volume, le plus 

imposant. Il est « la référence irremplaçable » et, à ce titre, le plus représentatif du 

rapport de l'Homme A son passé. Il sfav&e aussi fréquemment porteur d'identité 

urbaine. Selon l'urbaniste Alexandre Melissinos, 

11 semble que les architectures anciennes doment aux villes leur image 
et leur identité. (...) Lorsque L'on cherche à distinguer les villes les unes 
des autres, ce ne sont pas leurs périphéries qui font la différence, mais 
bien leurs bâtiments et leurs quartiers anciens. De ce fait, le 
cc patrimoine » de ces architectures joue un rôle déterminant dans 
l'identification de la ville, même s'il est desormais hors du contexte 
social qui l'a produit J'ajouterais que, d'une certaine façon, ce 
patrimoine est devenu un élément subversif, car il constitue l'image 
inverse de l'urbanisation et de l'architecture uniforme actuelle. Il 
rappelle et il interpelle A la fois.411 

Dans ce contexte, les ensembles contemporains, ainsi que ceux qui ne sont parvenus 

au XXIe sikle que sous la forme de ruines, sont révélateurs de la réalité urbaine. La 

façon dont les gestionnaires actuels traitent ces patrimoines l'est encore plus. 



Une présentation systématique du patrimoine immobilier de Mons Intra-muros 

pouvait commander une structure tripartite, examinant tour à tour les traces laissées 

par les pouvoirs poIitico-militaire, religieux et civique. C'était la structure initiale de 

cette section de chapitre. Or en cours de démarche, il est apparu qu'une approche 

plus systémique serait préférable, puisqu'elle permettrait, d'entrée de jeu, d'adopter 

une perspective de problématique. La mise en contexte du pahimoine immobilier de 

Mons s'effectue donc en deux parties : d'une part, le patrimoine qui n'a pas résisté au 

temps, un « grand disparu » et d'autre part, celui qui est encore visible aujourd'hui, 

un grand survivant ». On reconnaîtra néanmoins les réferences aux trois pouvoirs 

mentionnés ci-dessus. Dans cette perspective syst&nique, chaque exemple choisi peut 

être envisagé dans sa réalité contextuelle : son utilité, sa mémoire, son insertion, sa 

pertinence et sa relation au publiccitoyen. 

On comprendra que cet exercice de présentation ne saurait prétendre 

l'exhaustivite. L'ampleur du sujet traité exclut cette possibilité, et impose encore une 

fois un ti intransigeant. II tend néanmoins vers une certaine représentativité, car les 

éléments choisis pour les deux chapitres qui suivent, s'ils s'inscrivent clairement dans 

la réalité montoise, ne se distinguent pas, pour la plupart, par des caractéristiques 

exceptionneIles pour la région. 

Le choix des exemples repose sur leur importance centrale pour la ville de 

Mons - au sens propre et au sens figuré : au sens propre, parce qu'ils ne pouvaient se 

situer que dans l'Intra-muros de Mons, la périphérie de la ville - soit les « première et 

deuxième couronnes » - étant exclue en vertu du corpus désig-116; au sens figuré, de 

par le rôle primordial que ce patrimoine devait avoir tenu dans le développement et 

le rayonnement de la cité. Le choix prend en compte, d'autre part, la représentativité 

des objets d'analyse, car l'analyse d'un bâti d'exception aurait faussé la démarche. 

411 c L'avant, le pendant et l'après-voyage. Entretiens avec Alexandre Melissinos » dans 
Urbanisme (juillet-ao€it 1997) no 295, p. 59. Les italiques sont rajoutés. 



Il faut noter, également, que la définition de ce qui constitue l'Infra-muros repos 

sur la conception rnontoise de la cité, c'est-à-dire l'inclusion des fortifications qui ont 

toujours fait partie de son identité. Cette conception de l'espace interne de Mons est 

confirmée par le Schéma de structure de Mons, datant de mars 2000: «le centre 

historique de Mons défini à l'intérieur de la ceinture des boulevards, en ce compris 

les rives extérieures construites de celui-ci », que l'on distingue clairement de la 

« première couronne (...) quartiers inscrits dans un rayon de 2 km de la Grand'place 

ou 1 km à partir des portes de l'Intra-muros » et a fortiori, de la « d e d m e  couronne », 

zone suburbaine de vocation mixte412. 

L'analyse du traitement du patrimoine immobilier architectural à Mons porte 

sur deux ensembles architecturaux : les éléments « disparus », c'est-à-dire des 

vestiges, incomplets et a-fonctionnels B, en l'occurrence les fortifications de Mons, 

qui ont défini L'Intra-muros pendant plus d'un millénaire, et les « survivants », c'est-&- 

dire le centre historique de Mons, qui a également défini l'Intra-muros de la cité, mais 

d'une perspective interne. 

Les « grands disparus >> forment le premier ensemble architectural observé. Il 

s'agit de ruines, donc de traces architecturales et, en ce sens, les grands disparus » 

ne le sont pas totalement ... On entend donc l'expression telle qu'elle est définie dans 

le dictionnaire Larousse, désignant « les restes d'un bâti antérieur, résultant de Ia 

dégradation de celui-ci, et inutilisables sans une intemention patrimoniale ». En 

contrepartie des « grands disparus », les « grands survivants » constituent le 

deuxieme groupe soumis à l'analyse. Mons, avec son héritage plus que millénaire, 

proposait un vaste éventail de possibilit& d'observation. On pouvait choisir en vertu 

de la fonction, selon la vocation politique, civique, religieuse, industrielle ou 

412 Sch6ma de structure de la ville de Mons. Rapport 8, Phase 3 - Étape 7. Obietifs détaillés 
(provisoires). Cooparch-RU, mars 2000. L'importance de ce schéma de structure sera 
expliquée dans h deuxihe partie de ce chapitre. 



résidentielle de l'édifice; on pouvait aussi opérer la s61ection d'apres des critères 

d'époque ou de style et nJincIure, par exemple, que le bâti gothique, pré- ou 

postindustriel ou autre. On a retenu plutôt les mêmes pararn&tres que pour << les 

grands disparus >> : ceux de la centralité et de Ia représentativité. 

Pour correspondre aux fortifications, ensemble patrimonial dont l'importance 

s'étendit véritablement sur toute la cité, un seul choix s'imposait comme exemple de 

grand survivant >> : le centre historique de Mons, dit « quadrilatère médiéval », qui 

regroupe la Grand'place, avec L'Hôtel de ville et son jardin, ainsi que la Collégiale, le 

square du château corntaPl2 et le Beffroi. Seul ce site ancien peut présenter 

l'équivalent, en termes d'influence sur la vie montoise, des grandes fortifications. La 

correspondance historique est évidente : tous deux construits dès la fondation de la 

cité (on se souviendra que, sous l'empire romain, Mons était un castilocus, château 

fortifié), ils conditionnèrent le développement de la ville. 

Mais le pardl&le entre les deux est plus fondamental encore. En effet, les deux 

ont été des facteurs définisseurs » de l'identité montoise, que ce soit par la 

délimitation ou par I'identification, de l'intérieur ou de l'extérieur. Chacun des 

ensembles a contribue au développement de Mons, l'un en retenant les 

debordements, l'autre en dynamisant le cœur. La fonction poliorcétique des 

fortifications représente la dimension identitaire centripete de la cité, alors que le 

centre historique, dont l'influence rayonnait, voire dominait, depuis Mons sur les 

"2 Paradoxalement, à Yint6rieur du quartier ancien, qualifié de << grand survivant », se trouve 
justement un i< disparu D : le château des Comtes de Hainaut. Il aurait certes été int6ressant 
de s'y arrêter et d'en traiter comme du i< grand disparu fi. L'enceinte, la conaergerie, la 
chapelle et les caves sont en cours de restauration complète. Deux ensembles de fadeurs ont 
plutôt oriente le choix vers les fortifications. D'une part, l'abondance de la documentation et 
l'avancement des travaux de réhabilitation, qui permettait une démarche plus riche, d'autre 
part, la diversité des usages apr&s réaffectation, par opposition au site du château, dont la 
vocation restera essentiellement touristique. Le lecteur comprendra qu'il faudra donc, h 
grand regret, faire abstraction de ce a disparu » dans l'analyse du centre ancien de Mons. 



communes avoisinantes, confirmait le caractère radioconcentrique4'3 de la cÏté. Enfin, 

le XKe si5cle provoqua pour les deux ensembles, un questionnement de leurs 

fonctions respectives. 

Là s'arrêtent les similitudes, cependant. Pour l'une, ce questionnement mene A 

la confirmation, à la continuité, pour l'autre, à la rupture; I'un des ensembles édate et 

s'achemine vers la disparition, dors que l'autre s'affirme et se développe, s'adaptant 

à la modernité croissante de la ville. 

4.1 LES (( GRANDS DISPARUS » 

Mal@ leur importance historique, les fortifications de Mons n'ont pas résiste 

aux poussées industrielIes du MXe sikle. Seuls certains quartiers en ont gardé des 

traces éparses. La plus ancienne est la Tour Valenciennoise, construction massive de 

brique et de pierre bleue érigée vers 1340 lors des travaux d'édification de la 

deuxième enceinte, dont elle reste le seul vestige414. Beaucoup plus récentes, les 

casernes forment .une série de traces intéressantes, avec entre autres, les casemates et 

la boulangerie militaire, situées dans le quartier du Beguinage, et la caserne du Major 

Sabbe, aujourd'hui le Carré des arts, dans Ie quartier voisin des Messines. 

Démantelées en 1746 sur ordre autrichien, puis reconstruites par les autorités 

hollandaises au debut du XD(e sikle, elles présentent l'intérêt unique d'appartenir à 

deux quartiers populaires dont le tissu urbain fut en mutation constante pendant plus 

de cent ans. Les deux quartiers font, encore aujourd'hui, l'objet d'une attention 

particulière en matière de revalorisation. 

413 BARTHÉLEMY, Jean, Mons. Revivre en ville, Op. nt., p. 30. 
414 Le patrimoine monumental de la Bele~ue, Liège, MinistGre de la Culture française, 1974 à 
1976, p. 232-233. La tour est située au nord-ouest de la ville. 



Comment, dans leur état parcellaire et dégrade, peuvent-elles s'integrer dans le 

contexte urbain actuel ? Comment les quartiers dans lesquels elles sont situées 

composent-ils avec leur présence ? Quelles valeurs justifient l'investissement de 

ressources publiques dans une entreprise de conservation? Le cas écheant, q u d e  

responsabilité portent les communautés contemporaines dans la transmission de ces 

vestiges aux générations suivantes ? 

Les casemates et le quartier du Béguinage constituent le sujet d'analyse 

principal de cette premiere partie de chapitre, bien que diverses dusions seront faites 

aux remarquables réalisations du Carré des arts et, plus largement, du quartier de 

Messines415. Le pahunoine monumental, de même que la Grand'place et ses abords, 

en forment la deuxième- 

Victor Hugo, de passage à Mons le 18 aotît 1837, notait deux particularités : le 

Beffroi et les fortifications. Il écrivait : << Mons est une citadelle; et une citadelle plus 

forte qu'aucune des nôtres. Il y a huit ou dix enceintes avec autant de fossés autour de 

Mons. En sortant de la ville, on est rejeté, pendant plus d'un quart d'heure, de 

passerelles en pont-levis, à travers les demi-lunes, Les bastions et les 

contrescarpes ... ,>416 Jusqu'à leur démolition, décretée en 1861, les fortifications 

montoises constituaient véritablement I'un des marqueurs spectaculaires de la ville 

de Mons. Au cours des siècles, elles avaient fonctionné à la fois comme remparts de 

protection et comme symbole du prestige et du pouvoir de la ville. T 

415 Le quartier de Messines aurait constitue un excellent exemple. LA encore, le choix s'est 
effectué de façon presque aléatoire, en fonction de i'accessibilit6 des sources, du maténe1 livré 
lors des entrevues et de la disponibilit6 de la documentation lors des séjours à Mons. 
416 La Belpique selon Victor Hugo. Lettres et dessins de Victor Huno réunis par Pierre Arty, 

Liège/BruxeIIes, Desoer, 1968, p. 50. 



Si, dès le Xe siècle, les premières palissades du comte de Hainaut, << haut avoué 

et abbé laïc de Sainte-Waudru >>, construites par ce dernier autour de son casfrum, font 

place à de veritables murailles, «il n'y aura pas d'enceinte urbaine avant le MIe 

siècle, et cette première muraille de pierre, défense avancée du château, est édifiée 

aux frais du comte : elle encercle les monastères et l'église, et l'agglomération en sus 

du château; son développement est d'environ 1 OOOm ».417 

La proxirnite et le dynamisme des foires de Champagne fournissaient à Mons 

un florissant commerce de vin, de blé et de poisson, de sorte qu'au sikle suivant, 

l'évolution de Mons se caractérisa par la montée d'un troisieme p61e d'autorité. Face 

aux pouvoirs comtal et capitulaire s'affirmait le pouvoir civil d'une bourgeoisie dont 

la prospérité croissait sans cesse. 11 en résulta la constniction, vers 1287, d'me 

enceinte véritablement communale, érigée avec la collaboration du comte et du 

chapitre, mais néanmoins placée sous l'autoritk des échevins. 

L'enceinte séparait la cité libre418, désormais Intra-muros, du plat pays borain 

majoritairement peuplé de libres manants et de serfs. Ceinturée par de nombreux 

vallonnements (d'où le nom de Mons), bordée par des zones boisées au nord et à l'est, 

limitée par les sillons des rivieres la Haine et la Trouille, la ville s'étend 'en tentacules 

à partir de la Grand'place' D~". La prospérité de la ville et son développement 

démographique rendirent nécessaire l'extension de la muraille en 1290 et en 1395, 

417 PIÉRARD, Christirne et Bruno VAN MOL, Mons, une enceinte en mutation constante, de 
1290 à 1865 s dans Les enceintes urbaines en Hainaut, Bruxelles, Crédit communal, 1988, 
p. 15. 
"8 a Bien que Mons ne possédât pas de charte franchise, deficto, elle eut tous les attributs et 

- caractéristiques de la commune dès le debut du MIIe sinon déjà à la fin du Xüe siècle. » Ibid., 
p. 15. 
419 PERRARD, Charles. Mons et sa région, Cuesmes, S.&, 1967, p. 71. 



donnant ainsi à la ville l'aspect qu'elle conserva jusqu'au milieu du XIXe siècle'. 

Ainsi, Si la première muraille avait un développement de près de 1 000 rn, la 

deuxieme (c. 1395) atteignait environ 4 600 m (...) Au-delà de cette ceinture de 

talus, de fosses et murs, les enceintes modernes s'étendront largement sur la 

campagne voisine, empiétant sur la t i m a  comrnzinis montoise, sur Ghlin, Nïmy, 

Hyon, Ciply et Cuesmes m2. 

Bien que la forme et l'ampleur des murailles aient varié au gré des contlits 

et des dominations, l'enceinte médiévale demeura intacte, bien qu'obsolète, 

jusqu'en 1819. Successivement, les pouvoirs espagnol, français, autrichien et 

hollandais ordonnaient l'expansion, le démantèlement puis Ia reconstruction des 

fortifications. Ainsi, suite au siège de Louis >(IV, l'architecte Vauban en dirigea 

de puissants travaux, de 1691 a 1697. II reste aujourd'hui peu de traces visibles 

seule subsiste, de l'enceinte médiévale, la tour Vdenciennoise (ci-dessous, 

Fig.4.1), dont le début des travaux d'érection datent de 1358. 

1 Le patrimoine monumentai de la Bel@.& volume 4, Province de Haulaut, 
Arrondissement de Mons, Liège, Mùiistère de la Culture française, 1975, p. 227. 
2 PIÉRARD, Christirne et Bruno VAN MOL, Op. n't-, p. 15 
3 PIÉRARD, Christine, G Mons fortifike, de 1290 à 1561 », dans Mons. Le béguinage, 
Op. cit., p. 23. 



Et, des remparts des XVIIIe et XD<e siècles, il ne reste au-dessus du 

niveau du sol, que les casemates (magasins à fourrage du W(e siècle) de la place 

N e ~ e n n e  et la boulangerie de la rue Thirimont (rue de la boulangerie), 

constructions essentie1lement en briques qui ont eu un usage militaire jusque mai 

1940. Elles sont à présent occupées par diverses activités sportives ou 

culturelles. »Tar ailleurs, les fortifications, avec ses portes et ses pIans d'eau, sont 

omniprésentes dans l'iconographie montoise et s'imposent, tel un leitmotiv, à 

travers les siècles et les styles, particulièrement à l'occasion du siège de Louis X I V  

mais aussi avec I'évolution des bâtiments et des quartiers, vus de I'intérieur et de 

l'extérieur de la ville. 

Fig. 4.2 Représentations iconographiques des fortifications : à-dessouç, «Louis XIV 
acceptant la reddition de Mons, 1691, huile sur toile (Détail) 

Page mivante : (haut) Mons, 1638, huile sur bois, (bas) <<Porte du Rivage», 1862, dessin 

gravé 





L'industrialisation et la prospérité charbonnière entraînèrent une explosion 

démographique, « passant de 43 700 habitants en 1831 à 77 600 en 1900, soit un taux 

de croissance de 78% ».a Cette nouvelle pression démographique annonçait comme 

inévitable la dernolition de l'enceinte de la ville. Lrespace habitable Intra-muros était 

devenu exigu : « Vers 1860, il reste à peine ii chaque habitant une moyenne de 45m2, 

rues et espaces publics compris. (...) En 1834, on dénombre dans l'enceinte des 

fortifications, 2 340 propriétés bâties pour une population de 21 000 âmes, soit une 

moyenne de neuf habitants par maison » . a 6  

Une commission chargée d'examiner toutes les questions que la démolition 

des fortifications pourrait faire naître »m fut créée en 1859. Le 18 mai 1861 le roi 

Léopold ler signa la loi relative à la réorganisation de l'artillerie belge et au 

démanHement total de Mons »a et en 1865, la démolition était achevée429, les 

vestiges des fortifications faisant place au développement des boulevards 

périphériques. 

Or, comment les Montois de l'époque perçoivent-ils la perte de << leurs >> murs ? 

On retrouve de nombreux documents faisant état d'une certaine « libération » de la 

cité, dont celui-ci, que Michèle Rouhard, ingénieur architecte, qualifie de représentatif 

« du sentiment général des Montois D : Les envolées lyriques de L. Dumont dans la 

Gazette de Mons des 16 et 25 juin 1861 témoignent certainement du sentiment général 

des Montois : 

BARTHÉLEMY, Jean, a Ville de Mons : mise en place d'une stratégie globale de 
renouveau urbain. Étude de cas », Groupe chargé du projet sur les politiques d'amélioration 
de l'environnement urbain, OCDE. Document interne, photocopié par l'auteur. S m  date, 
sans pagination. 
426 Rapport du Comité de la santé publique, 19 ianvier 1859, cité dans LECOMTE, Marcel, Op. 
cit., p. 39. 
427 Rappo.rt - du conseil c o m m d ,  octobre 1862, Archives de la Commune de Mons. 
428 Ibid., p. 38. 



Tes troupeaux de maison descendent dans la plaine. 
Désormais tu seras en ta splendeur sereine, 
Comme un temple habité par les arts et la paix. 
Sous tes bras étendus, l'industrie aura place, 
Tu vas enfin avoir de l'air et de l'espace, 
Des fleurs et des ombrages frais. n.430 

De même, dans une perspective hygiéniste inspirée de I'utopisme, les 

ingénieurs et les architectes magnifiaient le potentiel de rkarnénagement autour des 

anciennes fortifications, dans le cadre d'un vaste « projet urbain », qui comprenait 

l'assainissement de quartiers ouvriers par le détournement de la Trouille et l'érection 
I 

de plusieurs bâtiments de services publics tels << l'hôpital civique, la prison, la gare et 

des écoles (. ..), l'école Normale et la machine à eau »431. Mais surtout, la démolition 

des remparts permet la construction d'un réseau routier périphérique, apparemment 

unanimement désiré : « Établissement d'une magnifique ligne de boulevards, de 35 

mètres de largeur (...) et formant, à leurs points de jonction, de vastes places 

circulaires . . . ,432 

Ainsi, des la disparition de son périmètre déterminant, une autre structure s'y 

superpose : de grands boulevards périphériques en épousent, quelques centaines de 

metres plus loin, le tracé exact. Les grands boulevards ont perpétue la trace de 

l'enceinte et gardé, aux yeux des autorités communales, son rôle de césure entre la 

ville ancienne et les faubourgs, c'est-à-dire 'toutes les habitations qui se trouvent au- 

delà de la ligne des bouIevards et ronds-points', selon la definition du conseil 

communal en date du 5 juillet 1874. ~ 4 3 3  En d'autres termes encore, la cité Intra-muros. 

429 LECOMTE, Makcel, Op. af., p. 46. 
430 ROUHARD, Michèle, Projet urbain de Mons de 1861 a 1914 >>, dans Mons. Le Wminaee, 
Op. cit., p. 29. 
431 Ibid., p. 35. 
432 Ibid., p. 34. 
433 ROUHARD, Mich&le, Projet urbain de Mons de 1861 à 1914 », dans Mons. Le bé w ~ e ,  - 
Op. cif., p* 33. 



Aujourd'hui, ces boulevards et leur aménagement paysager ont eux-mêmes été 

détruits pour faire place à un anneau d'autoroutes. Mis en place par décision 

Régionale il y a quelque vingt ans dans le cadre d'un nouveau plan de circulation, ce 

systeme routier ne fit pas I'unanimité. L'ASBL Sauvegarde et Avenir de Mons s'y 

opposait et, si l'anneau soulage le probleme de circulation automobile, on note encore 

aujourd'hui qu'il accentue celui des résidences situées dans l'entre-deux4N. Les écrits 

Charles Bertin éveillèrent la conscience montoise à l'égard du patrimoine : 

Les boulevards de Mons conshuits sur l'emplacement des anciennes 
fortifications étaient l'une des plus délicieuses beautés de la ville. Leur 
quadruple anneau de feuillage était la tentation des promeneurs et des 
amoureux qui prenaient plaisir à boucler leur cercle d'ombre. (...) On a 
froidement abattu ces beaux arbres centenaires pour faire place à cet 
homble nœud coulant de béton qui étrangle la ville. ~ 4 3 5  

On est donc ici devant un autre exemple de la disparition du patrimoine 

lorsque celuid n'a pas la capacité d'adaptation à la modernité - en l'occurrence, les 

exigences du trafic automobile et d'accessibilité à la ville. L'acces à Mons est en effet 

facilité aujourd'hui par la jonction avec quatre autoroutes nationales (E 19, A 2, E 42 et 

E 40)436 et ce qu'il reste des boulevards construits à partir des fortifications sont les 

carrefours qui arborent le nom des anciennes portes médiévales : la « porte drHavré D, 

à l'est ouvrant sur Namur, Liège et l'ancien Empire, la « porte de Bertaimont », au 

sud, menant vers Maubeuge, Laon et Paris, et, menant également à Paris, ainsi qu'à 

Lille et Valenciennes par le sud-ouest : la « porte du Rivage », la « Porte du Parc, au 

nord-ouest vers Tournai, Courtrai et I â  Flandre et enfin, vers le nord, Bruxelles, le 

Brabant et la Hollande : la porte de Nimy ». 

434 Entretien avec M. Jean Barthélemy, juin 2000. 
435 Allocution de Charles Bertin prononcée à l'occasion du 25e adversaire de fondation de 
Sauvegarde et avenir de Mons. Édition spéciale du bulletin bimensuel du même nom (août 
1995), p. 5. 
436 « Les acces à Mons », Mons. Le nuide. Op. cif., p. 85. 



11 semble donc que, malgré leur destruction, les fortifications continuent 5 jouer 

un rôle significatif dans l'identité montoise. En délunitant le temtoire d'appartenance, 

elles ont longtemps établi un périmètre identitaire. QuelIes .kaces symboliques se 

retrouvent dans la mentalité contemporaine ? 

La persistance mémorielie semble évidente Iorsqufon évoque les Montois 

Cayaux, qui se définissent par leur appartenance A l'Infra-muros montois. Plusieurs 

observateurs le rapportent437 et certains résidents montois en sont fortement 

conscients : << L'âme populaire montoise h t  longtemps prisonni&re des remparts de 

la ville. (.. .) Les Montois s'aventuraient rarement hors des murs de la cité, sinon pour 
438, l'un ou l'autre pelerinage N , ou encore, L'histoire de la cité du Doudou ne peut se 

comprendre que par l'existence d'une importante ceinture de remparts »439. En outre, 

Ies historiens Pierre Orban et Louis Thiernesse affirment : « À l'intérieur de la cité 

montoise, un très fort sentiment de proprié@ croît, à cause de Ilensemble fermé, de 

I'autonomie et de la domination. (...) Les Montois s'attachent à leurs murs a et, plus 

loin, faisant allusion aux grandes transformations de 1864, << À la fin du XIXe sikle, la 

mentalité carcérale montoise ne disparaît pas. Il a été plus facile d'abattre les murs 

que de modifier la mentalité montoise >>."O 

La forteresse demeure donc dans la mentalité et perdure sous plusieurs 

formes. D'une part, une limite fiscale a longtemps séparé Mons de la contrée 

en~ironnante~~', jusqu'à la fusion des communes decretée par d.es arrêtés royaux en 

anonymes. 
Us GALLEZ, Alfred, << Propos sur 
populaire de Mons et de sa régon, - 
1974, p. 13. 

437 Entrevues avec M. Michel De Reyxnaeker, Mme Cécile Duliere et deux informateurs 

le folklore d'hier et d'aujourd'hui », dans Calendrier 
catalogue d'exposition, Mons, Musée des Beaux-Arts, 

439 LECOMTE, Marcel, << Des remparts aux boulevards >>, dans Mémoire d'une ville. Mons 
depuis 1830, Op. cit., p. 39. 
* ORBAN, Pierre et Louis THIERNESSE, Mons, ville fortifiée », dans M., p. Il, 13. 
441 Ibid., p. 13. 



1972,1975, 1 9 v 2 .  Enfin, si l'enceinte de pierre disparaît, il apparaît que les habitants 

de Mons n'installent pas fadement Leurs résidences dans le vacuum qui en résulte : 

Les espaces touchant les remparts sont occupés du côté interne par 
des immeubles non-residentielç : École nomale, écoIe primaire, 
prison.. . du côte externe par la machine à eau, l'hôpital civil, l'institut 
bactériologique. Ainsi sur la rive extérieure des boulevards, (. . .) de 
grands espaces restent libres. Sur les anciens temtoires agricoles, la 
ville va développer un quartier industriel lié à un raccordement 
ferroviaire. Eue aura là un des faubourgs les plus pauvres : celui de 
Bertaimont. Une sorte de couronne d'isolement va continuer l'idée de 
fermeture.443 

Ainsi, les anciennes fortifications sont clairement visibles dans le tracé actuel 

de la ville. Cela fait dire aux professeurs Orban et Thiemesse, Plus on avance dans 

le temps, plus les fortifications assurent des fonctions concretes inexistantes, mais leur 

emplacement se maintient dans l'imaginaire montois L'evidente correspondance 

entre l'ancienne enceinte et les boulevards actuels témoigne de I'importance de ces 

traces dans la modernité de la ville. La demomtration la plus probante de cette redite 

est celle qu'a effectuée Jean Barthélemy, plaçant en ~0ntig"'te le plan de Mons de 

dresse par Jacques Deventer en 1550 et une carte actuelle de 1965 (voir Fig.4.3 plan 

ancien et carte actuelle de Mons). 

442 En deux étapes successives, Mons est passée de 25 000 à prgs de 100 000 habitants, avec la 
fusion, en 1977, de &sept communes. DUBOIS, Abel, .< Quinze années à la tête de Mons >>, 
dans Mémoire d'une ville. Mons depuis 1830, Op. cif., p. 61. 
443 ORBAN, Pierre et Louis THIERNESSE, N d . ,  p. 13. 
4~ Ibid., p. 16. 



Fig. 4.3 Plan anaen et carte actuelle de Mons 



4" 2 U S  TRACES DANS LE QUAUT'fER 

LES MUjrA TfONS E7 TRANSFORMA TfONS 

Aux gestionnaires montois du mi-XIXe siècle, la possibilité de conservation 

de l'enceinte semblait inversement proportionnelle au potentiel de développement de 

la ville. Cexpansion de la derniexe était fonction de la réduction de la première et 

pour sacrifier aux exigences du développement économique, il fallait que la ville 

déborde de sa h.onti&re de pierre. C'est cette adéquation qui entraîna sa disparition, à 

tout le moins physique. A posteriori, le dilemme persiste dans L'esprit des Montois 

contemporains. Abel Dubois, bourgmestre durant quinze ans, écrivait en 1989 : « Si 

aujourd'hui, les remparts existaient encore, ils trouveraient d'ardents défenseurs; s'ils 

n'avaient pas été dkrnolis, Mons serait-elle encore viable dans les conditions de notre 

époque ?445. Malgr6 son importance historique et identitaire, le patrimoine n'est donc 

pas préservé. Du point de vue de la conservation, s'agit-il d'un contre-exemple ? 

On le croirait, à prime abord. Avant de l'affirmer, cependant, il importe de 

souligner qu'il s'agit du développement économique d'un autre siecle, basé sur le 

rayonnement industriel de Mons et son couchant, sur l'exploitation et la circulation 

de la production houillère; que la décision de détruire fut prise au MXe siède, en 

fonction des critères propres à la Révolution industrielle. Et il faut noter que même 

dans ce cas, la conservation du patrimoine fut tributaire a la fois de la perception 

populaire et de son integration à la fonction de la ville: créant obstacle à cette 

dernière, le patrimoine fut eliminé. Paxallèlement, on sait que la population percevait 

negativement ces rempartsr dès les années 1860. 

Malgré la persistance d'une certaine valeur 

ce sont bel et bien Ies crieres de fonctiormalité, voire 

symbolique identitaire, donc, 

de rentabilité - ceux du XIXe 

445 DUBOIS, Abel, Op. cit., p. 7. 



siède, en l'occurrence - qui ont prévalu et qui, cautionnant la destruction du 

patrimoine, en réduisirent la survie à une transmission mémonelle. Df après Françoise 

Ch»ay, cette dharche est typique de la période et elle dit de la Révolution 

industrielle qufeile représente « la frontiere de l'irrémédiable, (...) la rupture 

traumatique du temps n.446 De cette rupture, affirme-t-de, naquit le mouvement 

romantique, conscient de la transformation plurieHe en cours : 

Sans doute l'entrée dans l'ere industrielle, la brutalité avec laqueue 
elle vient diviser l'histoire de sociét6s et de leu.  environnement, le 

jamais plus comme avant » qui en résulte sont-ils une des origines 
du romantisme (...) En effet, la conscience de l'avenement d'une ère 
nouvelle et de ses conséquences a créé à l'égard du monument 
historique une médiation et une distance secondes, en même temps 
qu'elle libérait des energies dormantes en faveur de sa pr~tection.*~ 

La répercussion de cette prise de conscience determine encore, aux XXe et XXIe 

si&cles, la sauvegarde du patrimoine. Toute extrapolation est évidemment risquée, 

mais on peut inférer que les gestionnaires actuels auraient cherché un 

accommodement entre la survie des fortifications et le développement économique 

de la ville de Mons, ne serait-ce que pour l'atout touristique qu'elle représente. À ce 

propos, les expériences de Binche et de Namur sont intéressantes. Les deux villes ont 

expIoité le potentiel qu'offraient leurs fortifications : « Très presents dans la ville, ces 

remparts médievawc structurent I'espace urbain et améliorent le cadre de vie de la 

cité ».448 (voir Fig. 4.4 et 4.5 Utilisation des fortifications à Binche et à Namur). 

Page suivante Fig. 4.4 et 4.5 Utilisation des fortifications à Binche (Haut)et A Namur (Bas). 

446 CHOAY, Françoise, Op. cit., p. 101. 
117 Ibid., p. 101. 
448 MATTHYS, André, «La conservation et la réaffectation du patrimoine religieux et 
militaire urbain en Wallonie », Op. cif,, p. 93. 





En outre, il faut noter que la plupart des villes occidentales classées Joyaux du 

Pahimoine mondial par l'UNESCO sont d'anciennes villes fortifiées dont on peut 

encore admirer des parties de rempart@? Loin de limiter le développement 

économique dans ces villes, les fortifications, quoique partiellement détruites, 

l'accélèrent, en attirant l'intérêt international et l'attention touristique. 

D'importants efforts se conjuguent aujourd'hui pour la preservation des 

vestiges des fortifications. Ainsi, les casemates : «Classé depuis 1979, le bâtiment 

aujourd'hui en cours de restauration voit s'affirmer une vocation culturelle. Il 

accueille le Musée de la route et un équipement culturel polyvalent. Le service des 

fouilles de la Région wallonne pour la province du Hainaut s'y installera bientat. »450 

Quoiqu'il s'agisse de ruines et de vestiges, il est évident que les casemates présentent 

un intérêt architectural et esthétique indéniable : 

L'ensemble de la p n d e  casemate est un vaste bâtiment pentagonal en 
briques, divise en douze gaines voiitées de 8,880 mètres d'ouverture, 
sur une hauteur de 5,50 metres et dont les longueurs varient de 30 à 50 
mètres. Une galerie intérieure de 7,50 metres de large longe l'ensemble 
des gaines, communiquant avec chacune d'elles. Dans cette galerie 
périphérique s'ouvrent quarante embarrures qui &lairent et aerent le 
bâtiment. (...) La façade rectiligne sur la Place Nemieme est formée de 
douze arcades monumentales s u  168 mètres de long. 451 

Voir pages suivantes, les details des fortifications de 1817, du paysage urbain 

des casemates au XD(e siècle, puis les façades dégradées des casernes casematées en 

1997, la proposition d'embellissement pour la Place Nervienne face à la caserne, et 

quelques vues intérieures des réalisations de restauration: salles et des galeries 

périphériques (Fig. 4.6 à 4.10). 

449 Conférence de Marcd Junius, Québec, le 16 octobre 1996, OVPM. 
450 PIÉRARD, ChriStiane et B r n o  VAN MOL, Op. cit., p. 89. 

Ibid., p. 89. 



Haut : Fig. 4.6 Paysage urbain des casemates, XiXe siècle; Centre : Fig. 4.7 Façade des 
casemates en délabrement; Bas : Fig. 4.8 Proposition d'embellissement des casemates 



Les casemates après restauration 

Fig. 4.9 Les galeries latérales Fig. 4.10 La salle centrale 



À quelques rues des casernes casematées, dans le quartier de Messines, la 

caserne Major Sabbe connaît une réaffectation qui est souvent citée en exemple, tant 

pour son intégration urbanistique que pour la dimension esthétique des lieux, 

<< totalement respectueuse de la structure ancienne >> (Fig. 4.11 Le Carré des Arts). 

Compl&tement rénovée, I'ancienne caserne accueille maintenant « l'École supérieure 

des Beaux-Arts, une partie du Conservatoire, le Centre dramatique de ia Province et 

la T6lévision locale »45*. 

Fig. 4.1 1 Le Carré des Arts 

Il va sans dire que la restauration et la revalorisation des casernes ne se 

limitent pas à l'utilisation interne du lieu, mais englobent, comme dans un 

écosystème, le bâtiment extérieur, le quartier qu'il occupe, le tissu urbain qu'il 

affecte, de même l'activité humaine qu'il accueille, voire, qu'il génère. Indissociable 

du developpement de ce dernier, la restauration des bâtiments ne peut se réaliser 

qu'a I'intérieur d'un mouvement général de la revalorisation du quartier. Il n'est 

donc pas possible d'elaborer une reflexion sur la réhabilitation des vestiges des 

f i2  MBTTHYS, André, a Conservation et réaffectation du patrimoine urbain en Wallonie >> 

dans ROCHER, Marie-Claude (dix.), Op. cit, p. 90. 



fortifications sans présenter un bref aperqu de l'évolution des quartiers qui les 

entourent. 

- Le << périmètre du Béguinage », qui indut les Casemates, est en mutation 

constante depuis de XVIIe si&cle. Ext6rieurement, les limites changent peu. À cette 

époque comme aujourd'hui encore, le quartier est délimité à l'ouest par la nie du 

Rivage, qui se prolonge aujourd'hui pour devenir la rue Masquelier, au sud par les 

fortifications, qui deviendront la rue Sainctelette, au nord par la rue des Capucins et 

à l'est la rue Bertaimont, qui conduit à la Grand'place et le sépare les quartiers du 

Béguinage et de Messine. Bien que les fortifications qui délimitent les quartiers aient 

été remplacées par les boulevards, ces quartiers n'ont pas connu, on L'a vu, 

d'expansion systématique Iors de cette ouverture. C'est donc de Yinteieur que se 

manifeste l'évolution des quartiers. 

Si au Moyen-âge, les deux quartiers étaient caractérisés par le nombre 

important d'institutions caritatives*53, ils prirent au MXe siecIe, une vocation 

industrielle et commerçante, visible par le nombre de petites industries, par la 

présence d'un marché hautement fréquenté de même que par le nombre 

d'institutions publiques qui souvent remplacent des œuvres charitables anciennes. 

Jusqufen 1871, le quartier fut traversé par rivière la Trouille, ce qui facilitait le 

transport des marchandises et de la houille, mais dégradait l'environnement urbain. 

Le détournement de la rivière, «opération d'assainissement et de spéculation 

entraînera le processus d'urbanisation »45? Le quartier prospéra alors : 

453 Voir l'histoire du quartier dans Mons. Le bewina~e, Op. nt. et QUINQUE, Luaen et 
Jacques PATRIS, a Le temps des portefaix >> dans : Mémoire d'une ville. Mons depuis 1830, 
Op. kt., p. 26 A 38. 



L'assainissement résultant du détournement de la Trouille, Ie 
percement de nouvelles rues et l'élargissement des voiries existantes 
permirent l'édification d'habitations ouvrières répondant aux 
criteres modernes de confort et de salubrité. Parallekment, la petite 
bourgeoisie allait s'installer dans les mes reliant la rue des 
canonniers au boulevard Sainctelette, sur lequel s'implanteront des 
constructions destinées aux catégories favorisées de la population 
montoise.455 

Si bien qu'au début du XXe sikle, les documents iconographiques révèlent, 

devant les casemates encore occupées par l'armée (s'en servant comme magasin à 

fourrage), une place active et conviviale. Suivant le déclin de l'activité charbonnière, 

cependant, le quartier pkriclita, de sorte qu'au milieu du XXe siècle, il « présentait, 

comme plusieurs quartiers proches de I'enceinte fortifiée, les symptômes classiques 

de la dégradation urbaine : population vieiuie, immeubles désaffectés, espaces 

publics dégradés, activités artisanales ou industrielles en déclin ,456- 

Le debut de la réhabilitation du quartier date d'une vingtaine d'années, alors 

que la masse monumentale des casemates délabrées constituait pour le quartier, un 

problème exceptionnel d'hygiene publique. L'intervention en ce sens se traduit 

aujourd'hui par un aménagement qui prend en compte les fonctions naturelles du 

quartier : services sociaux, enseignement, résidences, espaces de sociabilité. Dans ce 

quartier en voie de renouveau, comment s'effectue la réhabilitation des casemates ? 

Préède-t-elle la revalorisation du quartier ou suit-elle? L'entreprise est-elle 

politique, citoyenne ou commerciale ? Le tableau suivant résume la situation.457 

-- - 

454 Mons. Le beguhage, - - Op. tif., p. 58. 
455 BEENRUBI, Richard, « L e  quartier du béguinage aujourd'hui », dans Mons. Le 
Wpuinam Op. cïf., p. 57. 
456 Zbid., p. 58. 
457 Ces données, ainsi que celles du tableau suivant, provie~ent essentieliement de 
recherches effectuées au departement de l'urbanisme de la Ville de Mons. M. Richard 
Bennrbi, directeur des Services techniques de la Ville de Mons, a grandement faalité ces 
démarches. Qu'il en soit remercie. 



* 

Fig. 4.12 Interventions patrimoniales : le quartier des casemates 

classement de l'ensemble Bonne maison de 
Bouzanton 

Hôpi ta1 militaire 1994 / Achat Ville de 
Mons 

bail emphytéotique 

1998 Achat V. de Mons entre tien 

aucune profecfion entierement détruit sauf la tour 

Casemates I 1979 1 R é ~ o n  wallonne classement; vocation culturelle & bureaux 

1 Hospice des 1 aucune profection 

classement façade, portique et chapelle 1989 

1991 

Hospice de * 

Cantimpret 
Région Wallonrie 

privé (?) démolition sauf 6léments classés 

1990,.. Région Wallonne 

1999 ... Région Wallonne 

reconstruction entigre 

restauration et réaffectation 

dassement, restauration et réaffectation Hospice Glépin 1 
Monument H. 

1982 1 Arrêté royal Loge maçonnique 1 
1 

classement 

Décret royal 

Ville de Mons 

Ville de Mons 

classement 

restauration, abrite une maison de Quartier 
- - 

Monument à 
Charles-Simone t 

restauration, installation de fontaines 

On déduit de ce tableau que les casemates furent le demieme bâtiment à être 

classé, précédé seulement par la Bonne maison de Bouzanton; que les interventions 

sont soit régionales soit communales, ou une collaboration des deux, comme dans le 

cas de casemates; que les édifices anciens sont réaffectés à nouvelles fonctions qui 

iw, Jusqu'en 1980, le dassement était déclare par arrêté royal. Depuis 1980, cela relGve de la 
Région wallonne. 



sont parfois considérablement différentes des premières. Quelle en est la nature et 

quels rôles, nouveaux ou non, sont attribués à l'ensemble restauré ? Quel est le 

niveau d'intégration de ces « nouveaux » bâtiments dans la vie de quartier ? 

Fig. 4.13 Réaffectations dans Ie quartier des casemates 

Bonne maison de 
Bouzanton 

intérieur : bureaux du Centre public d'aide sociale (Commune de 
Mons); extérieur du bâtiment : cadre de vie & tourisme 

-- 

Couvent des 
Capucins 

Val-des-écoliers 

Casemates 

--- - - 

culture (Maison de la Mémoire, Action Ciné-jeunes); transmission 
(publications, expositions, accueil); résidence de la communauté 
religieuse jusqu'a son extinction 

tourisme 

musée, tourisme, salle culturelle poIyvdente, bureaux & activités 
du Service des fouilles de la R. W. pour le Hainaut 

- - -- -. 

Boulangerie 
militaire 

Hôpital militaire 

Hospice Glépin 

Hospice de 
Cantinivre t 

Ce deuxieme tableau permet une double constatation sur l'intégration du 

patrimoine rkaffecté dans la réalité du quartier. On remarque, premièrement, la 

présence des bureaux administratifs : 3 édifices sur 10 sont réaffectés vers cette 

fonction. Or, constatant également l'absence quasi-totale du secteur secondaire, on 

peut conclure iî la tertiairisation du quartier. Le remplacement des industries 

- .  

tourisme, équipement culturel et sportif 

bail emphytéotique a la çoci6té régionale wallonne du logemene 
logements sociaux, taux d'occupation de 100% 

logements sociaux 

bureaux des services décentralises de la Région wallonne 

-- -. - - - . 

Chapelle du 
Béguinage 

Loge maçonnique 

Bains-douches 

Monument A 
Chades-Simone t 

- -  .- . 

Services du patrimoine de la Région wallonne pour la province du 
Hainaut 

Iocaux de réunions 

maison de Quartier : locaux pour activites sociales 

espace de convivialité et de comm~moration 



nombreuses et souvent insalubres du début du siècle par des bureaux et services 

confirment l'inscription du quartier dans Yune des caractéristiques de la modernité 

urbaine : l'importance du secteur tertiaire dans l'économie, modernisation 

croissante. 

Deuxièmement, on note la prédominance des fonctions sociales et récréo- 

touristiques, qui touchent 8 sites sur 11, sans compter les espaces ne figurant pas 

dans le tableau, tels la place Nervienn&59 et le Marchém. Cet accent sur la vie de 

quartier est l'application concrgte d'une philosophie de traitement du patrimoine en 

milieu urbain, qui affirme que le renouveau architechiral ne peut s'effectuer qu'en 

conjonction avec l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Cette 

philosophie constitue ce que Jean Barthélemy appelle << une nouvelle orientation 

éthique »461 dans la gestion du bâti, decrit ainsi dans la Charte urbaine de Mons: 

La politique de revitalisation du centre par l'habitat et les fonctions 
d'échange à échelle limitée ne peut se concevoir que parallèlement a 
une amélioration de l'enviromement. (...) La rénovation, par la 
récupération d'importants espaces désaffectés en bordure du centre 
historique (tel les casemates), doit contribuer largement à la 
redensification urbaine favorable à une saine animation ~rbaine.46~ 

Traces des anciennes fortifications, les casernes casematées demeurent un 

élément important du quartier. Elles sont à la fois attrait touristique, musée, salle 

culturelle polyvalente, site du bureau des Services des fouilles de la Région 

wallonne pour la province du Hainaut, et espace convivial important. Restaurées et 

459 Située immédiatement devant les casemates, la Place NeMenne, de gestion communale, 
sert de stationnement public mais est aménagée de façon à accueillir occasionnellement des 
activités publiques partinilieres telles que cirques, foires, marchés, etc. 
0 L'existence de ce marché, qui a persiste malgr& la déterioration du quartier, a été 
déterminante pour le tissu social de quartier du Wguinage, préservant sa dynamique 
communautaire alors que les quartiers avoisinants perdaient la leur. (Source : R. Benrubi) 
4.61 BARTHÉLEMY, Jean, c II valore ver0 dei monumenti >> dans Restauro, Op. cit., p. 71. 
462 BMTHÉLEMY, Jean, Mons. Revivre en vue, Op. cit., p. 27. 



réaffectées, ces ruines sont perques par la population comme l'un des seuls rappels 

de la fonction identitaire des anciennes fortifications; elles font l'objet 

d'interventions gouvernementales des niveaux régional et communal, et participent 

au processus de modernisation du quartier par Ieur intégration aux nouvelles 

fonctions socio-économiques de ce dernier. En outre, en présentant des éléments 

architecturaux exceptionnels, les casemates contribuent A sensibiliser le public à 

l'importance du patrimoine de la ville. 

On retrouve donc au moins trois des quatre conditions qui, selon l'hypothèse, 

expliquent la conservation d'un bien patrimonial en milieu urbain : apres la crise 

que connut le quartier, la reconnaissance de sa valeur patrimoniale, la mise en place 

d'une structure gestionnaire dont les politiques résultent dans I'intégration des 

élhents patrimoniaux dans le fonctionnement moderne du quartier. Si la 

transmission transgénérationnelle ne fait pas l'objet d'une entreprise systématique, 

il faut néanmoins souligner la presence des deux parcs commémoratifs et la 

croissance du sentiment d'appartenance et de cohésion au gré de la convivialité 

encouragée par l'espace physique et par l'esthétique retrouvée. 

Dans quel ordre d'importance les trouve-t-on? Dans ce cas particulier, 

l'élément dominant semble avoir été le desir des autorités politiques d'assainir et de 

revitaliser le quartier du Béguinage. Moins détérioré que les quartiers environnants 

(Messines ou Rachot), il présentait toutefois les caractéristiques de la désaffection 

économique : paupérisation de la population, dégradation des bâtiments, etc. 

Comme dans le cas du Grand-Homu, l'initiative de revalorisation n'est pas 

venue de la population, mais plutat des instances gestionnaires. Avec une nuance 

importante, toutefois, c'est-à-dire : le rdle primordial qu'a joué I'ASBL Sauvegarde 

et Avenir de Mons, organisme non-gouvernemental issu des préoccupations 

ubanistiques et patrimoniales des résidents avertis de Mons (urbanistes, 



architectes, historiens, ingénieurs...). C'est donc une initiative citoyenne qui est à 

Yorigine de l'action, mais il importe de souligner qu'il ne s'agissait pas 

nécessairement de résidents du quartier même. On reviendra à ce phénomène, et 

sur ses composantes, dans I'analyse au chapitre suivant- 

4.2 LES (< GRANDS SURVlVANTS )) 

On a vu que les marqueurs urbains de Mons, point de reperes visuels, 

fonctionnels et identitaires, sont constitues de deux ensembles, l'un exogene, 

délimitant la ville et projetant vers I'interieur son appartenance et I'autre, endogene, 

irradiant depuis le centre historique. Or si les fortifications, physiquement 

détruites mais pas encore totalement effacées, n'ont laissé que quelques traces, le 

centre historique de Mons, au contraire, en contient en abondance, allant du Beffroi 

- classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1999463 - à la Collégiale, de la 

Grand'place aux cours intérieures conviviales, de l'Hôte1 de ville a u  modestes 

propriétés individuelles dont certaines surprennent le passant par un détail 

architectural gothique ou baroque. La richesse du patrimoine bâti dans le centre 

historique de Mons et la variété des interventions dont il a fait l'objet placent encore 

une fois le chercheur devant un processus de tri. 

L'approche mise en pratique dans cette recherche impose, on l'a vu, une 

restriction sévère dans la sé1ection des éléments pahimoniau pris en exemple. Elle 

suscite aussi un dilemme constant, la recherche de l'équilibre entre l'étude 

463 Six Beffrois de ~ a l l o &  ont été classés PatRmoine mondial lors de la 23e session de 
Marrakech, en décembre 1999. (Le rapport de L'UNESCO est encore non publié au moment 
de la rédaction de la Wse). 



approfondie du sujet selectionné et la perspective globale qui, au contraire, met 

l'accent sur le contexte plus que sur l'élément ~ i n g u l i e ~ .  

Dans l'immense corpus que constituent les éléments architecturaux du centre 

historique de Mons, on ne peut pas, au contraire des fortifications, prétendre à une 

sélection en fonction de l'importance ou de la représentativiteM5, car malgr6 ces 

critères, il y aurait encore débordement. On pourrait, par exemple, traiter du Val- 

des-écoliers, dont seule la tour subsiste, de la chapelle Saint-Calixte, la plus 

ancienne de Mons, des restes du château comtal, mis en valeur depuis 1984, ou 

enfin du vaste Béguinage, dont il ne demeure que la chapelle et quelques logements. 

Mais cela deviendrait redondant, car d m  des cadres analogues (immeubles voisins, 

quartiers semblables, interventions similaires) les facteurs d'intenrention et de 

sauvegarde se reportent d'un cas à l'autre466. 

D'un autre côté, on ne peut traiter du quartier ancien de Mons comme d'une 

entité abstraite, espace historiquement déterminant, sans en identifier les 

composantes. En outre, pour respecter l'approche systémique en vigueur dans la 

thèse, il est impossible de dissocier les élements du centre historique et d'en traiter 

individuellement. Il faut aborder la mise en contexte du centre historique de Mons 

en conservant a la fois un regard d'ensemble et une conscience des élements 

constituants: leur importance, leur place dans la vie de quartier, leur historicité. 

4 a  En outre, il faut se rappeler que le sujet de la these n'est pas le patrimoine urbain mais 
bien son traitement et résister à la tentation de trop s'investir dans chaque élément, puisque 
la présentation d'un élément du patrimoine n'est qu'un préalable à son analyse. 
465 Entendre par la une representativité des types de démarches de conservation du 
patrimoine bâti, à savoir : conservation et restauration @articuli&rement le Beffroi, en 
travaux depuis 19%1), réinsertion et réaffectation, aménagement des espaces publics (rues, 
parcs, cours, espaces verts), rénovation résidentielle, harmonisation des architectures 
ancienne et contemporaine, etc. 

Restent inChang&, par exemple, l'encadrement de la Région wallonne (intervenant 
principal en matière d'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine) ; Les 
objectifs de la Charte urbaine de Mons ; la ligne de conduite tracée par le Plan de structure, 
etc. 



Par ailleurs, les déments du patrimoine « exceptionnel » comme la Collégiale, 

le Beffroi et l'Hôtel de vue sont déjà décrits abondamment, dans des études 

savantes comme dans des fascicules de promotion touristique. Il n'est d'aucun 

intérêt de les reprendre ici, sinon par égard pour le lecteur n'ayant jamais visité 

Mons. On trouvera donc pour la Collégiale, le Beffroi et ifHôtel de ville, une brève 

presentation constituée de quelques extraits de textes et photos fournis pat l'Office 

du Tourisme. 

L'accent est plutôt mis sur la question de leur presence dans le quartier. 

Comment sont-ils perçus par les riverains : nuisance ou avantage ? Comment leurs 

fonctions anciennes s'intègrent-eues aux rythmes urbains modernes ? Cela explique- 

t-il leur conservation, en l'occurrence excellente ? Leur potentiel d'attractivité 

modifie-t-il leur fonction initiale ? Par cette dernière question, on evoque la large 

problématique du tourisme pahimonial, qui sera cependant plus amplement 

ex;rmin&e dans la deuxieme partie de ce chapitre. 

Par la suite, la mise en contexte s'élargira à la Grand'place elle-même, lieu 

ancien et symbolique de sociabilité la cité, et certaines des rues limitrophes, 

prenant A titre d'exemple de traitement de patrimoine ancien mais non 

exceptionnel, deux flots de vie urbaine au pourtour de la Grand'place : la cour du 

Noir Lbvrier et l'flot face à l'Hôtel de ville. Situés dans la zone désignée dans Ie PÇM 

comme la « zone culturelle », ces ensembles subirent la dénaturation puis la  

dégradation des centres-villes, dans la sociétb industrielle. Quel rôle le patrimoine 

joue-t-il dans un tel contexte ? Est-il un obstacle ou un levier de développement ? 

Sur quelles bases s'elaborent les interventions et quels en sont les pararnetres de 

réalisation ? 

En outre, le développement du patrimoine exceptionnel et celui des quartiers 

anciens environnants est parfois antinomique : le rayonnement du premier s'affirme 



aux dépens du deuxieme, qui subit alors les aléas de la notoriété, tels la circulation 

automobile (bruit, pollution, engorgement), l'invasion des commerces étrangers au 

quotidien et, partant, le déplacement de la population résidente. Comme le souligne 

l'urbaniste Christine Schau t : 

Mener une politique patrimoniaIe axée principalement sur le 
logement, ou la mener en fonction d'un potentiel touristique et de la 
dation d'une politique de marketing urbain destinée à vendre la 
vilIe A l'extérieur, n'aura pas les mêmes impacts. De même, favoriser 
avant tout le maillage urbain dans lequel s'integrent des ékments 
patrimoniaux ou au conhaire composer la ville autour d'axes et de 
pôles stnicturants qui peuvent être des biens patrimoniaux, génere 
des effets différentsF 

Quel est l'axe adopté par les décideurs de Mons ? Peut-on concilier le 

développement du patrimoine avec celui de l'habitation ? Quelle relation y établit- 

on entre Ia mise en valeur de l'un et de l'autre dans le contexte montois ? 

4.2.1 LE PA TRIMOINE MONUMENTAL 

Symbole de la ville, El catiau des M o n  fois jÛ t e7mé au XVIIe siècle après Zrécroulement de la 

tour à l'horloge (avril 1661). C'est le plus récent des Befiois de Belgique et le seul en style baroque. Il 

f i t  four de guet ef porteur du temps - un cadran sur chque face orienge vers les quatre poinfs 

cardinaux. De bas en hauf, il énumère les ordres classiques adoptés ef adaptés par les architectes 

baroques et se temine par une charpente en bulbes drms une tradition wnue d'Orient et chère aux 

Pays-Bas Mdionaux. Les architectes sont Louis Ledoux et Vincent Anthony et le maître d'ouvrage, 

la ville de Mons, donc les échevins. 

467 SCHAUT, Christine, Op. cil., p. 73. 



Fig. 6.14 Le Beffroi de Mons 

Le Beffroi surplombant la ville 

Les murs sont de grès de Bray tandis que les ornements, y compris les colonnes et 

pihstres portants, sont en piene bleue, 1 'intériertr est en brique et chmpm te de bois. Au premier 

étage, des pilasires tornns engagés s 'e%?mm t de part et d'autre d'une grande baie en plein cin ire 

ornée de motifs baroques. Les mtgles du deuxième étage se caractérisent par l'engagement de 

hautes colonnes d'ordre doriques. Entre elles, sous le cadran horaire de chmune des @es, une 

fénêtre cintrée surmonte un fmnton circulaire brisçe. L'étage suivmt contient la chnm(>re des 

cloches et abnk un carillon de 49 cloches d'ûges d i p e n t s  représoltunt un poids total de plus de 

25 ûûûkg. 

Cloclres, carillonneur et mécanisme du carillon du Beffroi 



Enfin, le tout est coifi d'un clocher en charpente en chêne a f i h n t  Lifirme d'un bulbe 

m t r a l  octogonal et cantonné & quatre clochetons pirifornles m é s  de bmières. Au Pt, une 

Imttmie ajourée est sunnon tée par une girouette dorée c i  l'or fin. 

Ci-dessus gauche : Les clochetons e le bulbe central; droite : girouette temporairement t 
exposée dans le jardin de l'Hôtel de ville. Ci-dessous, le Beffrois de restauration (1985). 



ks travaux de construction dehfèrmf ers 1450 par le c h a r ,  ferminé vers 1506 selon la 

dàfe inscrïie dms  une CE de voûte. Le frnnsepf f i t  achevé en 1527 et les trmatrx d'édi@tion & 

la nef se prolongèrent j u s p  'en 1621. n follut donc près de deux siècles pour a c b e r  l'mure. Le 

même p h  a été utilisé du XVe au XVIIe siècle, ce qui explique I'extrmdinmre unité d u  

bn^timettt. 

Plan en forme de croix latine, eléaatim à trois étages que rien ne vient troubler, projef 

d'une four unique en Bade occiden fale, l l Om de long, 34m de large, 24,5m de k t  : felles son t 

les principales caractéristiques de la Collégde Sainte-Waudru, édifice gothique de fip 

brnbançm. 

La nef principale, le transept et le chœur xmt entourés de 29 chapelles qui furent, durant 

l'nncien régime, le siège de cmfrénes ef de catyaratims encore hoquées de nos jours dnns la 

procession du Car d'Or le dimanche de la trinité. Les piliers, les meneaux e f  les nervures &s 

voûtes sont en pierre bleue provenant de Feluy, Ecaussines et Soignies. Les murs sont constitués 

de moellons de grès issus des carrières du Chnpitre de Sainte-Wmdru ù Bray et à Ciply. Les 

voûtes sonf construites en briques rouges vraisemblablement fabriquées sur place. De solides 

poutres de clrâtnignier constituent la ~ h a ~ ~ t . .  dont la couvature est en ardoises. 



Fig. 6.15 La Collégiale Sainte-Waudru. Page précédente : vue depuis le Beffkoi- Ci- 
dessous : gauche haut, le chœur (noter la châsse suspendue); gauche bas : les verrières 
dites c impériales n; droite haut : partie de la nef centrale; droite bas : bas-relief de Du 
Broeucq. 



La bâtisse qui se dresse aujourd'hui à l'ouest & la Grand'pk fut construite drms In 

tradition des m ~ ~ s o n s  communes du Barahnt et sa mchitecfe, Matthieu de Layensr est également 

l'auteur du rrmmpable Hôtel de ville & Leuven. On re trouue drms l'un comme dons L'aube, par 

exemple, des arcs tiers-point à foutes les e s ,  des croisées e s  mix +êtres, des arcatures 

meugles plaquées sous In corniche, des &cors de crochets et de jkurolrs aux arcs. Le campanille 

hexagonal qui le surmonte Qt ajouti5 au VXILTe sièlce et porte la cloche banale dafant de 1390, en 

plus d'une horloge et &un can710nsfDndrdronels. 

Fig. 6-16 L'Hôtel de d e  de Mons 



L'édifice gothique oi& de la Gmnd'place ne constitue qu'une pmtie du complexe 

architedural de Z'HÔteI de mlle de Mons, devenu firrf imposant mec l'expansion de la cité, comme. 

en ~nunmolgne le plan ci-dessous (la* sur la Grand'pZace se trmtw au bas de In page, ri gauche, 

In Salle Sain f-Georges et au M d  à droite. le jmdin du M q a r ) .  

À l'in t&hr de 1 'édifce gothique, auquel a accède par un proche aux uoû tes n m r é e s  
(ci-dessus), on retrouve des particulan'tés architecturales d'époque, telles un escalier en vis (ci- 
&sms ,  gauche), des sièges en uisà-ms aux@êtres (ci-dessous, 





L'importance architecturale d'un edifice n'est pas toujours garant de sa 

sauvegarde, particulib-ement dans des vues ou régions touchées par d'importants 

déclins économiques ou bouleversements politiques. T2'exemple de Cluny s'impose, 

parmi tant d'autres : abbaye bénédictine dont la construction débuta en 1088, eue 

seMt d'approvisionnement en pierres de carrières après sa condamnation post- 

révolutionnaire et fut ainsi graduellement << déconstruite », au gré des besoins de la 

population. Dans le cas des fortifications de Mons, on a vu prévaloir les facteurs 

économiques et sociaux. En  quoi la situation du centre ancien de Mons differe-t-elle 

de ces exemples et quels sont les facteurs de & resistance aux changements? 

La ColMgide, le Beffroi et l'Hôtel de ville de Mons représentent trois pôles de 

fonctionnalité : religieux, politique, et identitair*. Chacun offre encore une 

présence utilitaire dans la vie réguliere du quartier, assumant toujours un rôle relatif 

au quotidien. En sus de ces usages particuliers, chaque élément tient un rôle 

emblématique469. La place fonctionnelle de chacun, doublée du sens symbolique, 

témoigne de la forte intégration de ces éléments patrimoniaux dans la vie actuelle de 

la ville. 

La ColIégiale fait toujours office de lieu de culte, mais n'échappe pas au 

mouvement genéral de diminution de la pratique religieuse. Si donc elle est comble 

lors des festivités importantes, on concentre plutôt les messes hebdomadaires dans 

L'Hôtel de ville représente, evidernment, le pouvoir politique communal, 
historiquement en lutte contre le pouvoir comtal. Ce dernier aurait constitué un quatrième 
pôle de fonctionnalit& celui de I'administration comble, n8eQt éte des bouleversements 
socio-politiques des XVne et XVme siècles. 
469 avjStiane Picard insiste fortement sur leur statut symboIïque (entretiens 1994 et 1996). 
Cette perception est largement partagée par les 10 informateurs anonymes (entretiens 1994 
à 1997). 



la chapelle du Saint-Sacrement470, qui s'accommode davantage du nombre restreint 

des fideles. L'usage cultuel de la Coll6giale, cependant, se double, comme on sait, 

d'une importante vocation symbolique, identitaire, culturelle et mémorielle durant la 

Ducasse. Sa fonction emblhatique vient donc renforcer son utilité, car sans le rituel 

annuel et l'importance qu'il accorde à sainte Waudru, son église et sa ville, la 

Collégiale ne risquerait-elle pas le sort des nombreux l i eu  de cultes en voie de 

dégradation ? 

De même, l'Hôtel de ville, encore aujourd'hui le siège fonctionnel du pouvoir 

communal, abrite un long passe de quasi-autonomie pour la ville. Dans l'histoire des 

rapports de forces entre les pouvoirs religieux, politiques et civiques, ces derniers 

ont, à Mons, une importance particuli6re depuis le MIe sikle. Dès le MIIe siècle, des 

documents attestent de ces libertés urbaines : en 1227, Mons avait son propre sceau 

communal et à cette période, ses échevins << rendent la paix et exercent la basse 

justice >> au bénefice de la commune; les bourgeois de Mons ne pouvaient être juges 

que par leurs pairs et la première mention de la Maison de la Paix, précurseur de 

l'actuel Hôtel de ville, date de 1269. Christiane Piérard, auteur de nombreux 

ouvrages sur l'histoire architecturale de Mons, souligne Ifimportance emblématique 

de l'édifice. CC L'Hôtel de ville demeure l'incarnation ou matérialisation de la 

citoyenneté >> : 

Bâtiment connu pour tous les habitants de Mons, il reste pour tous 
CC la commune >>; c'est par ce vocable que les gens l'identifient, le 
qualifient; on va << A la commune >> pour inscrire son nouveau-né, 
pour, faire établir ses << papiers D (...); on va CC à la commune >> comme 
autrefois Ies Montois se rendaient à la Maison de la Paix, On dit aussi 
a aller à la ville >>, tant cet édifice incarne la notion urbaine. Il (en) est 
le siege symb01ique.~~ 

4" Chapelle laterale contiguë au Trésor. 
4n PIÉRARD, Christiane, L'HBtel de ville de Mons, Bruxelles, MRW/Ville de Mons, 1995, 
collection Carnets du patrimoine », p. 30. 



Au contraire des autres éléments dont la vocation première est de nature 

utilitaife, le Beffroi de Mons ne semble jamais avoir eu d'autre fonction que 

d'affirmer symboliquement l'identité de la ville. Si L'Hôtel de ville représente la force 

du pouvoir communale affirmée dans l'histoire, le Beffroi est, selon Richard Benrubi, 

maître d'œuvre des travaux de restauration, << sans conteste le bâtiment symbolique 

majeur de la ville » : 

Situé au point le plus élevé de la ville ancienne, il domine non 
seulement la ville mais la campagne avoisinante. Il est à travers les 
années, pour les Montois, le point de réfQence, l'élément intangible 
par excellenc&? (...) En réalité, à l'époque où il fut construit, il 
n'assurait déjà plus l'ensemble des fonctions qu'on attribue 
généralement à un Beffroi. On peut en effet se demander si, au milieu 
du XVIIe si&le un Beffroi était encore nécessaire (...). La construction 
du Beffroi ne résulte-t-elle pas plutôt de la volonté d'affirmation de la 
puissance communale vis-à-vis, d'une part, de l'importance du 
pouvoir religieux (du chapitre noble de Sainte-Waudru) et d'autre 
part, de celle du seigneur, en l'occurrence le comte de Hainaut et roi 
d'Espagne Philippe V.473 

Si le Beffroi, avec son carillon, sert d'horloge municipale, son utilité première, 

celle qui justifie les ressources investies dans sa conservation, est clairement 

emblématique. À Québec en 1996, M. Benrubi a étayé son exposé de nombreux 

exemples de l'importance identitaire du Beffroi et de l'attachement des habitants à ce 

symbole rassemhleur, notamment lors des invasions et des conflits armés. Certains 

Montois plus âgés se rappellent avec grande émotion l'éclat du carillon lors de 

t'entrée victorieuse du 22e Régiment qui venait de libérer Mons de l'occupation 

allemande474. Et lors de la Ducasse, le Bourdon, el grosse cloque du Gtiau »475 se joint 

aux autres cloches de Mons. 

472 ROCHER, MarieClaude et André SÉGAL (dir.), Op. nt., p. 95-109. 
473 md., p.101. 
474 Les informateurs questionnes ont tous rendu hommage au carillo~eur Fernand 
Redoute qui, selon l'un d'eux, a libéra par ce premier concert libre, l'âme montoise de la 
domination allemande ». Entretiens 1998. 
475 En patois montois. Ibid. 



Au cours des siècles, la commune de Mons investit largement dans l'entretien 

du Beffroi et de son carillon. Un document datant de 1760 fait état d'une dépense de 

1080 livres pour la refonte des cloches et la consolidation de la tour et entre 1849 et 

1866, d'une reconsiruction partielle au coût de 210 726 FB; de plus, sans en connaître 

les montants exacts, on sait qu'il en fut de même en 1820-1821, en 1894, en 1911, en 

1935 et en 1953476. %US l'égide de la Région Wallome, les travaux de restauration 

sont plus importants encore, comme on le verra. 

Devant la forte intégration du patrimoine dans la vie urbaine, on serait tenté 

de condure à une perception favorable ipso facfo de la part du public. Or, la réalité est 

plus nuancée. U s'agit plutôt d'une nssimihtion du patrimoine dans la vie courante. 

Vécolier se rendant à l'Athénée Royal passe quotidiennement devant le Beffroi, ou 

traverse la Grand'place - comme, d'ailleurs, l'écolier de Bruges ou de Tournai; pour 

assister à la messe dominicale, on pénetre la nef, on côtoie les reliquaires, on 

contourne les bas-reliefs de Du Brœuq ... Bref, tout Montois vit à L'ombre de ce 

patrimoine impressionnant qui, en fait, ne l'impressionne plus du tout, tant ü fait 

partie de son paysage quotidien. 

Sous cet aspect, la perception montoise du patrimoine monumental de la ville 

est paradoxale. D'une part, on le tient pour acquis, rnaugnbnt à l'occasion contre les 

inconvénients qu'il apporte : melIes glissantes, pavés inégaux, cirdation à sens 

uniques4n; d'autre part, on en tire une fierte considérable, voire une certaine 

émotion, nourrie par le rassemblement annuel que l'on sait. Ni indifférence ni 

ostentation, iI s'agit plutôt d'une inclusion du patrimoine dans le quotidien, basée 

sur son utilisation régulière qui touche divers aspects de la vie. Car, écrit Jacques 

Dalibard, ancien directeur de la Fondation Héritage Canada, « Les individus ne 

compartimentent pas. Le social, I'économique, la culture, l'écologie forment un 

476 PETIT, Karl, Le Beffroi de Mons et son carillon, Mons, OTVM, 1991, p. 17. 
477 Observation directe. 



tout- »478 Dans le cas présent, la perception du public est à la fois éminemment 

concrète et fortement symbdique; elle demeure également fondamentalement 

positive, forte de cette double nature pratique et mentale. 

Il reste à vérifier s'il existe, pour ces éléments patrimoniaux, une fonction qui 

n'a pas éte encore évoquée : celle de la transmission mémorielle. Car si l'utilisation 

des sites et l'attachement plus ou moins sentimental des montois adultes les protège 

actuellement de la destruction, qu'en est4 de la génération montante ? A Mons 

autant qu'ailleurs, le profil de la démographie urbaine est en transformation: 

vieillissement de la population, intégration de communautés immigrantes. Les 

jeunes et les nouveaux venus sont-ils sensibles aux mêmes réalités de conservation 

que leurs &s ? L'observation de trois phénomènes le laisse croire, pour le moment 

et dans une certaine mesure. 

Premièrement, comme on l'a vu au chapitre 2, la Ducasse fournit aux Montois 

l'occasion d'une appropriation transgénératio~elle. Par la tenue du Petit Doudou 

comme par la participation significative des jeunes à la procession, on peut croire à 

leur intérêt. De plus, rajout d'activités parallèles amactives pour les jeunes (montée 

au flambeau, concours sportifs ...) se déroulant dans le sillage du Doudou est 

susceptible de retenir leur intérêt. Par contre, la sensibiüte à l'objet patrimonial, que 

ce soit en d i e u  muséal ou dans le contexte familial, présente certaines lacunes, 

comme on l'a souligné. Qu'en est-il de l'appropriation du lieu ancien et du 

patrimoine qu'il recèle ? On peut l'évaluer, par la négative, via le niveau de 

4n DALIBARD, Jacques, « L'Universalité commence chez soi. L'implication des populations 
locales en tant que principe fondamental à la conservation des villes du patrimoine 
mondial » dans : Actes du colloque - des Villes du patrimoine mondial, Québec, OVPM, 
1992, p. 132. 



vandaüsme dirigé contre les biens patrimoniaux : ils en sont très rarement l'objet, 

selon les services techniques de Mons, chargés d'en effacer les traces éventuelIes'? 

On peut aussi jauger la sensibilité des jeunes au patrimoine par leur intérêt et 

leur participation aux activités de valorisation. Il existe en Wallonie de nombreux 

programmes visant à intéresser la jeunesse au patrimoine qui l'entoure. Un grand 

nombre d'entre eux mériterait d'être exposé ici, parmi lesquels on en retiendra trois : 

les classes du patrimoine », qui en sont l'exemple le plus ancien, et que I'on a 

évoqué dans le pré-test portant sur le Grand-Homua0; les Journées du Patrimoine, 

bien connues en Europe depuis plus de dix ans, qui ne ciblent pas exclusivement les 

jeunes mais leur accorde une place importante; et enfin, le projet Les sens du 

pahimoine », de la Fondation Roi Baudouin, qui se démarque à la fois par son 

originalité et par la démarche globale et intégrative avec laquelle elle approche la 

problématique de la pedagogie du patrimoine. On y reviendra dans le cadre de 

l'analyse (section 2.2), en abordant la transmission du patrimoine. 

11 semble donc que l'intégration du patrimoine monumental dans le 

fonctionnement de la ville moderne soit ici le facteur central de sa conservation. Le 

respect des mandats d'origine de même que la continuité de sens expliquent la 

présence active de ces signes. Sur cette fonctionnalité reconnue repose une 

perception favorable du public face au patrimoine, de son utilité et sa pertinence. De 

plus, la persistance des valeurs symboliques de ce patrimoine ajoute à la sensibilité 

communautaire et au désir de le transmettre intact aux générations suivantes. En 

conséquence, les investissements consentis pour leur conservation sont 

généralement bien acceptes par la populationa1. 

479 Le vandalisme (graffitis ou autres) est le plus souvent diriges contre des propriétés 
privées et non contre les biens patrimoniaux. Entretien avec Ridiard Benrubi, 1996. 
480 Le lecteur peut nouveau se référer à l'annexe 1. 
a Information basée sur l'enquête auprhs des informateurs anonymes. La question posée 
fut la suivante : « Dans le contexte des restrictions budgétaires gouvernementales actuelles, 



Ainsi, la gestion de ce bâti par les autorités publiques constitue également un 

facteur primordial, à la fois cause et conséquence de l'intégration: l'importance 

fonctionnelle de ce patrimoine justifie sa consemation, mais inversement, sa 

conservation en état de fonctionnement en permet I'utilisation. Sans conservation, 

pas d'utilisation et sans utilité, pas conservation ... Le tableau synthétique (Fig. 4.17), 

plutôt complexe dans le cas de la réhabilitation de vestiges, s'avère largement 

simplifié pour ce qui est du centre ancien* Il s'agit ici d'une stabilité fonctionnelle 

et symbolique, doublée d'une volonté collective de continuité et donc, de 

conservation. 

Fig. 4.1 7 L'ïntewention patrimoniale : le patrimoine monumental 

le patrimoine monumental 

(généralement : accord unanime sur l'investissement de ressources; collaboration)483 

Conservation I continuité de sens et de fonction dans la communauté 
désir de sauvegarde 

Valorisation I intégration fonctionnelle et symbolique ininterrompue 
aiout de la dimension touristiaue 

Transmission I (interne) fierté, respect, identité, vaiew didactique 
(externe) tourisme, ~ublications 

que pensez-vous des depenses encourues pour la rénovation et Ia valorisation du 
patrimoine bâti de Mons ? ». La repense fut unanime : tous soulignaient l'importance de 
conserver le patrimoine, particuliPrement le Beffroi, signe d'identification de la até. Deux se 
disaient toutefois méfiants de l'utilisation des fonds par les gestionnaires publiques, et 
deux, les plus âgés, se souvenaient des craintes de destruction - encore une fois, surtout du 
Beffroi - lors des invasions allemandes des deux grandes guerres. Pour l'un des jeunes, la 
disparition de ces traces h i s t o n q ~ ,  << ce serait 'le pied' ! >> (entendre : « regrettable »). 
482 Avec toutefois l'exception importante du château des comtes de Hainaut, dont Y analyse 
de Ia conservation pourrait se rapprocher de ceUe des fortifications (destruction, abandon, 
prise de conscience de la valeur potentielle des vestiges, réhabilitation et réaffectation). 
483 L a  recherche dans les journaux locaux (archives de la Maison de la Presse) n'a pas 
permis de découvrir d'article dans lequel Sauteur s'opposait a l'investissement de 
ressources pour l'entretien ou la réparation de ces trois édifices. Si la durée limÏtée des 
temps de séjour n'a peut-être pas permis une recherche suffisamment approfondie, 
l'impression générale a &té confirm4e par Richard Beruubi et deux informateurs (1995). 



Si la structure morphologique de Mons Intra-muros a peu changé depuis les 

trois derniers siècles, comme on L'a vu, en revanche, la composition de sa trame 

sociale a subi de profondes transformations : 

II apparaît qu'à l'intérieur de la grande voirie, les modifications de 
structures urbaines ont été peu sensibles au cours de siècles. Par contre, 
le remplissage urbain a été bouleversé : disparition des fonctions 
résidentielles et évanescence d'espaces publics ou de diverses fonctions 
d'échange, au profit de fonctions administratives et de concentrations en 
rupture d'échelles avec le cadre urbain. Ce phénomhe est bien connu. 
(...) Les principales conséquences de ce déséquilibre sont facilement 
décelables : l'exode urbain, le vieillissement accéléré d'un patrimoine 
hâtivement délaissé et l'appauvrissement du caractère et de l'attractivité 
du cœur de la vilIe.484 

Comme d'autres villes anciennes, Mons avait connu, au temps de la 

prospérité industrielle de I'apres-guerre, la migration sociale typique, l'un des motifs 

essentiels de la dégradation du milieu : 

Très rapidement, une part importante de la population va quitter la ville 
ancienne pour faire construire en périphérie des villas devenues, avec la 
voiture, des symboles de la réussite sociale. La bourgeoise d'après- 
guerre va chercher à Hyon ou à Saint-Symphorien une qualité de vie que 
la ville ancienne ne semble plus pouvoir lui apporter ,485. 

La prospérité &onornique avait donc entraîne un exode de la classe moyenne 

supérieure, exode qui serait qualifié d'étalement urbain s'il n'y avait eu 

l'encerclement périph6rique que l'on connaît En l'occurrence, la migration des 

classes aisées se produisit non pas vers les quartiers périphériques mais plutôt vers 

les communes périphériques, celles-là même qui seront regroupées pour former le 

Grand Mons. 

BARTHÉLEMY, Jean, Mons, Revivre en vilIe, Op. cit., p. 27. 
485 Mons. Le W j z u h a e  Op. cit., p. 53. 



La population restante, majoritairement des ouvriers en détresse économique, 

ne pouvait assurer la conservation des édifices anciens, les exposant à un 

délabrement croissant, Ainsi, avec déclin industriel suivant l'abandon massif des 

charbo~ages, Mons Intra-muros abordait le tournant des années 1960-1970 dans un 

état dernographique et économique visiblement phible. Parmi les villes du bassin 

Iiouiller de Wallonie, son t aw  de charnage était l'un des plus élevés, frôlant les 30 % 

dans le noyau urbain et depassant parfois 50 % dans le B o ~ a g e  et la région 

périurbaine. Avec Thuin et Charleroi, la ville se situait dans le quart le plus pauvre 

de la Belgique, le revenu moyen par habitant étant le plus faible par un écart de 20 % 

à 27 % avec le reste de la Wallonie486. La province du Hainaut foumissait à elle seule 

55 % des ch6meurs chroniques487 de Belgique, et les anciennes villes charbonni&res, 

particulièrement Charleroi et Mons, menaient la liste4m. Plus de trente a m  plus tard, 

en 1999, la région est encore fortement touchke par ce bouleversement économique. 

Les statistiques du CE révèlent un taux de chômage de 15,6 % pour les trois vues 

anciennement charbonnières, regroupant une population de 892,350 âmes.489 

La paupérisation de la population se répercuta dans son occupation de 

l'espace urbain, de sorte que I'intérieur même de la cité, la zone dite « culturelle >> et 

les pourtours immédiats du péridtre historique présentèrent « des espaces 

dégradés : véritables chancres qui ont créé des déchirures dans le tissu urbain et en 

ont dénaturé le caractere. ,490 Une nuance s'impose ici, qui explique la conservation 

a Source : INS (Institut National de Statistiques), statistiques financières, 1970-1980. Noter 
que les statistiques s'appliquent Zî Mons-Borinage. La fusion des communes, survenue en 
1977, affecte le RMB (Revenu Moyen Bmt) a la baisse. Les chiffres sont calculés sur le 
revenu moyen pré et post-fusion. 
4137 Sont considérés 'c chômeurs chroniques >> ceux qui sont à la recherche d'un emploi 
pendant deux ans et plus. 
488 Plan de développement réprional (1994-1999) concernant l'objectif 1 du Fonds social 
Euro~éen pour la province du Hainaut (extrait du chapitre 1 : « diagnostic socio-politique et 
environnemental du Hainaut »), 1995, p. 4. 
489 Temtorial Pact : Bel~que/BeIaië : Hainaut (Mons, Charleroi, Soinnies)., site officiel de 
Sunion européenne : http:/ /eco.coe.fr/ objl/be-wd/ hafr/ tep-html 
490 Mons. Le béguinage, - Op. cit., p. 30. 



du caractère fondamentalement médiéval de Mons (qu'on se souvienne de la 

superposition des plans de 1550 et de 1995 ...). La ville possède deux caractéristiques 

qui ralentirent la dégradation de son centre historique. D'une part, comme on Sa 
' 

noté, le patrimoine monumental consemait sa fonctionnalité, ce qui le protégeait de 

l'abandon ; d'autre part, la géographie avait suscité une morphogenhe désormais 

impossible A modifier : la ville, construite depuis le promontoire, s'était étendue au 

cours des siècles, A partir de celui-ci. L'organisation spatiale qui en résulta, avec les 

rues sinueuses, les pentes, la structure parcellaire et la concentricité constituait dans 

une certaine mesure une limite infranchissabIe à la transformation du bâti, 

Malgré tout, délaissé par un segment de sa population active, livré aux aléas 

du << progres » et de la spéculation fonciere, fragilise par la perte d'une partie de ses 

fonctions économiques, le centre ancien de Mons perdit certaines de ses originalités 

architecturales. « Plusieurs projets de spéculation avaient avancé la dénaturation du 

centre historique et de ses environs : le remplacement d'anciens marches et places 

par des immeubles commerciaux ou administratifs, l'édification d'immeubles de 

béton, hors gabarit et mal intégrés », incongrus dans les quartiers historiques, et, 

surtout, a l'asphaltage de la Grand'place et des rues du centre ancien, l'abattage 

progressif des arbres de boulevards ~ 4 9 1 .  Comment, dans ces conditions, s'amorce le 

virage vers la conservation du patrimoine bâti montois ? 

A partir de 1975, on note en Wallonie, la convergence de plusieurs éléments 

en faveur du patrùnoine bâti : expériences communales~92, subsides wallons4~, 

- - -- 

491 fiid., p. 5-54. 
4" « D&s 1975, des opérations de renovation des quartiers déshérités ont été entreprises par 
l'autorité municipale », d m  Mons. Le bé m ~ e ,  Op. cif., p. 55. 
493 Le Parlement de la Région wallonne, en cours de structuration, passe par clifferentes 
appellations. L'évolution est résumée dans la plaquette produite par le Conseil Regional 
Wallon « La Wallonie, une region, un parlement », 1998. 



arrêtés royaux494, projets européed95. Mais il semble clair que l'initiative populaire 

est tres souvent à l'origine du mouvement de redressement. En effet, alors qu'en 

1969 la Belgique n'était encore ni « régionalisée >> ni « communautarisée ~ 4 %  et que 

YAménagement du temtoire n'était qu'une annexe du Ministere de Travaux 

publics, instance fkdérde, on assistait déjà à la mobilisation citoyenne en faveur du 

patrimoine : 

Dans les principales villes de Wallonie, des Associations se sont conçtitukes 
pour la défense du patrimoine architectural menacé tant par les grands 
travaux que par la spéculation fonciere, la taudification et I'incohérence 
tapageuse de la promotion immobilière. Leur action se concrétise 
notamment par la rédaction de manifestes et par lrorganisation expositions 
publiques proposant des alternatives au desordre urbanistique ambiant.497 

A Mons, I'ASBL Sauvegarde et Avenir de Mons fut l'un des acteurs 

principaux de cette mobilisation. On reviendra sur l'importance exceptionnelle de cet 

organisme en abordant les initiatives citoyennes ». 

Dans la perspective privilégiée alors par les intervenants, la revitalisation du 

cenh-e ancien de Mons passait premierement par une réappropriation de l'espace à 

fonction residentielle. La Grand'place, bien sûr, fut au cœur de ce redéploiement 

patrimonial, de par sa position centrale - tant dans l'espace et dans les mentalités. 

ÉIément rasçembleur dans la cité, eue fut durant des siecles, A la fois tribune 

d'expression, ambon cérémonial, scène poIitique, parfois théâtre de manifestations 

artistiques et, toujours, lieu de convivialité et d'échanges : marchés, foires, fêtes, y 

494 << Le projet de loi concr&isant le guide de la rénovation urbaine est déposé le 4 mars 1975 
et servira de base pour l'Arrêté Royal du 8 février 1978 », dans BARTHÉLEMY, Jean, Du< 
ans de rénovation en Wallonie, Op. cit., p. 9. 
495 La Loi Malraux entre en vigueur en France, encadrant la restauration de quartiers 
historiques ; 1975 est déclarée « année europkenne du patrimoine architectural». 
4% La << régionalisation » et la « communautarisation » désignent « le transfert de 
compétences socio-économiques et administratives du pouvoir central vers les parties 
constituantes de Y État >>. (YSEBAERT, Clair (dir.), Op. cit., p. 77). 
497 Duc ans de rénovation en Wallonie, Op. cit., p. 7 



compris, bien sûr, le Doudou. La préoccupation de sa sauvegarde se manifeste très 

tôt: L'HBtel de ville est classe monument historique en 1936, suivi de nombreuses 

façades. On y reviendra. 

En interaction directe avec la Grand'place, et donc également au premier plan 

de ces actions, se trouvent les Bots adjacents, telle la cour du Noir-Lévrier, et le 

quadrilatere faisant face l'Hôtel de ville, espaces parfois défigurés par les 

conséquences de la spéculation. En effet, au pourtour de la Grand'place de même 

que dans les zones de la periphérie immédiate, étaient apparues des structures 

hcompatibies avec le caractere historique du centre : entrepôts, garages privés, 

ateliers, petites industries délaissées et en état d'abandon. 

La démolition de ces annexes insalubres fut donc la prerniére intervention, 

suivie immédiatement par la construction de logements offrant une bonne qualité de 

vie. Les tableaux ci-dessous démontrent l'impact démographique du projet de 

redensification du centre ville par l'habitat : le premier (Fig. 4.18) estime les nombres 

minimum ou maximum de résidents pouvant être attirés dans le secteur par les 

interventions de redensification en 1988; le deuxieme tableau (Fig. 4.19) évalue les 

variations démographiques qui en résultent éventuellement.498 

Fig. 4.18 Nombre minimum et maximum de résidents 

Rénovation d'îlots du centre ville 

Aménagement de zones récupérables 

Rénovation du quartier de Messines 

Remplissage urbaùi 

Total de la population projetée 

'98 B A R ~ L E M Y ,  Jean, Mons. Revivre en ville, Op- nt., p. 27. 



Fig. 4.19 Variations démographiques 

Nombre de résidents avan / 9911 1 
intemention 

1 Po~ulation totale aprh intervention 1 15804 1 18954 1 
Nombre de nouveaux résidents 

1 Augmentation (en O/O) I 59% I 91 % I 

On en conclue donc que le taux de redensification prévu variait de 59% à 91%, 

5 893 

selon la meilleure ou la pire des hypothèses. Le Service d'urbanisme de Mons 

estime, dix ans plus tard (1988), avoir atteint le chiffre maximum. En outre le taux 

9 043 

d'occupation des logements réhabilités se situe régulièrement autour de 100 % sauf 

dans le cas de l'!lot face A la Grand'placeQ99, comme on le verra. 

Dans la Grand'place uniquement, c'est-Mire dans les immeubles de façade, 

plus de 70 logements ont été créés et occupes. De cette réinstallation résidentielle 

dkcoule le r6tablissement d'activités socio-économiques appropriées et stables. Ainsi, 

en 1990, on note que « si la Grand'place se caractérisait, avant l'opération, par une 

stagnation de son activité commerciale et une lente dégradation des immeubles, il est 

significatif de constater que tous les immeubles ont change de mains et que pas 

moins de 19 établissements ont été entierement rknovés ou sont en chantier. >>500 Ils 

ont egalement, pour la plupart, changé de vocation et, sans aucune exception, 

s'inscrivent maintenant dans le secteur tertiaire. Ceci confirme le choix ges t io~e l  de 

la réhabilitation du Mons ancien, basé sur le principe que << La rénovation, par la 

récuperation d'importants espaces désaffectés et leur aménagement en zones 

499 Donnêes disponibIes aux SeMces techniques de la Ville de Mons. 
Mkmoire d'une ville. Mons depuis - 1830, Op. nt., p. 64. 



résidentielles suffisamment aérées, doit contribuer largement à la redensification 

urbaine favorable à une saine animation urbaine »m. 

A I'instigation de la Commune de Mons, la Grand'place et ses rues irradiantes 

furent repavées à l'ancienne en 1995. L'intention était de la rendre à la circulation, 

avec permission de stationner, dès la £in des travaux. Un mouvement d'opinion 

remit sérieusement cette option en question et les habitants demandèrent un 

référendum. Aujourd'hui, la Place est piétonnière, à l'exception d'une possibilité de 

circulation à sens unique (de la rue de Nimy à la me de Clercs), dans la partie 

h a u t e  Elle demeure un centre important de sociabilité. Toujours mise à 

contribution lors d't5venements prestigieux ou populaires, elle attire touristes et 

résidents par le développement du secteur « horeca »m. Son attractivité est 

indéniable, car on y trouve une exceptionnelle richesse architecturale, que décrit 

avec compétence Christiane Piérard : 

A w  rives de ce vaste espace, défilent les témoins de toutes les époques 
de l'architecture montoise, du XVe au XXe siècle, du XVe siècle, la 
Maison communale, avec sa façade gothique, ses baies en arcs brises, 
son décor d'arcature aveugle, de crochets, de fleurons; du XVIe siècle, 
la maison Saint-Christophe en pierre à baies rectangulaires, surmontés 
d'arcs et dont la modenature reste gothique, de même que deux 
maisons (le Greffier et (...) David Longhet, 1545-1545) et la riche maison 
du Blan Lévrier (1530) qui allie le décor gothique et apports renaissants 
(...); du XWe siède, les deux façades baroques qui jouxtent l'Hôtel de 
ville, la salle ou Chapelle Saint-Georges (1601) et la Toison d'Or (c. 
1650) étroites et hautes, décorées de pierres en bossage au pignon à 
volute et aux baies encore dotées de croisées fixes; c'est pourtant le 
XVIIIe siècle qui se taille la part du lion : après le siege dévastateur de 
1691 et en application des prescriptions urbanistiques des autorités 

BARTHÉLEMY, Jean, Mons. Revivre en ville , Op. cit., p. 27. 
502 Entretien avec Richard Benrubi. 

Terme largement utilisé en Belgique, qui désigne les secteurs d'accueil récréo- 
touristique : hôtels, restaurants, cafés. Voir, à ce propos, l'article de l'inspecteur général de 
la DGATLP, An&& Matthys, «Conservation et réaffectation du patrimoine bâti en 
Wallonie », dans ROCHER, Marie-Claude (dir.), Op. cit., p. 78 21 95. 



françaises qui régissent la ville pendant sept ans, ia ville va connaître 
une véritable fievre architecturale; désormais, elle échappe aux 
tendances de construction des Pays-Bas et le style français va 
Muencer les architectes montois y compris pendant le XVIIIe siècle et 
sous le gouvernement autrichien. La Grand'place offre des échantiIIons 
de ces styles avec un retard chronologique évident sur le modèle : ü en 
est ainsi du coin de la rue des Clercs (1709) qui pourrait être qualifié de 
Louis XIII, de même que les immeubles 6 et 7, Louis X I V ,  tout en 
pierres à joints creux; de Yh6tel de la Couronne, en Regence-Louis XV 
(1784). Le MXe sikle a donné le Theâtre néoclassique (Sury, 1842) et le 
coin de la rue de Nimy - rue du Miroir (1888) en néo-renaisssance; 
enfin, le XXe siècle, le coin de la rue de la Coupe (1933), en néo- 
renaissance flamande et la récente façade de l'flot (face à l'Hôtel de 
ville), en un style qui se cherche. 

Les étages supérieurs des immeubles riverains sont majoritairement affectés 

au logement. Outre l'Hôte1 de vue, en 1936, certaines façades sont tr&s tôt classées 

Monuments historiques : l'ancien Hôtel de la couronne impériale, en 1948; puis, en 

1952, l'immeuble du Blan Lévrier; en 1955, la Chapelle Saint-Georges et les maisons 

« Saint-Christophe » et de la «Toison d'Or » et en 1972, Année européenne du 

patrimoine, 15 maisons et hôtels partiders". Aujourd'hui, toutes sont restaurées, 

généralement par les propriétaires (personnes physiques ou morales), en fonction du 

Le lecteur pardonnera la longueur de cette citation, indispensable à la représentation de 
la Grand'place, et qui n'offre, malgre tout, que quelques extraits de la courte mais riche 
brochure L'Hôtel de vüle de Mons (p. 28-29). Christiane Piérard, l'auteur, est d'une 
remarquable &dition dans le domaine de l'histoire de l'architecture. A propos de 
l'architecture autour de la Grand'place de Mons, on peut aussi consulter l'article << La 
Grand'place de Mons. Étude architecturale », dans le prestigieux Bulletin de la Commission 
Rovale des Monuments et Sites, no. 3 (1974), Bruxelles, p. 157 à 229, ainsi que la 
monographie Architecture civile, Genblow, collection Wallonie, Arts et histoire (p. 14-17). 
SJS Liste des Monuments et Sites dassés de Wallonie, disponible aupres de la DGATLP. 
Noter que les biens énumérés a-dessus sont tous classés parmi les << monuments >>, mais la 
typologie en vigueur classe les biens immobiliers patrimoniaux en cinq catégories : 
Monument, Site, Ensemble architectural, Site archéologique et Zone de protection 
SCHAUT, Christine, Op. cit., p. 86. 



Code wallon de l'Aménagement du territoire et de l'urbanisme (CWATU)m et avec 

les soutiens financiers de la Commune et de la Région wallonne. 

Demère ces façades historiques, Montois et visiteurs accedent aux services 

inhérents au fonctionnement d'une ville contemporaine : bureaux d'administration 

muniapale, cour d'appel, Office du Tourisme, banques, restaurants et cafés, 

boutiques, entree d'un mail commercial, lieux culturels, tels la salle ou Chapelle 

SaintGeorges et Le Théâtre Royal, sans oublier l'ïncontoumable petit singe, objet 

d'une tradition populaire : A gauche du portail principal de IfHôtel de ville, le 

Montois le plus connu mais aussi le. plus malicieux, c'est le Singe du grand-garde. 

Cette statuette en fer forge date du Moyen-âge (...). On ignore s'il s'agit d'un travail 

de maître de forgeron, d'un pilori d'enfant ou d'une enseigne d'un cabaret mais (...) 

on ne manquera pas de lui caresser la tête de la main gauche : cela porte bonheur ». 

La Grand'place est donc toujours restée l'un des pôles de fonctionnalité de la 

ville, au cœur de la triade religion-politique-société. Elle a continuellement offert un 

lieu de services et de convergence, où s'exprimaient le pouvoir civique et la 

sociabilité communautaire; elle rassemblait également les habitants pour des 

fonctions économiques : Cette place, centre civique et commercial de la ville, est 

une extension, datant du me siècle, du marché alors implanté (...) au pied de 

l'enceinte comtale du MIe siède (porte du marché) » -  La perception de la 

population à regard de ce lieu ancien est donc remarquablement stable depuis 

~6 En application des Arrêt& de l'Exécutif regional wallon du 14 mai 1984 
25 mai 1984), rnodifi6s les 23 novembre 1989 et 10 septembre 1992, instaurant une aide à la 
rénovation et à l'embellissement exttkieurs des immeubles d'habitation m. Extraits du Code 
wallon de i'aménaaement du temtoire et de l'urbanisme, 1994, documentés lors des 
entrevues avec M& Sylvie Ghenne, secr6taire de la Commission royale des monuments, 
sites et fouilles, 1994 et 1998. Pour le rôle de la Region wallonne, voir «les structures 
d'encadrement W, première partie de l'analyse. Les extmits du CWATUP sont des documents 
photocopiés gracieusement @mis par Mme Ghenne. MaZheureuçement, la disposition des 
photocapies ne permet pas de voir la pagination. LES ci fat ion^ seront donc locaZisées en fonction du 
chaptre &nt elles sont tirées et du numém de I'arfirficle en question. 



plusieurs siedes. À Yuistar de la Collégiale, de l'Hôtel de ville et du Beffroi, la 

Grand'place fait partie des aménagements spatiaux que les Montois ont toujours 

connus, et qui leur semblent indispensables et irremplaçables. 

Or, cette totale intégration dans le quotidien montois n'a-t-elle pas failli 

entraîner la destruction de ia Grand'place en tant de patrimoine immobilier ? Partie 

intégrante du quartier, elle en a suivi l'évolution. Site prestigieux d'abord, 

regroupant les résidences des bourgeois aisés, elle refIéta, au cours des siècles, les 

aléas politiques et économiques de la ville, y compris les dominations étrangères 

successives, la débâcle charbonni&e avec l'appauvrissement qui s'ensuivit, l'exode 

urbain, la venue de l'automobile et l'asphaltage conséquent et enfin, les entreprises 

de CC modernisation », qui entraînèrent la spéculation immobili&re et I'instdation de 

commerces qui nf eurent pas de préoccupations patrimoniales. 

Ainsi, la Grand'place des années 1959 et 1960 et ses îlots avoisinants avaient 

M succombé aux affres de l'affairisme », selon l'expression de Charles Bertin dont il 

tirait, en 1969, des observations probantes : 

(...) les pouvoirs publics ont autorisé que l'on construise n'importe 
quoi, n'importe où et n'importe comment- Anarchie des façades, 
fenêtres disposées dans le désordre le plus complet, absence de toits à 
versants, vitrines brisant la ligne architecturale, confusion des rythmes 
verticaux et horizontaux, absurdité prétentieuse des matériaux 
employés : il parait en réalité difficile de commettre plus de fautes et 
d'accumuler plus de laideurs en un espace aussi réduit. ~ 5 0 8  

L'intégration de la Grand'place dans le mouvement de la « modernisation D 

de la ville avait donc provoqué une dégradation de son patrimoine bâti. Mais c'est 

-- - - - - - . .. .- - . . . - . . - . . - - . - .. . .- 

507 Mons. Le mide, - Op. cit., p. 43. 
Extrait de I'artide saccage de Mons », publié par Charles Bertin en 1969 >> et reproduit 

dans Sauve~arde et avenir de Mons (septembre 1995), lors du 25e anniversaire de fondation 
de I'ASBL du même nom. p. 3. 



également cette totale intégration dans la vie montoise qui a situé la Grand'place et 

ses environs au centre des préoccupations de réhabilitation du bâti ancien à partir 

des années 1960-1970 et qui a fait de ce centre-vilIe la cible des premières 

interventions patrimoniales concertées. 

La Grand'place est entourée de ce que I'on pourrait appeler des << micro- 

quartiers >>, flots délimités par des rues irrégulières, faisant partie de ce 

parcellaire » hérité de la ville ancienne et qui caractérise Mons. Ces îlots ont subi de 

façon aiguë les avatars de la désaffectation du centre urbain. Or, s'ils accusent 

uniformément un même besoin de rénovation et de réhabilitation, chacun de ces 

microquartiers >> impose à l'intervenant des contraintes fort diversifiées, en vertu 

de leurs particularités. Le Guide de la rénovation urbaine en Wallonie fait état de cas 

où certaines restaurations >> ont été les premiers pretextes de destruction du tissu 

urbain », dont les effets furent aussi nocifs que les dégradations antérieures50? Pour 

éviter de répéter de telles expériences, la RW choisit d'établir toute intervention dans 

une double perspective : celle de la démocratie et celle de la continuité, tant 

architecturale que démographique. << La rénovation doit viser les habitants existants. 

Elle doit tenir compte de leur mode de vie, de leurs probhnes, de leurs habitudes 

sociales et culturelles. Elle a pour objectif de profiter en priorite aux habitants du 

quartier rénovés10 O, ce qui n'est possible que si l'intervenant connaît les avis de la 

population locale et ies prend en compte. Il s'instaure alors une réciprocité : le 

patrimoine profite aux rksidents, et inversement, d'interaction sociale et 

l'intégration des citoyens augmentent assurément la democratie et bénéficient 

directement à la bonne conservation du patrimoine ».511 

509 Guide de la rénovation urbaine en Wallonie, Ministère des Affaires wallonnes, de 
l'Aménagement du territoire et du Logement, 1975, p. 18. 
510 Ibid, p. 1û-19. A la lecture de cette citation, l'exemple de Place Royale ne manquera pas 
de s'imposer au lecteur quebécois ... On y reviendra. 



Le cas de la cour du Noir-Lévrier, « premiere opération publique entreprise par 

la ville (1980) 612 est un exemple patent d'une intervention de sauvegarde 

patrimoniale véritablement déterminée par les résultats de la consultation 

démocratique. Dans cette rue d'ouvriers à revenus plus que modestes, une dizaine de 

maisons présentaient, au début des années 1980, un état de dégradation avancé qui 

privait ses habitants des commodités élémentaires : « W-C A chasse », chauffage 

central, installation &lechique correcte, escaliers praticables=? Dans ce contexte, en 

respect de la population résidente, la premibe contrainte était celle de la modestie des 

moyens. 11 importait avant tout de fixer des objectifs réalisables qui ne détruiraient pas 

la dynamique du quartier en expulsant de facto les résidents d'origine, âgés pour la 

plupart, ou en situation financiere précaire (familles monoparentales, ménages d'une 

personne, étudiants)51? « IL ne s'agissait pas d'une rénovation complète, dont le coCit 

aurait dépasse 50 % de la valeur neuf de ces immeubles, mais bien d'une 

amélioration du confort des habitants5'5». En limitant ainsi volontairement 

I'enverpxe de leur intervention, les responsables préservaient l'intégrité du quartier, 

voire son authenticité, tout en réhabilitant l'une des rues d'actes à la Grand'place. 

Page suivante : Fig. 2.20 La cour du Noir-Lévrier (avant rénovation et après) 

511 MATTHYS, An&, . Conservation et rhffectation du patrimoine urbain en Wallonie », 
dans ROCHER, Marie-Claude, Op. cit., p. 86. 

Mons. Le mide, Op. cit., p. 63. 
513 B A R ~ L E M Y ,  Jean, Mons. Revivre en viue, Op. nt., p. 34. 
3 4  Sch&na de structure de la Ville de Mons. Rapport 8, Phase 3 - Étape 7. Obiectifs détaillés 
(provisoires), Op. nt., 1.1.3.1 A. 
515 BARMLEMY, Jean, Dix ans de rénovation en Wallonie, Op. cit., p. 68. 
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Fig. 4.20 La cour du Noir-Lévrier : N une réhabilitation discrète » (J. Barthélemy) 

Avant rénovation Après rénovation 



La perspective de la continuité constitue la deuxième des lignes directrices de la 

rénovation urbaine wallonne. Complexe, elle a donné lieu à des expériences 

diversifiées, particuli&rement sur ce temtoire porteur d'une forte concentration de 

zones désaffectées. Cette perspective est basée sur la reconnaissance des vertus de 

l'urbanisme traditionnel, de son échelle, des qualités d'espace qu'il comporte (et qui) 

n'excluait pas la recherche d'un langage contemporain et la produdion de forrnes 

adaptées aux techniques utilisées. 916. C'est ce que l'architecte André Godard a 

nommé l'architecture contextuelle >> : 

Il a proposé une architecture plus respectueuse du tissu existant. (...) 
Cette approche ne signifie absolument pas qu'il faille se réfugier dans un 
certain mimétisme ou dam un pastiche quelconque, affirmait-il. Au 
contraire, elle s'ouzwe pleinement à une forme de création qui connaît son 
champ d'action et ses limites et qui se situe en dehors des lieux communs deç 
architectures de bon goût. Dans ces interventions aux côtés de 
bâtiments anciens, il s'efforce de trouver des équivalents aux formes 
avec lesquelles il dialogue, plutôt qu'il ne tente de les reproduire. Et 
c'est en termes de rythmes, de valeurs tectoniques, de modenature, 
de volumes ou d'espace qu'il les trouve, sans se laisser pieger par ia 
tentation du style ou de l'imitation que l'évolution des techniques 
rendrait caduques. 51 7 

11 s'agit donc de l'intégration de la modernité dans la réalite architecturale d'un 

cenbe ancien. Et à I'inverse, il s'agit aussi d'enrichir cette rédité ancienne par les 

n6 LOZE, Pierre, << Le patrimoine bâti et l'architecture contemporaine en Wallonie .> dans 
Wailonie. Nouvelles architectures, Bruxelles, Prime Éditions, 1996, p. 16. Les italiques sont 
dans le texte. Certaines des expériences wdonnes de traitement du patrimoine bâti en zone 
urbaine ont marqué la reflexion architecturale internationale, tel que l'expérience de Louvain- 
la-Neuve, campus créé de toutes pièces qui, sans imiter la forme de l'ancien site de Leuven, 
n'en recrée pas moins l'esprit, dans une interprétation actuelle ; ou la rénovation du quartier 
Horschâteau à Ligge, expérience unique de redensification d'un centre ville en dégradation 
extrême, exécutee sous la direction de Charles Vandenhove ; ou le Grand-Homu, d#jà 
mentionné. Une excellente synthèse des interventions urbanistiques crkatives menées en 
Wallonie se trouve dans Wallonie. Nouvelles architectures, Bruxelles, Prime Éditions, 1996. 
En outre, Patrimoine et développement urbain, Op. a?., présente en détail trois entreprises de 
rénovation urbaîne, traitant à la fois des caract&istiques socio-dhographiques des villes 
concernées, des enjeux de developpement et du bilan patrimonial. 
517 Md., p. 19. 



apports de I'archite&re contemporaine : « de protéger le bâti ancien tout en 

l'adaptant à l'évolution des modes de vie et, parallGlernent, intégrer le bâti nouveau 

dans le cadre façonné par I'histoire ,518. L'échange s'e£€ectue véritablement dans les 

deux sens. C'est le cas, notamment de l'îlot faisant face à l'Hôtel de ville. 

Ayant façade sur la Grand'place, circonscrit par les rues d'Havre, du Miroir et 

de la Peine perdue, I'îlot est décrit par Christiane Piérard comme ayant un style qui 

se cherche >>. Vétuste et négligé, il appelait une restructuration presque totale. En effet, 

il était composé de deux zones distinctes, l'une, en couronne, formée d'édifices 

commerciaux plus ou moins actifs et l'autre, au centre, constituée d'anciens logements 

vétustes et pour la plupart abandonnes. En outre, sa position riveraine de l'ensemble 

architectural de la Grand'place exigeait une réhabilitation respectueuse non seulement 

de la trame urbaine mais aussi de la valeur patrimoniale de l'enviromement. 

L'inadéquation des fonctions 6conomiques attribuées aux édifices dans les 

années 1960, de même que leur état de délabrement avancé ne donnait d'autre option 

que l e u  dernolition et une reconstruction. Ce contexte plaçait l'intervention au cœur 

du débat sur l'intégration de l'architecture contemporaine dans un site historique. Les 

architectes responsables5~g auraient pu préconiser une reconstruction en pastiche, 

refaisant à I'ancieme », dans la pratique intementionniste de Viollet-le-Duc520, l'un 

518 BARTHÉLEMY, Jean, « Le patrimoine architectural et urbanistique, facteur de 
réorientation du développement », Allocution prononcée dans le cadre de la Conference 
intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement (Stockholm, 
Suède, 30 mars - 2 avril 1998). Document non-publié mais disponible sur le site hternet 
iw talle pour l'occasion : http:/ / www.unesco-sweden.org/conferencelpapershtm 
"9  J. Kaisin, P. Wayez et J. Baudon. 
no Auteur du mcku.mental Dictionnaire raisonné de l'architecture francaise du XI au XVIe 
siecle (1854-1868) et des Entretiens sur l'architecture, qui ont pose les bases de la restauration 
comme disupline, il réalisa, à l'âge de 26 ans, la restauration - aujourd'hui controversée - de 
l'abbatiale de Vezelay. Plus tard, il ajouta des flèches à Notre-Dame de Paris de même qu'à la 



des styles architecturaux de la Grand'place. Cette école résonnait encore dans le 

discours des concepteurs des années 1970-1980 : «Les groupes de pression 

préconisaient les mimétismes urbanistiques et la renaissance de la ville à travers la 

reprise des modèles et techniques traditionnels et le refus de Ifinnovation. »521 

Il s'agissait cependant moins de restaurer des édifices que de reinstituer la 

fonction socio-économique qui avait été celle du quartier, vu sa proximité de la 

Grand'place. Les responsables choisirent plutôt une architecture contextuelle, optant 

pour une construction dans le style actuel. L'érection d'un édifice moderne en face de 

I'hatel de ville gothique s'annonçait audacieuse. Le respect de la perspective visuelle 

vers le beffroi, le rapport des rythmes et des gabarits avec ceux de la Grand'place et la 

restitution des fonctions originales du lieu en furent les lignes directrices. 

Aujourd'hui, 250 places de stationnement sont aménagées en souterrain et une 

rue pietonniere relie l'îlot à la Grand'place offrant 3 000m2 d'espaces commerciaux, et 

de logements avec aires de repos et espaces publics. Tout est donc prévu pour que 

l'îlot retrouve ses fonctions de convivialité, de lieu commercial et de logement. 

Page suivante : 

Fig. 4.21 Vue aérienne de la Grand'place et de l'fiot 
A gauche, l'hôtel de ville; 
au centre, la place avec la circulation unidirectionnelle et les services HORECA; 
à droite, les toitures modernes de l'fiot reconstruit 

Fig. 4.21 L'ensemble dans son contexte architectural 
Fig. 4.22 La perspective du Beffroi 

Sainte-Chapelle, selon sa définition de Y intervention sur un bâtiment patrimonial :<<Restaurer 
un édifice, c'est le rétablù dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé dans un 
moment dom6 » (cite dans CHOAY, Française, L'Allégorie du patrimoine, Op. nt., p. 116. 
521 BARTHÉLEMY, Jean http : //www.unesco.org-sweden.org/conference/papershûn 



Figs. 4.21 et 4 2  



A l'observateur extérieur, le bilan à dresser de ces interventions patrimoniales 

semble positif : le centre ancien de MON, entre la Collégiale, le Beffroi et la 

Grand'place, est fadement accessible, visuellement attirant, intéressant pour le regard 

architectural, accueillant selon les paramètres touristiques. La question, néanmoins, 

doit prioritairement être adressee aux résidents. Demeure-t-il un quartier vivant ? La 

satisfaction semble générale, on l'a vu, pour ce qui est du patrimoine monumental, y 

compris Ia Grand'place. Le bilan est plus mitigé lorsqu'il s'agit des abords. Les 

interventions sont généralement appréciées et les résultats du référendum d'octobre 

1995522 ont été respectés, à la satisfaction générale. Cependant, l'usage de l'espace 

contigu n'a pas systématiquement atteint les objectifs établis par la Ville ni par les 

cornites locaux. Ainsi, si la Cour du Noir Lévrier répond aux attentes de la population, 

l'bot face à l'Hôtel de ville est encore en voie de développement. 

Dans ce cas, en effet, la gestion privée a manque de dynamisme et le partenariat 

public-privé n'a pas donné tous les résultats escomptés, entraînant une sous-utilisation 

de l'ensemble. Les commerces qui s'y étaient installés dès le début s'en sont 

rapidement retirés, et le taux de vacance des logements est relativement élevé. 

Récemment, la Ville a racheté les locaux restants et espère dynamiser l'endroit en y 

installant « l'antenne Centre-ville de la Bibliothèque publique, la Médiathèque de la 

Communauté française.», et louer les logements libres soit en résidences, soit en 

services communaux ou para-communaux. Ainsi, compris entre la couronne de l'Dot 

et son centre, on compte, en 1999, 4 immeubles et 5 maisons particulièrest Il 

commerces, 34 bureaux (3 privés, 31 publics), et 83 logements. Ces derniers affichent, 

en date de mai 2000, un taux de vacance de 12% soit 10 logements sur les 83.5p 

Selon les Services techniques de la Ville de Mons, l'flot ne représente sfirement 

pas une opération exemplaire. Il s'agit plutdt d'une expérience-pilote, lancée au début 

522 Concernant l'utilisation de l'automobile dans la Grand'place (voir p. 236 et note 434). 
523 Rapport de Richard Bennibi, correspondance par télécopieur, avril 2000. 



de l'existence de la réglementation sur la rénovation urb&e et qui a tente de 

récupérer une promotion privée mal engagée par un précédent investisseur. »524 

Depuis ces premieres tentatives, la RW a précise les balises du partenariat et raffiné 

son cadre d'intervention, notamment par le biais de la décentralisation. 11 n'en 

demeure pas moins que l'environnement a été assaini et l'habitat, densifié, que les 

rythmes architecturaux ont été rétablis et que les residents peuvent y retrouver un 

espace fonctionnel et convivial, au même diapason que la Grand'place contiguë. 

Quant 3 la Grand'place elle-même, elle reste, on l'a vu, un lieu central de 

fonctionnafite, d'activité et de sociabilité pour les Montois et, de façon croissante, lieu 

attractif et touristique. De l'extérieur, les opérations sont un succes cite 

internationalement : «En 1995, Mons est sans doute, avec Bruges, une des villes 

(belges) le plus souvent citées en matiere de réhabilitation de patrimoine ».su 

De Ifintérieur, le bilan est également essentiellement positif : « Notre 

Grand'place, centre civique, économique, ludique, festif de la ville, noyau de la vie 

montoise, a été rénovée, repavée; elle a retrouvé son espace du XIVe sikle à peine 

modifié, et tout le monde s'en réjouit ~526. Mais cette médaille, comme tout autre, a son 

revers. On observe une tension latente entre les différents protagonistes de l'usage 

courant de la place. Ainsi, certaines fêtes populaires, l'occasion desquelles on érige 

des structures temporaires, entravent la perspective patrimoniale : 

(...) des manifestations de longue durée, parfois bmyantes voire 
tonitruantes, souvent inesthétiques, généralement trop imposantes par 
leurs constructions en hauteur coupent la vue, empêchant de visualiser 
Ifensemble prestigieux de cette vaste esplanade. (...) Les chalets de bois 
des marchés de Noël, les tentes à dégustation ou celles de fêtes 

524 Ibid., p. 1. 
525 SCHAUT, Christine, Op. cit., p. 66. 
526 PIÉRARD, Christiane, << Un amour de Grand-Place-.. ou le chagrin des Montois >> dans 
Sauve~arde - et avenir de Mons (mars-avril 2000), p. 4. 



médiévales qui n'ont de moyenâgeuse que le nom, les loges rustiques 
qui entourent la patinoire, et j'en passe, altèrent la vision globale.5n 

De plus, I'apport du secteur HORECA, dont on comprend le lien au tourisme, 

est parfois jugé envahissant, ce qui représente un probleme courant : << le secteur 

HORECA tend à s'imposer dans les espaces centraux, de mani&re particulièrement 

hegémonique des lors qu'il y a création de piétonniers >+". Dans l'utilisation de la 

Grand'place comme dans d'autres situations, les utilisateurs cherchent constamment 

un équilibre entre le respect du patrimoine et son usage moderne. La poursuite de cet 

&@libre s'exprime dans les choix des priorités. Elle témoigne du degré d'intégration 

du patrimoine dans le quotidien de la ville moderne. 

On sait que le mouvement de réhabilitation du centre ancien de Mons débuta 

par une initiative citoyenne, en réaction aux entreprises commerciales endommageant 

le patrimoine. Quelque 30 ans plus tard, on observe les aboutissements éminemment 

positifs de ce mouvement. Une question s'impose : comment la mobilisation citoyenne 

a-t-elle pu générer de tels résultats? Le rapport dressé par Christine Schaut tente d'y 

répondre. Apres avoir retracé l'évolution menant à la Charte urbaine et résumé cette 

dernière, elle explique : 

Cette charte (est) remise aux autorités communales. Ce mouvement de 
l'opinion publique est relayé par la commune, qui met au point un schéma 
de structure chargé de concrétiser les axes centraux de la charte, en 
concertation avec un groupe de contact regroupant tous les acteurs de La 
société civile. Très vite, ce mouvement fait boule de neige et se diffuse 
chez les particuliers qui commencent à renover leurs biens529. 

Le cheminement se résume donc ainsi : un noyau de citoyens avertis conteste la 

destruction du patrimoine local, se mobilise puis formule des solutions qu'il présente A 

527 Ibid., p. 5. 
528 SCHAUT, Christine, Op. cit., p. 73. 
529 f i id.,  p. 66 



l'instance gouvernementale la plus proche - en l'occurrence, la Commune. Cette 

dernière prend le relais et, avec l'appui de la RW, enclenche un processus de 

réhabilitation. À cette amélioration de leur cadre de vie, la population genérale répond 

par ses propres initiatives et participe ainsi au projet collectif. Ceci n'est pas sans 

rappeler le cas du Grand-Homu, compte tenu des différences d'échelles. 

La grille d'analyse proposée à chaque exemple doit ici être quelque peu 

rnodifiee. En effet, aucune institution majeure n'est engagée dans l'entreprise de 

revitalisation urbaine. Cependant, en regard de la participation soutenue des 

regroupements de citoyens et de leur interaction avec les iristances de la Région et de 

Ia Commune, il serait plus juste d'estomper la délimitation entre les interventions du 

pouvoir public et celles de l'entreprise privée, mettant ainsi l'accent sur l'interaction, 

sauf dans la première étape, celle de la conscientisation. 

Fig. 4.22 L'intervention patrimoniale : Grand'place et îlots périphériques 

-- - 

ACTEURS 

(OBJECTIFS) 

TYPE 
D'ACTION: 
colIection / 
aliénation 

sauvegarde / 
conse~ation 

POUVOIRS PUBLICS 
(POLITIQUE, 

ÉCONOMZQUE) 

[situation d'origine : 
prédominance de 
l'aliénation) 

aucune protection, voire 
participation a la 
dévalorisation du 

CITOYENS 

(IDENTITA AIRE, 
COMMEMORA TION 

TR4NSUISSIION) 

(situation d'origine : 
prédominance de 
l'aliénation) 

entreprises privées 
dévalorisation, 
spéculation, destruction 

prise de conscience 
création de SAM 
mobilisation 
charte urbaine, PSM 

INSTITUTIONS 

(DE 
CONSER VA TION, 

RECHERCHE, 
D I F F U S .  

partenariat avec 
le Conseil de 
l'Europe 



rénovation / 
actualisation 

réaffectation / 
réinsertion 

valorisation / 
rentabilisation 

transmission / 
pédagogie 

politiques de gestion du 
patrimoine et de 
l'aménagement du 
territoire (DGATLP) 
subsides de la Région 
wallonne 
participation technique 
et financière de la 
commune 

subsides de la Région 
wallonne 
participation technique 
et financière de la 
commune 

subsides de la Région 
wallonne 
participation technique 
et financière de la 
Commune 

sensibilisation du public 
(Journées du 
patrimoine, etc.) 
éducation des jeunes 
(classes du Patrimoine, 
trousses pédagogiques) 

réhabilitation, 
rénovation, 
restructuration, ctc.., de 
bâti patrimonial et de 
quartiers anciens 
assainissement, 
démolition et 
reconstruction, 
accessibilité des 
logements rénovés ou 
créés 
redensification de 
l'habitat 
amélioration du  cadre 
de vie en ville 
réorientation 
économique 
rétablissement de zones 
de sociabilité (espaces 
verts, places, etc.) 
rétablissement de 
l'échelle et de l'image 
urbaines 
opérations de 
restauration (repavage, 
façades) 
système de circulation 
automobile (parkings et 
des zones piétonnières) 
réinsertion dans la 
fonctionnalité urbaine 
création de pôles 
économiques tertiaires 
(administration, culture 
loisirs) 
début des retombées 
touristiques : HORECA 
tourisme 

réutilisation 
obligatoire de 
locaux existant5 

introduction du 
facteur 
touristique 

activités 
culturelles et 
touristiques 



On remarque dans ce tableau que l'objectif des citoyens dépasse largement les 

motifs identitaires et commémoratifs traditionnellement associés a la sauvegarde du 

patrimoine. Certes, le désir d'arrêter la destruction de lieux anciens a catalysé l'éveil 

collectif. Mais rapidement, ce desir de conservation s'est mué en une entreprise 

beaucoup plus vaste, soutenue par I'Étaf, et basée sur les amples objectifs de la 

réinsertion économique, la reconstitution du tissu social, la redensification de l'habitat 

urbain et la revitalisation de quartiers paupérisés par la désaffection fonctionnelle. 

On constate également I'exceptionneUe productivité, à Mons, de l'association de 

l'initiative citoyenne, de l'enheprise cQmmunale et du soutien régional. À quoi est-elle 

due, et est-elle reproductible d m  un autre contexte? La question est suffisamment 

importante pour justifier un traitement plus approfondi, dans I'analyse. 



5.1  L'INFRASTRUCTURE : LA GESTION CITOYENNE 

Lors de son passage à Québec, André Matthys, Inspecteur générai à la DGATLP 

domait l'exemple d'un carillon qu'il avait fallu rénover ii grands frais, simplement 

parce qu'on avait négligé l'entretien de l'escalier qui y menait. Retenu par cet obstacle 

pourtant minime, le carillonneur, d'un âge avance, s'était aventuré de moins en moins 

souvent dans la tour et les habitants du village s'etaient accoutumés progressivement 

au silence des cloches. Or «les iwhuments de musique - orgues et carillons - 

demandent une utilisation réguli&re pour leur conservation ~530. En conséquence, la 

RW fut sollicitée, nombre d'années plus tard, pour restaurer le carillon abandome. 

Si la population avait été sensible à l'importance de la gestion de ce patrimoine 

et si ce dernier avait et6 clairement placé sous la responsabilité d'un comité local, celui- 

ci n'eut4 pas rkparé l'escalier, évitant ainsi la coûteuse entreprise de restauration ? On 

reconnaît, par ce raisonnement, I'importance de l'implication citoyenne dans la gestion 

du patrimoine; et on aborde ainsi la large question de la démocratie du patrimoine. 

En effet, la revalorisation des quartiers anciens de Mons se lit comme un récit 

d'action collective, avec comme toile de fond la prise de conscience universelle des 

problhes de l'enviro~ement »531, avec comme decor un centre-ville en dégradation 

MATT'HYS, Andre, << Conservation et reaffectation du patrimoine urbain en Wallonie », 
dans ROCHER, Marie-Claude, Le traitement du patrimoine - urbain, Op. à f . ,  p. 86. 
ui Schéma de structure de Mons. Étude « Intra-Muros, Unité d'architecture Faculté 
Polytechnique de Mons, 1997. Document polycopié, p. 1. 



et comme acteurs, des citoyens préoccupés par 1'évoIution menacée (et menaçante) de 

leur cadre urbain. 

5.1. ? LES /N/T/A Tf VES MONTOISES 

La mobilisation citoyenne à Mons s'enclencha pres de cinq ans avant la 

première intervention gouvernementale. L'élément catalyseur fut l'insatisfaction 

générale face à deux projets d'aménagement : l'un, projet d'aménagement routier qui 

aurait percé d'un boulevard le centre de Mons et l'autre, «celui d'un promoteur 

immobilier visant à raser le quartier compris entre la Grand'place, les rues drHavré, de 

la Peine Perdue et du Miroir. ~ 5 3 2  Le 21 octobre 1969, Charles Bertin, avocat d'origine 

montoise, publia dans le quotidien Le soir un article intitulé Le saccage de Mons qui, 

selon plusieurs, fut un élément catalyseur de l'action citoyenne : 

Le jour où l'on me rapporta qu'on agitait sérieusement dans les sphères 
officielles l'idée de démolir et de raser l'îlot qui fait face à l'Hôtel de Ville 
et qu'on caressait le projet d'une semi-autoroute urbaine qui aurait 
coupé en deux le centre ancien de la ville, j'estimais que je n'avais plus le 
droit de garder le silence. (...) moins de deux mois plus tard, l'association 
Sauvegarde et avenir de Mons était créée sous la direction de Baudouin 
Hambye.533 

Le rejet de ces projets mobilisait non seulement les citoyens préoccupes de 

patrimoine, mais aussi de nombreux riverains, dont la vie serait directement affectée 

par ces transformations, ainsi que des spécialistes de l'urbanité issus des institutions 

montoises d'etudes supeieures. a nombreux furent les citoyens qui se sentirent 

532 Mons. Le Bénuinage, Op. cit., p. 53. 
~3 Sauvemrde - et Avenir de Mons, numéro spécial (aoGt 2995), p. 6. 



responsables devant rhistoire du choix urbanistique, la fois imminent et diffide, 

dont dépendrait à jamais la physionomie de la ville. L'association Sauvegarde et Avenir 

de Mons était née sous I'impulsion d'hommes et de femmes issus d'horizons sociaux et 

professionnels tri% diffeents 

À la suite de cette sensibilisation croissante, la Maison de la Culture organisa en 

1972 un colloque d'une durée de six jours réunissant des intervenants diversifiés, tels 

des associations marchandes, la Jeune Chambre Économique, des étudiants 

universitaires et les institutions d 'études supérieures - en tout une cinquantaine de 

personnes, qui engageaient un dialogue pour poser, colktivement, une réflexion sur 

leur avenir urbain commun. Important par sa taille, sa durée et ses conséquences, le 

colloque eut trois retombées, dont la plus importante fut la formaIisation de 

paramètres de développement urbanistique pour Mons : à Mons, trois ans avant la 

proclamation solennelle de la Charte européenne du patrimoine architectural, se 

trouvait déjà definis et concrétises, dans une Charte urbaine, les principes de la 

conservation intégrée. »us (Le texte intégral de la Charte se trouve à l'annexe 4). II 

importe de souligner le statut précurseur de la demarche et on remarquera l'absence 

des instances gouvernementales de quelque niveau dans ce dossier. 

La sensibilité grandissante du public à l'égard du patrimoine de sa ville s'est 

manifestée à nouveau l'année suivante, lorsque 10.000 visiteurs se présenterent à 

l'exposition << Mons, hier, aujourd'hui, demain », effort de diEusion des énoncés de la 

Charte. Deux ans plus tard, la Charte remporta le prix du Conseil de l'Europe >> Iors 

d'un concours dans le cadre de l'année du patrimoine architectura1 européen et résulta 

en la production, en 1978, du PSM, plan directeur de la rénovation du centre 

ç C h 6 1 ~  de structure de Mons. Étude <c Intm-Muros, Op. cït., p. 2. 
BARTHÉLEMY, Jean, « La sauvegarde d'un centre historique. Le cas de Mons >> dans 

ROCHER, MarieClaude et André SÉGAL, Og. nt., p. 38. 



historique536. Dès lors, la participation des échelons gouvernementaux accélère le 

processus, en le. soutenant finaricièrement. La perception citoyenne suivie de sa 

mobilisation en faveur du patrimoine suscitèrent puis accompagnèrent une nouvelle 

gestion du patrimoine bâti. On note ainsi l'engagement de multiples intervenants dans 

différents quartiers de Mons : 

Dès 1975, les opérations de rénovation des quartiers déshérités ont été 
entreprises par l'autorité municipale; cour du Noir-Lévrier, quartier de 
Messines (voir Figs. 5.1, 5.2, 5.3). D'autres institutions ont également été 
actives dans ce registre : l'université rénove la cité estudiantine du Parc; la 
Communauté française de Belgique restaure le Conservatoire de musique, 
la Caserne Guillaume et les magasins de l'Independmce, les Facultés 
universitaires catholiques de Mons, l'ancien couvent des Sœurs noires, et 
la Région wallonne, l'ancien hospice du Béguinage. L'initiative privée 
n'est pas de reste; de nombreux immeubles anciens ont été réhabilités et 
réaffectés au logement-537 

Fig. 5.1 Vue a4rienne du quartier de Messines 

536 Md., p. 35-39. 
m Mons. Le Bémimwe, Op. cit., p. 55. Les parenthèses sont rajoutees pour les besoins de la 
these. 



Fig. 5.2 É~éments de Messines Haut : rue de la Place du bastion vert; 
Bas gauche : Endos des Récollets ; Bas droite : ruelle 
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Fig. 5.3 Place du Bastion vert 

La mobilisation des années 1970, avec Sauvegarde et Avenir de Mons, avait 

résulté, on l'a vu, en la création d'une charte urbaine et du Plan de structure de Mons, 

qui constituent l'heitage sur lequel s'erigent les interventions actuelles de gestion du 

patrimoine. Il importe donc d'accorder un regard plus détaillé au Plan de Structure. 



Dans l'esprit de la conservation integrée le Plan de structure de Mons (PSM) 

fixe cinq objectifs : 

1. la définition d'une politique résidentielle 
2. la définition d'un politique des espaces verts 
3. la définition de lignes de forces de la conservation du patrimoine bâti 
4. la restructuration des fonctions urbaines 
5.  la proposition d'un système de circulation5~ 

L'etablissement de ces objectifs, cependant, résultait d'une prise de conscience 

collective et d'un mouvement de la cornmunaut& (SAM, Etc.). En amont de toute 

intervention, en effet, on retrouve à Mons une démarche analytique ayant comme 

objectifs de déterminer l'importance urbanistique et la valeur architecturale des 

bâtiments anciens en dressant une typologie et, concurremment, d'identifier la valeur 

visuelle, intrinsèque et relative des élements architecturau539. A la suite de cette 

analyse, les responsables ont dresse d'abord une « carte d'appréciations 

urbanistiques » évaluant l'intégration des ensembles (Fig. 5.4 carte des appréciations 

urbanistiques), ce qui a donné lieu A un découpage de la ville de Mons en 2 zones : 

« zone de conservation a et zone à restructurer », chacune présentant l'identification de 

« l'ensemble culturel >> et de la « zone de protection >> entourant celui-ci (Fig. 5.5 carte : 

« délimitation des zones urbanistiques »). II s'agissait donc, avant d'élaborer un plan 

d'intervention, d'asseoir la perception du patrimoine bâti sur des bases scientifiques, 

car « en l'absence d'un support théorique efficace, les décisions (d'ménagement du 

territoire) restent soumises à des pressions ponctuelles. »540 

5JS BARTHÉLEMY, Jean, a La sauvegarde d'un centre historique. Le cas de Mons » dans 
ROCHER, MarieClaude et Andri? SÉGAL, Op. cit., p. 42. 
539 BARTHÉLEMY, Jean, Mons. Revivre en ville, Op. nt., p. 26-27. Noter que l'importance 
accordée à la << valeur visuelle >> d'un bâtiment ou d'un ensemble est aussi du domaine de la 
perception qu'a le public de son patrimoine. 
540 Ttn'd., p. 25. 



Fig. 5.4 Carte des appréciations urbanisbiques 

c m  éiéments ou ensembles importants 
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Fig. 5.5 Carte des délimitations des zones urbanistiques 

CARTE a DELIMlfAnON DES ZONES URBANlSnQUES = 
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Sur la base de ces études, les cinq objectifs précités ont déterminé l'orientation 

des interventions, dans l'optique, de la consenration intégrée. Dans l'optique, 

également, d'un principe cher aux intervenants montois et qui, tout au lcng des 

opérations, reste le point de référence : << c'est la qualité de la vie urbaine qui fournit le 

critère fondamental »541. Ce postulat reflète l'orientation adoptee dans les << spheres 

économiques les plus spécialisées », tel que l'OCDE542 qui notait, dans une synthèse 

datant de 1987 

Les travaux déjA réalises au titre des programmes de l'OCDE sur le 
développement économique urbain montrent que l'amélioration de la 
qualité de l'environnement de nos villes est, à bien des égards, la 
condition sine qua non de leur régénération économique. Il s'est avéré 
que l'amelioration de la qualité de l'environnement dans la ville est 
bien souvent une condition préalable à la Croissance économique.~3 

C'est donc dans cette perspective qu'il faut envisager les objectifs du Plan de 

structure. Dès lors, il est logique que les deux premiers traitent directement du 

problème de logement : la politique résidentielle, bien sûr, mais aussi la politique des 

espaces verts. Ces derniers constituent une préoccupation primordiale, car ils 

permettent de conserver un equilibre dans la démarche de redensification du centre- 

ville. Selon René Pachère, urbaniste paysager, << il faut veiller à ce que les espaces verts 

soient suffisamment bien repartis pour que tous les habitants puissent y accéder en dix 

minutes au départ de leur habitation 9 4 4 .  

Pour la Ville de Mons, comme pour la RW, les espaces publics - qui, le plus 

souvent, contiennent des éléments de verdure - sont un facteur majeur dans la 

rknovation urbaine, car «la réhabilitation de L'espace public génère des effets 

SQ1 Ibid., p. 36. Les italiques sont dans le texte. 
Organisation de coopération et de développement économiques. 

543 a Document UP/ UE/ Exp.(W)l, OCDE, Paris, p. 3 >> référence tirée tel quel du texte de Jean 
Barthélemy, « Le patrimoine architectural et urbanistique, facteur de .reorientation du 
d6veloppement >>, Op. cit., p. 7- 



d'entraînement positifs sur l'espace privé ~ 5 4 5 .  E h  mbe, l'espace public tient un rôIe 

socio-environnemental, offrant à la population résidente une zone de répit, 

d'esthétique, de confort et de convivialité, et fournit souvent le support à une 

démarche réflexive, de nature symbolique ou mémorielle. (Ftéférence photographique 

Fig. 5.2 le quartier de Messines : la place du Bastion vert) 

Dans un autre ordre d'idée, les quatrieme et cinquième objectifs du PSM de 

Mons sont axés sur la fonctionnalité de la ville : les fonctions urbaines et 

l'infrastructure de communication, c'est-à-direP le système de circulation et d'acch 

Ces deux problematiques sont envisagées d m  leur complémentarité, car les fonctions 

urbaines se développeront la où le permettra le système de circulation et inversement, 

ce dernier prendra de l'expansion selon les localisations à desservir. Or, le 

développement de certaines fonctions est incompatible avec l'Intra-muros de Mons, ce 

qui implique, d'une part, une distribution plus c étendue » des services urbains et 

d'autre part, un meilleur &seau d'acces aux zones ainsi formees. Selon les études 

produites par la Faculté Polytechnique de Mons : 

À l'heure du Grand Mons, il faut procéder à une meilleure répartition 
des fonctions à travers l'entièreté de la ville. Il faut perdre l'habitude de 
vouloir garder au centre historique toutes les fonctions urbaines 
contemporaines. Sous l'impulsion économique, non seulement celles-ci 
se sont progressivement diversifiées, mais, ce qui est plus dangereux, 
elles se sont davantage typifiees et soudainement amplifiées par secteurs 
(grandes surfaces commerciales, immeubles à bureaux). (...) La seule 
attitude réaliste consiste A confronter les diverses fonctions urbaines aux 
volumes bâtis et à n'accepter que celles qui sont compatibles avec 
l'échelle historique. Paralldement A cette politique, pour constituer de 
nouveaux pôles d'attraction, doivent être cherchées des localisations où 
la configuration, les accb et les surfaces disponibles permettent de 

<< Definition d'une politique des espaces verts », Mons, Revivre en ville, Op. cit., p. 29. 
545 ÇCHAUT, Christine, Op. nt., p. 108. 



récupérer à proximité du centre ancien, les nouveaux services qui ne 
peuvent y trouver place.546 

Dans cette perspective de protection du cenire ville et de développement de 

zones penpheriques aux fonctions complémentaires, le développement du systPme de 

circulation routière de la ville est un élément d'importance primordiale. Il repose s u r  

un postulat : la préservation du centre historique passe par la limitation de 

l'envahissement automobile. Partant, on accepte l'eIïmination du trafic de transit et la 

re-direction de la circulation - pas obligatoirement par le chemin le plus court -, 

l'établissement de zones piétonnières permanentes et donc, l'aménagement de 

parkings dissuasifs et l'amélioration du transport en comrnun~? 

Au centre même des cinq objectifs du PSM - est-ce une co.ïncidence ? -, la 

problématique du patrimoine architectural, et << la détermination des lignes de force de 

la conservation du patrimoine bâti »548. En s'appuyant sur les réalisations observées en 

terrain, il est possible d'identifier l'application de ces lignes de force >> : consenration 

de l'intégrité visuelle et morphologique de la vieille ville, priorisation du bien-être de 

la population tout en respectant le bâti ancien, redensification, présenration de la 

fonctionnaMe ou réaffectation, prescriptions urbanistiques shictes.549 On Ira fait dans 

les cas des vestiges des fortifications, du patrimoine monumental, et de la Grand'place 

avec ses îlots limitrophes; il semble plus important encore de vérifier si leur pertinence 

demeure et si l'on en retrouve l'essence dans les orientations redéfinies par les 

documents relatifs à la décentralisation ( S M  et RCU). Identifie-t-on dans cette gestion 

communale menée quelque 30 ans plus tard, les bases jetées en 1978 ? 

516 Jean-Claude Baiwir, Guy Giroux et Julien d'Amour, cités dans Mons. Hier, aujourd'hui, 
demain, Op. cït. p. 5-7. 
547 ExernpIes concrets de solutions aux probI&mes urbains. 1. Problbes de circulation », dans 
Mons, Revivre en ville, Op. p. 37-38. 
srs Ibid., 3e objectif, p. 27. 
519 lbid., p. 29-33. 



5-1.2 LA GESZION COMMUNALE 

Deux démarches d'actualisation, menées en 1987 et 1997, permettent de dresser 

un bilan évolutif de l'application du PÇM. La premiere évalue l'étape initiale et établit, 

en quelque sorte, l'héritage du Plan ; la deuxième, qui se prolonge dans les documents 

de décentralisation encore en cours de rédaction, met en place les perspectives de 

continuité de même que les priorités et les prospectives. 

Selon une &ude présentée par l'Unité d'Architecture de la Faculté 

Polytechnique de Mons, dix ans apr& la conception du PSM : Les réalisations 

nouvelles, répertoriées en 1987, ne sont sans doute pas toutes d'une qualité 

irréprochable. Mais, un fait nouveau, important et indiscutable, s'est produit à Mons 

durant cette décade : c'est l'inversion du phénomène de dégradation urbaine ».Sm 

Cette observation s'établit à travers trois axes de transformations : l'amélioration du 

parc immobilier, Ia restauration de l'image urbaine de Mons et les progrès dans le 

secteur de la circulation."l 

Trois des cinq principes directeurs du PÇM s'appliquaient directement à la 

bonification du parc immobilier : la politique résidentielle, celle des espaces verts, et 

les lignes de forces de la conservation du patrimoine bâti. Les résultats, en 1987, sont 

importants. En plus des nouvelles infrastructures routières (voirie, statiomements, 

zones pietomes), de larges aires urbaines ont été restaurees par les intesvenants 

publics, on l'a vu, dont : l'flot de la Grand'place, le quartier de Messines, la cour du 

Noir-Lévrier ainsi que la rue du Parc, avec l'ameiagement de residences etudianteç. 

De plus, les entrepreneurs privés ont largement contribue au redressement note : 

550 SEh&na de structure de Mons. Étude << Infra-Muros >>, Op. cit. p. 3. 
Les donnees qui suivent sont tirées de Ibid., p. 3-6. 



« Prés de 200 transformations rendent compte de l'action du secteur privé en matiere 

d'amélioration aussi bien de l'habitat que des bâtiments destinés à d'autres usages ». 

Parall&lement, la zone dit « culturelle » a fait l'objet de nombreuses 

interventions: réhabilitation de l'enceinte du parc, restauration de façades de la 

Grand'place, consolidation des fonctions d'édifices anciens. Quant à ceux dont la 

vocation s'est modifiée, plusieurs ont connu des réaménagements structurels 

importants résultant en de nouvelles fonctions, souvent dans la culture, les services 

publics ou l'HORECA. On pense notamment, comme exemple, aux Casemates et aux 

anciennes institutions caritatives ; on pense également aux places publiques arborées 

et aux divers lieux de convivialité, dans des microquartiers anciennement délabrés. 

Rétrospectivement, I'obsenrateur conclut a une hiple évolution durant ces dix 

années: l'amt%oration du parc urbain, la restauration de l'image de la ville et un 

progrès sur le plan de la circulation, bien que ce dernier constifxxe encore, dix ans voire 

vingt ans après le E M ,  un nerf sensible, une aire à travailler. 

Dans le Schema de structure 2000, le premier point des objectifs par 

temtoire D, presente immédiatement après la définition des élements constituants de 

ce dernier, s'intitule « Les grandes vues et les éléments reperes à conserver >> : 

À l'echelle de la ville, seules les valeurs structurantes sont mises en 
évidence. Il s'agit pour l'essentiel des vues sur le Beffroi mais aussi des 
liens visuels entre les éléments naturels ou bâtis, qui donnent toute son 
unité et sa lisibilité au territoire. La valorisation de ces axes visuels est 
essentielle pour l'image de la ville, puisque constitutifs de la 
représentation que se fait le visiteur de Mons.552 

552 Schéma de structure de la vue de Mons. Rapport 8, Phase 3 - Étape 7. Obiectifs d&aülés 
(provisoires), Op. nt., 1.1.2- 



Sensuit alors la nomenclature de six axes visuels de Mons. Il semble donc que 

la même préoccupation pour l'identité visuelle de Mons soit présente au premier plan 

dans I'un et l'autre document. Toutefois on perçoit dans le document récent, une 

dimension qui n'est pas directement identifiable dans le premier : on y fait allusion au 

« visiteuï de Mons », à « l'excellente publicité pour l'attraction touristique de Mons », 

au « moteurs essentiels au développement touristique de Mons » et eritin à l'unité 

visuelle (...) qui constitue un grand atout du développement de Mons 9 5 3 .  D'entrée, les 

richesses patrimoniales de la ville sont rattachees à son potentiel de développement 

économique et acquierent par le fa i t  même une autre signification fonctionnelle, 

indubitablement reliée au tourisme. 

Dans l'analyse de 1978, la démarche subséquente consistait a identifier, à 

l'intérieur de la ville, trois zones de différenciation morphologique et démographique: 

la zone « culturelle », constituée du centre ancien de l'Mm-muros, la zone urbaine D, 

également historique mais moins ancienne, aire de transition entre le noyau historique 

de la ville et 1'Exha-muros, qui forme la troisième zone. Le même principe est repris 

dans le document actuel, mais en tenant compte de la conurbation étendue résultant 

du regroupement des communes et de la formation du  Grand Mons. On y retrouve 

également trois zones : « les centres-villes >)554, la « première couronne » et la 

deuxième couronne », déjà rnentionnées555. Pour cette thèse bien sûr, on ne retient 

que la zone du centre ville. 

- -- 

553 « Depuis l'autoroute, deux de ces grandes perspectives, qui donnent sur le Beffroi; (...) 
Toujours sur un axe de circulation, le panorama depuis la route de Wallonie longeant le canal, 
à hauteur d'obourg; (...) À hauteur de Petit Spiennes, (...) un ensemble naturel de vallées et 
vue sur le Beffroi. Cette perspective relie deux moteurs essentiels au développement touristique de 
Mons ; (...) Le lien entre le site du Levant et Ylntrn-muros. Cette vue est à valoriser pour la 
réaffectation du d i a r b ~ ~ a g e  du Levant ; enfin, le réseau de parcs d'anciens tends est à 
symboliser par une unité visuelle entre le parc du Levant, le Mont de YHeribut et le site du 
Crachet. » Wd.,  1.1.2. 

Mons et Jemappes. 
555 Voir p. 178 et suivantes. 



Ayant défini la structure de l'espace urbain, le S M  en identifie les éléments 

fondamentaux. Comme dans le document de 1978, l'habitat y est nettement priorisé. 

Le but de redensification, clair dans les années 1970, semble avoir été atteint à la fin 

des années 1990, car on évoque la densité cornme un acquis et non comme un objectif: 

k centre-ville est avant tout un lieu de concentration de l'occupation humaine de 

territoire »%, a Le centre-ville comprend un réseau commercial dense et diversifié »557 

« (...) ceux-ci (les logements) trouvent leur place dans les conditions de la densité du 

tissu urbain ancien ~558.  

Ainsi, dans la version récente, la redensification vise uniquement les temtoires 

de la première et de la deuxieme couronne, qui font l'objet « d'une politique 

d'urbanisation volontariste ~559,  alors que le centre ville n'est vise que par une 

politique de maintien : « Toute suppression d'une surface de logement hors-rez-de- 

chaussée pour l'affecter à une autre activité doit être compensée par Ia création d'une 

surface équivalente dans la même zone ,560. On reconnaît la place déjà occupée par les 

équipements nécessaires « à son rayonnement au niveau régional et commund » 

(bureaux administratifs ouverts au public, équipements scolaires et culturels), qui peut 

s'accroître mais « à condition de ne pas mettre en péril la fonction résidentielle »561 Il 

est donc clair que Les objectifs de redensification mis de l'avant trente ans auparavant 

ont été atteints, dans I'ensemble. Cette évaluation se confirme par le taux d'occupation 

locatif qui oscille, selon les quartiers, entre 82 % et 100 %, comme on l'a vu plus haut. 

Or, des barèmes de rénovation et de reconstruction avaient été clairement 

énonc6s dans le PSM, et conçus pour la réhabilitation de quartiers anciens en 

556 Sch&na de structure de la Viue de Mons. Rapport 8, Phase 3 - Étape 7. Objectifs détaillés 
(provisoires), Op. n't., 1.1.2. C. 
5 9  Ibid., 1.1.2. E. 
558 Ibid., 1.1.2- A. 
559 Ibid., 3-1.1. 
560 Ibid., 2.1.1. 
5b1 fiid., 2.1.1. 



dégradation de même que pour la conservation du patrimoine bâti. Comme en 

témoigne cet extrait : « Les caractéristiques morphologiques - gabarit parcellaire, 

rythme, proportion, texture, ... - du tissu urbain et des constructions, qui composent 

cette zone sont si marquantes qu'elles imposent une discipline de composition 

relativement stricte pour ne pas compromettre la qualité des espaces et des ensernbIes 

architecturaux. 4 6 2  

Ces principes sont encore largement mis en application dans les directives du 

SM, car celuici recomaît, on l'a noté, que le developpement de la cité passe par la 

conservation du centre ancien, névralgique et porteur de ses signes identitaires. La 

conservation du patrimoine bâti fait l'objet de directives précises, lesquelles sont 

complétées par le Reglement communal d'urbanisme- Mais comme pour la 

redensification, ces principes semblent acquis et sont évoqués comme une évidence : 

r Les opérations de construction-reconstruction dans les centre-villes déjà densément 

bâtis (...) complètent la trame urbaine existante. Les nouveaux bâtiments affirment une 

architecture recherchée et de qualité, susceptible de s'inscrire dans les dimensions de 

l'urbanisme du centre ancien ~563, << les surfaces commerciales s'insèrent avec harmonie 

dans le cadre historique et urbanistique 9 6 4  et << La typologie des logements à créer ou 

à rénover répond donc (...) aux caract&istiques d'une ville dense, de facture 

ancienne »565. 

La consenration du pahimoine bâti ne saurait se faire, on le sait, sans que celui-ci 

ne s'integre dans le quotidien du quartier et ne participe activement 21 son 

développement. Loin de constituer un frein à l'essor du quartier, le patrimoine se 

transforme ainsi en un agent de requalification, outil d'une amélioration de la qualité 

542 Mons, Revivre en ville? Op. cit., p. 33. 
Schéma de structure de la Ville de Mons. Rapport 8, Phase 3 - Étape 7. Objectifs detaillés 

(provisoires), Op. cit., l . l .3.l .  
564 Ibid., 1.1.1.3. E.  
565 Ibid., 1.1.1.3. A. 



de vie et du cadre environnemental des résidents. Ce qui implique, on le sait 

également, l'aménagement d'espaces publics, aires de repos et de convivialité. Ainsi, 

en concomitance avec la priorîsation de l'habitat, on trouve dans chacun des deux 

documents, ime << politique des espaces verts >>, que le rapport de 2000 renomme << le 

maillage vert >>, et qu'il faut entendre selon les définitions suivantes : 

Les espaces verts écologiques sont des zones de biodiversité ; 
Les espaces verts sociaux sont constitués de parcs publics ou privés ainsi que 
des espaces verts aménagés de telle sorte qu'ils puissent remplir des fonctions 
esthétiques, récréatives, sociales, de santé ou de liaison ; 
Les espaces verts mixtes sont une valeur écologique de premiere importance, 
mais sont aménagés pour accueillir le public sur des sentiers pédagogiques tout 
en préservant l'habitat de la faune et la flore ; 
Le maillage vert est la mise en réseau, l'intercomexion par la végétation et/ou 
par les circulations douces (cyclistes, piétons, rollers) d'espaces verts à vocation 
écologique, sociale ou mixte". 

Enfin, la conservation du patrimoine bâti est régie par la réinsertion du 

patrimoine ancien puisqu'en vertu du S M ,  on ne peut construire que s'il est 

impossible de réaffecter : << le développement d'activités nouvelles est favorisé, à la 

condition qu'elles s'inscrivent dans l'utilisation du bâti existant et en assurent la 

conservation ~ 5 6 7 .  Des lors, le développement des fonctions urbaines est associé à la 

conservation du patrimoine. Cette constatation resurne l'orientation des entreprises 

patrimoniales à Mons et trouve son prolongement, stricto sensu dam les objectifs du 

SSM qui visent une évolution de son profil par des actions volontaristes en termes 

d'images et d'accueil de nouvelles activités >>, articulée autour de quatre priorites : 

> L'élaboration d'un programme volontariste d'assainissement et de reinsertion 
&onornique des friches industnelles568 (...) ; 

566 Ibid., 2.2.1. 
567 Ibid., 1.1.1.3. D. 
568 D'abord élabore pour le patrimoine du centre ancien de la ville, ce <<programme 
volontariste » se déplace ici vers d'autres pôles patrimoniaux. 



B Le développement de l'économie tertiaire par l'aménagement de p8le d'emploi 
au centre ville (...) ; 

> L'amélioration de Y image et de la qualité paysagère (. ..) ; 
P Enfin, la mise en œuvre d'une véritable politique touristique par l'élaboration 

de circuits (...), le renforcement des activites et des infrastructures d'accueil, 
mais aussi des moyens de publicité et de cornmunication.~~9 

Ces quatre priorités reprennent les énoncés du PSM, en tenant compte de 

l'évolution de quelque trente ans. Car si le Çchéma de structure reflète effectivement 

les réflexions ant&ieures, il appert qu'il témoigne aussi de l'évolution de la ville. Les 

années 1970, en effet, appréhendaient une situation patrimoniale quasi- 

catastrophique: dénaturation de quartiers historiques et projets urbanistiques 

inconciliables avec la conservation du centre ancien. Or, au tournant du XXIe siécle, on 

constate un revirement de la situation, le patrimoine &tant consideré désormais comme 

un atout, comme un «levier de développement », selon le terme du Conseil de 

l'Europe, repris par les autorités regionales et communales de Wallonie. 11 n'est pas 

surprenant que le Schéma identifie tout naturellement le patrimoine comme facteur de 

croissance. Les mesures de développement annoncées dans les objectifs du S M  

prennent donc en compte la valorisation économique du centre ville. 

Nonobstant ces variations somme toute minimes, les concepts explicités dans 

les démarches des a ~ é e s  1970 et formalis& dans la Charte urbaine de Mons puis dans 

le PSM, ressortent clairement dans les politiques actuelles, à la fois sur le terrain et 

dans le SM. Jacques Drousie, président de SAM, se réjouit de cette correspondance : 

« (...) incontestablement, le fruit des réflexions associatives est largement passe 

aujourd'hui non seulement dans le discours officie1 mais aussi dans la legisIation et 

dans les réalisations concrètes. ~ 5 7 0  Organisée en tableau (Fig. 5.6), la continuité des 

politiques est plus évidente encore. On peut aussi en dresser le parallele avec les 

é1ements proposés en hypothese et verifier leur application. 



Fig. 5.6 Continuité dans les politiques montoises de conservation 
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5.2 SUPRA-STRUCïURE : 

L'ENCADREMENT PAR LA RÉGION WALLONNE 

Les citoyens de Mons, regroupés depuis les années 1970 en diverses ASBL, ont 

donc ét6 à l'origine de l'éveil collectif devant la destruction du patrimoine immobilier. 

Initiés par I'action de Sauvegarde et Avenir de Mons, la Charte urbaine de Mons puis 

le Plan de Structure de Mons, produits de l'implication de citoyens sensibilisés, de 

jeunes architectes et de spécialistes drexp&ience5R, balisent encore aujourd'hui les 

interventions urbanistiques. Les opérations de sauvetage et de réhabilitation 

bénéficient d'un appui gouvernemental et institutionnel offrant supports administratif 

et financier. Ils proviennent essentiellement la Région wallonne, dans le cadre de 

politiques énoncées par le Gouvernement et mis en application par la DGATLI? 

5.2.1 LE CADRE ADMINISTRA 7°F 

Les chapitres précédents ont offert l'occasion d'identifier les instances du 

pouvoir public dont relevent les divers types de patrimoine. Ainsi, on a vu que le 

patrimoine vivant est avant tout de cornpetence communautaire, avec le soutien des 

deux Conseils supérieurs consultatifs (CSATPF, CSE), puis de compétence communale 

puisque ce sont les autorités locales qui en gerent la réalisation5n; le patrimoine 

mobilier relève essentiellement de la Communauté, comme on l'a également souligné; 

enfin, la gestion du patrimoine bâti est principalement de juridiction Régional@74. 

BARTIÉLEMY, Jean, Mons, Revivre en d e ,  p. 38. 
<c A Mons, il faut citer le r81e d'André Godard qui (réussit) A meme la ville à l'abri des 

desastres qu'on lui préparait (...)Au même moment, la Faculté Polytechnique de Mons 
s'entourait d'enseignants brillants comme Jean Barthblemy, Jean Cosse, René Greich, Brno 
Albert, Charles Vandenhove ou Jean Tanghe m. LOZE, Pierre, << Le patrimoine bâti et 
l'architecture contemporaine en Wallonie >> dans Wdonie. Nouvelles architectures, p. 20. 

Les Conseil supérieur de l'ethnologie et Conseil supérieur des Arts et traditions populaires 
et du folklore. 
574 II existe une exception : comme l'UNESCO ne reconnaît, dans ses relations avec ses pays 
membres, que l'État federal, et que le patrimoine est de compétence régionale et 



Le Ministère de la Région Wallonne (MRW) dessert la Région Wallonne (RW), 

formée des cinq provinces wallonnes que sont le Brabant wallon, le Hainaut, le 

Luxembourg, Liège et Namur. Sa juridiction comprend l'aménagement du temtoire 

c'est-&-dire, entre autres, sur << la rénovation urbaine, l'acquisition de monuments, la 

réhabilitation de sites économiques désaffe~tés*~~, la politique foncière et, depuis la 
576 réforme institutionnelle de 1988, les m o m e n t s  et sites >> - 

L'organe responsable de la gestion du patrimoine architectural est donc la 

Direction genérale de l'Aménagement du temtoire, logement et patrimoine (voir Fig. 

5.7 Structure organisationnelle de la DGATLP). De cette instance relevent aussi la 

gestion de l'archéologie et l'aliénation ou l'acquisition de biens patrimoniaux. 

Page suivante : Fig. 5.7 Structure organisationnelle de la DGATLP 

communautaire, le patrimoine belge ne pouvait être inclus dans les actions de l'organisme. En 
conséquence, afin de combler ce vide juridique, dans les Régions et les communautés, (. . .) il 
a été convenu, ii titre exceptionnel, que l'État féd&d jouerait le rôle de 'boîte aux lettres'. >> 

(« Patrimoine en action », éditorial du Ministre-Président Robert Collignon, dans Les &%os du 
patrimoine, no 33 (janvier, février, mars 1997), p. 2. 

On imagine l'importance de ce secteur dans une région dont l'économie a ét6 pendant plus 
d'un siecle basée exclusivement sur les adivités, maintenant désuetes, de charbonnage. 

Guide du Ministère de la Régjon wallonne, 1994-1995, p. 47. Mme Danielle Sarlet, 
responsable de la Direction générale de SArneiagement du temtoire, logement et patrimoine, 
et M. André Matthys, inspecteur gén6raI à la même direction ont soutenu activement la tenue 
des colloques Québec Mons, M. Matthys se rendant à Qu6bec en 1997 pour y prononcer une 
conférence. La DGATLP a également financé la publication des Actes. 
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Toutefois, depuis 1989-1990, la RW procede à une décentralisation en faveur des 

communes. Ainsi, le décret du 27 a d  1989 offre la possibilité d'une gestion localisee 

de l'aménagement du temtoire : 

« Le régirne de décentralisation mis en place par le Conseil régional wallon 
implique le transfert de la compétence décisionnelle à la commune en ce qui concerne 
les décisions d'urbanisme poumu que certaines . conditions soient remplies : la 
couverture du temtoire communal par un plan de secteur, l'élaboration d'un 
schéma de structure communal, l'approbation d'un reglement communal 
d'urbanisme et la mise sur pied d'une Commission Consultative Communale 
d 'hhagement  du Territoire (CCAT)F 

La volonté de décentralisation de la RW relève donc d'une intention de 

responsabilisation de citoyens face à leur pahimoine. Idéologique, elle est également 

éminemment pratique. EUe se base sur les principes fondamentaux de la 

démocratisation et du bien public. C'est la dimension idéologique. Elle se base aussi 

sur la présupposition, pratique, que les gens les plus aptes à connaître leur pabimoine 

et, partant, à savoir le conserver, sont les habitants qui le côtoient et l'utilisent 

régulierement. Ainsi, la participation des communes se trouve augmentee, car celles-ci 

doivent désormais être à I'origine des entreprises de réhabilitation patrimoniale578 

subsidiées par la RW ... si elles le désirent, puisque l'option de décentralisation reste 

facultative. La Ville de Mons s'en est prévalue en 1996 et se trouve en plein processus 

d'élaboration des documents requis, comme on le verra plus loin579. 

577 Moniteur bel~e, 8 j juillet 1989. Les italiques sont dans le texte. 
578 SCHAUT, Christine, Op. nt., p. 108. 
579 En vertu des limites définies dans la m&hodologie, 1996 se situe à l'exterieur du cadre 
temporel de cette these. Cependant, on se permettra d'y faire r~erence afin de retracer 
l'impact que les politiques antérieures ont sur le traitement du patrimoine urbain dans le 
contexte actuel. 



Le transfert de pouvoirs aux communes s'effectue à l'intérieur d'un processus 

qui inclut la mise en forme d'un cadre structurel, non seulement par la rédaction d'un 

Schéma et de structure et l'adoption d'un Reglement d'urbanisme, mais egalement 

l'établissement d'un organe de consultation de Ia population locale, sous la forme de 

la Commission Consultative d'Aménagement de Territoire (CCAT). «La CCAT 

constitue la forme la plus aboutie du mécanisme de participation dans la mesure où 

elle permet aux habitants d'être associés à la conception d'un projet au lieu d'être 

invités a se prononcer sur les documents ou plans déja échafaudés. »5so Son mandat est 

de faciliter la participation du public aux décisions de gestion : «cette commission 

rend avis aux autorités communales sur les divers projets d'aménagement »581. Elle a 

également une fonction formelle d'avis qui oblige le pouvoir cornmial à justifier son 

choix s'il ne suit pas l'avis de la commission ~ 5 8 2 .  

Le rôle que joue la CCAT de Mons est Iargement remis en question, tant par 

certaines ASBL tel SAM que par les particuliers qui, souvent, n'en voient pas l'utilité. Il 

y a deux ans, Ifun des membres de la CCAT s'en faisait sévèrement critique: 

Si on considere la CCAT comme une formalité qui doit permettre au 
pouvoir communal d'acckder A une pIus grande autonomie 
administrative, son fonctionnement peut être considéré comme 
satisfaisant. Par contre, si on Yenvisage comme un dialogue démocratique 
entre la société civile et le monde politique én matiere d'aménagement du 
temtoire comme un moyen pour parvenir à une gestion plus efficace de 
notre ville, on peut considérer que la CCAT de Mons a jusqu'ici failli à sa 
mission.583 

-- - 

~0 de BE, Thierry, ic  Bilan des CCAT en Wallonie » causerie prononcée lors de l'assemblée 
génbale de Sauvegarde et Avenir de Mons, juin 1997, reprise partiellement dans Dossier 
Espace-vie, Maison de l'urbanisme du Barbant wallon, no 5 (mai 1997). 
sa Guide du Ministke de la Rkion wabme,19!36, p. 109. 
582 LEENS, Luc, Un an de CCAT à Mons. Pour quoi faire ? », conférence à l'assemblée 
générale de SAM, juin 1997, dans Sauvegarde et Avenir de Mons (février 1998), p. 5. 
583 de BIE, Thierry, Op. cit., p. 7-8. 



Plus récemment, enfin, les observateurs font état d'un fonctionnement qui paraît 

toujours insatisfaisant : << absence des débats d'idées, manque d'information sur les 

problèmes essentiels, multiplication des 'tâches administratives', absentéisme des 

membres.., »58? 

Lors d'un colloque organisé en octobre 1999 par Inter Environnement Wallonie 

pour traiter du sujet, M. Jacques Drousie et l'architecte ingenieur André Godart, 

comaisseurs expérimentés de la situation montoise, en identifient deux causes : d'une 

part, une indigence des options », c'est-à-dire, << le manque d'idées fortes, la difficulté 

de quitter le terrain des principes pour définir les mesures concrètes »585; d'autre part, 

la démotivation de la population face à la cause de l'urbanisme. 

En effet, si les années 1870 et 1980 ont été marquées par un fort mouvement de 

mobilisation en faveur du patrimoine et du &aménagement urbain, les annees 1990 se 

sont plutôt caractérisées, au contraire, par la démobilisation de la population à l'égard 

de ces problématiques : 

Les années 70 furent celles d'une sorte de 'fête participative', où les 
associations organisaient de vastes consultations populaires, où se 
mettaient en place les commissions d'avis, où se développaient des 
comités de quartier, où enfin il semblait que la participation des citoyens 
à la gestion de leur cité était désormais un principe acquis même s'il 
restait à en arrêter les modalités; aujourd'hui, ce grand essor de la 
dkmocratie communale semble se solder par un 'flop', se briser sur la 
raideur croissante des autorites en place, s'engluer dans l'indifference de 
la popula tion.586 

~4 DROUSIE, Jacques, K Un projet..sérieux ? » dans Sauvegarde et A v e ~  de Mons (mars 
a d  2000). p. 2. 

KIEWE, Janine, << Victoires et désenchantements », article à la suite du colloque « Les 
schémas de structures >>, organise par Inter-enviramement Wallonie. dont les actes paraissent 
dans Environnement (octobre 1999), p. 22. 
* Ibid., p. 8. 



Paradoxalement, on a constate à Mons l'existence de plusieurs regroupements 

de citoyens autour de la question du patrimoine bâti, ce qui laisse supposer que, 

depuis les années 1960-1970 une partie relativement importante de la population est 

consciente des besoins en la matière et qu'une partie plus importante encore est 

ouverte à ces problGmes, mais, également, que cette sensibilisation du « très grand 

public » au patrimoine demeure une démarche à recommencer indéfiniment ... 

On a vu qu'à Mons, la perception que le public entretenait -de son héritage 

architectural a rapidement dépassé le simple état de conscience, pour se muter en 

stratégies de participation. Cependant, celle-ci est-elle fruit d'une sensibilité générale 

ou n'emane-t-elle que des cercles intellectuels ? 

Il semble que la réponse soit ici plus nuancée que dans les cas du Grand-Homu, 

par exemple, des musées de Mons, ou de la Ducasse. Dans ce dernier, en effet, on a vu 

que, depuis ses origines et presque sans interruption, la manifestation patrimoniale a 

mobilise la majorité de la population. Le sens, le fond symbolique et la forme ont subi 

les transformations inhérentes à l'intégration, mais la population, en général, est restée 

fidèle à ces rendez-vous identitaires annuels. La situation du Grand-Hornu était 

diamétralement opposée, puisque les habitants résistaient, voire s'opposaient à la 

réinsertion de ces lieux porteurs d'une mémoire honnie. Situés entre les deux 

extrêmes, les musées de Mons, on l'a vu également, souffraient et souffrent encore 

aujourd'hui de problèmes structuraux entraînant une relative aliénation de la 

population. Sur ce spectre de la perception citoyenne, où se situe la conservation du 

patrimoine ? 

L'enquête démontre que la majorité des habitants est en accord avec 

l'attribution de crédits pour l'entretien du patrimoine monumental; la satisfaction a 

posteriori de la réhabilitation d'espaces tels que les casemates ou la cour du Noir- * 

Lévrier semble également acquise, tel qu'en témoigne l'utilisation régulière des lieux et 



le taux d'occupation oscillant autour du maximum (y compris l'flot face à 1'HÔtel de 

Ville dont le semice d'urbanisme se dit mécontent mais qui affiche néanmoins un ratio 

d'utilisation de plus de 85 %). On peut en conclure que la perception populaire est 

intervenue à Ia fois en amont et en aval de Ia conservation. 

De plus, on constate qu'elle en a été la cause mais aussi l'effet, dans un 

mouvement de va-et-vient entre l'intervention du politique (Région ou Commune) et 

la réponse du privé (individuel ou commercial). On se souviendra de l'attachement 

des Montois a l'espace des anciennes fortifications, bien que celles-ci ne retiennent, 

dans l'évolution de la ville, que leur fonction identitaire et mémonelle; on se 

souviendra kgalement de situations où la réhabilitation de l'espace public a suscité une 

fierté locale qui s'est traduite par divers efforts d'amélioration de l'habitation privée 

ou de I'ocmpation institutionnelle, particulièrement dans les cas des quartiers 

dysfonctiomels. Ce n'est donc pas exclusivement l'initiative intellectuelle ou 

gouvernementale qui a soutenu la réhabilitation de quartiers anciens, mais bien une 

alternance des deux, encadrée par les sbmctures de la Région et de la Commune. 

Cette réciprocité que l'on observe entre I'opinion publique et la conservation 

patrimoniale se révde également, on I'a noté, entre le patrimoine et la réalité urbaine 

contemporaine. La fonction est garante de la consesvation, celle-ci à son tour en 

garantit l'utilisation. L'interaction déborde parfois la secte fonctionnalité, comme 

l'affirme le sociologue Frwois Coupe : Il sera alors possible que la population soit 

preservée dans son patrimoine et qu'elle préserve ce patrimoine ».5" Et l'une comme 

I'autre doit evoluer selon les besoins de la ville moderne, sous peine de devenir l'un 

des « disparus » dont on devra gérer les vestiges. . 

COUP& François, a La gestion des centres urbains et du patrimoine n dans Les nouvelles 
du patrimoine, Bulletin de l'Association des Amis de l'UNEçO, no 70 (octobre-novembre- 
décembre 1996)' p. 23. 



5-32 LES POLi77QUES D '/NTERVENT/ON 

Quelle compréhension du traitement du patrimoine définit les actions de la 

RW ? Dans quelles perspectives s'orientent les choix ? Comment la RW aborde-t-elle 

les grands problèmes sociaux et économiques lies à la sauvegarde du patrimoine bâti ? 

Comment concilie-t-elle la gestion du patrimoine avec celle de l'environnement, du 

logement, de l'économie et de l'énergie, qui lui échoit aussi? 

En tout premier lieu, il importe de noter que la RW appuie ses politiques et ses 

interventions sur le principe de ta conservation intégrée tel qu'explicité par l'UNESCO 

en 1975. La conservation intégrée, y lit-on : 

est l'un des objectifs majeurs de la planification urbaine et l'aménagement 
du territoire ; 
engage la responsabilité des pouvoirs locaux et appelle la participation des 
citoyens ; 
est conditionnée par la prise en considération des facteurs sociaux ; 
exige une adaptation des mesures législatives ; 
demande des moyens financiers appropriés ; 
appelle une promotion des méthodes, des techniques et des compétences 
professionnelles liées à la restauration et à la réhabil i tat i~n.~~~ 

sept postulats sous-tendent la mise en place de toute entreprise de la 

DGATLP. Ses choix de gestion temtoriale, ses intewentions urbanistiques comme son 

attribution de subsides, démontrent que la RW témoigne de son adhésion au concept 

de la consenration intégrée. 

0 LES ORfEN;rA77ONS 

Dans sa gestion de l'aménagement du temtoire, en effet, la Région détient des 

dispositions légales pour préserver, réhabiliter et créer le patrimoine, entendu dans 

588 Déclaration d'Amsterdam, UNESCO, 1975. 



son sens strict et large 9 3 9 .  S'il n'est pas possible de présenter ici le détail de ces 

dispositions légales590, on peut néanmoins en identifier certains principes 

fondamentaux, qui sont moins des directives d'exécution que des orientations larges591 

et dans lesquels on perçoit facilement les dimensions de la cornervation intégrée. On 

en retiendra trois : premièrement, l'obligation de participation des instances locales; 

dew<i&mement, la nécessité d'un partenariat public-privé; troisièmement, la 

reconnaissance de l'apport social et économique du patrimoine. L'application des deux 

premiers principes repose sur une distinction fondamentale entre deux types 

d'interventions qui, dans d'autres contextes, sont confondus : la « rénovation urbaine >> 

et la « revitalisation des centres anciens ». 

Cette distinction en est principalement une de perspective, chacun ayant des 

objectifs et des acteurs différents, on le verra. Enfin, troisi&me principe « définisseur >> 

des politiques wallonnes en matiere de patrimoine, la RW reconnaît l'impact social et 

économique de la patrimonialisation et le prend en compte comme un élément de 

premier plan dans la determination de ses projets de réhabilitation. 

La RW définit la démarche de la « rénovation urbaine » comme : 

On trouvera celles-ci dans le Vade-mecurn publie dans SCHAUT, Christine, Op. cif., p. 131- 
150. La atation provient de la page 13. 
590 On peut en prendre connaissance dans le Code wallon pour l'aménagement du temtoire, 
urbanisme et patrimoine, de même que dans le Livre Blanc du patrimoine en Réfion 
wallonne, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1993. 
591 La synthese proposée ici est elaborée à partir de plusieurs entretiens, tenus à Namur et à 
Québec, avec André Matthys, Inspecteur général de la DGATLP et à ce titre, responsable de 
l'approbation de tous les travaux touchant le patrimoine et le temtoire ; elle repose aussi sur 
l'examen de certains arrêtés du Gouvernement wallon, tires du Moniteur Belne, dont les 
copies ont été gracieusement fournies par le secrétariat de la DGATLP (Namur), de même que 
sur l'important rapport-synthese Patrimoine et dévelo~pement urbain dirige par Christine 
S a u t  et remis à la DGATLP en 1996. Enfin, elle prend en compte le texte de plusieurs 
discours émanant du Ministère de la Région wallonne, également mis à disposition par la 
même Direction. 



une action d'aménagement global et concerté, d'initiative cornmunak, qui 
vise à restructurer, à assainir, ou réhabiliter un quartier urbain de 
maniere à y favoriser le maintien de la population locale et à promouvoir 
sa fonction économique dans le respect de ses caractéristiques culturelles 
et architecturales propres592. 

La rénovation urbaine mise donc prioritairement sur la participation locale: 

citoyens, comités, communes. Or, axée prioritairement sur I'arnélioration des 

conditions de vie, n'ira-t-elle pas parfois à l'encontre de la conservation du patrimoine 

bâti ? On connaît en effet des exemples, en Wallonie ou ailleurs, où la rénovation d'un 

quartier passa par la destruction d 'éléments patrimoniaux. Dans une situation de 

dilemme, de quoi dépend la conservation du patrimoine ? Pour la RW, l'élément 

déterminant est clair : << En fait, l'importance que peut revêtir le patrimoine dans une 

opération de rénovation urbaine dépend de la sensibilité des autorites communales 

qui montent le dossier de rénovation ,593. 

Il importe donc de noter que, dans le cadre d'une entreprise de 

développement local, aIors que le patrimoine n'y est ni la raison première de 

l'intervention ni forcément une priorité, sa sauvegarde est tributaire de la perception 

des citoyens résidents. Le patrimoine bâti est ainsi considéré partie prenante de 

I'enviromement à redéployer, s'intégrant dans l'action «transversale» : 

La rénovation urbaine devient un projet de développement de quartier, plus 
précisément dans les quartiers qui cumulent des problèmes socio-économiques 
et des problemes de dégradation de l'habitat. 11 s'agit donc d'aborder 
frontalement les problèmes du quartier et de ses habitants : le logement, 
l'espace public souvent déstructuré, l'emploi, la réinsertion 
socioprofessionnelle, le travail communautaire et interculturel. Dans cette 
optique-la, le travail sur la brique » n'a de sens que s'il s'intègre dans cette 

592 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993 modifiant l'arrêté de I'Exikutif du 6 
décembre 1985. Arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 6 décembre 1985 relatif à l'octroi par 
la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine. Chapitre 1, 
« Dispositions générales » article 2, CWATU, 1994. Les italiques sont rajoutés. 
593 SCHAUT, Christine, Op. cit., p. 107. 



démarche transversale. Quant à la réhabilitation du patrimoine, elle fait aussi 
l'objet de ce type d'arbitrage mais est aussi de plus en plus perçue comme une donnée 
fondamentde dans la rehbilitatiun de l'espace et  drms la réappropriation du quartier 
et de son quotidien pur les habitants eux-mêmes.594 

En outre, «bien que les opérations de rénovation urbaine n'aient pas pour 

objectif premier la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel, celui-ci est pris en 

compte, de manière formelle ~ 5 9 5 .  Comment s'élabore cette mise en compte ? Elle 

débute par I'andyse-de données d'une enquête, auprès des résidents, « sur la situation 

existante, notamment sur la valeur architecturale des bâtiments existants, sur la qualité 

de l'environnement, sur les parcs et les arbres intéressants, sur les biens classés, sur Ies 

éléments du patrimoine social identifiés par les habitants du quartier, sur l'image que les 

lurbitanfs ont de leur quartier. ~ 5 % .  

Dans ses politiques, donc, la RW reconnaît que la sauvegarde du patrimoine est 

liée à la perception du public. Toutefois, une nuance s'impose. Dans certains cas, le 

public le plus directement concerné n'est pas en mesure de réagir à la dégradation de 

son environnement. Les résidents de quartiers anciens désaffectes présentent souvent 

les caractéristiques démographiques défavorables: pauvreté, bas niveau d'instruction, 

manque de ressources, démotivation sociale, poids politique réduit, etc. En outre, ce 

public n'est pas toujours conscient des enjeux reliés au patrimoine de leur quartier, par 

manque de sensibilisation au problème. 

Dans de telles situations, la prise de conscience initiale provient non pas du 

public résidant mais des autorités communales ou, le plus souvent, d'un groupe de 

citoyens avertis, généralement voisins de I'endroit concerné et désireux d'améliorer 

l 'enviro~ement urbain qu'ils partagent. Elle se traduit rapidement par la formation 

594 Ibid., p. 108. Pour les détails des procédures, voir THIERNESSE, Louis, Éduquer à 
l'aménagement - du territoire, Namur, MRW - DGATL, 1992 (3e édition, revue). 
595 Ibid., p. 108. 
5% Ibid., p. 109. Les italiques sont rajoutes. 



de regroupements qui susciteront Ifintemention de l'instance locde la plus proche : la 

commune. De telle sorte qu'il est parfois malaisé de definir l'action citoyenne et de 

distinguer où s'arrête et où débute l'intervention communde, tel qu'on l'a déja 

observé. Ainsi, dans le cas de la sauvegarde du patrimoine immobilier de I'lnha-muros 

montois, l'élément catalyseur fut l'action citoyenne montoise, de l'intérieur comme de 

I'extérïeur des quartiers directement concernés. 

À I'inverse de la rénovation urbaine, basée sur le r6Ie des communes et des 

habitants, la << revitalisation des centres urbains » - deuxieme principe définisseur >> 

de la politique patrimoniale wallonne - s'opPre surtout dans un partenariat entre la 

RW et les acteurs privés. L'initiative de revitalisation revient encore une fois à la 

com&une, mais l'action vise avant tout à w encourager les initiatives privées sur le bâti. 

(...) Contrairement à la rénovation urbaine, l'opérateur principal est donc un acteur 

privé. .597 

À première vue, cela laisse les quartiers de centre vulnérables soit au 

désintéressement des entrepreneurs, soit aux entreprises de spéculation ou de 

construction inappropnées. Il ne semble pas que ce dernier danger soit un facteur 

important, car les critères de la RW pour l'obtention de subventions sont suffisamment 

exigeants : « Cette association (partenariat public/privé) n'implique pas de laisser- 

faire, puisque les privés sont tenus d'investir dans des espaces privés qui soient 

affectés, pour une part, au logement social »598. Dans le premier cas, les résistances 

sont surtout d'ordre pécuniaire. Le MRW offre donc son soutien financier, 

particulièrement pour le réaménagement des espaces publics avoisinants (parcs, rues, 

places, arborisation, etc.), de même que pour la requalification des infrastructures 

597 CWATUP, 1990, cité dans l'entrevue avec Mme Sylvie Ghenne, secrétaire de la 
Commission royale des monuments, sites et fouilles, 1994. 
5% SCHAUT, Christine, Op. cit., p. Ill. 



necessaires (egouts, éclairage, voirie, e tc . )F Dans ces interventions de « revitalisation 

des centres urbains », le partenariat o£fre un soutien complémentaire à celui de l'État. 

L'intervention du privé est alors primordiale. 

LES SUBSfDES ET PARTENAR/A TS 

On constate ainsi que la RW exige le partenariat public-privé et met l'accent sur 

les intervenants locaux : villes, communes ou individus sont les premiers 

responsabilisés pour la conservation de leur patrimoine et le rôle de  la Région en est 

un de soutien technique et financier. En l'occurrence, ce rôle subsidiaire s'avère fort 

important. Depuis l'arrêté du GRW, en 1993, « les monuments classés peuvent obtenir 

une subvention en faveur des travaux de conservation. Cette subvention est accordée 

pour la protection, l'entretien la restauration et la mise en valeur du monument. >@JO 

L'attribution se détermine en fonction du propriétaire et de la nature du patrimoine : 

Pour les monuments classés et (...) pour autant que le propriétaire 
soit un pouvoir public subordonné ou un privé (personne physique 
ou morale), les taux de subventions sont les suivants : 

jusqu'à 60 % du coût des études préalables aux travaux de 
restauration 
jusqu'à 80 % du coût des études préalables aux travaux de 
restauration s'il s'agit d'une opération de conservation intégrée et 
que l'immeuble est d'intérêt collectif 
jusqu'à 95 % pour les monuments classés << patrimoine 
exceptionnel » ou faisant partie intégrante d'un de ces immeubles 
(peintures, sculptures, vitraux, etc ...) 
jusqu'à 100 % quand c'est une ASBL, un privé ou un pouvoir 
public qui met en œuvre la restaurati0n.m 

599 Voir Arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 6 décembre 1985 relatif à I'octroi par Ia 
Région de subventions pour l'exécution d'opération de renovation urbaine, Chapitre IV 
<< Financement de l'opération de rénovation urbaine », CWATUP, 1994. 

a Analyse des politiques nationales du patrimoine culturel. Rapport sur les politiques du 
patrimoine culturel en Europe : Belgique », dans L'Europe et la coopération culturelle, 
UNESCO, Paris, 1996, p. 21. 
* ÇCHAUT, Christine, Op. cit., p. 97. 



En outre, si les travaux sont exécutés par un propriétaire de droit réel 
sur le bien, par des bénévoles agissant avec l'accord du titulaire (...), ce 
soutien peut atteindre 100 % du cofit des matériaux et des moyens 
nécessaires à Ifexécution des travaux602 

L'importance de cette participation financière gouvernementale - doublée de 

celle de I'entrepnse privée - s'explique par la double gageure de la RW en matière de 

patrimoine urbain: que le patrimoine est outil de développement socinl, en améliorant 

le cadre de vie urbain, et que le patrimoine est un  outil de développement économique, 

lorsqu'on sait l'intégrer aux fonctions modernes de la ville. Le postulat de ce double 

rôle, clairement explicité dans la politique patrimoniale wallonne, a une résonance 

concr&te, vérifiable dans le budget national. Jean-Claude Van Cauwenbreghe, Vice- 

Président du Gouvernement wallon rapporte qu'en douze ans, soit de 1988 à 2000, les 

crédits affectés au patrimoine sont passés de 285M FB a 1MM 850M FE3 : 

Cette tendance (à l'augmentation) s'est vue confirmée cette année (2000), 
dans le cadre d'un budget difficile. En effet, en dépit de la faible 
croissance de 1999, de la mise en œuvre de la phase définitive de la loi 
de financement, d'un important effort de solidarité avec la Communauté 
Wallonie-Bruxelles et de notre volonté d'amorcer notre désendettement, 
nous avons voulu augmenter de 192 millions les moyens accordés au 
patrimoine, soit un accroissement de plus de 11 %. Si nous avons résolu 
d'accorder des moyens accrus au Patrimoine, c'est parce qu'en accord 
avec mes collègues, j'ai estimé qu'il s'agissait d'un secteur capable de 
contribuer eficacement nu redressement smtcturel de la Wallonie.- 

Ces subsides importants, avec les mesures d'appui qui les accompagnent, sont 

doublés de mesures législatives à nature coercitive, s'appliquant surtout aux pouvoirs 

public et institutionnel. Ceux-ci doivent, <<en préalable à toute décision de 

construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée du 

patrimoine (. . .) produire une étude démonh-nn t l'impossibilité d'afjcecter ù I'mtiuité proposée 

a Analyse des politiques nationales du patrimoine culturel. Rapport sur les politiques du 
patrimoine culturel en Europe : Belgique nt Op. cit., p. 21. 
a Éditorial spécial de JeanClaude Van Cauewnberghe dans Les échos du patrimoine, no 45 
(janvier, février, mars 2000), p. 1. Les italiques sont rajoutés. 



le ou les bien relevant du pahimoine (...) >@4. L'obligation à l'înclusion du patrimoine 

démontre que, dans la politique wallonne, la conservation du patrimoine passe par sa 

réaffectation A une fonction moderne et que, inversement, les fonctions modernes de la 

ville sont un moyen de conservation du patrimoine. C'est cette interaction entre 

fonctions urbaines et patrùnoine confere à ce dernier son rôle d'atout économique et 

social, troisi&ne des principes définisseurs de l'intervention patrimoniale de la RW. 

11 est clair que dans l'élaboration de ses politiques patrimoniales, la RW 

reconnaît la valorisation du patrimoine comme un apport à la société wallonne, apport 

économique, bien sûr, calculable et quantifiable; mais apport, également, qui s'évalue 

en des termes immatériels, moins faciles à chiffrer : Ifidentité, la symbolique, la qualité 

de vie des résidents. On accorde une importance croissante à ces facteurs. Louis 

Thiernesse écrit, en regard de la réhabilitation des quartiers urbains en voie de 

taudification : a On s'oriente de plus en plus vers des opérations plus modestes, plus 

sensibles, dans lesquelles on cherche à associer rénovation, réhabilitation et 

environnement avec, à l'esprit, une réelle amélioration du cadre de vie >@S. 

Dans le cas de Mons, particuli&rernent, le choix de cette échelle et de ces 

priorités sociales se situe au cœur de l'intervention patrimoniale. Les résultats concrets 

s'offrent à l'observateur qui visite le centre ancien. 11s sont aussi visibles dans le Plan 

de structure (PçM)606 produit en 1978, et plus récemment, dans les objectifs du Schéma 

de structure (SM)  de mars 2000607, ainsi qu'on l'a note. 

601 Moniteur belge. - Texte de loi, Livre III (< Dispositions relatives au patrimoine » Titre 
premier - généralités, chapitre 1, artide 186. Les italiques sont rajoutés. 
as THIERNESSE, Louis, Éduquer à l'aménagement du territoire, Namur, MRW - DGATL, 
1992 (3e &dition, revue), p. 28. 

Le Règlement communal d'urbanisme n'a pas vocation à régir l'affectation du sol et ne 
se soucie pas de programmation des aménagements, ce qui est le domaine du Scherna de 
structure- (...) il peut cependant tendre aux mêmes objectifs que les options du Schéma de 
structure dont il constitue donc un complément et un approfondissement ». Cette atation en 
elle-même justifie que le RCU ne tienne pas une place très importante dans ce chapitre. 



5.3 LE RAYONNEMENT DU PATRIMOINE 

La contribution citoyenne represente un irnpeatif pour plusieurs, comme on l'a 

d6jà noté. Si la premiere obligation est une borne connaissance du terrain et du 

contexte, «la seconde condition de réussite est qu'il y ait participation active de la 

population au plan de rénovation urbaine. (...) Que puissent se réunir autour des 

problèmes d'aménagement urbain, des personnes issues de tous les horizons sociaux 

et professiomels (...) @S. Dans sa nomenclature des conditions nécessaires à la réussite 

de la conservation du patrimoine urbain, M. Barthélemy insiste sur la place des jeunes 

dans le processus, et sur le fait qu'il est impératif de sensibiliser la génération 

montante aux exigences de la conservation du patrimoine : 

Participer à la protection du patrimoine commun afin de pouvoir 
transmettre ces témoignages concrets de l'histoire aux générations 
futures, c'est faire preuve de citoyenneté responsable. (...) L'éducation 
et la formation initiale des jeunes au patrimoine concrétisent 
parfaitement cette vision de l'avenir en associant la jeunesse, gage 
d'une ingéniosité humaine outrepassant l'ere industrielle, et le 
patrimoine, témoignage d'un savoir-faire immémorial. ~ 6 0 9  

Ainsi, l'éducation au patrimoine des générations suivantes et la sensibilisation des 

adultes - populations de souche ou migrantes - font partie intégrante du traitement du 

patrimoine urbain, et sont essentielles à sa conservation à long terme. 

Néanmoins, on trouvera, a l'annexe 6, la TabIe des matieres et le Chapitre 1.A.3 : <( Le contenu 
synthétique du Reglement communal d'urbanisme ». 

a7 çdiéma de structure de la Ville de Mons. Rapport 8, Phase 3 - Étape 7. Objectifs détaillés 
(provisoires). Certains extraits sont reproduits en annexe 5. Le Schéma d'aménagement 
s'accompagne du Plan communal de Développement de la Nature. Il concerne 
essentiellement les zones rurales ou prérurales et n'intervient dans l'aménagement urbain que 
dans la mesure du maillage vert. Pour cette raison, il ne fait pas partie de cette analyse. On 
peut néanmoins se procurer copie du texte à l'Hôtel de Ville de Mons ou sur Intemet à 
Y adresse suivante : http:// www.mons.be/ français/ bienvenu.htm. 

Mons. Hier, aujourd'hui, demain, Op. cif., p. 5. 
BARTHÉLEMY, Jean, « L e  patrimoine architectural et urbanistique, facteur de 

réorientation et de développement >,, Conférence intergouvernementale - ..., Stockholm, 1998, 
Op. n't., p. 13,20. 



5.3.1 /ZAY~NNEMEUTVERSL'INTERIEUR:L'ÉDUCATION AU PATRIMOINE 

L'immense problématique du rayonnement du patrimoine urbain touche à la 

fois le public interne, par la voie de la sensibilisation et de l'éducation, et le public 

externe, par Le biais du tourisme. En entreprendre l'analyse serait une tentative 

démesurée si elle n'était limitee par les balises qui s'imposent logiquement dans le 

cadre de ce chapitre. kemierement, ce thème ne concerne que le patrimoine bâti, la 

problématique du rayo~ement  ayant déjà été évoquée à plusieurs reprises dans les 

deux chapitres précédents (sensibilisation des jeunes au patrimoine vivant par la 

Ducasse, aux métiers traditionnels, aux légendes; formation par le biais des musées, 

des expériences muséales, des Classes du patrimoine in situ., etc.). 

Deuxièmement, le theme n'est abordé que sous l'angle du traitement - 

patrimonial. Ni le tourisme, ni la pédagogie, ni la sensibilisation en elles-mêmes ne 

retiennent l'attention autrement que par leur contribution à l'intervention 

patrimoniale, en milieu wallon ou montois. 

Troisièmement, pour éviter toute redondance et procéder avec le plus de 

concision possible, on a réduit le nombre d'exemples proposés, les choisissant comme 

toujours selon leur représentativité et/ou leur importance; Il ne s'agit pas de dresser 

l'inventaire des ressources de tourisme et d'éducation au patrimoine, mais bien de 

sélectionner les éléments pertinents et de les situer dans la problématique du 

traitement du bâti urbain. 

Dans le cadre de la pédagogie du patrimoine, les Classes du patrimoine 

s'imposent premièrement, tant pour leur ancienneté que pour leur importance. 

L'expérience novatrice « Les sens du patrimoine », coordonnée par la Fondation Roi 



Baudouin retient également l'attention. À la fois exemplaire et adaptable, elle offre le 

point de vue d'une fondation, ce qui n'a pas encore été directement présenté. En outre, 

ce projet se distingue par la formule de maülage obligatoire qu'il préconise et qui brise 

Ifexclusivité du duo enseignementculture pour y introduire des intervenants d'autres 

horizons. 

L'éducation au patrimoine préoccupe officiellement les intervenants depuis 

plus de quarante-cinq ans. On en retrouve une première mention dans la Convention 

culturelle européenne qui marqua la formation de I'ECC, L'Europe de la Coopération 

Culturelle, en 1954.610 Des lors, le souci de << communiquer » le pahimoine ressurgit 

régulièrement, et les initiatives de sensibilisation et de pédagogie se multiplient. « En 

effet, l'UNESCO, IfICOMOÇ et le Conseil de l'Europe ainsi que de nombreuses 

fondations et institutions scientifiques n'ont cessé de dicter des recommandations en 

faveur de la sensibilisation du public à la sauvegarde du patrimoine. >>611. En outre, 

avec la progression de la mondialisation, on perçoit une urgence >> à l'éducation 

patrimoniale. Ayant élargi la notion du patrimoine, à la fois dans son contenu et dans 

son territoire, on en comprend mieux la précarité et de vulnérabilité : 

Ainsi, la définition du patrimoine est en perpétuelle évolution. Une 
telle extension est le fruit d'une prise de conscience collective : la peur 
de perdre ses reperes familiers, fondements même de la mémoire des 
lieux et des ambiances. (...) Dans le monde entier, ce patrimoine est en 
danger, sous la pression d'une culture amalgamée artificiellement, 
dont une mediatisation et une promotion commerciale forcenées 
assurent le s u c c è s . 6 1 2  

610 L'Europe de la Coopération culturelle. Site Intemet du Conseil de l'Europe. 
http://cuIture.coe.fr/welcome/fr/copliste.html 
611 ,< Pour une implication active des jeunes dans la sauvegarde du patrimoine s dans Les 
échos du patrimoine, no 31 (juillet-août-septembre 1996)' p. 1. 
612 Jean BARTHÉLEMY, « Le patrimoine architectural et urbanistique, facteur de réorientation 
du développement )>, Op. cit., p. 5. 



Et de conclure que la formation des jeunes au patrimoine architectural s'inscrit dans 

« toute une phiIosophie d'action qui se donne pour mission d'éveiller la créativité et de 

I'onenter non dans I'optique de la mpture par rapport A ses racines, mais bien dans 

celle d'une continuité culturelle profondement humaine ~ 6 1 3 .  

C'est dam cette optique que s'étaient élaborées les Classes du patrimoine, au 

début des années 1980, d'abord en France puis plus largement en Europe. 

Progressivement impIantées dans la plupart des pays, «elles se déroulent dans le 

temps scolaire mais impliquent une transplantation hors du milieu scolaire 

habituel. ~ 6 1 4  Pluridisciplinaires, elles exigent un investissement important de divers 

intervenants : 

De la préparation à l'exploitation, une classe du patrimoine constitue un projet 
éducatif global, de logue durée, qui associe le plus grand nombre de discipline 
autour d'un thème commun. En outre, pendant son déroulement, elle exige un 
partenariat entre enseignement et culture, une confiance réciproque et une 
complémentarité entre les responsables pédagogiques et les intervenants 
culturels.615 
En Wallonie, où elles sont facultatives, elles existent depuis 1989 et font l'objet 
de sorties scolaires et de concours annuels. << Plus de 2 000 enfants se sont ainsi 
penchés sur leur environnement bâti.6'6 

En 1994, le projet « L'école adopte un monument >> s'est greffé aux Classes, en 

renouvelant ainsi l'intérêt didactique. En vertu de ce programme, tes écoles 

participantes s'intéressent à un éIément du patrimoine architectural et l'insèrent dans 

différentes matières et activités. Leur tenue exige « une large et active participation des 

pouvoirs enseignants, tous réseaux confondus. Depuis 1995, des centaines d'écoliers et 

613 Ibid., p.18. 
614 « Les dasses du patrimoine. Classes européennes du patrimoine culturel », Mémento sur 
les classes européennes du patrimoine, Strasbourg, Les Éditions du Conseil de l'Europe, 1993, 
p. 33. 
625 L'Europe de la  Coopération culturelle. Site Internet du Conseil de l'Europe. 
http://culture.coe.fr/pat/fr/ fpa t7b.html 
616 halvse  des voiitiques nationales du patrimoine culturel, Op. cif., p. 28. 



d'étudiants préparent des dossiers consacrés des sites qu'ils font découvrir au public 

durant les JDP. ~617 Un an apr&s son lancement, Danielle Sarlet, Directrice de la 

DGATLP déclarait : << Comme notre avenir réside en notre jeunesse, je me réjouis de 

souligner l'importance de la participation des écoles et des écoliers aux JDP a travers 

l'action 'Adoptons un monument' »618. Ce projet pédagogique, s'insérant ainsi dans les 

Journées, se trouve ipso fado intégré a La dimension touristique de celles-ci. Éducation 

et tourisme se conjuguent en un triptyque culture-education-tourisme, essentiel au 

patrimoine. On y reviendra. 

Dans cette même optique s'est élaborée, sous l'Égide de la Fondation Roi 

Baudouin, la campagne « Les sens du patrimoine » (LSDP). Dans ce cadre, des 

centaines de jeunes, de la maternelle à la fin du lycée participent, depuis 1997, à des 

expériences novatrices, qu'ils ont eux-mêmes conçues, en vue de se réapproprier le 

pahimoine culturel et naturel qui les entoure. La raison d'être du projet est de susciter 

la collaboration de divers acteurs sociaux et économiques afin de produire des outils 

permettant d'inclure le pahimoine dans la pratique pédagogique619. (Voir annexe 7, la 

brochure-rapport 1997-1998 décrivant les outils pédagogiques réalisés.). 

Quatre objectifs sous-tendent l'entreprise : 

1. Le décloisonnement entre les milieux du patrimoine, de la culture et de 
l'enseignement Grâce aux partenariats mis en place, trois mondes qui, 
habituellement, n'interagissent que dans des cadres limités, sont placés en 
maillage autour de la sensibilisation au patrimoine. 

2. L'engagement comme jeune acteur dans la société civile « Les sens du 
patrimoine >> aeuvre à responsabiliser les jeunes face au patrimoine, dans un 
effort de conscientisation civique. 

3. La volonté de rencontrer plusieurs des objectifs pédagogiques actuels 

617 Site Intemet de la Région wdome : http://www.waUonie.be/hM 
SARLET, Danielle, « Avant-propos D dans Joumées du patrimoine 1995. Le patrimoine 

civicpe. (programme) 
619 A l'invitation de la Fondation Roi Baudouin, il fut possible d'assister au Forum 1999, tenu 
au Domaine provincial d'Hélécine (Brabant Wallon), dans l'ancienne abbaye d'Heylissem. 



a manière transversale dont les projets «utilisent >> le patrimoine permet aux 
pédagogues de combiner harmonieusement les aspects cognitifs, affectif et 
hédoniste de l'apprentissage. Elle s'inscrit dans la ligne de pensée de la 

pédagogie active >>. 

4. Une meilleure prise en compte du patrimoine architectural et des enjeux de 
sa sauvegarde L'opération permet A des publics qui ne se positionnent 
d'habitude par rapport au patrimoine qu'en tant que consommateurs (écoles, 
parascolaire, familles), de mieux investir ce domaine; eLle permet de canaliser 
l'effet démultiplicateur d'une action directement ciblée sur les jeunes. 

L'implication de plusieurs acteurs de divers champs d'action et la collaboration 

intersectorielle sont le fer de lance de LSDP, comme l'est, pour la Région Wallonne, la 

participation des communes et du privé. Lors de la campagne 1997-1998, des 

partenaires de divers horizons furent mobilisés dans les proportions suivantes : 

Monde de l'enseignement tous niveaux, techniques 29,5 % 
scolaires, techniques, alterna ficles, écoles supérieures, faail fés ... 

Secteur socioculturel 28,8 % 
fmjers et centres socioculturels, artistes, luhtlzèque.. . 

Partenaires institutionnels 12,8 % 
associations, cornmandifaires 

Partenaires issus de la mouvance du pabimoine 10.8 % 
assoc. actives dnns le pafrhz., archéologues, historiens ... 

Associations liées à la sauvegarde de l'environnement 4,7 % 
A.S.B. L.: environnement urbain, rural, naturel 

Secteur des musées 4,l % 
centres nrusicographiques, maisons, collection neu rs 

Autres 9,4 % 
PME, communes, individus, regroupements ... 

Il en résulta la mise en candidature de 129 projets, dont 14 furent retenus : 7 en 

milieu urbain ou périurbain, 6 en milieu rural et 1 en milieu mixte, rassemblant prés 

de 200 partenaires de divers horizons, avec une aide financière globale de 8 000 000 FB. 

Comme la Région Wallonne dans le cadre de ses opérations de rénovation urbaine et 

de revitalisation des centres urbains, le partenariat entre les secteurs publics et prives 

constitue une exigence pour l'obtention d'un financement. Ce maillage intersectoriel 

place le patrimoine << dans le champ de vision », pourrait-on dire, d'entreprises qui, 

autrement, s'en préoccuperaient bien peu. Celles-ci s'en trouvent par le fait même 



sensibiIisées iî la question patrimoniale. Inversement, l'obligation de recherche de 

collaborations hors institution oblige à une plus grande ouverture les responsables qui, 

parfois, ont tendance à se replier sur le financement de l'État- 

Un Forum, tenu à l'automne 1999, avait comme objectif de faire cornaître LçDP 

A travers les projets sélectionnés. Les deux jours étaient organisés autour de 

l'expérimentation de ces 14 démarches interdisciplinaires et multimédiatiques6*0. Mis 

en situation d'apprentissage, les participants devaient reproduire les étapes de certains 

projets avec les outils construits en milieu scolaire, puis avaient l'occasion d'examiner 

les réalisations des élèves et de questionner les responsables. 

L'observateur put donc constater la création d'outils pluridisciplinaires, à 

havers << une approche transversale >> au potentiel pédagogique étonnant >> : 

(...) le patrimoine n'est pas considéré comme « une nouvelle matière à 
insérer dans un cursus scolaire déjà surchargé ». 11 ne constitue pas 
un savoir à maîtriser au sortir de SécoIe ou une f i n  en soi.( ...) Bien 
plus qu'un support servant à illustrer le cours d'histoire, les biens 
patrimoniaux constituent en soi de véritables objets >> de réflexion, 
de questionnement et d'amusement. L'utilisation du patrimoine en 
milieu scolaire permet des exploitations multiples dans le cadre de 

matières traditionnelles >> telles que l'étude du d i e u ,  la 
géographie, les mathématiques, le français, la religion ou la morale. Si 
elle explore l'histoire, éveille aux techniques anciennes, fait percevoir 
des enjeux sociaux - à la manière dont peut le proposer un partenariat 
pluriel -, la démarche devient un instrument de citoyemeté.62' 

La plénière permit une démonstration de cette éducation plurielle au 

patrimoine et à la citoyenneté, dans le cadre d'un projet visant l'intégration 

d'immigrants dans la culture wallonne contemporaine. Des chants folkloriques 

anciens se déclinaient sur rythmes rap, tout en conservant leurs paroles en Wallon. Ce 

620 Théâtre, informatique, audiovisuel, muséographie, exploration sensorielle, chorales, etc. 
6n lbid., p. 2&27. 



sont donc des adolescents, garçons et fiIIes, Belges, Noirs, et Maghrébins, avec tchador 

ou body-piercing, qui démontraient la vitalité du pahimoine vivant acclimaté à la réalité 

urbaine contemporaine. Il y eut deux rappels, et beaucoup d'émotion ... 

Tous près de Mons, un projet a et6 retenu pour la campagne LÇDP 1999-2000 : 

celui de Morlanwelz, en collaboration avec le Musée de MariemonP2. Ce projet est 

axé sur la CC formation des formateurs » et se décrit comme : 

La conception, application et évaluation de matériels didactiques originaux, 
fruits de projets menés par les étudiants de L'école normale en collaboration 
avec le musée (de Mariemont). Les futurs professeurs deviennent des 
partenaires actifs du service éducatif et ne sont plus considérés comme de 
simples consommateurs culturels des musées (clé sur porte). Une telle 
expérience permettra d'instaurer des modalités de pratique de partenariat 
école/musées où les acteurs fonctionnent de concert.623 

Le projet béneficie d'une subvention de la Fondation Roi Baudouin de 476 000 FB. 

t!A ÇEIVS/BUiSA T/ON DU PUBLIC 

Complétant la démarche de l'éducation au patrimoine et parallèlement ,i la 

pédagogie en milieu scolaire, la sensibilisation au patrimoine tient une place 

622 Sis sur l'ancien domaine de la Reine Marie de Hongrie (XVIe siPcle), a la fois institution 
de recherche, centre culturel et parc naturel, ce Musée d'art expose une collection hétéroclite 
constituée d'artefacts des civilisations classiques de l'Égypte, de la Grèce, de Rome, ainsi 
que de spécimens remarquables d'art chinois, d'arts décoratifs européens, d'archéologie et 
d'histoire locale et une bibliotheque somptueuse. Le musée est dominé par deux 
personnalit& : celle de la souveraine et celle de Raoul Warocqué, de fortune charbonnière, 
qui constitua la riche collection et la Iégua à l'État en 1917. Le château d'origine, détruit par 
un incendie en 1960, fut remplacé, en 1975, par un édifice moderne d'inspiration Le 
Corbusier. Le muske est situé dans un parc, arboreturn paysager, dans lequel I'on retrouve 
fontaines, vestiges architecturaux et sculptures tel que l'un des Bourgeois de Chlais. Le musée 
offre un service pédagogique et publie activement. Voir : Guide du Parc et du Musée Royal 
de Mariemont, 1993. 
6+) Campagne <<Les sens du paîrimoine 1999-2000 », Liste et présentation des 10 projets 
primés. Fondation Roi Baudouin, mars 2000. 



importante dans Iëducation populaire, en Wallonie, à Mons, comme dans la plupart 

des pays et des villes d'Europe. Elle fait partie des << quatre axes fondamentaux de 

développement du patrimoine >> identifiés par Robert Collignon, Mirtistre-Président de 

la Région wallonne : «la prévention, la hiérarchisation, la sensibilisation et la 

réaffectation ~624 ,  et selon qui << la prise de conscience de tous nos citoyens passe 

inévitablement par la sensibilisation active auprès d'un large public. Cinq activités 

majeures sont élaborées dans un objectif de vulgarisation : 

Les années thématiques >> consacrées au patrimoine wallon, qui visent à la 
mise en valeur par la promotion et par des travaux d'entretien, de réfection, des 
éléments de patrimoine populaire regroupés, années par année, autour d'un 
thème donné (fontaines, enseignes et portes, portails et portiques, fers forgés, 
etc.) Le succès des années thématiques a révélé 1 »intérêt tout particulier pour le 
patrimoine local, mais aussi une prise de conscience de la responsabilité collectizie du 
patrimoine. 

La multiplication des publications de vulgarisation de qualité, destinées à un 
large public et d'outils indispensables aux professionnels ». La Division des 
Monuments, sites et fouilles mène une politique exwêmement dynamique : 

en publiant des outils indispensables : inventaires, listes de monuments, sites 
classés, atlas, plans de secteurs, périodiques, mises à jour diverses ... 
en publiant des ouvrages, des fiches et des collections présentant le patrimoine 
vernaculaire (etc.) 

en encourageant et en collaborant au financement de nombreuses publications. 

Un vaste effort de médiatisation, notamment par de nombreuses réalisations 
audiovisuelles dans le domaine de la protection du patrimoine, par le soutien 
de télévisions communautaires et de diverses émissions de la RTl3F 

Le soutien de nombreuses associations qui participent à I'effort de 
sensibilisation. Ainsi peut-on parler de socialisation nouvelle entre le public et 
son patrimoine grâce a des démarches et à des formations menées par les 
associations de protection du patrimoine. 

L'organisation annuelle des Journées du patrimoine (JDP), qui se signalent par 
leur envergure et par Ifintérêt croissant qu'elles suscitent dans la population625. 

624 K Patrimoine en action >> dans Les échos du patrimoine, no 33 (janvier-février-mars 1997)' 
p. 1. 
625 ,< Analyse des politiques nationales du patrimoine culturel. Rapport sur les politiques du 
patrimoine culturel en Europe : Belgique », Op. cit., p. 26. 



A mi-chemin entre la sensibilisation et la pédagogie, et certainement situées 

dans l'axe de la vulgarisation, Ies Journées du patrimoine (JDP) se caractérisent par 

une large participation du public jeune et adulte. Leurs objectifs se définissent ainsi : 

« Depuis leur origine, les JDP ont pour double vocation de rapprocher les citoyens de 

leur patrimoine et de leur faire prendre conscience de leur identite culturelle 

commune »6*6. L'observation des JDP à Mons a fourni une occasion unique d'aborder, 

sur le terrain, plusieurs des déments fondamentaux à la problématique : le traitement 

et la gestion du patrimoine à Mons, les liens entretenus avec l'industrie touristique, 

l'attitude de la population face aux traces de son passe, I'ïmplication des divers paliers 

de gouvernement, le rôle des ASBL culturelles, la place de la recherche histonq~e et 

enfin, le fonctionnement du mécénat institutionnel, en d i e u  scolaire comme en 

milieu recréa@? Selon le Rapport sur les politiques du patrimoine (1996) : 

Les JDP constituent indéniablement l'événement majeur de l'année au 
niveau du grand public. La grande diversité du programme (540 
activités et quelque 2000 animations en 1994), sa large médiatisation et 
l'accès libre à toutes les manifestations répondent à l'objectif de 
sensibilisation d'un public toujours plus nombreux. La progression du 
nombre de visiteurs est à ce sujet tout à fait significative : de 70 000 en 
1989, ce nombre est passé a 275 000 en 1994.63 

Les statistiques récentes montrent une progression continue. Dans son bilan 

provisoire de 1999, la direction évalue à 420 000 le nombre de participants en Wallonie 

et à près de 70 000 dans les 

Journées ont permis I'acces 

inaccessibles au public, et la 

seules villes de Liège et Mons. Cette même année, les 

à quelque 5 000 châteaux ou sites habituellement 

tenue de 20 000 à 30 000 spectacles à thématique de 

626 Colloque tenu à BmeUes, du 22 au 24 avril 1999. Publication des Actes à venir. Texte du 
résumé disponible sur Intemet, au site de la Fondation Roi Baudouin : http//www.kbs-frb-be 
627 Trois observations directes : 1995 (suivie d'entrevues avec Jean Barthélemy, directeur des 
Journées du patrimoine en Wallonie et avec les responsables de Ia Division Patrimoine du 
Conseil de l'Europe, à Strasbourg), 1996 (avec les participants qu&écois du premier colloque 
Québec-Mons) et 1998 (a l'invitation de la Ville de -Mons). 



patrimoine. En outre, la Direction des JDP engage des actions (prêt de personnel, tec.) 

pour que les sites restent ouverts le lundi suivant, pour en permettre I'utilisation par 

les écoIes.629 

Dans ses vœux de Nouvel An à la communauté du patrimoine, le Vice- 

Président wallon annonce une planification intégrée et pluriannuelle, de même que sa 

volonté de voir désormais les JDP << servir de trame à nos actions tant de protection 

que de restauration et de sensibilisation. Cette volonté se concrétise avec l'annonce du 

theme Itinéraires au fil de l'eau et la présentation simultanée des thèmes des deux 

années suivantes Itinéraires aufil des idées et Itinéraires au fil du labeur.m. 

On constate que d'importants efforts sont enclenchés pour sensibiliser le public 

à l'importance du bâti ancien. Dans la synthèse d'un colloque sur les JDP, tenu sous le 

thème Les JDP, les clefs d'un succ& et les défis de demain », et demandait : << quel 

impact les JDP ont-elle sur la conservation et la mise en valeur du pahimoine ? ,631. 

Président des JDP en Wallonie, Jean Barthélemy, affirme : D ' a ~ é e  en a ~ é e ,  le 

succès populaire grandissant des Journées du patrimoine confirme l'avènement d'une 

perception authentiquement 'sociale' du patrimoine architectural, perception qui 

traduit le caractere éminemment affectif qui sous-tend la reconnaissance du 

patrimoine. ~ 6 3 2  L'enjeu est réel, selon le Ministre-Président : 

-- 

628 Analyse des politiques nationales du patrimoine culturel, Op. cif., p. 26. Les italiques sont 
rajoutés mais les caractères gras figurent dans le texte. 
629 Entretien avec Mme Plumier, Directrice des Journées du patrimoine pour la Wallonie. (iuin 
2000). 
6x1 Op. cit., p. 26. 

Colloque tenu à Bruxelles, du 22 au 24 avril 1999. Publication des Actes à venir. Texte du 
résumé disponible sur Internet, au site de la Fondation Roi Baudouin : http//www.kbs-frb.be 
632 BARTHÉLEMY, Jean, « Le patrimoine architectural et urbanistique, facteur de 
réorientation et de développement », Conférence intergouvernementale - ..., Stockholm, 1998, 
Op. cit., p. 5. 



Le patrimoine est l'expression des traces d'une histoire qui se 
perpétue. Sa mise en valeur est la voie privïkgiée pour construire 
notre identité culturelle. Loin de la tentation d'un repli « identitaire », 
la culture de nos traditions est indissociable de la culture de 
l'ouverture et de la tolérance. »633 

Ainsi, on constate, en amont comme en aval du processus de conservation- 

valorisation du patrimoine, l'importance de la perception, de la << reconnaissance >> de 

ce dernier par la communauté dans laquelle il se trouve, cette perception étant la base 

de toute action de sauvegarde. 

Enfin, la sensibilisation au patrimoine, tout comme l'enseignement de celui-ci, 

nécessitent l'apport d'un personnel dCiment forme. La formation de professionnels est 

donc reconnue comme partie prenante de la sauvegarde du patrimoine urbain63. Or, 

de façon presque unanime, les divers intervenants consultés, que ce soit dans les 

milieux rnus~ologiques, éducatifs ou autre, dénoncent le manque de ressources 

affectées à la formation. En 1996, A la suite d'un « séminaire transnational », la 

synthèse soulignait que, de façon générale : 

Si l'on peut disposer d'une importante documentation et d 'outils 
pédagogiques varies (voire, sophistiques) pour appréhender notre 
patrimoine, il n'en reste pas moins qu'un problPme majeur ressort des 
communications, à savoir la formation des formateurs (vulgarisateurs). 
Cette formation est inexistante.a5 

Le projet LSDP présenté par Morlanwelz est un exemple d'efforts entrepris dans 

cette direction. Dans de telles activités se rejoignent la pédagogie du patrimoine et la 

--- 

633 COLLIGNON, Robert, <( Patrimoine en action », Op. cit., p. 2. 
Voir résolution no 3C-a, TroisSrne conférence européenne des Ministres responsables du 

patrimoine culturel, Malte, 1992. Réference : site Internet de I'Europe de la coopération 
culturelle (UNESCO). http:/ /culhire.coe.fi/infocentre/ txt /  fr/conférence3.html 
655 GILLET, Joël, << Pour une implication active des jeunes dans la sauvegarde du patrimoine » 

dans Les échos du patrimoine, no 31 Odet-aoGt-septembre 1996), p. 2. 



sensibilisation. Cela fait partie du <<rayonnement du patrimoine », qui s'opère à 

l'interne par l'éducation, et à l'externe par le tourisme. 

5.3.2 YONNEMENT VERS L 'EXTERIEUR ." LE TOURISME 

Le tourisme, vu de l'intérieur, constitue un moyen de communiquer les 

particdarites de son patrimoine, d'exposer son altérité au visiteur. 11 s'agit dès lors, 

d'une transmission de ce patrimoine à un public extérieur en quête d'exotisme et de 

depaysement relatifs. En outre, on retrouve souvent ce domaine stratégique et 

controversé au cœur du développement patrimonial, partie prenante de l'économie 

locale. À titre d'exemple, en 1994, l'industrie du tourisme majoritairement culturel << a 

généré (mondialement) des profits s'élevant à 389 milliards USD et l'on prévoit un 

doublement d'ici à 2005 ~ 6 3 6 .  Le patrimoine est, selon les rapports du Conseil de 

l'Europe, «l'utilisation la plus massive, et certainement le plus intéressante, du 

patrimoine culturel +37. 

Il est donc compréhensible que la question du lien entre tourisme et patrimoine 

préoccupe les organismes internationaux depuis quelque vingtcinq ans. Le premier 

document international, spécifique et d'importance, est la Charte du tourisme culturel, 

parue en 1976, sous l'égide de I'ICOMOS. On y faisait état des dangers que représente 

pour le patrimoine, l'usage touristique abusif, ainsi que de l'engagement solennel de la 

part des pays participants d'œuvrer à la fois pour la protection du patrimoine et pour 

le développement d'un tourisme ratiomel.638 L'ICOMOÇ est aujourd'hui occupée à 

JUNTUS, Marcel, << Site interpatrimonial ; http:/ /www.ovpm.org. Les critères de sélection 
de l'UNESCO », dans Urbanisme, Op. n't., p. 85. 
637 Réunion des directeurs du patrimoine des États parties contractantes à la Convention 
culturelle européenne : <C Le patrimoine culturel : un défi économique et social » Conseil de 
l'Europe, Strasbourg, 1996. Document de ciradation interne. Avec permission. 
63e ,c Charte du tourisme culturel - ICOMOS » dans Recueil des chartes et autres mides 
Tourisme et patrimoine, Québec, OVPM, 1997. 



mettre à jour cette charte et les concepts qui la sous-tendent. Depuis, les notions 

rattachées au tourisme se sont précisees et l'on parle de « tourisme éthique », de 

a tourisme durable » et de tourisme social *659; en revanche, on nomme également les 

effets pervers de l'industrie touristique : tourisme de consommation », de tourisme 

de masse », de Dysnéification des lieux touristiques »" sur lesquels on reviendra. 

En outre, plusieurs organismes internationaux ont été formés pour tenter 

d'encadrer le développement du tourisme transfrontaIier. Déjà en 1910, la France 

possédait son Conseil national de tourisme, qui a suivi, en quelque 90 ans, les 

évolutions du secteur. Sa constitution est présentement en voie de redéfinitions'. Plus 

récente, l'Organisation mondiale du Tourisme, fondée en 1978-1979 proposait en 1980 

la Déclaration de Manille, offrant un cadre de réflexion pour la praxis du voyage. Cet 

organisme travaille depuis quelque dix ans a l'élaboration du Code mondial d'éthique 

du tourisme, qui touche les pays rkceptifs autant que les voyagistes et les voyageurs et 

qui fut approuvé à Santiago du Chili en 1 9 9 F .  

Pour plusieurs pays, particulièrement ceux qui sont en voie de 

redéveloppement, le patrimoine constitue une force majeure de réhabilitation, << l'une 

des premières solutions pour palier à la disparition ou au ralentissement des activités 

primaires ou secondaires, agricoles, minières ou industrielles. (...) N'entend-on pas 

639 Ibid., p. 13 à 221. 
Entre aubes : « Le patrimoine à l'âge de l'industrie touristique >> dans CHOAY, Française, 

Op n'f., p. 152 à 160 ; HUSHION, Nancy « Vers une nouvelle étape de développement et de 
consolidation >> dans Forces, no 98, numéro spécial à I'occasion du congres de I'ICOM, Québec 
1992, p. 38 ; BALLESTER, José Maria, « Tourisme et patrimoine » et CO*, Midiel, 
(<Tourisme et cdture (introduction au colloque) » dans Actes du coLloaue Tourisme et 
culture. Des straté~es concrètes, Québec, Musée de la civilisation, 1995, respectivement p. 6-7 
et p. 34 à 37. 
641 RADELET, Midiel, « Le Conseil national du tourisme fait une cure de jouvence », d m  
Espaces, no 17 (mai 20ûû), p. 57. Michel Radelet est Secrétaire général du Conseil national du 
tourisme et Inspecteur genéral du tourisme de France. 
642 FRANGIALLI, Francesca, (< Un code mondial pour le tourisme )>, Dossier : Tourisme et 
éthique, dans Ibid., p. 23. F. Frangialli est Çecrétaire général de I'OMT. 



parfois les hauts responsables de ces pays désigner le patrimoine sous le terme 

gourmand de notre pétrole à nous ? » et l'auteur, de continuer : << Quand on sait ce qu'il 

reste d'un gisement minier aprb exploitation, on a froid dans Ie dos ... ~ 6 4 3 .  Cette 

métaphore miniere n'est-elle pas particulièrement pertinente dans le cas de Mons? 

La conjugaison systématique de patrimoine et tourisme » entraîne souvent 

une conception exclusivement exogène de ce demier. Ainsi, pour mériter l'appellation 

de touriste », au sens que lui prêtait Stendhal lorsqu'il inventa le mot, le visiteur doit 

venir de l'extérieur, dans le prolongement la tradition d u  touring des jeunes bourgeois 

britanniques-. Selon cette perception, le tourisme ne serait l'apanage que des 

visiteurs étrangers. Or, une telle conception du phénomene du tourisme fait 

abstraction de ses dimensions essentielles, endogènes par nature. Un tourisme 

exclusivement fondé sur le rapport a l'extérieur n'est-il pas plus susceptible d'entraver 

la sauvegarde et le développement du patrimoine? 

11 semble que la construction d'une industrie touristique respectueuse à la fois 

du résident et du visiteur doive passer par deux étapes comtitutives : premièrement, la 

structuration d'un contexte réceptif fort, facteur endogène, et deuxièmement, le 

développement du processus d'accueil, facteur exogène. 

Dans divers contextes nationaux - particulièrement ceux mettant en scène les 

relations Nord-Sud&\ l'expérience permet de conclure que, généralement, un tourisme 

unidimensionnellement exogene provoque une scission entre l'habitant et l'héritage 

de sa cité, une cc dépossession » des lieux anciens qui entraîne un certain nombre de 

. -. - .. . . . 

643 VINCENT, Jean-Marie, cc Quelles mesures pour une cohabitation ? f i  dans Urbanisme, Op. 
nt., p. M. 
6~ Voir MAGHERINI, Graziella, Le sw~drome de Stendhal. Du vovaoe dans les villes d'art, 
Florence, GEF, 1989. Version francaise -: s.l., Éditions Usher, 1990, p. 16-17. 
635 Voir MICHEL, Franck, << Des hôtes et des autres. Tourisme et altérite : Anthropologie des 
voyages », dans Espaces, no 171 (mai 2000). 



réactions socio-démographiques et économiques. Selon l'analyse des urbanistes 

Georges Cazes et Françoise Potier, 

La difficulté principale est celle du partage d'un temtoire, limité et 
densément peuplé, entre résidents et visiteurs, avec les conflits sociaux 
et spatiaux qui peuvent en résulter. L'acuité de ces confiits 
d'appropriation et d'usage est, évidemment, gradué selon le 
rayonnement touristique de la ville considérée, mais elle dépend aussi 
de l'envergure (population, temtoire, voirie, autres infrastructures, 
services) de la cité réceptnce.H6 

Dans le cas d'un partage important - et importun - du quartier patrimonial, il 

peut donc se produire une désappropriation des habitants. Virtuellement délogés de 

leur temtoire, ils s'installent dans des lieux moins touristiques. Deux conséquences 

s'imposent alors. D'une part, la déperdition de la fonctionnalité du quartier, due au 

déplacement des fonctions urbaines socio-économiques et conviviales vers une 

monoculture touristique »"7 - n'est-ce pas là le scénario de la désaffection d'un 

quartier, cette fois encore par surspécialisation économique et dénaturation 

fonctionnelle ? - et d'autre part, un nouvel effritement du tissu urbain, celui-là même 

que l'on tentait de reformer. Vidé de ses habitants au profit d'une population 

transitoire, le quartier ne perd-il pas ainsi son authenticité - non pas stylistique, mais 

humaine ? Il se produit également, dans ces cas, un basculement de la symbolique du 

lieu, un remplacement du statut identitaire par celui de curio, de l'usuel par Ifinsolite. 

Or, paradoxalement, cette préservation d'une vie authentique dans un contexte 

architectural ancien n'était-elle pas facteur d'attractivité ? 

616 CAZES, Georges et Françoise POTIER, Le tourisme urbain * dans Urbanisme, Op. nt., 
PSI. 
a7 Ibid., p. 51. Mons, évidemment, n'est pas une cité fortement vulnérable aux aléas d'un 
tourisme abusif. Il n'en demeure pas moins que le tourisme culturel s'inscrit dans ses projets 
de développement, qu'elle détient sur son temtoire plusieurs éléments du patximoine majeur 
de Wallonie@7, et que son Beffroi est parmi les beffrois de Flandre et de wallonie inscrits sur la 
Liste Patrimoine mondial depuis 1999. 



Selon cette analyse, il importe donc, pour la sauvegarde, que le développement 

touristique soit précedé d'une présence significative et stable des résidents, vivant avec 

un patrimoine intégré dans les divers aspects du quotidien : 

Ceux-ci (les résidents) doivent donc en Ctre non seulement les 
conservateurs mais aussi les p ~ c i p a u x  utilisateurs D. (...) Mais il est 
clair que cela n'est possible que si l'accueil touristique n'est pas conçu 
comme une fin en soi, comme l'activité pnoritaùe, comme l'affection 
désormais privilégiée d'un bien culturel. Il doit venir se greffer sur 
l'usage quotidien et vivant de ce bien par les héritiers.( ...) 
Il ne peut y avoir d'affectation touristique exclusive d'un bien 
culturel. Le tourisme doit être intégré soigneusement dans une 
politique globale de la cité privilégiant la réappropriation totale et 
quotidienrie du patrimoine par la communauté et la qualité de vie de 
celle-ci98 

Comme le fait remarquer Raymond Lemaire, professeur émérite et ancien 

président de I'ICOMOÇ : « 11 me semble donc qu'il faut réhabiliter les quartiers 

anciens, en premier lieu pour le plaisir qu'ils procurent à leurs habitants, et non pour 

la fréquentation ponctuelle d'inévitables touristes >> et, dans son introduction, « II 

apparaît indispensable de redéfinir premierement (le terme de patrimoine) à l'aulne de 

l'importance symbolique et affective que lui accorde la communauté qui le 

revendique. ~ 6 4 9 .  L'intégration du patrimoine dans la communauté, l'attachement de 

cette demière à son héritage est là encore, même en termes d'exploitation touristique, 

un facteur déterminant pour la sauvegarde. 

À l'interne >> de Mons, tout semble en place pour éviter les pièges principaux 

d'un éventuel tourisme abusif. Certaines mesures se sont imposées presque 

ars VINCENT, Jean-Marie, <( Quelles mesures pour une cohabitation ? D dans Urbanisme, Op. 
n't., p. 47-48. 



naturellement, dirait-on, résultat de facteurs historiques. C'est le cas de l'ancrage 

profond des valeurs symboliques du centre ancien dans la mémoire commune : la 

pérennité de la Ducasse et rattachement des Montois à cette fête sont garants de leur 

appropriation, comme le sont le Beffroi, élément visuel de l'identité de la ville, l'Hôtel 

de Ville, centre fonctionnel et la Grand'place, redevenue lieu de convivialité. D'autres 

mesures résultent de politiques de gestion, comme le choix de concentrer les fonctions 

administratives autour de l'Hôtel de Ville plutôt que de les répartir dans les quartiers 

de banlieue" ainsi que le Plan de circulation, élaboré dans le PÇM et repris dans le 

S M  et qui, comme on I'a vu, protege l'Intra-muros de l'envahissement automobile sans 

entraver l'accès routier à la ville. 

La constitution d'un réseau interne cohérent (qualité de vie, respect de l'échelle 

et de la structure urbanistiques, utilisation fonctionnelle du bâti ancien, mobilisation 

autour de symboliques identitaires, éducation au patrimoine, transmission 

intergenérationnelle) contribue ainsi à la sauvegarde du patrimoine et forme la base 

endogène de l'entreprise touristique en développement. Cela en constitue la première 

étape, qu'on ne saurait escamoter sans risquer de dénaturer un  centre ancien. 

La deuxiéme étape est plus directement liée aux entreprises touristiques : Ce 

n'est bien souvent que dans un deuxiéme temps que la problématique touristique est 

prise en compte. L'objectif alors n'est plus d'améliorer la qualité de vie des habitants 

mais de faire en sorte que cette qualité de vie soit une source de revenu pour !a 

commune. »651 

a 9  « Que conserve-t-on et pour qui ? Entretien avec Raymond Lemaire >> dans Ibid., p. 55. 
650 Entretien avec Richard Benrubi, 1998. 
651 OFUGET du CLUZEAU, Claude, « Éditorial », Dossier : Cœur de ville et cœur de station, 
dans Espaces, no 157, février 1999, p. 3. 



La progression chronologique, de Ia rehabilitation a la « touristisation », est 

ais&nent discemable à la lecture du Plan de structure et du Schéma de stnicture*2. 

Alors qu'en 1978, le Plan priorisait la réhabilitation des quartiers centres par 

L'amélioration du cadre de vie, le Schéma postule, en 2000, le développement 

touristique par l'exploitation du patrimoine. Des lors, les gestionnaires du patrimoine 

à Mons cherchent à équilibrer la fonction de réceptivité et celle d'habitabilité, A 

élaborer les balises permettant de préserver à la fois la qualité de vie des résidents et 

l'attractivité touristique du quartier. 

Cependant, Le développement patrimonial actuel de Mons semble être en 

transition entre les deux étapes. Si1 poursuit l'orientation initiale du FÇM, il prend 

désormais en compte la dimension touristique potentielle. À L'observation, on ne peut 

nier que la plupart des mesures visant à l'amélioration du cadre de vie ont aujourd'hui 

une résonance touristique, à tel point qu'il devient difficile de différencier leurs 

objectifs. Cadre de vie, culture et tourisme se confondent dans des projets communs. 

Au niveau des politiques communales, cela semble évident. Dans l'énumération 

des réalisations récentes dans les domaines de la culture et du cadre de vie, présentées 

par le Mayeur dans son texte-bilan Maurice Lafosse : des promesses aux actes >>653, 

neuf concernent la gestion interne de la ville et huit traitent de projets socio-récréatifs 

reliés à l'exploitation touristique du centre ancien. Les premiers couvrent des sujets 

telles la pollution et la salubrité, la cartographie de Mons, et la mise en place des 

CCAT, FCDN et S M ;  quant aux deuxièmes, on en identifie clairement le 

dédoublement des objectifs patrimoniaux et touristiques : 

P Projets cc Justice », Place Léopold, Grand Large, Grands Prés 
P Rénovation des Bains-douches >> (quartier des Messines) 

b52 Se référer, si nécessaire, au début de ce chapitre. 
653 Texte disponible sur l'un des liens au site Intemet de la ville de Mons : 
http:/ / lafosse/ pages/ promesses.htm#vie accessible par http:/ /mons.be 



Élaboration d'un plan lumière 
Chantiers pour bâtiments de culte 
Pavage de la Grand'place 
Aménagements routiers 
Réaménagement de l'ancienne boulangerie militaire 
Poursuite des travaux de rénovation dans les quartiers Rachot et Béguinage 

Contrat Culture » avec la Communauté française 
Ouverture de la Machine à eau, de la Salle du BeIian 
Agrandissement et mise en valeur du Musée François Duesberg 
Mise en avant du Trésor de Sainte Waudru 

Le domaine du tounsme est partiellement de juridiction provinciale. La 

province du Hainaut, a travers la Fédération du tourisme de la Province du Hainaut 

soutient L'émergence d'un tourisme de qualité sur I'ensemble du territoire» et, en 

1999, y consacrait 1,34 % de son budget"54. Le tounsme relève également de la Région 

wallonne, par l'Office de promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles. Cet organisme 

est convaincu de la valeur économico-touristique du patrimoine. Dans sa Déclaration 

de Politique Régionale, il affirme : 

La mise en valeur du patrimoine bâti et naturel est complémentaire à 
la meilleure valorisation touristique et culturelle. Ces politiques ont 
un très haut potentiel en matière de création d'emplois. Le 
Gouvernement entend poursuivre l'implantation des Maisons du 
tourisme tout en accentuant la professionnalisation des acteurs du 
tourisme. Il accordera une attention toute particulière à la qualité des 
prestations et des infrastructures, la gestion des infrastructures, a la 
formation des métiers du  tourisme, aux techniques de promotion et à 
l'utilisation des nouvelles technologies.6j5 

Dans la même optique, Mons met a profit les politiques européennes visant le 

rétablissement des zones affectées par la désindustrialisation. Ainsi, l'application de 

- 

Voir, dans le même site, N capacite distributive de la Province du Hainaut ». 

655 <c Patrimoine et tourisme » Dédaration de Politique régionale, site officiel de la Région 
wallonne http:// gov.wallonie.be/ gov/ dpr23.ht.l 



l'Objectif 1 a permis la réalisation de trois projets majeurs et la projection de six autres. 

En voici ceux qui concernent la valorisation du patrimoinem : 

Construction de l'auberge de jeunesse (110 millions FB) 
Système d'audioguidage pour la ville 
Plan Iumiere de la Collégiale 
Mise en place d'une signalisation touristique 
Création d'un c patrimonium >> ou d'un << historium a (total de 49 millions 
FB pour les quatre projets ci-dessus) 
Aménagement d'un parc urbain sur le toit de la boulangerie militaire 
(2850 m2) (15 millions FB) 
Équipement touristique des Carrières de la Malogne (4 millions) 

Enfin, la ville participe aussi aux regroupements tramfrontaliers dont un dirige 

son action vers la mise en valeur patrimoniale du centre ville : Euraphis (Animation du 

Patrimoine des Villes Historiques de l'Eurorégion). L'association offre un 

programme articulé en trois volets : Ingénierie du développement, animations et 

événements autour du patrimoine historique, promotion) »657. 

Le développement d'infrastructures réceptives qui suit l'établissement d'un 

réseau patrimonial interne semble donc avoir bien préparé Mons pour une orientation 

touristique. Celle-ci se heurte cependant à une faiblesse commune, selon Louis-Noël 

Netter, A la plupart des villes de taille petite ou moyenne de l'Europe du Nord : 

a absence de stratégie touristique claire et globale, action politique à court terme »"p. 

En général, ces villes ne sont pas dotées d'une politique touristique officielle. À Mons, 

de nombreux projets s'élaborent dans cette direction. Le secteur HORECA, on l'a vu, 

est en pleine expansion, l'Office du Tourisme est très actif, et d'importantes ressources 

sont investies pour accroître l'attractivité du centre ville et sa capacité d'accueil, 

656 Voir le site officiel de la ville, section <t international >> http://mons.be 
a57 lbid. 
658 N E T E R ,  Louis-Noël, « Tourisme et qualité. Hier, aujourd'hui, demain » dans Cahiers 
espaces, no 64 (juillet 1999)' p. 148 à 156. Exception faite, bien sûr, de destinations touristiques 
prestigieuses telles que Bruges. 



comme le démontre la construction de l'Auberge de jeunesse au pied du Beffroi. Des 

partenariats sont établis avec la ETPH et 1'OPT. 

On perçoit aisément la présence d'une préoccupation touristique dans la gestion 

patrimoniale de la ville. Cependant, la lecture du SM, pourtant axé sur tous les 

aspects du développement urbain, ne révele que des références implicites à l'activité 

touristique. Seraitce parce que le document s'élabore dans l'optique de 

l'aménagement du territoire et dans un tout autre mandat ? 

Le bilan du maire Lafosse, autre exemple, ne fait pas explicitement état de 

politique de tourisme, malgré son énumération des nombreuses réalisations 

socioculturelles à portée touristique. Cet aspect y est évident, mais il semble parfois 

n'être qu'une conséquence du développement patrimonial. Çon exploitation ne paraît 

pas faire l'objet d'une politique construite et appliquée systématiquement. L'absence 

présumée d'une politique touristique officielle n'entraîne pas nécessairement l'absence 

d'une activité touristique, comme on le constate. Ce secteur semble en effet s'être 

développé de façon importante, depuis les 15 dernières années, si l'on se réfère au 

document-bilan de 1997659. Il faut souligner le dynamisme remarquable de l'office du 

Tourisme qui publie une quantité importante de brochures destinées à un public 

visiteur, aux textes instructifs bien qu'accessibles, de même que des ouvrages de 

documentation, d'intérêt scienafique et des éditions de luxe ». 

LES BENEF/CES E7- EFFmS PERVERS 

La sauvegarde d'un site, déterminée par son passage d'un cc passif» à un 

«actif » pour sa communauté, par valorisation ou réaffectation, entraîne 

inévitablement des retombées sociales et économiques. Celles-ci peuvent être 

- - 

6 9  Schéma de structure de Mons, Étude « Intra-Muros » (1997), Op. cit. 



négatives. C'est le cas, par exemple, d'une surexploitation touristique aboutissant à la 

dénaturation d'un quartier; c'est le cas, également, du processus de << gentryfication », 

lorsque la réhabilitation d'un quartier entraîne l'exil de la population d'origine, 

reproduisant, ainsi la rupture du tissu social que l'on avait voulu restaurer. 

Évidemment, les retombées sont le plus souvent positives. On a vu que la 

sauvegarde du patrimoine, particulièrement le bâti, est à la fois cause et conséquence 

de la réhabilitation d'un quartier en déclin, comme le résume le Conseil de l'Europe : 

De nombreux projets de conservation en milieu urbain devraient 
prendre pour point de départ les stratégies de revitalisation sociale et 
économique, au lieu de procéder en sens inverse. Les mesures de 
sauvegarde étant à leur tour génératrices de bien-être et de vitalité 
sociale et économique, on aurait ainsi amorcé un cercle 
vertueux » -660 

Certains des éléments qui contribuent a ce « cercle vertueux >>, aussi diversifiés 

que la cohésion sociale, le développement de l'emploi et le tourisme, sont 

quantifiables, d'autres le sont moins, mais la majorité d'entre eux est identifiable, et 

tous traduisent l'impact de la réhabilitation sur la communauté. Les facteurs 

quantifiables sont l'objet d 'études comptables et actuariales; les retombées 

inquantifiables, cependant, sont impossibles à mesurer, mais peuvent néanmoins être 

circonscrites, et sont généralement évaluées de façon « intuitive ,661. On trouvera donc 

ci-après, un tableau synthétique (Fig. 5.8) qui identifie les retombées de la 

réhabilitation d'un pabimoine bâti sur les différents éléments de la comrnunaute662. 

Réunion des directeurs du patrimoine des États parties contractantes de la Convention 
culturelle eurovéenne, Op. cit., p. 12. 

Christine %haut, Patrimoine et développement urbain, Op. nt., p. 69. 
a2 Le tableau a-dessus est constitué selon la méthodologie de Christine Schaut (Patrimoine et 
développement urbain, 9. cit.) et regroupe les informations contenues dans son rapport, 
complét6es par des observations concretes sur Mons. 



La démarche est simple et se base strictement sur des données d'observation et 

d'entrevue. Elle comprend I'identification des agents impliqués dans la revitalisation 

du centre ancien : le type d'activité qu'il exerce et sa localisation, de même que son 

statut de gestionnaire (G) ou de consommateur (Cs) - noter qu'un agent peut être à L 

fois l'un et l'autre, selon les circonstances. Les agents concernés sont toujours des 

intervenants montois - I'autorite cornrnunde ou le citoyen, en association, propriétaire 

ou locataire, commerçant. 

Puisqu'il est impossible d'athibuer une valeur numérique à des facteurs 

huma&, le tableau présente uniquement une évaluation binaire : l'impact est qualifié 

de positif (+) ou de négatif (-), sauf lorsque interviennent des variables ponctuelles que 

I'on ne peut pondérer (le taux de taxation, la hauteur des subsides accordés, les 

retombées paradoxales ou particuli&rement risquées). L'impact est alors qualifié de 

« mixte >> (#) et doit se comprendre en fonction de chaque situation. Les impacts jugés 

positifs sont ceux qui augmentent la valeur (sociale, culturelle ou économique) du 

patrimoine; inversement, ceux jugés << négatifs » la diminuent. La nature de I'impact 

peut être sociale (S), culturelle (Cu), commerciale (Co) ou financière (F), fiscalité 

comprise. Les évaluations n'expriment pas des jugements de valeurs, mais traduisent 

l'observation de terrain. Enfin, la nature et la fonction des bâtiments importent peu, et 

I'on en fait abstraction pour les besoins du tableau. 

Page suivante : Fig. 5.8 Distribution de l'impact de la réhabilitation du quartier ancien 



Ville de Mons (G) 

(Grand'place, 
monuments historiques, 
parcs & places arborées, 
bureaux en location, 
logements sociaux) 

Services publics : Ville 
et Mons et autres (Cs/G) 
(Grand'place, etc.) 

Théâtre & musées, 
administration publique, 
bureaux 

Propriétaire - 
commerçant 
occupant (Cs) 
(rez-de-ch, de la 
Grand'place, centre 
commercial, mes 
piétonnes) 

HORECA, boutiques 

Résidents locataires 
[Cs) (étages de la 
Srand'place, îlots) 

logements sociaux ou 
non 

revenus de taxation 
attractivité 
subsides 
prestige 
coûts de gestion & d'entretien 
extension de Ia fonctionnalité 
effet multiplicateur sur l'économie 
nécessité de partenariat avec le privé et RW 
coûts d'entretien 
subsides 
prestige 
circulation 
fonctionnalité 
valeur symbolique 
valeurs communautaires 
identification, fierté 

0 valeurs patrimoniales (esthétique, consew.) 
coûts de rénovation 
obligation d'entretien 
taxes élevées 
subsides 
accessibilité de la main-d'œuvre 
attractivité 
accessibilité (circulation & piétons) 
fréquentation (public) 

0 public des fêtes populaires 
appréciation de l'investissement 

amélioration de la qualité de vie & habitat 
logement subventionné (si applicable) 
inconvénients reliés au site (parking, bruit) 
prestige 
cohésion sociale- convivialité 
valeurs civiques (participation, préservation) 

La simplicité de ce tableau permet deux concIusions fortes. Premierement, les 

impacts a connotation humaine (convivialité, fierté, symbolique, valeurs civiques) sont 

presque invariablement positifs (11/12); les charges financigres (5, pour trois agents) 

sont souvent diminuées, voire équilibrées, par l'attribution de subsides (disponibles 

pour tous les agents), par l'existence d'avantages commerciaux (5 facteurs positifs, 2 



mixtes), ou par un fort niveau de fonctionnalité (Vue et services). Pour évaluer la 

satisfaction des agents non-residents - moins sensibles aux impacts de nature humaine 

- il faudrait faire l'exercice comptable et y ajouter les facteurs subjectifs tels 

l'attractivité et le prestige rattachés au lieu. II en ressort donc que la rentabilité d'un 

patrimoine est multiforme et que seule une évaluation plurielle peut s'avérer juste. On 

confirme également la nécessaire intégration, en termes de symbole ou de fonction, du 

patrimoine dans sa communauté et son rôle d'agent de social et économique, de même 

que l'interdépendance de tous ces facteurs. 

L'impact socio-économique de réhabilitations patrimoniales est reconnu par les 

instances internationales telles que I'UNEÇCO et la CE, de même que par tous les 

niveaux gouvernementaux de Belgique. Dans le cas des << disparus >>, il s'agit de 

transformer les ruines, dépréciatrices par nature même, en facteurs d'appréciation du 

quartier. Christine Schaut, dans son étude intitulée « Patrimoine et développement 

urbain », synthétise ainsi la position de la Région Wallonne : 

La patrimonialisation, on l'a déjà dit, peut apporter un mieux-être 
social en améliorant le cadre de vie urbain; elle peut engendrer de 
nouveaux axes de développement socio-économiques, comme le 
tourisme, par exemple, mais aussi spatial. La réhabilitation du 
patrimoine sert ainsi à polariser la ville autrement, a susciter, à 
recréer des axes structurants dans le centre urbain, à modifier les 
rapports enhe le centre et son agglomération, à recomposer les 
relations et les réseaux entre les villes ..?3 

La RW cible quatre composantes du developpement lié au patrimoine, 

identifiées par Jean-Claude Van Cauwenbreghe dans un récent éditorial : 

Dans sa dimension culturelle, le patrimoine participe a l'affirmation 
de notre identité wallonne par la mise en exergue d'éléments 
remarquables ou symboliques de notre heritage commun. Au plan 
touristique, il permet un développement qualitatif inestimable de 
notre potentiel d'attraction vis-à-vis de l'extérieur. En relation étroite 
avec l'aménagement du temtoire, il contribue largement à 

663 SCHAUT, Christine, Op. cif., p. 72. 



I'am4lioration du cadre de vie de note population E h ,  dans le 
cadre de sa contribution globale à notre économie, il participe 
directement à Ia création d'emplois dans les PME et les TPEF4 

L'élément majeur de la réhabilitation du quartier des fortifications est sans 

contredit celui de la restauration du tissu social par l'aménagement du temtoire, 

visible par l'installation de logements sociaux, par la création d'aires de socialisation et 

de convivialitéf par le rappel de la mémoire visible dans le respect de l'architecture 

d'origine et l'érection de monuments. On y note également un fort développement de 

la dimension culturelle : plusieurs bâtiments sont consacrés aux manifestations d'art, 

de musées et de sports, de même qu'une présence importante du secteur de 

l'éducation; on n'y retrouve, cependant, que peu d'activités relevant strictement de 

l'activité économique. S'il est certain que l'observateur est en présence d'une 

remarquable réinsertion sociale, peut-on établir la << rentabilité >> de ce patrimoine ? 

L'évaluation, évidemment, dépend des critères employés. Certes, ce sont des 

édifices a fonction d'administration publique et qui, à ce titre, seront assujettis aux 

aléas des finances gouvernementales. Mais on a noté en introduction, que le succès 

d'une intervention patrimoniale ne se mesure pas nécessairement par << indicateur 

économique ». Celui-ci devient lamentablement inadéquat lorsqu'il s'agit de quantifier 

les données humaines : <<Comprenons bien que, des qu'un geste est gratuit, par nature 

même il ne peut intluencer cet étrange appareil de mesure que les Produit National. 

Que le bilan social soit excellent, qu'un climat d'entraide et d'amitié favorise les 

activités bénévoles d'aide aux déshérités de d'animation culturelle, notre indicateur 

économique reste insensible. »" Il est plus approprié d'opérer sur la base dune  

<< nouvelle orientation éthique », qui, lors d'une intervention patrimoniale, imposerait 

d'examiner avec attention tout le contexte, de recoudre le tissu (urbain) et d'en 

664 Éditorial a l'occasion du nouvel an 2000, par le Vice-President du Gouvernement wallon, 
dans Les échos du patrimoine, DGATLP, no 45 (janvier-février-mars 2000)' p. 3. Les caractères 
gras sont dans le texte original. 



améliorer la cohérence, de recréer des ambiances humaines et conviviales et enfin, 

d'être soucieux de l'edielle humainea. Cette base prendrait également en compte les 

considérations esthétiques, dont l'importance pour le développement urbain est 

reconnue de facon croissante. Elles constituent, par exemple, le fondement même 

d'outils économiques nuciaux telle l'industrie touristique. John Kenneth Galbraith, 

professeur d'&onomie à l'Universit6 Harvard, explique ainsi la place prepondérante 

de l'esthetique dans le développement global d'une ville : 

Le voyageur en provenance des grandes cités industrielles s'en va 
chaque été découvrir les restes de civilisations préindustrielles. 
Pourquoi ? Parce que des villes comme Athènes, Florence, Venise ou 
Kyoto, bien qu'extrêmement pauvres selon les criteres de cités 
modernes, comportent intimement liées à la vie, des perspectives 
esthétiques beaucoup plus vastes ... La dimension esthétique n'étant 
pas a la portée du système industriel, les membres de ce système sont 
amenés naturellement à le déclarer quantité négligeable ... Mais plus 
que le test de la production, qui est beaucoup trop facile, le test de 
réalisations en matiere d'esthétique deviendra un jour décisif.667 

Le Schéma de structure de Mons intègre d'ailleurs dans la dénomination de 

ses zones urbaines, un « périmètre d'intérêt culturel et/ou esthétique ,>668. Bien 

antérieure à If« institutionnalisation >> de ce principe, la réhabilitation des vestiges de 

l'enceinte médiévale et du quartier environnant s'inscrivait déjà dans cette ligne de 

pensée. Ainsi sont respectés, semble-t-il, les critères de rentabilisation du patrimoine, 

tant en termes de développement urbain qu'en termes de valeur esthétique et 

humaniste. On trouve cependant dans les politiques qui ont guidé ces interventions, 

des points de vulnérabilité qui les exposent à certains effets pervers. 

665 BARTHÉLEMY, jean, << In v n h o  vero dei monumenti >>, Op. cit., p. 69. 
666 BARTHÉLEMY, Jean, << La ville traditionnelle face à l'&e post-indushielle >> dans 
ROCHER, Marie-Claude, Le traitement du patrimoine urbain II, Op. cit., p. 231. 
667 GALBRAITH, John Kenneth, M ~'autre'dimension », cité dans BARTHÉLEMY, Jean, << In 
valero ver0 dei monumenti », Op. cit., p. 69. 
668 Schéma de structure de Mons, Ville de Mons, mars 2000. 



En depit des beiefices de la revitalisation de centres anciens par le biais du 

développement patrimonial, les pouvoirs publics demeurent attentifs a certains effets 

contraires, que Marcel Roncayolo nomme « le métabolisme urbain »669. Certains ne 

concernent pas directement le quartier des casemates, ni même la ville de Mons, tel la 

« surdimensiomdisation », a l'explosion denographique urbaine »670 OU la 

surexploitation touristique, malgré I'attractivité du patrimoine monumental. D'autres 

semblent plus près de la situation montoise. 

Ainsi, la politique de restauration des logements, conçue pour reconstituer le 

tissu urbain, peut paradoxalement contribuer à le déséquilibrer davantage : 

l'amélioration du cadre de vie, entraînant l'installation d'habitants mieux nantis, peut 

également chasser ceux qui y habitaient parce que le niveau de vie y était abordable. 

Ce phénomene est connu sous le nom de a gentryfication », terme lancé par Roncayolo 

à propos du port de Londres, où l'on voyait : Ifinstallation de nouvelles zones 

industrielles, la construction massive de bureaux et de résidences de luxe, le 

réaménagement des quartiers ouvriers insérés dans les espaces portuaires, avec 

gentryfication »6? En outre, « I'attractivité du quartier peut attirer les fonctions dites 

fortes, les fonctions tertiaires et commerciales, plus précisément, au détriment de 

fonctions dites faibles (lire : moins rentables) et de populations défavorisées sur le plan 

financier »672, dénaturant la fonctionnalit6 originelle des lieux. Voit-on le phénomène 

dans les quartiers des anciennes fortifications de Mons ? Le secteur tertiaire y est certes 

largement présent, comme le sont, plus modestement, les activités commerciales. Mais 

la stricte réglementation des logements, imposant l'allocation d'une proportion au 

logement social673 semble les avoir préservés du déséquilibre démographique. 

669 RONCAYOLO, Marcel, Op. n'f., p. 241. 
670 Ibid., p. 228. 
67-1 Ibid., p. 252. 

RHAUT, Christine, Op. al., p. 63. 
6n Les dispositions précises sont expliquées dans le cahier N du Code wallon de 
l'amenagernent du temtoire, urbanisme et patrimoine, publié par la Région wallonne (Op. 
cif .) 



La revitalisation, présente ou prévue, d'un quartier paupérise peut également 

susciter le probkme tres répandu de la spéculation, prob1èm.e ancien mais toujours 

d'actualité, menant à la concentration de propriétés et à un usage détourné de zones 

patrimoniales », comme le faisait ressortir le conseiller municipal marocain, Mohamed 

Louafa, dans son allocution à I'OVPM.674 Ce fut, on l'a vu, l'une des causes du déclin 

des quartiers anciens de Mons aux XIXe et XXe siecles, alors que la ville connut Les 

conséquences de l'a affairisme ». Toutefois, l'adoption du CWATUP, la participation 

de la Commune de même que l'exigence de partenariat imposée aujourd'hui par la 

Région wallonne, principal bailleur de fonds dans les projets de rénovation urbaine, 

contribuent à circonscrire ce danger. 

La possibilité d'une fragilisation des politiques patrimoniales constitue un 

autre problème. En effet, dans certains contextes, celles-ci sont encore trop souvent 

mises en opposition avec le développement économique de la vilte : 

La fragilité des politiques patrimoniales est d'autant plus grande 
qu'elles s'inscrivent dans les contradictions renouvelées que suscite le 
maintien d'un héritage - artistique, historique, architectural, naturel ou 
ethnographique - dans ces sociétés qui, malgré l'affirmation des 
valeurs patrimoniales, donnent priorité au changement et à la 
modernité.675 

La lutte contre cette tendance passe par des mesures de « rentabilisation >> du 

patrimoine, quelle qu'en soit la forme. En outre, l'objectif 1 du ConseiI de l'Europe, est 

encore porteur de projets de développement patrimonial à Mons. La future auberge de 

jeunesse de Mons, par exemple, qui sera erigée à partir des mines au pied du Beffroi, 

est subventionnée à hauteur de 100 millions FB par la Région wallonne et l'Union 

Européenne d m  le cadre des subsides Objectif 1-FEDER attribues à la province du 

674 LOUAFA, Mohamed, (< Les obstacles et les clifficulrés de la préservation >, dans Actes du 
le coiloque international des villes du patrimoine mondial, Québec, OVPM, 1991, p. 193. 
675 BALLE, CatheMe, N La ville et son patrimoine : l'exemple d'Avignon » dans L'esprit des 
lieux. Le patrimoine et la cité, Op. cit., p. 229. 



Hainaut »b76. On confinne ainsi, en Europe comme en RW, la prioriM de rentabilisation 

du patrimoine local et la reconnaissance du poids économique de celui-ci. 

Cette redéfinition économique du patrimoine dans le quartier qui I'entoure est 

cependant une «épée à deux tranchants >>. On sait qu'elle provoque parfois une 

modification, voire un basculement des fonctions locales qui ne convient pas aux 

habitants d'origine. Plus largement, c'est une problématique complexe dont l'enjeu 

dépasse largement les dimensions actuariales. Selon la sociologue Catherine Balté, 

Le patrimoine, considéré comme un handicap hérité du passé, est 
devenu, par un renversement de tendance, une ressource du présent. 
Cependant, les sens multiples de la notion de ressource éclairent les 
ambivalences, les paradoxes et Ies contradictions la prise en charge 
moderne du patrimoine. (...) La valeur du patrimoine semblerait moins 
renvoyer à un enjeu économique qu'à un enjeu social.6~ 

Dans le cas des quartiers où se situaient les c grands disparus » de Mons, les 

enjeux économiques et sociaux sont inextricablement liés. Or, à Mons comme ailleurs, 

ces enjeux sont également CO-dépendants de la participation citoyenne : 

À la lumière de l'expérience d'Avignon et au-delà de ses spécificités, 
les options adoptées pour la sauvegarde du patrimoine ont, de 
manière indiscutable, permis de conserver un grand nombre de 
monuments. La prise de conscience de l'importance du patrimoine 
s'est ainsi concrétisée par des politiques dont les effets positifs sont 
manifestes. Or, la mise en œuvre d'une telle orientation suppose 
l'évolution des mentalités et des responsabilit&678. 

Cette évolution des mentalités est manifeste dans le cas des quartiers entourant les 

anciennes fortifications, << grandes disparues >> du patrimoine architectural montois; 

elle l'est egalement dans la vaste entreprise de revitalisation de l'Infra-muros de Mons. 

676 Entretien avec Richard B m b i ,  1999. 
677 BALLÉ, Catherine, La ville et son patrimoine : l'exemple d'Avignon >> dans L'esprit des 
lieux. Le patrimoine et la cité, Op. cif., p. 228. 
67s Ibid., p. 228. 
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APPLICATION 

LES PROBLÉMATIQUES 
DU PATRIMOINE À QUÉBEC 

CHAPITRE 6 

DE MONS À QUÉBEC 

L'examen d'exemples et de c0nh.e-exemples de sauvegarde du patrimoine 

urbain à Mons permet une conclusion à trois paliers. Premièrement, on constate que la 

sauvegarde du patrimoine repose sur l'interaction de quatre facteurs, à savoir: la 

perception, la gestion, l'insertion et la transmission; deuxièmement, l'observation et 

L'analyse révelent que la contribution du patrimoine au développement social et 

économique du milieu contemporain est le principal déterminant de sa sauvegarde; 

troisièmement, il s'agit alors de l'intégration >> du patrimoine, de sa participation à la 

fonctionnalité de l'ensemble urbain, qui se lit dans la double perspective des 

développements social et économique. 

6.1  LE CAS DE MONS.  BILAN 
L'INTEGRATION, ENJEU DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

Dans tous les cas examinés, la réalisation de la valeur patrimoniale d'un bien est 

à l'origine de sa conservation. Lapalissade ? En apparence seulement. Car cette prise 

de conscience est en réalité un phénomène complexe. Comment identifie-t-on un bien 



patrimonial et qui est habilité à le faire ? On a vu, par exemple, que la communauté où 

se situe le patrimoine ne le reconnaît pas toujours comme tel et préférerait parfois le 

voir disparaître, emportant ainsi les traces d'un passé considéré honteux ou 

douloureux- C'était le cas du Grand-Homu. La réalisation de la valeur de cet ensemble 

architectural n'est donc pas venue de ses utilisateurs immédiats mais plutôt 

d'intervenants voisins mais extérieurs. Il en est de même pour le centre ancien de 

Mons, dont la population d'origine ne possédait pas les ressources nécessaires pour 

enclencher une réhabilitation du quartier - l'initiative est donc venue de résidents 

voisins, sensibles a la dégradation croissante de leur cité; à l'inverse, la ferveur des 

participants s'impose comme facteur déterminant de la sauvegarde de la Ducasse de 

Mons; par contre, la mobilisation populaire ne semble pas suffire pour la conservation 

et le développement du Chateau d'Havré. 

En outre, la sauvegarde du patrimoine est liée à l'existence d'un cadre 

gestionne1 adapté aux contraintes spécifiques des situations patrimoniales. Ainsi, le 

Plan de Çhucture de Mons fonde ses interventions sur une premiere analyse de la 

situation, analyse qui prend en compte non seulement les aspects techniques - 
architecture, urbanisme, ingénierie - mais aussi les dimensions humaines telles que les 

moyens financiers des résidents, le besoin de convivialité, la proximité d'espaces verts, 

l'appréciation esthétique, etc. Ainsi, on se souviendra de la démarche de sauvegarde 

patrimoniale de la Cour du Noir-Lévrier. L'intervention préconisée a tenu compte des 

ressources limitées des résidents. De même, la structure elaborée de la DGATLP 

fournit un encadrement précis à la conservation du patrimoine wallon et donne aux 

gestionnaires des politiques générales et des ressources importantes. 

La gestion de la conservation repose également sur une « démocratie du 

patrimoine », dont témoignent non seulement les comités de consultation mais aussi 

les diverses ASBL et les nombreux benévoles. La perception que le public entretient de 

son patrimoine devient alors un facteur décisif qui déterminera la quantité de 



ressources mobilisées dans sa sauvegarde. Aucun des Montois questionnés, par 

exemple, n'a conteste l'investissement majeur dans la renovation du Bdfroi, 

reconnaissant ce dernier comme symbole indispensable de l'identite du temtoire. La 

gestion et, partant, la distribution des ressources pécuniaires et humaines, sont donc 

indissociables de la perception. Mais en bout de piste, les deux sont tributaires du 

potentiel d'intégration du patrimoine dans le développement contemporain de la ville. 

Mons, en effet, reconnaît le potentiel de développement économique et social 

du patrimoine. I l  s'agit pourtant d'une région qui se remet difficilement de 

l'effondrement de l'économie charbonnière et qui doit composer, entre autres, avec 

une abondance de sites industriels désaffectés. Les interventions patrimoniales, dès 

lors, doivent être axées sur la rentabilisation du patrimoine conservé et miser sur la 

contribution de celui-ci au développement socio-économique. Cependant, cette 

contribution ne s'évalue pas uniquement à l'aide d'indicateurs économiques, souvent 

inapplicables devant des donnees humaines telles que l'amélioration de la qualité de 

vie, du logement et de l'enviro~ement urbain, le développement d'une cohésion 

sociale, ou la réintégration et la requalification de personnes et de groupes 

marginalisés, etc. Le rôle du patrimoine dans la société déborde alors le cadre 

économique - bien que celui-ci reste d'une importance non négligeable - pour se situer 

davantage dans l'axe du sens social. 

Enfin, la sauvegarde du patrimoine s'appuie sur un quatrieme facteur : celui de 

la transmission. Le concept de la pahimoniahation d'une trace, en effet, est un 

processus en redéfinition continuelle. Une génération peut éliminer ce que la 

précédente avait préserve, et la suivante peut récupérer le tout, pour le transmettre à 

ses successeurs. C'est vrai pour l'architecture comme pour le patrimoine immatériel, 

comme en témoigne la mise sur pied du Centre Eurorégional des métiers du 

patrimoine, qui conjugue réinsertion sociale, création d'emploi et transmission de 

patrimoine vivant. Le potentiel socio-économique du patrimoine est alors patent. Dans 



cette même perspective mais dans un autre ordre d'idées, l'éducation et la 

sensibilisation de la population locale - les << héritiers », en quelque sorte - se traduisent 

par d'importantes mesures de transmission, dont les bien connues Classes et Journées 

du patrimoine. A cela s'ajoutent les entreprises touristiques qui doublent leurs 

objectifs économiques d'une volonté de faire ~ 0 ~ d h e  aux visiteurs leur patrimoine et, 

par là, leur identité. 

Une analyse plus précise de l'interaction entre les quatre facteurs permet de 

constater la nette prédominance de l'un d'eux : celui de l'insertion du patrimoine dans 

les fonctionnalités urbaines contemporaines. On assiste ainsi à une forme de 

rentabilisation ou, selon l'expression consacrée, à I'éconornisation >> du patrirnoine679, 

durant laquelle il est impératif, sous peine de destruction, que celui-ci s'inscrive dans 

le mieux-être de sa communauté. Les impacts de cette « éconornisation » sont 

principalement positifs : résurgence de la mémoire commune, transmission de savoirs 

et savoir-faire anciens, restitution d'usages, préservation de témoignages 

architecturaux, réutilisation, revitalisation, etc. Dans certaines situations, les impacts 

peuvent, au contraire être partiellement négatifs et entraîner des effets pervers pour la 

communauté. On peut penser, par exemple, aux dangers d'une industrie touristique 

excessive ou aux risques de développement d'un << patrimoine de consommation ». 

Malgré ces aléas, on peut affirmer qu'en Wallonie, dans un contexte socio-économique 

en reconstruction, le patrimoine - de nature matérielle ou immatérielle - est considéré 

comme un outil de croissance. 

On a vu en effet que selon les paramètres européens appliqués à Mons, un bien 

patrimonial n'est conserve que s'il peut devenir un outil de progrès 

communauté - par réaffectation, réutilisation, valorisation ou autre. Comme 

la Dedaration de Venise : << L'intégrité physique du patrimoine culturel est 

pour la 

I'aff irme 

d'autant 

679 SCHAUT, Christine, Op. nt., p. 64-81. 



mieux assurée que la continuité de son caractere fonctionnel est garantie ».m Dans les 

situations où il y a eu sauvegarde du patrimoine, ce dernier jouait un rôle considérable 

dans le développement local, dont il s'avérait un élement non négligeable. La 

denarche devient alors circulaire, puisque les ressources investies dans la 

conservation et le developpement du patrimoine seront plus considérables lorsque le 

contexte économique est favorable. C'est le << cercle vertueux D auquel fait allusion de 

Conseil de I'EuropeMi : la conservation du patrimoine géngre le développement 

économique de la communauté; le développement de I'économique de la communauté 

permet la conservation du patrimoine. 

La conservation du patrimoine peut ainsi jouer un rôle de catalyseur pour la 

réinsertion sociale, comme on l'a observé dans la requalification d'ouvriers de la 

construction par la réhabilitation d'anciens métiers manuels, ou encore pour le 

rétablissement de quartiers paupérisés et la reconstitution de tissus urbains délabrés, 

tels que ceux des centre-ville désaffectés, ou enfin pour le développement d'une 

cohésion identitaire qui permet l'indusion des populations migrantes et favorise 

l'interaction transgénérationnelle, comme dans le cas de fêtes traditionnelles 

actualisées. 

Or, dans certains contextes nationaux, on assiste à la dynamique inverse : c'est 

plutôt le degré de développement, voire de prospérité, de la communauté qui est le 

point de départ de la sauvegarde du patrimoine, considérée comme un c luxe >> que 

seules les sociétes prospères peuvent s'accorder. Dans ces cas, le patrimoine est perçu 

comme un a passif >> économique que l'on peut, ou non, se permettre de conserver, 

selon les priorités budgétaires. L a  particularité de l'approche wallonne, et 

spécifiquement montoise, est de poser, au départ, le choix administratif délibéré 

680 Déclaration de Venise (UNESCO, 1993)' p. 5. 
cm R6union des directeurs du patrimoine des États parties contractantes de la Convention 
culturelle européenne, Dp. nt., p. 12. 



d'inscrire le patrimoine comme « actif D pour la collectivité et de l'imposer comme 

tremplin pour le développement social. 

A Mons, la sauvegarde du patrimoine est donc indissociablement liée à son 

intégration socio-économique, et les principaux enjeux se situent sur les plans du 

développement social et de l'expansion économique. Qu'en est-il a Québec ? Que perd 

ou que gagne la société de la ville de Québec dans l'évolution de son patrimoine? 

Quels sont les éléments de fonctionnement social qui déterminent sa sauvegarde ou sa 

dégradation ? Inversement, comment la fonction urbaine est-elle affectée par elles ? 

Comment s'effectue l'intégration socio-économique du patrimoine urbain dans une 

ville patrimoniale, capitale moderne en Amérique du Nord ? 

Les conclusions tirées du modèle montois sont-elles pertinentes a d'autres 

situations de sauvegarde du patrimoine, et en particulier à cdle de Québec? Cette 

tentative d'application différenciee suscite un questionnement important relié à de 

larges problématiques. Le questionnement est plus soutenu encore si l'on cherche à 

transporter ces conclusions hors de Mons et à les appliquer dans un contexte différent, 

tel Québec. C'est dans une telle tentative d'application que s'engage ce chapitre. 

Dans le cadre de cette étude, il n'est pas possible de reprendre pour Québec le 

même cheminement détaille qu'à Mons afin de vérifier la validité des observations. 

Cela constituerait en soi une deuxieme thèse, comme on I'a souligné en introduction. Il 

s'agit donc plutôt d'aborder l'application par le biais des problématiques soulevées par 

l'étude montoise. Ces problématiques, au cœur de la question de sauvegarde 



patrimoniale, se détachent des particularités géographiques et typologiques pour 

positionner la réflexion dans un cadre plus large. 

La démarche proposée ici est donc cohésive, elle en est une de synthèse et 

d'application. Elle s'inscrit en continuité de la refiexion posée lors des colloques Mons- 

Québec. Alors que celui de 1996 présentait des expériences de gestion, cas par cas, 

prises dans leurs contextes respectifs et portant sur «la gestion du patrimoine : 

édifices, monuments, objets, traditions et savoir-faire », le deuxième colloque, en 1997, 

traitait << de la ville comme patrimoine plutôt que des patrimoines de la ville ». Dans le 

sillage de cette deuxième renconhe, ce chapitre est lui aussi << cenké(e) sur l'intégration 

d'une ville, c'est-à-dire sur sa capacité d'harmoniser son héritage et ses fonctions 

actuelles. (...) Cette intégration conduit à envisager les traces du passé dans la 

perspective de leur place au sein du projet social contemporain ~ 6 8 2  

La démarche suivie à Mons, explicitee en première partie de cette thèse, en était 

une d'observation directe suivie d'une analyse qualitative par théorisation visant, 

comme on le sait, à << générer inductivement une théorisation au sujet d'un phénomène 

social, culturel ou psychologique, en procédant à la conceptualkation par la mise en 

relation progressive de données qualitatives de terrain »9 La conceptualisa tion 

progressive a donc produit des conclusions qui à leur tour suscitent des questions 

lorsqu'on cherche à les appliquer au contexte québécois. Ce sont précisément ces 

questions qui constituent le point de départ de cette quatrième partie de la thèse. Il ne 

s'agit donc pas ici d'effectuer un deuxième travail de terrain pour fins de 

comparaisons avec Mons, mais plutôt de se servir de L'analyse du cas montois comme 

cadre de questionnement et ainsi poser une réflexion sur le traitement patrimonial à 

Québec. 

682 << Le traitement du patrimoine urbain >>, 1996 et 1997, Op. cif., résumés de couverture. 
MUCCHIELLI, Alex, Dictiomaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et 

sociales, Op. cit., p. 184-186. 



L'application est conduite travers des cas prélevés dans la réalité patrimoniale 

de la ville de Québec telle qu'elle se présente au tournant du XXIe siècle. La sélection 

de ces exemples est régie par les mêmes yaram&tres qu'à Mons : urbanité, pérennité, 

représentativité. Un paramGtre se rajoute, celui de la spécificité. Pour l'exigence de la 

synthèse, ne seront donc retenus que les exemples qui présentent spécifiquement la 

situation patrimoniale dans les quartiers anciens de Ia vue  de Québec. Les exemples 

d'intervenants ou d'interventions qui se rapportent 2i la capitale mais traitent surtout 

du patrimoine québécois (provincial) ou tramfrontalier, doivent être éliminés de 

l'analyse, malgré leur intérêt certain. C'est le cas des musées d'État, tel le Musée de la 
% 

civilisation, dont on ne retiendra que les actions patrimoniales ayant un rapport direct 

avec la gestion du patrimoine strictement local. 

Puisqu'il ne s'agit plus d'une observation systématique mais plutôt d'une 

réflexion-synth&se, la difficulté principale ne réside pas dans la sélection de l'un ou 

l'autre exemple, mais dans l'identification conceptuelle de ceux-ci. Quel exemple de 

traitement patrimonial résume le mieux la problématique touristique ? Lequel permet 

d'en examiner les corollaires indissociables, telles les transformations sociales, les 

symboles identitaires ou le développement économique et d'autres encore ? Quel 

exemple de quartier est le plus propice à l'étude de la question de l'essor économique 

ou de la reconstruction du tissu urbain? Lequel représente le plus efficacement 

I'évolution du patrimoine urbain à Québec ? Quels décideurs ou gestionnaires 

questionner : les idéologues (question d'identité), les mandataires de l'État (question 

de politique), les décideurs corporatifs ou gouvernementaux (question d'économie) ou 

encore les comités de citoyens ou les consommateurs (question de société) ? 

Il ressort de ces interrogations qu'il est impossible de considérer le patrimoine 

sous l'angle d'une problématique unique, de la même façon qu'il s'était avéré 

impossible de le subdiviser en catégories étanches. Le patrimoine urbain n'est jamais 

unifonctionnel, if ne peut être limite à un seul usage. Malgré cela, le chapitre présente 



bel et bien les fonctions touristiques, symboliques et autres, de certains cas 

patrimoniaux. II faut en comprendre que c'est là une concession faite aux contraintes 

rédactionnelles. Clairement, les usages du patrimoine s'imbriquent l'un dans l'autre et 

cohabitent en interrelation éhoite dans le système urbain. Toutefois, l'une de ces 

fonctions domine dans chacun des cas, et cette prédominance se révèle à long terme. 

C'est sur cette base que sont établies les sous-sections de ce chapitre, et c'est aussi pour 

cette raison que sont fournies certaines données historiques concernant l'évolution du 

traitement de chaque contexte patrimonial. 

On comprendra également que la réflexion, conduite en fonction de 

thématiques, n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Par exemple, en observant la 

conservation de Place Royale principalement dans la perspective de l'enjeu 

économique qu'elle représente, on arrête la réflexion sur la problématique touristique 

et le type d'intervention patrimoniale qui en découle. Ceci ne nécessite qu'une très 

succincte description des lieux mais exige, en contrepartie, de prendre en compte, la 

complexité de la question touristique, avec les facteurs urbanistiques, 

démographiques, économiques, etc. 

Plusieurs problématiques ressortent lorsqu'on envisage le traitement du 

patrimoine à Québec du point de vue de l'expérience montoise. Le point de départ est 

I'affirmation de la nécessaire intégration du patrimoine au développement socio- 

économique de sa communauté. Toutes Les problématiques sont donc reliées à la 

fonctionnalité du patrimoine. On a retenu ce qui apparaît, intuitivement, comme trois 

des principales contributions de ce dernier dans Ie contexte québôlois : la fonction 

symbolique, la vocation touristique et I'apport dynamique. Ces trois éléments 



établissent la pertinence du patrimoine dans une capitale moderne et semblent former 

la base de la conservation patrimoniale à Québec. 

La première grande question traite donc de la fonction symbolique, qui inclut 

des dimensions emblématique et mémorielle du patrimoine. Elle en est une de 

perception et d'identité. On a constaté, à Mons, l'importance du rôle socioidentitaire 

du patrimoine, particulièrement les patrimoines monumental et festif. 11 est, 

paradoxalement, définisseur et rassembleur, générateur d'identité et révélateur 

d'altérité. Postulant que le patrimoine est toujours, à quelque degré, un enjeu 

symbolique, on peut se demander quelle image le public québécois retient de sa ville et 

de son ancrage dans le temps. Comment sfest-elle forgée, comment est-elle transmise ? 

L'image s'élabore, et en même temps se traduit, par la façon dont on exprime le 

patrimoine, que ce soit par la gestion de sites, par les activités populaires ou par les 

programmes gouvernementaux ou institutionnels. L'exemple du traitement du 

patrimoine festif est celui qui est retenu pour cette problematique. Par tradition ou par 

création, les fêtes populaires à saveur historique mobilisent la communauté autour 

d'une mémoire collectivement élaborée. Elles offrent une vitrine particulière sur la 

perception interne et externe du patrimoine québécois. La problématique de l'enjeu 

symbolique de la sauvegarde du patrimoine est donc abordée par le biais de fêtes 

populaires de type historique, dont la Saint-Jean-Baptiste et les Médiévales. 

Elle pourrait l'être aussi par la deuxième problématique, très proche de la 

prkédente : celle de la fonction touristique du patrimoine. À Québec, en effet, ville 

historique et «joyau du patrimoine mondial », l'industrie du tourisme est un facteur 

majeur de traitement patrimonial. Recherchée ou imposée, l'association 

patrimoine/ tourisme est d'actualité particulière Iorsqufil s'agit d'une ville membre de 

I'OVPM. Comment les quartiers anciens sfaccommodent-ils de leur r6le attractif ? Quel 

est le positionnement symbolique qui résulte de ces transformations ? Les nouvelles 

activités qui resultent de la requalification économique du quartier sont-elles 



constitutives ou destructrices du tissu urbain ? L'un des exemples retenus est celui de 

Place Royale, destination incontournable des touristes à Québec et symbole identitaire 

de la présence française en Amérique. À ce double titre, d'ailleurs, le site chevauche les 

d e w  problématiques et l'on ne peut i'aborder sans traiter simultanément d'identité et 

d'économie. C'est aussi le cas du Musée de la civilisation, dont l'attractivité marque le 

paysage touristique de Québec. 

Enfin, la troisieme question aborde la place du patrimoine dans le 

développement - la fonction « dynamique » - de la ville. C'est la large problématique 

de la réinsertion patrimoniale. Elle examine les interventions qui touchent à la nature 

même du patrimoine, à sa fonction, à sa validité à la fois structurelle et fonctiomelle, 

et polarise les questions du rôle socio-économique du patrimoine. Quelle forme de 

patrimoine garde une pertinence dans la vie urbaine de Québec ? Quelle relation existe 

entre la sauvegarde du patrimoine et le développement, entre la conservation et 

l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers en réhabilitation ? Le cas du quartier 

Saint-Roch, particulièrement le noyau centra1 autour de l'édifice La Fabrique, servira 

de base pour la réflexion sur l'impact de la sauvegarde du patrimoine dans l'évolution 

dynamique du quartier. 

L 'IMAGE PAR MUTATION .' 
LES F&ES POPULAfREç URBAlNES TRADf77ONNELLES 

À l'évidence, aucune fête a Québec ne correspond véritablement a la Ducasse de 

Mons. Le patrimoine festif est pourtant riche et varié, mettant en valeur les ressources, 

les idées et la population de la ville. Le Carnaval de Québec, par exempte. Depuis le 



premier éveiement, en 1894- il se présente comme une célébration de l'identité 

nordique de Québec « Capitale mondiale de la neige », ainsi que le révèIe toute analyse 

sémiotique, même superficieIle, du discours offiae1.685 La fête du froid pourrait donc 

sJav&er un élément rassembleur et identitaire, intégré au temtoire avec ses 

caractéristiques propres. Mais selon la typologie ethnologique, le Carnaval 

n'appartient pas à la même catégorie de festivité populaire que la Ducasse, car il 

s'inscrit plutôt dans celle de la fête de subversion >>, souvent doublée d'une intention 

moqueuse et ~ontestataire.~86 

Or, si le Combat constitue parfois un exutoire pour les conflits sociaux, la 

Ducasse en elle-même n'est pas qu'une manifestation subversive. En outre, certains 

organisateurs du Carnaval sont sensibles aux évolutions symboliques perceptibles et 

ils constatent, depuis les trente dernières années, la déperdition du sens identitaire au 

profit de la fonction commerciale et strictement divertissante. Ils craignent aussi un 

glissement vers une utilisation exclusivement fêtarde » et perturbatrice de l'ordre 

public (ivresse collective, vandalisme, tapage...), au détriment des dimensions familiale 

et identitaire de la fête.687 Si l'on retrouve dans cette réalité un certain parallele avec 

684 RICHARD, Bruno, << Des fêtes d'envergure internationale ,> dans TESSIER, Yves (dir.), 
hébec, ville internationale, Québec, %été historique de Québec/CCNQ, 1998, p. 216. 
685 Dessislav Sabev, étudiant en ethnologie au Département d'Histoire, effectuait une étude 
de terrain dans Iaquelle il analysait les discours, préfaces et commentaires produits par les 
autorités politiques et gestionnaires (Premiers ministres fédéral et provincial, Maire de 
Québec, Ministre délégué au tourisme, président du Carnaval) à l'occasion du Carnaval de 
Québec 1998. Cf. Travail non publié: SABEV, Dessislav, Carnaval et Décamavnl ou La culture 
irréversible », présenté à Anne-Marie Desdouits dans le cadre du cours Pratiques ludiques 
collectives (EFN 62601), Université Laval, 1998. 
" Marie-France Guesquin fait cette distinction catégorique dans Cites en fête, Op. cit., p. 11 ; 
voir aussi, à propos de la typologie, WIENENBERGER, Jean-Jacques, LA fête, le ieu et le sacré, 
Paris, PUF, 1997. Incontestablement, le rôle du cc caribou » (alcool fort concocté pour 
l'occasion et largement repandu) fait facilement du Carnaval une occasion de << subversion >> ; 
par ailleurs, les personnages du Bonhomme et, pIus récemment, des << Knuks >> sont 
fondamentalement humoristiques. 
687 Voir CLOUTER, Jean-Marie, << Pour une revalorisation du sens de la fête hivernale », 

Rapport du Groupe d'études sur le Carnaval de Chiébec, Québec, s-é-, 1982. 



les débordements de la Ducasse - reIativement rares et modérés, en comparaison -, la 

réaction des citoyens montois differe fondamentalement, comme on Sa vu. 

À l'instar des carnavals, les festivals constituent, selon la même typologie, des 

« Fêtes de revendication ou de consommation C'est surtout ce dernier élément qui 

caractérise les festivals québécois, le terme étant entendu dans son sens large. Selon les 

travaux de chercheurs, utilisés dans le cadre de l'exposition << Mémoires >> du Musée de 

la civilisation, à Québec689, 

Actuellement, chaque année, paroisses, municipalités, villages ou 
groupes divers organisent environ 150 festivals d'été. On y célebre la 
nature sous toutes ses formes (forêt, pissenlit, bleuet, tabac, patate, 
tomate, automne et même la lune), en plus de la chasse, la pêche, 
l'artisanat, la chanson, le théâtre, le jazz, etc. Ces réjouissances 
populaires conservent habituellement un caractère spontané, ainsi 
que des rites instaurés à l'époque médiévale ou antérieurement.690 

Variant quelque peu cette évaluation chiffrée, la Çociété des festivals populaires 

du Québec, fondée en 1975, affirme compter plus de 200 festivals organisés sous son 

égide, et évalue que <<une centaine d'auhes sont probablement organisés chaque 

année en dehors du programme officie1 >>.691 La Société classe ces manifestations en 

cinq catégories, selon la nature de ce qui est << célébré u : 

P les << arts et traditions D, par exemple, le Festival de la parenté de Petite Vallée 

> les produits ou ressources, par exemple, le Festival de la crevette de Matane 

68s GUWUIN,  MarieFrance, Cités en fête, Op. cif., p. 15. 
"9 Exposition permanente de 1 165 m 2  : << Une vision de l'histoire du Québec, ses moments 
forts, ses moments difficiles, illustrée par des objets, des mises en scPnes, des témoignages ... >> 

Cf. ARPIN, Roland, Le Musee de la civilisation. Concept et pratiques, Québec, Musée de la 
civilisation/ Éditions MultiMondes, 1992, p. 155. 
690 MATHIEU, Jacques et Jacques LACOURSIÈRE, Les mémoires québécoises, Québec, P m ,  
1991, p. 357. 
691 CHERUBINI, Bernard, Localisme, fete et identité. Une traversée ethno-festive de la 
Mauriae, Paris, L'Harmattan, 1994, p. 156. 



9 les sports et loisirs, par exemple, le Festival de la chasse 

les Westerns n, par exemple, le Festival du << bfiche à Saint-CynUe 

> les <<Carnavals » (que la Société recomaît comme md-nommés), tel le 

Carnaval-Souvenir de Chicoutimi.692 

Certaines de ces manifestations contiennent des éléments de patrimoine, mais 

elles sont surtout un véhicule de culture popdaire, une forme de loisir socioculturel, 

mode d'expression de la spécificité locale et de l'appartenance à la communauté n.693 

Certaines caractéristiques se retrouvent donc dans la Ducasse, dont ce mode 

d'expression populaire et la célébration des ressources locales. Mais la symbolique 

identitaire reliée au culte des fondateurs et le défoulement manichéiste relié au combat 

du dragon en sont absents, éliminant tout rapprochement fonctionnel dans le cadre de 

la présente démarche. Les processions religieuses du Québec, par contre, offrent un 

parallèle plus complet avec la Ducasse et leur sauvegarde - ou leur disparition - 

présentent un intérêt certain. Ainsi, ces fêtes populaires offrent la profondeur 

historique d'un lien ininterrompu entre la société médiévale française et la société 

franco-canadienne d'avant 1960. 

Ces fêtes religieuses ressemblaient beaucoup aux fêtes médiévales ». 

En effet, les premiers CC Québécois >> sont arrivés au Canada avec leurs 
rites et leurs anciennes fêtes issus du Moyen Âge, n'ayant pas connu 
les ruptures du protestantisme, de la Renaissance européenne, de Ia 
R6volution française. Cette << fête médiévale >> s'est poursuivie jusquren 
1960, aux dires de Bernard Lacroix (1982694), avec les mêmes couleurs 
liturgiques, les mêmes processions, les mêmes messes, les expositions 
du Saint-Sacrement, les reliques, les mêmes chants latins.695 

692 ibid., p. 159. 
693 Voir BOUTHILIER, R., Les arts et traditions populaires et le loisir: problématique et 
orientation, Étude présentée au MinistPre du Loisir, de la Chasse et de fa Pêche, Québec, 
Gouvernement du Québec, 1987. 
6% LACROIX, Bernard, CC La fête religieuse au Québec », dans PINARD, Daniel (dir.), Oue la 
fête commence. Actes du colloque national sur la fête populaire, Montréal, SFPQ, 1980, p. 49- 
60. 
695 CHERUBINI, Bemard, Op. cit., p. 158. 



C'est le cas de la fête de la Saint-Jean, soulignée depuis le XVIIe sikle, reconnue 

Fête nationale en 1834, au milieu des remous socio-économiques et identitaires qui 

connurent leur paroxysme avec la crise de 1837-1838 et officialisée comme telle en 

1977, durant la flambée indépendantiste du premier gouvernement Lévesque. 

Comme le souligne l'ethnologue Anne-Marie Desdouits, directrice de cette 

&&se : Au début de la colonisation, les Canadiens français allumèrent sur le sol 

d'Arnerique des feux de la Saint-Jean, le soir du 23 juin, tout comme ils le faisaient 

dans leur province d'origine >> et, citant Lionel Groulx M La fête remontait aux premiers 

temps de la colonie puisque d'api-& << les Relations >> il y eut un feu de la Saint-Jean- 

Baptiste en 1636 ».6% 

Au Québec, les fêtes religieuses tinrent longtemps une place significative dans 

le fonctionnement social, temoignant de l'appartenance d'un individu à la 

communauté et de la cohésion quasi monolithique de cette dernière? Cependant 

aucune n'a résisté à la décléricalisation de la sociéte québécoise durant la « revohtion 

tranquille ». Les dernières Fête-Dieu, ainsi que les processions en l'honneur du Saint- 

Sacrement, du Sacré-Cœur ou de saints divers, eurent lieu au début des années 1960.698 

Seule sunrécut la Saint-Jean-Baptiste, avec des transformationç profondes tant dans le 

fond que dans la forme. La charge symbolique de la fête semble avoir suivi, voire 

6% DESDOUITÇ, Anne-Marie, La vie traditionnelle au pavs de Caux et au Canada français. Le 
cvcle des saisons, Québec,  éditions du CRNS, 1987,~~. 298. 
6w Les processions religieuses offraient l'occasion d'ostraciser, voire de tourmenter les 
éléments « hors-normes » de la société: juifs, protestants, immigrants ou autres qui ne 
pouvaient participer à ces manifestations sociales d'une religion qui n'&tait pas la leur. Voir: 
ROCHER, Marie-Claude, Un autre son de cloche. Les protestants francophones au Québec, 
MXe siecle, Québec, Musée du Séminaire, 1993. 
6% subsiste quelques conservations de ces rites, sous la forme de péle~ages, par exemple 
au Sacré-Cœur de Montréal ou à Sainte-Anne-de-Beaupré. I1 faut cependant souligner la 
dimension communautaire du culte ii sainte Arme par les Amérindiens: la sainte, grand-m&re 
du Christ, touche la sensibilité de leur société matriarcale. Cela dit, ce sont avant tout des 
manifestations de foi individuelle et qui n'ont aucune commune menire avec l'engouement 
collectif pour la Ducasse de Mons. 



complet&, les mutations profondes que connut le Québec au milieu du XXe si&le. Ne 

peut-on pas supposer que, comme dans le cas de la Ducasse, la sauvegarde du 

patrimoine festif fut tributaire de son adaptation a la modernité ? 

Plusieurs facteurs similaires sont observables dans le processus de sauvegarde 

des deux manifestations. Outre l'acclimatation de chacune au processus de 

sécdarisation, elles doivent toutes deux leur pérennité A une intervention spontanée 

du public, mobilise contre la dénaturation ou la disparition d'un symbole d'identité 

nationale ou communale. De plus, les deux fêtes ont périodiquement servi d'exutoire 

aux revendications sociales, particuli&ement en période de crises intérieures, de 

nature religieuse, politique ou économique. 

Ainsi, on se souvient que Ia Ducasse permit, à plusieurs reprises, d'exprimer les 

antagonismes entre Cayaux et Borains, enfre religieux et laïcs, entre ouvriers et 

bourgeois, entre « Catholiques >> et << Socialistes ». Au Québec, la fête est d'abord 

éminemment religieuse, comme le soulignent les historiens Mathieu et Lacoursière : 

En Nouvelle-France dès 1636, bénédictions, coups de canon et de 
mousquet marquent la mise à feu d'un bûcher et sa célébration se 
poursuit régulièrement par la suite. De 1694 à 1744, la Saint-Jean est 
même une sorte de fête d'obligation << chômée ». À cette époque, et 
jusqufau premier tiers du MXe siècle, la célébration accompagne une 
fête devenue d'abord et avant tout religieuse.699 

L'histoire du glissement symbolique vers la fête telle qu'elle est vécue dans la 

societé contemporaine se présente comme une valse-hésitation oscillant entre le 

nationalisme politique et la ferveur religieuse. On peut aisément en identifier quatre 

étapes. Du début de la colonie jusqu'aux années 1930, le sens symbolique de Ia Saint- 

Jean est presque exclusivement religieux. La fête est une manifestation publique de la 

foi collective et marque le rythme d'une société rurale catholicisée: fête du solstice 



d'été, repère de semailles et de 

ouverte. Elle ne semble pas avoir 

récolte. Est-elle << patrimoine >> ? La question reste 

subi d'intervention délibérée de conservation ou de 

mise en valeur. Elle est un héritage des coutumes des << vieux pays », un instrument 

collectif de I'expression du sacre dans le cycle annuel de la vie. Eue semble donc 

davantage une K trace >>, un outil social qui n'a pas encore entamé le processus de 

patrimonialisation. 

L'adjonction délibérée de la dimension patriotique srop&re, de façon claire, en 

1834, avec la création de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB).7m À partir de 1834, la 

Saint-Jean prend une tout autre signification pour les Québécois : à l'instigation du 

Montréalais Ludger Duvemay, elle devient la Saint-Jean-Baptiste, fête religieuse et 

nationale. (...) La Çociété Saint-Jean-Baptiste organise désormais le déroulement de la 

fête.JO1 Cette appropriation << populaire ~ ~ 0 2  n'est pas sans rappeler les prises en mains 

successives de la Ducasse par les Montois dans le but de protéger I'authenticité >> de 

la fête et d'en contrôler les débordements de forme et de fond. Rebaptisée (sic) et 

organisée, la fête traditionnelle devient alors « patrimoine », objet d'une gestion 

consciente et délibérée. 

De religieuse, la fête se transforma en manifestation du désir politique 

d'autonomie et de patriotisme. La lutte politique contre le pouvoir anglo-canadien 

s'était accentuée - 95% de la population soutenait le Parti patriote703 - et s'incarnait 

désormais dans ce rassemblement annuel de plus en plus militant. L'écrasement de la 

Rébellion de 1837-1838 et le dépôt du Rapport Durham, ainsi que la réaffirmation du 
- 

699 MATHIEU, Jacques et Jacques LACOURÇIÈRE, Op. cit., p. 357. 
700 Elle fut suivie, en 1842, de la création de Ia SSJB de Québec par le docteur Bardy. 
701 DESDOUITS, Anne-Marie, Op. cit., p. 299. 
'02 Faisant référence à l'élite intellectuelle de la population (Ludger Duvernay est journaliste), 
le teme <C populaire s est ici utilisé par opposition à <C institutionnelle >> OU 

<< gouvernementale », comme dans le cas de la Ducasse. 



pouvoir de l'Église, recentrèrent la Fête nationale sur sa symbolique religieuse doublée 

d'une exaltation du passé national. Il s'en suivit alors une longue période durant 

laquelle Foi et Nation furent de plus en plus imbriquées dans les célébrations, gages 

d'union et de survie pour la francophonie canadienne, en accord avec l'idéologie 

clérico-nationaliste en vigueur jusqu'au milieu du XXe siecle. 

La fête de la Saint-Jean demeure un moment privilégié de l'armée où 
célébrer la grandeur de la nation. Toutefois son intention est modifiée : 
elle soulignera davantage le phénomhe de la survivance que nos 
revendications d'autonomie. (...) D'un ton désormais moins politique, la 
Saint-Jean-Baptiste n'en prend pas moins rapidement une importante 
dimension de monument quasi sacré dans le rythme annuel des 
événements de la nation.704 

Selon les recherches de l'ethnologue Anne-Marie Desdouits, les thématiques 

choisies entre 1924 et 1957 traduisent cet attachement au passé et aux valeurs de la 

trilogie famille-travail-patrie. En voici dix exemples, parmi les 25 recemés705 : 

Ce que l'Amérique doit à la race française 
Visions du passé 
Quatre siècles d'histoire 
Je me souviens 
Vive la Canadienne 
Glorification du sol 
O Canada, mon pays, mes amours 
Le Canada est reste fidèle 
Hommage à la farniue paysanne canadieme-française 
La pabie, c'est ça 

(Page suivante, Fig. 6.1 Messe en plein ai., Terasse Dufferin à Québec, 1943) 

703 VAUGEOIS, Denis, « La Saint-Jean, fête de la fierte », dans Forces, 110.43 (1978), p. 10. 
Denis Vaugeois fut Ministre de la Culture sous le Gouvernement du Parti Quebecois de René 
Lévesque, à partir de 1976. 
704 fiid., p. 12, 
705 DESDOUITÇ, Anne-Marie, Op. cit., p. 300. 



Les modifications formelles introduites dans la fête, à l'instigation du clergé 

et des autorités municipales, confirmaient à la fois le désir de glorification de la patrie 

et l'ascendant de l'Église sur la manifestation. Ainsi, le personnage de Saint-Jean- 

Baptiste et son controversé mouton, apparurent en 1866, et furent adoptés comme 

l'incarnation du peuple canadien-français. « Ce symbole n'avait alors rien de péjoratif 

ou de réducteur. II représentait l'agneau de Dieu, protecteur d'un peuple jeune d o 6  On 

ne peut toutefois occulter le symbole de soumission et d'impuissance véhicule, tût-ce 

inconsciemment, par l'imagerie d'un enfant et de son agneau707 et l'image fut de plus 

706 MATHIEU, Jacques et Jacques LACOURÇIÈRE, Op. df., p. 357-358. Voir également le texte 
en encart « Le mouton de la Saint-Jean-Baptiste D paru dans Bulletin des recherches 
historiques, vol. LI, p. 279, cité a la page 358: a Doit-on faire disparaître le << petit mouton des 
processions de la Saint-Jean-Baptiste ? Les opinions sont partagées à ce sujet. (...) Et il ne faut 
pas que le Canadien français, s'il veut conserver ses droits, soit peureux ou encore moins 
veule. >> 

707 Avec humour, on peut souligner que l'emblème du mouton est loin des symboles 
nationaux de fierté traduits par l'aigle am6ricai.n ou de combativité, véhidés par le coq 
wallon ... 



en plus souvent contestée dans le courant du nationalisme décléricalisé annonciateur 

de la Révolution tranquille. A l'issue de celle-ci, d'ailleurs, le dernier personnage de 

saint Jean à paraître sur un char allégorique était << un colosse de saint Jean, adulte et 

sans mouton. On n'a plus revu, depuis, le saint patron se promener devant son peuple 

qu'il ne symbolisait plus guere 

L'importance de l'acceptation de l'ordre social dès la fin du MXe siècle et 

jsuqu'au milieu du XXe transparaît dans les processions-défilés qui firent leur 

apparition à partir de 1873. Les programmes et rapports de la S J B  en ont laissé trace. 

Les cahiers de maquettes, par exemple, révèlent le message que les responsables 

voulaient transmettre à travers les chars allégoriques : valeurs chrétiennes, gloire des 

ancêtres, respect des autorités. (voir Fig. 6.2 Maquettes de chars allégoriques 1952) 

Denis Vaugeois commente ainsi cette addition aux célébrations populaires : Québec, 

1873 : la fête s'inaugure donc par une procession où paradent les représentants des 

différents corps de la ville, bannières en tête. Artisans, écoliers, officiers ... défilent 

devant la foule qui se masse le long des rues du parcours pour voir cette 

représentation savante et parfaite de l'ordre social qu'il convient de tenir. n709 

Page suivante Fig. 6.2 Maquettes de chars allégoriques 1952 

70S VAUGEOIS, Denis, Op. cit., p. 15. Noter que même adulte, le saint n'est guere porteur 
d'une symbolique triomphaliste: selon le récit biblique, Jean Baptiste fut décapité alors qu'il 
était dans la force de l'âge, à l'ordre d'un representant local de la domination étrangère ... 
709 Ibid., p.12- 



L'INOUSTRtE SOUS TALON : LE TISSAGE 
Llnterlast Tolon développa c ~ ~ â é r a b l ~ a t  kr rareu~rr  du 

pays par ta cdoaisatiom, I'indurtria et Ir commamo. C'est i lui qu'or 
doit P l U u d i o r  de k culture du fia et du cliamvri.. It fit f&e du 
droguot, du boumcon, de I'itomiiic, de la serge, du dm* et des cuirs. 
II fui adva & visiter les fermes pour constmter cornment Ie travril 
s'cxuutoit, L'on compremd que Ir mdtier à tisser, rom I ' imgmhn d'une 
tdk autorité, joua uri grand rôle dans fa ru domestîquc "Ckqrie 
onnée, nos mères foiraient deux pièces au moins e@ de taile. 
On n'mtaumgcait pas les jeunes gens à sa mari.., i moins qw Ir 
j e i n i  fifie ns pût tmm une poire de dram'= 

une requh prkcn?ée par Mgr W i n ,  m r r b & q m  ôe Québec, i la 
demande de le So&ti St-J-i-&- de Quikc, a &laré "saint 
Jean-80-r potma apicfdf auprès de Dieu des W w  froato-cona&eas, 
tant de ceux qui wnt au Conda que de ceux qui *irent rur une terra 
étrarrgire". Fi- d'an )CI patmage, les Fm~bcsma&crt se doivemt 
de décerner au Ptécralur ua tdh d'honneur par?ieu&er. 

(Don du "Comrnme du Qwrh'u Ümoil~n*~) 



"O CANADA, MON PAYS, MES AMOURS!" 
b chant a tooiours a g h m t C ,  vivifié iim &unions patriotique% 

i II & un élémenf de culhrré popuiaire, II a été-pour certains peuples 
un facttrir extrî!memmt puissairt de survivance et mime da renoissanee, 

i A tous ces titres, écrivait t'abbé P.-E- Gostelim, le chant populaire doit 
; retenir notre attention, bénéficier de notre sympathie, II n'est pas de 

chanrans qui expriment mieux l'âme d'un peuple que celles qu'il a 
: compo&tt lui-m6me ou qu'il a faites siennes par l'usage, et quron 
; qppdle: "chansons de folklare". - La chanson popdaire se pbft à 

chantu wn payt et ses héros. hc Canadien, avec sir- Cearga-Etiennc 
I -Hier, chontc le CANADA. "son pays, ses arnouev- 

(Don de Vitrerie Citadcl Glozr) 

LES FONDATEURS DE L*EGLISE CANADIENNE 
Pour obtenir des saints au Canada, les candida- ne manquent PO% 

Cela prend du d e  et de la persévérance: et c'est cdo qui marqua ttop. 
Après deur cent cinquante ORS, la Mère Bourgcyr  e été enfin g(a?ifih 
par I'Eglise niiütonte. Que. por nos v a u x  ardents, eila fienne ouvertes 
les portes des soints panis ,  pour y i n d u i r e  O so suite, et bientôt, le 
vénérable Fmnçois de Montmorency-Lrvol, premier évique de Qui- et 
la autres seniteun de Dieu qui ont illustré I'Egtne du Canado, ndam- 
ment cella qui avec la M i re  Bourgeays et Mgr de Laval, sont cansiûéréa 
comme fondatrices de ceHe Eglise : Mane de l'Incarnation, fondatrice 
des Ursulines; Catherine de Saint-Ausudin, religieuse de I'HôteCbieu de 
Québec; Jeanne Mance, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. 

(Don du Ministère de la Colonisation) 



En outre, comme pour la procession en l'honneur de sainte Waudru, I'usage de 

l'espace patrimonial dans ie parcours processionnel révèle à l'observateur les priorités 

idéologiques en vigueur. Le défilé se cantonnait en haute-ville, négligeant les quartiers 

populaires et leurs symboles (usines, écoles, etc.), mais mettait en exergue les 

représentations du pouvoir traditionnel : le roi, la commune et, surtout, l'Église. 

On fait des haltes choisies : chez le lieutenant-gouverneur, représentant 
éminent de  I'autorité royale à nouveau respectée; à l'hôtel de ville, 
pour y saluer le maire; chez l'archevêque avant d'aller assister à la 
messe s o l e ~ e l l e  y recevoir le sermon de circonstance qui remplace le 
profane discours patriotique d'antan.no 

Rurale et religieuse au début de la colonie, politisée dans les années 1840 puis à 

nouveau récupérée par l'Église aux XIXe-XXe siècles, la Saint-Jean-Baptiste acquit de 

nouveau une dimension politique intense avec la montée du nationalisme 

indépendantiste dès les années 1970. 

La Saint-Jean fut alors I'occasion de rassemblements immenses affirmant 

l'appartenance à la francophonie et la fierté nationale d'un peuple résolument 

moderne qui se rebaptise lui-même « québécois >> plutôt que « canadien ». Selon 

Hélène de C a d e 1  : 

De plus en plus, les défilés expriment les réalisations nouvelles du 
peuple québécois. On commence à aimer non plus seulement ce que 
l'on a été ou ce que l'on va devenir, mais ce que l'on est. Le sentiment 
national débouche sur la réalisation de soi-même au présent. C'est le 
signe d'une mutation profonde? 

no Ibid., p.12. On peut cependant s'interroger sur l'absence d'un arrêt devant l'Assemblée 
Nationale, qui aurait pourtant semblé approprié. 

DE CARUFEL, Hélene, A la découverte de notre fête nationale, Montréal, Corporation des 
Fêtes de la Saint-Jean, 1980, p. 80. 



De plus en plus détachée des élites religieuses (politiques ou cléricales), la 

nouvelle << personnalité >> de  la Saint-Jean-Baptiste confirmait la « dé-romanisation » 

croissante de la société québécoise. En 1970, c'est un animateur, Roger Baulu, qui fut 

nommé Président général des Fêtes, et << les bals populaires et les nombreux spectacles 

en plein air cherchent à intégrer les Québécois de tous les milieux »."2 L'enthousiasme 

populaire croît à mesure que les organisateurs de la fête produisent des événements 

spectaculaires, qui véhiculent les valeurs du projet nationaliste : la << Super Franco- 

Fête >> (en prolongement de la Saint-Jean, 1975), la « Srnaine du patrLmoine >> (1976), 

<< La grande fête du soleil >> (pour les enfants, 1977), la communion du feu >> (1980), 

spectacles individuels et conjoints d'artistes mobilisés à la cause tels Gilles Vigneault, 

Robert Charlebois, Claude Léveillé, Jean-Pierre Ferland et Yvon Deschamps 

(surnommés <c les cinq Jean Baptiste >> 1976 et autres), défilés, feux d'artifice, etc. 

Depuis lors, le pavoisement est général et la plupart des participants se drapent, 

physiquement ou mentalement, dans le fleurdelisé. Le ralliement se fait autour du 

drapeau plutôt qu'autour du saint. La laïcisation est complétée, mais l'emblème 

identitaire reste fort et rassembleur, tel qu'on l'avait observé à Mons. On y avait vu, en 

effet ce n'est plus la sainte fondahice de la cité qui interpelle les Montois et les unit, 

mais l'appartenance à la réalité commune qu'est la cité; a Québec, la sensibilité 

nationaliste ne s'exprime plus par la dévotion au saint patron mais plutôt à ce qu'il a 

représenté : l'union, la cohésion et la survie d'une nation. 

Les transformations de sens du patrimoine festif refletent donc I'evolution de la 

collectivité dont il est issu. Elles traduisent cette évolution, parfois la canalisent, voire 

l'exacerbent La pérennité de la fête traditionnelle n'est assurée que dans la mesure où 

cette derniere conserve une fonction dans le milieu urbain contemporain - même s'il 

s'agit d'une fonction intangible, difficile à évaluer et certainement impossible à 

quantifier. Ainsi, les fêtes processiomelles disparaissent sous la poussée de la 



sécularisation et de la décléricalisation des années 1960. À l'inverse, la Saint-Jean- 

Baptiste, devenue fête identitaire politisée, demeure un événement majeur du 

calendrier des manifestations populaires. 

Comme la Ducasse, la Saint-Jean-Baptiste remplit aussi, dans la ville de Québec 

comme ailleurs, le rôle d'exutoire de l'insatisfaction devant l'ordre collectif. En 

périodes de tension sociale, elle est utilisée comme vecteur de colère et à d'autres 

moments, comme K prétexte à défoulement >> pour la population pré-adulte et 

contestataire?3 Ainsi, en 1994 et en 1998, les manifestations de la Saint- Jean-Bap tiste 

connurent une progression de violence. E n  1994, dans Ia nuit du 23 au 24 juin, 150 

personnes encerclèrent deux voitures de police pour les incendier et la foule vandalisa 

les boutiques du quartier, y faisant pour plus de 60 000% de dommages. Les autorités 

policières répliquèrent avec des gaz lacrymogènes et procédèrent à l'arrestation de 23 

persomes.n4 En 1995, la force constabulaire qui encadrait la fête autour du feu subit 

« un déluge de bouteilles », ce qui entraîna l'arrestation de 40 personnes et la 

fermeture des Plaines d'Abraham pendant deux heures715. L'année suivante représente 

en quelque sorte un point culminant de la violence entourant la Saint-Jean. Après le 

spectacle, auquel assistèrent quelque 30 000 personnes, une foule de 2 000 personnes 

en délire a saccagé une partie du Vieux-Québec, pillant plus de 80 commerces et 

bureaux. Les émeutiers ont causé des dommages évalues à plus de 1 million $ ~ 3 6  

Quel lien peut-on établir entre la Saint-Jean-Baptiste, fête emblématique et 

patrimoniale, et les débordements cités ci-haut ? Plusieurs indices permettent de 

conclure qu'il s'agirait plutôt d'un lien circonstanciel, se rapportant à la taille de la 

foule et à son degré d'ébriété plus qu'au message politico-identitaire de la fête. En 

713 ROY, Martin, Un déluge de bouteilles », Le Soleil (25 juin 1995), p. 1-2. 
n4 ROY, Martin, (< L'episode le plus récent d'une longue série >>, Le Soleil (25 juin 1995), p. 3. 
n5 ROY, Martin, Un déluge de bouteilles », Op. nt., p. 2. 
n6 BÉRUBÉ, Cathy, « Nuit de saccage: 2 000 émeutiers ravagent le Vieux-Québec ec>, Le Soleil 
(25 juin 1996), p. 1. 



effet, aucun slogan idéologique n'émanait de la foule, ni aucune revendication. En 

outre, selon le bureau du Maire environ 40% des personnes arrêtées ne provenaient 

pas de la région de Québec » et ne se réclamaient pas d'une organisation politique ou 

idéologique? Enfin, on dénote un desir populaire d'éviter que ces événements ne se 

répètent et, par un mouvement spontané, la population tend à se dissocier. 

En 1997, en effet, la foule est nombreuse - plus de 1M personnes au spectacle, 

plus encore au feu - mais les participants décident majoritairement de demeurer << sur 

les Plaines », comme le rapporte le journaliste Jacques Drapeau : 

Êtes-vous allé faire un tour au carré D'Youville ? >> << Non merci, pas 
intéressé, No ruay ... )> Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai posé la 
question à des femmes et des hommes de tous âges. Et tous ou 
presque, avaient la même réponse. Pour eux, il n'existait qu'un site de 
fête à Québec, le soir du 23 juin : les Plaines d'Abraham »n8. 

Des jeunes, membres des comités organisateurs, poaant un chandail bien identifie », 

réglementaient l'afflux d'alcool sur les lieux."g Les débordements furent minimes en 

comparaison de l'année précédente, mais menerent tout de même, selon Richard 

Renaud, Directeur de la Police de la Ville de Québec, à << 111 arrestations et quelques 

milliers $ de dommages ».m 

Plus marquante encore est l'intervention des << punks du carré D'Youville >>, en 

1998. Ces jeunes adultes, le plus souvent itinérants et exclus, investissent généralement 

le carre durant la saison estivale. Ils avaient donc été, bon gré mal gré, placés au centre 

de l'émeute de 1996 et du  grabuge de 1997. Or en 1998, on assiste à une collaboration, 

717 Ibid., p. 1. 
718 DRAPEAU, Jacques, (< 100 000 Québécois fêtent sans grabuge sur les Plaines », Le Soleil 
(25 juin 1997)' p. 3. 
n9 Ibid., p. 3. 
no Entrevue rapportée dans Le Soleil (25 juin 1997)' p. 3. 



dans << un effort combine mais non prévu D, entre le groupe marginal et les forces de 

l'ordre : 

Un peu après minuit, (...) les provocateurs sont arrivés. C'est a ce 
moment que l'impensable s'est produit. Des jeunes marginaux du 
quartier commencent à haranguer la fade  et la supplient de demeurer 
calme. << Non l'émeute », crie-t-on, Québec ! Québec ! >>, scande-t-on. 
Debout sur un muret bordant l'édifice où l'on avait eu le malheur de 
laisser flotter un drapeau du Canada, les punks de la place D'Youville 
passent à l'action. (...) Ces jeunes marginaux, a tenu à souligner le chef 
Richard Renaud, ont largement contribué à diminuer les ardeurs de 
quelques agitateurs. (...) finalement, après une série de hauts et de bas 
qui laissèrent pantois les quelques 2 000 spectateurs venus assister à 
l'émeute, la foule a commencé à se disperser. »m 

La soirée du 23 juin reste un événement qui exige une gestion circonspecte, 

M sur le fil du rasoir », comme dit Hervé Lottin à propos du Combat de Mons: « Un 

rien suffirait à faire basculer la fête dans le chaos et à la transformer en émeute. Le 

maintien de l'ordre est, en fait, assuré par le public Lui-même a qui la police est bien 

obligée de faire confiance ».R2 À Québec, le maire exprime une opinion semblable : 

« On ne peut pas faire plus que cela à moins de stériliser l'événement ...R~= Cinq ans 

après le début de I'escalade de violence, trois ans après l'émeute majeure, 150 000 

spectateurs se rassemblent lors de la Saint-Jean724 et les journalistes rapportent : << Cf est 

beau Québec ! Les résidents de la grande région de Quebec ont accaparé les Plaines 

d'Abraham et fait rimer Saint-Jean-Baptiste avec famille, musique et lotion solaire >>.m 

ni VAILLANCOURT, Claude, <c Les p d s  calment la foule. Les habitués de la place 
D'Youville inte~ennent pour éviter une aube émeute >>, Le Soleil (25 juin 1998), p. 1-2. 

LO'ïïIN, Hervé, M La partiapation du public à la procession de Mons )>, Op. nt., p. 183. 
723 SAMSON, Claudette, << Les policiers, astucieux, récoltent des éloges », Le Soleil (25 juin 
1998)' p- 3. 
724 La Saint-Jean-Baptiste 1999. Site officiel de la Société nationale des Québécois et des 
Québécoises de la Capitale. 
725 MATHIEU, Isabelle, (i C'est beau Québec ! », Le ÇoIeiI (25 juin 1999), p. 3. 



E h  fait, dans le cas de la Ducasse comme pour la Saint-Jean-Baptiste, deux 

publics distincts forment l'ensemble des participants : le public familial qui assiste au 

défile et aux activités diurnes et le public jeune-adulte qui se retrouve autour du feu 

nocturne et qui y voit une occasion de dissension. Cette double fonction de 

rassemblement transgénératiomel et de défoulement collectif est l'une des 

constituantes de la popularité de la Saint-Jean, comme de la Ducasse de Mons. Elle 

permet d'affirmer l'appartenance à une identité collective elaborée autour des 

caractéristiques communes d'une cité ou d'un peuple, mais également de remettre en 

question cette identité et de souligner ainsi la mouvance perpétuelle des relations 

intra-sociales. Cette fonction sociale de la fête n'est-elle pas également I'un des facteurs 

de sa pérennité ? Elle assure en effet que la fête, pourtant d'héritage traditionnel, 

s'adapte aux réalités de la ville moderne, demeurant pertinente malgré son origine 

ancienne. 

La conscience du sens initial de la fête n'est pas égale d'une année à l'autre, 

selon Jacques Mathieu et Jacques Lacoursière. Pour la Saint-Jean, 

Parfois, l'affirmation d'appartenance est moins sensible, le regroupement ne 
conservant que de vagues vestiges des traditions anciennes : se défouler, Iever 
le coude et sympathiser. C'est le contexte immédiat qui influence la charge 
d'engagement et d'émotion qui souleve la célébration. 

Et, plus généralement : 

Dans sa plus profonde signification, la fête, organisée ou spontanée, traduit 
néanmoins une revendication, par la célébration ou le défoulement. Mouvement 
populaire, affirmation d'appartenance, elle exprime ses engagements. Avec le 
temps, il arrive que son sens s'effrite ou se modifie. Il n'est remis jour, quand 
cela s'y prête, que dans les moments d'intense préoccupation, et la fête se 
transforme alors plus nettement en manifestations revendicatrices.726 

726 MATHIEU, Jacques et Jacques LACOURÇ~RE, Op. af., p. 359. 



Mais le sens politico-identitaire de la Saint-Jean-Baptiste demeure clair pour les 

gestionnaires. Depuis la création, en 1978, du Comité organisateur de la Fête nationale, 

la Saint-Jean-Baptiste est dotée d'une structure de gestion, légère mais présente, qui 

temoigne de la volonté politique de valorisation de la fête. À Québec, <C le mandataire 

et maître d'œuvre de la célébration de la fête nationale est la Société Nationale des 

Québécois et des Québécoises de la Capitale (CNQC)>>. La finalité de la fête est 

clairement énoncée dans le discours d'installation du nouveau président, Marcel 

Lefebvre, en 1999 : << En travaillant pour la SNQC, je désire donner le meilleur de moi- 

même pour faire avancer la souveraineté du Québec ».m 

Ainsi politisée et mobilisée, la Saint-Jean-Baptiste a-t-elle perdu son statut 

patrimonial ? Ou bien s'agit41 plutôt d'un glissement de sens, d'une adaptation 

discursive permettant I'actualisation de la fête nationale ? Car si l'on constate 

facilement la perte du sens religieux à l'origine du rassemblement, on voit aussi la 

transmission du sens identitaire de ce rassemblement : la fierté de l'identité nationale, 

Dam une continuité idéologique, le discours clérico-nationaliste pré-1960 est remplacé 

par celui de la modernité, axé à la fois sur I'înternationalite, via l'appartenance à la 

francophonie mondiale, et sur la nationalité, par une mobilisation - d'intensité variable 

- autour de l'identité québécoise 

Outil d'expression de l'appartenance collective, instrument de rassemblement 

identitaire, la Saint-Jean-Baptiste a un poids symbolique important dans I'auto- 

perception québécoise. Les mutations qu'elle a subies lui ont permis de conserver sa 

pertinence dans un contexte social profondément transformé. Ne trouve-t-elle pas un 

sens social dans ce rôle de véhicule ou même de catalyseur de la construction de 

l'image collective? Ce sens, principalement axé sur la construction identitaire, n'est-il 

pas, dès lors, agent de sa sauvegarde ? 

727 Site officiel de la S N C  : http:/ /www.snqc.qc.ca 



Outre la Saint-Jean-Baptiste, un ensemble de fêtes populaires A Québec retient 

l'attention dans le cadre des enjeux symboliques de la capitale quebecoise. Il s'agit des 

Médiévales de Québec/Fêtes de la Nouvelle-France. Créées plutôt qu'héritées, elles 

n'en participent pas moins depuis 1993 à l'élaboration de l'image patrimoniale de la 

ville de Québec. À ce titre, elle peut être considérée dans l'application du modele 

montois, particulièrement dans le contexte du prolongement économique de la 

Ducasse. On se rappellera en effet que le Doudou montois s'échelonne maintenant sur 

une semaine entiere et comprend des dimensions commerciale et touristique. La 

démarche de mise en parallde doit donc être comprise non sous l'angle du contenu 

historique de ces fêtes ni sous celui, par ailleurs très controversé, de l'authenticité ou 

même de la légitimité, mais plutôt dans la perspective du traitement d'un patrimoine 

urbain, dans sa dimension physique (le lieu de la fête), dans sa dimension symbolique 

(le sens de la fête). 

D'entrée de jeu, une brève mise en contexte s'impose, les fêtes étant de création 

récente et encore reIativement peu cormues. Les Médiévales de Québec n'eurent lieu 

que deux fois, en 1993 et en 1995, aprh quoi la corporation qui les administrait h t  

acculée a la faiI1ite.m L'idée d'une fête à caractère historique a été reprise par d'autres 

entrepreneurs et les Fêtes de la Nouvelle-France (FNF), sous la direction d'une 

administration totalement différente, connurent un franc succès dès 1997. Bien que le 

cadre temporel choisi ne soit pas Ie même, le lieu et la formule sont semblables : 

reconstitutions à saveur historique avec Place Royale et autres Iieux de mémoire de 

Québec comme décors, visites guidées, jeux de rôles, mises en scPne de personnages 

À la suite des deficits de 151 095$ en 1993 et d'approximativement 485 000$ en 1995. Voir 
D'ANJOU, Rémy, Les Médiévales de Ouébec. Hier, aujourd'hui et demain. Rapport présenté 
par la Direction génkrde de la Corporation des Médikvdes de Ouébec, document de 
circulation interne, p. 19. Voir aussi RICHARD, Bruno, «Des fêtes d'envergure 



connus, marché mettant en vedette les produits du terroir et les recettes 

traditiome~es, concerts de musique d'époque, concours de savoir-faire anciens, etc. 

Si les FNF peuvent être perçues comme «moins anachroniques » que les 

Médiévales - on y reviendra -, elles n'en sont pas moins un projet de divertissement et 

de tourisme. C'est surtout l'exemple des Médiévales qui est retenu pour analyse, 

principalement pour des raisons documentaires, les administrateurs des FNF ayant 

refusé l'accès aux rapports, par crainte de se rendre vulnérables aux competiteurs. Les 

Médiévales, au contraire, avaient déjà fait l'objet de démarches méthodoIogiques et 

documentaires lors de l'annonce de la fin de leurs activités. Les bilans de 

fonctionnement (honnis certaines données financières sans pertinence pour l'étude) 

ont été rapidement mis à disposition à Ifinteme. C'est pourquoi, malgré leur 

similitude, on fera surtout référence aux Médiévales, mais on évoquera les deux fêtes 

(MédiévaIes/FNF) lorsqu'approprié. 

Le rapprochement entre les manifestations montoises et québécoises peut 

sembler audacieux. Quels parallèles dresser entre une fête multisecuIaire et une 

entreprise de la fin du XXe sikle, entre une ancienne ville romaine et une capitale 

nord-américaine, entre une procession d'origine médiévale et un défile de costumes 

fabriqués ? Il n'est possible de les rapprocher que sous l'angle du traitement du 

patrimoine, comme on l'a souligné, mais dans cette optique, il appert que ces 

manifestations «vivantes>> du patrimoine présentent effectivement des 

caractéristiques communes. Comme la Ducasse de Mons, ces fêtes sont une 

interprétation moderne de la mémoire commune; comme la Ducasse, également, elles 

transmettent aux jeunes et aux visiteurs des éléments de l'identité locale et comme la 

Ducasse, enfin, elles contribuent à la construction de l'image de la ville. 

pp -- 

internationale » dans TESSIER, Yves (dir.), Ouébec, ville internationale, Québec, Société 
historique de Québec/CCNQ 1998, p. 221. 



L'image de la vilIe est en effet un élément essentiel de son développement 

patrimonial. L'attachement des Montois à leur espace historique, en quelque sorte 

<< personnifie >> par la Ducasse, en démontre l'importance. Or, à Québec comme dans 

plusieurs villes nord-am&icaines, l'image de la ville, ne pouvant se construire sur 

<< l'épaissew du tempsJ29, s'élabore a grand renfort d'imaginaire et de reconstitutions 

plus ou moins précises. Certes, on ne peut douter de la place primordiale que tient 

l'imagination populaire dans certaines manifestations européennes << patrimoniales >> - 
lire « récréo-toursitiques >> - ; mais le phénomhe est amplifié sur le continent neuf » 

en raison, justement, de sa relative nouveauté culturelle. À Québec, dans le domaine 

du patrimoine bâti, on ne peut éviter de citer le Château Frontenac; les 

Médiévales/FNF sont, dans le domaine de l'ethnologie, l'un des exemples les plus 

probants de construction d'une image de la ville, appuyée sur l'utilisation du 

patrimoine. Sont-elles aussi un exemple de valorisation des patrimoines vivant et bâti? 

Les Médiévales de Québec étaient une fête entièrement imaginaire, fabriquée ex 

nilzilo par un entrepreneur de l'industrie dite <<culturelle >> fasciné par les 

représentations de l'époque du Moyen âge. Produit récréo-touristique, elles étaient 

élaborées sur un thème historique mais conçues avant tout comme une activité de 

loisir. Est-ce à dire que tout élément rnémonel en est absent ? Plusieurs pensent, au 

contraire, qu'un theme délibérément choisi peut engager davantage le public à 

réfléchir sur une réalité historique et sur sa relation avec le passé. Le principe d'une 

fête << historique D créée de toutes pièces n'est pas forcément rejeté par les spécialistes 

du patrimoine. Ainsi, dans une reflexion sur l'éthique du pahimoine, le professeur, 

historien et muséologue Dominique Poulot ouvrait la porte aux fêtes nouvelles 

patrimonialisees : 

729 BARTH~LEMY, Jean, << Le patrimoine architechird et urbanistique, facteur de 



L'objet patrimonial peut constituer le support - voire le prétexte - 
d'une sociabilit& d'échanges, d'identifications, de revendications. 
Rituels, fêtes et cér6monies récemment (ré)inventés ou interprétés à 
neuf, production d'objets traditionnels D autour desquels se 
cristallisent des revendications, apparition de groupes « folkloriques », 

de danseurs, musiciens ou conteurs ... : autant de pratiques et de 
représentations qui inscrivent le patrimoine dans le quotidien? 

Les Médiévales, donc, étaient un essai de renouement avec des racines 

perdues731 et les activités qui les constituaient, des tentatives actuelles d'évocation 

d'une époque révolue et de reconstitution d'une mémoire lointaine. Les festivités ont 

suscité une forte réaction du public et une implication importante de sa part. La 

population s'approprie les fêtes : à Mons, dam une perspective de tradition, à Québec, 

au contraire, par la création. Les visiteurs et la population s'étaient en effet impliqués 

massivement a Québec : 1M de participants en 1 9 9 3 ~ ~ ~  et 1.4M en 1995733, dont 300 000 

massés le long des rues pour observer le défile costumé (Fig. 6.3 Participation du 

public québécois aux Médiévales de Québec). Un sondage parmi le public révde un 

taux de satisfaction de 8 4 % 3  Le poids économique de I'activité est indéniable: les 

dépenses des visiteurs se chiffrent à quelque 17M$, dont 10M$ pour la seule industrie 

de la restauration, et on évalue les retombées, directes et indirectes à près de 25M$F 

Fig. 6.3 Participation du public québécois aux Médiévales de Québec 

réorientation du développement », Op. cif., p. 13. 
7 x 1  GRANGE, Daniel et Dominique POULOT (dir.), Op. cif., p. 31. 

SÉGAL, André, << Enseigner le moyen âge en Amérique », Conférence présentée a Avignon, 
le 24 novembre 1989, publication à venir. 
732 Les Médiévales de Chiébec. Étude d'impacts 4conomiaues, par Impact Recherches pour la 
Ville de Québec, décembre 1993, p. 14. Document de circulation interne. 
733 Le Soleil, 7 novembre 1996. 
734 RICHARD, Bruno, K Des fêtes d'envergure internationale », Op. cil., p. 221. 



Rue Petit-Champlain (Place Royale) et << La Grande chevauchée >> au Pont Pierre-Laporte 

Réception pour h 6 v o l e s  



« La vie au village sur un site archéologique (ouvert en permanence pour observation) à 
Place Royale 



Défilé de 



Mais la question se pose: quel est le patrimoine que s'appropriait ainsi la 

population? Car sans aucun doute, le public québécois reconnaît l'existence d'une 

memoire de longue durée et s'en fabrique une image. C'est ce qui explique son 

engouement pour les films, les séries et les romans a historiques ». Mais il y a malaise : 

considérant le patrimoine médiéval, le nord-américain fait face à une double rupture : 

rupture dans le lieu et rupture dans le récit. Dans le lieu, puisqu'il s'agit d'une 

transposition transatlantique, et dans le r&it, comme si l'histoire de l'Amérique 

commençait avec l'arrivée européenne, et comme si l'histoire des colons debutait avec 

leur arrivée en Amérique. 

En  effet, depuis les courants nationalistes de la fin du XIXe si&cle, chaque nation 

d'Europe s'attribue une histoire nationale remontant à I'htiquite, même si l'entité 

géopolitique qu'elle forme aujourd'hui n'existe que depuis peu. Au Québec, au 

contraire, l'histoire débute avec l'établissement de la Nouvelle-France. On ne dit rien, 

ou à peu prh, des civilisations amérindiennes qui peuplaient le temtoire. Elles sont 

precambriemes, préhistoriques, pr&olombiemes ou pré-coloniales. Bref, elles 

précèdent. Mais on ne fait pas non plus de lien avec 1'~urope dont sont issus les colons. 

Selon André Ségal : 

Le theme des Médiévales correspond à une partie vivante de la 
mémoire sociale. Or, au Québec, cette partie de la mémoire est malade, 
atrophiee, sclérosée. On l'a presque amputée. Elle n'est pas alimentée 
par I'histoire. Car I'histoire des siècles médiévaux ne nous appartient 
pas. Quand elle est étudiée ou regardée, elle l'est comme une histoire 
étrangere: celle des Europeens. L'histoire des Québécois a commencé 
avec les compagnons de Cartier ou de Champlain, comme si leurs 
croyances, leurs rites, leurs modes de vie, leurs techniques, leurs 
rapports sociaux avaient été inventés tout d'un coup en terre 
d'Amérique. Comme si les vagues successives de colons venus 
d'Europe, tant au XVIIe qu'au XIXe siècle n'étaient pas les témoins 
d'un type de civilisation qui s'est élaboré depuis l'an 

SEGAL, André, « Enseigner le moyen âge en Amérique -, Conférence prksentée à Avignon, 
le 24 novembre 1989. Non publiée. 



À cause de cette rupture, le public quebécois a vécu, lors des Mediévales, une 

expérience abstraite, basée moins sur l'appartenance à un lieu que sur la 

représentation d'une epoque et de ses valeurs. Constatant cette rupture fondamentale 

entre le Lieu et la mémoire, on peut donc se demander quel est l'aspect patrimonial des 

Médiévales, fête issue de l'initiative commerciale et de l'imagination populaire, se 

déroulant sur une place reconstituée dans les années 1970 et à l'ombre d'un château r 

construit en 1892F7 

A posteriori, il semble que la dimension mernorielle de la fête, tant à Mons qu'à 

Québec, soit d'autant plus présente qu'elle est délibérée. En fêtant le Moyen-âge au 

Québec, on commence à rétablir la longue durée dans la mémoire euro-américaine, 

restituant ainsi ce qui avait été tronqué par la rupture des liens spatiaux? Sans faire 

abstraction des dimensions ludiques, aussi fortement présentes à Mons, et 

économiques, on peut conclure qu'à Québec la mobilisation du public s'effectue bien 

autour d'une question de mémoire, voire d'image et d'identité. 

En outre, on constatait durant les Médiévales de Québec, la prise de conscience, 

chez un certain public québécois, du double bagage mérnoriel européen et américain. 

Les Médiévales n'ont-elles pas permis de comprendre l'origine architecturale de 

certains des édifices-phares de la ville ? Dans une contribution au collectif Québec, 

ville internationale, le journaliste Bruno Richard cite un professeur de l'université 

Laval : <C Québec n'est pas une ville médiévale, mais plutôt une ville classique, rappelle 

le médiéviste Roland Sansfaçon. Il ajoute cependant que la ville est imprégnée de la 

Le << Château Frontenac >> est en fait un hôtel appartenant à la chaîne Pacific Hotels, édifie 
en 1892 et agrandi à Bnq reprises, pour acquérir la silhouette que l'on connaît et qui est 
devenue indissociable de l'image de Québec, << un peu comme, fabriqué de toutes pièces à la 
même époque, le clocher de l'abbatiaie du Mont Saint-Michel consacre l'image du lieu qu'il 
domine D. NOPPEN, Luc et Lucie K. MORISSET, Ouébec de roc et de pierres. La capitale en 
ardutechire, Québec, Éditions MultiMondes, 1999, p. 77. 

Voir: S~GAL,  André, « La communication de l'Histoire et les 'Médiévales' », dans Traces, 
vol. 33, no 3 (mai-juin-juillet 1995),p.17-20. 



tradition médiévale, que la disposition de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Évêché de 

Québec s'enlignent sur la tradition médiévale. >>739 L'exercice mérnoriel fut donc plus 

réaliste qu'il n'y paraît de prime abord. Les Medievales ne sont pas une fête du 

patrimoine matériel, puisque aucun objet ne date véritablement de cette époque; elles 

sont plutôt une fête du patrimoine immatériel, celui qui a été transmis depuis les 

siècles médiévaux par les faits mentaux, la religiosité, Les savoir-faire, les récits. 

La démarche patrimoniale liée aux Médiévales/FNF était plurielle : d'abord, la 

valorisation économique des lieux patrimoniaux; puis, une célébration << exotique » 

d'un pan peu connu de la mémoire; un divertissement, certes, mais aussi, 

inconsciemment peut-être, une confimation de I'image d'ancienneté de la ville et, un 

éveil à l'origine médiévale de certains lieux patrimoniaux. Les fêtes mettaient donc en 

valeur des lieux anciens et donnaient au public l'occasion de les observer sous l'angle 

de la relation à un passé lointain. Malgré les anachronismes évidents - qui, d'ailleurs 

sont également présents dans les FNF, de même que dans la Ducasse de Mons (Saint 

Georges en casque napoléonien? ... avec un pistolet?) - malgré ces anachronismes, 

donc, les Médiévales ont sensibilise une certaine partie du public à la présence du 

Moyen âge européen dans l'héritage social québécois, confirmant par le fait même, le 

statut unique de Québec comme a n c i e ~ e  ville française en Amérique. 

Ainsi, l'utilisation d'un bâti dans un contexte culturel, ou récréo-touristique, 

peut permettre la transmission du patrimoine urbain, tant matériel qu'immatériel. 

Cela peut être, pour le citoyen ou le visiteur évoluant dans sa situation d'urbain 

moderne, une manière concrète de << prendre conscience, de la 'durée' de l'histoire, de 

'l'épaisseur' du temps à partir de laquelle pourra s'établir la notion de chronologie et 

de continuité ~740.  

739 RICHARD, Bruno, K Des fêtes d'envergure intemationles », Op. cit., p. 220. 
740 BARTHÉLEMY, Jean, a Le patrimoine architectural et urbanistique, facteur de 
réorientation du dkveloppement », Op. cit., p. 13. 



Dans le cas du bâti reconstitué comme dans le cas de la fête inventée ou 

réinventée, on est peut-être devant l'équivalent patrimonial de la métaphore littéraire. 

GéraId Grandmont établissait ce parallèle, en référence aux fêtes telles les 

Médievales/FNF et aux lieux qui les accueillaient : CC Tout en assurant une forme de 

permanence du rite, les reconstitutions de fêtes et les événements à caractère 

commémorati£ font entrer le visiteur dans la dynamique même de la présentation, 

faisant de lui un acteur de la métaphore ». Dans cette perspective, Place Royale 

constitue un fomiidabIe plateau pour la mise en scène d'une «représentation D ,  

médiévale ou non, de la mémoire. « Représentation >> : terme étonnamment riche de 

sens, dont le dictionnaire donne de nombreuses nuances qui s'appliquent 

particulierement à l'utilisation du pahimoine à Place Royale et induisent une réflexion 

sur l'usage symbolique du bâti : 

1. Action de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un symbole, 
d'un signe. 2. Image, figure, symbole, signe qui représente un phénomène, une idée. 3. 
Ce par quoi un objet ou un concept est présent à l'esprit. 4. Action de représenter par 
le moyen de l'art. 5.  Action de domer un spectacle devant un public; le spectacle lui- 
même. 6. (Çens vieilli) Action de faire observer. 7. (Rare) Action de mettre à nouveau 
sous les yeux. (Grand Larousse 1988). 

Toutefois, Gérald Grandmont avertit et relance la question : 

Mais attention! Entre le dogmatisme du savoir et la sincérité 
attachante de la participation, qui peut aisément tenir lieu de vérité, la 
réalité ne serait-elle qu'en trompe-l'œil? Sommes-nous, en 
participants du patrimoine vivant, victimes d'une déformation des 
repères patrimoniaux de la fête ou sommes-nous plutôt au cœur d'une 
adaptation contemporaine de la vie antérieure >> ?741 

Le rapport Patrimoine et développement urbain présenté à la Région wallonne 

par Christine Schaut (1996) laisse une place au patrimoine créé : Il s'agira d 'étudier 

les dispositions légales qui existent pour préserver, réhabiliter et créer le patrimoine, 

entendu dans son sens strict et large », en dressant toutefois un avertissement : << la 

741 GRANDMONT, Gérdd, dans ROCHER, Marie-Claude et André SÉGAL, Op. nt., p. 264. 



patrimonialkation, dans ses formes exacerbées, le façadisme, le goCit du pastiche, la 

création ex nihilo d'evenements patrimonia W..., peuvent concourir A faire d'une ville 

un lieu de regards, de mise en sche  et de commerce X*  Et si la ville choisissait, 

délibérément, de servir de lieu de regard, de mettre en scène son patrimoine, l'espace 

de quelques jours, pour se construire une image à la lumière d'une mémoire longue? 

6.3.2 LA VOCA TZON TOURiSTIQUE DU PA TRIMOINE 

L'mEMPLE DE PLACE ROYALE 

L'image de ville ancienne, ville inscrite dans une continuité historique, est un 

facteur décisif de la perception de Québec par le citoyen, de même que par le visiteur. 

Ancrée dans l'histoire et réinventée pour la fête, l'image est officialisée et amplifiée par 

le statut de Québec comme Ville du Patrimoine mondial; elle est également affi iée 

par sa position de ville-capitale, que certains organismes tels la Commission de la 

Capitale nationale, ont mandat de développer. Dans ce dernier cas, la gestion du 

patrimoine se double d'un enjeu politique sur lequel on reviendra subséquemment. 

Plus largement, elle se double aussi d'un enjeu socio-économique. 

La croissance de la ville, en effet - particulièrement une << ville historique » - est 

en partie conditionnée par le traitement que l'on accorde au patrimoine. Dans le cas 

d'un centre historique, la sauvegarde de ce dernier est indéniablement associée au 

développement de l'industrie touristique, comme elle l'est dans les cas de la 

Grand'place de Mons et de la Place Royale. De plus, on sait qu'a Mons, le patrimoine 

monumental joue un rôle definisseur d'identité, tant à l'interne par la polarisation de 

l'appartenance, qu'à l'externe par l'apport immigrant et le tourisme. Le Vieux-Québec, 

et plus particulierement Place Royale, tient-il la même place ? 



Québec est dotée, officiellement, de deux quartiers anciens, c'est-à-dire, reliés . 

aux premières activités européennes d'investissement du temtoire. L'un d'eux, le 

Vieux-Québec Haute-Ville, abrite un ensemble développé des la fin du XVIIIe siide 

par les Britanniques et portant leur empreinte architecturale. Selon Luc Noppen, 

Le gouvernement britannique, entendant s'y représenter 
adéquatement veille d'abord à la construction d'une image appropriée 
de sa nouvelle capitale coloniale. Autour de la place d'Armes, les 
autorités entreprennent d'implanter quelques bâtiments nouveaux, qui 
définissent dans le Vieux-Québec, un premier noyau institutionnel743 : 
le palais de justice, la cathédrale Holy Trinity, l'hôtel Union, le château 
Haldimand .744 

Au pied du Cap Diamant, se trouve le quartier le pIus ancien, le « Vieux-Québec 

Basse-ville ». Premier site d'établissement, il s'étend de part et d'autre du confluent de 

la riviere Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent et longe sa rive et comprend des 

entités particulières de service ou de commerce, telles le Port de Québec avec ses 

installations commerciales et navales745, et le Vieux-Port de Québec avec son Centre 

dfinterprétation746, la gare du Palais"7, et enfin, le complexe du Musée de la 

civilisation. Cette dernière institution gère la Place Royale et les cenbes de diffusion 

culturelle, sur lesquels on reviendra subséquemment. La Place Royale fait partie de cet 

arrondissement historique, dont elle est le cœur mais non pas l'attraction exclusive. 

743 Note hors-citation: il s'agit du <( premier noyau institutionnel D du régime brifannique 
puisque sous Ie régime français avaient déjà été construits ou aménagés le Palais de 
l'intendant, l'Hôpital général, le château Saint-Louis, le couvent des Ursuluies, le Sémirtaire 
de Qu&ec, la Cathédrale et Ies fortifications, inspirées de Vauban (comme à Mons, d'ailleurs). 
744 NOPPEN, Luc, « L'apport britannique à l'identité architecturale du VieuxQuébec D, 
Allocution de réception prononcee devant la %été Royale du Canada, novembre 1994. 
745 SOUS juridiction fédQale. 
746 Le territoire du Vieux-Port de Québec s'étend sur 33 hectares et abrite entre autres, le 
Centre d'interprétation du Vieux-Port de Québec, sous la responsabilité de Parcs Canada ainsi 
que le Musée naval, rattaché à l'École navale (Complexe naval de Pointe-à-Carq, Défense 
nationaie). 
747 Construite en 1915-1916- 



Dans le cadre de la question du tourisme dans la conservation du patrimoine 

de la ville de Québec, chacun de ces points d'intérêts aurait constitué un choix 

adéquat. Dans le secteur de la haute ville, par exemple, on aurait pu traiter de 

Ifattraction demesurée du Château Frontenac, comptexe hôtelier qui mise sur une 

image européenne faussement médiévale/moderne de la ville; on aurait également 

abordé le problème de la circulation lourde, où l'on cherche toujours I'équilibre entre 

intérêts économiques et habitabilité; débordant des fortifications mais restant dans les 

quartiers historiques, on aurait également pu aborder la problématique de la mise en 

valeur de la coiline parlementaire, projet à portée symbolique qui mobilise une 

quantité importante de ressources. 

En dépit de l'intérêt indéniable de ces nombreux sites, c'est par l'exemple de 

Place Royale qu'est considérée Ia problématique du couple tourisme/patrimoine.' 

Outre les paramètres habituels, la raison principale de ce choix est l'importance 

déterminante de la démarche pour I'ensemble du développement pahimoniai de 

Québec. La présence de Place Royale, en effet, a joué un rôle décisif dans l'inscription 

de Québec sur la liste de I'OVPM. Premiere expérience majeure de mise en valeur d'un 

site historique A Québec, elle incarne l'évolution des trente dernières années dans ce 

domaine. 

En effet, la revalorisation du site est une expérience de mise en valeur 

patrimoniale qui ne hit pas répétée comme telle et qui fait aujourd'hui l'objet de 

controverses dans le milieu. Est-ce par désaveu ? Il n'en demeure pas moins que 

l'exemple de Place Royale constitue une référence en matière de haitement 

patrimonial. Par les objectifs, par la nature des intementions de même que par 

l'importance des retombées à court et à long terme, la démarche de conservation 

s'impose comme un modèle incontournable. On l'examine ici brievernent sous l'aspect 

de sa reconstruction controversée et, plus longuement car cela s'inscrit davantage dans 



la problématique de la thèse, sous l'angle du traitement qui en résulte. On obtient ainsi 

un regard global sur les choix gestionnels de Québec et, possiblement, sur les courants 

idéologiques, économiques, sociaux et autres qui sous-tendent ces actions. 

L'approche adoptée pour Ia restauration de Place Royale en fut une de 

reconstitution interventionniste, dite « à la française », en référence à l'école historiciste 

qui prévalut en France jusqu'aux intementions d'moïs Riegl : « Il faut se dépouiller de 

toute idée actueIle et oublier le temps où l'on vit pour se faire contemporain du 

monument qu'on restaure (...) afin de rétablir, s'il le faut, toute une partie de l'édifice 

sur la vue de simples fragments (...) par une sévère et consciencieuse induction ».748 

La direction empruntée semble proche, parfois, de certains principes de 

Viollet-le-Duc, selon lesquels <<restaurer un édifice, c'est le rétablir dans un état 

complet qui peut n'avoir jamais existé a un moment donné >>749, alors que la plupart 

des interventions patrimoniales postérieures répondent plutôt aux propositions de W. 

Moms : « Préserver les édifices anciens, c'est les conserver dans I'état même où ils ont 

été transmis, reconnaissables d'une part en tant que reliques historiques, et non 

coinme des copies, et d'autre part en tant qu'œuvres d'arts exécutées par des artistes 

qui auraient été libres de travailIer autrement s'ils l'avaient voulu »7? Toute la 

controverse de la restauration de la Place Royale se kouve résumée dans la 

juxtaposition de ces deux citations. On y reviendra. 

La première habitation de Champlain fut érigée sur ce site en 1608, d'où 

essaimerent les premiers colons venus peupler le temtoire de la Nouvelle-France. 

Malgré différents changements de régimes au cours de quelque 400 ans, Ia place était 

restée un centre commercial effervescent, devenant aux XVIIIe-XIXe siècles le plus 

718 HUGO, Victor, <c Entretiens sur les Beaux-Arts », cité dans CHOAY, Françoise, L'AUéjzorie 
du patrimoine, p. 119. 
749 Cité dans Ibid., p. 116. 
7% Cite dans &id., p. 233. 



grand port de l'Amérique britannique. Au cours des sikles, le quartier avait subi une 

succession de transformations draconiennes. Dès 1608, une « pointe de roche » (Fig. 

6.4 Évolution de la batterie Royale, haut, gauche) protégeait I'accès aux habitations des 

premiers colons. Ce lieu de défense évolua, au gré des besoins militaires, en une place 

forte à partir de 1691 (Fig. 6.4 haut, centre), puis en une « batterie n, telle qu'elle 

apparaît en 1699 (Fig. 6.4, haut, droite). Les txavaux de 1974 en découvrirent les 

vestiges et en guidèrent la restauration, sous la forme qu'on lui connaît aijourd'hui 

(Fig. 6.4, bas gauche et droite). 

Fig. 6.4 Évolution de la batterie Royale 

La place Royale connut une reconstruction presque totale après les 

bombardements de 1759 et devint le centre des activités marchandes et portuaires sous 

le régime anglais. L'emplacement de la batterie royale disparut et le fleuve recula sous 

l'effet du remblayage systematique engagé à la deuxième partie du XVIIIe siècle. Les 

constructions, à fonction mi-commerciale, mi-résidentielle, avaient alors toutes au 



moins trois étages et les installations accueuaient une circulation et une activité 

économique intenses. (Page suivante: Fig. 6.5 Évolution architecturale de Place 

Royale aux XVIIIe-XIXe siècle : haut gauche : rues et quais menant à Place Royale, vers 

1808 ; haut droite : commerces face à l'Église Notre-Dame des victoire en 1865 ; bas : 

marché autour de la maison Chevalier, 1810) 

Fig. 6.5 La Place Royale a u  XVTIIe-MXe siècle 



Le XDCe siède marqua le quartier, en autre, par la constructions de nombreux 

entrepôts et le siècle suivant, par les efforts de modernisation : << Au XXe siècle, la place 

perdit tout caractere et devint un stationnement encombré de voitures et de camions; 

les fils et poteaux déguisèrent les façades »." 

Fig. 6.6 Entrepôts Thibaudeau (1880) et Chinic (v. 1890), Hôtel Louis X I V  (1940) 

751 GAUMOND, Michel, La Place Rovale, ses maisons, ses habitants, Québec, MinisMre des 



Le desengagement économique débuta lors du déclin du commerce du bois, à 

partir de 1860, de sorte qu'en 1950, le quartier est desaffecté et paupénsé - situation qui 

n'est pas sans rappeler l'évolution des zones charbonni&res en Wallonie. Comme à 

Mons, I'état de délabrement du quartier de Place Royale appelait une reconstruction 

majeure. La vocation péri-portuaire du quartier avait nécessité l'édification de 

bâtiments spécialisés, et on y retrouvait nombre d'entrepôts abandonnés, d'édifices 

industriels désaffectés, d'espaces vacants et de logements insalubres. Dératisation, 

assainissement, demoIition et installation d'infrastructures sanitaires, routieres et 

autres ont donc précédé toute entreprise de revalorisation. 

Aujourd'hui, la Place constitue le centre touristique du Vieux-Québec, attraction 

touristique mondiale, exemplaire ou conhe-exemplaire pour les professionnels du 

patrimoine, mais toujours remarquablement digne d'intérêt. 

Fig. 6.7 « Restauration » de Place Royale : l'image de la Nouvelle-France ? 

.. . - 

Affaires cultureUes, 1971, collection Civilisation du Québec, p. 19. 



A postenori, les analystes postulent que le traitement et l'approche urbanistique 

adoptés l'étaient en reaction à l'uniformisation du modernisme qui tendait à effacer les 

affirmations nationalistes locales. Dans le contexte québécois, cela se traduisit par une 

centration identitaire, comme l'affirment Noppen et Morisset : a À Québec se 

développe d'abord une modernité architecturale regiondiste, à la recherche de 

I'identité canadieme-française Cette quête dévie cependant très tôt en une apologie 

traditionaliste, inspirée notamment par la mythique Nouvelle-France d 5 2  

L'optique de restauration retenue h t  élaborée en fonction d'une mise en valeur 

de l'origine française de Québec et de sa stature de << berceau de civilisation française 

en Amérique>>.~ Les traces de la présence anglaise des XVIIIe et X E e  si&cles ont été 

effacées en faveur d'une concentration sur le message d'appartenance à la Nouvelle- 

France.754 Ancré dans une perspective nationaliste, le projet de restauration de Place 

Royale s'engageait donc dans une démarche reconstitution stylistique de I'époque de 

la Nouvelle-France, en accord avec les choix politiques. En 1967, << Le parlement 

québécois sanctionne une loi qui consacre officiellement son intention de faire d'une 

partie de la basse-ville de Quebec un site historique d'importance nationale pour les 

Québécois. Par ce geste législatif, le gouvernement poursuivait cinq buts précis : 

> préserver les éléments importants du patrimoine immobilier québécois 
3 utiliser le potentiel d'évocation historique pour initier les Québécois et les 

visiteurs étrangers à notre histoire 
J+ redonner à une partie de la basse-ville son caractère d'époque 
> lancer une opération de revitalisation de la basse-ville 
P stimuler le developpement du tourisme à Québec ». 755 

752 NOPPEN, Luc et Lucie K. MORISSET, Q u é k  de roc et de pierres. La capitale en 
architecture, p.134. 
~3 Ce qui constitue, d'ailleurs, la base de la reconnaissance de YOVPM. 
751 Voir, à ce propos, Yexposé de Luc Noppen «L'apport britannique à I'identité 
architecturale du VieuxQuébec », Allocution de réception prononcée devant la Société 
Royale du Canada, Op. cit., où il parle, entre autres, de la << francité totalitaire D de l'État 
québécois. 
755 L'Interprétation du patrimoine, Bulletin 16 (printemps 1982), Conseil des monuments et 
sites du Québec, p. 17. 



L'entreprise fut donc lancée dans une perspective touristico-éconornique qui 

faisait sciemment abstraction de la fonction résidentielle du lieu, voire la condamnait. 

Les edifices furent rénovés non pas pour leur fonction dans la trame urbaine, mais 

plutôt pour leurs caractéristiques architecturales et leur potentiel de reconstitution. 

Cinq ans plus tard, selon le Rapport La Haye et Ouellet : Le ministère des Affaires 

culturelles a accueilli favorablement les tentatives de restauration exhaustive de 

certaines bâtisses du square de la Place Royale et des environs n.756 Des limites 

budgétaires réduisirent les objectifs de l'opération, mais non la perspective générale : 

Les reconstitutions intégrales devraient donc se limiter à deux ou trois maisons 
qui deviendraient des musées d'architecture ouvertes (sic) de fond en comble à 
la curiosite des touristes. On n'y trouverait aucun exhibit; c'est la maison elle- 
même qui serait un musée, un témoignage précis de ce qu'était I'architecture 
canadienne au XwIe siecle. (...) 

Les mêmes limites définirent les interventions de restauration: 

Dans cette optique, il suffira, dans la majorité des cas, de restaurer les façades, 
de retrouver le gabarit ancien à l'échelle d'ensemble ainsi que le profil des toits 
et des cheminées. (...) 

... mais l'objectif global restait accessible : 

Le touriste deviendra spontanément complice de Ifopération. Ayant visité deux 
ou trois maisons intégralement reconstituées, il croira volontiers que toutes les 
maisons auront subi le même traitement. C'est ainsi qu'aux yeux du souvenir 
s'embellissent les choses vues et se tissent les réputations. Pour ne citer qu'un 
exemple, c'est ainsi que le Vieux Carré, à la Nouvelle Orléans, est devenu pôle 
d'attraction touristique d'envergure internationale. "7 

756 Rapport sur l'aménagement de PIace Rovale à Ouébec, Lahaye et Ouellet, urbanistes et 
architectes, 1972. Document polycopié, p. 8. 
757 W., p. 12-13. Les caractéres gras sont rajoutés. 



En tout début de projet, il faut donc noter que c'est le touriste, et non le résident, qui se 

trouve au centre de la justification de la démarche, et que celle-ci, de I'aveu des 

concepteurs fait appel à l'illusion, à l'artifice et à la distorsion mémorielle du visiteur. 

Ne s'agit4 pas alors d'un pahimoine par création - ou plutôt, d'un patrimoine par 

construction? Par ailleurs, les concepteurs déclarèrent clairement l'orientation 

commerciale du projet : 

Le projet d'aménagement de Place-Royale est au premier chef une opération 
financiere destinée à relancer I'économie du secteur tout comme pourrait le 
faire, en d'autres lieux, l'implantation d'une nouvelle industrie. Dans le cas 
présent, il s'agit surtout de l'industrie touristique.758 

Cette optique de a reconstitution pour touriste ?> prenait le parti d'éliminer 

systématiquement toute trace de bâtiment débordant de la période valorisée. Ainsi, la 

construction de la Batterie Royale impliquait : 

(...) la destruction de l'Hôtel Brochu et des autres bâtiments qui y sont 
présentement érigés, dont M a t  est lamentable et dont la restauration 
n'ajouterait rien a la valeur touristique de Place R~yale-~Sg 

Il va sans dire que la constitution du tissu urbain en fut profondément 

transformée, la fonction résidentielle étant réduite à son strict minimum. En fait, il 

semblait souhaitable de la confiner à la péripherie. À titre d'exemple, le stationnement 

fut interdit pour les riverains mais non pour les touristes : 

Nous suggérons donc d'étudier la possibilité d'un acces automobile partiel, 
hors saison. (...) il va sans dire que le stationnement prolongé sur rue devrait 
être interdit en tout temps. (...) Dans cette perspective et pour éviter les 
frustrations inutiles, les citoyens qui désirent continuer a habiter Place Royale 
ou à s'y reloger devraient être prévenus de ces contraintes. 7* 

758 Rapport sur l'aménagement - de PIace Royale a Québec, Op. cit., p. 9. 
759 Ibid., p. 20. 
760 fiid., p. 22. 



Depuis les années 1960, avec la Charte de Venise et la généralisation des 

principes de la conservation inMgrée761, les politiques de mise en valeur pa&imoniale 

ont d'autres perspectives et dictent des choix différents. Ainsi, selon l'académicien 

Raymond Lemaire, autorité en matière de sauvegarde du patrimoine mondial : 

Le but de la réhabilitation (de centres anciens) est de redonner vie aux 
bâtiments qui constituent un quartier, entre autres grâce A des opérations 
d'ordre physique, telles que consolider, assainir, équiper, etc. Mais cette coquille 
bâtie, qui paraît a priori constituer la chose précieuse conserver, est habitée. Et 
son habitant est aussi h conserver en état de connexion entre sa coquille et son 
entourage, c'est-à-dire en préservant les liens communautaires existants. Selon 
moi, une réhabilitation réussie est celle où I'on parvient à la fois a sauver la 
coquille tout en l'adaptant à son habitant, et à ne pas détruire la structure 
sociale qu'elle abrite.762 

Dans la lignée de ces énoncés, certains intervenants du Québec jugent 

sévérement le traitement de Place Royale, lors d'un colloque organisé en 1978 pour 

une réfIexion-bilan. Parmi eux, le sociologue Femand Dumont s'exprimait avec 

virulence : 

Qu'allons-nous faire - demande-t-il - de Place Royale ? Je propose tout d'abord 
que cette place soit un témoignage de ce que nous ne désirons plus faire : c'est- 
à-dire un camp de concentration de la culture. Un passé reconstitue avec de 
fausses pierres anciennes, des restaurants offrant de faux menus anciens, des 
serveuses habillées de faux costumes anciens. Caricatures du passe, caricatures 
de faux héritages, identité québécoise en fleur de papier. (...) Un cimetière, trop 
franchement, dont le gardien est trop souvent une chaîne américaine de 
restaurants.763 

- 

7 En 1997, I'ICOMOS, constitué de pays ayant ratifié la Charte de Venise, comptait 5 300 
membres répartis dans 89 pays. (Urbanisme, Op. cit., p. 56). Les caractères gras sont rajoutés. 
762 « Que conserve-t-on et pour qui ? >> Entrevue avec Raymond Lemaire : dans Ibid., p. 55. 
763 DUMONT, Femand, Qu'allons-nous faire de Place Royale ? >>, daris Actes du colloque 
Place Rovale, Qu&bec, Ministère des Affaires culturelles, 1978, p. 37. 



En outre, ~eor~es-Émile Lapalme, le premier titulaire du Ministere des Affaires 

cultudes, en fonction de 1961 à 1964, présentait au même colloque le bilan suivant : 

La Place-Royale fait partie de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires, 
dont la population, en 1945, était de 2 500 habitants. En 1975, il n'y en 
a plus que 482. La vie s'y est amenuisée par de nombreuses 
démolitions, l'état lamentable du quartier, le manque de service, 
l'absence de stationnement, etc. 
 état y a acquis 60 immeubles (février 1978). Les immeubles restaurés 
sont au nombre de neuf et 17 bâtiments ont été reconstruits- Les 
travaux prévus pour 44 immeubles concernent 20% de restauration et 
80% de reconstmction. Un tiers de la superficie construite est 
restaurée. (. . .) 
La vie y souffre donc d'anémie pernicieuse malgré les injections 
financieres énormes dans l'immobilier. Quant A celui-ci, en supposant 
qu'on continue dans la même veine, on peut probablement évaluer les 
travaux futurs à deux ou trois dizaines de millions. L'énormité de la 
depense parle par elle-même.7a 

Aujourd'hui, si la fonction résidentielle est quasi-inexistante sur la place elle- 

même, elle s'est réaffirmée dans la périphérie immédiate, mais sur une autre échelle, 

avec la reconversion d'anciens entrepôts en condominiums et en lofts. Çelon les 

statistiques de Ia Chambre immobilière de Québec et l'Office municipal d'habitatiod-, 

le prix moyen actuel d'une propriété dans les environs immédiats du quartier de 

Place-Royale se situait, en 1996, au-delà de 97 000 $CAN pour une surface moyenne de 

1 000 à 1 400 P.C. La population économiquement défavorisée qui peuplait le quartier 

avant les rénovations n'y a certainement pas eu accès. Le quartier compte 31 logements 

locatifs dont les prix débutent A 490 $CAN pour un studio; les rez-de-chaussée des 

édifices restaurés abritent des commerces touristiques et les étages supérieurs sont, 

pour la plupart, utilisés comme bureaux. La zone d'habitation se concentre aux 

76.4 LAPALME, ~ e o r ~ e s - É d e ,  Un diagnostic en 1978 *, Op. nt, p. 42. 
765 Les statistiques sur la situation immobili&re de Québec sont disponibles sur demande aux 
bureaux de la Chambre immobili&re de Québec et à l'Office municipd d'habitation. 



pourtours de la Place, et la nature haut de gamme de l'occupation locative permet de 

présenter au visiteur une image soignée du quartier. 

L'orientation presque excIusivement touristique est encore contestée parmi 

certains résidents de Qu6bec. En 1998, soit quelque 26 ans après le rapport, les 

maisons Hazeur et Smith, incendiées en 1990, ont été reconstruites pour loger un 

centre d'interprétation, ne laissant que quatre logements de deux chambres dans 

chacun des édifices, proportion nettement insuffisante selon le Comité des citoyens du 

Vieu-Québec. Le coCit moyen des logements varie entre 630$ et 750$. Soutenu par le 

Conseil des monuments et sites du Québec, le comité dénonçait l'intewention dans 

l'article : «Plus question d'habitation», soulignant qu'il est contraire au plan 

directeur de la Ville de Québec, qui prévoyait revitaliser le tissu urbain, renforcer le 

résidentiel de Place-Royale >> ,766 

Cette priorisation de l'économie se traduit donc par le développement de la 

fonction commerciale aux dépens de la fonction résidentielle. Elle fit craindre aux 

intervenants les dangers de la « disneyfication » du quartier, qu'ils tentèrent de 

tempérer par l'assertion d'un objectif sociologique : c La préservation et la stimulation 

de la vie économique par une politique d'habitation et de logement étendue à 

l'ensemble du secteur et de la périphérie ~767. Certes, le quartier connut une 

revalorisation de l'environnement physique et un net redressement de sa valeur 

mobilière. Cependant, la population locale n'a que peu profite de ces ameIiorations, 

l'augmentation des coûts résidentiels provoquant le déplacement massif des résidents 

d'origine. Le tissu social initial, déjà perturbé par la taudification du quartier dans les 

années 1950, n'a pu résister la réhabilitation. 

766 LEMIEUX, Julie, << Plus question d'habitation », Le Soleil (25 mars 1998). 
767 fiid., p. 9. 



La rénovation de Place-Royale constitue donc un exemple de revitalisation de 

quartier par la fonction économique, par l'industrie, en I'occurrence touristique. On y 

observe en outre la construction d'une image précise, sélectionnée en vertu d'objectifs 

politico-idéologiques, au bénéfice d'une vocation économique et aux dkpens de la 

fonction résidentielle. Or, cette construction n'avait pas pour unique fonction de 

satisfaire aux exigences de destination touristique. S y  profilait également, semble-t-il, 

un usage idéologique. Car les années 196û-1970, marquées, on le sait, par la montée du 

nationalisme québécois, sont ceIles de la construction de vastes infrastructures socio- 

économiques et culturelles, toutes à saveur d'affirmation identitaire. Çelon Françoise 

Choay, Place Royale est I'une de celles-ci : 

Reconstitutions historiques >> ou fantaisistes, destructions 
arbitraires, restaurations qui ne disent pas leur nom, sont devenues 
des modes de valorisation courants. Au Canada, le centre du Vieux- 
Québec, qui figure sur la liste du Patrimoine mondial, est issu d'un 
vaste projet à finalité nationaliste et touristique, lancé en 1960, qui a 
conduit à détruire un ensemble d'immeubles anciens pour les 
reconstruire, sans base scientifique, dans le style de l'architecture 
française du XVIIIe siècle.7@ 

Dans le prolongement de cette réflexion, on peut se demander si l'image de la 

ville ainsi projetée par reconstitution est si différente de celle fabriquée par les fêtes 

historiques inventées - et qui se produisent, justement, dans ces lieux reconstruits ... 

Plus loin, Choay affirme : << un patrimoine sans valeur sociale et conviviale est 

un leurre ».769 Est-ce le cas de Place-Royale ? Le plus sévère des regards critiques 

demande si on peut réellement parler de sauvegarde du patrimoine. Une teUe 

démarche n'aurait-elle pas cherché à préserver également les traces des siècles 

768 CHOAY, Françoise, Op. nt., p. 159. 
769 Ibid., p. 169. 



intercalaires entre le Rkgirne français et la deuxieme moititi du XXe sièdenO ? Dans la 

mesure où Son considère que le quartier est devenu principalement une zone de 

production de l'industrie touristique, un spécialiste tel Jean-Marie Vincent, par 

exemple, réfute la validité de la démarche: 

Une « valorisation touristique qui se développerait au détriment de 
l'usage quotidien d'un bien culturel par la communauté héritiere 
aboutirait inéluctablement à la désappropriation, donc à la 
momification de ce bien. On connaît déjà le résultat de cet 
embaumement sur certains quartiers historiques. (...) Or la conversion à 
un usage historique prédominant induit souvent des reconstitutions, 
des ex&apolations, qui privilégient la lisibilité aux dépens de la 
compréhension. Elle substitue à la jouissance quotidienne de ces lieux 
un usage épisodique et artificiel par les populations extérieures qui n'y 
cherchent plus le fil de la continuité patrimoniale mais au contraire le 
dépaysement, le pittoresque pris ici au sens d'insolite. La contradiction 
d'usage apparaît ici c essentielle ».m 

La vocation touristique de Place Royale est indéniable. Elle est le centre de cette 

industrie majeure pour la ville de Québec, avec 6,4 millions de touristes qui dépensent 

860 millions de dollars annuellement, générant plus de 21 000 emplois directs et 9 000 

indirects? On connaît la fragilité des sites anciens, dont certains ont été détériores, 

paradoxalement, par les conséquences ... de leur conservation. Les gestionnaires 

patrimoniaux de Québec sont tr&s sensibles à cette problématique, particulièrement 

par leur implication dans I'OVPM. La circulation massive reliée au tourisme, par 

770 Parmi les exemples, on peut citer les entrepôts Chinic, qui appartenaient a la famille 
Chiniquy, laquelle a tronque son nom pour se dissocier de l'apostasie de Charles Chiniquy, 
prêtre catholique devenu protestant. 

VINCENT, Jean-Marie, « Quelles mesures pour une CO-habitation ? >, dans Urbanisme, 
Op. cit., p. 44-45. 
7-72 Site officiel de la VilIe de Québec : 
http:// www.ville.québec.qc.ca/fr/ d~veloppement/éconornie.htmT 
Ces statistiques concernent la ville de Québec, sans distinction des sites. Mais, selon l'Office 
du tourisme, ce n'est qu'une infime minorité de visiteurs qui frequente la ville de Québec sans 
se rendre à Place Royale. 



exemple, fait actuellement l'objet d'études d'impact, <r conformément au plan d'action 

sur la gestion des autobus touristiques ».* 

Mais la fonctionnalité du site est-eue réellement unidirectionnelle, axée 

exclusivement sur l'industrie du tourisme et du divertissement ? Prenant pour critère 

la convivialité, on ne peut nier l'importance de ce site pour les habitants de Québec. 

Rassembleur, il offre A l'identité nationaliste le fondement de racines françaises. 11 offre 

aussi un lieu de reconnaissance internationale, puisqu'en dépit des « défauts », 

l'arrondissement n'en fait pas moins partie d'une ville de ltOVPM. 

Le site est aussi agent de transmission du patrimoine. Transmission au touriste 

et au visiteur de loisir, mais aussi éducation populaire, par les diverses démarches 

didactiques : centre d'interprétation, atelier du patrimoine vivant, démonstrations, 

visites guidées. La question qui se pose est la même que pour les Médiévales : quel 

patrimoine transmet-on ? Et de la même façon, on doit reconnaître dans le patrimoine 

transmis, une proportion importante d'images construites. Car Place Royale est un 

témoin important de l'histoire de Québec et de la francophonie nord-américaine, mais 

elle semble être un témoin au discours tronqué. Les baces de l'évolution normale de 

l'aventure humaine ont été effacées pour réaliser une image uniforme de l'origine 

française de Québec. Ne peut-on pas dresser de parallèle entre cette démarche et le 

basculement discursif de la Saint-Jean-Baptiste ? Comment situer cette << politisation » 

du pab-imoine dans le processus de sauvegarde ? On y reviendra. 

La revitalisation du quartier de Place Royale a donc été effectuée dans une tout 

auhe perspective que celle du quartier de la Grand'place de Mons. Mons a priorise la 

<< Gestion des autobus touristiques: un pas de plus de franchi ». Ville de Quebec, 
communiqué de presse, 22 juin 2000. Noter que le Bureau des Relations avec la population a 
aimablement transféré sur disque compact tous les communiqués issus par la Ville entre 
janvier 1987 et juin 2000. Le corpus ainsi constitue a permis de porter un regard global sur les 
positions de la Ville. Sauf mention contraire, les communiqués proviennent de cette source. 



prise en considération des facteurs sociaux dors que Quebec a misé davantage sur un 

rôle identitaire et un développement économique lié à l'industrie touristique. Car dans 

les espaces anciens des centre-ville, devenus rares et précieux, les enjeux économiques 

sont puissants. L'obligation de rentabilisation pese lourdement sur le patrimoine, 

comme le souligne Valery Patin: 

L'économique s'est emparé du patrimoine et le tourisme a été le cheval 
de Troie de cette redoutable conquête. Par lui, les monuments, sites, 
musées se sont trouvés contraints de bien vouloir. manifester leur 
capacité à produire des retours d'investissement performants, à 
atteindre dam les meilleurs délais les équilibres d'exploitation 
souhaités.774 

C'est la l'incontournable probl&me de ta rentabilisation économique du 

patrimoine. On a déjà souligné, citant le professeur Jean Barthélemy, que les 

indicateurs économiques sont de bien pietres pararnetres au regard du patrimoine. 

Cela s'est démontré dans la gestion du Vieux-Mons et, on le verra, du centre-ville de 

Québec, où les gestionnaires doivent prendre en compte des facteurs de société, de 

valeurs et d'humanité. La rentabilité, on l'a vu également, n'est pas nécessairement 

opérante dans le traitement du patrimoine immatériel, où il est surtout question de 

lutte contre la disparition imminente, de l'urgence de transmission et d'interventions 

que l'on pourrait qualifier de << défensives ». 

Dans le cas de Place Royale, l'obligation à la rentabilisation dépasse la 

dimension économique. Outil économique certes, le site porte également une forte 

connotation emblématique. Elle incarne la présence française en Amérique et 

symbolise la survie du peuple francophone. Le contenu discursif fut au centre du 

traitement de ce patrimoine, et le demeure. Québec, capitale politique, s'affirme 

également comme capitale, dans l'espace et le temps, du fait francais nord-américain : 

« Capitale de toujours, Ia Cité de Champlain fut le berceau de la Nouvelle-Francer d'où 



Autre pôle de développement ancien de Ia Basse Ville, le quartier Saint-Roch 

constitue depuis le XVIIIe siècle un enjeu économique important pour Québec. Son 

histoire est marquée de deux << âge d'or D, et de deux déclins - dont le dernier, plus 

important, a laissé de lourdes traces que I'on essaie aujourd'hui d'alléger. Le quartier 

fut remodelé physiquement à trois reprises : par le détournement de la rivière Saint- 

Charles (Fig. 6.8, page suivante), par la construction de l'autoroute Dufferin- 

Montmorency, (Fig. 6.9 ci-dessous) et par la transformation de la rue Saint-Joseph en 

mail couvert (Fig. 6.10). 

Fig. 6.9 Construction de l'autoroute, 1975,1978 



Fig. 6.8 Détournement de la rivi6re Saint-Charles 



Fig. 6.10 Création du MaiI Saint-Roch Ci-contre : Dépliant publiataire 1995 (en 
médaillon, la rue Çaint Joseph en 1958) 
Ci-dessous : Maquette 197l et photo 
intérieure (sans date) 

Les divers programmes de revalorisation dont il fait l'objet aujourd'hui 

témoignent de son importance cenbxile dans le développement socio-économique de la 

ville et s'insèrent dans une continuite historique. Celle-ci explique non seulement les 

choix gestiomels en vigueur, mais aussi la situation hétérogène du quartier. Il faut 

l'évoquer brievement. 



Le quartier Saint-Roch est l'un des plus anciens faubourgs de Quebec. 

L'actueUe rue Saint-Vallier, alors le Chemin de la petite rivière Saint-CharIes 

conduisait, dès 1620 au Couvent des Récollets et plus tard, à l'Hôpital Général Notre- 

Dame-des-Anges, construit en 1693.n6 Dès la fin du XVIIlème sikle, le quartier 

recueillit l'expansion démographique provoquée par l'essor des chantiers maritimes 

puis celle du développement manufacturier. La rivière Saint-Charles qui le sillonnait 

servait au transport fluvial et abrita, à l'apogée de la période de construction de 

bateaux de bois, une vingtaine de chantiers navals.* La disparition de cette industrie 

déstabilisa le quartier, comme d'ailleurs elle affecta l'économie de tout le Bas-Canada. 

Les derniers chantiers fermerent entre 1873 et 1875 et Saint-Roch connut une 

importante période de stagnation. Mais comme rien n'attirait la main-d'œuvre dans les 

quartiers périphériques, le lieu s'avéra propice au développement de nouvelles 

fonctions industrielles et commerciales, dès la fin de la Dépression. 

Entre 1930 et 1945, 500 usines et manufactures diverses se construisirent dans la 

Basse-ville. Saint-Roch devint alors l'un des pôles économiques de la ville, réunissant 

d'importantes manufactures, tel la Dominion Corsetn8, la Rock City Tobaccon9 et les 

magasins B les plus réputés et le plus COUNS », le long de la rue Saint-Joseph « qui 

affichait alors toute l'enivrante promesse de la modernité industrielle ~ 7 8 0  J.B. 

Laliberté, par exemple, un magasin spécialisée en fourrures, est l'un des joyaux de 

l'architecture de Saint-Roch. Aujourd'hui, le rez-de-chaussée garde sa vocation 

commerciale, tandis que les étages sont transformés en condos haut-de-gamme. 

nfj GAMACHE, Jean-Charles, Histoire de Saint-Roch de Qukbec et de ses institutions, 
Québec, Tmp. Charrier & Dugale, 1929, p. 287. 
m Ibid., p. 327-328. 
7x3 Voir à ce propos, Setude produite par le Laboratoire d'ethnologie urbaine, sous la direction 
de Jean Du BERGER et Jacques MATHIEU, Les ouvrières de la Dominion Corset, Québec, 
PUL, 1993. 
779 Voir GAMACHE, Jean-Charles, Op. cif. 
na MERCIER, Guy et Sophie MASCOLO, << La place commerciale et la mythologie de 
l'urbanisme contemporain. Le témoignage de la rue Saint-Joseph à Québec » dans NOPPEN, 
Luc (dir.), Architecture, forme urbaine et identité collective, Op. d., p. 59. 



Le tissu social était alors dense et la convivialité du quartier, fondamentale, 

concentrée autour des lieux de reIigion et de travail. L'architecture, de même que la 

mémoire collective, en portent des traces nombreuses. La manufacture Dominion 

Corset s'imposait alors dans le quartier, tant par son architecture que par son impact 

dans la communauté : 

Il ne fait aucun doute qu'une entreprise comme la Dominion Corset a 
participé étroitement a la dynarnisation de pratiques urbaines. Elle a 
défini les règles de qualification, communication, formation, 
protection socide, loisirs, etc., qui la mettaient en rapport 
d'interdépendance avec les institutions extérieures comme l'école, la 
sécurité sociale, les lieux associatifs, récréatifs et autres?* 



Aujourd'hui l'ancienne manufacture, rénovée et réaffectée, est un des moteurs du 

nouveau dynamisme du quartier. On y reviendra. 

La deuxième période de prospérité s'étendit jusqu'à la fin des années 1950, alors 

que s'amorçaient les mouvements de population au profit de nouveaux centres 

économiques et résidentiels en périphérie. Saint-Roch connut un déclin fulgurant. La 

désertion de la couche aisee de la population. L'étalement urbain et ses promesses 

vid&rent les quartiers du centre de 31% de leurs habitants en quelques années782, et 

plus de 5 000 personnes quittèrent Saint-Roch pour la banlieue783. Dès la fin des années 

1950, en partie pour satisfaire aux besoins croissants de l'automobile, et en partie par 

antisémitisme inavoué, on rase les quartiers juif et chinois au profit des nouvelles 

infrastructures routières.784 Alors que durant la guerre 1939-1945, la rue Saint-Joseph 

était encore une référence en matière de marchandise de luxe785, dès 1956 le Rapport 

Grébert, publié par la Ville de Québec déplorait le délabrement et l'insalubrité des 

logements du centre-ville786. Cinq ans plus tard, le Rapport - - de la commission 

d'enquête sur le logement de la Cité de Québec, rapporte que << 41% du temtoire de la 

Cite est inapte à l'habitation. Plus de 80 100 personnes, soit 45% de la population de la 

Cité dont 20 900 enfants de moins de 15 ans, vivent dans des zones d'habitation 

inadéquates. »Y87 

Du BERGER, Jean et Jacques MATHIEU, Op. cit., p. 128. 
Site officiel du gouvernement du Quebec, histoire de la Ville de Québec: 

http:/ / www.mcc.gouv.qc.ca~pamu/champs/ histoire/histoire.palais.htm 
783 Texte provenant du Bureau du Maire. LÉGARÉ, Suzanne, << Quartier Saint-Roch, Québec >> 

http:/ / w w w r e n t r e s - v i l l e s . q c . c a / p a g e s % 2 0 ç e c o n d ~  
581 NOPPEN, Luc et Lucie K. MORISET, L'architecture de Saint-Roch. Guide de promenade, 
Québec, Les Publications du Québec, 2000, p. 5. 
785 Articles vestimentaires, appareils ménagers, voitures. Références aux annonces 
publiataires parues dans Le Soleil, selon un échantillonnage des mois de janvier, mai, août et 
décembre des années 1939,1941,1943,1945. Collection privée. 
~ 3 6  GRÉBER, Jacques, Édouard FISET et Roland BEDARD, N Projet d'aménagement de 
Québec et de sa région », cité dans MERCIER, Guy et Sophie MAÇCOLO, Op. cit., p. 60-61. 



Le quartier Saint-Rd est au cœur gkographique et économique de la 

paupensation rapide du centre de Québec dans les années 1950-1960. L'étalement 

urbain consacra le déclin, alors qu'en 1961, la firme Delrano constniisit PIace Laurier, 

dans Sainte-Foy, ville de banlieue en expansion rapide. Quelques tentatives de 

redressement, pourtant décriées aujourd'hui, furent menées dans les années 1970 : la 

création du Mail Saint-Roch dans le but de contrer la migration des clientéles vers les 

nouveaux centres d'achats périphériques; l'assainissement des berges de la nviere 

Saint-charles par la betonnisation; la construction de l'autoroute Dufferin pour drainer 

la circulation automobile788; le recyclage des bâtiments industriel en magasins à petite 

et moyenne surface; et, en 1982, l'érection de la Biblioth&que Gabrielle-Roy et de la 

Place Jacques-Cartier. L'urbanisme actuel réfute ces tentatives de récupération, posées 

dans l'option de 1'Urban Renewl, et des ressources considérables sont aujourd'hui 

mobilisées pour déconstruire, comme dans le cas du Mail, ou corriger ces entreprises, 

comme pour la revégc5talisation des berges de la rivière Saint-Charles.789 

Malgré les interventions ponctuelles des années 1970, la dégradation ne fit que 

progresser de 1980 à 1990. Un bilan dressé en 1996 brosse un portrait d'une population 

en détresse croissante depuis les vingt dernieres amées.790 En 1996 87,2% des 

résidents de Saint-Roch sont des locataires et sur 4 140 unités d'habitation occupées, 

49,95% sont des logements sociaux (1 138 unités HLM, 930 unités OSBL-COOP). PIus 

787 R a p D O r f d e b e c  (Circulation 
interne. Document mis à disposition dans Ie centre de documentation de La Fabrique). 
7ss Il faut noter que la consfruction de l'autoroute entraîna, en 2971, la démolition de 378 
logements, dont seulement 50% furent rebâtis ailleurs. CIMON, Jean, Promoteurs et 
pahimoine urbain, Montréal, Éditions du Méridien, 1991, p. 46. 
' 8 9  Voir, à ce propos, le débat amorcé par Luc Noppen et Lucie K. Morisset dans Ie rapport de 
synthese Patrimoine du quartier Saint-Roch, présenté à la Ville de Québec en 1996. 
(Circulation interne. Document mis à disposition dans le centre de documentation de La 
Fabrique). 
790 Les statistiques qui suivent proviennent toutes du rapport du Groupe de réflexion pour le 
dkveloppement de Saint-Rd, présenté au Service de l'urbanisme de la Ville de Québec, 
1996. (Circulation interne. Document mis à disposition dans le centre de documentation de La 
Fabrique). 



de 25% des unites locatives ont besoin de rénovation. Le résident moyen est nettement 

moins scolarisé que dans l'ensemble de la région de Québec : 67% des adultes n'ont 

pas fini leurs études secondaires, contre 51,76% dans les autres quartiers; le quartier 

est désertte par les jeunes et près du quart des habitants sont âgés de 60 ans ou plus; 

61,7% des résidents vivent seuls; l'exclusion sociale présente un probleme aigu, 

aggravé par la politique de désinstitutionnalisation appliquée par Robert-Giffard 

depuis Ie << virage ambulatoire » du système de santé québécois, car le Mail Saint-Roch 

constitue un refuge pour les itinérants. << De ce fait, Saint-Roch est une proie facile pour 

certains groupes ou bandes qui n'hésitent pas s'imposer au sein d'une population 

plus vulnérable», entraînant un sentiment d'insécurité généralisé. Une étude 

démontre que ce sentiment est un des éléments déclencheurs de Ia désertion du Mail 

par les clients de classe moye~e.~91 

Durant les années 1980, la Ville de Québec fit le choix de se tourner vers des 

promoteurs privés pour relancer le quartier. En 1986-1987, la firme torontoise Citicom 

conçut le projet de La Grande Place, ensemble multifonctionnel de 150 M$ (devant 

être) réalisé dans les terrains vagues situés au centre du quartier Saint-Roch. »792 Les 

démolitions préparatoires accentuèrent la dégradation du quartier, créant au pied de 

la falaise un hou beant qui demeura près de 15 ans. Le projet prévoyait la construction 

de deux tours à bureau de 15 à 16 étages, d'un hôtel de 325 chambres sur 12 étages et 

d'une tour d'habitation grand luxe de 320 logements, également sur 12 étages, de 

même que le prolongement de l'autoroute Dufferin-Montmorency.7* 

La suite n'est pas sans rappeler l'incident montois : un article percutant éveille 

l'opinion publique et déclenche une réaction en chaîne dont les effets se font encore 

791 Étude de revitalisation du Mail Centre-ville. Résultat du sondage aupres de la clientele, 
document photocopié (Circulation interne. Document mis a disposition dans le centre de 
documentation de La Fabrique). 
792 CIMON, Jean, Promoteurs et patrimoine urbain, Op. cit., p. 142. 



sentir. Intitulé << Un héritage urbain menacé. Québec : l'UNESCO a-t-elle eu tort ? »7%, 

l'article interpellait l'opinion publique : 

Le projet de La Grande Place est presenté comme un développement 
qui va donner un cœur >> a la ville de Quebec. La Place Ville-Marie ou 
le Complexe Desjardins ont-ils dom6 un cœur à Montréal ? Ces grands 
ensembles immobiliers, parce qu'ils sont gigantesques et possèdent la 
plupart du temps la caractéristique d'être isol6s dans la trame urbaine, 
fragmentent les centres-villes (sic) au lieu de les unifier.795 

La mobilisation des citoyens se concrétisa par la création du Comité de 

sauvegarde du quartier Saint-Roch, qui exigea la tenue d'une consultation 

populaire.7% Dans son mémoire, le Comité y réclamait la priorité de l'habitation et le 

retour à une échelle humaine du quartier.797 Le projet de La Grande Place devint 

l'enjeu d'une élection municipale. Une participation de 62% (exceptionnelle pour une 

élection municipale) porta au pouvoir l'équipe encore en poste au moment de cette 

rédaction, avec 16 conseillers sur une possibilité de 21 pour un premier mandat et 16 

conseillers sur 20, pour un deuxigme. La nouvelle administration changea totalement 

le traitement du quartier et implanta le projet RevitdisAction Saint-Roch798, proposant 

de mener cette vaste entreprise depuis plusieurs angles : 

P Ia redensification résidentielle, 
> la revdorisation architecturale, 
P le rétablissement d'espaces verts et 

-- pp 

793 HULBERT, François, Essai de géopolitique urbaine et régionale. La comédie urbaine de 
Québec, Montréal, Éditions du Méridien, 1994, p. 527. 
794 MARÇAN, JeamClaude, « Un héritage urbain menacé. Québec: l'UNESCO a-t-elle eu tort 
? », Le Devoir, 28 mars 1987. 
795 Ibid. 
7% Le Rapport Ouesnel (Québec 1991) est une synthese des 60 mémoires présentés lors de 
cette consultation. 
797 La Grande Place, une proposition d'aménagement. - Mémoire déposé par le Comité de 
Sauvegarde du Quartier Saint-Roch à la Ville de Québec, le 8 mai 1987. 
798 Voir rapport et mise A jour du concept dans Quartier Saint-Rd. Conceut de revitalisation 
et plan d'action 1999, CDÉU. (Circulation interne. Document mis à disposition dans le centre 
de documentation de La Fabrique). 



P l'implantation d'une forte activité tertiaire." 

Selon la nouvelle orientation de la Ville de Québec, en effet, l'objectif premier de 

l'intervention dans Saint-Roch etait de « Ramener des travailleuses et des travdleurs 

au cœur de la capitale ».m La similitude avec la démarche montoise est considérable. 

Pour mémoire, les lignes directrices du Plan de structure comprenaient cinq éléments, 

dont la définition d'une politique résidentielle et d'une politique des espaces verts, 

l'établissement de lignes de forces de la consenration du patrimoine bâti et la 

restructuration des fonctions urbaines. On retrouve clairement ces élements dans la 

démarche quebécoise les principes directeurs de la conservation intégrée. 

On pourrait supposer logiquement que les premières entreprises pour la 

rénovation du quartier soient de nature économique et immobilière : le 

réarnhagement d'un édifice abandonné, la construction de nouveaux logements sur 

des terrains vacants, etc. Or, étonnamment, le premier projet est de nature socio- 

récréative : la création d'un parc urbain, le Jardin de Saint-Roch. Aménagé au coût de 

5,5M $, avec arboretum, kiosque et fontaine, il offre aux résidents un lieu de 

convivialité exceptionnel avec une esthétique d'avant-garde (Fig. 6.12 Le jardin de 

Saint-Roch page suivante). 

799 Un auartier renouvelé, une capitale renforcée. Un plan d'action pour le quartier Saint- 
R d ,  Service de l'urbanisme de la Ville de QuGbec, novembre 1990 (Circulation interne. 
Document mis A disposition dans le centre de documentation de La Fabrique). 
am N Un quartier bien vivant N. Site officiel de la Ville de Québec : 
h t t p : / / w w w . v ü l e . q u é b e c . q c . c a / h . / d e c o ~  



Fig- 6.12 LE jardin de Saint-Roch 



Le jardin semblait dors un 1Üxe insolite dans ce quartier délabré. À cet 

endroit, disait le Maire L'Mer, les critiques négatives étaient nombreuses. Pourquoi 

investir dans un parc? Mais nous connaissions la réponse; il suffit maintenant de 

constater tout ce qui a découlé de cette action! »ml. D'entree de jeu, donc, administration 

municipale misait sur l'amélioration de I'enviromement, postulant qu'un espace 

attractif générerait une perception plus positive de ce quartier; postulant aussi que 

l'amélioration de l'environnement est à la fois la source et le produit de la rénovation 

urbaine. La restauration de la convivialité de quartier par l'aménagement d'espaces 

verts constituait donc l'amorce du réaménagement de Saint-Roch. Sur le même p ~ c i p e  

qu'à Mons, d'ailleurs, où la politique de revitalisation du centre (...) ne peut se 

concevoir que parallèlement à une amélioration de l'environnement et notamment de 

ses espaces verts ».go2 

L'aménagement de ce parc fut suivi immédiatement par la réaffectation de deux 

sites industriels abandonnés : l'ancienne fonderie IF.-X. Drolet et l'ancienne 

manufacture Dominion Corset (pages suivantes Figs. 6.13 vue aérienne de l'édifice en 

1978, Fig. 6.14 vue intérieure en 1950 et après réaménagement). Le premier loge des 

services municipaux, alors que le premier, rebaptisé La Fabrique abrite, entre autres, 

l'École des Arts visuels de l'université Laval et les quelque 150 employés du Centre de 

développement économique et urbain (CDÉU) m. 

sol Entrevue avec le Maire Jean-Paul L'Allier, citée dans LÉGARÉ, Suzanne, cc Quartier Saint- 
Roch, Quebec ,> http://www.centres-villes.qc.ca/pages%20secondaires/dec~99~p~l4.htm 
BARTHÉLEMY, Jean, Mons. Revivre en ville, Op. cit., p. 27. Référence à la Troisième partie, 

chapitre 5. 
Voir, à ce propos, les communiqués de presse suivants: « Achat et recyclage de la Dominion 

Corset. La Ville et le secteur privé y consacreront 13,2 millions » (André Chamorel, 12 mai 
1992) ; « Un bâtiment, un quartier, une histoire >> (Michaëlle Thomas, Service des 
communications et des relations publiques de la Ville de Québec, 2 décembre 1993) ; 
« Recyclage de l'ancien édifice de la Dominion Corset. Un des plus beaux bâtiments industriels 
de Québec revit » (Isabelle Gingras, 3 décembre 1993).Voir également BROUSEAU, Caroie, 
<< La Fabrique, symbole d'une renaissance », dans ARQ (avril 1994). 



Haut : Fig. 6.1 3 Vue aérienne de la Dominion Corset ; 
Bas et page suivante : : Figé 6.14 Vues intérieures. 1944 et 1999 



Fig. 6.13 (suite) L'intérîeur après rémhagement 



Par fleurs, la conservation du patrimoine bati comprend des mesures telles que 

la mise en valeur de l'esthétique des façades et la rehabilitation des intérieurs selon les 

usages prévus, l'arboration des artères et I'adnagement de nombreuses mini-places, la 

réanimation de la nie Saint-Joseph par la reconversion du Mail Saint-Roch en rue 

ouverte, le désenclavement de l'église Saint-Roch et le rétablissement d'une place 

publique devant son parvis. 

La réaffectation de l'ancienne Dominion Corset constitue un exemple marquant 

dans la démarche québécoiseW. En effet, l'édifice occupé par le CDEU et l'université est 

I'un des symboles architecturaux du quartier et un témoignage révélateur de son passé, 

selon Jean Du Berger et Jacques Mathieu : 

Le bâtiment rappelle une fonction propre à une ville, à un temps, 
à un quartier. Ce vestige de brique incarne, mieux que toute autre bace, 
un contexte socio-économique, un environnement urbain et un mode 
de vie. (...) Si Les fonctions initiales du bâtiment ont perdu leur 
pertinence, sa préservation s'est imposée toutefois, en signe de 
mémoire et en guise de continuité. La transformation des fonctions de 
l'édifice a dû s'adapter aux réalités du présent. Cette réalisation, tout en 
préservant les intentions de l'architecte ~eorges-Émile Tanguay, vise 
moins à valoriser la réussite de certains hommes d'affaires et le prestige 
de leur entreprise qu'à faire ressortir son intégration cohérente et 
dynamique à l'histoire d'une pratique architecturale et à la vie d'un 
quartier. Elle symbolise une fonction antérieure et propose une 
nouvelle cohérence qui s'inscrit dans l'espace et dans le temps.805 

La Ville de Québec reconnaissait « la grande valeur patrimoniale du bâtiment 

et, selon le Concept d'aménagement, la restauration devait donc respecter a la fois le 

rôle mémoriel du lieu, puisque celui-ci constitue la trace irremplaçable d'une redite 

Voir à ce propos Un quartier renouvelé, une capitale renforcée. Un plan d'action pour le 
quartier Saint-Roch, Op. cit. 
805 Ibid., p. 136. 
a Ville de Quebec, communiqué de presse, 12 mai 1992. 



vétuste, et sa vocation économique nouvelle (voir Fig.9.17 fiche signalétique de 

l'édifice). La requalifïcation architecturale et fonctionnelle de La Fabrique, effectuée au 

coCit de 9,5 M$, prévoyait la préservation de l'enveloppe et l'accommodement intérieur 

d'espaces communs, de services, de quais de réception, d'une circulation verticale.807 

Reconstitution extérieure, reaménagement intérieur : ne retrouve-t-on pas là 

l'expérience de Place Royale ? II apparaît que la différence fondamentale se situe dans 

l'utilisation contextuelle. Dans ce dernier cas, en effet, I'usage des bâtiments est en 

rupture fonctionnelle avec ta trame urbaine initiale : désappropnation et délocalisation 

des habitants d'origine, surspécialisation des commerces, monopolisation du temtoire 

par l'industrie touristique et enfin, survalorisation de la fonction symbolique, au 

détriment d'un discours architectural évolutif plus fidele à la réalité du quartier; dans le 

cas de La Fabrique, cependant, le traitement patrimonial global dans lequel s'inçère la 

&habilitation n'impose pas au quartier une redéfinition de son identité. L'édifice reste 

intégré à son environnement premier, tant par son apparence extérieure, 

essentieilement inchangée, que par son utilisation intérieure compatible à sa vocation 

initiale d'agent économique. C'est justement la capacité d'adaptation de cette vocation 

économique aux réalités contemporaines de la cité qui est l'enjeu de sa sauvegarde. 

Le projet RevitdisAction Saint-Roch s'appuie donc sur la « forme » du quartier, 

c'est-à-dire la qualité de son patrimoine architectural, de même que sur Ie « fond », 

sa fonction de zone d'habitation et d'économie tertiaire. Une certaine place, 

d'importance relative mais néanmoins réelle, est accordée au patrimoine immatériel : 

les anciens sites industriels sont clairement marqués comme tels et la mémoire ouvriere 

du quartier semble encore très présente. Dans les quartiers bordant le Grand-Homu, 

les corons évoquent la vie minière, et les maisons plus cossues, la présence des patrons 

mieux nantis. De la même façon, les logements de travailleurs impriment à Saint-Roch 

807 La Ville de Québec avait acquis l'édifice au coût de 3,7M$, de son propriétaire 
M. Gruenwald. Ville de Québec, communiqué de presse, 12 ma. 1992. 



l'identité prolétaire du quartier, à laquelle sont maintenant intégrées les quelques 

maisons bourgeoises de cc notables de la place » du MXe sièc1e.a 

La préservation de la mémoire ouvrière du quartier semble être une 

préoccupation à la fois des résidents et des gestionnaires. Les uns comme les autres' 

conçoivent des activités en ce sens, parmi lesquelles : 

Le centre d'interprétation de la vie des travailleuses de l'usine, situé à l'entrée 
de l'édifice La Fabrique 

P L'aire d'interprétation incorporée dans l'ancienne usine F-X Drolet, témoignant 
de la reconversion industrielle suivant la fermeture des chantiers navals 

> Les circuits touristiques Colères et tragédies : une histoire des fléaux et des 
tensions sociales des faubourgs » et Émeutes, incendies maladies : la dure 
intégration des immigrants et la richesse historique méconnue de ces 
quartiers 909 

Cet intérêt mémoriel est-il un phénomène tsansitoire, une question de mode ? 

On peut le craindre, particulièrement si le patrimoine de ce quartier, en cours de 

&ansformation irréversible, ne fait pas l'objet d'un intérêt pédagogique. Jusqu'à 

présent, il semble qu'aucune école ne cherche à sensibiliser ses élèves aux particularités 

de Saint-Rocha10 - qui, pourtant, constituerait un terrain fécond de réflexion sociale ou 

d'observation in sifu de l'évolution économique de la ville. À cet égard, on ne peut 

passer sous silence l'ébullition du contexte scolaire québécois actuel. La réforme scolaire 

en cours d'implantation (2000-2003) est en voie de remplacer l'enseignement cloisome 

par le concept de cc l'apprentissage par compétence ». Ainsi, dans le cours intitulé 

i< histoire et éducation à la citoyenneté », les compétences à acquérir sont les suivantes : 

NOPPEN, Luc et Lucie K. MORISSET, L'architecture de Saint-Roch. Guide de promenade, 
p. 46-47. 

Activités organisées par La compagnie des six-associés, en collaboration avec la VUe de 
Québec et le Gouvernement du Québec (MACC). 
slo Un appel téléphonique aux responsables des programmes de formation civile » et 
« histoire » des deux principales commissions scolaires de Québec (CS Les Découvreurs et CS 
de la capitale) a confirmé cette assertion intuitive. Elle fut définitivement confirmée lors de la 
réunion spéciale citée dans la note suivante. 



P compétence 1 : Rendre compte de la continuité d'une société à un moment donné 
et de son apport possible à la société actuelle 

> comp6tence 2 : Rendre compte d'éléments de changement et de manifestations 
de changement au sein d'une société 

P compétence 3 : Rendre compte de la diversité d'une société (ou des groupes au 
sein d'une société) à un même moment et des rapports qu'elles peuvent 
en tretenU811 

Il va sans dire que le patrimoine immobilier situé dans l'environnement 

immédiat d'une école, de même que le patrimoine immatériel et matériel mobilier s'y 

rattachant, constitueraient un terrain de choix pour l'atteinte de ces objectifs. Le 

potentiel d'utilisation de l'architecture et de la mémoire orale de Saint-Roch est 

phénoménal et l'on imagine facilement Simpact qu'aurait, sur la conservation du 

patrimoine, une telle sensibilisation des publics, d'abord le public scolaire puis 

multigenérationnel. 11 ne s'agit plus uniquement de transmission patrimoniale; il 

s'agirait plutôt d'une intégration profonde - à un tout autre niveau que les contributions 

socio-économiques - dans la mentalité des résidents du quartier, intégration opéree 

depuis l'enfance, et qui contribuerait certainement à développer, à long terme, une 

nouvelle attitude envers le patrimoine. 

Dans un tout auhe ordre d'idée, on constate que le choix des nouvelles activités 

économiques attirées dans le quartier témoigne de l'orientation adoptée par la Ville : 

c La stratégie actuelle de revitalisation du quartier Saint-Roch mise sur la consolidation 

de la fonction résidentielle et l'implantation de diverses activités reliées à la culture, à 

Réunion spéciale de présentation des projets belges d'éducation au patrimoine, dont « Les 
sens du patrimoine » et << L'école adopte un monument D (présentés par l'auteur de cette thése), 
les Classes du patrimoine du Grand-Homu (présentées par Mmes Busine et Willerns, 
respectivement conservateur et directrice de la promotion de Grand-Homu Images) au Comité 
de programme d'histoire et d'éducation à la citoyenneté, MinistGre de l'Éducation, direction 
des programmes scolaires, le 19 a d  1999. Au moment de la rédaction, le document cite en 
texte n'est qu'à l'état de brouillon. Merci au Comité pour l'autorisation exceptionnelle de 
atation malgr6 l'état préliminaire des travaux. 



l'enseignement et aux nouvelles technologies. »rn2 Le secteur tertiaire, particulièrement 

celui des domaines de pointe, forme le noyau dur de l'activité économique du quartier 

et sa perspective de développement. En moins de quatre ans, plusieurs institutions et 

organismes de recherche, d'enseignement et de technologie se sont installés, dont, en 

plus des deux mentionnés supra, : 

la coopérative culturelle Méduse, regroupant 11 organismes 
le siege social de l'université du Québec et de la Télé-université, au coût de 
16 M$, créant 270 emplois 
 école nationale d'administration publique, pour quelque 625 employés et 
étudiants 
Les Ateliers, un aménagement de 33 ateliers d'une superficie moyenne de 1 120 
P.C., un projet d'environ 3 M$ 
le Regroupement des écoles de métiers d'arts, réunissant 350 personnes 
la centrale de l'enseignement du Quebec, avec 125 employés813 

Enfui, en décembre 1999 le gouvernement du Québec annonçait la création du 

Centre national des nouvelles technologies de Québec, et son installation dans des 

immeubles restaurés au coût de 33 M$+ A cet égard, la démarche menée à Saint-Roch 

rappelle celle du Grand-Homu. Complexe industriel désaffecté entouré d'une zone 

résidentielle défavorisée, celui-ci est en voie d'assurer sa revalorisation par le créneau 

des secteurs de pointe et de l'art. On se souviendra, par exemple, qu'on y retrouve le 

Centre de Technologies Avancées, où l'on effectue des recherches sur la technologie et 

les nouvelles formes de l'art, et le futur Musée des arts contemporains de la 

Communauté française de Wallonie .BI5 

De même, pour le quartier Saint-Roch comme dans le centre ancien de Mons, le 

partenariat entre l'administration publique et l'entreprise privée est un facteur 

déterminant. Entre 1992 et mi-2000, un total de quelque 225 M$ a été investi dans la 

m2 ViUe de Québec, communiqué de presse, 13 avril 1999. 
a3 Site officiel: http://www.ville, quebec.ca.decouvrir.saht-roch,dossiers.realisations.h~ 
1314 Vue de Québec, communiqué de presse, 17 juin 1999. 
a5 Voir, si besoin, le prétest, en Première partie, chapitre 1. 



revalorisation du quartier"6. PIus de 40% de ces sommes parvenaient du secteur privé, 

le reste provenant des trois paliers gouvernementaux r&unis, dont le gouvernement 

féderal, à hauteur de 4,6M$ pour l'infrastructure routiere du quartier.817 

Le profil démographique des résidents rdè te  la retenbation des fonctions 

économiques dans des nouvelles activités d'enseignement, d'art et de technologie. Selon 

le maire L'Allier, « Les entreprises de ce type recherchent un environnement stimdant 

au plan de la créativité. C'est donc une clientèle de jeunes professiomels, d'étudiants 

ou d'artistes qui s'installe maintenant au centre-ville. L'effervescence qui anime Saint- 

Roch est due, en grande partie, à la vitalité que ces nouveaux arrivants h i  donnent 918. 

En effet, la situation du logement a profondément changé depuis 1992. En décembre 

1999, on dénombrait 442 nouvelles unités d'habitation et plus de 300 logements 

rénovés~~g. « Ces projets ont tous permis la restauration d'immeubles existants, sauf le 

projet Côté Jardin (90 logements) qui est une construction neuve »820. 

Selon deux résidentes rencontrées dans l'édifice de La Fabriquegzl, le tissu 

urbain est en voie de rétablissement : la vie de quartier se reconstitue, autour des 

infrastructures récréatives nombreuses (parc Victoria, parc de la jeunesse, abords de la 

816 Quartier Saint-Roch. Concept de revitalisation et pIan d'action 1999, Op. cit., p. 5. Voir aussi 
cc Travaux d'infrastructures Canada-Québec. Phase I Bilan positif avec 40M$ en travaux », 
communiqué de presse, 26 août 2000. 
817 Données compilées à partir des trois tableaux apparaissant dans LÉGARÉ, Suzanne, 
<< Quartier Saint-Roch, Québec >, 

http:/ / www.centres-vllles.qc.ca/ pages %2Osecondaires/ dec-99-p.14.hh-n 
8f8 Ville de Québec http:/ / www.ville.quebec.qc.ca/~/commhtml/512.h~ 
819 &id. 
6-20 Site officiel de la Ville de Québec : 
http:/ / www.ville.québec.qc.ca/hr/ decouvrir/dossiers/ sairit-roch/realisations.html 
821 L'une réside dans un immeuble locatif du quartier depuis pIus de 13 ans, occupant un 
logement de trois chambres. Il ne s'agit pas d'un bâtiment rénové dans le cadre de 
RevitalisAction Saint-Roch, mais elle note toutefois que son propri&taire veille à un meilleur 
entretien depuis l'amélioration générale du quartier ; la deuxieme habite depuis deux ans dans 
un condominium des Lofts de la Couronne (ancienne Brasserie Champlain). Les deux occupent 
des postes relies au secr6tariat du CEDU (Ville de Québec). Le recours A leur témoignage ne 
pretend aucunement à la représentativité, et rel5ve des impondérables de la recherche. 



riviere SaintCharles, Jardin de Saint-Roch) et elles affirment se sentir bien intégrées à la 

vie de quartier. Questionnées sur la composition de la population du quartier, elles 

soulignent la présence importante d'étudiants et fonctionnaires, et le nombre élevé de 

f a d e s  monoparentales. Cette impression fut confirmée par les chiffres de Statistique 

Canada et de la Ville de Québec : sur un nombre total de familles s'élevant Ci 1225, 

31,8% sont monoparentales.8~ Comparativement, l'un des quartiers voisins, le Vieux- 

Limoilou, présente un ratio de 29,1% et le quartier entourant Place-Royale, une 

proportion de 18,3 % 

Les deux résidentes soulignent aussi qu'elles reconnaissent l'écart entre un 

groupe de résidents économiquement favorisé et un groupe moins privilégié. La 

pauvreté généralisée de la population initiale de Saint-Roch est en effet un phénomène 

persistant. L'itinérance reste concentrée dans ce quartier et la transformation du Mail 

Saint-Roch en rue ouverte cristallise le problème. Comment réhabiliter le quartier sans 

en chasser les résidents ? Peut-on y assurer la mixité des groupes sociaux ? Le rapport 

de 1996 affirmait : « les effets de l'amélioration de l'habitation se traduisent par une 

itinerance dans le quartier, voire même le départ vers Limoilou et Saint-Sauveur des 

personnes les plus vulnérables et à faibles revenus qui n'ont pu faire face aux nouveaux 

loyers ou n'ont pu revenir au terme des travaux 0 2 4  Assiste-t-on au même 

remplacement de la population que celui de Place Royale ? 

822 Ces données soulèvent une interrogation: en 1994, le Groupe de réflexion pour le 
développement de Saint-Roch affirmait que << contrairement a ce que les gens croient, Saint- 
Roch a un taux de monoparentalité plus bas que ce que l'on voit dans la région : 9,5% ,,. Est-ce 
une question de différence méthodologique ? Est-il possible que le taux se soit à ce point 
modifie en six ans ? L,e cas échéant, est-ce un signe de paupensation ou, au contraire, d'un 
meilleur accueil fait a certains groupes sociaux en situation précaire ? 
qtatistique Canada, Recensement de 1997, données atées dans 
h t t p : / / w w w . v i l l e . q u é b e c . q c . c a / f r / d e c o u ~  
824 Groupe de réflexion pour le développement de Saint-Rh, présenté au Çenlce de 
l'urbanisme de la Ville de Québec, Op. cit., p. 2. 



Ce problème constitue l'un des effets pervers fréquent dans ce genre de 

démarche. La Ville en est consciente : 

Bien que la renaissance du centre-ville puisse éventuellement attirer 
certains équipements de nature toestique et régionale, elle vise avant 
tout à créer un milieu de vie animé, attrayant et sécuxitaire, et à 
permettre à la population locale &avoir accès aux emplois qui seront 
créés. La Ville profitera ainsi des leçons tirées des expériences 
étrangères de revitalisation et les adaptera à ses conditions 
enviromementales, sociales et économiques.» Ces principes se 
traduisent, entre autres, par le support à la création de nouveaux 
logements et au suivi de l'évolution de la tenure et des prix des stocks 
existants » .g25 

En outre, la Régie du logement plafonne l'augmentation du prîx des loyers, 

limitant ainsi la possibilité de spéculation foncière826. Selon la plus ancienne des deux 

résidentes, la réhabilitation récente du quartier n'a eu qu'une incidence limitée sur le 

prix de son loyer. Il lui semble que la plupart des familles présentes lors de son amvée 

dans le quartier ont conservé leur habitation, laissant supposer un déplacement 

minimum des résidents locataires. Cependant, seul un relevé socio-démographique - 

qui serait encore prématuré - confirmerait cette impression. De même, les effets à long 

terme sur les quartiers avoisinants se feront connaître au cours des années à venir. 

Certains résidents de Limoilou dénoncent la présence nouvelle de bandes de motards 

criminalises et d'activités de prostitutions, phénomène qu'ils relient à la r6habiIitation 

de Saint-Roch et à la migration d'une partie de sa population. 

Par ailleurs, on constate jusqu'à présent un certain nombre d'effets positifs sur la 

population d'origine. Comme dans les quartiers de corons entourant le Grand-Homu, 

le redressement esthetique (rmmping,  selon l'expression belge) du patrimoine 

8% Quartier Saint-Rd.  Concept de revitalisation et plan d'action 1999, Op. cit., p. 10. 
826 Organisme provinaal de contrôle des conditions du marché résidentiel locatif. Selon cette 
réglementation, uri propriétaire doit justifier toute hausse de loyer par des réparations 
correspondantes. 



architectural génère un effet d'entraînement : les propriétaires de petits commerces et 

édifices locatifs nettoient et repeignent leur façade et profitent de subventions 

municipales pour procéder à des améliorations (intérieures et extérieures) et mettre en 

valeur les partidarités architectoniques de leur édifice. On note ainsi le 

developpement d'une nouvelle fie& communautairef qui se remarque également 

I'absence de vandalisme du Jardin de Saint-Roch, pourtant un lieu éminemment 

vulnérable à ce problème urbain827. De meme, l'aménagement des dessous de 

I'autoroute Dufferin en parc de l'art urbain >> offrant aux adeptes du graffiti UR lieu 

circonscrit, a considérablement concentré cette activité en cet endroit. En prolongement 

de cette démarche, l'étonnant projet Graff-zone vise << la mise en valeur des piliers de 

l'autoroute Dufferin-Montmorency par la création de fresques et de murales »828. L'une 

d'elles, la réalisation en trompe-l'oeil d'un portail de cathédrale, offre une conclusion 

visuelle éloquente à l'automobiliste qui quitte le quartier Saint-Roch.. . 

Page suivante : Fig.6.15 Trompe-l'œil sur les piliers de l'autoroute Dufferin- 

Montmorency 

su Cette absence de vandalisme contrastant avec la réputation du quartier, on a voulu la 
confirmer par une breve enquête sut place, questionnant trois résidents et un policier. Juin 
1999. 
828 Quartier Sa int -Rd.  Concept de revitalisation et plan d'action 1999, Op. cit., p. 11. 
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Fig.6-15 Trompe-l'œil sur les pd.iers de l'autoroute Dufferin-montmorency 

Dans ce même ordre d'idée, l'flot FleurSzg est un lieu de regroupement pour artistes, 

penseurs et simples résidents où s'organisent des activitks communes dans une aire 

aménagée sous l'autoroute. Certains d'entre eux sont fortement politisés et se 

mobilisent pour contester l'évolution du quartier; d'autres y viennent pour profiter de 

la convivialité et, aux hasard de la température, faire une partie de pétanque à l'ombre 

829 L'orthographe du nom peut surprendre . Selon le communiquée de la ViIle de Québec 
annonCant son inauguration, il s'agit bien de Fleurie, mais selon le responsable de l'animation, 
M. Bécot, ce serait plutôt Fleu y. La graphie empIoyée ici est la plus usitée . Voir : 
http://www.ville.quebec.qc.ca/fr/decouvrù/ dossiers/st-roch/realisationshtml 
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Fig. 6.14 Aménagements sous l'autoroute 



La pauvreté de la population d'origine reste toutefois une caracteristique 
inhérente au quartier, ce qui appelle le maintien, voire l'expansion, des stmctures 
caritatives existantes : Armée du Salut, refuge I'Auberivière, etc. Le Mail Saint- 
R d ,  au c m  du quartier, constitue un problème particulier. La Ville de Québec 
reconnaîAt que << Pour plusieurs, le mail est un lieu de rencontre et un abri »l. 
L'enlèvement du toit prive donc les itinérants et les exclus de leur refuge 
traditionnel. Dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2000-2002 
(Fil), a La Ville consacrera donc une somme de 300 000$ pour créer, en 
collaboration ar7ec le milieu, un centre de jour qui répondra aux besoins sociaux 
et communautaires ».2 Selon ce même document, << Un programme de renovation 
des façades des bâtiments de la rue Saint-Joseph a été adopte en juillet dernier 
(2000). En plus du montant prévu pour l'an 2000 mais devancé en 1999 

l Programme triennal d'immobilisation 2000-2002, Ville de Québec, odobre 1999, p.2 
2 Ibid., p.2. 



pour permettre aux propriétaires de commencer les travaux immédiatement, le 

prevoit une somme de 1 M$ en 2001». C'est donc une proportion de 15% sur deux ans 

que la ViUe consacre aux problèmes sociaux provoqués par la réhabilitation du quartier. 

On peut se demander cependant si la création d'un centre de jour est une mesure 

suffisante face au probkme de l'itinérante, particulierement en regard de Ia rigueur du 

climat à Québec. La revalorisation patrimoniale s'opère-t-eue, ici aussi, aux dépens de la 

population d'origine ? Se trouve ainsi posé avec acuité le problème de la justification 

sociale des ressources consacrées au patrimoine, de même que l'enjeu social de celui-ci. 

Les différences fondamentales entre les traitements patrimoniaux de Place 

Royale et du quartier Saint-Roch se révèlent dans l'utilisation du sol (Fig. 6.17). Comme 

point de repère comparatif, il inclut les statistiques du Vieux-Limoilou, un autre 

quartier ancien de la Basse-ville ayant traverse une situation comparable (prospérité 

puis déclin reliés aux vocations économiques, suivis d'une revalorisation récente)F 

Fig. 6.17 Données comparatives de l'utilisation du solf833 

- 
- .  residentiel services* . - - i : .. ,' . commercial . industriel culhuel 

. - 

Vieux-Limoilou 1 i8,l% 1 12,4% / 10f4% 1 15,2% 1 12,5% 

Vieux-Québec 
(BV) 

Saint-Roch 

812 Ce tableau est compilé à partir des statistiques de la Ville de Québec (CDÉU) : 
http:/ /www.ville.qc.ca/ fr/ d&ouvrir/ quartiers/basse-ville/chiffres.htd 
hW:/ / www.ville.qc.ca/ fr/ découvrir/ quartiers/saint-rd/ chiffreshtml 
http://www.ville.qc.ca/fr/découvrir/quartiers/limoilou/chiffres.htm2 
On peut continuer la comparaison avec les quartiers de Saint-Jean-Baptiste et Vieux-Québec 
Hauteville, aux adresses Internet suivantes : 
http:/ /www.ville.qc.ca/fr/découvrir/quartiers/ haute-ville/chiffres.hbnl 
http:/ /www.ville.qc.ca/fr/ découvrir/ quartiers/saint-jean/dUffres.htrnl 
833 "Les données sont arrondies au premier point décimal. La surface restante est constituee 
i< propriétés non exploit6es et etendues d'eau ». 

*Cette rubrique designe le secteur tertiaire privé (technologie, communication, tourisme...). 

3,6 '/O 

24,3% 

67,s % 

21,s % 

4,2 % 

8,O % 

0,3 % 

3,7% 

11,8% 

18,1% 



Le tableau semble confirmer les observations de Françoise Choay à l'égard des 

effets pervers possibles de I'uülisation touristique du patrimoine : 

Le conditionnement subi par le patrimoine urbain historique en vue de 
la consommation culturelle, de même que son investissement par le 
marché immobilier de prestige tendent à exdure les populations locales 
non privilégiées et, avec elles, leurs activités traditionnelles et 
modestement q~otidiennes.83~ 

Dans la perspective de l'enjeu social et économique du patrimoine, on a vu qu'en 

Wallonie, celui-ci est consideré comme un levier de développement. Dans le cas de 

Place Royale, le parallèle est intrigant car, si la conversion touristique du quartier fut 

désastreuse pour la composition du tissu urbain initial, elle constitue indéniablement 

un atout déterminant pour la prospérité de la région de Québec. En ce sens, elle évoque 

plutôt l'exemple toujours très conkoversé du centre ancien de Bruges. Sur un autre 

plan, Place Royale constitue un pale référentiel d'identité nationale. Cela ne constitue-t- 

il pas un autre type de levier de développement, de l'ordre abstrait des mentalites et 

des valeurs de civilisation, facteurs non quantifiables mais néanmoins importants? 

Sans aucun doute, la sauvegarde patrimoniale de Place Royale est une démarche 

ambiguë. Selon le professeur Jean Barthélemy, le premier des principes généraux de la 

réhabilitation est le suivant : << Le domaine du bâti existant constitue une ressource 

fondamentale pour la société. (...) La réhabilitation consiste précisément à lui redonner 

sa capacité d'assumer un rôle utile pour la société ».a35 Indéniablement la Place Royale 

tient un rôle d'une grande utilité pour la région métropolitaine de Québec: 

« Assimilable aux ressources naturelles, mais portant, en plus, témoignage de l'histoire 

des hommes, le domaine bâti retrouve, dans son entiereté, une valeur socio-économique 

834 CHOAY, Françoise, Op. cit., p. 170. 
BARTHÉLEMY, Jean, a Mise en œuvre des plans et projets de réhabilitation des sites 

historiques. Méthodologie de la réhabilitation architecturale », Priority Actions Programme, 
Split, 1990, p. 6. 



mieux appréciée ». L à  encore, l'application ii Place Royale peut se comprendre. 

Toutefois, le professeur continue : «le  refus d'une dégradation de l'image urbaine ne 

devrait jamais signifier le recours à l'immobilisme et au passéisme » et encore : « son 

potentiel culturel et semantique est revalorisé par l'acceptation de la « stratification 

historique m.836 Or, la réhabilitation de Place Royale, basée sur une reconstitution 

aujourd'hui taxée de « passéiste », a nié la stratification historique et conditionné le 

potentiel sémantique du lieu au discours idéologique; elle a également établi une 

priorisation de la fonction économique, en mpture avec le tissu social d'origine. La 

sauvegarde architecturale n'est donc que partielle, puisque sélective : elle a éliminé un 

certain type de traces architecturales, et occulté plusieurs étapes de l'occupation 

humaine. 

Dans le cas du quartier Saint-Roch, on a vu que le traitement patrimonial se 

rapproche davantage du modèle montois. Recomaissant le poids socio-économique du 

patrimoine urbain, le choix des intementions repose sur la restauration du tissu social, 

avec la multiplicité des fonctions : habitation, production, socialisation, éducation, 

récréation et protection sociale; le choix affirme aussi l'importance d'un équilibre entre 

la conservation du patrimoine bâti et l'intégration d'une architecture contemporaine, 

l'un et l'autre permettant la transmission de la mémoire sociale et la réorientation 

économique du quartier. Aujourd'hui, l'enjeu social et économique de la revitalisation 

de Saint-Roch est évidente. La dimension sociale de ce traitement d'un quartier 

patrimonial est incontournable, et son potentiel économique tout aussi déterminant - 

sinon plus, selon la perspective. Dans cet ancien quartier industriel, et les intérêts du 

patrimoine restent en perpétuelle tension avec, d'une part, la qualité de vie de la 

population d'origine ou migrante et d'autre part, l'image de ville prospère et 

dynamique que désire projeter la capitale. 



6.5 LE CAS DE QUÉBEC : PISTES 

LE PATRIMOINE DANS L'IMAGE D'UNE CAPITALE NATIONALE 

Les problématiques de sauvegarde du patrimoine à Québec démontrent donc 

l'importance du fadeur économique et, concurremment, des enjeux sociaux. Une 

réfiexion plus attentive, cependant, révèle la présence d'une autre donnée, une 

constante : l'importance de l'image de la ville. Sous-jacente mais incontournable dans le 

developpement du patrimoine, cette image a trois composantes : Québec est historique, 

francophone et capitale. Tout se passe comme si la conservation du patrimoine dans la 

ville de Québec était axée sur le developpement de I'image de la ville, a divers degrés 

mais au point d'en faire, dans certaines circonstances, un axe prioritaire. On sait ainsi 

que le succ& commercial de l'industrie touristique, notamment à Place Royale, est basé 

sur la représentation exotique d'une ville franpise et ancienne dans un d i e u  

américain moderne; cette identité historique se prolonge aujourd'hui dans son 

appartenance a la francophonie internationale qui affirme à la fois la francité et son 

altérité dans l'Amérique majoritairement anglophone; enfin, sa fonction de capitale 

nationale, siège du pouvoir politique, symbole de la reconnaissance d'une nation, 

projette par nécessité le portrait d'une ville identitaire. Est-il donc possible que la 

dimension politico-identitaire tienne une place déterminante dans toute démarche de 

sauvegarde réalisée à Québec ? 

Dans le cas de la fête de la Saint-Jean, la récupération politique rend la chose 

évidente. Comme on l'a souligné, l'affirmation d'un sens politique à la fête a compensé 

la perte du religieux et ancré la pérennité de la manifestation dans une définition 

identitaire du peuple québécois. On ne saurait donc remettre en question la primauté 

de la fonction emblématique dans la consenration de ce patrimoine. De même, on a 

souligné que l'appartenance historique à la nation française en Amérique constitue le 

fondement des fêtes populaires « mémorielles » telles les Médiévales et les FNF. Dans 

ces cas, le désir d'identification au fait français en Amérique, traduit entre autres par 



l'engouement pour la généalogie, est la constituante principale de la transmission 

patrimoniale. Ces evénements mettent en valeur le patrimoine immatériel de la ville et 

touche directement la perception que la population entretient de son propre patrimoine. 

La promotion nationale et internationale de ces activités fait partie des objectifs que la 

Commission de la Capitale nationale se fixe dans sa Politique de rayonnement 

culturel de la capitale >> : 

La Commission se fera partenaire des grands événements qui 
contribuent à forger la personnalité de la capitale, dont le Carnaval, la 
Fête nationale, les Fêtes de la Nouvelle-France (...). Certains, plus 
récents, sont naturels au mandat de la Commission. Ces événements 
ont fini par s'imposer comme des reperes internationaux (...) et 
contribuent à promouvoù une image de capitale effe~escente.837 

Or, cette appartenance historique et actuelle à la francophonie, constitutive 

d'identité, est manifestement reliée à un lieu - en l'occurrence, celui de la première 

présence française en Amérique, la Place-Royale et ses environs immédiats - qui 

témoigne de l'expansion et de l'affirmation de cette présence. On a examiné, supra, les 

dimensions récréo-touristique et économique du site et évoqué sa fonction 

emblématique. Il importe aussi de reconnaître le poids politique de ce site. 

Ainsi, Noppen et Morisset parlent de <<l'appel à la Nouvelle-France des 

constructions historiques et des « velléités rénovatrices des restitutions du passé », 

ainsi que de leur manifestation identitaire dans l'arrondissement historique : << C'est 

l'époque où l'on proclame que ce quartier, jusque là voué à la démolition pour cause 

d'insalubrité, est le berceau de la civilisation francophone en Amérique du Nord. On 

s'emploie donc A y rétablir cette image ».838 Ils soulignent entre autres que la 

restauration amorcée avait été élaboree << avec en filigrane le theme de la 'souveraineté 

a7 Document # 5, Politique de « rayo~ement culturel de la capitale », site officiel de la CCNQ 
http:/ / www.capitale.gouv.qc.ca/ PagesInt/ B I 3 2 5  (page 5 d e  8). 
838 NOPPEN, Luc et Lucie K. MORISSET, Ouébec de roc et  de pierres, Op. cit., p. 131-132. Les 
caractères gras sont rajoutés. 



culturellef d 3 9  Ce thème moteur des années 1970 s'est impose de façon croissante et 

l'on reconnaît aisément ses nombreux impacts sur la sauvegarde du patrimoine, depuis 

l'adoption de la Loi sur les biens culture1s~ qui « revitalisait » la Commission des 

biens culturels du Québec (1972), la publication de l'important a livre blanc >> 

politique québécoise du développement culturel (1978), jusqu'à l'élaboration d'une 

politique cultureIle (1991) qui, selon le mémoire de la Commission, doit reposer sur 

une notion essentielle, celle de l'identité». Le même document affirme que <<La 

politique culturelle doit favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la 

mise en valeur du patrimoine culturel (...), base de notre identite collective ».Ml 

On se souviendra que, dans ces mêmes années 1970-1980, la Wallonie effectuait 

également une prise de conscience face à l'importance de son patrimoine et adoptait des 

politiques visant à la sauvegarde de ce dernier. Au Québec comme en Wallonie, les 

démarches s'inspirent des grands principes énoncés dans les chartes de l'-Of 

particulièrement celle d' Ams terdarn (1975). 

Elles ont de nombreux points communs et font reférence aux larges affirmations 

fondamentales de ces chartes, telles l'importance de la culture de chaque peuple, la 

nécessité de protéger le patrimoine sous toutes ses formes (immatériel et matériel, 

majeur ou vernaculaire), etc. L'une comme l'autre reconnaissent dans leurs documents 

officiels la propriété publique du patrimoine et de la culture, « La culture appartient à 

toute la population dans l'ensemble de ses composantes sociales et temtoriales. Elle 

émane d'elle et c'est à elle qu'elle doit retourner. Le rôle de l'État est d'aider la 

population à atteindre ses objectifs, de favoriser la prise en charge éclairée de la culture 

a39 Ibid., p. 132. 
8-2O L.R.Q., chapitre B-4. 

Mémoire de la Conunission des biens culturels mesenté à Ia Commission parlementaire sur 
la Culture, 17 septembre 1991 (document polycopié), p. 15 et p. 27. Les italiques sont dans Ie 
texte- 



par ses usagers et non par ses gestionnaires ~9 et I'une comme l'autre affirme la 

nécessité d'une transmission du patrimoine, réalisée sur la base de la sensibilisation et 

de l'éducation de la population, et de relations interculturelles. << L'école, les médias et 

les musées sont les instruments par excellence d'acquisition et de transmission des 

valeurs. Ils doivent donc participer à la mission culturelle parce qu'ils sont les lieux de 

synthèse entre les valeurs culturelles héritées et celles qui sont acquises »w3. 

Les différences, in&itables, sont surtout imputables aux variations contextuelles. 

L'une d'elles ressort particulièrement, cependant, car si elle se vérifie, elle pourra être 

identifiée comme une variante importante dans les modèles rnontois et québécois de 

traitement du patrimoine. Il semble en effet que, des l'origine, la sauvegarde du 

patrimoine en Wallonie soit principalement axée sur le développement social; au 

Québec, bien que la dimension socio-économique soit toujours présente et importante, 

on discerne également, une orientation vers l'affirmation identitaire. Non pas que ces 

dimensions soient mutuellement excfusives. Clairement, on retrouve des facteurs 

identitaires dans les politiques wallonnes et, bien sûr, la dimension sociale est tri% 

présente dans la démarche québécoise. Néanmoins, la nature des choix respectifs 

transparaît dans l'énonce des politiques comme dans les interventions. 

Il semble donc que dans la capitaIe, l'image A projeter soit une préoccupation 

constante, une trame qui sous-tend la gestion du patrimoine, parfois discretement, 

parfois de facon plus évidente. On a certes constaté le rôle politique assuré par la Saint- 

Jean-Baptiste, l'usage économique et emblématique de Place Royale par l'industrie 

touristique, et le poids social du redéveloppement de Saint-Roch entre autres. Ces 

bases d'intervention sont indéniables et leur importance dans les politiques de gestion 

est incontestable. Mais l'hypothèse de l'omniprésence, en filigrane, d'un objectif 

w2 Mémoire de la Commission des biens culturels présenté à la Commission parlementaire sur 
la Culture, Op. cif., p. 13. 
w3 Ibid., p. 21. 



identitaire se confimie-t-elle dans d'autres exemples de traitement du patrimoine 

urbain à Québec ? 

Cela paraît évident dans le cas de Place Royale, comme on l'a souligné plus haut. 

Dans son dernier livre, autobiographie et analyse critique de l'évolution du Québec, 

Femand Dumont ne récuse pas le jugement sévère qu'il avait émis, en 1978, sur le 

traitement de Place Royale et «l'identité québécoise en fleur de papier >> qu'on y 

projette, mais souligne clairement Ifengagement nationaliste qui sous-tendait alors la 

majorité des entreprises de l'État, poursuivant avec une réflexion sur les notions de 

«construction de référence >> historique, c d'appartenance » et de lieu de 

l'homme ».&L4 D m  une analyse publiee en 1998, Luc Noppen et Lucie K. Morisset 

affirment : 

De 1970 à aujourd'hui, le gouvernement provincial et la Ville de Québec ont urii 
leurs efforts pour doter la capitale d'un lieu d'ancrage d'une mémoire collective 
en quête de reperes. Bien plus qu'un répertoire d'architectures ou qu'un 
quelconque musée en plein air, Place-Royale est en effet devenue, au fil des ans, 
un lieu de commémoration des origines francophones de cette partie de 
l'Amérique, et un monument consacrant la quête identitaire qui a dominé 
l'histoire récente des Québécois.845 

De même, dans la mesure où l'on associe les notions d'identité et de souveraineté 

nationales, la finalité politico-identitaire semble également patente pour ce qui est de la 

récup6ration politique opérée dans la Saint-Jean-Baptiste, et confirmé avec la création 

des S J B  de Montréal et de Québec et Ifévolution du sens prêté à la fête. Cela se vérifie- 

t-il pour d'autres interventions patrimoniales à Quebec, par exemple dans le cas de la 

revitalisation du quartier Saint-Roch ? 

- 

814 DUMONT, Fernand, Récit d'une émigration, Montréal, Éditions Boréal, 1997. A titre 
posthume. Voir particulièrement les chapitres V et VI. 
~5 NOPPEN, Luc et Lucie K. MORISSET, Québec de roc et de pierres, Op. tif., p. 132. 



Contrairement à d'autres lieux hautement historiques et emblématiques, Saint- 

Roch n'a pas le poids mémonel des sites de fondation de la ville. Malgré la place 

indeniable du quartier dans la mémoire ouvrière, la valeur symbolique de Saint-Rd 

ne fut certainement pas l'atout catalyseur de sa revalorisation. Toutefois, la présentation 

de Québec comme capitale prospére, dynamique et créatrice n'en est pas totalement 

absente. Le discours politique qui soutient la réhabilitation en cours accorde à ce 

quartier une place non négligeable dans l'image de la ville. On peut donc constater que 

Saint-Roch contribue de deux manières à l'image de Quebec : premierement en 

stoppant la dégradation urbaine et en la remplaçant par un secteur attractif et 

dynamique et deuxiemement, en y ?  établissant un nouveau pôle culturel et 

technologique. 

Les intervenants patrimoniaux de Québec expriment sans ambages qu' « Une 

friche urbaine ou un ensemble dégradé ne correspond pas à la définition d'un paysage 

cohérent de qualité. La requalification de tels espaces (...) conduira idvitablement à la 

réalisation d'un paysage harmonieux, digne d'une capitale nationale ».= La f i se  en 

valeur du patrimoine architectural industriel permet l'élimination de chancres urbains 

et s'inscrit donc dans l'effort municipal de bonification de l'enviromement urbain. Les 

interventions patrimoniales traduisent cette préoccupation. La question se pose : dans 

la perspective du prolongement de l'image par le quartier Saint-Roch, assiste-t-on à la 

disparition de témoins architecturaux devenus incongrus dans un certain portrait de la 

ville ? Parlant des lieux de fonction de l'État << qui ont contribué à façonner la silhouette 

actuelle de la ville >> et du « maintien de l'identité historique et politique essentiel à la 

préservation du caractère distinctif de la ville », la CCNQ affirme : 

Toute intervention dans les sites historiques et dans les lieux actuels et anciens de 
pouvoir doivent respecter ce caractère particulier. De telles intementions doivent 

816 Guide de gestion des ensembles urbains de la ca itale, CCNQ p. 15. 



mettre en valeur les traits significatifs de la capitale historique et actuelle, et 
requalifier ceux qui lui causent préjudice.847 

Ces principes s'appliquent-ils aussi à un site témoin de l'histoire industrielle et 

ouvrière de la ville ou ne concernent-il que les lieux de mémoire politique ? Dans le 

premier cas, quels seront les criteres pour identifier les lieux qui << causent préjudice >> - 
voire même, pour établir les préjudices eux-mêmes ? Constate-t-on la l'évidence du rôle 

de rimage dans le traitement du patrimoine a Québec ? 

En outre, le quartier est un lieu de concentration des nouvelles technologies, 

comme le confirment la présence du CTI et du CNNTQ&18; il est aussi un facteur de 

premier plan dans le rayonnement culturel de Québec. On le sait, il fait une large place 

aux jeunes artistes, fournissant des lieux d'échange et de création, parmi lesquels 

Méduse, EAVUL, une centaine d'ateliers, le Regroupement des écoles des métiers d'art, 

etc. Le secteur «se veut le nouveau quartier latin de Québec », dit le conseiller 

municipal Claude Larose à l'ouverture des 33 nouveaux ateliers d'artistes?g Des 1992, 

en effet, << La ville de Québec a identifié l'éducation, la culture et les technologies 

comme axes prioritaires de revitalisation du quartier Saint-Roch >>FQ 

Or, s'il est prévisible que la conservation des ensembles historiques fasse partie 

de l'image d'une ville historique, on s'attend moins au rôle prépondérant que Québec 

accorde au rayonnement culturel de sa capitale nationale. Ce rôle est reconnu par les 

intervenants gestionnaires, dont la CCNQ, qui affirme que << le dynamisme des milieux 

culturels et Ifexcellence de leurs prestations contribuent à positionner la ville de Québec 

w7 rtrid., p. 11. 
Respectivement le Centre de developpement des technologies de l'information et le Cenhe 

national des nouvelles technologies du Québec. 
a9 ,< Creation de 33 nouveaux ateliers d'artistes. Saint-Roch, le nouveau quartier latin », Ville 
de Quebec, communiqué de presse, 17 decembre 1999. 
W J  K L'atout des nouvelles technologies. Revitalisation du quartier Saint-Roch N, Ville de 
Québec, communiqué de presse, 15 décembre 1999. 



comme capitale nationale +51, et Agnès Maltais, ministre de la Culture et des 

Communications, qui soutient que Une capitale politique et administrative telle que 

Quebec se doit d'être aussi une capitale à vocation culturelIe. (...) La culture contribue à 

la consolidatiori du rôle central de la capitale nationale et (...) s'appuie sur la mise en 

valeur du patrimoine historique de la capitale Avec l'importance croissante de son 

activite créative et avec la restauration de ses constructions anciennes et l'insertion de 

bâtiments d'architecture contemporaine, Saint-Roch semble effectivement contribuer au 

maintien de l'image d'une ville de l'OPVPM853. 

Dans un autre ordre d'idées, le Guide de gestion des ensembles urbains de la 

capitale nationale du Québec , produit par la CCNQ, fait ressortir, dans ses principes 

généraux applicables à la capitale nationale >>, l'existence d'un facteur qui n'a pas éte 

considéré jusqu'ici. Le Guide n'y fait que brièvement allusion, mais il peut s'avérer 

significatif dans le cas de Saint-Roch. On y lit : << Les valeurs sociales d'un lieu 

contribuent de façon significative à l'identité de la ville ». Connaissant Saint-Roch, 

quartier diffamé » dit Luc Noppen, avec la déchirure de son tissu social, avec les 

condominiums haut de gamme et les itinérants de sous-sol d'église, avec les professeurs 

de haute technologie et les artistes du graffiti, comment comprendra-t-on la 

contribution de ses valeurs sociales dans l'identité de Québec ? 

La présence d'une image identitaire sous-jacente dans les interventions 

patrimoniales à Québec semble donc se vérifier dans certains aspects du 

redéveloppement de l'ancien quartier industriel Saint-Roch. Comme on le sait, elle se 

discerne aussi dans la gestion des fêtes populaires telles les Fêtes de la Nouvelle-France, 

dont le nom ne laisse aucun doute quant à l'identification symbolique, et ne fait aucun 

si Document # 5, Pofitique de t< rayonnement culturel de la capitale », site officiel de la CCNQ 
http:/ / www.capitale.gouv.qc.ca/ PagesInt/ Bl325.html (page 2 de 8). 
852 Culture et Communication, communiqué de presse, 12 octobre 1999. 



doute dans le traitement de Place Royale, d'où l'on a occulté toute présence 

architecturale n'évoquant pas l'origine française de la ville. Dans les fêtes comme dans 

le lieu, le discours politico-identitaire s'appuie fortement sur la valorisation du 

patrimoine - immatériel dans le premier cas, immobilier dans le deuxième. Le 

patrimoine mobilier, acteur discret et parfois parent pauvre du traitement patrimonial 

urbain, joue-t-il le même rôle mernoriel et emblématique dans l'image de la capitale ? 

La place exacte du patrimoine mobilier dans le contexte urbain est parfois 

difficile à circonscrirer a fortiori, son éventuelle participation à l'image de la ville. Les 

objets, en effet, sont majoritairement de propriété privée et d'usage cc interne ». Leur 

taille les rend évidemment~moins visibles que le bâti et leur usage n'est pas souvent le 

sujet de grands rassemblements populaires. De plus, leur patrimonialisation est 

aléatoire car leur statut vernaculaire les rend peu susceptibles d'être considérés pour 

leur importance historique ou esthétique. 11s n'en ont pas moins un poids mémoriel, 

généralement reconnu par les institutions muséales qui en assument alors la mise en 

valeur. Sagissant de patrimoine urbain - donc collectif -, le traitement de l'objet ne peut 

être envisagé que du point de vue du contexte muséal, on l'a dit en introduction. 

Dépositaires de la mémoire de l'objet, le musée est donc en position d'assumer un rôle 

signifiant dans la projection de l'image d'une ville. Alpha Konaré, ancien président de 

l'ICOM, affirme : «L'institution rnuséale est lieu de mémoire: conservation d'un 

patrimoine, mise en valeur des collections, développement des repères d'identité pour 

le visiteur »8.*'. Dans cette perspective, et dans la problématique de la construction de 

l'image d'une ville par le traitement de son patrimoine, quel rôle tient le musée ? 

Car sans qu'on en ait beaucoup traité, le statut international constitue également un pan de 
cette image. Mais il ne semble pas nécessaire d'appuyer sur cette notion largement connue et 
acceptee ... 

Entrevue de Roland Alpin, directeur général du Musée de la avilisation avec Alpha 
Konaré, président de I'ICOM, dans Forces, no 98 (été 1992)' numéro spécial à l'occasion du 
congr&s ICOM 1992, p. 28. 



A Québec, de nombreux musées sont dépositaires d'objets de mémoire855. Deux 

sont des musées d'État, et entrent donc directement dans cette réfIexion : le Musée du 

Québec et le Musée de la  civilisation^. Le premier est un musée d'art, connu sous son 

nom actuel depuis 1961, date a laquelle on entreprit les constructions d'actualisation; le 

deuxième, créé en 1984, est un complexe muséologique compose du Musée de la 

civilisation, du Musée de l'Amérique française, et des deux sites parmi les plus anciens 

de l'Amérique du Nord que sont la place Royale et le site du Séminaire de Québec »m. 

On comprend qu'il s'inscrive pleinement dans la réflexion présente, à la fois par la 

nature essentiellement ethnologique de ses collections, et surtout, par sa localisation 

dans le quartier de Place Royale et par les axes de mise en valeur qu'il préconise. 

En effet, la presence physique du Musée a rajouté une composante a l'identité 

architecturale de la ville de Québec. L'architecte, Moshe Safdie est le concepteur du 

récent édifice du Musée des Beaux-Arts de Montréal et avait déjà marqué le Québec par 

la construction des résidences cc cubistes >> d'habitat 6785% Le bâtiment du Musée de la 

civilisation devait concilier la conservation de quatre vestiges historiques859 et les 

855 Ceux des communautés religieuses de Québec, par exemple, recèlent des témoins 
importants de I'histoire de Québec, vile et province. Mais ils sont considérés comme de 
gestion privée et, à ce titre, n'entrent pas dans le corpus de cette thhe. 
8% Créé le 20 juin 1984 avec la modification de Ia Loi sur les musées nationaux, constitué en 
sociéte d'État en 1985 et inauguré officiellement en octobre 1988, le Musée détenait à l'origine 
une collection de quelque 50 030 objets et 20 000 documents iconographiques. En 1990, il 
recevait la charge d'assurer la mise en valeur de Place Royale. Plus récemment, le premier juin 
1995, un nouveau décret gouvernemental confiait au Musée de la civilisation la prise en charge 
du Musée de l'Amérique francaise et du site historique du Séminaire de Québec ». Le Musée 
est donc un intervenant important dans la gestion du patrimoine immobilier ainsi que de 
l'immobilier relié à ce dernier. Voir JUNEAU, Andre, L'intégralité du patrimoine immobilier. 
Le Musée de la civilisation et ses composantes >> dans ROCHER, Marie-CIaude et Andfi 
SÉGAL, Op. nt., p. 92-93 et ARPIN, Roland, Le Musée de la civilisation. Concept et pratiques, 
Québec, Éditions MultiMondes/Musée de la civilisation, 1992. 
857 JUNEAU, André, Op. af., p. 92. 
~8 Habitat 67 : << Cubical family of forms composition. Hill-town look, built with expensive 
modular forms.» KULTERMANN, Udo, Architecture in the 20th Centurv, New York: Van 
Nostrand Reinhold, 1993. 
1359 Un ancien quai (1751), les voûtes de la maison Pagé-Quercy (1764), la maison Estèbe (1752) 
et l'anaeme Banque de Qu6bec (1865). 



besoins d'une muséographie moderne, tout en respectant les gabarits du quartier, 

l'inclinaison des plans et les paramètres esthétiques. 

L'ensemble renvoie aux partidarités architedurales des quartiers anciens, tant 

en haute ville qu'en basse : par exemple, le c a m p d e  en verre reprend La silhouette du 

clocher du Séminaire, les escaliers évoquent ceux de la Place Royale, les pentes des 

toitures s'hmonisent avec celle des édifices avoisinants, etc. Inauguré en 1988, le 

produit final couvre 20 238m2 abritant bureaux, aires publiques et réserves, ainsi que 

plus de 6 000m2 de locaux d'exposition.860 L'ouvrage a reçu le prix du Gouverneur 

général pour << la remarquable intégration d'un édifice résolument moderne dans le 

plus vieux quartier de Québec et l'unification harmonieuse des bâtiments anciens dans 

le complexe museologique ».Sb1 

Fig. 6.18 Le Musée de la civilisation 

860 Site officiel du Musée de la civilisation : http://www.mcq.org.mcq.html 
g6* Texte imprime sur la plaque commémorative de la Médaille du Gouverneur général, 1992, 
site officiel de la Société immobilière du Québec : http:/ / www.siq.gouv.qc.ca/ ed-mciv3.html 



Inévitablement présente dans certaines des composantes du Musee telle Place 

Royale, l'affirmation identitaire ressort peu dans ses réahations muséologiques~~2. Au 

contraire, les observateurs affimient que le Musée traduit dans ses activités son 

attachement aux valeurs humanistes, à la civiIisation universelle, aux rédités 

planétaires. Ceux qui craignaient à Yongine que l'institution ne se lance dans une 

apologie de l'identité québécoise, un « hommage à l'homo quebecensis », selon 

l'expression de la journaliste Jocelyne Lepage,  constatent au contraire son orientation 

délibérément supra-nationale. Si le Musée gère une collection ethnologique 

considérable, son mandat subordonne le développement de celle-ci aux contraintes de 

la modernité. La politique d'acquisition, par exemple, n'est pas axée uniquement sur la 

thésaurisation des traces de l'héritage québécois. Au contraire, elle est régie par des 

principes d'identité inclusive et d'interculturalité, comme l'indiquent ces extraits de 

Concept et pratique: 

Il  s'agit de développer une collection ethnologique traditionnelle axée surtout sur 
les témoins de la société québécoise au sein d'un musée thématique, à vocation 
universelle, en présentant des expositions qui font aussi appel à I'ethnologie 
contemporaine et, de ce fait, à un grand nombre d'objets d'ici et d'ailleurs. 

(...) une collection offrant une vue aussi représentative que possible des cultures 
matérielle et sociale des occupants du temtoire québécois et des autres cultures 
qui les ont enrichies. 

(...) les axes de développement de la collection (...) ouvrent la collection aux 
réalités des communautés hmcophones d'Amérique, des autres communautés et 
des cultures d'aiIleursW 

L'exposition permanente << Mémoires » en est peut-être ia sede exception ... 
863 G Trois musées, trois facettes du Québec >,, Conférence prononcée pour le iMinistere des 
Relations internationales peu  et date non indiqués), publié sur le site officiel: 
http:/ / www.mri.gouv.qc.ca/Ie~quebecCununprofilfil/~lture/ museesSan-html 

ARPIN, RoIand, Musee de la civilisation. Concept et pratiques, OP. cif., P. 91'92'94. 



Le Musée de la civilisation s'éloigne ainsi des choix d'intervention qui traitent 

l'objet comme un outil d'autoconstruction mémorielle, et refuse le concept du musee- 
miroir décrit par Georges-Henri Rivière : 

Un miroir où cette population se regarde, pour s'y reconnaître, où elle cherche 
l'explication du temtoire où elle s'est attachée, jointe à celle des populations qui 
I'ont précédée, dans la continuité ou la discontinuité des générations. Un miroir 
que cette population tend à ses hôtes, pour s'en faire comprendre, dans le respect 
de son travail, de ses comportements, de son intimité-86 

On observe donc un basculement dans L'usage de l'objet patrimonialisé, 

basculement qui s'opère dans le sens inverse de celui des fêtes populaires. Dans le cas 

du Musée de la civilisation, la démarche de mise en valeur est centrifuge, partant de la 

mémoire communautaire pour cheminer vers une interprétation plus globale, aux sens 

propre et figuré du terme. L'image a laquelle elle participe alors déborde largement le 

discours identitaire-nationaliste. En s'imposant de traiter le patrimoine par thèmes 

plutôt que par l'objet. Le Musée présente aux visiteurs (locaux et touristiques) une 

interprétation moderne d'une ville historique. Or, par retournement des choses, c'est cet 

effort de détachement, justement, qui contribue à positionner Québec comme << capitale 

nationale de plus en plus ... internationale n.866 

La gestion du patrimoine joue donc un rôle prépondérant dans le 

développement de Québeccapitale. Matériel ou immatériel, mobilier ou immobilier, 

son traitement contribue à la construction et la projection de l'image d'une ville unique, 

berceau d'identité et lieu de pouvoir politique. Or cette dernière caracteristique, attribut 

principal d'une capitale, est périodiquement menacée par la «force de gravité » 

- --- 

a RIVIÈRES, Georges-Henri, « Définition évolutive de l'écomusée », cité par Paule Renaud, 
Ibid., p. 126. 

Minisfere des Relations internationales, communiqué de presse, 14 octobre 1999. 
http:/ / www.mri.gouv.qc.ca/ paris/ délégation/ comml40ct99~fr~h tml 



qu'exerce Montréal. Ne seraitce que par son poids démographique, la métropole 

génère une activité économique majeure et r6clame par le fait même, une présence 

politique qui s'exerce parfois au dépens de Québec. La fonction de métropole, 

<< capitale » dernographique et économique, éclipse souvent celle de capitale 

politique='. 

L'affirmation de Québec comme siège du pouvoir politique est donc essentielle 

pour son image. Pour cela, la Ville s'appuie sur la revalorisation d'un ensemble du 

patrimoine architectural imposant, symbolique du pouvoir : la colline parlementaire. 

Dans ce cas précis, l'association patrimoine-idéologie est dédarée sans ambages, et un 

organisme para-gouvernemental a été créé dans le but expres d'asseoir l'image d'une 

capitale forte : la Commission de la Capitale nationale du Québec, dont on a déjà note 

certaines interventions. Il semble évident que sa mission institutionnelle, axée sur la 

promotion de Québec comme capitale nationale, dépend en grande partie de la 

conservation du patrimoine bâti. 

Fondé en 1995868, l'organisme est issu d'une série de démarches initiées en 1983 

en faveur de la capitale nationale. En 1983, le Sommet de Québec reconnaissait 

l'existence d'un problème et mit sur pied trois ans plus tard le Secrétariat à la Capitale. 

En 1989, enfin, le Gouvernement du Québec adoptait une politique culturelle qui 

i< réaffirmait le rôle déterminant de la capitale dans la culture québécoise ».Sb9 Cinq ans 

plus tard, un document produit par la Ville réunissait des recommandations pour faire 

867 Par exemple, malgré l'achat d'une ic  résidence officielle >> - revendue par la suite, puisque 
inoccupée - , le Premier Ministre Bouchard habite Montréal. L'impact de cette rivalité avait une 
résonance politique et identitaire, car Montréal, dans les années 1970-1980 était en voie 
d'anglicisation. Son poids démographique en faisait un intervenant majeur dans la crise 
constitutionnelle qui perdurait et dans le débat referendaire qui se profilait. Ce dernier eut lieu 
en 1983 et se solda par un refus de la souverainete du Quebec. 

Loi SUI la Commission de la capitale nationale du Québec (L.R.Q., c. C-33.1), votée le 22 juin 
1995. 
869 Ouébec. La capitale et sa dvnamique culturelle, Rapport présenté au Ministere de la 
Culture, juin 1993. 



de la ville cc Une vraie capitde ». La Commission de la capitale nationale de Québec est 

issue de ces recommandations. Avec un budget de 77M$ sur cinq ans870, elle s'acquitte 

d'un triple mandat : contribuer à I'aménagement de la capitale, faire la promotion de 

Québec comme lieu d'exercice du pouvoir politique du Québec et conseiller le 

gouvernement sur la mise en valeur du statut de capitale ».B" Le deuxième objectif 

constitue l'essentiel de son mandat et suscite les interventions pab5moniales qu'elle 

mene ou qu'elle préconise : << La CCNQ accorde une importance majeure au volet 

promotion >> de son mandat. Elle imagine des façons originales (...) de développer 

chez ses concitoyens leur sentiment d'appartenance au peuple québécois ainsi que leur 

attachement à leur capitale».sn 

L'image de Québec que promeut la CCNQ est résolument identitaire, Liée à la 

nature patrimoniale de la ville, à sa francité et à son statut de capitale politique, comme 

l'exprime Pierre Boucher : a (Québec) est devenue la ville-symbole de l'opiniâtreté d'un 

peuple accroché à son paysage, à son fleuve, à son paysw.873 Est-il possible d'éliminer la 

connotation politico-nationaliste de cette mission ? 

Les moyens qu'emploie Iri CCNQ pour remplir son mandat sont variés, allant de 

la conscientisation des citoyens aux consultations publiques, de I'aménagement 

paysager à la mise en valeur architecturale, de l'amélioration de l'environnement 

urbain à la promotion touristique, des activités scolaires aux visites guidées, des 

conférences à l'édition. On retrouve dans ces moyens les quatre constituantes établies 

d'une démarche de conservation patrimoniale: la perception (conscientisation, 

Rapport annuel 1999. Site officiel de la CCNQ : 
http:/ /www.capitale.gouv.qc.ca/ PagesInt/ Bll45.html 

 état a confié une triple mission à la Commission de la capitale nationale du Québec: 
embellir, promouvoir et conseiller » dans Le Soleil (9 septembre 2000), S3. Les 7 cléments de la 
mission de la CCNQ sont détaillés dans le texte de la loi précitée, chapitre II Mission et 
pouvoirs f i  # 14. 

Ibid., s4. 



consultation), la gestion (aménagement, mise en valeur), l'insertion (environnement, 

promotion) et la transmission (pédagogie, tourisme, conféience, édition). 

On comprend facilement l'enjeu politique du réaménagement de la colline 

parlementaire. La prise de possession architecturale que les Britanniques avaient operée 

aux XVIIIe-XD(e siècles, les autorités politiques de la nouvelle province de Québec » 

de 1867 désiraient la renverser. Au XHe siècle, donc, on << re-francise la ville >> et à partir 

de 1877 débute l'érection de l'Hôtel du Parlement que le concepteur, ~ugène-Étienne 

Taché imagine comme un panthéon canadien, où seraient représentées, en façade 

mais aussi dans les espaces intérieurs, toutes les grandes figures de l'histoire 

nationale », dont le choix ne manqua pas de soulever de nombreuses controverses. 

Ensemble prestigieux, incarnation monumentde du pouvoir politique, l'édifice établit 

également << un propos historique dans un programme iconographique d'une ampleur 

inegalée à Québec ». 874 

Quelque cent ans plus tard, cependant, le site, sur lequel ont essaimé diverses 

constructions utilitaires, est en état de dégradation, comme le révèle un mémoire 

déposé en 1977 au gouvernement par le Conseil des Monuments et sites du Québec et 

l'Ordre des Architectes. Le mémoire dénonçait Le concept de << cité parlementaire >> qui, 

symboliquement, isolait la colline en un « ensemble hermétique, dos matériellement et 

symboliquement >>, au moment même où les valeurs sociales cherchaient << à rapprocher 

la base du sommet ».875 Malgré quelques interventions, la colline Parlementaire 

apparaissait, en 1995, sous la forme d'une image résiduelle d'un paysage ayant déjà 

atteint son apogée en 1960 >> et montrant « des espaces déstructurés qui ont de la 

~3 Pr4sentation de Pierre Boucher dans NOPPEN, Luc et Lucie K. MORISSET, Québec de roc 
et de pierres, Op. cit. 
874 fiid., p. 71-72. 
815 ~ 6 m k r e  à la Commission parlementaire des transports, des travaux publics et de 
I'approvisionnement. « L'aména~ement de la colline arIementaire >3 présenté par le Conseil 
des Monuments et sites du Québec et l'Ordre des Architectes du Québec, mars 1977, p. 6-8. 



diffidte a se 'cicatriser' D 876 et la Commission de la capitale reçut comme premier 

exercice de son mandat la requalification du site (Fig. 6.19 Évolution de la colline 

Parlementaire). 

Fig -6.19 Évolution de k colline Parlementaire (Boulevard René-Lévesque) 

État en 1995 Projet d'embellissement 

Réalisation en 1999 (gauche : ac&s par BouL René-Lévesque ouest, Ia Promenade de Premiers 

ministres ; droite : acc2s par la basse-ville) 

876 Parachèvement de la colline Parlementaire. Plan directeur pour la mise en valeur des 
secteurs - parlementaire et  ouv verne mental de Ia capitale de Québec, Commission de la capitale 
nationale, 1998, p. 7. 



Les mesures de requalification urbanistique mises en œuvre par la CCNQ 

suivent les règles de la conservation integrée et, plus largement, les orientations du 

développement durable? Dans cette perspective, les interventions sont respectueuses 

des lignes directrices établies par la Commission, qu'elle décrit ainsi : 

Ces lignes directrices visent à assurer l'équilibre entre les valeurs symboliques, 
patrimoniales, architecturales, urbanistiques, esthétiques, sociales et 
économiques qui sous-tendent chaque projet. 

Les valeurs symboliques. 
Tout projet doit : 

contribuer à l'embellissement de la capitale nationale 
mettre en valeur la présence des institutions de l'État 
mettre en valeur le paysage naturel de la capitale 
mettre en valeur les éléments caractéristiques de la capitale 

ks zaleurs architecf-urnles et urbanistiques. 
Tout projet doit : 

assurer la continuité et l'évolution de la trame urbaine 
respecter les relations entre les aménagements et le milieu d'accueil 
respecter le grain et l'architecture du quartier 
respecter le caractere patrimonial des bâtiments historiques 

Les valeurs socio-économiques. 
Tout projet doit : 

contribuer à la qualité de vie du milieu 
contribuer à la vitalité économique et à la diversité fonctionnelle du 
milieu 
respecter le contexte économique et les enjeux sociaux 
rentabiliser Ies structures e~istantes.8~8 

L'ordre dans lequel ces principes sont énumérés est révélateur. La hiérarchie 

qu'il exprime place en ordre décroissant d'importance, les valeurs symboliques, les 

valeurs urbanistiques et les valeurs socio-économiques. La liste se termine avec la 

Sn Voir, entre autres, le Guide de gestion des ensembles urbains de la capitale nationale du 
Q L I & ~ ,  CCNQ, 1997. 
878 Ibid., p. 23-24. 



rentabilisation des structures existarites (patrimoniales), alors que les premiers éléments 

sont de l'ordre de la représentation mentale et de l'image. On ne peut donc éviter de 

conclure au raie prépondérant du traitement patrimonial dans la consfruction et la 

projection de l'image de la ville. 

Cette brève mise en parallèle des problématiques québécoises avec les 

conclusions du terrain montois suscite trois rénexiow préliminaires, que l'on pourra 

réévaluer en fonction des conclusions géné&lesf au chapitre suivant. 

Premièrement, il est exact que la rentabilité du patrimoine n'est pas toujours 

d'ordre économique. Si ce parametre intervient inévitablement dans toute évaluation de 

sauvegarde patrimoniale et qu'il semble souvent être au premier plan, il n'en est pas 

toujours l'élément principal. Il est parfois subordonné à des impératifs d'un tout autre 

ordre tels que les interrelations sociales ou la quête identitaire. 

Deuxiemement, l'importance prépondérante de la fonction symbolique du 

patrimoine se confirme dans le cas du traitement du patrimoine à Québec. Ce rôle 

emblématique se double d'enjeux identitaires et politiques dont on devine l'impact 

dans la problématique du perpétuel débat constitutionnel entre le Québec et le Canada. 

La conservation et la mise en valeur du patrimoine s'avèrent donc une dimension 

primordiale d m  la projection de l'image de la ville de Québec comme capitale 

nationale, historique et francophone. 

Troisi&mement, il est possible d'intervertir l'importance relative des enjeux sur le 

plan des valeurs fonctionnelles, et de prioriser soit la fonction symbolique, comme cela 

sembIe être le cas à Québec, ou la fonction sociale, comme a Mons. Toutefois, dans un 



cas comme dans l'autre, l'intégration du patrimoine à la réalité contemporaine demeure 

le parametre focal de toute démarche de conservation. 

À Mons, le patrimoine est d'abord moteur de développement social et 

économique, ce qui n'exclut pas son rôle emblématique; à Québec, il est surtout porteur 

d'affirmation identitaire et symbolique, ce qui ne diminue en rien son apport 

économique. Mais dans les deux cas, sa conservation est tributaire de sa capacité 

d'adaptation aux besoins contemporains de la communauté qui l'a généré et qui le 

transmettra - ou non - à la génération suivante. 



La conservation du patrimoine urbain soulève de larges enjeux de société et se 

répercute dans les fibres mêmes du tissu de la cité, touchant aux constituantes aussi 

fondamentales de I'organisme que la construction identitaire de ses habitants, son 

rythme économique et son aménagement social. En retour, celles-ci affectent la 

production du patrimoine et en conditionnent la conservation. Ces affirmations sont 

classiques, quasi tautologiques, tant elles s'imposent dans une réflexion sur le 

patrimoine urbain. Partant de ces postulats évidents, l'examen de la situation 

patrimoniale de Mons et le rapprochement avec celle de Québec ont suscité un certain 

nombre de conclusions qui, si elles ne prétendent pas à la révélation révolutionnaire, 

offrent un regard enrichi sur une problématique de plus en plus déterminante pour la 

société humaine. 

Ce dernier chapitre présente donc la conclusion générale, construite sur le 

cumul de quatre conclusions préliminaires. Toutes s'appuient à la fois sur les 

observations de terrain à Mons et sur les réflexions de rapprochement à Québec. 

Cependant, si on conserve les réfkrences aux cas observés, ces réflexions conclusives 

cherchent plutôt des orientations internationales, visant en bout de piste à établir une 

applicabilitk maximum. 



1.1 / CCONSERVATfON DU PATRfMOfNE DEPEND DES CHOIX SOCLAUX D'UNE 
- 

COMMUNALKÉ ET NE PEUT &RE ASSUREE QUE PAR UNE ACTION 

CONCERT~F~E DE CELECI 

La proposition affirme la nature publique du patrimoine et l'incontournable 

démocratie de sa gestion. Cette reconnaissance de la propriété sociale, prise en compte 

graduellement depuis la fin du XVIIIe siècles7? fut déclarée officiellement lors de la 

constitution de l'UNESCO en 1957880. Elle se traduit d'une part par l'extension de la 

notion de patrimoine et d'autre part par le positionnement du citoyen au cenbe de 

l'entreprise de conservation. Ainsi, la perception que la population entretient d'un 

héritage ancien (matériel ou immatériel) se situe en amont de toute intemention 

patrimoniale : négative, elle entraîne la dévalorisation de I'objet, du site ou du savoir; 

positive, elle légitime les ressources qui y seront consacrées. 

Par action individuelle ou législative, communautaire ou institutionnelle, les 

citoyens engagent alors un choix de gestion qui vise, avant tout, une forme d'utilisation 

pertinente du patrimoine concerné. L'intégration du patrimoine dans le développement 

de la communauté se pose donc comme le fondement essentiel de sa sauvegarde. On 

observe ainsi que la conservation patrimoniale s'effectue sur des bases de 

fonctiomalité et de « rentabilité », celles-ci pouvant s'évaluer à l'aune de la culture, de 

l'identité, de la mémoire, de l'économie, de l'environnement, du développement social, 

etc. Cependant les usages ne sont jamais aussi clairement distingués : ils se 

chevauchent, s'entremêlent et se compl&tent, comme d'ailleurs, les acteurs et leurs 

879 <( Dès 1789, la Révolution française met en route le grand processus d'appropriation des 
biens nationaux >> dans ÇCHAER, Roland, L'invention des musées, Paris, Gallimard, 1993, 
collection Découvertes Gallimard, p. 51. 



interventions, chacun porteur de ses propres lkdités. Tous, néanmoins, partagent le 

but de la transmission patrimoniale, implicite de la consenration. 

Toutefois la transmission est un processus plus complexe qu'il n'y paraît à prime 

abord. S'il concerne, évidemment, le patrimoine qui fait l'objet du traitement, il englobe 

aussi les composantes du traitement en lui-même. Ainsi sont transmises, avec le 

patrimoine conservé, les priorités de la sociéte contemporaine, ses moyens d'action, ses 

valeurs morales, fonctionnelles et esthétiques. L'évolution des savoirs, des savoir-faire 

et les aménagements qui en découlèrent traduisent les orientations sociales de Ieurs 

époques, telles la mécanisation, l'industrialisation, la tertiairisation, pour ne nommer 

que celles du domaine de l'économie. Les traces que laissent les transformations 

sociales dans le milieu urbain sont le terrain des interventions patrimoniales de chaque 

génération. Or, le résultat même de ces interventions constitue lui aussi un legs que les 

générations suivantes traiteront en patrimoine et qu'elles choisiront, à leur tour de 

conserver, de modifier ou de détruire. 

Le plus souvent, on observe dans le processus de sauvegarde, la chronologie 

suivante : un personnage ou événement engage l'action, généralement provoquée par la 

prise de conscience d'une destruction unminente; un regroupement, spontané ou 

structurel, se mobilise alors et établit un cadre de gestion des interventions, qui se 

concrétisera s'il s'avère que le patrimoine en question tient effectivement un rôle jugé 

digne de préservation, pour une variété de raisons. L'appui de l'appareil étatique est 

généralement nécessaire, et dépend de l'apport potentiel du patrimoine à la vie de la 

communauté; dès lors revalorise et intégré au fonctionnement contemporain, le 

patrimoine sera transmis, à l'intérieur par la communication intergénérationeue et 

transculturelle, et vers l'extérieur par l'internationalisation, dont le tourisme est une 

composante particulièrement importante. 

880 Raymond Lemaire. ICOMOS - Un re-d en arriere, un coup d'œil en avant, Dossier de la 
Commission des monuments, sites et fouilles, Op. p. 98. 



LORSQUE I ~ G R É E  AU DÉYELOPPEMEM DE LA C O M M U N A ~  LA 

CONSERVATION DU PATRfMOINE GENERE DES EFFETS BENEF~QUES ET 

JUS;TIFIE E S  RESSOURCES QUI Y SONT CONÇA CREES 

Les impacts positifs de la conservation patrimoniale sont diversifiés et interreliés. 

Ils sont de l'ordre de l'immatériel lorsque la présence du patrimoine appuie la 

construction identitaire, la projection d'une image collective, Ifappartenance à un 

groupe détermin& la construction de la mémoire individuelle ou sociale, ou la 

progression du savoir historien. Ils sont de l'ordre du matériel lorsqu'ils se rattachent 

au développement physique ou économique de la communauté qui l'investit. 

Secondaires, les impacts immatériels ? Superflus, dans des sociétés en détresse 

économique ? Certes, leur nature abstraite rend le patrimoine vulnérable à certaines 

formes de récupération idéologique ou politique. De plus, le patrimoine est susceptible 

d'être réduit à un miroir narcissique ,881, et peut, dam certains cas, être prétexte à un 

repli collectif, apologie d'une identité exclusive et passéiste@? Cependant, le patrimoine 

peut aussi offrir un terrain de rassemblement et combattre l'exclusion, comme dans le 

cas de Ducasse de Mons. Sa valorisation génere souvent un sentiment de fierté dans la 

communauté. Dans le cas du patrimoine d'un quartier, cette fierté retrouvée peut se 

traduire par une prise en main de l'esthétique de l'environnement immédiat, ce qu'on a 

observé, par exemple, au Grand-Hornu et à Saint-Roch. 

ssi CHOAY, Françoise, Op. nt., p. 192-193. 
881 Voir la definition qu'André Çegal dome de la mémoire et le débat sur le rôle critique de 
l'histoire dans la mémoire. « Mémoire collective et communication de I'histoire » dans 
JEWSXEWICKI, Bogumil et Fabrice MONTAL, R&ts de vie et mémoires ; vers une 
anthropolofie du souvenir, Paris/Québec, LIHannattan/SAFI, 1988, p. 140 à p. 151 et SÉG AL, 
André, Histoire et mémoire D dans Traces vol. 31, no 1 (janvier-février 1993), 
p. 2831. 



L'impact immateriel majeur de la sauvegarde patrimoniale dépasse les intérêts 

locaux et se situe dans une perspective tramfrontalière, dans << l'interpatrimonialite w, 

qui est une manière d'établir la relation humaine »; c'est la conscience de la 

matérialisation de la notion de pérennité humaine, (...) £mit d'un intense échange 

interculturel qui dépasse Iargement les fxontières et les océans ~ 8 8 3  Patrimoine 

d'universalité, donc, maïs a w i ,  paradoxalement, patrimoine de singularisation, 

d'ancrage dans l'espace et dans Ia longue durée d'un lieu, en réaction à l'uniformisation 

culturelle qu'entraîne une globalisation croissante. C'est dans cette perspective qu'il 

faut comprendre, par exemple, l'importance de I'inscription de Québec au sein des 

villes du Patrimoine mondial. 

On a observé la requalification socio-économique que produit la réhabilitation 

patrimoniale, particulièrement dans le domaine du patrimoine bâti : amélioration de 

l'environnement urbain, réintégration sociale de la population, rétablissement du tissu 

urbain, développement économique, etc. L'inverse est également vrai et on peut 

intervertir la chronologie, parlant de la réhabilitation patrimoniale que produit la 

requalification socio-économique. La relation synergique de ces éléments produit le 

cercle vertueux »entre le développement socioéconomique et la conservation du 

patrimoine.884 

Matériels ou immatériels, les impacts sont souvent difficiles à quantifier. 

L'évaluation des retombées économiques directes est peut-être la plus aisée. Mais << Le 

patrimoine est aussi économique parce qu'il procure une satisfaction, une utilité à partir 

de laquelle peuvent se constituer une offre et une demande. (...) Jusqu'oii s'inscrivent 

les impacts de l'existence des pyramides égyptiennes ? ».885 La difficulté réside dans 

BARTHÉLEMY, Jean, K Monummti e siti in zm mondo in crisi >> dans Restauro, no 149 (1999), 
p. 163. 

Réunion des directeurs du patrimoine des États parties contractantes de la Convention 
culturelle européenne, Op. cit., p. 12. 
ass ÇCHAUT, Christine, Op. cit., p. 68. 



l'établissement de pararnetres, lesquels ne sont adéquats que lorsqu'ils prennent en 

compte, au côté des prévisions financi&res, des facteurs humains tels la qualité de vie, 

l'intégritk visuelle de la ville, la pr&enration du tissu social et la restauration de la fierté 

des citoyens, ultimes proprietaires du patrimoine. 

- 1 -1 1 1 TOUTEFOIS, iA CONSERVA T/ON DU PA TR~MO/NE PEUT ÉGA LEMENT 

A V a R  DES EFFET5 PERVERS, TAN7 SUR LA COMMUNAUT~? QUE ,cUR L E  

PA TR/MO/NE LUI-MÊME 

Les aléas de la conservation du patrimoine sont principalement reliés à la 

consommation culturelle D, c'est-&-dire, l'attribution d'un nouvel usage au patrimoine 

: celui de denrée ou de marchandise, soumise dès lors aux lois de l'offre et de la 

demande, aux mesures de productivité, aux règles de promotion et de 

commercialisation. Répondant aux exigences de l'affairisme, le patrimoine - surtout 

mobilier ou immobilier - devient alors une industrie. «Cette industrie répond 

adéquatement à la demande de distraction de la société de loisirs et confère par surcroît 

le statut socizll et la distinction attachés à la consommation de biens culturels ~ 8 8 6  

Le tourisme, évidemment, est le facteur de risque le plus communément identifié 

2î la consommation du patrimoine. Entre consemation et consommation, l'enjeu est celui 

de l'occupation prioritaire du temtoire, celIe de la hiérarchie des usages, celle de 

I'équilibre entxe résidents et visiteus, occasiomels et réguliers, travailleurs et estivants. 

L'epicentre de ces conflits est la persistance d'un modèle périmé de relation tourisme- 

patrimoine. La surenchere autour des sites reconnus et la << spectacularisation » des 

incontournables menent à une «monoculture touristique 9 8 7  qui érode les biens 

historiques de la cité réceptive. D'après les travaux de l'UNESCO, I'altemative est 

886 CHOAY, Française, Op. cit., p. 192-193. 
sa7 CAZES, Georges, Op. cit., p. 49. 



l'établissement de politiques de tourisme durable »888, qui considèreraient le 

patrimoine comme une ressource non-renouvelable qu'il faut respecter au même titre 

que celles de l'environnement. 

Les exces de l'industrie touristique ne sont pas Ies seuls effets pervers éventuels 

de la conservation du patrimoine. Dans les quartiers en dégradation, la réaffectation 

massive des bâtiments - celle-là même qui apporte le soulagement social associé à la 

requalification économique - profitera-t-elle à la population d'origine ou entraînera-t- 

elle son déplacement vers d'autres mdiew défavorisés ? Consacrera-t-elle la 

désintégration d'un tissu social déjà fragilisé ? La réponse réside dans les motivations et 

les choix des gestionnaires qui devront, pour prioriser l'intégration de la population, 

<< examiner avec attention tout le contexte, recoudre le tissu social, recréer des 

ambiances humaines conviviales et être soucieux de l'échelle humaine >+389, rétablissant 

les fonctions urbaines dans leur échelle et dans leur fonctionnalité. L'établissement de 

telles priorités recentre la cornervation sur l'usage social du patrimoine, par opposition 

à une utilisation fondamentalement a écono-centrique », menant à une 

hyperspécialisation fonctionnelle. 

Cette surconcentration des fonctions est en effet un danger possible de la 

réhabilitation par reconversion, par réappropriation ou par récupération. Le « ré- 

emploi est sans doute la forme la plus paradoxale, audacieuse et difficile de la mise en 

valeur patrimoniale n.890 Le risque est celui de la dénaturation, car la réaffectation d'un 

édifice ou d'une coutume exige sa réinterprétation. L'usage originel change, la vocation 

change, de même que la symbolique qui y est rattachée. Le danger d'une nouvelle 

utilisation artificielle, dans le cas d'un patrimoine potentiellement << consommable >> ou 

La proposition d'une Charte de l'UNESCO sur le Tourisme durable hit adoptée à Lanzarote 
en 1995 et son texte final signe à Évora en 1997. 
8- BARTHÉLEMY, Jean, << De la Charte de Venise à celle des villes historiques >>, 

Communication présentee au colloque La Charte de Venise, 30 ans plus tard >>, Namur, le 10 
juin 1995, (document photocopié). 



de surexploitation liée à une tertiairisation excessive de I'économie locale, menacent 

alors le patrimoine en processus de conservation. 

Ainsi, ayant traversé une prerniere série d'interventions, le patrimoine reste 

soumis aux risques inhérents à ses fonctions, que celles-ci soient un prolongement de 

son rôle traditionnel - l'Hôtel de Ville, par exemple, ou la Coliégiale - ou une attribution 

nouvelle - comme dans le cas de l'édifice La Fabrique. Sa conservation est alors, une fois 

de plus, conditionnée par sa pertinence A la fonctionnalité urbaine contemporaine. 

1.w LES ALÉAS DE LA CONSERVA770N ÉVOLUENT AVEC LES 
TRANSFORMA77ONS DE LA COMMUNAUTE, SE PROLONGENT DANS LE 
TRAmEMENT ACTUEL ET CONTINUENT DE MENACER LE PATRIMO/NE 
CONTEMPORAIN. POUR S'Y SOU5TRA/RE, iE PATR/MO/NE DOfT REÇ7ER 
INTÉGRÉ AU DEVELOPPEMENT DE SA COMWNA L/TÉ 

L'évolution négative de certaines démarches antérieures de conservation fait 

ressortir la nécessité impérieuse de l'intégration à long terme. On se souviendra, par 

exemple, que les kavaux actuels effectués sur le mail Saint-Roch sont en fait la 

déconstruction des interventions des années 1970. Le Mail, concurrencé par les centres 

d'achats des banlieues en expansion, a perdu toute pertinence dans l'économie de la 

ville. La « nouvelle >> nie Saint-Joseph, redeveloppée en fonction de la réorientation du 

quartier, gardera-t-elle les transformations qu'on y apporte présentement ? 

L'intégration du patrimoine conservé doit non seulement être actuelle, elle doit 

également être prospective. 

La prise en compte des facteurs évolutifs est donc essentielle pour le maintien 

de la conservation. La démographie changeante est l'un de ces facteurs. Le 

vieiuissement de la population, son appauvrissement ou enrichissement, l'immigration 

et la migration, de même que l'interculturalité qui en résulte, exercent une pression 

890 CHOAY, Françoise, Op. kt., p. 163. 



constante sur le maintien de la fonction patrimoniale. Celleci doit également absorber 

les tendances endogènes des centres et l'expansion continue des banlieues89, considérer 

les facteurs physiques du lieu teIs les écosyst&nes et les microcosmes clLmatiques~92, 

accommoder les fluctuations économiques dont on a déjà abondamment traité, de 

même que les variations du discours politico-ideologique, particulièrement présent 

dans la construction de l'image d'une ville par son développement patrimonial, comme 

à Québec. 

Enfin, la conservation doit tenir compte des facteurs auto-générés. Le 

patrimoine réhabilité devient attractif, ce qui peut s'avérer contraire à sa sauvegarde s'il 

devient objet de consommation. Les interventions patrimoniales doivent donc 

composer avec les risques de surspécialisation et le réflexe tentaculaire de l'industrie 

touristique. 

Ces facteurs impondérables sont autant de remises en question continuelles de 

la sauvegarde et du développement patrimonial. Avec le recul de l'analyse, on constate 

non seulement la nécessité d'une conservation intégrée, mais aussi le besoin croissant 

de la considerer comme une première étape, comme un processus en constante 

réalisation893, qui vise à maintenir, à long terme, l'intégration de ce qui a été conservé, 

condition de sa sauvegarde dans le milieu évolutif urbain. 

8% Le vieux Cinéma Charest, dans Saint-Roch, pourtant modernisé en 1997, résistera-t-il A la 
concurrence des deux mégacentres (Cinéplex Odéon et Cité-Ciné, construits à l'été 2000) 
établis à la limite extérieure de Sainte-Foy, ou devra-t-il se chercher un nouveau créneau (filmç 
de répertoire, etc.) ? 
B92 Est-ce réaliste, avec la rigueur de l'hiver, de transformer Québec en une « ville de 
fontaines »? Quatre sites patrimoniaux majeurs sont dotés de plans et jeux d'eaux ; le Jardin 
de çaint-Roch, le Parc de la Francophonie (Place Royale), la place de la Gare du Palais et la 
colline Parlementaire. Peut-on protéger, ou restaurer, l'environnement fragile des périmètres 
aquatiques (berges de la riviere Saint-Charles, marais bordant le Saint-Laurent, etc.) ? 
8% Le concept le plus juste, celui de l'ongoing process, expression anglaise intraduisible mais 
émùiemmen t applicable. 



L'observation des conditions de conservation du patrimoine urbain, ainsi que 

des bért6fices et des risques actuels et projetés qui y sont rattachés, conduisent la 

conchsion générale suivante : 

PUSQUE LA CONSERVATION DU PATR/MO/NE NE PEUT S'ENVISAGER, A LONG 

TERME, QU'EN FONCTION DU DÉV~?~OPPEMENT DE LA COMML/NAUT~ IL /MPORTE 

DE CONSIDERER LE LETOUT COMME UN ENSEMBLF, SEMBLABLE AUX ECOSY~EMES 

CONNUS DES SCIENCES DE LA NA WRE. DANS LA PERSPEC7ïVE D'UNE (( ÉCOLOGIE 

DU PATR/MO/NE )) ON PROLONGE ALORS E S  PR/NC/PES DE LA CONSERVA TION 

/NT~GR~EAU DE-LÀ DE L A  PREMIERE DEMARCHE DE SAUVEGARDE, POUR LÉGUER 

AUX GENERATION.. SUVANTES ES F R U ~ S  D'UNE  C CON SE-VATION 

PROSPECT/ VE 11. 

Les traces du « déjà-là » qui subsistent aujourd'hui dans les patrimoines 

ethnologique et architectural témoignent de la spécificité d'une communauté, à la fois 

par l'altérité - nature unique et irremplaçable du pahimoine - et par l'identité - repères 

communs et profondeur historique. Apres avoir examiné le patrimoine ethnologique et 

architectural montois dans trois de ses expressions (vivant, muséal, bâti), après en avoir 

effectué des rapprochements avec Québec, on a constaté l'unité et la complexité qu'il 

présente. On a aussi établi l'existence d'une synergie constante entre la communauté et 

le patrimoine. Qu'il s'agisse du développement économique, de l'état des relations 

sociales, de la transmission de la mémoire ou d u  sentiment d'appartenance, la 

cornmunaut6 ne saurait faire abstraction des traces de son passé. En outre, cette 

présence du passé tient une place d'importance croissante dans la société post- 



industrielle qui, en même temps qu'elle souhaite une tabula rm894, ressent << l'urgence 

de conserver ». Comme l'écrit l'urbaniste G&ard Beaudet : « le patrimoine est à 

i'honneur depuis qu'on en détruit les signes »*95. 

La communauté et le patrimoine généré par ses activitb forment donc un 

ensemble systémique, fort rapproché des « écosystèmes » que les dictionnaires 

définissent ainsi : «Ensemble des êtres vivants et non vivants, aux nombreuses 

interactions >> (Larousse encyclopédique 1998). On sait que la conservation intégrée 

considère le patrimoine comme un ensemble a la fois matériel et immatériel présent 

dans le développement collectif. Or, la préservation de cette présence n'est assuree à 

court ou à long terme que par son potentiel de contribution: rentable 

(économiquement, socialement, culturellement, politiquement.. .), le patrimoine sera 

sauvegardé, c'est-à-dire conservé, valorisé et transmis; non-rentable (selon les mêmes 

criteres), il tombera en d6suetude et, éventuellement, en dégradation. Par la 

consemation integree, le patrixnoine enrichit sa communauté et inversement, une 

communauté mieux nantie investit davantage de ressources dans la préservation de son 

patrimoine. Ce modèle d'interrelation s'apparente véritablement aux relations 

systémiques de symbiose et de CO-évolution. 

En fait, les principes de l'écologie tels que décrits par les sciences de la nature 

s'appliquent au patrimoine sans grand effort d'extrapolation. Les citations suivantes, 

extraites d'articles d'Encyclopaedia Universalis, sous les entrées « écologie », 

écosyst&mes »8%, démontrent la facilité d'une transposition conceptuelle. Leur 

pertinence aux problématiques de la conservation patrimoniale est aisément discemable 

BARTHÉLEMY, Jean, << Conférence internationale sur les problGmes économiques, sociaux 
et environnementaux de la ville », OCDE, Paris, 1992 (sans pagination). Texte de conf&encef 
document photocopié par l'auteur, diffusion restreinte. 
895 BEAUDET, Gérard, « Le patrimoine urbain ; autopsie d'une conquête inachevée », dans 
Urbanite, vol. 2, no 3 (automne 1997), p. 29. 
8% Encvdo~aedia Universalis (1996) « Écologie », corpus vol. 7, p. 864-875, .C Écosystèmes >>, 
corpus vol. 7, p. 902-908. 



et on retrouve, dans ces définitions, plusieurs des postula& de la conservation du 

patrimoine. Le parallue, d'ailleurs, est déjà dressé par les biologistes, dans l'autre sens, 

si I'on peut dire: 

Le développement des préoccupations relatives A la protection de la nature a 

conduit à considérer celle-ci de plus en plus comme un patrimoine, héritage du 

passé et ressource pour le futur. (. . . ) L'idée que la nature est pour l'homme une 

ressource aux multiples facettes n'est 4vvidemment pas neuve : c'est le fait de la 

considérer comme le patrimoine de la société qui ouvre de nouvelles perspectives. 

Désormais, le problerne ne se pose plus en termes de protection mais aussi et 

plus encore en termes de gestion.897 

A titre d'exemple d'applicabilité, on peut insérer dans les textes des biologistes le terme 

de patrimoine sans changer leur sens, et proposer ainsi la notion de «l'écologie du 

patrimoine » : 

1. Comme la bio-écologie, I'écologie du patrimoine requiert une méthodologie 

particulière : 

« L'écologie (du patrimoine ) est à la fois analytique et synthétique. Son 
originalité, par rapport aux autres sciences de la vie, tient au niveau 
d'intégration élevé de ses objets d'étude, ce qui lui impose des méthodes 
particulières »; 

2. elle rapporte une interdépendence des intérêts 

« Ia cohésion de sa composante vivante (i.e. la société humaine) est 
entierement assurée par la complémentarité d'intérêts des éléments qui la 
composent »; 

3. et souligne la conservation et l'adaptation (ou l'intégration) 



« la conservation de la nahire (ou du patrimoine) n'est pas une opération 
muséologique visant seulement à figer Ies produits du passé, mais c'est la 
mise en œuvre de moyens nécessaires au maintien ou même à I'adaptation 
des strat6gies adaptatives : consemer In nature, c'est lui consemer ses qualités 
adaptatives. >> (ces derniers italiques sont dans le texte). 

Si l'expression est neuve, le concept qui sous-tend l'expression «écologie du 

patrimoine >> est présent depuis tr&s longtemps dans le domaine de l'intervention 

patrimoniale. De nombreuses réflexions professiomelles font ressortir I'importance 

d'une perspective globale du patrimoine. Ainsi, cette perspective se trouve en filigrane 

dans les postulats des Nouvelles muséologies, lorsqu'en 1971 Georges Henri Rivière, 

dans un échange avec Hugues de Varine, inventa le mot écomusée ,898. Par ce 

néologisme, il nommait l'idée d'une réalité muséale inscrite dans I'enviromement, par 

et pour ce dernier : « réunir, dans une réalité commune, le territoire et ses habitants, la 

mémoire et le temps présent usg9. 

De façon croissante, les intervenants euvrant dans les diverses disciplines du 

patrimoine recomaissent l'importance des liens entre ces différentes composantes et 

l'expriment d m  la pratique et dans la théorie. S'agissant de patrimoine mobilier, on 

parle des rapports de l'homme à l'objet dans le processus de sauvegarde : le « rapport 

onfiquaire, qui nourrit un besoin presque physique avec I'objet »m, «une machine ne 

vaut que par les rapports qu'elle entretient avec l'homme »ml, I'objet n'est pas du régime des 

choses mais de celui des personnes ~902,  portant ainsi l'accent sur la connexion entre 

l'objet et l'humain plutôt que sur l'objet dans son existence intrinseque. À Québec, le 

- - 

** DE VARINE, Hugues, « L'écomusée >> dans Vagues. Une antholode de la nouvelle 
muséolo~e, Tome 1, Mâcon, Éditions W, collection Museologia, p. 449. 
899 Ibid., p. 446-486. 
900 Michel de Reymaeker, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Mons, cite par Gérdd 
Grandmont dans sa conférence de clôture du colloque Québec-Mons 1996, Actes, Op.cit., p. 
251 - 
901 Marc Goujard, directeur de I'êcomusée de Fourmis, cité dans Ibid., p. 252. 
902 Nathalier Heinich, sociologue, cite dans Ibid., p. 252. 



concept d'une collection traitée sous un angle écologique s'affirme, entre autres, en 1996 

dans le Concept muséologique du nouveau Musée de l'Amérique française : 

Le Musée de I'Amerique française privilégie une pratique conservatrice initiée 
par I'école d'ethnologie française, qui articule le collectionnement et 
l'interprétation des objets autour de leur valeur de témoignage ou d'indice des 
phénomGnes culturels. (...) Dans une pensée très contemporaine, il appréhende le 
collectionnernent dans une perspective globale qui tient compte des collectiom 
comme ensembles. (...) On pourrait qualifier cette approche de systémique ou 
d'écologique. Des relations entre les divers ensembles, émerge une vision de la 
société sur les couches sociales, les cultures savantes ou populaires, les domaines 
civil ou religieux." 

S'agissant de patrimoine intangible, on traite des traditions, bien sûr, mais aussi 

des dimensions abstraites qui sont «de  I'ordre de la relation du public avec la 

mémoire ~904 .  La communauté internationale reconnaît qu'un patrimoine ne peut être 

isolé dans sa conservation : 

Ce sont des milieux de vie qu'il faut conserver et non seulement des cadres bâtis. 
C'est dans ce contexte que le patrimoine culturel immatériel prend toute sa 
signification. Les langues, les dialectes, les traditions orales, les accents, les 
coutumes, l'artisanat, les fêtes religieuses populaires, les marchés, autant de 
manifestations d'une culture ancestrale intimement ancrées dans chaque espace 
spécifique dont ils participent globalement à créer la << couleur >>%S. 

C'est peut-être dans le domaine de l'architecture que l'approche << écologique » 

est le plus facilement identifiable. Jan Tanghe souligne : << la v u e  est notre maison. 

Chaque grain architectural que nous disposons dans la ville doit être consideré non 

comme un élément isolé, mais comme la rnillioni&me partie d'un tout qui constitue 

Concept du Musée de I'Amérique francaise, ut6 par André Juneau, « L'intégralitb du 
patrimoine mobilier ; le Musée de Ia civilisation et ses composantes », dans Ibid., p. 107. Les 
caractères gras sont rajoutés. 

Entre autres, c'est Ie thème du colloque L'esprit des lieux. Le patrimoine et la cite, dont les 
actes ont ét& cités plus haut. 
Ws BARTHÉLEMY, JEAN, ci Le patrimoine architectural et urbanistique, facteur de 
réorientation de développement D, Conf#rence non publiée, Op. cit., p. 5. 



l'objectif essentiel (...). De même, Jean Barth61emy déiionce le morcellement 

fonctionnel de la ville instaure par les politiques de zonage - mais sa remarque 

s'applique à tout le champ patrimonial : 

Le temps est venu de comprendre que la ville assume des fonctions d'un tout 
autre ordre : celle de promouvoir et intégrer en un tout, dense et complexe, la 
plus grande diversité possible de fonctions élkmentaires ; celle d'une structure 
d'accueil exerçant un tel pouvoir d'attraction symbolique et culturel qu'elle est 
capable d'assurer les indispensables liens de solidarité entre toutes ces activités. 
Comment pourrions-nous qualifier ce type de démarche sinon d'écologique 
?go' 

Enfin, on doit souligner que même si la mise en pratique ne s'enclencha pas 

immédiatement, l'UNESCO reconnaissait, dès 1976, que le patrimoine ne pouvait être 

considéré en dehors de I'enviromement humain et naturel qui en conditionnait 

l'existence : 

Chaque ensemble historique ou traditionnel et son environnement 
devraient être considérés dans la globalité comme un tout cohérent 
dont l'équilibre et le caractère spécifique dépendent de la synthèse 
des éléments qui le composent et qui comprennent autant les activités 
humaines que les bâtiments, la structure spatiale et les zones 
d'environnement. Ainsi tous les déments valables, y compris les 
activités humaines les plus modestes, ont, par rapport à l'ensemble, une 
signification qu'il importe de preserver.908 

La notion d'écologie du patrimoine comprend donc tous les éléments contenus 

dans la modélisation du traitement patrimonial présentée dans cette étude et reflète la 

906 Jan Tanghe, cite par Jean Barthélemy dans « L'art architectural aujourd'hui », Bulletin de la 
Commission Rovale des Monuments, Sites et Fouilles, Op. cit., p. 25. 
~7 BARTHÉLEMY, Jean, << Conférence internationale sur les probl&mes économiques, sociaux 
et environnementaux de la ville >>, Op. cif., (photocopie de l'auteur, diffusion restreinte). 
~8 << Recommandation concernant la sauvegarde des éléments historiques ou traditionnels et 
leur rôle dans la vie contemporaine », UNESCO, MXe session, Nairobi 1976, dans Conventions 
et recommandations de l'UNESCO relatives à la protection du patrimoine culturel, UNESCO, 
Paris, 1990, p. 201. 



prépondérance du facteur d'integration à la modernité de la ville. De plus, la notion 

s'&end aux relations mêmes de ces éléments entre eux, avec toutes les complexités 

issues d'un tel réseau : causes et conséquences, retombées directes et indirectes, 

ruptures ou continuités, etc. Dans la perspective de l'écologie du patrimoine, la 

conservation doit donc se comprendre en fonction : 

de I'environnement physique (état de conservation, d i e u  de vie, impacts) 
de l'espace et du temps (ancrage au lieu, cc épaisseur >> historique, image) 
de la communauté qui I'a généré (perception, implication, éducation, 
valeurs) 
du cadre d'intervention (intervenants, motivations, type d'action) 
de l'usage (fonctionnalité symbolique, mémorielle, économique, sociale) 
de la modernité de la ville (développement, interculturdité, mondialisation) 

De sorte qu'une modélisation adéquate de la sauvegarde pahimoniale dépasse le 

tableau analytique, avec abscisse et ordonnée, et se présente plutôt sous la forme d'un 

cube, dont chacun des six côtés représentent les différentes facettes de la dynamique 

urbaine. Dans cette « totalité synergique ~ 9 0 9  qu'est la ville, la conservation du 

patrimoine - ou, le cas échéant, sa destruction - est un processus mouvant, en 

intégration constante avec ces constituantes, à la recherche continue d'un équilibre 

écologique. 

DE LA CONSERVATION PROSPECTIVE 

La recherche d'un tel équilibre mene au renouvellement de l'éthique de la 

sauvegarde patrimoniale. On a noté I'évolution radicale des trente dernières années 

dans ce domaine. Au plan du patrimoine ethnologique, cette évolution a mené à la prise 

en compte des patrimoines vernaculaires et immatériels, incluant l'homme lui-même 

909 BARTHÉLEMY, Jean, De la Charte de Venise à ceUe des villes historiques f i ,  Op. tif., p. 5. 



comme vecteur dtureI, renversant ainsi l'exclusivité du patrimoine monurnentd; au 

plan du patrimoine architectural, la sauvegarde inclut désormais des notions telles que 

I'authenticité circonstancielle, le respect des valeurs sociales, la polyfonctiomalit~ du 

patrimoine et la symbiose des perspectives économiques, sociales et cultuxelles. Les 

pratiques patrimoniales relevés à Mons et à Québec reflètent, des degrés divers, ces 

évolutions de concept et de praxis. 

c Une nouvelle orientation éthique s'élabore inexorablement (. ..) »910.. . << Cette 

éthique nouvelle, selon Jean Barthélemy, présente deux facettes distinctes mais 

complémentaires, rune étant essentiellement écologique, l'autre humaniste>>."' La 

deuxigme dimension, on le sait, transparaît à la fois dans I'élargissement de la notion de 

patrimoine et dans la << re-centration >> sur l'humain, avec le respect du patrimoine 

vivant, par exemple, ou avec la considération accrue des facteurs socioculturels lors 

des intementions. Elle se révele également dans le traitement des enjeux du patrimoine. 

Quant à la premiere de ces deux facettes, elle confirme la notion sous-jacente d'une 

écologie .du patrimoine. Françoise Choay, en conclusion de son œuvre magistrale 

L'allégorie - du patrimoine, formule en d'autres termes sa propre conception d'une 

éthique de la sauvegarde patrimoniale : « Elle engage un destin anthropologique, 

implique une vision du monde et un choix de société dont l'ampleur du syndrome 

patrimonial et son interprétation auront permis de mesurer l'urgence ».912 

<< Anthropologique », donc, humaniste >> et urgent », le patrimoine dans son 

entièreté systémique tient un rôle social qualifie de « propédeutique »913 par ce même 

auteur. C'est-à-dire qu'il assume une fonction d'introduction, de préparation pour ce 

no BARTHÉLEMY, Jean, « In valore vero dei monumenti », dans Restauro, Op. nt., p. 70-71. 
"1 BARTHELEMY, Jean, « L'architecture ou rart de sublimer les contraintes », Op. nt., p. 240. 
912 CHOAY, Françoise, Op. t i f . ,  p. 199. 
913 Ibid., p. 198-199. 



qui est à venir914 Cette projection vers l'avenir, qui englobe également une 

compréhension globale des traces héritées du passé, replace la sauvegarde du 

patrimoine dans sa perspective la plus importante - ou du moins, la plus permanente, 

celle qui résistera ou qui succombera aux choix de patrimonialisation des générations à 

venir : 

N'ayant plus pour objectif la conservation d'un patrimoine qui a, en tant que tel, 
un intérêt seulement relaü£ et limité, mais la conservation de notre capacité à le 
continuer et à le remplacer, cette propédeutique exigerait de repenser et de 
réinstaurer de fond en comble la totalité de nos pratiques actuelles du 
patrimoine. (. . .) Cette propédeutique trouverait pour la première fois sa place à 
l'école, en retrouverait une, depuis longtemps perdue, dans les écoles 
professionnelles et conduirait à la réactualisation d'activités artisanales 
mu1 tiples-91s 

La perspective du futur évoquée ici souleve toute la problématique de la 

transmission transgénérationnelle, dont la présence et l'importance ont été largement 

soulignées dans le cas de Mons comme à Québec. Au cours de l'étude, les observations 

ont révélé progressivement la complexité de la sauvegarde du patrimoine et le nombre 

élevé de facteurs qui interviennent. On en a conclu que le processus dépasse la 

simple >> entreprise de conservation et s'inscrit dans le fonctionnement de 

I'écosystème urbain. Celui-ci, schématisé par l'image d'un cube, permet de proposer la 

perspective d'une écologie du patrimoine. 

Cette notion est résolument actuelle et correspond aux préoccupations 

contemporaines d'environnement humain, d'intégration cultureIle et de 

développement durable. Dans sa contemporanéité, justement, tient-elle compte de la 

valeur future de la conservation ? Car on peut affirmer que là se situe la vulnérabilité 

914 « Properdeutique ; Premiere année d'études dans les facultés des lettres et des sciences, de 
1948 à 1966 ,, (Larousse 1998). 
9'5 CHOAY, Française, Op. cit., p. 198. 



ultime du patrimoine : dans le processus répétitif de patrimonialisation, gardera-t-il la 

place qui lui a été accordée ? 

En effet, dans la mesure où, comme on l'a observe, la conservation du patrimoine 

est tributaire de son intégration dans les interrelations complexes de l'écosystème 

urbain, la conservation intégrée se présente comme une première étape. Une fois que la 

sauvegarde est opérée et que le patrimoine participe de facto au développement de sa 

communauté, il importe de maintenir cette intégration du conservé. À défaut, on peut 

supposer que le patrimoine, même ayant fait l'objet de mesures de conservation, 

redevient vulnérable s'il ne peut maintenir sa contribution effective dans son d i e u  

évolutif. Dans la perspective d'un écosystème en constante évolution, cette réalité exige 

une capacité d'adaptation du patrimoine, qui constitue un défi supplémentaire pour ses 

La conservation intégrée se prolonge donc dans ce que l'on pourrait nommer la 

44 consenration prospective », c'est-à-dire, une démarche prenant en compte les causes 

techniques, scientifiques et sociales qui accélgrent l'évolution du monde moderne, et la 

prévision de situations qui pourraient découler de leurs influences conjuguées » 

(Larousse 1998). La notion de « conservation prospective » garde la perspective 

écologique et relie entre eux les éléments les plus significatifs des grands principes de 

sauvegarde. Nombreuses sont les intementions et les écrits qui y font allusion, 

indirectement, en faisant référence à l'importance de la transmission du patrimoine. 

Jean-Marie Vincent, d'ICOMOç, résume l'essence du concept lors qu'il parle d'un 

<< patrimoine riche de sens, de culture, mais aussi d'usage pour les héritiers ».917 

Sans qu'il soit nécessaire de faire appel a des exemples concrets, on peut néanmoins 
rappeler, pour preuve, le cas qu4bkois du Mail Saint-Rh,  qui, malgré des tentatives de 
conservation dans les annees 1970, n'a pu maintenir son intégration dans l'activité &onornique 
de la ville. Tombé en désuétude, il renaît, 25 ans plus tard, grâce au renversement des 
interventions précédentes (voir chapitre 6). Exclu du processus de patrimonialisation, il y est 
réinserf5 lorsque se rétablit son rôle socio-économique. 
917 VINCENT, Jean-Marie, Op. cd., p. 45. 



Axee sur I'adaptativité du patrimoine et le maintien à long terme de sa 

fonctionnalité dans le système urbain, construite sur les principes de la conservation 

intégrée, la << conservation prospective » est donc une gestion patrimoniale actuelle qui 

doit composer avec les transformations contextuelles continuelles. Indéniablement, on 

la retrouve à la base de la nouvelle éthique et au cœur de la «démocratie du 

patrimoine », puisque la transmission intergénérationrielle et interculturelle en sont des 

facteurs primordiaux: « participer à la protection de ce patrimoine commun afin de 

pouvoir transmettre ces témoignages concrets de l'histoire aux générations futures, c'est 

faire preuve de 'citoyenneté responsable' ».918 

Enfin, la conservation prospective » relie les traces du passé aux réalités du 

présent, et les deux aux enjeux de l'avenir. Pour utopique que puisse paraître cette 

affirmation, elle replace la notion de perennité au cœur de la problématique de 

sauvegarde patrimoniale. Elle pose un regard d'avenir sur les interventions présentes et 

oppose à la tentation du << court terme » les obligations du gestionnaire. Cette 

surimposition d'une dimension diachronique dans le concept déjà complexe de 

l'écologie patrimoniale apparaît, en bout de piste, fondamentale et incontournable. Car 

la conservation du patrimoine pour l'usage des générations suivantes est la raison 

d'être de la sauvegarde. C'est peut-être dans l'éthique de cette transmission que se 

trouve I'insaisissable « compétence d'édifier » de Française Choay, tant sur le plan 

matériel qu'immatériel. 

918 BARTHÉLEMY, JEAN a Le patrimoine architectural et urbanistique, facteur de 
réorientation de développement », Conf&ence non publiée, Op. tif., p. 3. 
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6. Sites Internet 

1 .  COLLECT~ONS ET OUVRAGES DE RÉFÉRENCE GÉNÉRALE 

BOUTINI Gérard. L'entretien de recherche qualitatif. Montréd, PUQ, 1997. 

CHASLIN, Francois. Une haine monumentale. Essai sur la destruction des 
villes en ex-YougosIavie. - Paris, Descartes et Cie, 1997. 

Contributions au renouveau du folklore en Wallonie. Collection dirigée par la 
Commission Royale belge du folklore, Bruxelles, de 1960 à 1971. 

DELFANTE, Charles. Grande histoire de la ville, de la Mésopotamie aux 
États-unis. Paris, Armand Colin, 1997. 



DYROFF, Hansrneter. Protection et animation culturelle des monumentsL 
sites et villes historiques en Europe. Bonn, La Commission Dyroff, 1980. 

FollcIore de Belnique. Guide des manifestations et des Musées. Bruxelles, 
DIFÉD~T', 1974. 

GAUTHIER, Benoît (dir.). Recherche sociale. De la problématique à la collecte 
des données. SilIery, PUQ, 1992. 

GENEST, Bernard. Le ~atrimoine immatériel. État de la question. Québec, 
MCC, 1995. 

Géomaphie aujourd'hui. La Belgique en Europe. Bruxelles, Éditions A. De 
Boeck, 1978. 

Guide pratique de la décennie mondiale de développement culturel 1987- 
1997. Paris, UNESCO, 1987. 

JEUDY, Herui-Pierre. Courir la ville. Paris, Les Éditions de la Villette, 1997. 

L'Europe aujourd'hui. Les hommes, leurs pavs, leur culture. BruxeUes, Artis- 
Historia, depuis 1991. Collection dirigée par Albert DIHaenens. 

La culture : clé de développement. - Paris, UNESCO, 1983. 

LANDRY, Réjean. L'analvse de contenu. Park, PUF, 1989. 

MATHIEU, Jacques (dir.). Les d~namismes de la recherche au (Nébec. 
Québec, CÉFAN/PUL, 1991. 

Mons. Le guide. Tournai, Casterman, 1997. 

MUCCHIELLI, Alex. Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences 
humaines et sociales. Paris, Armand Colin, 1996. 

Recueil des chartes et autres jruides. Tourisme et patrimoine. Québec, OVPM, 
1997. 

Série d'Études. Comité des Monuments et Sites. Strasbourg, Conseil de 
l'Europe, depuis 1965. 

SIMARD, Cyril. Pahimoine muséolo~que - au Ouébec. Reperes - 
chronolo~ques. Quebec, Commission des biens culturels du Québec, 1992. 



Situation européenne du patrimoine architectural : mononraphies nationales. 
Strasbourg, CE, 1978. 

et revues locales d'histoire, d'archéolo~e et de folklore. Répertoire, 
no 181 (1995)- 

Tradition waIIome. Ethnonaphie, didectoloaie, onomastique. Bruxelles, 
Ministère de la Région wallonne, depuis 1986. Collection dirigée par Ie 
Conseil supérieur d'ethnologie avec la collaboration du Conseil supérieur des 
arts et traditions populaires et du folklore. 

TREMBLAY, Ginette, Guide d'inventaire des objets mobfiers. Québec, MCC, 
1994. 

YSEBAERT, Clair (dir.). Politicographe. Memento politique 1995. Zaventem, 
Kluwer Editorial, 1995 (13e édition). 

2 . 1  ~NFORMA TEURS  ANONYME^ (7 0) 

Cinq hommes, cinq femmes, avec la répartition démographie suivante : 

Répartition 

des groupes 

d'âge 

Lieu de résidence 

(ou d'origine) 

Scolarité 

caractéristique 1 femmes : 4 

0 30 ans à 49 ans 1 
50 ans et d u s  11 

européen 

Études 2 
supérieures 

hommes : 6 

2.2 /NFORMA TEURS ~DENTIFIES (36) 



N. B. : Satrf indication contraire, les infinnnteurs sont de la Ville de Mons ou des 
environs immédiats, ou y ri.mailIent. Les titres et fonctions étaient exacts en 1998 et 
peiinmt moir changé depis.  

ABRAHAM, Jean-Franz, president, Carrières Gauthier-Wiricqz, et 
responsable de la formation dans le compagnonnage des Tailleurs de Pierre 
(CE) 

ANTOINE, Marthe, conservateur, Musée international du masque, Binche, et 
chef du senrice culturel de la VilIe de Binche 

ARNOULD, Marie, conservateur, Musée du centenaire, Mons 

BALLESTER, José Maria, chef, division du patrimoine, Conseil de 1'Europe, 
Strasbourg 

BARTHÉLEMY, Clément, directeur artistique, OMCFB 

BARTHÉLEMY, Jean, professeur, Faculté Polytechnique de Mons 

BAVAY, Gérard, historien, directeur de la collection Hanonia 

BENRUBI, Richard, directeur, Services techniques de la Ville de Mons 

BRISE, Jean-Emmanuel, Ateliers de la FUC AM 

BUSINE, Françoise, directrice, Grand-Hornu Images 

CERN, Annachiarria, directrice à la division du patrimoine, Conseil d e  
l'Europe, Strasbourg 

DEGHILAGE, Michel, directeur, Musées Communaux de Mons 

D'HAENENS, Albert, professeur, Université Catholique de Louvain, Louvain- 
la-Neuve 

de THYÇSE, Mikhaël, adjoint au directeur, division du patrimoine, Conseil de 
l'Europe, Strasbourg 

de REXMAEKER, Michel, conservateur en chef, Musée des Beaux-Arts de 
Mons 
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DUCASTELLE, Jean-Pierre, president, Conseil supérieur de Z'ethnologie, et 
vice-président du Conseil supérieur des ATP et du folklore 

DULIÈRE, Cécile, conservateur, Musee du folklore et de la vie montoise, 
Mons 

DUVOSQUEL, Jean-Marie, professeur, Universite de Bruxelles 

FOULON, Pierre-Jean, conservateur, Musée de Mariemont 

GHENNE, Sylvie, secrétaire, Commission Royale des Monuments, Sites et 
Fouilles, Mons 

HAMAIDE, Jacques, président, ASBL Procession du Car d'Or 

HIRAUX, Françoise, chercheur, Université Catholique de Louvain, Louvain- 
la-Neuve 

LECLERCQ Freddv, président, ASBL Les carrières de la Malogne 

LECOMTE, Marcel, président sortant, Maison de la mémoire de Mons 

LO'ITLN, Hervé, coprésident, Ducasse de Mons, et responsable de l'itinéraire 

MARTIN, Fernand, directeur, Office du Tourisme de la Ville de Mons 

MATTHYS, André, inspecteur général, direction générale de l'Aménagement 
du Temtoire, du Logement et du Patrimoine, Ministère de la Région 
wallonne 

PATRIS, Jacques, president sortant, Maison de la mémoire de Mons 

PIÉRARD, Chris tiane, conservateur honoraire, Bibliothèque, Université de 
Mons-Hainaut 

PLUMIER, (. . .), directrice, Journées du patrimoine de Wallonie 

POURBAIX, Étienne, attaché, cabinet du Ministre Liénard (1995), Conseil 
régional wallon, Namur 

RAEPERS, Georges, réalisateur, combat dit << lume~on >> 
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SARLET, DaniGle, directrice gén&ale, division du patrimoine, direction 
géneale de l'Aménagement du Temtoire, du Logement et du Patrimoine 

SCHILS, Jean, président, Maison de la mémoire de Mons 

VAN- CAENEGEM, Benoît, conservûteur, Trésor de la Collégiale Saïnte- 
Waudm 

WKLEMS, Maryse, responsable de la promotion, Grand-Hornu Images 

Joumées du patrimoine à Mons 1994. Thème : Le patrimoine religieux 

Journées du patrimoine à Mons 1995. Thème : Le patrimoine civique 

Journées du patrimoine à Mons 1996. Theme : Le patrimoine rural 

TA Ducasse de Mons 1996 (observation de la descente de la châsse, de la 
procession et remontée du Car d'Or depuis la Rampe Sainte-Waudru) 

La Ducasse de Mons 1998 (observation du combat dit Lumeçon depuis le 
campanile de l'Hôtel de ville) 

Joumée spéciale au Château des Ducs d'Havré, 1998 

2.4 DOCUMENTA TION MEDIA TÏQUE 

La Ducasse de Mons 1997, Office du Tourisme de Mons (cassette A-V), 1997. 

La Ducasse de Mons. Intésale du pronramme musical, Office du Tourisme 
- 

de Mons (CD), 1996. 

La restauration du Beffroi de Mons. Les travaux effectués de 1984 à 1992, 
Production : Ministère de la Région w a l l o ~ e  (cassette A-V), 1997. 



ALION, René. Les Borains. Drame populaire en trois actes et un prologue. s l ,  
Quaregnon, s.d. 

Brochures de présentation (produites par l'échevinage à la culture de la Ville 
de Mons) : 

Les musées 

Le Musée Chanoine Puissant 

Le Musbe d'archéologie préhistorique et gallo-romaine 

Le Musée de la guerre 

Le Musée de la céramique 

Le Musée de numismatique 

Le Musée des Beaux-Arts de Mons 

0 Le Musée des processions du Hainaut 

Le Musée du folklore et de la vie montoise (Maison Jean 
Lescarts) 

Le Musée François Duesberg (musée d'arts décoratifs) 

Les monuments 

La Collégiale (feuillet) 

La Collégiale (brochure de 46 pages) 

L'Hôtel dé viile 

Le Beffroi de Mons et son carillon @rochure de 28 pages) 

La chapelle Saint-Calixte et le square du Château 

0 La Machine à eau 

La Maison Vincent Van Gogh 

0 L'église sainte-Élizabeth 

0 L'église de Saint-Nicolas-en-Havré 

a La paroisse de Notre-Dame de Messines 

Le Château d'Havré 

0 Le Val des écoliers 



Autour de la Ducasse 

Les fêtes de la Trinité. en la Collégiale Sainte-Waudru 

La procession du Car d'Or 

Les << Beubeux >> 

Le combat dit << lumeqon » 

Le Trésor de Sainte-Waudru 

Brochures de presentation (autres) : 

L'Association des musées du Hainaut 

La Commission Royde des Monuments, Sites et Fouilles 

Mons à l'heure du TGV (SNCB) 

de B E ,  Thierry. << Bilan des CCAT en Wallonie >>. Causerie prononcée lors de 
l'assemblée générale de Sauvegarde et avenir de Mons, juin 1997, reprise 
partiellement dans Dossier Espace-vie, - Maison de l'urbanisme du Brabant 
wallon, no 5 (mai 1997). 

DURIEUX, CIaude. Grand-Homu. Donrment de présenfation. 

FILION, Serge. << Démocratie, urbanisme, decentrakation, fiscalité et gestion 
dynamique des paysages québécois n. AUocuüon non publiée, Réunion 
annuelle de l'Association québécoise d'urbanisme, 14 juin 1996. 

Guide du Parc et du Musée Royal de Mariemont Maiiemont, Éditions du 
Musée Royal de Mariemont, 1993. 

LEENS, Luc. Un an de CCAT à Mons. Pour quoi faire ? x Conférence 
prononcée lors de l'assemblée générale de Sauvegarde et avenir de Mons, juin 
1997 dans Sauvegarde - et avenir de Mons (février 1998). 

Memoire d'une ville. Mons depuis 1830- Mons, Maison de la memoire, 1989. 

PIÉRARD, Christiane. L'hôtel de ville de Mons. Bruxelles, MRW/Ville de 
Mons, 1995. Collection << Carnets du patrimoine >>- 

Sainte-Waudru, Mémoire d é n a i r e .  Mons, M e o n  de la mémoire, 1988, 

Schéma de structure de la ville de Mons. Rapport 8, Phase 3 - Étape 7. 
Objectifs détaiU6s (provisoires), mars 2000. 



2.6 DECLARA ~ O N S ,  CONVEN77ONS, RAPPORTS, ENONCES DE 
POUT~QUES D 'ORGANEMES GEÇ~ONNAZREÇ DU PA TMO~NE 

Aména~ement du territoire. Ministere de Ia region wallonne, 1990. 

Vol. 1 : Le rè~lement communal d'urbanisme : Concept, contenu, 
procédures ; 

Vol. 2 : Le schéma de structure communal : Concept, contenu, 
procedures ; 

Vol. 3 : Le r é m e  de décentralisation : Concept, mise en œuvre. 

BARTHÉLEMY, Jean. Mons, Revivre en ville. Mons, Faculté Polytechnique, 
1988. 

BARTHÉLEMY, Jean. Mons, hier, aujourd'hui, demain. Mom, Faculté 
Polytechnique, 1988. 

Charte de Venise, UNESCO, 1966. 

Classes du patrimoine et Classes européennes du patrimoine culturel. 
Rapport de I'ECC. Paris, UNESCO, 1999. 

Conseil des monuments et sites du Québec : 

Venise, Amsterdam. Domment 3 

La Charte de Venise. Document 6,1977 

Document sur la pierre. Printemps 1979 

Le musée national de la civilisation: prise de position du CM=. 
Document 14,1981 

L'interprétation du patrimoine. - Document 16,1982 

Colline Parlementaire. Document 4,1987 

Conventions et recornmandations de I'UNESCO relatives à la protection du 
patrimoine culturel. Paris, UNESCO, 1990. 

D'ANJOU, Rémy. Les Médiévales de Québec. Hier, auiourd'hui et demain. 
Rapport présenté par - la Direction ~énérale de la Corporation des Médiévales 
de Québec (circulation interne). 

DMaration d'Amsterdam. UNESCO, 1976. 



First Conference on the Conservation, Restoration and Revival of Areas and 
Groups of Buildings of Historïc Interest. Caceres, ICOMOÇ, 1967. 

Fonds social européen OBfECTIF 1. Vade-mecum. Bruxelles, 1993 (circulation 
interne). 

Guide de la rénovation urbaine en Wallonie. s.1. Aménagement du Temtoire 
et du Logement pour la Région wallonne, 1975 (2e édition 1977). 

La politique culturelle du Québec. Notre culture, notre avenir- Québec, 
Ministère des Affaires culturelles de Québec, 1992. 

La protection du patrimoine culturel : manuel des législations nationales. 
New-York, ICOM, 1974. 

Le patrimoine culturel : un défi économique et social. Rapport réunion des 
directeurs du patrimoine des états parties contractantes à la convention 
culturelle européenne, Strasbourg, le 28 août 1995 (non publié). 

Les Medievales de Québec. Étude d'impact. Impact Recherches, septembre 
1993 (circulation in terne), 

Les sens du patrimoine La revue 97-98, Projets de pédanoae - du patrimoine, - 
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1998. 

Memento sur les classes européennes du patrimoine. Rapport au Groupe 
spécialisé en sensibilisation au patrimoine culturel. Bruxelles, Conseil de 
l'Europe, 1993. 

Mémoire de la Commission des biens culturels du Ouébec présenté à la 
Commission parlementaire sur la culture. Québec, 17 septembre 1991 (non 
publié). 

Moniteur belge - 22.05.1999. Textes de loi << Livre III - Dispositions relatives au 
patrimoine ». Chapitre I << Integration du patrimoine dans le cadre de vie de la 
société contemporaine m. Articles 185 B 191. 

Patrimoine mobilier et ensembles décoratifs. Rapport final d'activités. Conseil 
de l'Europe, Strasbourg, le 28 aofit (non publié). 

Plan de développement réRiona1 (1994-1999) concernant l'Objectif 1 du Fonds 
social européen pour la province du Hainaut. Septembre 1995 (non publié). 
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Quartier Saint-Roch. Concept de revitalkation et plan d'action 1999. CDÉU 
(cir<-uIa tion interne). 

Rapport du Groupe d'études sur le Carnaval de Ouébec, 1982 (non publie). 

Rapport sur l'aména~ement de Place-Rovale à Chiébec. La Haye et Ouellet, 
urbanistes et architectes, 1972 (document polycopie CDÉU). 

Principes directeurs et politiques de gestion Parcs Canada, 1994 (circulation 
interne). 

Rapport du conseil communai. Mons, Archives de la Commune de Mons, 
octobre 1862. 

Rapport sur les politiques du patrimoine culturel en Europe: Belpique. 
Analyse des politiques nationales du patrimoine culturel. L'EU~O& et la 
coopération culturelle, Paris, UNESCO, 1996. 

Rapport de swthese Patrimoine du quartier Saint-Rd, présenté à la Ville de 
Québec, 1996 (circulation interne). 

3. ACTES, COLLECTIFS ET PERIODIQUES 

Actes de la XVIe Conférence ~énérale du Conseil international des musées. 
Musées : v a-t-il des Limites ? m. Québec, ICOM, 1992. 

Actes du ler colloque international des villes du patrimoine mondial 
(Québec). Québec, OVPM, 1991. 

Actes du 2e colloque international des villes du patrimoine mondial (Fez). 
Québec, OVPM, 1993. 

Actes du 3e colloque - international des villes du patrimoine mondial (Bergen). - 

Québec, OVPM, 1995. 

Actes du 4e colloque international des villes du patrimoine mondial (Evora). 
Québec, OVPM, 1998. A VENIR 

Actes du colloque A New Role for Planning : The Regeneration of Towns and 
Villages. Liège, Mardaga, 1995. 
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ADAMS, Lowell et Daniel LEEDY (dir.). uitemretinp: Man and Nature in the 
Mehopolitan Environment Preceedings of the ,National Symposium on 
Urban Wildlife, Columbia, National Institute for Urban WildLife, 1987. 

BONNETTE, Michel (dis.). Plan d'actions intégrées pour la sauvegarde du 
Vieux-Qukbec D dans Actes du premier colloque international des villes du 
patrimoine mondial. Québec, OVPM, 19%. 

Bulletin de la Commission Rovale des Monuments, Sites et Fouilles. Namur, 
DGATLP, 1994-1995. Tome 15. 

Bulletin bimestriel de liaison du cercle de cartophilie du Borinage et de Mons, 
no 103 (novembre-décembre 1994). 
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EXEMPLE DE MATÉRIEL DE CLASSE DU PATRIMOINE AU GRANPHORNU 



L'ENFANT 
ET LA FEMME 
DANS LA MINE 
Le dessinateur nous a rencontrés. mes parents et 

moi. alors que nous panions au travail. Vous le 

voyez à notre costume : nous sommes ouvriers 

mineurs. Papa a 43 ans, Maman 35 et moi 1 1. 

J'ai deux frères et une soeur. plus jeunes, qui ne 

travaillent pas encore et sont gardés à la maison 

par mes gands-parents. 

Dans quelques mois. mon petit frère de 9 ans 

viendra travailler avec nous. Comme moi. il 

s'occupera au fond de la mine à pousser les 

wagonnets. évacuer les terres. amener 12 bois qui 

sert à encadrer !es galeries. .. 
La première fois il aura. comme moi. peur du 

bmit. de l'obscurité, de la poussière et aussi des 

grandes personnes qui crient beaucoup. Puis. 

comme moi. il s'habituera. Dans notre Bori- 

nage. c'est ainsi pour tous les enfants d'ou- 

vriers. C'est notre vie et nous n'en avons jamais 

connue d'autre. 

Les filles aussi descendent dans la mine, mais 

un peu plus tard. Comme pour Maman. leur tra- 

vail consiste sunout à pousser les chariots dans 

des galeries peu élevées. Quand Maman a com- 

mencé ri travailler. en  1840, elle avait 1 1  ans. 

comme moi aujourd'hui. Elle m'ri r x o n t i  

qu'elle quittait la maison ii 3 heures du matin et 

ne rentrait qu'a 7 heures le soir. En hiver, elle ne 

D O C L N E S T  31 
L'nt famille de mineurs. 
Extrait de C. LE.tlOSSIER. "Le Borinage". dans Eu?. V.45 
BEhfEL. Lu Brl;.iyrrr i!liwr&. r. 7. Br~.uclles. lSS7. p. 45. 

voyait le soleil que le dimanche. Cs q u i  lui  a éci 

le plus pénible au fond. c'est le chanpemenr 

d'air : très chaud et lourd mais avec dès bouf- 
fées d'air froid qui collent sur les os la trmspira- 

tion due au travail. On dit qu'on peut recon- 

naîtrs les enfants de la mine rien qu'h la pâleur 

de leur visage. Quand elle rentrait de la mine. 

,Claman cillait -bglaner'* sur le terril des mor- 

ceaux de charbon qu'on peut encore faire brûler. 

Le travail de Papa est trks dur. II est "ouvrier 5 

veine". c'est-&dire qu'il abat le charbon Zn 

frappant d'un pic avec de très grands coups. 

C'est le travail le plus fatigant de tous mais il 

est mieux payC. ~~~~~~2 cela. i l  faut bien que 

>laman et moi nous rapportions riussi n o t e  

petit sül:iirt. sinon. Papa dit toujours qu'on n'y 

arriverair pas. Au moins la rnoitie de ce que 

nous gagnons sert ti acheter de la nourriture et 

encore. c'est le potager Jz Papa qui nous four- 

nit les pommes de terre et les lé, *urnes. 



Quand b h m m  sait que Papa va toucher sa 

quinzaine. je vois bien qu'elle s'inquiilte s'il ne 

rentre pas 5 l'heure habituelle. Souvent i l  repas- 

se au cabaret de la fosse et quand il  en revient, 

il n'est pas comme d'habitude. Parfois. Maman 

doit mème aller le rechercher. 

.LIoi. au  fond de la mine. pour le moment. je 

suis bouteur. C'est moi qui fais passer Ir char- 

bon de la taille dans la voie avec une prIle. 

C'est un travail penible. qui me casse le dos et 

h pelle est bien lourde pour mes mains. mais je 

ne suis jamais loin de Papa. 

11 y a trois ans. un groupe de Messieurs est 

venu faire une enquete dans notre fosse. A la 

sortie. ils ont dit : "Ln Borain de 40 ans, sain et 

robuste est chose presque impossible à trouver 

aujourd'hui". Je l'ai retenu parce que c'était 

l'âge de Papa et qu'il tousse beaucoup. 

Le matin. c'est la course. Je me débarbouille 
12 nez très vite et j'avale mon déjeuner : du café 

au lait avec beaucoup de chicorée et du pain. 

Pour la journée. j'emponc mon "bidon" de café 

au lait et du pain avec un peu de beurre que je 

manserai tout en travaillant. Quand je rentre du 

travail. très fatigué. je mange de la soupe ou 

des pommes de terre avec des légumes et je me 

couche très vite après m'ztre nettoyé de la 

poussière du fond. Malgré tout. il m'en reste 

toujours autour des yeux. 

L'icole ? J'y suis aIl6 un peu mais maintenant 

ce n'est plus possible. Il y a une petite école du 

soir où on apprend j. lire et compter à 1 km de 

chez nous mais quand je rentre de la fosse. je 

suis beaucoup trop fatigue pour y aller. 

Le dimanche. enfin. je peux dotmir plus tard. 

parfois jusqu'à midi. Apres le repas du diman- 

che. le vrai repas de La semaine. je joue un peu 

puis je cours jusqu'à l'égiise pour les vêpres et 

le catéchisme. puisque l'an prochain. je ferai 

ma communion. Tout ce  qu'on m'y apprend, je 

dois le retenir par cœur puisque je ne sais pas 

écrire. A la maison, personne ne lit ni n'écrit. 

D'aillzurs nous ne parlons pas le français mais 

notre parois borain et il a fallu '*traduirew pour 

vous ce que j'ai exprimé dans ma langue. 

Ne croyez pas que mon cas soit exceptionnel. 

Dans la Belgique du milieu du XIX- siècle. tous 

les enfants d'ouvriers travaillent, à la ville 

comme dans les campagnes. L'icolz n'est pas 

pour nous puisqu'on nous met au travail dès 

que nous sommes capables de comprendre un 

ordre. de l'exicuter et que nous avons la force 

physique d'accomplir ce qui nous est demande. 



Applications pédagogiques L 

Sur le document nJ 30. h quoi voyez-vous que 

la f~rnillt: part au travail '? 

Décrivez 1'6quiprment de chacun. En quoi Èvo- 

que-t-il des travailleurs. en quoi ivoque-t-il des 

mineurs '3 

- 

Etablissez le schéma de la famille décrite dans 
1s texte introductif en indiquant L'âge de cha- 

cun. Comparez avec celui de votre propre 

famille. 

3 
D'après le texte introductif, relevez six consé- 
quences physiques du travail des mineurs. 

Précisez ce que mange quotidiennement le gar- 
con. Que manque-t-il à cette nourriture pour 

ître équilibrée '? Comparez avec la vôtre. 

Lisez le texte ci-dessous et décrivez le travail 

fait par les femmes e t  les enfants. 

Le rapponeur a clriss2 en huit cririgories les types de tr3- 

vaux ef'fectut3 par les femmes et les enfants dans les 

charbonnages. Ou plutôt, il n'ri pas parlé de travail. son 

expression est : -'voici le lot qui kho i t  aux femmes. aux 

t'iiles ou aux enhnts d5s l ' igs de 11 ans" : 

1 ' Le trrinsport par chariots dans les fausses voies. ou 

voies interm&iiaires. du charbon pendant le jour. des 

pierres C C  des terres p e d a n t  la nuit- Les galeries 

comptent parmi les moins Zkv2es. On donne i ce 

genre de travr?il le nom de hierchrtge ou traînage. 

L e  remblayage des taiiles pendant Ia nuit. lequel 

consisrs i rcrnp[ricer le charbon exmit par les pierres 

dÈtachir's pour avancer la vois. 

Le boutage. opirxicn qui sert i faire passer Ir char- 

bon de la raille dans la vois ri ['aide de pelles. 

Ces divers travaux occupent les deux sexes. 

Le rnaniemenc des freins. 1s soin d'attacher des cha- 

riots sur les plans inclinis. qui sont nombreux dans 

les systimes d'exploitrition en tailles d'dlon, cement. 

La manoeuvre des rrsuils. employés pour dever soir 

le charbon sur des plans inclines en vailies. dit 

dkfoncemsnts. soit des pierres des puits en voie de 

creusement ou d'approfondissement. connus sous le 

nom d'avaleresses. 

Le service des pompes. 

La ventilation des travaux préparatoires. 

Les deux dernikres op6rations. dans la plupan des 

fosses. ainsi que la manoeuvre des freins et des 

treuils. sont plus spécialement réservées aux femmes 

ou filles. 

Les fonctions auxquelles sont pripos2s les enfants 

en dehors du traînage et du remblayage consistent i 

accompagner les raccommodeurs de voies, à transi& 

rer du bois d'une place à [ ' aum.  à aller allumer les 

lampes ireintes pour les reporter dans Iss raiiles. à 

suivre les trains de wagons conduits par des che- 

vaux. 

Quant 3 la durée de ce travail. elle "varie entre huit 

et douze heures. La tache commence vers 1.5 et 6 heures 

du matin. Aux ouvriers de jour succedent mssitôc les 

ouvriers de nuit". 

Extrait J. NECVILLE, Condition ouvri2re. cru .W siGc!c'. 
1. 1 .  Bru.uelles. 1976. p. 136. 



"Il n'y a que des bouteuses et des chargeuses i 

la taille. les hommes reculant devant cette 

bsso~ne riccablantz qui consiste i ramener le 

charbon qu'on vient de détacher de la veine et ri 
le jsrtr dans des chariots. en deployant dans 

une position gênante, une force muscuhire 

consid6rable." 

En quoi ce travail est-il parriculiirement 

pknible 'I 

Pourquoi est-il réserve aux femmes ? 
Extrait de E. GLBN.  "Le travail des femmes et des enfmts en  
BeIgique rivant !SS9". dans Les Cirhiers de lu Fonderie. 7. 

1999. p. 9. 

Quelle est l'occupation des femmes p h o t o p -  

phi& dans le document no 3 1. 

Dices en quoi leur travail est pénible et dan, oereux. 

- 

Observez le document no 32. En sachant que 

100 dmJ de charbon pèsent environ 90 kg, que 

le wagonnet mesure 1 rn 20 de long. 60 cm de 

large et 40 cm de hauteur, quelle c h q e  pousse 

ce g q o n  '? 

En 1556. uns jeune "hiercheuse" de 17 ans 
affirme pousser 60 à 70 wagonnets par jour. 

Quelle charge totale pousse-tzlle pour la journée '? 

E. GCBIN. Ioc cit.. p. 9. 

- - - . - - - . - - 

Que pensez-vous de cette affirmation dite en 

1562 5 propos des snt'rtnrs travaillant dans la 

mine : "Cc n'est pas un travail serieux qu'on 

leur impose et ils Ie font pour ainsi dire en 
jourin t". 

E. GLBIS. loc i i t . .  p. 3. 

Un dkcret de 18 13 interdisait de Faire descendre 

dans les mines des enfants de moins de IO ans. 

Un arretci royal du  LS avril LS84 porta cette 

limite r't 12 ans pour les prçons  et à I4 ans 

pour les filles. Ces lois sont-elles toujours res- 

pectées :' Consultez vos tableaux. 

Observez le document no 34. Il ivoque la jour- 

n6e de l'enfant mineur vers 1860. Complétez la 

partie int2rieure du disque sur base de votre 

propre horaire. 

--  - - 

Comparez la vie du jeune mineur avec ce que 

prescrit la réglementation du travail des jeunes 

aujourd'hui (document no 36). 

- - 

Examinez le relevz de la semaine du 3 1 

novembre 1868 (document no 35) .  

a) EtabIissez ce que sagne par mois une famille 

dans Itiquclle le pkre travaille au fond avec 

un fils de t 2 ans. t'autre fils qui a 15 ans tra- 
vaille en surface, la mère et la fille aînSr3 de 

16 ans travaillent elles aussi au fond (le 

tableau indique les salaires journaliers). 

b) Combien d'heures travaille-t-on par jour ? 

C )  Quel est le pourcentage d'ouvriers demeu- 

rant dans la IocalitS et d'ouvriers faisant des 
trije ts '? 



Comparez ce que =agen t  les hommes et les 

femmes et. à ;se Cgal, calculez le pourcentage 

de ce que gagne une femme par rapport h un 

homme. 

Sur base du tableau des sociités faisant parties 

0 de L'Association houillère du Couchant de 
Mons de 1589 (document na 37). 

a) Classez les charbonnages dans l'ordre crois- 

sant de leur nombre d'ouvriers. 

b) Quel est le nombre total d'hommes tra- 
vaillant au fond. 

c) Quel est le nombre total d'hommes tra- 

vaillant en surface. 

d) Quel est le nombre total de femmes tra- 

vaillant au fond. 

e) Quel est le nombre total de femmes tra- 

vaillant en surface. 

f) Calculez le nombre total d'enfants de moins 

a de 16 ans (garçons et fiIles) travaillant au 

fond. 

g)  Calculez le nombre total d'enfants de moins 

de 16 ans travaillant e n  surfrice, 

h) QueIles conclusions en tirez-vous ? 

Voyez où le Grand-Homu se situe par rapport à 

la moyenne. 

Regardez la colonne de droice du msme tableau 

(document no 37), on y parle des femmes qui 

ramassent des débris de charbon sur les temls. 

Cr sont les glaneuses. Quel pourcentage repré- 

sentent-elles par rapport aux ouvriers travaillant 

à I'exploitrition directe .? 

Vers 1570. glaner sur un terril rapporte 100 F 
par an. Combien d a  fait-il par jour de travail '? 

Comparez cette somme avec celle que rapporte 

une journge au charbonnage (document no 35). 
Est-ce une occupation principale ou occasion- 

nelle ? 

"Le père est houilleur, ouvrier à veine, âge de 

33 ans, la mère est âgée de 30 ans, elle va gla- 

ner sur le teml de la fosse pendant la journie et 

fait sa besogne de ménage pendant la nuit". 

Que pensez-vous de la condition de cette 

femme ? 
Combien gagne le minage (vers 1870) '! 

E. GUBLW. [oc. cic.. p. 3. 

Suggestions 
Le problkme du travail de l'enfant. Y a-t-il 

encore des enfants dans Ies mines 7 
Les droits de l'enfant. 
Le principe "à travail égal, salaire égal". 

La scolarité. 

Vocabulaire 
1. Qu'est-ce qu'une "hiercheuse" :' 
2. Quels sont les diffirents sens du verbe "_olriner" *? 





DOCCMEST 34 
Journée de I'enhnr mineur vers 1360. 



DOCLAIEST 35 
Relev i  de Iri semaine Ju 2 1 novembre 1868 au Grmd-Homu. 
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Les données numerotees. ci-dessous. se rapportent aux 32 colonnes da chiffres 
du tableau de  la page précédente : 

"SOCIETES FAISANT PARTIE DE L'ASSOCIATION HOUILLER€ DU COUCHANT DE MONS" 

1 - apres 9 heures du soir et avant 4 heures du matin 
2. apres 4 heures du matin et avant 9 heures du soir 
3. après 9 heures du soir et avant 4 heures du matin 
4. après 4 heures du matin et avant 9 heures du soir 
5. ayant plus de 16 ans et occupés a n'importe quelle heure 
6. Totaux 
7. pourcentage par rapport au personnel total 
8. après 9 heures du soir et avant 4 heures du matin 
9. apres 4 heures du matin et avant 9 heures du soir 

10. apres 9 heures du soir et avant 4 heures du matin 
11. apres 4 heures du matin et avant 9 heures du soir 
12. ayant plus de  16 ans et occupés a n'importe quelle heure 
1 3. Totaux 
14. pourcentage par rapport au personnel total 
15. après 9 heures du soir et avant 4 heures du matin 
16. après 4 heures du matin et avant 9 heures du soir 
17. apres 9 heures du soir et avant 4 heures du matin 
18. après 4 heures du matin et avant 9 heures du soir 
19. ayant plus de 21 ans et occupées à n'importe quelle hexe 
20. Totaux 
21 . pourcentage par rapport au personnel total 
22. apres 9 heures du soir et avant 4 heures du matin 
23. apres 4 heures du matin et avant 9 heures du soir 
24. après 9 heures du soir et avant 4 heures du matin 
25. apres 4 heures du matin et avant 9 heures du soir 
26. ayant plus de 21 ans et occupées à n'importe quelle heure 
27. Totaux 
28. pourcentage par rapport au personnel total 
29. totaux généraux 
30. apres 9 heures du soir et avant 4 heures du matin 

(moyenne de la derniere semaine) 
31. après 4 heures du matin et avant 9 heures du soir 

(rr:oyenne de la dernière semaine) 
32. Totaux 





Composition du cortège de la Porcession du Car d'Or 

1 , Joueurs de trompette droite 
2. Les trois hauts tambours et le blason de la ville 
3. Étendards symbolisant les institutions qui régissent la cité 
4. Paroisse sainte-Élirabeth (croix en argent, bannière et acolytes) 
5- La Confiérie de saint Georges 
6- La Confiérie de saint Éloi 
7. La Confiérie de Notre-Dame de Hal 
8- La Bonne maison Saint-Ladre 
9. La masse de saint Nicolas 
1 0, Notre-Dame de Montserrat 
1 1. Les Rolanduis 
12. Châsse romane de saint Symphorien 
13, La Confiérie des saints Crepin et Crépinien 
14. La Confiérie de saint Fiacre 
15. La Confiérie de saint Hubert 
16. La Confiérie de saint Aubert 
1 7. La Confkérie de sainte Barbe 
1 8- Carillon portatif 
19, Le reliquaire de saint Julien 
20. La statue de Notre-Dame de Bon-Secours 
2 1. La Confkérie de saint Jean le Décollé 
22. La statue de saint Arnould 
23. Le blason du chapitre noble de sainte Waudru 
24. Le reliquaire de sainte Aye 
25. Le reliquaire de saint Donat 
26. Le reliquaire de saint Hilaire 
27. Le reliquaire de saint Macaire 
28. Notre-Dame de Bon Vouloir (Havré) 
29. La Confiérie de Notre-Dame de Tongre 
30, La Confiérie de Notre-Dame du Rosaire 
3 1. La Confiérie de Notre-Dame d'Alsemberg 
32. Statue de Notre-Dame du Moulineau 
33. Une sainte famille 
34. Châsse et reliquaire de saint Ghislain 
35. Chanoinesses de Maubeuge 
36. Joueurs de fifie et de tambour 
37. La Dame bâtonnière et le Grand Bailli du Hainaut 
38. Les dames nobles du comté du Hainaut 
39. Chanoinesses du chapitre de Sainte-Waudru en habit de chœur du XVIe siècle 
40. Pages de Roland de Lassus 
41. Chanoinesses de Sainte-Waudm en habit de chœur du XWIe  siècle 
42. Reliquaires de la collégiale Sainte-Waudni 
43. Marguerite de Constantinople et sa suite 
44. Le chef de sainte Waudru 
45. Le timbalier à cheval 
46. L'homme de fa 
47. L'escorte d'honneur 
48. Le Car d'Or 
49. La châsse de sainte Waudru et la benoîte affique » 



CHARTE URBAINE DE MONS 



charte urbaine pour Mons 

1. OEi'vlOCRATISATION DE L'URBANISME 

1.1. L arnonaçêrnent d'une ville - option sur les problemes d'ac- 
srssioi i i t i .  localisacion des fonctions urbaints. création d'un onvi- 
ronnsment favsrable - compte assurémant parmi les facteurs qc i  
conaltionnent S ' ~ n e  maniere prépondermte. la vie de chacun da 
ses habitants. 
Or. il nP2st pas douteux qu'un manque d'information et des pro- 
c idures trop confidentielles dans I'elaSoration des projets entre- 
tiennsnt un cer:ain desinteressement de la population. Cette apa- 
thie est sxtrèmement défavorable sous deux aspects. Elle aboutit 
d'une part. a subordonner l'intérêt de la communauté urbaine a 
dzs interets par:iculiers ou des objectifs technocratiques étriqués 
sr d.autre part. a affaiblir notablement le sens des responsabilités 
civicues face A 1-environnement- 
AUSSI. 2st-il necoss3ire de mettre en place une procédure qui. en 
ne negliçeant 9as l'efficacité, favorise la 3articipation sffective du 
citoyen dans ie faconnage de sa ville. 

1 2. Une telie politique pourrait se concretiser notamment par  : 
une information aussi large que possible de tous les citoyens. 

A cet égard. un rOle oss~nt ie l  doit etre reconnu aux associations 
interossees par l'urbanisme et l'aménagement du territoire. 

I'crganisation systematique de consultations sur les options 
fondamentales et les prajets importants qui peuvent avoir une 
influence sur l'image et le fonctionnement de la ville. 

la création de comités de quartiers dont les initiatives de valo- 
risation de l'environnement seraient encouragées par les pouvoirs 
gublics. 

un effort considérable pour la sensibilisation et l'éducation dês 
anfants bans le domaine : visites guidees de la ville. analyse des 
caracteres spécifiques du tissu et des signes urbains. concours 
de ahotograpnie et de  d-ssin, initiation aux problémes d 'an imat ix .  
promotion de !a propreté urbaine. ... 

!a réalisation a'enquetes et d'études sérieuses sur I'e!at dt 
I hmiiat. du commerce. de l'artisanat et ces communications. 

la ?romoticn de concours d'idées Stir ia base de programmes 
clairsment Céfinis : rénovation d'îlots. ;romOtion commercial2 
a 'uno  rue. rnos i i i~ r  urbain .... 

2 1. Avant d'aborder ie probieme d e  1.amenactritnt de la vil:a. 
il %st nécissair= J P  situer son role dans un con!=x:z geographique 
:rsà !ar-e at snsriit? 4ans l e  p i r imétro de sa Z C r :  d'rnfluence im- 
neCiare (30) 

La groçrossive Ciminut~On d'influence des frontier-s qui forcement 
csractèrise la formation de  l'Europe. conduira a Gne nouvelle dis- 
ir:jution des zones a forte densité de populatlm. lesquelles se 
repartiront en metropoles régionales de plus d.un milltcn d'habi- 
tants. Actuellement défavorisee par sa position re!ativement excen- 
tricuê dans ie contoxte belge. l a  ville de Mons =st. par contre. si- 
tuée gaographiquemenf au centre d'un vaste c3mplexe d-agglo- 
merarions s'arc-Eoutant d'un coté sur Charlersi 2t les villes du 
Cêfitre et d'autre ?art. sur Valenciennes et Mauksuge. II s'agit en 
fait. d'un ?ore d e  croissance qui  présente de nrrnbreuses ana- 
logies .. mutatis mutandis .-. avec le triangle. 11;i aussi traditionnel. 
L:ege - Maastricht - Aix-la-Chapelle qui va tendrz a raffermir ses 
liens a [*autre bout de la Wallonie. Si l'on tient csrnpte du fait qu= 
cfans cet immense espace a urbaniser. Mons f2 trouve. des a 
présent. la jonc:ion de  deux des autoroutes errraoeennes les plus 
importantes. Paris-8ruxelles et La Ruhr-Liége-Dunkerke. on corn- 
prend I'cptimisme que legitiment ces perspec:ivos d'avenir. La 
presencr de p l ts  en plus nombreuse a Mons dtrant  le week-end 
de Francais du Nord. confirme s i  besoin en était. :es perspectives de 
Mons. C'est en ayant bien a l'esprit ce cadr? general qu Ï l  faut agir 
au niveau de i 'arenagernsnt pcur ne pas contrar1er ou mieux pour 
favorissr ce processus de développement qui no Deut. a long ter- 
me. qu'gtrs sxtr3mement benéfique a Mons. C.25: pourquoi il ost 
vivement souhaité que toutes les liaisons entre :es villes précitées 
soient amèiiorGes on priorité et quo chacune d'sites puisse mettre 
en valeur sa s~ ic : f i c i te .  Faire le  répertoire ds  :oc: le resead fonc- 
tionnel - routes. voies d'eau. oleoducs - qui serat  a promouvoir. 
SCrt du cadre 3es débats. Néanmoins. il apgarait =u'un@ rovendica- 
:icc prior~tairs -5: I'electrification des lignes fer?s=iaires Charleroi- 
Mans-Tournai ot Mons-Valenciennes. 

S i i n .  II dcit otre ?aut=nont affirme çue I'au:crcl,!e ne oeut consti- 
' ~ . a r  .-- J n  2x2 se cave!cppement pouvant jouer le r5:t d'opine dorsais 
a ~ n a  urSanisation 2t S U ~  par conséquant. l'ame..oration Ce la liai- 





i3n 3.U -aute notf~mment entre Cpxierc i  21: \Ii=ns 12 3eut i t :? 

3cst;dste SOUS 3rottxte 22 I r3xistence $2 la 1121 jon ciu:arotitirrl 

.? 2 t3 vocftiun :erri~ire ae Lions. son rols ~crnin istr~: i f  son 
-*3ansion universitaire doivent Stre Jefendus et 5ncourages m l x -  
saoiement. Comme corroiaire a cette '~OCattOfl 5t dans ie .ZJCTC 

ce  :a decentralisation regicnale. l'idee d'implanter 3 Mons un cen- 
:re 2 affaires at de management qui regrouperait les Sioges G e s  
~ocii3.tes industrielles de la regicn. c=rtans serv!ces xministrati fs 
::scentraiises et Ces bureaux d'studes. devrait Sire goursuinJi+ 
avec ~nsistance. 
L initiative de Ta ville de construire. dans le site l e  la gare. un p3-  
lais iles congres et de grands parkings en bordure de la future uni- 
versite. est un fac!eur non negligeabie 2our la sûncretrsation J e  
ce projet. Mais. l'attention des responsables Solrtiqces de la 
regton est attiree Sur :a n e ~ e ~ ~ i t ë  de promouvoir un contexte legis- 
iatif qui declencherait le processus de decentralisation effective 

2.3.  En se plaçant a present dans le contzxte du secteur Mons- 
üarinage. il est constate qus cztte agglomération de quelÇuJ 
2C0 CC0 hzbitants ne bénéficie pas d'une structuration suffisante 
C a  amettement est la conséquence his:orrque d'un developpe- 
ment caracterise par la formation de nombreux getits centres rela- 
11-~ement autonomes autour de siéges d'sxploitation tiouilliere ac- 
lolira'hui abandonnes. Cette situation exige non seulement que 
soient prrs2.s les mesures classiques de relance industrielle. mais 
aussi que soit pratiquée une politique concertée de resserrement 
de 1.organisation et de la structure. 
Cette volonté de structu.ration doit ressortir c!airernent du plan 
de secteur. Il faut en effet. &riter que celui-ci ne soit que la juxta- 
gosition de plans généraux communaux sans guere de liaison en- 
tre eux. II en perdrait toute son efficacité communautaire. car 11 

faut $tre conscient qu'en l'absence d'une structure cohérents 
l'spar~illarnent des equrpements commerciaux. culturels et scciaux 
ne permet pas d'en valoriser le niveau qualitatif. C'est notamment 
par la promotion d'un réseau hierarchise de voies corn mu na le^ 2t 
par i'amelioration et la rationalisation du systéme d e  transport en 
commun que cette situation s'améliore. 

3. LE CENTRE DE MONS 

3.1. LE SITE CONSTRUIT 

Sous la pression de sa vocation régionale et des implications so- 
ciales et economi~ues. la Cite ds Mons se trouve .mise en demeure 
d'opérer une convorsicn profonde. La constitution du Grand Mons 
ast un siement catalyseur a cet égard . une meilleure répartit103 
des fcnctions a travers la ville entiére Cevient ~oss ib le  et souhai- 
table. 
Pour situer le probléme. il faut examiner les rarac:éristiques et les 
virtualités de chacun des composants de la ville et notzmment. 
celles de son centre historique. 
Le fait que le centre de Mons soit bati sur une colline qui se repérs 
Ce tres loin dans ;es diverses directions lui csnfér? une originaliti 
cer:ains aans l'ensemble des centros urSains historiçuss ~t meme 
europ$ens. Maisr2 des mutilations regroxaoies. ia structur? a 

3.2. 3 ~ M ~ i r ' l C A f l O N  DE L'HABITAT 

Ac tue i l e r~n t .  ia zone centrale subit une agressicn d-au:tnt plus 
vive quo clrtains signes de renouveau économique se font jour. Sr 
~sral lè!orrtent on observe que le centre de la ville se dégeupit'. 
Cette des~ffestion est la conséquence d'un vieillissement des 
éqcipsmt?:~. Ce la diminution des zones vertes. d-s inconvenienrs 
du bruit 21 de :a pollution. de la specuiation foncière avrvee dans le 
centre. of 2nfin. de contraintes fonc:ionnelles non so1u:ionnees : 
entrées ? Z n  !ndependantes pour les 1oge.nents situes au-6eSsl;â 
des Ccncercbs par axemple. 
Or. I'anirri:,cn urbaine qui subjugue Cans les centres villes est lie2 
a la prSssc;ce de l'habitat. II ne peut otre ~ u z s t i o n  de fair2 Su cen- 
tre de blc?s. une ville-muser. Mars. 1 1  faut au contraire. en recréant 
les cond,:;cns de salubrtte et de calme favorables à l'habitat. par!;- 
ciper 3 s2 rlCensification dans le cadre de la rénovation de ses 
ilots. 

3.3. LE Z3.LILlERCE ET L'INFRASTFiUCTURE URBAINE 
Dans L:: rmgort  tres fouillé d8 scn sepJice de planologie rlu CO-- 

mercs. !'.?â:;:rit i c o n o m i ~ u e  et soc!al Ces classes n?oyenî.ts aval[ 
en 1970 c2:3 sauligns tact le probléme du commerce mcntois. C)ri 

p i u t  y l i r t  .* La cité de Mons ne doit pas simplement se c3ctrn:ar 
de faire - iscx ce que font d é j l  les centres hiérarchiq~enent d 9 -  
pendans il ir-oone +gaiement de faire autre chose et ce but Sara 
atteint 227  ne politique judicizuse de specialisaticn. laquslle aura 
pour effa:. ce 2 4 r r  une motivation agissant sur le consornrr.atsrr 
potentiel- ?'us !oin. on peut lire dans !es sonclusions de ce rappor:: 

On asS.::? Crmrne dans toutes les zgglomérations. a 1 idificêt:3n 
de vas:sï s~r'aces ce vente pèriphérique qui pourrailnt 32-tncrer 
une C2szK~c:!on du centre commercial si celui-cl ne : ~ i ï ~ i t  cas 



.es dt:arts e q e s  3ar sna : ~ i t r '  situation QL; est-ce 3 airs Creer 
Q i S  inCit3nts pSycr?C!r=I;ic~os en faveur du centre nitle dt ca!a non 
;;Lr une dttr3CttviCe .dague rioue. indeterminee mais au contraifs 
p3r und spaciai~sat~on une Qualification precise - 
C ?st avidemmenl C 3 r s  cet:e voie que se trouve i-avenir du  com- 
mercé! montois Mais zeiui-ri est tellement lie aux problêmes de 
c i r c u l ~ r i o ~ i  dans la .~ri:e s~ :l est necessaire de  dettntr celle-CI. 
La ctrculatron dans .Mons est radio-concentriuue .des rues rayon- 
n t n t  a ;)artif de la Grand-Pace vers les boulevards d a u t e s  tracent 
Ces circuits plus ou -oins c0ncentr:quss. L'intensificatron de la 
circulation au tamob l i~  aEmtit forcément dans Ce cas a une 
aspnyxie du centre. Le romeco classique a ce pnenamene consiste 
a etablir progressivenenr un noyau pietonnier que !-on vient tan- 
ganter par d r s  tracas ~udicioux. Oes parkings payants et a Capa- 
cite sont etabiis aux Gsints de tangence. tandis que des parkings 
dits de dissuasion s m t  s;rues dans des zones procaes des 3ou- 
levards pér ipher iqu~s.  
La localisztion de ces parhings devrait otre faite avec un çranc! 
souci de discrétion el d'int?sratiao urbaine. 
En a!:endant que les sians de structure soient ~ r o ? o s e s  et accep- 
tes. un controle sever9 des Temps de parkrng au cen;re Ce la vi l le  
doit Stre rmpose. Parlm :es suggestions émises. signalons que la 
ville pcurrait recruter des hjtesses dont ce serait précisernent 
l 'une des missions. 
En ce qui concerne [es transgorts en commun. 11 ;sut remarqua 
que les rues de Mons S m :  trop étroites pour les grands aritobus 
actuels conCus plus spécialement pour les zones rurales. Seuls 
ronviendraient des min;bus qui s'infiltrent et se mëlent au tra!ic des 
voitures. 

rn Des.?yaots<uer la , .!:s ces :rSC nombreuses servituaes 3uo .- 
ques. desaffec:?r les .:zrna.ner ? i i i i ta i r~s 

Nettoyar les facaris 

rn i l lettrs au point ur ec!arraçe 2s:netique d s s  monumen:; C: 
Mons e l  rendre .rie aux edific1s CLI 3 3ffrenf qus d?s facaces inz- 
nimees 

8 Coordonner rcute ;a ?u~bIic::? corrnerciale rue par rce 

8 Deszncombrer la GranC-Plats C? sas excrorssances st de sa SL- 

blicite trop ostentatoir~ 

Fiealtsar un verirablé arnenaçsmeri: ai4toonier d e f i ~ i t i f  avec t o ~ s  
IES &ernscts de Soutier: ~ndisoensables . réaménagement de  .z ruz 
pl2niaticns. mobilier ~ r 3 a r n .  enseiçces. ambiance musrcale 

8 Faire un effcr: cons:cer3ble gour :a propreté de la ,rrlle 

m Prorncuvoir les Conctrls do car!!ions. 

a Aménager les parcs ~ ü b l i c s  ot reverdir tout ce qu'il est possic:+ 
d2 regaçner sur I'asphaltl. en créan! notamment aes circrii:s 3!e- 
tonniers verts ... 

E!ablir des btbl iothe~ues ou autres centres d-activitês cui ture i lo~ 
pour jeunes a proximi!G d e  fa z3ne =ammerciale 



SCHÉMA DE STRUCTURE DE MONS (RAPPORT 8) 



Mars 2000 

COOPARCH - R.U. 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 



TABLE DES MATIERES 

IK'TKODUCïION ........-....-.......................... ...................................................................................................... .........ERRE 
TAULE DES MATI~WS .......,.,. ................................................................. "................ ................................... -.....-.-...-ERRE 

TARI,E DES AIJTEUWS ...................................................................................................................................................... ERRE 

1. VOCATION ET STRUCTURE DU TERRITOIRE : CARTES 7.1.1.7.1.2, 7.1.3.7.1.1 ERREUR! 

1.1. ORJECXIFS PAR TERRITOIRES : G R T E  7.1.1 ............................................ 
1.2.1. Eléments fondamentauv de la structure du territoire.. ....................................................................................... Er 
1.1-2. Les wandes vues et les éléments repères à vdariser .................................. ......... ..................................... Er 
1.1.3. Les territoires d'ar~~Iomeration ............................................................................................................................ Er 

............................................................................................................................. 1.1.1. Le territoire rural et suburbain Er 

1.2. OR~IX-TIFS PAR TH~MEs... ...................................................................................................................................... .ERRE 
1.2.1. Politique des déwiacements : carte 7.1.2 ............................................................................................................... Er 
1 2.2. Politiaiic dc l'habitat : ~qrtc 7.3 -3 ........................................................................................................................ Er 
1 .W. Maillage vert : cartc 7.1.4 .................................................................................................................................... Er 

2. AFFECTATION DU SOL : CARTE 7.2 ................................................. ................................. ERREUR! SI 

2.1. LES ZONES U K I I - ~ ~ S E E S  ..... ..............,... .,, ..... ... ........................................................................................................ ERRE 
2.1.1. Zone d'habitat urbain de ccnîre ville .................................................................................................................... Er 
2.1.2. Zone d'habifat urbain mixte ................................................................................................................................. Er 
2.1.3. Zone d'habitat urbain résidcnticl ........................................................................................................................ Er 
2.1.4. Zone d'habitat vijillagcois et de cenidité suburbaine ............................................................................................. Er 
2-13. Zone d'habitat suburbain ..................................................................................................................................... Er 
2.1.6. Zone de services ~ublics et d'écnupements communautaires ................................................................................. Er 
2.1.7. Zone de services ~ublics et d'éauipements cornniunautaires verte ........................................................................ Er  
2.1.8. Zone d'activités économiques mixtes .................................................................................................................. Er 
2.1.9. Zone d'activités économiques tertiaires ............................................................................................................... Er 
2.1.10. Zone hdustrieile ............................................................................................................................................... Er 
2.1.11. Zone Industrielle verte ....................................................................................................................................... Er 

r . 
2-1.12. Zone de loisir et de seiour .................................................................................................................................. Er 
2-1-13. Zone d'habitat urbain rniste à ménagement différé ........................................................ Er 
2.1.14. Zone d'habitat urbain résidentiel a aménagement différé .................................................................................... Er 
2-1-15 Zone de services ~ubiics et d'équipements conmunautaires à aménagement différé ........................................... Er 
2.1.16. Zone d'activités économiques tertiaires à aménagement différé .......................................................................... Er 
2.1.1 7. Zonc dc rSscn;c ................................................................................................................................................. Er 
2.1.1 S. Zonc d'cmacc vcrl a amhagcincnt difErc ......................................................................................................... Er 
2-1-19. Zone d'extraction .............................................................................................................................................. Er 
2-1-20. Zonc dc bassin dc dçcantation ........................................................................................................................... Er 
2.1.2 1 . Zonc Militaire .................................................................................................................................................. Er 

2.2. ~ Y E S  NON L'KU-WISÉS .........................................................................................................................................ERRE 

CHAUSSEE DE WATERLOO 426 - 6 -1 050 BRUXELLES RUE DES BRASSEURS 175 - B -5û00 NAMUR 



22.1- Zone agricole ...................................................................................................................................................... Er 
2.2.2. Zone d'espace vert écoloniaue ............................................................................................................................. Er 
3-23. Zone d'esmce vert social .................................................................................................................................... Er 
2.2.4. Zone d'espace vert rnisîe ..................~...............~...........~..................................................~................................... Er -. 2.2.5. Zone foreshere .................................................................................................................................................... Er 
2 - 2 6  Zonc CorcstiCrc mistc .......................................................................................................................................... Er 

2.3.1. Périmètre d'intérêt culturel. liistoriaue ct / ou esthéticrue ...................................................................................... Er 
2.3-2. Périmètre d'intérêt msaeer ................................................................................................................................ Er 
2.3.3. Périmètre de muil de vue rc~narauable ................................................................................................................ Er 
2.3-4. Pénniètrc de ~rorcclion de =~tane ...................................................................................................................... Er 
2.35.  Périrtiéirc a rénover ................. ...... .................................................................................................................. Er 

3. MESURES D'AMÉNAGEMENT ET PROGRAMMATION : CARTES 7.3.1.7.3.1.A, 
......................................................................................................... 7.3,l.B. 7.3.2, 7.3.2.A, 7.3.2.B ERREUR! SI 

3.1. LES -MESURES RELATIVES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ...................................-............ d 
2.1.1. Habitat ................................................................................................................................................................ Er 
3 - 1 2  Aciivjics cconomiaucs ........................................................................................................................................ Er 
3.1 -3. Equipcmcnts ....................................................................................................................................................... Er 
3.1.4. cadrc dc vie ct cnvironncmcnt ............................................................................................................................. Er 
3 - 1 3 .  Maillas vcn ....................................................................................................................................................... Er 
3.1.6. Mobilitc ct msport  ............................................................................................................................................ Er 

- -  - 

CHAUSSEE DE WATERLOO 426 - 8 -1 050 BRUXELLES RUE DES BRASSEURS 175 - B -5000 NAMUR 

TEL. : 32.02 534 50 35 - FAX : 32 02 534 50 95 - E-MAIL : SOCIETE@COOPARCH-R-UBE 



3.2. MESURES D'AMENAGEMIENT POUR LE CENTRE VILLE ET ABORDS DE PREMTERE 
COURONNE ......................................................................................... 1 ......................_.........-...-...*.~.~....*....-~.~~...*.-.....ERRE 

3.2.1- Habitat ................................................................................................................................................................ Er 
.....................*.~..............~............................... .... ............................... 3 -2.2. . Activités éconorni~ues. commerce .. .. Er 

....................................................................................................................................................... 3.2.3. Esuipements Er 
............................................................................................................................... 3.2.4. C'adrc de vie. emaccs ~ubIics Er 

9 - ....................................................................................................................................................... 3.2.3, Maillage vert Er 
3.2.6 Déwlacements ...................................................................................................................................................... Er 

3.3. MESURES RELATIVES A JEMAPPES ET FLENU ......,...,,,..,,.....H.t.**........*.-...*...............*.....................*.*...... ERRE 
.......................................................................................................................... 3.3.1 . Lc concwt dc rcdSvcloupcmcnt. Er 

3.3.2. Habitat ................................................................................................................................................................ Er 
........................................................................................................................................ 3 -3.3. Activités ccono~niaucs Er 

........................................................................................................ 3.3.1. Eaui~cmcnts Er 
3.3.5. Mobilitt ci Tranmrt ........................................................................................................................................... Er 

............................................................................................................................ 3.3.6. Cadrc dc vic ct cspaccs publics Er 
.......................................................................................................................................................... 3.3.7. Pauimoinc Er 
....................................................................................................................................................... 3.3.8- Maillant vert Er 

TABLE DES AUTEURS 

Ce rapport des objeciifs détaillés (provisoires) du schéma de stmcture de Mons a été réalisé par 
COOPARCH-RU., en collaboration étroite avec les services techniques de la Ville de Mons. Les auteurs 
en sont : 

Jean de Salle, architecte et urbaniste, agréé comme auteur de projet en Région Wallonne, responsable de 
l'étude; 
Frans Uyttebrouck, urbaniste, coordination; 
Florence Hanappe, ingénieur et urbaniste; 
Benoît Dupriez, géographe et urbaniste; 
Marifred Werner, géographe. 

CHAUSSEE DE WATERLOO 426 - B -1050 BRUXELLES RUE DES BRASSEURS 1 75 - B -5000 NAMUR 



Le présent rapport 8 constitue le document provisoire des Objectifs Détaillés du Schéma de Structure. Ii 
entame la phase III de l'élaboration, ou l'étape 7 de celle-ci. La phase III contiendra encore les étapes 
d'adoption provisoire, d'enquête publique, et d'adoption finale du Schéma de Structure définitif. 
Le corps du rapport est divisé en trois sections : 

La vocation et la structure du temtoire 
L'affectation du sol ; 
Les mesures d'aménagement et la programrnatioa 

Sous l'intitulé i( vocation et structure du territoire » sont exposées les grandes iignes qui définissent le bon 
aménagement à mettre en œwre par la puissance publique. 
Sous l'intitulé (< affectation du sol D, le bon aménagement est traduit en prescriptions particulières et en 
nomes de quaiité et de quantité en matière d7afKectations, suivant 1a carte d'affectation du sol du schéma 
de structure, laquelle précise le Plan de Secteur en vigueur et se substitue à lui. 
Les mesures d aménagement et la programmation décrites en troisième partie précisent le contenu des 
actions particulières et politiques sectorielles, les mesures et acteurs nécessaires à leur mise en œwre, les 
moyens a engager et le phasage dans le temps en fonction des priorités et des moyens disponibles. 
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TERRITOIRE : 

CARTES 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 
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1.1. OBJECTIFS PAR TERRITOIRES : CARTE 7.1.1 

I .1 A .  ÉLEMENTS FONDAMENTAUX DE LA STRUCTURE DU 
TERRITOIRE 
Les agglomérations 
En opposition au phénomène de dispersion de l'habitat et des activités et de banalisation des paysages, la 
gestion du développement urbain favorise la concentration de l'habitat et des activités dans des 
agglomérations rassemblées autour des centres d'activités, conçues comme une ville relativement dense 
offrant un cadre de Me attractif et de qualité. 
Dans le temtoire communal on distingue trois agglomérations : L'agglomération centrale de Mons, les 
agglomérations relais de Jemappes-Flénu (dans la continuité de celle de Mons) et Havré. Ces trois 
agglomérations constituent la fraction d'une conurbation plus vaste. 
La d i s~c t ion  de 3 agglomérations, même continues, est fondée sur l'existence de deux villes-centres 
historiques, Mons et Jemappes, autour desquelles s'organise de manière plus ou moins prononcée la vie 
sociale, économique et  culturelle^ Complémentairement, Havré apparaît comme une entité intermédiaire 
entre le village et la viile et est nettement séparé de Mons par le bois d'Havré. 
Les périmètres cernant ces agglomérations sont destinés à contenir I'essentiel de l'habitat et des activités 
variées qui s'exercent typiquement en ville ou dans sa périphérie proche. Seules les activités incompatibles 
avec le milieu urbain peuvent se situer hors de ces périmètres. 
a l'intérieur des agglomérations, la vocation des différents secteurs qui composent la ville se décline à 
travers 3 grands types de territoires urbains : centre-ville, première couronne, seconde couronne. 

Les territoires ruraux et suburbains 
Autour des territoires urbains, la vocation agricole, sylvicole et localement industrielle du temtoire est 
confirmée. La vocation résidentielle est limitée aux noyaux vilIageois et à l'habitat suburbain Le 
développement de cet habitat n'est pas encouragé. 
Une dimension culturelle et récréative s'ajoute en fonction des potentialités qu'ofient de nombreux sites 
en raison de leur richesse écologique, archéologique, ou de leur intérêt paysager. Cette dimension se traduit 
par des périmètres de protection et schémas directeurs d'aménagement du paysage- 

Les voies structurantes 
Les voiries et les espaces publics essentiels à l'accessibilité comme à la perception du temtoire forment le 
réseau des voies structurantes. En dehors des secteurs bâtis, ces voies sont les routes principales par 
lesquelles on perçoit le paysage lorsqu'on se déplace, en même temps qu'eues en sont elles-memes un 
élément du paysage. Dans les secteurs bâtis et notamment dms les agglomérations, les voies structurantes 
constituent la façade de la vie urbaine et sont le premier support des activités qui s'y déploient. 

Le maillage vert 
Les sites et espaces verts d'intérêt écologique et social (c'est à dire à usage principalement récréatif) 
forment un maillage vert qui traverse tous les territoires. 
Le maillage vert social a une vocation récréative essentielle. Il consiste en la mise en relation de tous types 
d'espaces verts ouverts au public ainsi que des principaux éqüipements récréatifs au moyen d'itinéraires 
réservés aux modes de déplacements doux (marche, vélo, sports de glisse). 
Le maillage vert écologique vise à maintenir et développer une trame continue d'espaces essentiels à la 
conservation du milieu naturel, notamment au profit du de la perpétuation de la faune et de la flore. 
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1.1 -2. LES GRANDES VUES ET LES ELEMENTS REPERES A 
VALORISER 
A l'échelle de la ville, seules les vues structurantes sont mises en évidence. 11 s'agit pour l'essentiel des 
vues sur le beffroi mais aussi de Liens visuels entre des éléments naturels ou bâtis, qui donnent toute son 
unité et sa lisibilité au territoire. La valorisation de ces axes visuels et de ces panoramas est essentielle pour 
l'image de la d e ,  puisque constitutifs de la représentation que se fait le visiteur de Mons. 

Depuis l'autoroute, deux de ces grandes perspectives donnent sur le beffroi ; elles doivent absolument 
être protégées et signalées par des panneaux puisqu'eiles véhiculent une excellente publicité pour 
l'attraction touristique de Mons. 
Toujours sur un axe de circulation, le panorama depuis la route de Wallonie longeant le cmd, à hauteur 
d'obourg, est égaiement à travailler parallèlement à la constitution d'un ensemble paysager mêlant la 
cimenterie, le canal et le vaste site des étangs dTObourg. 
Au plateau de Petit Spiemes, il s'agit à la fois de protéger le panorama sur cet ensemble naturel de 
vallées et de valoriser la vue sur le beffroi. Cette perspective relie deux moteurs essentiek au 
développement touristique de Mons. 
Le lien entre le site du Levant et I'intsa-muros se concrétise par la vue existant sur le beffkoi. Cette Mie 
est a valoriser pour la réaffectation du charbonnage du Levant 
Enfin, le réseau des parcs d'anciens terrils et des charbonnages réaffect&, qui constitue l'autre grand 
atout du développement de Mons, est à symboliser par une unité visuelle entre le parc du Levant (ou des 
Trois Tenils), le Mont de 1'Héribu et le site du Crachet. Des structures signalétiques peuvent 
notamment être installées au sommet des terrils pour mieux les mettre en évidence. 

1.1.3. LES TERRITOIRES D'AGGLOMERATION 

1 -1.3. 'l. LES CENTRES VILLES 
Le concept de centre ville 9 regroupe les centres urbains stratégiques et moteurs pour le développement 
du territoire communal et le rayonnement extérieur de Mons. Cette notion s'applique à deux secteurs du 
territoire : 

le centre historique de Mons défhi à l'intérieur de la ceinture des bouievards, en ce compris les rives 
extérieures construites de ceux-ci ; 
le centre ancien de Jemappes défini dans le triangle formé par la Gare, le carrefour de la rue 
Clémenceau et de l'avenue du Roi Albert ainsi que le carrefour de cette dernière et de la rue de 
Cuesmes. 

Ces deux centre-villes sont les pôles d'attraction et d'identification à vocation culturelle, économique 
cornmercide et aussi résidentielle, dont le rayonnement doit s'exercer sur l'ensemble des habitants de 
l'agglomération centrale de Mons et de l'agglomération relais de Jemappes, ou même au delà du territoire 
communal. 
Le concept conserve également une hiérarchie d'importance manifeste entre les deux centres villes, 
développée dans le paragraphe « mesures spécifiques ». 
L'aménagement et le développement des centres villes favorisent la nMté des usages et des activités, 
traduite dans une exigence essentielle de densité et de compacité. On y favorise en premier lieu : 

les logements ; 
les commerces ; 
les senices publics et privés ; 
les équipements culhuels et communautaires ; 

ainsi que l'ensemble des activités qui sont compatibles avec ces vocations premières de la ville : les 
bureaux et sièges d'entreprises, les grands équipements publics, les administrations. 
Les opérations de construction-reconstruction dans l es~ t rxs .Ml les  déjà densément bâtis sont ponctuelles 
et complètent la m e  urbaine existante. Quelle que soit leur vocation, les nouveaux bâtiments affirment 

- - . . 
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une architecture recherchée et de qualité! susceptible de s'inscrire dans les dimensions de l'urbanisme du 
cenîre ancien 

A L'habitat 
Mons 
Le centre ville accueille une population spécifique. Celle-ci comprend une plus grande part de ménages de 
petite taille ou de personnes isolées : 

familles monoparentales ; 
ménages d'une personne ; 
étudiants ; 

Le centre-ville doit aussi accueillir les grands ménages avec enfants, mais ceux-ci trouvent leu. place dans 
les ccnditions de la densité du tissu h a i n  ancien La gamme des logements offerts en centre-de 
comporte donc des studios, des appartements de une ou plusieurs chambres et des maisons unifamiliales. 
Les personnes à mobilité réduite doivent bénéficier d'une priorité dans l'adaptation des logements de 
l'offre du centre. 
La typologie des logements a rénover ou à créer répond donc à ces besoins divers. Le logement unifamilial 
traditionnel, mieux localisé en première et seconde couronne, n'en constitue qu'une partie. 
Les caractéristiques de l'habitat sont celles d'une ville dense de facture ancienne : 

les nouvelles constructions sont c o n s t ~ t e s  en mitoyenneté et comportent au minimum I rez-de- 
chaussée + 1 étage. La création d'emplacements de stationnement hors-voirie l'usage des résidents est 
limitée a un maximum d'un emplacement par unité minimale de 100 m2 brut de logement ou un 

// emplacement par maison unîfamiliale. Y 

Dans le bâti existant, des opérations de division en appartements sont permises afin d'adapter l'offre en 
Iogement aux besoins des ménages de petite taille, mais la division des immeubles en logements pour 
étüdiants est dissuadée lorsqu'elle morcèle exagérément les immeubles. 
Les logements sont maintenus ou créés au. étages des commerces. 
Enfin, le centre ville est le premier secteur où l'on favorise la création de logements adaptés aux P m  

Jemappes 
Le centre ville doit conserver les mêmes qualités résidentielles que Ie reste de la ville centrale de Jemappes, 
tout en tenant compte des exigences de l'animation commerciale et culturelle qui s'y développe également 
La gamme des logements offerts s'adresse au.. ménages avec enfants comme aux isolés, et intègre 
l'adaptation aux personnes a mobilité réduite. 
L'habitat est dense, construit en mitoyenneté, mais les intérieurs d'îlot sont préservés. Les logements sont 
maintenus ou créés aux étages des commerces 

B Les équipements 
Le centre-ville accueille : 

les équipements administratifs, culturels et sociaux qui assurent son rayonnement au niveau 
communal et régional ; 
les équipements sportifs qui s'adressent à la population résidente et aux utilisateurs du centre . 

Pour autant, leur implantation doit être compatible qvec le respect du cadre historique et urbanistique. Sont 
W.- 

admis préférentiellement les équipements administratifs (ou la partie de ceuxci) ouverts au public. 
Le centre-ville est également destiné aux équipements scolaires, toutefois dans une proportion qui n'excède 
pas sensiblement la part occupée en 1998. Les augmentations sont possibles localement à condition de ne 
pas mettre la fonction résidentielle en péril. 

C Le maillage vert 
Le centre-ville est avant tout un lieu de concentration de I'occupation humaine du-temtoire. Le maillage -- - -- 
vert y est assuré p r i n i ë n ~ '  : 

les parcs et jardins publics ; 
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le cas échéant, les plantations en espace public ; 
les espaces plantés des cours et jardins privatifs, lesquels sont à maintenir et a encourager. 

Le maillage vert social englobe essentiellement les parcs et jardins publics et les espaces publics (places, 
rues ...) où les piétons ont la priorité de l'aménagement L'accessibilité générale des voies aux cyclistes et 
les éléments favorisant la pratique des sports de glisse (divers modes de patinage) contribuent à ce maillage 
de manière essentielle. 
Lc maillage écologique repose d'abord sur les espaces de jardins privatifs, les Liaisons assurées par les 
arbres et haies de l'espace public, les aménagements de nichoirs. Dans une mesure compatible avec les 
fonctions sociales du centre et les valeurs architecturales, la végétaiisation des surfaces de cours, des 
intérieurs d'îlot et des façades est favorisée. 

D Les activités 
Le centre-ville accueille les activités sous forme de professions libtirales, services, sièges d'entreprises, 
bureaux d'administrations, bureaux et ateliers de recherche scientifique et technique. 
Les sites de production artisanale et indusbielIe sont admis dans la mesure oir ils ne mettent pas en péril la 
viabilité des fonctions premières du centre. 
Ces activités prennent place dans les immeubles conçus à leur intention ainsi que dans les immeubles 
rwectés. Toutefois, la construction neuve de bâtiments a usage professionnel ne doit pas augmenter 
sensiblement par rapport à la situation de 1998, de même que te volume d'immeubles de logements 
réanectés aux activités. De nouvelles rwectations sont admises localement, notamment lorsqu'elles 
contribuent à maintenir le patrimoine bâti. il est de plus souhaitable que ces réâqectationqsoient 
réversibles. Les immeubles d'activités neufs dont la surface plancher n'excédqpas 500 m2'sont conçus de 
manière telle qu'un changement d'affectation en faveur dniogement &te posiible: 
Afin d'orienter le développement des activités tertiaires dans les centre ville, des secteurs privilégiés de 
développement des activités économiques y sont situés. L'ensemble des franges bâties encadrant la ceinture 
des boulevards de l'uitra-muros est ainsi reprise comme zone de localisation préférentielle de bureaux et de 
services, tandis qu'à Jemappes, seul le quartier de la gare accueille préférentiellement ce type d'activités. 

. Le développement des activités est encouragé le long des boulevards de ceinture de l'intra-muros, à la 
a .  

condition qu'elles s'inscrivent dans le patrimoine bâti existant et assurent sa conservation. La fonction . 
résidentielle doit cependant y rester présente. 

E Les commerces 
Le centre ville - -- comprend un réseau commercial dense et diversifié, qui intéresse l'ensemble de 
f agglomération de Mons et ~ e r n a ~ ~ &  et dont I'attractivite s'étend i une vaste aire d'influence en 
proportion du poids et de la spécialisation respectifs de chacun des deux centres, 
Au sein de ces réseaux repris sous le terme d'hfixxcentre commercial et d'animation, les surfaces 
commerciales de dimension variable voisinent avec des cafés et restaurants, des seMces et des 
équipements culturels. 
Les voies et espaces repris en tant qu'hypercentre sont destinés à concentrer 1'ofXi-e commerciale, dont la 
densité varie selon les sections des voiries considérées. Les surfaces commerciales s'y insèrent cependant 
en harmonie avec le cadre historique et mbanistique. La densité commerciale doit être élevée dans les 
parties les plus centrales, notamment aménagées en piétonnier ou semi-piétonnier, elle peut décroître dans 
les parties plus périphériques où les rezde-chaussée peuvent être affectés aux autres fonctions du centre- 
ville. 
L'hypercentre fait l'objet d'une planification des investissements publics coordonnés avec l'investissement 
privé en vue de l'orientation et de la gestion de l'animation : 
Q aménagement particulier de l'espace public qui accompagne ou encourage l'animation : qualité de 

convivialité par la mixité des usages, identification par un design spécifique ; 
recherche de diversincation et de qualité de l'oflke commerciale, b 0 ~ e  répartition entre commerce et 
horeca ; 
politique d'adaptation des horaires d'ouverture répondant aux besoins de la clientèle ; 
politique d'accessibilité par la gestion adaptée du stationnement, en voirie comme en parc de 
stationnement public . 
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F L'espace public 
L'espace public joue un rôle essentiel au centre-viiie : 

mise en scène des bâtiments publics ; 
représentation de la collectivité ; 
adéquation fonctionnelle et solennelle des espaces aux usages collectifs ; 
qualité générale du cadre de vie, 

Tous les espaces publics minéraux comme plantés des centres-villes doivent faire l'objet d'un soin 
particulier en termes de qualité des aménagements, de convivialit6 comme de la mixité de ses usages : 
circulation des piétons et cyclistes, circulation automobile et transports publics, marchés, événements 
divers. 
On respecte une hiérarchie dans l'aménagement, basée sur Ies usages et l'importance relative des 
différentes voies et places. Les places et voies sont aménagées de manière minérale ou comportent des 
plantations suivant leurs caractéristiques typologiques et fonctionnelles : densité de leurs usages, typologie 
de place ancienne, boulevard, rue, avenue ... 
L'aménagement des boulevards de ceinture concilie les exigences des divers types de circulation avec 
celles de la viabilité des fonctions rivenuies de l'habitat et des activités. Les viaducs routiers ne sont plus 
admis lors des transformations possibles, de même que les tunnds routiers dans la mesure du possible. De 
toute manière, l'objectif de limitation des nuisances de bruit et de pollution de l'air doit être poursuivi à 
travers tout projet de réaménagement 

1.1.3.3. LA PREMIERE COURONNE 
Deux temtoues de première couronne sont déterminés autour du centre-ville de Mons d'une part et du 
centre-ville de Jemappes d'autre part- 
Le projet urbain défini par le concept de première couronne se veut novateur en ce qu'il inscrit des modes 
de vie pluriels, et notamment le projet familial, dans un cadre urbain affirmant la validité des principes de 
composition continue du tissu urbain dans un usage parcimonieux et rationnel du sol. 
A terme, la première couronne acquiert partout les caractéristiques positives d'un milieu urbain 
traditionnel : densité suffisante de l'habitat, mixité des activités, un bon niveau d'équipement et une 
desserte efficace en transports publics. ElIe doit de plus répndre aux aspirations concernant la qualité du 
cadre de vie et l'épanouissement des différentes générations, dans la recherche du développement durable. 
Les premières couronnes de Mons et de Jemappes font donc une ville enfants admis, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, dans laquelle les personnes au mode de vie actif bénéficient du bon niveau de 
services permis par la densité urbaine. 
La première couronne de Mons reprend les quartiers inscrits dans un rayon de 2 km autour de la Grand- 
place ou lkm à partir des portes de I'intm-muros. il s'agit de l'aire raisonnable ou un mode de vie piéton 
est possible en relation directe avec le centre-ville et ses abords immédiats. 
La structure existante est complétée par l'urbanisation de quartiers d'habitat pilote, le développement de 
sites d'activités économiques mixtes, le renforcement de la composante verte, l'aménagement des voiries 
existantes et nouvelles privilégiant la lisibilité et la convivialité entre usagers. 
Les grands projets comme les grands enjeux de développement sont pour une b 0 ~ e  partie repris dans ce 
périmètre, qui voit se concentrer en priorité les efforts d'investissement des pouvoirs publics. Aux abords 
des boulevards et via l'aménagement des Grands Prés et du Grand Large, il accueille les extensions du 
centre-ville et les fonctions métropolitaines qui ne peuvent trouver place dans le cadre semé de l'intra- 
muros. 
La réalisation d'opérations immobilières est conditionnée par l'observation de règles portant sur la densité 
générale, la qualité de l'espace me ou la typologie architecturale. En cas d'une conjoncture fonciére et 
immobilière peu propice au respect des ces conditions, l'urbanisation des terrains de première couronne est 
différée. 



A L'habitat 
L'habitat de première couronne accueille les familles comme les isolés clans une o&e de logements variée. 
La morphologie de référence est l'îlot de densité moyenne refermé autour des espaces de cours et jardins. 11 
se partage entre les maisons unifamiliales d'au moins deux niveaux sous corniche construites en ordre 
fermé ou semi-ouvert et les immeubles d'appartements de gabarit limité à un maximum de 4 niveau sous 
corniche. La fermeture des fronts bâtis n'est pas exigée systématiquement, mais elle doit rester dominante 
dans l'espace rue traditionnel- 
Les opérations d'ensemble, de construction comme de rénovation, sont menées dans un esprit de 
'développement ou de viUe durable', signifiant par la l'intégration des dimensions environnementaies et 
urbaines dans la viabilité de ces quartiers. 
Le concept de 'quartiers pilote', développé en première couronne, désigne des opérations d'urbanisation au 
caractère innovant, notamment dans les solutions proposées pour les aspects environnementatm ou de la vie 
sociale. Ces opérations planifient un habitat d'une densité variant entre 50 et 75 habitants par hectare, qui 
comporte aussi des activités et des services et équipements. Le développement des quartiers pilote se 
traduit dans les critères suivants : 

proximité des équipements (équipements publics, espaces verts, commerces de proximité) ; 
mixité relative des fonctions ; 
mixité de l'accessibilité (piétonne, cycliste, bansport public, automobile) ; 
cadre de vie maximisant la composante verte et valorisant les espaces publics ; 
variété des types de logement, (maisons à trois ou 4 façades, maisons mitoyennes, petits immeubles 
collectifs) autour d'un modèle central qui est l'îlot fermé composé de maisons de deux niveaux 
minimum ; 
proportion suffisante de logements adaptés aux PMR ; 
recours maximum à des techniques de constructions écologiques ; 
lisibilité du lien au centre ville. 

Les quartiers pilotes doivent pouvoir répondre aux besoins en logement des familles avec enfants comme 
des ménages de deux ou une personne. 
Ces qualités doivent à terme s'étendre à l'ensemble de l'habitat de la première couronne. 
À Jemappes, les quartiers existants de la première couronne sont concernés par une action de rénovation et 
de revalorisation de l'habitat ouvrier qui s'étend aussi sur les quartiers situés en seconde couronne. 

8 Les équipements 
La première couronne accueille : 

les équipements de tous ordres qui assurent le rayonnement de Mons et Jemappes au niveau 
communal et régional, en complément des équipements de centre-ville ; 
les équipements de tous ordres qui s'adressent à la population locale. 

Pour autant, leur implantation doit être compatible avec le respect des objectifs qualitatifs en terme 
urbanistique. Jls s'implantent nécessairement le long des voies structurantes, à moins que de par leur 
vocation strictement locale ils puissent s'insérer dans la trame des voies locales. 
Les équipements de vocation régionale (échelle provinciale ou de l'arrondissement) s'implantent 
préférentiellement aux abords des boulevards de ceinture de Mons, à pro.uimté des gares ou le long des 
voies de circulation du réseau primaire au gabarit de deux fois deux bandes. 
Les périmètres de première couronne concentrent la majorité des grands équipements intéressant 
l'ensemble des montois : universités, équipements sportifs, administrations, hôpitaux 
Trois sites se signalent notamment en vue d'accueilIir les équipements de rayonnement communal ou 
régional : 

Les Grands Prés, appropriés pour les équipements de loisirs culturels. Le lien fonctionnel avec la 
place Léopold et l'intra-muros en générai est une condition impérative p o u  le développement des 
équipements prévus. 
Le Grand Large, destiné à former un espace vert récréatif comportant des équipements de loisir 
sportif. Les constructions sont admises à condition de faire l'objet d'une recherche architecturale 
particulière compte tenu de l'enjeu des vues caractéristiques sur le Mons historique. 
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L'ouest de Jemappes, sur le site étendu des Laminoirs. Le parc d'activités reconditiomé accueille 
le hall de basket ainsi qu'au minimum un autre équipement de loisir sportif en salle destiné aux 
besoins de l'agglomération de Jemappes-Flénu. 

Parmi les équipements de quartier, il y a lieu de favoriser les suivants : 
local d'accès à intemet, accessibles en soirées et week-ends ; 
infrastructures sportives, couvertes ou non couvertes (salle de gymnastique ou de glisse) ; 
maisons de quartier ou de convivialité, locaux associatifs. 

C Le maillage vert 
Les espaces ouverts de première couronne ont d'abord une fonction sociale. S'y ajoute a plusieurs endroits 
un aménagement permettant de lier entre eux les espaces verts dans l'esprit du maillage vert social ou 
écologique. 
Le maillage vert est assuré principalement par : 

les parcs et jardins publics ; 
les plantations en espace public ; 
les espaces des intérieurs d'îlots, ou les plantations ont toujours priorité sur la minéralisation ; 
les plantations en façade. 

Dans les voies structurantes, des dispositions spécifiques sont prises pour garantir l'accessibilité générale 
des voies aux cyclistes. 
Dans la première couronne de Mons, l'ensemble des Grands Prés comprend un parc a vocation 
métropolitaine entre le chemin de fer et la Haine canalisée. 
La continuité des liaisons végétales enire le centre-ville et le paysage ouvert est assurée à titre principal par 
un couloir liant le site du Grand Large à Hyon, via la Haine canalisée aux Grands Prés, l'avenue de 
Jemappes et le tracé de la Trouille. 
Des axes d'ampleur limitée rayonnent autour de l'intra-muros : 

l'axe de l'av. Reine Astrid et de Ia chaussée de Binche ; 
l'av. des Guérites ; 
l'av. du Gén De Gaulle ; 
I'av. de Jemappes ; 
l'axe vert des Grands Rés ; 
partieuement 1 'av. de l'université; 
l'av. Maistriau ; 
l'av. du Tir. 

Dans ces cas, la végétation souligne aussi le caractère d'entrée de viUe ou de radiale importante de chaque 
voirie. 
Les liaisons du m a g e  vert social consistent en des itinéraires à l'usage des cyclistes et des sports de 
glisse : 

Un anneau autour de l'intra-muros utilisant les tracés de ta Haine, de la Trouille ainsi que des 
parcs et espaces végétaux le long des boulevards ; 
Plusieurs radiales Liant le centre-ville aux principaux équipements et espaces verts récréatifs de 
seconde couronne ou de la périphérie ; 

Ce réseau est complété par les autres liaisons radiales et transversales cyclistes. 

Dans la première COurOMe de Jemappes, un parc urbain est créé sur le site de l'ancien teml de L'Auflette. 
Les liaisons végétales du maillage écologique le relient au parc du Levant et à la plaine de la Haine au nord. 
Le maillage vert social relie avant tout le quartier de la gare et le parc du Levant via le parc de lyAufIette, 
en vue du raccordement au RAVeL. 

D Les activités 
Le première couronne accueille les activités : 

des secteurs tertiaire et quatemaire, professions libérales, services, sièges d'entreprises, bureaux 
d'administrations, bureaux et ateliers de recherche scientifique et technique. 
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du secteur secondaire, production artisanale et industneUe. 
Ces activités s'implantent suivant les principes suivants. 
>À Mons, le long de l'avenue Astrid et de la chaussée de Binche, de l'avenue de l'Université et de l'arrivée 
autoroutière voisine, ainsi que dans le site des Grands Prés ; 
>à Jemappes, sur le site des Laminoirs et entre Ia gare et l'avenue CVilson ; 
les activités tertiaires et quaternaires s'installent : 

sur un ou deux niveaux au sein d'immeubles neufs ou rMectés, d'usage rnisie logement'activités 
lorsque ces implantations ont lieu en zone d'habitat, 
dans des immeubles éventuellement monofonctionnels neufs de plusieurs niveaux. 

Dans les autres parties, les activités tertiaires et quaternaires s'insçrivent le long des voies structurantes 
dans les Limites où elles ne mettent pas en péril la viabilité de l'habitat. 
Les professions libérales et les petits bureaux ou senices pewent s'installer dans l'intérieur des quartiers. 
Les activités de production artisanale et indusirielle sont admises en petites unités dans les zones du plan de 
secteur qui leur sont destinées. 

E Les commerces 
Complémenrairement au centre-ville, le site des Grands Prés accueille un développement commercial qui 
ne peut excéder une surface brute de 45 000 m2, en ce comprise la fonction horeca. Ce développement 
commercial s'implante sous forme de centre fermé ainsi que dans les rez-de-chaussée des conshuctions 
riveraines des voies structurantes. Seul un hypermarché ou supermarché y est admis. 
Des noyaux commerciaux d'importance secondaire par rapport au centre-ville se développent en relation 
avec les besoins identifiés dans leur secteur de l'agglomération. L'importance de chaque noyau commercial 
secondaire est limitée à la surface globale de vente correspondant a une aire d'influence approximative de 
10 000 habitants. Ils se localisent éventuellement : 

au centre de Hyon ; 
à l'articulation première/seconde couronne entre le carrefour de la Bascule et la chaussée du 
Roeulx ; 
en extension du centre-ville, le long des voies structurantes radiales- 

Les commerces de proximité sont admis partout en tant qu'ils constituent un soutien à la dynamique 
résidentielle. Les surfaces de moyenne ou grande distribution s'implantent le long des voies structurantes. 
Notamment lorsqu'ïls sont affectés principalement aux activités, les rez-dexhaussée d'immeubles le long 
des principales voies d'accès au centre-ville pewent accueillir des cafës et restaurants qui contribuent a 
l'animation en journée comme en soirée. 

F Les espaces publics et les voies structurantes 
L'espace public joue un rôle essentiel dans la qualité générale du cadre de vie, il requiert une adéquation 
fonctionnelie et esîhétique de l'aménagement aux usages cotlectifs. Dans ce but, on respecte une hiérarchie 
basée sur les usages et l'importance reIative des différentes voies et places. Davantage qu'en centre-ville, 
les espaces publics maximisent la composante verte au moyen de plantations en voirie. 
L'aménagement des voies structurantes concilie les exigences des divers types de circulation avec celles de 
la viabilité des fonctions riveraines de l'habitat et des activités. Les circulations motorisées sont admises en 
regard de la place de chaque voie dans la hiérarchie des voiries. Localement ou sur toute la longueur de 
certains axes, on applique des mesures favorisant la vitesse des transports publics. Dans certaines sections, 
les transports publics sont les utilisateurs prioritaires de la partie carrossable. 
En dehors des voies structurantes, les rues et places sont gérées de -ère à n'admettre que la ciradation 
locale. 
Lors des transformations possibles, les viaducs routiers franchissant le chemin de fer sont au cas par cas 
soit remplacés par un tunnel au gabarit le plus réduit possible, soit retraités dans l'esprit d'une voirie 
urbaine. De toute manière, l'objectif de limitation des nuisances de bruit et de pollution de l'air doit être 
poursuivi à travers tout projet de réaménagement. 
La qualité du cadre de première couronne est soutenue par un soin important dans le traitement des voies et 
espaces stmchmnts, qui bénéficient de la priorité des efforts d'aménagement : 

- - 
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les places de quartier accueillent des équipements de proximité, du type infi-astnictures sportives légères 
et aires de loisirs et de repos, terrains de pétanque ou de balle pelote, ..- ; 
les entrées de ville sont mises en évidence par la qualité des revêtements et du mobilier urbaiq le 
traitements paysagers qui matérialisent selon les cas le maillage vert social et écologique. L'installation 
d'oeuvres d'art peut contribuer a marquer positivement les points de passage importants qui jouent un 
rôle de porte entre parties de l'urbanisation ; 

4 le réseau accessible aux PMR est raccordé au fur et a mesure au réseau de centre ville. Il permet de 
relier les grands équipements, les administrations, les axes commerçants, les noweaw quartiers pilote, 
les espaces verts ... De manière générale, toute nouvelle intervention sur l'espace public est pensée en ce 
sens : abaissement et sécurité des traversées, largeurs suffisantes des trottoirs lorsque le gabarit de rue le 
permet 

1.2.2. POLITIQUE DE L'HABITAT : CARTE 7.1.3 
Pour rappel1, en raison de la décohabitation moyenne des ménages, le simple maintien de la population aux 
environs de 92 000 habitants nécessite un accroissement annuel d'environ 223 logements pour une taille des 
ménages estimée raisonnablement a 2,l personnes en moyenne en 20 10, soit un total de 2900 unités entre 
1997 et 20 10. 
Un effort supplémentaire substantiel en matière de création de logements serait de mise dans l'optique 
d'une politique de croissance démographique volontariste : environ 5 15 logements par an entre 1997 et 
20 10 pur un total de 6 7 0 0  logements en 20 10. 
Par ailleurs, les zones d'habitat au plan de secteur atteignent un niveau de remplissage élevé proche de la 
saniration. 
Le potentiel de développement de l'habitat à l'intérieur des zones d'habitat au plan de secteur peut être 
résumé comme suit : 

environ 400 hectares de terrains pewent être considérés comme urbanisables à court ou moyen terme 
au prix bien souvent de la création de voiries ou de division de quelques grands jardins. Ces 400 ha 
représentent 13,3 % de la superficie totale de la zone d'habitat. 
Parmi ces 400 ha, les espaces de plus de 0'5 ha d'un seul tenant représentent 241 hectares et se 
répartissent de la façon suivante : 

Zone d'habitat de première couronne : 36,7 ha (15,2 Yo) 
Zone d'habitat de seconde couronne : 13 1 ba (54'3 '%O) 

Zone d'habitat villageois : 12,5 ha (5,2 Yo) 
Zone d'habitat suburbain : 61'3 ha (25,4 Yo) 

De plus et de manière à limiter la dispersion de l'habitat, le développement de celui-ci dans les espaces 
suburbains n'est pas encouragé. 
En conséquence, il est nécessaire d'envisager l'urbanisation progressive et concertée de zones 
d'aménagement dinéré dans le but d'y accueillir de lliabitat, de manière à maintenir en permanence un 
potentiel de terrains urbanisables de 15 à 20 %. 
Trois niveaux de priorité de mise en œwre des zones d'habitai a aménagement différé (ZHAD) sont 
proposés : 
1. Les ZHAD de priorité 1 pewent être urbanisées immédiatement sous réserve de la réalisation d'un 

plan communal d'aménagement cowrant l'ensemble de la zone. 
2. Les ZHAD de priorité 2 ne sont urbanisées, sous réserve de la réalisation d'un plan communal 

d'aménagement couvrant l'ensemble de la zone, qu'après l'aménagement des 2/3 de toutes les ZHAD 
de priorité 1. À ce terme, les ZHAD de priorité 2 situés dans les branches de l'agglomération les plus 
dynamiques sont urbanisées préférentiellement. 

3. Les ZHAD de priorité 3 ne sont urbanisées, sous réserve de la réalisation d'un plan communal 
d'aménagement couvrant l'ensemble de la zone. qu'après l'aménagement des 2/3 de toutes les ZHAD 
de priorité 2. A ce stade, une réévaluation des besoins est nécessaire. 
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En première couronne de l'agglomération, les zones d'habitat a aménagement différé ainsi que tous les 
espaces de plus d'un hectare d'un seul tenant soumis à un permis de lotir, à un pennis d'urbanisme pour 
constmction groupée ou a un plan communal d'aménagement, et dans la mesure du possible des autres 
espaces bâtissables dans la zone d'habitat de première couronne, atteignent une densité minimum de 30 
logements bruts par hectare et un rapport P/S brut de 0,5 mesuré sur toutes les surfaces habitables. 
En seconde couronne de l'agglomération, la densité des espaces soumis à un pennis de lotir, a un pennis 
d'urbanisme pour construction groupée ou à un plan communal d'aménagement, et dans la mesure du 
possible des autres espaces bâtissables atteint un minimum de 22 logements bmts par hectare dans les 
périmètres Cl et un miuirnum de 16 logements bruts par hectare et une végétalisation abondante dans les 
périmètres C2 du règlement communal d'urbanisme. 
Les zones d'habitat à ménagement différé ne seront urbanisées que lorsque les conditions du marclié 
permettront d'atteindre ces objectifs de densité. 
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1.2.3. MAILLAGE VERT : CARTE 7.1 -4 
Le rnaiUage vert est la mise en réseau, l'interconnexion par la végétation et/ou par les circuiations douces 
(cyclistes, piétons, rollers) d'espaces verts à vocation écologique, sociale ou mixte. 

LE MAILLAGE VERT ECOLOGIQUE 
La préservation et le renforcement de la biodiversité est tributaire de la qualité et de la taille des espaces 
refuges de la faune et de la flore ainsi que de la qualité des liaisons écologiques entre ces espaces. 

Les espaces verts écologiques 
Les grands massifs boisés entourant la ville de Mons, les zones humides, certains terrains en fnche ou 
d'autres sites présentant un intérêt biologique sont préservés. Leur rôle appréciable de poumon vert est 
combiné avec celui de "gardien" de la biodiversité. 
A ,échelon régional, le massif boisé au nord du temtoire communal s'inscrit dans un maillon forestier 
orienté est-ouest s'étendant de Saint-Denis à la forêt de Bon-Secours et même au-delà au massif forestier du 
Parc Naturel Régional de Raismes - Saint-Amand (F). A ce titre, son intégrité est préservée au maximum- 
Au niveau communal, l'effort de préservation des milieux naturels se porte essentiellement sur les zones 
centrales répertoriées en inventaire du schéma de structure. Celles-ci comprennent l'ensemble des massifs 
boisés, la plupart des zones Iiurnides et des terrils, les abords de nombreux plans d'eau et certaines parties 
de carrières. Ces espaces doivent être protégés dûne utilisation trop intensive et être géré de la manière la 
plus écologique possible. 

Les mailles écologiques 
Plusieurs types de linéaires ofient un support de pre~iiiere importance aux mailles du réseau écologique : 
les voies de chemins de fer (en activité ou désaffectées), les cours d'eau, en raison de la diversité des 
milieux traversés et du type de drainage, et certains chemins bordés de talus. Les vallées de la Trouille, de 
la Wampe, du By, de 1Erbisoeul et de 1'Aubrecheu.ü sont réhabilitées; les berges de la Haine sont nettoyées 
et végétalisées. 
Les voiries de -de communication offrent égaiement un support intéressant à un maillage écologique 
grâce aux espaces de dégagement latéraux ou à la benne centrale. Une gestion écologique appropriée est 
assurée sur ces bords de routes. 
Les vergers et les zones de liaison sont renforcés par une gestion écologique des haies et bords de chemins, 
en particulier dans les vallées de la Trouille et de la Wampe entre le Bois Là-Haut et la ligne de chemin de 
fer d'Harmignies, au nord de Viers-Saint-Ghislain et dans la Plaine de la Haine entre GHin et l'autoroute. 
En milieu urbain, le mailiage écologique repose d'abord sur les jardins privatifs, les liaisons assurées par les 
arbres et haies de l'espace public et les aménagement écologiques spécifiques, par exemple par une gestion 
écoIogique d'une partie des parcs public ou par la pose de nichoirs sur les édifices publics. Dans une mesure 
compatible avec les fonctions sociales du centre vi le  et les valeurs architecturales, la végétalkation des 
surfaces de cours, des intérieurs d'îlots et des façades est favorisée. 

LE MAILLAGE VERT SOCIAL ET MtXT E 
Le maillage vert social répond a des fonctions esthétiques, récréatives, sociales, de santé et de liaison. II 
vise à améliorer le contact habitant - na- et à élargir le nombre d'activités individuelles ou sociales qui 
se réalisent dans les espaces verts. 

Les espaces verts sociaux 
Ils sont constitués des parcs publics ou privés ainsi que des espaces verts aménagés de telle sorte qu'ils 
puissent remplir une fonction récréative pour le grand public. 
Les principaux espaces verts sociaux sont dans l'agglomération ou à proximité immédiate : le Grand Large, 
le Bois de Mons, le Mont de I'Héribu, le "parc des Trois terrils" a Fléau Outre ce dernier, de nouveaux 



parcs publics viennent s'ajouter a ceux qui existent : le parc "des berges de la Haine" (en bordure des 
Grands Prés), un parc au sud de la cité du Coq, le parc du château d'Havré, un parc à créer dans les zones 
d'aménagement différé du Fariaux et du Petit Nimy ainsi que, en fin d'exploitation du centre 
d'enfouissement de déchets inertes de constniction, le parc de IlAuflette. Le parc de I'av. Foch a Jemappes 
est agrandit à i'occasion du réaménagement du site des Halles, le parc du Château et le square Roosevelt 
sont réaménagés. 
Bien que la fonction de récréation et d'agrément de ces parcs soient prioritaires, une gestion écologique est 
appliquée dans la mesure du possible. 
Les espaces à végétalisation renforcée correspondent aux parties de quartiers de seconde ou de première 
couronne qui sont urbanisés dans un souci constant de maximiser le niveau de végétation; par les haies 
vives (en essences indigènes), les jardins et les plantations en voirie. 

Les espaces verts mixtes 
Ceux-ci ont une valeur écologique de première importante, néanmoins, et dans le but d'utiliser cette 
biodiversité comme outil de découverte et d'une meilleure connaissance de la nature, ils sont aménagés 
pour accueillir un public sur des sentiers pédagogiques tout en préservant des zones de refiiges pour la 
faune et la flore. 
Les espaces verts mixtes sont au nombre de six et offrent au promeneur des milieux relativement variés : le 
Bois Brûlé à Ghlin, le Bois d'Havré et les Phosphates qui lui sont contiguës, le site de la Malogne à 
Cuesmes, les carrières 1-2 et 3 déSanstées des Ciments d'obourg, la zone humide des berges du Grand 
Large en bordure du chemin de fer et les mares de la FUCAM. 

Le maillage vert social 
Le maillage vert social est l'interconnexion des espaces verts sociaux, espaces publics à forte fréquentation 
ou lieux à vocation récréative par des liaisons linéaires, dans la mesure du possible végétalisées, qui 
accompagnent un cheminement piéton ou cycliste (ou de glisse). Ces liaisons sont soit autonomes, soit en 
marge d'une voirie où se côtoient les Mérents modes de dCplacements. 
Le maillage vert de niveau 1 correspond au RAVeL et aux liaisons les plus importantes couvrant en étoile 
autour du centre ville les sites majeurs à vocation tourisüco-récréative. II représente en quelque sorte la 
colonne vertébrale du réseau. Le maillage vert de niveau 2 correspond au réseau interconnecté plus fin 
permettant de desservir l'ensemble des quartiers par un cheminement piéton 1 cyclable tant de promenade 
qu'utilitaire. L'ensemble du réseau est équipé d'une signalétique. 
Diffërentes promenades font l'objet d'une réflexion scénographique et paysagère avec aménagement d'aires 
de repos. II s'agit en particulier de la liaison entre le Grand Large et le site des minières de Spiennes par la 
vallée de la Trouille, mais également des avenues convergeant vers l'intra-muros, du chemin de halage le 
long du canai et de la liaison, difXcile à traiter dans un contexte urbain dense, entre Jemappes et le parc des 
trois terrils. 

LES OUTILS D'AMELI~RATION DU MAILLAGE VERT 

Les actions du PCDN 
Les actions menées sur des sites ou sur des thèmes spécifiques dans le cadre du PCDN sont réalisés. 
D'autres projets viennent se greffer aux 40 fiches existantes pour améliorer encore davantage la biodiversité 
à Mons et répondre aux éventuelles menaces nouvelles qui s'ajouteraient. 

Les Réserves naturelles 
Aau réserves natureiles de Thieux, de la Malogne et de IEbisoeul vient s'ajouter la zone humide des 
Pichepots. 

Le contrat de rivière 
L'ensemble des gestionnaires et acteurs du bon aménagement et de la qualité des eaux de la Trouille et de 
ses afnuents se réunit pour signer le contrat de rivière et s'engager sur une série d'actions à mener. 
Le contrat de rivière est le garant de la préservation des paysages et de la qualité des eaux de la rivière. 
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La protection des intérieurs d'lots 
Par Ie biais du Règlement Communai d'Urbanisme et du Règiernent sur les Centres Anciens Protégés, les 
intérieurs d'ilots verts sont protégés et, sauf exception (certains Linéaires commerciaux), les intérieurs d'îlots 
minéraiisés sont curetés &/ou végétalisés. 

-- -- - 
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CARTE 7.2 
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2.1. LES ZONES URBANISEES 

2.1 .lm ZONE D'HABITAT URBAIN DE CENTRE VILLE 
La zone d'habitat de centre ville est destinée a la résidence construite en ordre continu ainsi qu'aux 
commerces, aux équipements communautaires ou de seMce public, aux établissements socio£ulturels ou 
touristiques, aux places, espaces verts publics ou aux activités économiques mixtes dans le respect du 
patrimoine urbain. 
Toutefois, la fonction résidentielle ne peut être mise en péril par la création ou la présence d'autres activités. 
Toute suppression d'une surface de logement hors rez-de-chaussée pour I'aEecter à une autre activité doit 
être compensée par la création d'une surface équivalente de logement dans la même zone. 
Une convivialité entre les différents usagers est recherchée dans les aménagements de voiries et d'espaces 
publics, avec une priorité pour les piétons et cyclistes. 
La création d'un maximum d'un emplacement de stationnement hors voirie est autorisée dans les limites 
admises par le règlement communai d'urbanisme à partir d'un seuil de 100 m2 brit et par tranche de 100 m2 
bmt de logement ou de bumu 
L'accessibilité de l'espace public aux personnes à: mobilité réduite est prioritaire dans la zone d'habitat de 
centre ville ; elle est réalisée par un aménagement spécifique. 

2.1.2. ZONE D'HABITAT URBAIN MIXTE 
La zone d'habitat de première couronne est destinée à titre principal à la résidence constnite en ordre fermé 
ou semi-ouvert ainsi qu'aux commerces, aux services de proximité, aux petits bureaux, aux places et 
espaces verts publics dans l'esprit d'une ville durable2 et dans la continuité du centre ville. 
Les activités économiques sont autorisées préférentiellement le long des voiries structurantes pour autant 
qu'elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'elles soient compar.iiles avec le 
voisinage. Les nouvelles activités économiques doivent ofTiir une densité d'emplois minimale de 0,025 
emploi par m2 brut de plancher. 
La zone d'habitat de première couronne accueille les quartiers pilotes d'habitat en priorité. 
La densité des espaces soumis à un permis de lotir, à un permis d'urbanisme pour consbuction groupée ou 
à un plan communal d'aménagement, et dans la mesure du possible des autres espaces bâtissables dans la 
zone d'habitat de première couronne, atteint un minimum de 30 logements bruts par hectare et un rapport 
PIS brut de 0'5 mesuré sur toutes les surfaces habitables. 
La création d'un maximum d'un emplacement de stationnement hors voirie est autorisée dans les limites 
autorisées par le Règlement Communal d'Urbanisme a partir d'un seuil de 100 m2 brut et par tranche de 
100 mZ brut de logement, et à partir d'un seuil de 75 m2 brut et par tranche de 75 m2 brut de bureau. 
L'exutoire d'un garage ou parc de stationnement hors voirie est nécessairement localisé siu la voie la plus 
importante qui borde la parcelle. 
Le long des axes structurants, au minimum un emplacement de stationnement en sous-sol est imposé a 
partir d'un seuil de 150 m2 brut et par tranche de 150 m2 brut de bureau. 

qui iriiégrc iotitcs les ditnensioris urbaines dans la viaùiliiC du quartier. Voir déiinition du concept m p i ~ t  
1 . 1  s;. 
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Dans les voiries comprise dans cette zone, la convivialité entre les différents usagers est recherchée dans les 
aménagements de l'espace public. Une place importante y est réservée aux piétons, aux cyclistes et aux 
transports en commun, et la circulation automobile y est modérée. L'accessibilité de l'espace public aux 
personnes à mobilité réduite est facilitée par un aménagement spécifique. Les liaisons vers le centre ville 
sont également facilitées pour tous les déplacements lents. 

3.1. LES MESURES RELATIVES A LWENSEMBLE 
DU TERRITOIRE 

Deux orientations complémentaires de la politique démographique et de développement de l'habitat 
découlent des objectifs généraux : 
1. la promotion d'un habitat plus dense que celui qui est développé actuellement dans la périphérie 

montoise, 
2- l'urbanisation progressive de Zones d'Aménagement DifEré du plan de secteur en raison de la 

raréfaction progressive des terrains bâtissables 
De manière à promouvoir un habitat plus dense, il est nécessaire de mener une politique volontariste 
d'amélioration de la qualité de vie en ville et de valcrisation de l'urbanité, ce qui est en bonne paxlie 
l'ambitior? du schéma de structure dans son ensemble. 
La Ville de Mons va donc lancer un mouvement de recentrage de l'habitat sur les agglomérations par une 
urbanisation volontariste. Des quartiers pilotes d'habitat seront créés. Ils o r n o n t  de Mons l'image 
dynamique d'une ville qui propose des solutions durables et innovantes d'habitat urbain. Des Plans 
Communaux d'Aménagement couvrant les Zones d'Aménagement Diffërés de priorité 1 seront réalisés. Ils 
permettront d'envisager de manière cohérente l'urbanisation de nouveaux quartiers qui auront une densité 
d%abitat supérieure à celle qui a été mise en œuvre durant les dernières décennies. 
Par le biais d'un observatoire de l'habitat, les besoins réels de la popdation en matière d'habitat seront 
aualysés afin de trouver les mesures les plus adaptées; a w  outils existants, tels qu'Agence Immobilière 
Sociale, Régie de Quartier et de Rénovation Urbaine ou Fonds du Logement, vient s'ajouter une politique 
de revalorisation de l'habitat ouvrier à Jemappes, Flénu et une partie de Cuesmes. 
Aux mesures "passivesn teiles que l'application du règlement communal d'urbanisme ou la limitation des 
possibilités de construire dans les zones inadéquates viennent s'ajouter des mesures proactives où la Ville 
joue le rôle d'opérateur ou de  catalyseur d'opérations sur le cadre bâti- 
Deux opérations de rénovation urbaine sont mises en oeuvre par le biais de "projets de quartier" : à Cuesmes 
dans la ZIP de type 3 et dans le quartier de la gare à Jemappes. 
La politique de logement social par petites unités ou par opérations mixtes (logement socid / logement 
moyen) est encouragée. Dans le périmètre de revalorisation de l'habitat ouvrier, la politique de l'habitat de 
la Ville et des société de logement social consistera à favoriser l'acquisition de la propriété et la rénovation 
du b&ti existant plutôt que la construction neuve- 
De manière a faciliter la tâche des opérateurs publics en matière de logement, une concertation en vue 
d'éventuels échanges de terrains sera menée entre eux, dans le but d'avoir une adéquation optimale entre le 
potentiel foncier dont ils disposent et leur objet social. 
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En matière d'activités économiques, la politique initiée par la Ville vise une évolution de son profil par des 
actions volontaristes en terme d'image et d'accueil de nouvelles activités. Elle s'articule ainsi autour de 
quatre priorités : 

l'élaboration d'un progranune volontariste d'assauiîssement et de réinsertion économique des 
friches industrielles, concrétisant en dix ans la nowelle dynamique du temtoire ; 
le développement de l'économie tertiaire, par l'aménagement de nouveaux pôles d'emploi en 
centres villes et en première couronne sur des sites de grande accessibilité et de grande visibilité; 
le secteur de Jemappes est partidèrement visé par ce processus de redéveloppernent d'un 
ensemble de sites stratégiques. Tirant profit de la dynamique du développement située à prosimité, 
le schéma de structure cible également des voies stmcturantes, telles que la N5 1, accueillant les 
bureaux et les services en tissu urbain, dont la densité reste fonction des caractéristiques du 
contexte; 
l'amélioration de l'image et de la qualité paysagère des grands secteurs industriels et des parcs 
d'activités artisanales sur des sites à l'accessibilité renforcée ; 
enfin, la mise en œuvre d'une véritable politique touristique par l'élaboration de circuits du 
tourisme autour de l'intra-muros et des grands sites d'intérêt régional, le renforcement des activités 
et des infrastructures d'accueil, mais aussi des moyens de publicité et de communication 

Concernant l'activité commerciale, l'action publique se concentre sur des mesures d'accompagnement en 
terme d'aménagement. Néanmoins et paratlelement au développement commercial des Grands Prés, le 
schéma de structure tient pour option fondamentale le soutien aux pôles primaires que sont les hypercentres 
de l'inîra-rnuros et de Jemappes. Sont égaiement encouragés la création de pôles secondaires liés au 
développement de nouveaux quartiers d'habitat. 
Les mesures proposées visent avant tout à une requalification des espaces publics couplés à une politique 
d'accessibilité. 

3.1.4. CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT 
L'ensemble des secteurs d'habitat fait l'objet de mesures importantes en termes d'image et de 
requaMcation du cadre de vie ; la rénovation et i'embellissement de l'espace public répond à un besoin de 
plus grande convivialité, par des aménagements de qualité couplés à l'implantation d'équipement de 
proximité. 
Prioritaires parce que essentiels à la vie collective et hautement symboliques, le réaménagement des places 
de village comme celui des grands axes de liaison prévoit une augmentation des espaces piétons, soit une 
prise en compte obligée des différents usagers. Conjointement à la politique de maillage vert et de création 
de parcs en nulieu urbain, l'amélioration du cadre de vie nécessite indiscutablement une plus grande 
végétalisation de l'espace public, en favorisant les plantations structurantes sur les lieux les plus visibles. 
Autour et dans les centres villes, des itinéraires spécifiques privilégient des trajets piétons dans les 
hypercentres en soutien à l'activité commerciale ; les grandes entrées de ville ou axes de liaison font l'objet 
d'un traitement spécifique par l'aménagement de grandes voies architechuées ou paysagères. 
Quant au paûimoine, sa rénovation et sa réaffectation constituent un volet important du schéma de 
structure, indiscutablement lié à l'amélioration du cadre de vie. Sont ainsi distinguées les interventions sur 
le 'grand' patrimoine, notamment industriel, qui sont couplées à l'accueil de nouvelles activités'de celles de 
protection du pabimoine vernaculaire autour des ensembles ouvriers et architecturaux. 
Hors temtoire urbain, l'embellissement du temtoire se traduit par une politique de protection et de mise en 
valeur des paysages, par l'aménagement de promenades paysagères intégrées au maillage vert ou par des 
plantations de voirie venant souligner des spécificités paysagères 
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BROCHURE LES SENS DU PATRJMOINE 



FONDATION 1 BAL%&IlN 1 



L'êgl ise de Charnevx ,  i n t e r p r é t e e  p a r  un enfont  d e  maternel le .  

(Po in tvre  27, i'enjambe mon 



Comme le printemps voit éclorefeuilles frétillantes etfleurs por- 

fumées. l'année 1998 a vu sëpanouir; un peu partout en Wallonie, 

tout un bouquet d'expériences originales en vue de se réappro- 

prier le patrimoine culturel et naturel, fenëtre ouverte sur le 

monde et ses habitants. 

Parmi ces multiples expressions créatrices, quatorze intuitions 

étonnantes sont à souligner, réunissant deux cents pcrtenaires 

motivés, des miiliers d'enfants et d'adolescents. inventeurs. 

acteurs ou participants : les projets "Sens du Patrimoine': 

Un engagement collectif particulièrement proliFque, qui confor- 

te aujourd'hui cette intuition de départ. lancée par la Fondation 

Roi Baudouin : l'utilisation de notre patrimoine comme un outil 

de découverte ouvre des champs déxplorotion insoupconnës 

pour les enseignants. les animateurs de jeunes. les parents et les 

acteurs cultur2ls prëts à se laisser re-cadrer. 

Ce foisonnement de trouvailles pedagogiques, les étapes de cette 

compagne, son fondement philosophique, les d~flcultés et écueils 

rencontrés en chemin. nous avons voulu d'ores et delà les parta- 

ger ovec vous, u ce stade intermédiaire de l'opération. Pour que la 

clémarche puisse ëtre contagieuse; qu 'elle puisse toucher, de 

proche en proche. tous ceux qui sont en mesure d i  adhérer à leur 

facoi7 et de lénrichir à leur toul: 

Merci ci tous les participants des projets "Les Sens du Patrimoine" 

qui, comme vous peut-ë tre demain, ont accepté de s'investir dons 

cette douce folie, de se laisser bousculer par des partenaires d~gé- 

rents et dépasser par leur idée de départ. pour notre plus grand 

plaisir O tous aujourd'hui. 

Geiy de PIERPONT. Chargede mission 3 la Fondation Roi 8audouin 



La philosophie 

" S E N S  DU 

PATRrMorwE" 

1 
1 

Le patrimoine, 

outil de découverte 

Les témoignages culturels des générations passées et les 
édlfices qui structurent notre environnement immédiat 
constituent pour les jeunes un formidable outil de aécou- 
verte. Un vecteur de compréhension mutuelle et de corn- 
munication, dans le respect de la culture et du mode de 
vie de chacun. Un matériel pédagogique de premier choix 
pour l'appréhension des mécanismes de notre sociét2, de 
leurs origines et de leurs limites. 

Mais avons-nous réellement appris a voir ce qui nous entou- 
re ? A comprendre le développement de la ville ou du village ! 
A observer ces demeures et édifices qui garnissent nos rues ? 
A lire à travers eux la vie des hommes qui nous ont précédés ? 
A apprécier les proportions des monuments qui ornent nos 
places et les prouesses techniques qui ont rendu leur édifi- 
cation possible ? 

La Fondation Roi Baudouin souhaite promouvoir aupres des 
jeunes l'utilisation du patrimoine comme outil de découver- 
te du monde. Les entrainer au-delà des pierres, des styles, 
des noms d'architectes ou de personnages historiques. Les 
lancer. à travers le paysage culturel qui nous entoure. à la 
rencontre de l'autre et des choix de son existence. Eveiller la 
curiosité par le bout des doigts. susciter le questionnement 
par un regard critique, faire naître ['émerveillement par une 
oreille attentive ... 

D é c o u v r i r  l a  l o g i q u e  d ' i m p l a n t a t i o n  du v i l l a  e  de B o t a s s a r t  8 
et  s o n  o r  an isa t ion .  (A l 'ombre d e s  T i l l e v l s )  8 

8 
1 
1 
8 
8 

: II s'agit pour tout un chacun d'apprendre i s'approprier (ou à se 
réapproprier) le patrimoine culturel : le percevoir d'abord (utili- 

: sation des cinq sens). le lire (décodage selon ses propres grilles 
: d'analyse). le goûter (par comparaison), puis l'apprécier ensuite 

; (selon sa propre sensibilité contemporaine). Il est possible alors 
: d'interroger le site ou de se laisser interpeller par lui (pourquoi, a 

une époque donnée. certaines personnes ont-elles éprouvé le 
: besoin d'édifier un tel monument ? Comment remplissait-il sa 
: fonction ? En quoi ses propriétaires se sont-ils singularisés ?-.) . 

: On peut ainsi extrapoler à partir de cette découverte, s'extraire 
: du particulier. dégager un enseignement pour aujourd'hui, de 

; nature sociale, politique, culturelle ou métaphysique ... 
8 
1 

! 

8 
8 
1 
I M a t é r i e l  r é a l i s e  p a r  l e s  e n f a n t s  e t  p o u r  l e s  enCant5 : 
I 

e l p l i c a t i o n  de l a  v i e  q u o t i d i e n n e  dans l e s  ma isons  du p la teau  
8 
I de H e r ~ e .  (Po in tu re  27, j 'en jambe m o n  p a t r i m o i n e )  
1 

! Le patrimoine culturel et sa pédagogie : 

j un facteur de tolérance, de civisme 
I 

: et d'intégration sociale 
1 
1 

: Le patrimoine, considéré dans son sens large. est un enjeu en 
: soi <c parcequ'il est la trace matérielle d'une histoire et un ancra- 

: ge de la mémoire.A ce titre, il peut faire l'objet du meilleur et du 
: pire. Tourné vers l'avenir et vers l'universel. il  sera synonyme 

j d'humanisme. de démocratie et de solidarité. Replié sur le passé 
et exaltant les particularismes, il conduira à l'exclusion et à la 
purification. Nous avons un devoir de vigilance, dans un contex- 
te de crise sociale et idéologique. et une responsabilité envers 
les jeunes générations. (...) L'exclusion culturelle et l'ignorance 
privent le sujet de sa capacité de choix. de sa liberté et de Iéxer- 
cice de sa citoyenneté. Elles génèrent la révolte. la violence et 
nourrissent le racisme. L'utilisation du patrimoine peut devenir 
un antidote à l'exclusion et à l'intolérance. 8 ,  ( M C  MUNOZ). 



Quatre enjeux pour la campagne 

"Les Sens du Patrimoine" 

r. Le décloisonnement entre /es milieux du patrimoine, 
de la culture et de l'enseignement 

Gràce aux partenariats mis en plai3 pour I'operation. trois mondes 
qui travaiIlent peu de concert se mettent au mëme diapason et 
apprennent a collaborer (hors des structures traditionnelles). 
De nombreux acteurs "culturels", traditionnellement peu 
associes aux projets du programme Patrimoine, se sont mon- 
tres heureux de participer à l'opération. parce qu'il est pos- 
sible de l'aborder par l'angle de l'expression créatrice. Le patri- 
moine sert de prétexte pour se rencontrer. s'informer. II 
devient outil de communication, d'expression selon une sen- 
sibilité contemporaine (et non seulement un "artefact" à étu- 
dier)- Par le réseau de communications qui se tisse autour de 
I'opération ("photocopie des partenaires". site Internet. tables 
rondes. brochure d'évaluation. couverture presse, reportage 
video....), la Fondation a déjà pu entrer en contact avec une 
série de partenaires de milieux et de sensibilités différents. 
pouvant ccnstituer de précieux relais pour ses programmes- 

Parmi ces "nouveaux" objectifs pédagogiques, 
les projets "Sens du Patrimoine" : 

développent une approche sensorielle du patrimoirie : 
éducation du regard. de l'ouïe. du toucher.-., 

- suscitent le questionnement et éveillent la curiosité. 

- développent la méthode comparative et l'esprit critique. 

- favorisent l'expression et la transmission des émotions 
et des savoirs. 

développent une compétence de communication 
pour transmettre les acquis à travers la création. 

éduquent a la diversité culturelle. a la tolérance. 
au respect mutuel. 2, L'engagement comme jeune acteur dans ka société civile 

La campagne "Les Sens du Patrimoine" oeuvre à responsabili- 
ser les jeunes- Elle les encourage à prendre position, à s'enga- 
ger, comme citoyens libres et avertis. dans des démarches 
constructives et  cohérentes. Eite permet a chacun, intellectuels 
et "manuets". valides et moins valides. adultes e t  enfants. créa- 
tifs et pragmatiques, intégrés et exclus. ... de s'approprier le 
patrimoine et de l'interpréter a sa maniére, La campagne crée 
des ponts entre les différents (futurs) acteurs de notre société. 
La mise en relation "environnement-patrimoine". 'nature- 
matériau", "cadre de vie-construction" permet aux Jeunes de se 
situer dans le contexte de ieur habitat, de prendre position. 

stimulent la découverte des moyens de communication 
et des nouveaux medias. 

4. Une meilleure prise en compte du patrimoine architectural 
et des enjeux de sa sauvegarde 

L'opération permet à des publics qui ne se positionnent d'habi- 
tude par rapport au patrimoine quén tant que consommateurs 
(écoles. parascolaire, famille), de mieux comprendre, de mieux 
investir ce domaine. souvent perçu de façon simpliste voire 
caricaturale (clichés traditionnels) : découverte des symboles 
véhicules par le patrimoine, de son sens, de sa fonction. de ses 
mutations ...- 
En impliquant les enseignants. animateurs de mouvements de 
jeunesse et autres "encadreurs", il est possible de toucher indi- 
rectement un plus large public que par une action directement 
ciblée sur les jeunes (effet démultiplicateur). 
Mieux connu et davantage "apprivoisé" par les jeunes. le patri- 
moine culturel retrouve, à terme, sa place d'instrument dëdifi- 
cation e t  d'harmonisation de notre société. 
Ce changement de mentalité progressif contribue à encourager 
les initiatives en faveur du maintien en l'état des témoignages 
les plus significatifs de ce patrimoine. 

3- La volonté de rencontrer plusieurs des objectif.. 
pédagogiques actuels 

La manière transversale dont les projets sélectionnes abordent, 
puis "utilisent" le patrimoine permet aux pédagogues de combi- 
ner harmonieusement les aspects cognitif. affectif et hédoniste 
de l'apprentissage. Cette démarche recueille un écho important 
auprès des professeurs sensibilises aux pédagogies actives. Elle 
s'inscrit directement dans la philosophie des nouvelles directives 
en vigueur dans l'enseignement primaire et secondaire ("projets 
dëcole': "école de la réussite': "pédagogie du projet"....). 



Historique : 

Septembre 1996 : la Fondation Roi Baudouin lance l'opération 
en Wallonie. La brochure annonGant l'appel aux projets a fait 
l'objet dénviron 6 ooo envois à l'attention du monde du patri- 
moine et de son tissu associatif et vers le monde de leducation 
au sens large. 

Objectif : 

S'inscrire dans un mouvement européen de mise en valeur 
du patrimoine en encourageant les initiatives qui utilisent 
une pédagogie active et les promoteurs d'animations qui 
souhaitent aller plus loin avec les enfants et les jeunes dans 
ce domaine. 

Critères de sélection : 

- au moins trois partenaires différents devaient porter le projet. 
dont deux impliqués de facon régulière sur le terrain avec des 
jeunes (et/ou des enfants). ou détenteurs d'une expérience 
réelle dans la mise en valeur du patrimoine; 

- les initiatives devaient sadresser à des jeunes de 5 à 18 ans et 
viser leur participation active; 

celles-ci devaient rencontrer les objectifs pédagogiques 
décrits à la page 7. 

q u a n d  l e s  e n f a n t s  d'une I w d o t h è ~ u e  se foncent  dans 

la const ruct ion  d'une maison-surprise p o u r  d é c o u v r i r  

le p a t r ~ m o i n e .  {Le Pat r imoine  l o v e  6 l a  M a r e l l e )  

Prépara f ion  d'un "musée i n f e r a c t i f "  d'objets réa l isés  

par chacun, au d é p a r t  de  m a f é r i a ~ x  g l a n é s  ç a  e t  là dans 

l e  v i l lage  de Botassart. (A l 'ombre  d e s  T i l l eu ls )  

Apport de la Fondation Roi Baudouin : 
assistance technique et suivi. par la mise a disposition d'un 
consultant spécialise: 

mise en réseau et valorisation médiatique; 

- soutien financier important grâce à l'intervention de la 
Loterie Nationale : 

La sélection : 

Au 13 décembre 1996.511 personnes intéressées ont demande 
a recevoir un dossier de candidature. 129 dossiers ont été intro- 
duits à la date de cloture. Treize d e  ces candidatures ont été 
écartées parce que ne répondant pas aux critères de recevabili- 
té. La sélection du jury s'est donc opérée sur 116 dossiers. Cette 
tâche fut délicate. vu le nombre de projets introduits et I'inves- 
tissement des quelque 533 partenaires mobilises, soit : 
29,s % du monde de l'enseignement. 
28,8 % du secteur socioculturel. 
12,7 % de partenaires institutionnels. 
10.8 % issus de la mouvance du patrimoine. 
4.7 % d'associations liées a la sauvegarde de l'environnement, 
4.1 % du secteur des musées. 
9.4 % d'autres provenances. 

Trois grandes famiIIes sont observées dans le montage du par- 
tenariat : le monde associatif "patrimoine", le monde sociocul- 
turel et le monde de l'enseignement. 



Promoteurs des initiatives : 1 
1 
I 
1 

Monde sociocultureI : 38.1 % 
1 
1 

Monde d u  patrimoine : 33.6 % 
1 
I 
1 

Monde de l'enseignement : 20.4 % I I 

Monde associatif lié a l'environnement : 6.2 % 
I 
I 
1 

Autres : 1,7 % . I I 
1 
I 

La réponse du mil ieu S O C ~ O C U ~ U ~ ~ ~  à I'opération est une réus- C r é e r  des jev i  OU départ  d~ p a t r i m o i n e  de sor 

site. E n  effet. ce mil ieu se sent parfois "mal à l'aise" par rap- ; p o v r  d'autres enfan ts ,  plus jeunes o w  d'oifle 

port  à cette matière jugée par d'aucuns t rop  rébarbative ou : (L 'essence d u  p a f r i m o i n e  au parfum de la c r é i  

historique. induire une approche plus active e t  sensorielle j 
étai t  u n  moyen de toucher ce public q u i  se retrouve mieux ; 
dans ce style d'approche. 

I 

j Evolution : 
1 

Si. a première lecture, le nombre de partenaires liés au "Service conseil" assure par un  consultant, Histo 
monde du patrimoine semble beaucoup mo ins  élevé que les 
autres (rapport i pour 3). on se rend compte q u é n  général 
un seul partenaire patrimoine est suff isant pour  le dëvelop- 
pement de  l' initiative q u i  s'articule grâce à u n  nombre plus 
impor tant  de partenaires enseignement e t  socioculturel. 

Sur les 129 projets introduits. 14 sercnt f inalement sélectionnés, 
totalisa n t  quasi zoo pa rte~aires. pour une aide financière glo- 
bale de 8.ooo.000 FB- 

Actuellement, les projets lancés impliquent : 

écoles maternelles, fondamentales, secondaires. techniques. 
de formation en alternance, 

- écoles supérieures pédagogiques, su périeu res d'architecture 
e t  arts plastiques, universités. - associations actives dans le domaine du patrimoine, de I'envi- 
ronnernent e t  de la réinsertion sociale, 
pouvoirs 'omrnunaux, 
P.M.E., 
foyers culturels. 
ludothéque, 
centre d'expression e t  de creativité. 
artistes. 

- artisans. 
- musées, 

propriétaires, - personnes ressources 
(historiens. archéologues. pédagogues, .-). 

- initiatives en rnitieu urbain : 7 projets 
en milieu rural : 6 projets 
en milieux urbain et rural : 1 projet 
en province de Hainaut : 3 
en province de Liege : 5 
en province de Luxembourg : 2 

en province de Namur : j 
ensemble d u  territoire wallon : 1 

spécialisé dans la pédagogie du patrimoine. 

Mise en commun régulière via un  magazine de 
photocopié" des partenaires. 

Reunions régulières entre partenaires (week-ends 
e t  ateliers), pour échanger les experiences et s 
mutuellement. 

Mise en place d'un site lnternet trimestriellement 

Les projets doivent ëtre finalisés pour le 31 décernt 

Objectif à long terme : mise en place d'un réseau 
du patrimoine". 

T o u c h e r  les jevnes  de s à 18 ans. 

, tu te  27. i'eniombe mon p a t r i m o i n e )  



l e s  P R O J E T S  



Woir autrement,  

FAIRE AUTREMENT" 

1 Chüteau et jardins de Beloeil c j  Beloeil 
Province de Hainaut 

Partenaires : 

- Oeuvre Nationale des Aveugles 
(Service dAccornpagnement d'Etudiants Déficients Visuels) 
Fondation Ligne 

- CREN - Laboratoire de Génie de la Réhabilitation Neurale - UCL 
- Toutes les écoles de la Province de  Hainaut qui accueillent des 

enfants déficients visuels 
Nature e t  Loisirs asbl 
Asbl "Handicap e t  Santé" 

- Inst i tut  des Arts de Diffusion (IAD) - section son 

Personne relais : 

Alain EYCKERMAN 
Responsable du Service d2iccompagnement d'Etudionts 
Déficients Visuels 
Oeuvre Nationale des Aveugles 
rue de Ihbbaye. 118 - 6200 Châtelineau 
tél. 071/32.05.61 - fax. 071/30.38.27 (SADV) - 02/241.65.68 (ONA) 
op/3g.33.91+ fax (privé) 

Public visé : 
Enfants déficients visuels de l'Enseignement primaire e t  secon- 
daire e t  leur classe d'accueil. 

Aide financière : I.OOO.OOO francs 

L e  m a t é r i e l  de decovver te  d o i t  s e r v i r  t a n t  aux m a l ~ o p  

ov* aveugles qu'aur voyants.  La  maquet te  t a c t i l e  dv chi 

d e  concept ion  o t i  inole,  a é t é  t e s t é e  p a r  les devs pvbl 8 
a v a n t  sa réa l isa t ion  d é f i n i t i v e .  

n t s  
n7C=av, 

' i c s  

t e s  Fvtvrs onimatevrs-compagnons s o n t  amenés, d u r a n t  i e ~ r  

fotrnation, à v i v r e  les ac t ions  qui s e t o n t  proposées  aux enfants. 

Projet : 

Mise au  point d'une méthode permettant aux jeunes déficients 
visuels d'appréhender le patrimoine grâce à une approche sen- 
sorielle complète. D'autres jeunes sont associés a cette 
demarche. ou  la decouverte d u  patrimoine est enrichie par la 
perception différente qc'en on t  les handicapes de la vue. 
Une initiative pour mieux connaitre. comprendre. découvrir et 
respecter l'autre, quelles que soient ses différences. 

Trois aspects pour le développement du projet : 

I. Phase exploratoire r collecte e t  analyse des informations. prise 
de contact avec le site pour les enfants voyants e t  non-voyants 
et  évaluation de ces visites. 

2- Formation des accompagnateurs : les animateurs seront 
amenés à faire découvrir le site de  manière active e t  multipé- 
dagogique. 

3. Phase opérationnelle : mise en valeur des éléments perti- 
nents d u  site a l'aide des accompagnateurs et  des techniques 
particulières développees tou t  au long d u  projet- 

Plusieurs chercheurs. des psychologues, une architecte. des 
parents d'enfants aveugles, une historienne de l'art, des profes- 
sionnels de I'animation.des éducateurs, des preneurs de son e t  les 
propriétaires du chateau et  des jardins se retrouvent ensemble 
pour redécouvrir le lieu e t  l'investir d'une "vision nouveile", chacun 
selon ses compétences. Systématiquement. les options prises col- 
Iegialement sont testées sur le site, avec des enfants. 

Le scénario type de la découverte du site se présente en deux 
phases distinctes : ? 

- mat in  : visite-animation dans le château, 
apres-midi : animation-visite dans les jardins. 

b 

La "rencontre" des espaces intérieurs se fait. entre autres, a la i -  
de d'une bande son. La decouverte des espaces extérieurs 
nécessite quant à elle l'utilisation de maquettes e t  de plans tac- 
tiles testés et  evaiuës par les enfants. 
La formation des accompagnateurs se déroule pendant six 
samedis. 



4 

Village et site du Tombeau du Geont" 
u Botassort (Bouillon) 
Province de Luxembourg 

Partenaires : 

- Asbl Loryhan 
- Ecole communale fondamentale 

d'ucimont-Botassart 
- Villa Saint-Servais asbl 
- Departement de Pédagogie de la Haute Ecole Catholique 

d u  Luxembourg 
- Institut d'Arts Graphiques Saint-Luc 

Personne relais : 

Jean-Claude LOOS 
Coordinateur de Ibsbl Loryhan 
rue de Maissin, 57 - 6850 Paliseul 
tél. 061/53.31.88 - 4671.45 - fax. 061/53.31.88 

Public visé : 

Ecoles fondamentales de l'entité de Bouillon (prise en  charge 
possible des élèves : 1 . 3  ou 5 jours). 
Enseignants, normaliens. animateurs du  monde associatif. 
mouvements de jeunesse. ... 

Aide financière : I.OOO.OOO francs 

Projet : 

Application au patrimoine architectural de la méthode pédago- 
gique de découverte de l'environnement développée à 
Botassari. Cette méthodologie se caractérise par l e  fait que 
l'"anime demeure toujours acteur de ses découvertes. La diver- 
sité des modes d'approche permet d'entretenir la motivation. 

Le  spectacle nocturne "A l'ombre des Ti / leulsV e s t  p r o p o s é  6 

chaque groupe sovhai tont  v iv re  une semaine 'Lpatrimoine"- 

1 1  repose sur l a  p a r t i c i p o t i o n  de nombreux étudiant<; de I'Ecole 

normale de Bastogne (ILES), dont Penthovsi4sme pour le projet ne Flëchit p a  

B L'animation 

u l m a g e ~  flash", 

testée i c i  avec  d e  jeunes  

adolescents, e s t  u n e  des 

I 
techniqves  amvsantes 

expér imentées  à Sotassort .  

E l l e  p e r m e t  s w r t o v t  

de f o c a l i s e r  l e  r e g a r d  

s u r  l e s  é léments  

m a r q v a n t ~  d v  paysage. 

Parmi ces approches. il faut citer : 

I'approche sensorielle en t a n t  que fadeur de "perturbation" 
au sens défini par Piaget; 

- l'approche affective établissant une relation émotion net le à 
l'objet observé; 

- I'approche imaginaire associant les racines culturelles; 
- I'approche scientifique. 

Trois objectifs : 

- Développer la capacité à s'étonner d'un "soi-disant rien"- 
Travailler de manière coopérative. 

- Développer les facultés de découverte de l'environnement 
architectural, susciter le g o ü t  pour cette démarche e t  
encourager l e  t rans fe r t  d e  la méthode vers d'autres 
contextes. 

- Expérimenter la diversité des sources utilisées dans la 
démarche historique en vue de développer l'esprit critique. 

Activités développées dans le cadre de la  semaine patrimoine : 
L'archéo-raid : approche historique. scientifique, en se servant 
des témoins d u  passé : les traces sur le terrain mais aussi dif- 
férents documents iconographiques. cartographiques, témoi- 
gnages, etc. 
A l'ombre des Tilleuls : approche imaginaire du village en per- 
met tant  de  met t re  en  évidence sa structure ancienne- 
Spectacle nocturne interactif  ou les visiteurs sont guidés par- 
delà les façades par les arbres d u  village. 

- La maquette interactive : assurer u n  fil conducteur donnant 
u n  sens aux diverses activités vécues et  visant à mettre en évi- 
dence les interactions "société" e t  "environnement". 

- L'animation "Images Flash" : éduquer le regard en l'entravant 
afin de favoriser I'approche globale plutàt qu'analytique dans 
la construction d u  concept "des hommes vivent à Botassart? 

- Le musée interactif :  par une approche affective d u  patrimoi- 
ne  architectural. communiquer ce que l'on a ressenti. En u n  
lieu degrand passage. u n  espace restreint accueille des objets. 
Chaque groupe dès son arrivée apprend simplement qu'il 
s'agit d'une vision d u  village par les groupes précédents. En fin 
de semaine, il est demande aux participants de réaliser la 
même démarche. en  gardant trois objets de l'exposition pre- 
cëdente. Le matériel mis a 12 disposition est élémentaire 
puisque ['idée est d'aller rechercher des mater~aux dans le vil- 
lage et de leur donner u n  sens. 



Bouvignes-sur-Meuse (Dinant) 
Province de Namur 

Partenaires : I 

1 
I - Asbl "Espère en Mieulx" fi 
I - Ville de Dinant - Echevinat de ('Aménagement du Territoire e t  : 

du Tourisme 
l 
I 
1 

Ville de Dinant - Echevinat de la Culture + Echevinat de a 
t 

l'Enseignement I fl 
1 

Comité PACEM t 
1 - Maison de la Culture de l'arrondissement de Dinant I I - CPAS de Dinant 
1 
1 
I 

CCAT (Commission Communale d'Aménagement du Territoire) : 
Ecole primaire de Bouvignes 

- Musee de I'Eclairage 
Musee du Cuir et de la Dinanderie 
La Pierre d'Angle sprl (atelier d'architecture) 
Tour Taravisée (J.C. Carigliany - propriétaire} - Asbl TREMPLIN (insertion professionnelle) 

Personne relais : 

Marc BAEKEN 
Directeur de la Maison de la Culture 
de larrondissement de Dinant 
rue Grande, 23 - 5500 Dinant 
tél- 082/22.45.53 - fax. 082122.72-53 

PU blic visé : Cycie secondaire inférieur. 

Aide financière : g60.000 francs 

d ' i n t e n t i o n  

pour la b o r n e  

Obâtir p o u r  se  

C r o q u i s  d ' i n t e n f i o n  p o u r  /a b o r n e  "invitation-stimu/ationY' 

Projet : 

Conception. réalisation et mise en place d'un parcours monu- 
mental jalonné de quatorze bornes sensorielles e t  informatives 
pour la découverte du centre ancien protégé de Bouvignes-sur- 
Meuse. Ce projet, fruit d'une collaboration entre architectes. urba- 
n istes, archéologues et historiens. est confié, pour sa réalisation 
materielle, a une association de réinsertion professionnelle. 
Chaque borne vise à favoriser la découverte d'un des aspects du 
lieu. et ce par une mise en situation particulière stimulant l'un 
ou Vautre des cinq sens Parallelement 2 l'aspect sensoriel, 
chaque "borne" contient des déments d'information quant à 
l'histoire. [a structure urbaine. l'architecture. la technique ... 
S'adressant a un public jeune, la mise en oeuvre du projet se fait 
sous le regard critique de ce mëme public. 

* " I - X U C H ~  

C r o q u i s  d ' i n t e n t i o n  p o u r  fa b o r n e  ' t r anches  de  site1'. 

Thèmes des bornes : 
o. Invitation au parcours 
1. Le site (la vallée de la Meuse) 
2. Les éléments naturels (la station climatique) 
3. Protection du patrimoine et intégration 
4. La dévotion populaire 
5- La silhouette (tranches de site) 
6. L'espace (dZlimité par le bâti) 
7. Batir avec des matériaux (l'armoire aux matières) 
8. Le travail des hommes (la dinanderie ...) 
g. Les trois pouvoirs (le dominant) 
10. l e  cadrage (la mise au carreau) 
il. Le passage 
12. La structure urbaine (la marelle sonore) 
13. Bâtir pour se protéger (les volets transparents) 
iq Le dehors et le dedans (I'archère) 
15.  Le passé réapparu 
16. Bahr aujaurd'hui 



Villuges de Charneux, Thimister. LLJ Clouse e t  Clermont 
(Herve. Thirnister-Clermont) 
Province de Liège 

Partenaires : 

"Mince Alors" (activités cuIturelles destinées aux enfants et  
pubtic familial) 
"Materchouette" (groupe de classes maternelles inter- 
réseaux organisant des expositions actives pour enfants) 
Ecole communale de La Clouse 
Ecoie libre de Charneux 
Ecole communale de Clermont 
Ecole communale de Thimister 
Anne Brouillard. illustratrice 

- Qualité-Village-v\lallonie asbl 
Mariette Dorthu. architecte 
Thomas Lambiet. historien 

Personne relais : 

Michel LIECEOIS 
"Ziezo Pu rode" 
Verte Voie. 13 - 4890 Thimister 
tél. 087/35.51.58 (privé) - oi3/78.oi.67 (bureau) 

Public visé : 

Dans u n  premier temps, écoles maternelles et cycles 5-8 ans de 
quatre écoles. tous publics par la suite. 

Aide financière : 200.000 francs 

Rencontre e n t r e  les - t rès  jevnes - dessinateurs de  OPointvre 27" 

et le3 ëtvd ian fs  de ~ r e m i è r e  année en archi tecture 6 Saint-  

L u c / L i é  e  sur le thème de  l'amena ement d'une crèche à Charnrvx.  8 8 

Des élèves dëcoles maternelles d u  pays de  Herve se retroussent 
les manches et chaussent leurs bottes de sept lieues pour  faire 
découvrir leur village respectif Mise au point de matériels e t  de  
jeux adaptés au patrimoine e t  a t'architecture. 

Trois étapes dans la démarche : 

i. Perception d u  cadre de vie par les enfants. encadres par leurs 
institutrices e t  par des professionnels de  l'animation (jeux. 
contes, decouvertes tactiles. imagination à partir d'un pian..-). 

2. Au départ de la découverte d u  site. chaque classe conçoit e t  
réalise un jeu d'exploration de son village destine aux classes 
des autres villages. 

3 .  Echanges inter-écoles et  journées grand public. 

Avec l e  nez, e t  en s'amusant, d é c o v v r i r  le ~ a t r i m o i n e  que 
cons t i t ven t  les p r o d v i t s  t r a d i t i o n n e l s  dv t e r r o i r  

(cidre, sirop, beurre,  Fromoge de Herve, ...). 

Les différents partenaires on t  rassemblé leurs énergies pour 
concevoir les jeux e t  les démarches qui s'adressent aux enfants 
des classes maternelles concernées (définition des objectifs. 
création, confrontation, tests. évaluation. réalisation ...). Ces 
recherches on t  abouti à la réalisation de  deux séries de coffres 
contenant rnateriels e t  idées d'exploitation pour part ir a la 
découverte du  patrimoine de son village : la malle "Le patrimoi- 
ne par les sens" e t  la malle "architecture". 
Dans u n  premier temps, c'est a travers les cinq sens que les cinq 
classes ont  pris plus activement conscience de la richesse de 
leur lieu de vie. A cette fin, l'enseignante puise dans le matériel 
selon les activités et  l'intérêt des enfants. 
La malle "architecture" est partagée en quatre domaines : les 
volumes, l'évolution (les changements) dans le temps e t  I'his- 
toire, l'espace et  l'urbanisme, le vocabulaire de la maison. Ici 
aussi, des jeux adaptés aux jeunes enfants ont  été concus par 
l'équipe du partenariat, de même qu'un fichier de démarches a 
destination de l'adulte. 
Les malles peuvent ëtre lotiees a tous les professeurs qui desi- 
rent  se lancer dans un projet patrimoine. 



"L'essence 

du patrimoine 

1 
8 
8 
8 
8 

Abbaye, cimetière et chemin de halage de Ffône (Amoy) I I 

Province de Liège 

Partenaires : 

- Centre culturel dAmay 
- Maison de la Poésie - Ecole fondamentale "Abbaye de Flône" 
- Ecofe communale des Trois-Tilleuls 

Administration communale dhmay 

Personne refais : 

Dominique CRODOS 
Animatrice au Centre cuiturel d'Amay 
rue Gaston Grégoire. 6 - 4540 Amay 
tél. 085/31.24.46 - fax. 085/31.11.98 

Public vise : 

Elèves e t  enseignants de l'abbaye de Fione e t  de l'école des Trois- 
Tilleuls, population de Flône e t  dhmay rencontrée avec les 
enfants. 

Aide financière : 503-735 francs 

Projet : 
Développement d'activités artistiques suggérées par la percep- 
t ion du  site historique de l'abbaye de Flône te l  qu'il se présente ; 
à notre époque, puis dans sa relation avec le passé et  le futur. 
Les différents espaces explores sont devenus des outils de i 
découverte historique. créative ou ludique. I 

8 
8 
8 
8 

Les enfdnts des écoles de l'abbaye et  des "Trois-IÏlIeulsn ont  ; 
transcrit leurs sensations en mots, puis en sons, lignes et cou- : 

Jeu de K i m  tac t i le  réo l isé  p a r  les engants à p a r t i r  

d 'empre in tes  d e  p l â t r e  r e l e v é e s  dans l 'abbaye de FfSne 

(clou d e  por te ,  p i e r r e  tombale, écorce d'arbre...). 

t e  résu l ta t  es t  l e  g r v i t  d'une col laborat ion 

avec une an imatr ice -p lasf ic ienne .  

Abécédaire, morceaux choisis : 

-Pourfaire le portrait dun butirnent 

Peindre dobord la facode 

Avsc un gros pinceou 

Peindre ensuite lesfenëtres a meneaux 

Ouelque chose dépors 

Ouelque chose de beau 

Ouelque chose denfir 
Placer ensuite !es tironts 

Dans une enorme brique 

Dans un mur 

Ou dans u n e  par t ie  du mur 

Se cacher derriere l2cole 

Attendre que la peinture seche 

Et observer la beaute du bütiment: 

(dbpres un texte de J. Pr2vert) 

'Une abbaye ancierine comme un olivrer sous un ciel calcine.' 

leurs ... pour créer recueils de poèmes. musiques, peintures e t  i À la  suite d'un ate l ier  d'art dramatique, 

sculptures originaux ... I I Its CI&es prisentent de fason thCâtrole une silhouette 
: Croquant un personnage ayant récv  en relation arec I'obbaye- 

Pendant que les enfdnts sont pris en charge por des artistes- 
animateurs, les professeurs des écoles ont  suivi une formation 
pour pouvoir porter le projet au-delà de i'intervention des diffê- 
rents acteurs de l'opération "Les Sens du Patrimoine". 
Ont ainsi vu le jour deux abécédaires sortis des presses de la 
Maison de la Poésie a 3 0 0  exemplaires chacun. u n  sentier poé- 
tique. un jeu de l'oie, une galerie de silhouettes évoquant tes 
"anciens habitants" de l'abbaye et une série de jeux de société. 

Les  enfants  s e  r é a p p r o p r i e n t  l e u r  éco le  

oprés  avo i r  a p p r i s  à Io découvr i r  J O W J  

u n  jour nouvenv à t ravers  v n e  rnujfi- 

Pour construire un vitrail 

Il fout les couleilrs d'un arc-en-ciel 

I l  fout prendre la lumière du soleil 

Dans une gronde mormite 

Ecouter les couleurs séxprirner 

Des etoiles multicolores 

Posser une couche de brouillord 

Ou! lu1 met ses coulec~rs vives 

Arnaud. dans Le sentrerpoetique. 

cessence du  patrrmoine au pàriurn de la création. Amay 1998 



Réserve naturelle de I'Escoille à Gernbioux 
Province de Namur 

Partenaires : 

- Asbl "L'Arbre à Lettres" (atelier de création graphique e t  
audiovisuel le) - Centre culturel "Au Cinéma Royal" 

- Comité de la Réserve de I'fscaiile (RNOB) - Ecole primaire communale de Grand-Manil 
- Ecole primaire de lathénée Royal de Cembloux 

Personne relais : 

Olivier CU ILLITTE 
Conservateur de la Rkserve naturelle de I'Escaille (RNOB) 
rue du Trichon. 114 - 5030 Cembloux 
tél. 0W62.24.58 (bureau) - 081/61.58.39 (privé) 
CiSM : 095/52.02.93 

Public vise : 
8-12 ans en milieu scolaire. 15-18 ans en milieu parascolaire. 

Aide financière : 400.000 francs 

c lasses  D é c o u v e r t e  d'un rnowlin t o v j o w r s  e n  a c t i v i t é  p a r  l e s  

imp l iquées  d a n s  l e  p r o j e t .  

I n i t i é s  au*  t e c h n i q u e s  d e  p r i s e  d e  s o n  p a r  u n  d e s  

p a r t e n a i r e s ,  l e s  é I ë ~ e s  r é c o l t e n t  p a t i e m m e n t  l e s  t é m o i g n a g e s  

d e s  p e r s o n n e s  q u i  o n t  c o n n u  l e  m o u i i n  e n  a c t i v i t é  

ov l e r  r é a l i t é s  d v  m é t i e r  d e  meun ie r .  

U n e  m a n i ë r e  i n t é r e s s a n t e  d e  d é c o ~ v r i r  et  d e  p a r l e r  l e  w a j l o n -  

Projet : 

La découverte des ruines du mculin de I'Escaille, de son envi- 
ronnement et des activités qui s'y deroulaient avant et pendant 
lëre industrielle est le centre du projet (fin XVI' siècle : moulin 
banal, extraction d'ardoises et fabrication de briques; XIX'-XX* 
siècles :ferme, décantation déau provenant d'une sucrerie). Son 
originalité consiste a sauver ces traces du passé et à les mettre 
en valeur tout en restant cohérent avec la mission prioritaire 
actuelle du site : la conservation de la nature. 

Le projet prévoit une série d'activités différentes où les enfants 
e t  les jeunes sont largement acteurs : 
- approche multisensorielle des lieux : dégustation de soupe 

aux orties et de crepes a la tanaisie, prises de son de bruits 
entendus dans certains endroits. observations en tous 
genres. récupération de matériaux. fabrication d'un to i t  de 
chaume (avec animations spécifiques); 

- visite de sites comparabies dans la région; 
enquête sur l'histoire du moulin et son fonctionnement 
(interviews des derniers témoins de l'activité du moulin. 
archives, observations in situ...); 

- réalisation d'une maquette du site (échelle i/sooe); 
construction de petits édifices et d'une reproduction volume- 
trique végétalisée du moulin; 
découverte e t  maniement de la langue wallonne. 

T r a v a i l  s u r  l e  s i t e  de l a  r é s e r v e  : 

r é a l i s a t i o n  d v  t o i t  d e  chaume d e  Io  cabane 

d e  l a  p é p i n i è r e  d idac t ique .  



Ferme du Monceau à luseret (Vaux-sur-Sûre) 
Province de 1 uxzmbourg 

Partenaires : 

Asbl 'La Boite à Couleurs" (Ferme du Monceau) 
Ecole communale mixte de Vaux-sur-Süre (Juseret) 
Commission provinciale des Monuments. Sites e t  Fouilles 
Ecofe du  Mardasson de Bastogne (Enseignement spécial) 
Institut communal technique de Bastogne 

- Bureau d'ëtcdes d'architecture d'intérieur Charlier B. 
- Yves Kernpeneers (instituteur) 

Personne relais : 

Laurent CHAVANNE 
Lu Ferme du Monceau - asbl "La Boite à Couleun" 
Juseret, 12 - 6642 Vaux-sur-Sure 
tél. 061/25-57.51 - fax. 061/25.60.~7 

Public visé : 
Sensibilisation des enfants au sens large. sans distinction d'ige. 
jeunes handicapes compris. 

Aide financière : 798.000 francs 

(a) Les gestes  du monde ru ra l  d'autrefois, 

non pas dans une vision passéiste mais b i e n  comme 

une expérience commune de d é c o ~ v e r t e  

d'une autre realité. Animation pain. 

(b)(c)Fait svr mesure, l'escalier-ligne dv temps t imoigne de 

l' investissement important des  professewrs e t  des élèves de 

l'institut techniqve dc Basfogne dans l e  projet-  

In i t ia t ion à la  vie rurale d'avtrefois pour les val ides 

et moins-valides. 

Projet : 

Par une approche sensible. concrète. chargée de sens, le parte- 
nariatdésire sensibiliser les enfants et  les jeunes au patrimoine. 
témoin de la vie quotidienne. sociale. économique et  culturelle 
des communautés villageoises. 
Lieu d'apprentissage et de decouverte. la Ferme du Monceau est 
progressivement aménagée en espace de lecture patrimoniale 
af in : 

- d'éveiller chez les enfants le goùt de bien gérer leur environ- 
nement et de préserver la richesse de leur patrimoine. notam- 
ment en les amenant à se poser des questions judicieuses, 

- de les aider a tisser des liens avec leur milieu et à acquérir le 
respect de l'autre. le sens de la solidarite et des responsabilités. 
e t  de développer leur créativité. 

Pour ce faire, les activités pédagogiques déjà mises en place a la 
ferme sont adaptées, afin d'en accentuer la dimension "patri- 
moine" (théorie e t  pratique) le long de six axes complémen- 
taires : 
- animations sur le thème de la vie a la ferme, dans une pers- 

pective historique et  sociale. 
animations basées sur des actions concretes et pratiques, - élaboration d'un guide d'ac- 
compagnement (avec fiches 
didactiques), - aménagement d*un sentier-ran- 7 
donnée nature et paysage depuis . 
la ferme, 

- mise sur pied d'un ensemble de visites 
venant illustrer les thèmes abordés 
pendant le séjour à la ferme, partage 
de vécus et d'histoires avec l'extérieur, - création d'espaces interactifs, bases 

de jeux thématiques. 

escalier sont devenus la pièce mai- 1 

1 
La tour et I$rnénagernent de son 

tresse dans le déroulement des 
activités patrimoine à la ferme. b- 
Grande ligne du temps. elle est la 
référence. le lieu magique qui permet de remonter les siècles et 
de mettre en commun tout ce qui est vécu. 



W.-- : Proiet : 
Quartier Bronckort et alentours à Liege 1 - - - a - -  

t 

Province de Liege : Par la frsquentation d'une ludothèque/centre d'expression e t  de 
i créativité. découverte de l'environnement urbain par le jeu. 

Partenaites : : Sensibilisation à l'évolution d u  quartier au  f i l  d u  temps et  au 
: respect de celui-ci. - Ludothèque "La Marelle" ; Le projet s'articule autour de t iois axes : - Comité de quartier place de Bronckart e t  alentours : - Dans le jardin de la ludothèque : construction d'une maison- - Studio d u  Laveu : surprise (module de psychomotricite géant) e t  aménage- 

(créateur de modules de psychomotricité et décors d e  théâtre) : ments (fresques et rnosaiques murales, jardinet ...) pour e t  par 
Brigitte Massart (architecte) : les enfants. 

; Dans le quartier : j eu  de découverte e t  d'imagination stimu- 
Personne relais : : lant la  créativité et la prise de conscience de la richesse de I'en- 

Christine DE WINT j vironnement.de sa dégradation e t  de son impact sur la vie des 

rue Lambinon. 3 0  - 4000 Liege : citoyens. 
tél. 04/252.46.44 : - Aux ateliers créatifs : utilisation des richesses du patrimoine 

; comme support d'imagination et de créativité : "Les lumieres 

Public visé : : d u  patrimoine"; "ViItage miniature" réalisé en briques peintes: 
: "Les musiques du patrimoine' ou la création de carillons; "Les 

Enfants de 4-12 ans fréquentant la ludothèque ainsi que les : monstres du patrimoine" ou  l a  création de gargouilles e t  de 
classes maternelles e t  primaires. les mouvements de jeunesse ; créatures en plasticine ou papier maChe en vue de 
e t  les groupes de personnes handicapées des environs. 1 

: peupler la maison et le jardin. 
: Le jardin a également été le théatre &un spectacle "La maison 

Prix : 500.000 francs hantée" complètement concu par les enfants. Araignées 
: t géantes e t  masques ont été fabriqués aux ateliers. 
t 
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. Objectifs du projet : 
I 

: A court terme :jouer avec le corps, les sens e t  l'imagination. 

: t 
Sensibiliser les enfants à la richesse de leur environnement 

! citadin. Stimuler la creativité. 
I 

(a)La maison-surpr ise t e r m i n i e  risque d ' ê t r e  : A moyen et long terme : stimuler l'implication personnelle 

démol ie  p a r  Edmond B i t o n  ! Les enfants o n t  deux hev res  j dans le respect de l'environnement. 

p o v r  f a i r e  p r o t é  e r  l eu r  réal isat ion.  t 

8 t 

: Sensibiliser les enfants au rôle du comité de quartier pour la 

(b)D&vt du de cons t ruc t i on  d e  Ia r n a i ~ o n - s ~ r p r i s e  : qualité de vie des habitants. Prendre conscience d u  fait que le 
les  enfants s o n t  r é p a r t i s  se lon  l e s  tâches & accompl i r  : : mécanisme de création est u n  processus vivant et illimité. 

t r anspo r t  deJ n a t i è r e i  premières,  p répara t ion  dv  mor t i e r ,  éveiller les enfants à ce qui  a etë fait au  tempsde leurs ancêtres 

coula 8 e  des fondat ions,  ... : et leur donner l'impulsion pour l'avenir. 
t 





L'architecture civile de la ville de Mouscron 
Province de Eainaut 

Partenaires : 

- Administration communale - CEFA Saint-Henri - Mouscron 
Collège Sainte-Marie - Mouscron 
Musée du Folklore "Léon Maes" - Photo-clu b ARTEC 

Personne relais : 

Anne-Marie COWREUR-DEBIESME 
Professeur d'Histoire et de Culture européenne 
ou Collège Sainte-Marie 
chaussée de Bruxelles. 346 - 7500 Tournai 
tél. 056/33.07.34 (bureau) - 069/22.35.08 (privé) 
fax. 069/84.03.39 

8 

: Esqvicise p o u r  I ' expos i t i on .  L e  ~ a r t e n a r i o t  joue p l e i n e m e n t  s 
I 

! rôle.  Les  é t u d i a n t s  s o n t  épau lés  e t  i n t e r p e l l é s  p a r  des 

1 

Public visé : 
1 
1 
1 
1 

Adolescents pour la phase de préparation de I'exposition. tous 
publics pour l'exposition. 1 I 

I 
1 

Aide financière -: 5oo.000 francs 
I 
l 
1 
1 
1 
I 

Projet : I 
I 
1 
I 

Découverte du patrimoine architectural (trop méconnu) de : 
Mouscron, en vue de mieux f i i re connaitre ce dernier aux jeunes 

à chaque é t a p e  du p r o j e t .  

Le projet repose sur une collaboration originale entre élèves de 
l'enseignement rénové et un centre d'enseignement par la for- 
mation en alternance (CEFA). 

Après la phase de collecte d'informations (visites. photogra- 
phies. dépouillement d'archives ...) et I'inventorisation des édi- 
fices patrimoniaux. les élèves des différents établissements ont 
mis en commun leurs compétences pour la conception d'une 
exposition itinérante avec maquettes, fiches signalétiques et 
livret explicatif. Un circuit touristique prolongera le travail 
accompli, se développant comme une expédition decouverte. 

générations, de le faire davantage respecter et d'encourager son ; 
intégration dans les travaux d'aménagement contemporains. i Un trimestre, les grandes vacances igg7et plus de so kilomètres à 

; pied dans les rues de Mouscron furent nécessaires pour boucler 
: l'inventaire des édifices intéressants de la ville. C'est aprés avoir dis- 

cuté et défini la notion de patrimoine que les étudiants sont partis 
à la recherche des bàtiments qu'ils jugeaient dignes d'interêt 

Après quoi, chaque étudiant a pris en charge une maison et a 
réalisé un dossier descriptif; historique. sociologique avec l'aide 
des propriétaires, des services du Musée. du Cadastre, des 
Services communaux de Cartographie et des Archives. 
Conjointement, les étudiants du CEFA se sont consacres à la 
realisation de superbes maquettes (photographies. plans. 
mesures, réductions à lëchelle 1/10. découpes, collages ...) et du 
lexique illustré relatif à l'architecture. 

Cexposition est organisée entre le 7 et le 26 novembre 1998 dans 
l'espace Brel du Centre culturel M. Staquet. sur une superficie de 
1.000 m2. Elle a bénéficie de l'apport de lëquipe professionnelle de 

: la commune. Une importance particulière a étéaccordee à l'aspect 

: visuel de la présentation des photcgraphies, plans et maquettes à 
L e s  é j è ~ e s  du  C E F A  c t  cevx  d u  c o l l é  e  c o l l a b o r e n t  s u r  8 : l'aide de reconstitutions en trois dimensions de certains intérieurs 

1 

l e  t e r r a i n  p o u r  l a  r é a l i s a t i o n  des m a q v e t t e s  ; typiques. Plusieurs animations spécifiques pour tes jeunes visi- 

e t  des ~~~~~~~~~~es p o v r  I y e r p o s i t i o n -  : teurs mettent en valeur les métiers liés à la con~truction. 
I 



Eglise Saint-Loup à Namur 
Province de Namur 

Partenaires : 

- LAT-A (Enseignement technique et professionnel) 
H-E.Na.C. (Haute Ecole Namuroise Catholique 
Département pédagogique de Champion) - Bureau d'Architecture Libbrecht 

Personne relais : 

Michel PEETZ 
rue "Sur les Cots", 1 - 5374 Maffe 
tél. 086/32.37-53 (privé) - 081/22.96.92 (bureau) 
fax. o8r/zq-10.41 

m,ci,ii .   PEI- sl<inek. 6= 
Public visé : I 

12-18 ans - élèves de l'enseignement supérieur pédagogique. 

Aide financière : 500.000 francs 

Séance d e  croquis d u r a n t  l e  s t a g e  d e  Pàques 1998. 

Les réa l isa t ions  s e r v i r o n t  p o u r  I ' i l lus t ro t ion  du CD-Rom. 

C o n c e p t t o n  d e  la p a g e  d 'accue i l  dv CD-Rom 

sur  un I o g i c i e l  mv l t i rnéd ia -  

E j è v e s  de  siriPrne p r i m a i r e  i m p a t i e n t s  d e  découvrir  p o u r  la  

p r e m i è r e  fois je vaisseav d e  I'é 8 l ise  Saint- LOU^ 

Projet : 

La réalisation d'un CD-Rom sur l'église Saint-Loup à Namur. 
joyau de l'architecture baroque en Belgique. mobilise pour une 
coproduction originale les élèves de I'IATA et certains étudiants 
de I'HENaC. Dans ce projet d'écoles transversal, professeurs et 
élèves des sections art. photographie. graphisme, ébénisterie. 
histoire de l'art, images de synthèse ... se penchent sur l'église 
Saint-Loup, selon leurs compétences resp~ctives, pour tenter 
d'en apprécier toute la pe;ronnafite et de fairedécouvrir le fruit 
de leur enquête dans le langage de ~iot re siècle. 
Les normaliens de I'HENaC travaillent sur le suivi pédagogique 
et la recherche historique. tandis que les architectes respon- 
sables des travaux de restauration de ce monument exception- 
nel cautionnent le contenu scientifique et technique de la 
banque de données. 

La réalisation technique du CD-Rom est totalement prise en 
charge par les etudiants, le scénario et l'arborescence étant dis- 
cutes collégialement. C'est ainsi que le projet de départ s'est vu 
enrichi de l'expérience des ëlèves de la 6' primaire de l'école de 
Saint-Berthuin. decouvrant le bâtiment avec un étudiant de 
l'école normale en stage. Etant par ailleurs impliques dans un 
projet ACOT, les élèves se sont tout nature!lement intégres dans 
la réalisation d'un chapitre du CD-Rom. 
Pour arriver a bonne fin (sortie du CD-Rom prevue pour juin 
1999). l'église Saint-Loup constituera, pour plusieurs mois enco- 
re, le theatre privilégié dëtude e t  de création pour toute une 
série d'elèves 



Ancienne abbaye de Stavelot 

Partenaires : 
- Association pour la Promotion de l'Archéologie de Stavelot et i 

de sa Région (A.PA5.R.) I 
l - Ecole fondamentale Saint-Remacle Stavelot 
I 
I 
I 

institut supérieur de l'Enseignement libre de Liege (ISELL) : - Ecole normale primaire Saint-Roch e t  Notre-Dame - Theux i 
1 

Personne relais : I 
I 
I 
I 

Bernard LAMBOTE I I 

Association pour lu Promotion de lA,rchéologie de Stavelot et de : 
sa Région (A-PAS-R-1 
avenue F. Nicolay. 2 - 4970 Stavelot 
tél. 080/86.41.13 

Public visé : 
6-12 ans. 

Aide financière : 201.232 francs 

Raid sur l 'abbaye povr  découvrir  son fonctionnement 

8 p a r t i r  des v e s t i  es acfuels. 8 

D v r a n t  levrs  stages, les étudiants orif r ival ise d'idées p o ~ r  

c r é e r  u n e  sér ie  de jeux-découvertes à l a  recherche de i'abbaye 

e t  de ses vestiges dons la ville. 

Projet : 
Conception d'un jeu de ville invitant à la découverte active du  
site de l'ancienne abbaye de Stavelot et de son empreinte 
actuelle dans ta cite. 
Le jeu. imaginé par les élèves de l'école fondamentale. a ëté 
approfondi et enrichi dans son concept pédagogique par les 
normaliens. puis revu, au niveau d u  contenu scientifique. par 
les archéologues chargés des fouilles du site. Le produit de ce 
partenariat a été testé par les enfants avant detre édité et mis 
à ta disposition de tous les jeunes visiteurs. II est complété par 
un livret explicatif pour les adultes accompagnateurs. 
Pour arriver au stade définitif, enfants et étudiants de l'école 
normale sont partis à la découverte de Stavelot et  de son 
ancienne abbaye. aides par les archéologues de I'APASR. 
Rencontres, discussions. recherches historiques, prise en comp- 
t e  des attentes e t  avis des élèves-, les étudiants ont fait feu de 
tout bois pour proposer des jeux de découverte aux différentes 
classes. Lecture, chasse au trésor, parcours a l'aide d'un messa- 
ge enregistré..- formaient autant d'outils de découverte pour 
partir a la recherche des "pierres qui parlent" du passé. 
Le jeu est disponible au Syndicat d'Initiative de Stavelot et  
auprès de I'APASR. 

Décovverte d e  I'archéolo i e  e n  contact d i rect  8 
avec des p r ~ ~ e s s i o n n e l s .  



Partenaires : 

- Association pour l'Avenir de VireIles asbl 
- Croupe scolaire fondamental communal de Baileux 

Ecole de Virefles 
- Ville de Chimay - Echevinat de l'Enseignement et  de Ia Culture 
- Trois architectes SC - Foyer culturel SUDHAINA 

Personne relais : 

Louise BARBETTE 
Foyer culturel Sudhaina 
rue des Battis, 34 - 6464 Baileux 
tel. 060/21.22.10 - fax. 060/21.12.97 

Public visé : 

EcoIes maternelle et  primaire. 

Aide financière : 834.800 francs 

- Non, ceci n 'est pas - # - T * 
CHATEAU HANTE .Ej 

Projet : 

Les ense i  nonts  n e  sont  pas seir[s d a n s  levrs  e f f o r t s  pour 8 
r e n d r e  [ e  v i v a n t  : i l s  p e u v e n t  f a i r e  appe l ,  

pour beaucoup d e  r n o n ~ m e n f s ,  à des p e r s o n n e s  ressources ddj6 

passionnées p a r  lo d i c o u v e r t e  de I ' i d i f i c e  

ou en  a ées dans sa souve a rde .  8 8 8 

Cette méthodologie permet une remise en contexte et une 
découverte des industries de la région, des métiers d'autrefois, de 
l'histoire d u  travail avec une dimension contemporaine liée à la 
création artistique. Chaque matériau a ses "parrains" artistes 
mais aussi ses artisans qui le transforment o u  l'exploitent. Ainsi. 
la découverte de la filière bois a permis de rencontrer pas moins 
de dix hommes de métier sur leur lieu de travail, depuis le pëpi- 
niériste jusqu'au luthier, en passant par le débardeur. 
L'aboutissement de chaque partie du projet liée à un dément est 
l'occasion de faire une exposition dans le Vieux Château ou d'or- 
ganiser u n  événement en connexion à [a vie villageoise. Le projet 
prévoit de même la réalisation de jeux.de maquettes. de puzzles, 
d'une valise de materia ux-témoins, d'un parcours d u  goût-. 

Tourquoi est-ce que je me suis lancée dans le projet?! C'est en fait 
un coup de pied au derrière : il faut sauver ce vieux chüteau! 
Pourquoi pas, mais il faudrait y impliquer lëcole. On s'est lancé 
dans le projet avec l'idée de départ : un petit truc de quinze jours, 
et là. ma.intenant, on est parti pour deux ans! Maintenant cést 
vraimentJ7buleux, parce que je me rends compte que toute ma 

: matière pédagogique découle de'cela et que p passe à une vites- 
Decouverte et  étude du bâtiment à partir des matériaux qui le : se v-VI(-.) Lefait de travailler en partenariat avec des hommes de 
composent. Chaque matériau est mis en relation avec un sens e t  i 

métier nous a apporté énormément. Au départ, nous étions 
une saison et  est étudié suivant cet angle d'approche original : ; acteurs au mëme titre que les enfants et  cést seulement par la - la pierre + te toucher -1- l'hiver : suite que nous sommes aevenus des animateurs." - le fer + l'ouïe i le printemps I * 

I Anne Proot, - la brique + le goüt e le  printemps a 
O propos recueillis par Dominique Willemsens. février 1998 - le verre + la vue + l'été I 

le bois + l'odorat + l'automne. 
1 
1 

: Lorrquon O cassé un carreau. Bojr je n'ai rien murmuré. 
Pas de scandale pour un carreau de plus ou de moins. 
II reste tant de choses à admire,: 

Lorsqubn o brise une porte. Bo$ je nbi rien marmonné. 
Pas de scandale pour une porte de plus ou de moins. 
II reste tont de choses u admirer. 

Lorsquon a saccage le mobilier. BoJje nhi rien grommelé. 
Pas de scandale pour une table, une chaise de plus ou de moins. 
II reste tant de choses à admirer 

Lorsqubn a démoli le bütiment. Mais j'ai hurle car maintenant, il 
ne restait plus rien à admirer! 

Expression de créat iv i té  "boisée" en W C  de I ' e ~ ~ o s i t i o n  des trov- : Les éléves de 4'. 5' et 6- primaire de I'Ecofe cornniunale d e  Vtrelles. 

vailfes d e s  en fants  dans la Umaison cassée" (alias le v ieux  Château). : dapres une pok ie  de Bertold Brecht. 



Construis-moi une maison 

LES ''ARTISAA/S 

MESSAGERS9  

Partenaires : 
Jacques Baré (menuisier-charpentier) 
Edith Bauwens (arctiitecte d'intërieur) 
Nathalie Bergeret 
(conseiller à la Confederaticn de la Construction wallonne) 
Sébastien Claus (architecte. normalien) 
Isabelle Delcourt (peintre en décor) - Marie-Christine De Belder (tailleuse de pierre) 

- Geneviève Laloy 
(enseignante, Ecole normale du Brabant wallon) 
Cristina Marchi (archéologue) 

- David Rosano (normalien) 
Joseph Sepuichre (artisan menuisier et  charpentier. enseignant. 
inspecteur honoraire de I'Enseignernent technique et professionnel) 
Jean-Marie Tong (ardoisier-couvreur) 

Personne relais : 
Cristina MARCHI 
rue Middelbourg, 8414 - 1170 Bruxelles 
tél. 02/675.43.31 - fax. 02/675.43-31 

Public vise : 
6' primaire.. 

Aide financière : 590.000 francs 

Projet : 
Initiative qui vise a revaloriser [es métiers manuels auprès des 
enfants de l'enseignement fondamental à travers une ren- 
contre-échange avec un homme de métier et la manipulation 
de matériaux et d'outils utilisés dans la construction. Cette 
approche s'ouvre vers une sensibilisation au patrimoine bâti et 
à l'environnement quotidien. 

D é c o u ~ e r t e ,  par  les enÇanfs, des r n a l l e ~  d'outils e t  d e  matériaux. 

Les maquettes d e  mai- 

son, d e  même que les 
notices exp lico t i v e s  

de montage mises av 

p o i n t  p a r  plusievrs 

normaliens, o n t  é t é  

testees ovec br io  dans 

plvsievrs classes-pilotes. 

Objectifs à long terme : 
A travers cette approche des métiers manuels, donner aux 
jeunes des représentations nouvelles et pius ouvertes par rap- 
port aux professions en général. 

Dans la droite ligne d'une Ecole de la Réussite. perm, pttre aux 
jeunes de (re)découvrir des métiers généralement peu privile- 
giés par notre système ëducatif 

Viser une école qui se démocratise vraiment et où chaque jeune 
a la possibilité de choisir le domaine, manuel ou intellectuel. 
pour lequel il a des "talents". 

Démarche : 

A. Uaboration d'outils pédagogiques : 
la "malle-enseignant" (dossier pédagogique présentant les 
pistes d'exploitation en amont et en aval de l'animation. maté- 
riel didactique sur les matériaux de construction. les outils et 
les métiers du bâtiment en gënëral, ainsi que les instructions 
pour le montage des maquettes de maisons): 

- la "malle-artisan" (coffre a outils et materiaux spécifiques au 
métier de l'artisan, matériel pour l'atelier-construction). 

B. Animation en trois moments : 
1. Préparation de la classe par l'enseignant : 

découverte sensitive et ludique des matériaux de construc- 
tion et des outils. - découverte des différents corps de metier qui interviennent 
dans la construction d'une maison et du vocabulaire spécifique. 

2- Première rencontre avec l'artisan à l'école : 
prise de contact entre l'homme de métier et  les enfants. - témoignage de t'homme de métier, - mise en activité des enfants avec manipulation des outils et 
des matériaux grandeur nature: - questionnement et  évaluation, 

3. Seconde rencontre avec l'artisan dans le quartier de l'école : 
découverte sur le terrain avec l'homme de métier : observation 
de la rue et du quartier avec un nouveau regard (chantier, 
monument. ensemble architectural). lecture de fa~ades. identi- 
fication des matériaux et des mises en oeuvre ... 

C, Réappropriation du projet par les enfants avec l'enseignant : 
permettre à la classe et a chaque enfant d'exploiter cette expe- 
rience grâce à une série de prolongements qui seront différents 
selon l'ecole, I'enseignant. les enfants. 



La dynamique  usENS DU 

Les retombées de i'opération. étonnant laboratoire de pédago- 
gie culturelle. ne sont pas encore quantifiables. D'ores et déjà 
cependant. il est permis de parler d'une reussite pour cette 
action. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le succès qu'elle 
rencontre. tant auprès de ses concepteurs qu'auprès de ses 
(jeunes) bénéficiaires. Les quelques rubriques reprises ci-des- 
sous tentent de les préciser. 

Se mettre ensemble, pour mieux se sentir diflérents 

La rencontre entre les acteurs culturels. les professionnels du 
patrimoine et le monde de l'éducation au sens large s'est avé- 
rée déterminante dans chacun des projets mis en place. Parce 
que l'alchimie expérimentale du partenariat a permis de déve- 
lopper une approche du patrimoine beaucoup plus riche. 
Spéciafistes, créateurs et communicateurs se sont ici donné 
rendez-vous pour construire ensemble une dynamique au ser- 
vice du pat~i~noine et  du public jeune. Beaucoup de nouveaux 
partenaires sont venus gonfler les rangs des groupes de 
départ. attirés dans la démarche par un stimulant effet d'en- 
trainement : de 80, le nombre de participants impliqués est 
passé à  go au ter mai  1998. Pour un meilleur partage des corn- 
pétences et une meilleure répartition des tâches. 

Le pat r imoine  d e v i e n t  8éo8rophie  dons c e t t e  moquette 

in teract ive  du s i t e  d e  Botassari. (A l'ombre d e s  Til leuls)  

Mettre ensemble des gens d'horizons différents pour travailler sur 
un projet commun est un véritable défi en soi. Une collabcmtion 
qui bénéficie de tous, pour peu qu'elle repose sur une vraie conni- 
vence- dans la longueur. Cést bien la que réside la gageure : clari- 
fier dès le départ l'implication. le r6le et les interventions de chacun 
en fonction de ses compétences et de ses disponibiiités. II faut éga- 
lement veiller à assortir ce cahier des charges commun aux 
moyens financiers disponibles. pour éviter toute mésentente en 
cours de route. Même si cette mise au point administrative bride 
souvent l'enthousiasme du départ des partenaires, elle peut éviter 
bien des déboires par la suite. II est intéressant de noter que l'éta- 
blissement d'un règlement d'ordre intérieur pour le fonctionne- 
ment du partenariat. aussi difficile soit-il a nuancer, n'a jamais 
empêché les acteurs de terrain d'avancer dans leurs réalisations. la 
volonté d'aboutir et la perspective de l'action étant les plus fortes. 

I I  e s t  

impor ta i  

d e  b i e n  

I 'amplev 

ci Çpa r t... 

cotions r 

pour finir les impli- 

'espectives de chacun. 

(Pointure 27, j'eniambe mon ,notrimoine) v 

Une approche transversale 

Le patrimoine n'est pas une nouvelie "matière" à insérer dans 
un cursus scolaire déjà surcharge. Il ne constitue pas un savoir 
à maîtriser au sortir de lecole ou une f in  en soi. II recèle par 
contre, pour qui apprend à l'utiliser comme un "outil de 
découverte", un potentiel pédagogique transversal étonnant. 
encore peu exploité. 

Bien plus qu'un simple support servant a illustrer le cours 
d'histoire, les biens patrimoniaux constituent en soi de véri- 
tables "objets" de réflexion, d'action. de questionnement et 
d'amusement. L'utilisation du patrimoine en milieu scolaire 
permet des exploitations multiples dans le cadre de "matières 
traditionnelles" telles que f'étude du milieu, la géographie, les 
mathématiques, le francais, la religion ou la morale, ... 
Lorsque cette utilisation se double d'une approche créative, 
poétique ou plastique, elle nourrit l'imagination et motive l'ex- 
pression. S i  elle explore l'histoire, éveille aux techniques 
anciennes. fa i t  percevoir des enjeux sociaux. ... - a [a manière 
dont peut le proposer un partenariat pluriel - la démarche 
devient un instrument de citoyenneté. 



S'approprier le patrimoine pour lui rendre un sens 
1 
1 
1 
1 
1 

Pourquoi conserver un monument. un  bâtiment ? A quoi sert de 
compiler et  de publier des vieilles histoires liées à u n  lieu ? ; 
Pourquoi des personnes de mon quartier se mobilisent-elles 

pour sauvegarder le patrimoine ou créer un  musée ? II ne suffit ; 
pas de maintenir en étst ce "qui est vieux" : i l  faut aussi poser un 
regard contemporain et donner un sens à ces traces d u  passé. 
selon la pensée de notre époque. Conserver. restaurer sans Pen- : 
ser d'emblée a une (rélaffectation de l'édifice pour une uti l i- 

sation actuelie na  pas de sens. Au même titre. proposer une sen- ; 
sibiiisation au patrimoine tournée exclusivement vers l'histoire : 
est dépourvu d'efficacité. Par contre. permettre aux enfants e t  
aux jeunes de s'approprier le patrimoine à travers une enquête 
personnalisee. la conception d'un jeu. la création d'une oeuvre j 
ou la réinterprétation d'une légende, par exemple. rend sa vraie 
place de témoin interpellant a ce qui pourrait rester un  simple 
élément de décor. l e  patrimoine joue alors pleinement son rôle 
de trace. de lien entre le passé, l'aujourd'hui et  le futur. 

Les enCants ont  souvent oidé les  arte en aires à oller 

jusqu'ou bout de leUr idée, p a r  leur e n t r a i n  e t  leur motivation, 

Premier spectacle dans la maison-surprise : 

vne histoire de monstres hurleurs à fa i re  f rémir  les passants. 

(Le Patrimoine joue 6 la M a r e l l e )  

S'impliquer personnellement 
et se motiver mutuellement pour ne jamais baisser les bras 

Aucun des partenaires engagés dans l'opération "Les Sens du 
Patrimoine" ne réalisait pleinement dans quelle galère il 
s'embarquait en proposant son projet à la Fondation à la 
veille de la sélection. Aucun n'estimait l'ampleur de I'investis- 
sement humain e t  financier que ces partenariats récla- 
maient. Aucun n'avait imagine qu'il al lait falloir tant de 
réunions pour se mettre d'accord. tan t  de bonne volonté pour 
aboutir, tant de préparatifs pour chacune des étapes pro- 
grammées. Pourtant aujourd'hui, plus d'un an et demi après 
le lancement de I'opération. les 14 partenariats de la premiè- 
re heure sont toujours en lice ! 

II n'y a pas de recette miracle pour expliquer cette réussite : 
tous les partenaires ont  accepté de jouer le jeu, de s'impliquer 
de façon importante, de s'accrocher à leur rêve, au-delà des 
obstacles e t  des contretemps, pour voir un  jour celui-ci se 
concrétiser. 

C'est ici aussi que le groupe intervient. puisque chaque projet 
devait être le fruit d'une action concertée dès le début. dans la 
logique du mode de fonctionnement en partenariat : il s'y trou- 
ve toujours quelqu'un pour entretenir le feu sacré. 
Travailler avec et pour un public jeune est également très grati- 

: fiant. Mentionnons aussi que le patrimoine est un des thëmes 
Découverte des toits en  ordoise avec l'homme de métier, : de travail les plus riches à explorer par une action citoyenne. 

pour comprendre les avantages de la technique, ; A nouveau, impliquer et responsabiliser tes personnes dans leur pro- 
traditionnelle e t  pourtant encore protiquée. : jet dès le départ sont un fadeur important de réussite. 

I 
1 
I 
I 



Pour le plaisir ! 

La beauté du geste, la volante de s'impliquer davantage dans la 
vie sociale, le desir de travailler avec des enfants. la satisfaction 
d'aller jusquau bout de ses idées et  idéaux.- sont autant de 
moteurs qui  animent les partenaires de la campagne. Une 
motivation, cependarit. surpasse de loin les autres. revenant 
comme un  leitmotiv dans les discussions : le plaisir. Le plaisir de 
donner. de découvrir, de faire découvrir et surtout le plaisir de 
préparer e t  de vivre l'action. 

Cette dimension hédoniste se retrouve également. te l  un  fil 
rouge, dans tous les projets développés. Plaisir affectif, joie 
de participer qu i  t ient  à l'aspect ludique des propositions 
faites e t  réalisées par les enfants. Plaisir esthétique, dans la 
manière de faire vivre le patrimoine et  de le recréer avec les 
jeunes. Plaisir intel lectuel  aussi. lorsque le patr imoine 
devient support d'expression. 

P l a i 3 i r  d e  la  r e n c o n t r e  et d v  jeu, des liens qui se t issent .  

L a  Cabr ica t ion  dv l a i t  e n  s'amusant. 

(Pointure 27, l ' en jambe mon pat r imoine)  

Les p l v s  jeunes des  p a r t e n a i r e s  o l a  d é c o u v e r t e  en tout  sens  

de  l'église Saint-Loup à Mamur. 

O b s e r v a t i o n  e t  res t i tu t ion  des ~ o û f e s  avec  des  jumelles. 

(Projet Saint-Loup) 

Le patrimoine par les cinq sens 

Il est possible d'aborder le patrimoine autrement qu'en écoutant 
un  guide faire étalage de son érudition historique. Autrement 
qu'en avalant cinquante termes stylistiques ou architecturaux. 
Autrement qu'en consommateur de décors enrobés de sauce 
touristico-sava nte. 
Comment ? En (ré)apprenant à découvrir notre environnement par 
nous-mëmes. En utilisant tout simplement nos cinq sens. Et notre 
bon sens. 
Peut-être est-il sage de laisser d'abord de cdte sa perception visuef- 
le des choses, tellement habituelle qu'il est devenu difficile de se 
rendre compte que le regard ne fait plus qu'interpréter hâtivement 
ce qu'il saisit à la volée. sans plus même le voir ou l'observer. 
Un site se per~oi t  par son atmosphère légère ou pesante. par ses 
odeurs de poussière ou d'activité. par la sonorité de ses espaces. 
Que dire de la caresse des matériaux sous les doigts, la saveur de 
l'humidité sur la peau ? 
Toute une dynamique déxploration, parfois troublante, à (reldécou- 
vrir à tout âge. 

L'école nkst pas toute seule 

Le monde de l'éducation a très largement répondu à l'appel de 
la Fondation. mëme si l'opération "Les Sens du Patrimoine" ne 
visait pas uniquement ce secteur. Monde de l'éducation au sens 
large, puisque tant l'enseignement maternel que le supérieur 
pédagogique ou artistique, le technique e t  le professionnel se 
sont impliques avec enthousiasme dans les différents projets. 
Enthousiasme d'autant plus grand que les enseignants ont pu 
compter dès le début sur la collaboration précieuse de repré- 
sentants du domaine culturel e t  de spécialistes en patrimoine, 
d'associations dynamiques et d'institutions publiques. raison 
d'être des partenariats mis en place autour des projets. Cette 
obligation de se concerter avec un groupe de personnes res- 
sources extérieures a iecole a permis d'enrichir de facon sen- 
sible son propos pédagogique et éducatif. 

Cet échange. qui fonctionne bien sur dans les deux sens. a sou- 
vent eté ressenti par les professeurs comme un  formidable 
encouragement dans leur travail d'éducateurs. 



Deuxième table ronde à Botassort. 

P f v s i e w r ~  pat tenoi res  o n t  pr is  e n  charge  l 'organisat ion 

d'atel iers pratiques a f in  de F o i r e  v i v r e  à chacun 

la dëmarche ut i l isée dans leur  pro je t -  

D e  même, I'Ecole des Passemuroilles du Conseil en 

Architecture,  Urbanisme e t  Envi ronnement  (CAUE) 

du Département du N o r d  (Li l le )  

est  venue présenter  ses  act ivi tés.  

Un consultant a I'écoute et au service des partenariats 

La Fondation a tenu a mettre dès avant la sélection u n  consul- 
tan t  spécialisé à la disposition des projets. Pour accompagner 
les partenaires dans la preparation e t  la concrétisation de leurs 
activités. Une présence régulière pour  écouter, valoriser. st imu- 
ler. rassurer, discuter, orienter e t  permettre aux partenaires d'ai- 
ter le plus loin possible dans leurs idées. 

Un conseiller pour met t re  en relat ion avec des personnes 
ressources susceptibles d'enrichir la démarche, répondre à 
des quest ions précises concernant la pédagogie d u  patr i -  
moine, réagir par rapport  aux opt ions méthodologiques 
prises, discuter des contenus. faire circuler les informations. 
servir d e  déclencheur. 

Un  t ra i t  d'union entre les différents partenariats, capabic de 
faire sentir aux partenaires qu'ils n e  sont pas seuls une fois 
passe le cap de la sollicitation, surtout  quand le projet init ial 
prend une  ampleur plus importante que prévue. 

U n  suivi qu i  permet de rester en l ien avec la Fondation Roi 
Baudouin sans s'encombrer d u  protocole. Notons que, s'il se 
met bien au service des partenariats qu'il accompagne. le 
consultant ne se substitue jamais a eux dans la prise en main  
des initiatives prévues. 

Pour laisser se tisser des Iiens 

Un effort particulier a été réalisé pour encourager les contacts réci- 
proques entre les differents partenaires impliqués dans l'opération. 
Bulletin de liaison trimestriel. le "Photocopié" permet de faire circu- 
ler l'information générale concernant la gestion de l'opération, mais 
surtout de détailler succinctement letat d'avancement des quator- 
ze projets. De cette façon. chaque partenariat est au courant de ce 
qui se passe a cotéA 
Les "Tables rondes" font se rencontrer physiquement les différents 
participants en vue de faciliter les échanges d'idées et de savoir- 
faire. Des moments très stimulants. durant lesquels chacun est 
amené à réaliser qu'il est sur la bonne voie ou qu'il n'est pas le seul 
à ëtre confronté à telle o u  telle difficulté. Grâce à ces réunions. des 
collaborations trans-projets ont  vu  le jour. Plusieurs volontaires ont  
également accepté d'aller prëter main forte a d'autres partenariats. 
Cést avec cette même volonté qu'est né le site lnternet "Les Sens 
d u  Patrimoine", qu i  renforce la dynamique "Sens du Patrimoine" 
au sein des partenariats mais également vis-à-vis du monde 
extérieur. Remis a jour deux fois sur la durée de l'action. il présen- 
te  l'appel e t  sa philosophie, ainsi que l'évolution de chacun des 
projets. De nombreux liens permettent de decouvrir d'autres sites 
axés sur la pédagogie d u  patrimoine en Belgique et à l'étranger. 

Couverture d e s  photocopiés n o l  e t  2 



patr imoine 

EST U N  CADEAU 

mir un cadeau, cést se transmettre, 
cést provoquer une rencontre dërnotions. 

Ainsi en va-t-il d u  patrimoine : un m o t  lourd. encombrant e t  
pourtant. qu i  désigne tou t  simplement ce que les Hommes 
on t  imprime de leur être. de leur sueur. de leur ferveur. dans 
des réalisations aussi diverses que des maisons. des cha- 
teaux. des moulins, des églises, des jardins, des sculptures, 
des places publiques, des réserves naturelles. des métiers. 
des poèmes ... 

Quand. à Mouscron. les jeunes vont a la découverte du patri- 
moine architectural méconnu de la ville ou  qu'a Bouvignes, les 
enfants partent a l'assaut du Centre Ancien Protégé ou encore 
qu'auUVieux Chateau" de VireIles. ils jouent les associations 
d'idées entre matériaux, sens, métiers e t  saisons. ils n'ont qu'un 
seul désir : déballer le cadeau-patrimoine. 

Le patrimoine, évocateur de sens 

Tel une passerelle, le patrimoine relie les hommes d'hier à ceux 
d'aujourd'hui et de demain. C'est en mettant nos pas dans les 
empreintes laissées par les anciens que nous devenons témoins 
de leurs passions et  de leur vitalité e t  que nous continuons à 
dérouler le fil de l'humanité, en l'enrichissant de nos propres 
métamorphoses. 

A Flône, c'est toute la créativité qui s'éveille pour décrire en 
mots, en couleurs e t  en sons, toutes les perceptions qu i  se déga- 
gent du site de l'Abbaye et  de ses liens avec le passe. 

A Namur, c'est le langage baroque de l'église Saint-Loup que 
les jeunes e t  les enfants traduisent en  CD-Rom tandis qu'au 
village de Botassart, les questions existentielles trouvent 
réponses dans une démarche sensorielle, scientifique e t  
affective. 

Le patrimoine, générateur de liens 

S i  être relié à Hier pour franchir Demain est le premier lien 
que tisse le patrimoine, ce que l'on sai t  peut-être moins, c'est 
qu'il est aussi un  formidable moyen de communication entre 
les hommes. 

La Ferme du  Monceau, par exemple, favorise les contacts entre 
personnes handicapees et non handicapées tandis que les 
Artissns messagers racontent aux enfants les mille et un  bon- 
heurs de leur métier manuel en leur permettant de manipuler 
outils e t  matières. 

Au Moulin de IDEscaiIle, ce sont les "vieux" qui ravivent leurs sou- 
venirs devant un  jeune public ébloui. 
Liens encore entre les partenaires des différents projets qui, sur 
pied d'égalité. chacun dans son domaine. apporte sa compé- 
tence. 

Le patrimoine, vecteur d'explorations sensorielles 

Ennuyeux, rébarbatif le patrimoine ? 
II s u f i t  pourtant - de le caresser du regard 

- d'en respirer les saveurs 
- den  goûter les fragrances 
- d'écouter sa mémoire 

pour le rendre familier. proche. ludique. 

A Beloeil. jeunes voyants e t  non-voyants peuvent déjà sentir. 
écouter, toucher le chateau et ses jardins pour partager u n  
autre regard du  patrimoine- 
A Thimister. Charneux, La Clouse et Clermont. place aux plus 
jeunes : ce sont en effet les enfants de maternelles qui, chaus- 
sés de leurs bottes de  7 lieues, parcourent les ruelles de leur vil- 
lage pour le flairer, humer, embrasser. repérer. percevoir. palper. 
chatouiller et en débusquer les richesses qu'ils feront découvrir 
à d'autres enfants. 

Le patrimoine vaut bien un jeu ... de coopération 

On peut comparer une "partie de Patrimoine'' à une gigan- 
tesque chasse au trésor qui  permet aux enfants e t  aux jeunes 
d'être a la fois partenaires e t  acteurs de leur environnement. 

A Liege, par exemple, parallèlement a l'exploration de leur 
quartier. des enfants construisent au sein de la ludothèque La 
Marelle une maison-surprise avec truelles et mortier tandis 
qu'un peu plus loin, sur les Coteaux de la Citadelle. des jeunes 
se mettent dans la peau de personnages historiques pour 
décolivrir le site via u n  jeu de r6le particulièrement attractif 
A Stavelot. c'est l'ancienne abbaye et la  ville qui  deviennent le 
théâtre d'un jeu-parcours passionnant, riche des apports per- 
sonnalises des différents partenaires. 

Divertissant. amusant. ludique. recréatif. .. sont autant dadjec- 
tifs pour retrouver le patrimoine dans sa dimension "PLAISIR" ! 

Billet de Martine DORY. lournaliste. 




