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Un tel titre, le promeneur qui erre aux environs de ce
qui fut la place Saint-Lambert sera tent6 de l'inverser.
N'a-t-il pas sous les yeux I'image du chaos primitif? Le
saccage du centre de Lidge apporte pourtant une seule
consolation, celle d'avoir permis un < grand bond en
avant > des connaissances relatives ir la gendse des plus
anciens 6tablissements install6s sur le delta de la L6gia.

Trois quarts de siecle nous s6parent de la d6couverte
d'un hypocauste gallo-romain, qui relativisait d6jd la
croyance en une fondation ex nihilo de Lidge par saint
Hubert, i I'emplacement de l'oratoire oi saint Lambert
avait 6t6 assassin6. Depuis lors, les arch6ologues en
savent infiniment plus sur les populations ant6rieures aux
Carolingiens. Ils n'en sont que plus nuanc6s dans leurs
explications de la naissance ou de la renaissance des
villes. De nos jours, une d6couverte est f6conde davan-
tage par la gerbe d'hypotheses qu'elle suscite que par
I'unique certitude qui faisait la joie naive des savants
positivistes du sidcle dernier.

Avouons donc d'embl6e la perplexit6 de l'historien.
Pour esquisser n'importe quel substrat du cadre urbain
- forme en plan, voirie, appropriation du sol - il lui faut
un cadastre ou ir d6faut, un plan-terrier. Rien de
semblable n'est disponible d Lidge, avant I 8 10. Les tenta-
tives de situer sur un croquis les maisons en bordure du
March6 (i I'aide d'actes pass6s devant les 6chevins) ont
jusqu'd pr6sent 6chou6. Plus d'un mill6naire s'est 6coul6
entre la ruine des bAtisses exhum6es lors des fouilles
r6centes et le cadastre primitif (1810-1834) r.

A cette distance dans le Temps s'en ajoute une autre,
dans l'Espace. Les chenaux en bois et en dalles exhum6s
en l9?8-1982 sont 5,6 m plus bas que la borne plac6e d
l'entr6e du Palais, soit 2 i 3 m en dessous des caves des
immeubles d6molis rue SaintejUrsule. En raison d'un tel
surhaussement du sol, on doit se demander comment
s'applique la rassurante loi d'inertie du dessin parcellaire.

t H6ldne DaNtnlNe, La cathidrale Saint-Lambert d Liige. Les

fouilles rdcentes, pl. h. t., non pagin6, in-4o, Lidge, 1980. - Marcel

OrrE, <Les fouilles de la place Saint-Lambert d Lidge en 1982u dans

Bult. de ta Socitti Royale le Vieu.x Lidge, t. X, no'221-222, pl. h. t.'

pp. 366-407. Liege, I 983. Nous avons b6n6fici6 de pr6cieux commen-

taires du professeur M. Otte, de M. Patrick Hoffsummer et de

M. Jean-Louis Kupper, auxquels nous exprimons ici notre vive recon-

naissance. Les r6f6rences aux documents cartographiques sont

d6taill6es dans E. Hrln, o Les plans anciens de Lidge ', dans Annuaire

d'histoire liigeoise, t. VI, pp. 5 89, 592, 59'7 ,7 12,7 I 6, Lidge, I 962' Un

suppldment est en pr6paration.

De nos jolrrs en effet, m6me si I'on remplace une maison it
pans de bois par une boutique en b6ton et en verre, on tire
parti des fondations et on doit bien s'ins6rer entre des

voisins. Rien ne prouvc qu'il en va de m€me pour des
bitiments agricoles ou religieux dont les occupants tirent
parti du sol et r6cupdrent les magonneries tout autrement
que des citadins.

A d6faut d'indices directement utilisables en vue de
reconstituer I'affectation du sol au d6part de son decou-
page en parcelles, les fouilles r6centes vont aider I'histo-

rien d 6lucider deux aspects du cadre urbain : la d6limita-
tion des plus anciens domaines et l'orientation du traftc'

L'immunit6 de Saint-Lambert et ses limites

L'immunit6, p agus cleri, d6signe le territoire privilegi6,

en principe r6serv6 aux chanoines, ir leurs supp6ts et

domestiques, qui c6ldbrent le culte dans une eglise cath6-

drale ou collegiale 2. A Liege m6me, comme dans maintes

villes de l'Empire, l'6tendue des < encloitres > ou terri-

toires immunis6s est d'autant mieux connue que, par

d6finition, ils sont ferm6s par des portes, par des chaines,

voire des murailles et que ces d6fenses en miniature ont

laiss6 des traces dans la toponymie' L'6glise et ses

annexes (oratoire r6serv6 aux paroissiens, cloitres,

compteries, greniers) occupent non pas toujours le centre
mais, comme c'est le cas d Saint-Lambert, un cdt6 du
pourtour. Autour d'une place, se regroupent les maisons

des dignitaires du Chapitre, de quelques chanoines et de

leur familia, du moins depuis l'6poque ori ils ont

abandonn6 la vie en commun. Quels que soient les

occupants et la destination de ces h6tels, ceux-ci different

2 En ce qui concerne les immunit6s. le livre de S. Fz. Mur-lrn, Over

claustraliteit. Bijdrage tot de kennis van den grond eigendom in de

middeleeuwsche steden,Ylll 230 p., in 8o, Amsterdam, 1890, n'a pas

6t6 remis d jour. La plupart des sp6cialistes du droit foncier ne raison-

nent gudre i partir des plans anciens tandis que les historiens du

paysage urbain ne s'embarrassent gudre des opinions des canonistes ni

des privildges eccl6siastiques. Les trouvailles r6centes i propos des

territoires claustraux restent donc en ordre disperse. Cf. les cartes

intitul6es Kirchen und selbstandige Kapellen -.in Regensburg et

Birgerstadt und Immunitciten in nachmittelalterlichen Bamberg

illustrant respectivement: Richard SrnosBI-, < Regensburg als

Bischofsstadt in bauhistorischer und topographischer Sicht >, et Isolde

MnrrnsorBn, n Bambergs verfassungstopographische Entwicklung

vom 15. bis 18. Jahrhundert dans Bischofs- und Kathedralstridte des

Mittelalters und der fnihen Neuzeit, hrsg. von Fr. Petri, pp. 60-83
(surtout pp. 64 sv.) et I 52 I 55, in-8o, K<iln, I 976. Plus g6n6ral. le livre

de Hans Pr-lNrtz, Die deutsche Stadt im Mittelalter [...]. pp. 63, 185,

187,  2O5. 208,  239,  Graz-K<i ln,  1954. reste un excel lent  guide.
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Reproduction du plan cadastrql de 1812. Quartier de l'Ouest, troisiime feuille,
A.C.L. ,  Bruxel les,  15,  25,  758.

des maisons bourgeoises serr6es le long des artdres
commergantes : large fagade, plan quadrangulaire,
6curies'et communs 6tal6s sur de spacieuses parcelles.
Bref, ces Hdfe, comme on les appelle en Rh6nanie, font
figure de demeures rurales attard6es en ville. Bien
entendu, les habitants des immunit6s 6chappent d la
juridiction du maire, aux charges militaires et aux imp6ts.
Ils ont leur moulin, leur accds d un d6barcaddre, parfois
leur hospice. A Lidge, les huit territoires immunis6s (sans
compter les immunit6s dites o ferm6es )) que sont abbayes
et couvents) ont joue tout au long de I'Ancien R6gime un
r6le capital qui explique d'abord le peuplement du terri-
toire citadin ensuite le maintien de ses traits les plus
archaiques 3.

Autant les fonctions et les privildges traditionnels des
immunit6s sont bien 6lucid6s, autant I'obscurit6 entoure
leur gendse. Qui etait propri6taire du sol ? Quels furent les
effets juridiques de la donation i l'6glise? L'hypothdse
prend ici le relai de la certitude. Puisque la plus ancienne
immunit6, celle de Saint-Lambert, ne coincide avec aucun
territoire paroissial, on est porte d croire qu'elle serait
ant6rieure d la division de la Cite en paroisses c'est-d-dire
ant6rieure au rxe sidcle. A cette 6poque, il n'y avait i
Liege ni vicus marchand, ni fortification. Les clercs et
l'6v6que qui avaient quitte Maastricht pour c6l6brer le

I Le r6le de la cath6drale dans la gendse du plan de Lidge et la
typologie des territoires immunis6s ont et6 esquiss6s dans E. Her-rN.
Le paysage urbain de Liige a1:ant la rdvolution industrielle,pp.56-58
et 93-98, Lidge, I 963. oi I'on trouvera les r6f6rences aux textes et aux
documents cartographiques. Les origines sont expliqu6es par Edouard
PoNcu-rr, Les domaines urbains de Liige, pp.38-42, Lid,ge, 1947.
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culte de saint Lambert au lieu m6me de son martyre
n'ont pu qu'occuper lavilla et ses alentours immediats. Le
territoire qu'ils se sont ainsi r6serv6, la future immunit6 de
Saint-Lambert, 6tait borde d I'Ouest par un bras de la
Meuse longeant la Sauvenidre. Vers I'Est, le chenal
traversant l'emplacement du futur Vieux March6, le bras
de la Legia longeant les futurs Degres de la cath6drale a

constituaient peut-dtre encore des repdres apparents,
puisque le sol n'6tait pas exhauss6. Contentons-nous
d'observer la coincidence entre les vestiges arch6olo-
giques et le pourtour de l'immunit6 de Saint-Lambert, tel
que le jalonne le procds-verbal d'abornement du l5 avril
l 6 5 g  5 .

a Le rieu du Marche ne se confond pas avec le chenal dont les traces
ont et6 exhumees par les foui l les de l98l  et  qui  devai t  t raverser du
Nord au Sud I'emplacement du cloitre oriental de Saint Lambert, i
une profondeur de 5,60 m (par rapport i la borne d l'entr6e du Palais).
Vers la fin de l'6poque m6rovingienne. le chenal en question fut comble
par des alluvions. Il se peut que I'eau de la L6gia, capt6e pour activer le
moul in domanial  du braz,  se soi t  ensui te 6coulee quelques mdtres plus
a I'Est, formant un rieu profond et par lir m€me dangereux.
Th. GoeEnr, Lidge a travers les 6ges. Lidge. I 975 et I 976. reed.. t. I,
p.  428 et  t .  VI I .  pp.  488.  489.  lu i  at t r ibue 6 pieds de profondeur et
relate les accidents caus6s par I'insufllsance du garde-fou. Jusqu'en
1737. ce bras de la L6gia s'6coula d ciel ouvert et fut utilis6 comme
vivier par les p6cheurs qui se partageaient les emplacements riverains.
E. HELTN, Le paysage urbain, pp. 79, 167, no 15. Voir aux A.E.L.
(= Archives de l'Etat d Lidge), Cartes et plans,237.

5 Caniveau de la planche 3 ; A.E.L., Prdv6ti,23. Cette < D6signa-
tion et bornement des limites de la Juridiction des Encloitres > est un
compromis entre le Chapitre et la Ville. Comme tel. il ne pr6tend pas d
rest i tuer minut ieusement un 6tat  des l ieux pour lequel ,  v is ib lement,  les
6crits ant6rieurs faisaient d6faut. D'ailleurs les litiges portaient sur la
rue qui longe Notre-Dame-aux-Fonts, dans un secteur rest6 en dehors
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Passages et obstacles

Il vient d'€tre question d'un Vieux March6, par opposi-
tion au seul March6 que connaissent aujourd'hui les
Lidgeois, m€me s'il a perdu sa fonction commerciale. Aux
confins du domaine du Chapitre (les immunit6s de Saint-
Lambert) et du domaine du Prince (la paroisse Sainte-
Ursule ou des Onze Mille Vierges), le Vieux Marche
n'occupe que 23 ares. Avant la cr6ation de la place Verte
par Erard de la Marck, c'est le seul espace d6gag6 d I'int6-
rieur des immunit6s du pied du Publ6mont (Saint-

Lambert, Palais, Saint-Pierre, Sainte-Croix). Le statut
des immunit6s ou la proximit6 de la cour princidre lui
valent des privildges commerciaux rest6s en vigueur
jusqu'ir la R6volution frangaise. Les riverains du Vieux
March6 et les habitants de la rue des Onze Mille Vierges
peuvent exercer un m6tier sans acqu6rir le droit de
bourgeoisie 6. De toute anciennet6, le Vieux March6 a
donc ete vou6 au commerce. Paradoxalement, il est rest6
i l'6cart des grandes artdres qui drainent le traltc li6geois.
Vers l'Ouest, on doit gravir les degr6s Saint-Pierre qui
conduisent aux immunitds de la coll6giale et i la rue de ce
nom, endroits rien moins que commergants. Vers l'Est, la
rue Sainte-Ursule 6tait si 6troite que jamais deux
charrettes n'auraient pu s'y croiser : les Li6geois s'en
souviennent encore et les plans cadastraux le confirment.
Ce n'est donc pas la frequentation du Vieux March6 qui a
6t6 de nature d orienter le r6seau des voies de communica-
tion au centre de la ville.

Il en va tout autrement du Marche. En d6pit de son
6troitesse et en raison de son encombrement m€me,
6choppes, boutiques et, plus tard, n6goce en gros, en
debordent de toutes parts et se r6pandent devant les
Mineurs, en F6ronstr6e, rue du Pont et en Neuvice (en
direction du Pont des Arches), en G6rardrie enfin par ori
passe le traflrc vers I'Ile, Avroy, la vall6e de la Meuse en
amont de Liege.

Dans cette 6num6ration, une lacune : l'accds i la cath6-
drale. A notre avis, il se faisait du Vieux Marche, au
Nord, par le portail faisant face i I'entr6e du Palais. De la
place Verte i I'Ouest, comme de la rue G6rardrie au Sud,
par deux entr6es lat6rales m6nag6es au bas de la nef ?.

Il n'y avait aucune communication directe entre la
cathedrale et le Marche : outre que I'on ne connait aucun
exemple de grande 6glise dont l'accds se fasse par le
chevet, la pr6sence du cloitre oriental, r6serv6 au seul
Chapitre, est un obstacle suppl6mentaire.

du territoire explo16 par les fouilles. Sachant aussi I'intransigeance des
tr6fonciers dds que leurs privildges sont en cause, on les imagine peu

enclins ir ali6ner leur domaine c'est-d-dire le patrimoine de Saint
Lambert. La carence g6n6rale d'actes de donation est observ6e par
E. PoNCELET, Les domaines urbains, pp.24-28.

6 La nature des commerces localis6s sur le Vieux March6 est
precis6e par E. PoNcnl-rr, Les domaines urbains, pp. 73,80, 84; voir

J. RouHARr-CHABor et E. Her-rN, Admissions d la bourgeoisie de la

Ci t i  de Lidge,  1273 1794, p.319,  L iege,  1962.
t E. Hsr-rN. Le paysage urbain. pp.60 62; Io., La population des

paroisses lidgeoises, pp.57-60, 168, Liege, 1959.

A quoi servent alors les Degr6s de Saint-Lambert ?
Initialement d rattrapper la diff€rence de niveau entre
cloitre et cath6drale d I'Ouest et March6 d I'Est ? Ulterieu-
rement ir permettre aux marchands en plein air puis aux
boutiquiers d'6taler de la mercerie tout en b6n6ficiant de
I'aflluence du March6 ? Toujours est-il que ni le < rieu >
des p€cheurs, ni les 6talages des merciers, ni les maison-
nettes qui avaient envahi les Degr6s ne devaient faciliter le
passage direct du March6 en direction de I'Ouest E.

Une telle situation n'a rien d'exceptionnel. Il ne
manque pas de villes episcopales dont la cath6drale se
trouve en dehors des grands axes routiers. Sans doute est-
il normal que l'emplacement central du plus ancien
temple soit d proximite imm6diate de I'agglom6ration des
rirarchands (novus vrcas ou wik), de sorte qu'il va parfois
jusqu'd occuper un des c6tes du march6 principal. Une
telle disposition est d'autant plus significative qu'elle
s'observe dans des villes dont la gendse (p6riodes
m6rovingienne et carolingienne) et la premidre croissance
(periode ottonienne) sont contemporaines de celles de
Liege. Tel est le cas d Hambourg, Br6me, Hildesheim,
Munster et Erfurt ori la cathedrale et son territoire sont d
la fois proches du march6 et d l'6cart des principaux axes
de penetration dans la ville e.

Tout ce qui pr6cdde tend ir montrer que, dans les
immunit6s de Saint-Lambert, il n'y a ni place publique qui
polarise les rues, ni artdre qui aligne les maisons. Par
ailleurs, le noyau pr6urbain n'est pas non plus situ6 en
bordure d'une chauss6e ou d'une route un tant soit peu
notable. Qu'il s'agisse de traverser la Meuse, de la longer
ou de rejoindre le plateau hesbignon, bien des itin6raires
sont praticables; aucun ne s'est impos6 de manidre telle-
ment imp6rative qu'il dicte I'emplacement des murs, des
chenaux, du seuil d'un appentis, de la villa ou des tombes
d6couvertes lors des fouilles de 1977-1982.

Rupture ou continuit6 ?

Des conclusions trop affirmatives ne seraient pas de
mise ici. Il se peut que les chenaux r6cemment mis au jour

8 Acceptant trop docilement les interpr6tations de Th. Gosrnr.
Lidge d travers les 6ges,t. VII, p. 478, nous avions cru d tort en 1963
que c'6tait la porte de la cath6drale qui avait contribu6 d fixer le
Marche au point d'aboutissement de F6ronstr6e qui, ir son tour.
prolonge la voie terrestre en provenance de Maastrichtl E. Hiir-rN, Le
pa.rsage urbain, p.56, note 5.

' Le rapprochement avec les villes allemandes s'impose non seule
ment en raison de I'appartenance de Lidge d l'Empire mais du fait de
l'abondance des plans publies i I'appui de la gendse du peuplement

citadin. Nous excluons cependant les cit6s d'origine romaine (Cologne.

Trdves. Worms. Strasbourg, Ratisbonne, Augsbourg, Vienne) ou le
costrum primitif imprime une marque sans rapport avec les origines d
la fois spontan6es et modestes du Lidge pr6notg6rien. - Cf.
H .PLANr rz ,  D ie  deu t sche  S tad t ,  pp .7 ,  15 ,32 ,38 .  109  ( v i l l e s

romaines),  pp.  51,  68,  70,  73,  9 l  (v i l les carol ingiennes).  Autres
exemples dans E.  Hi I - rN,  Le paysage urbain,pp.57,  n. ,5,95,58,  167

n. t4. - Gerhard KoBLER, < Civitas und vicus, burg, stat, dorfund
wik> et Walter ScHI-esrNcBn. <Der Markt als FriiMorm der deut-

schen Stadt > dans Vor- und Friihformen der Europdischen Stadt im

Mit te la l ter ,  I ,  pp.  6 l -76,262-293, Gdtt ingen, 1973.
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aient servi d delimiter les immunites de Saint-Lambert
peu aprds que l'6vdque eut transf6r6 sa cath6drale d
l'emplacement de la villa.En revanche, I'absence de route
d ce m€me endroit laisse aux occupants la possibilit6 de
construire oi et comme bon leur semble.

Il n'en sera plus de m€me aprds les r66difications
d'6glises successives et de plus en plus vastes, l'afflux des
clercs et la naissance d'une ville dont le parcellaire est
d6sormais soumis ir des contraintes qui subsisteront
jusqu'ir la destruction de la cath6drale. Il est donc normal
de ne constater aucune continuit6 entre l'emplacement
des bAtiments de la villa et ceux des maisons cadastr6es
au debut du xlx' sidcle. Il n'y a pas de continuit6 non plus
entre le caractdre somme toute modeste de la vfl/a puis du
noyau pr6urbain d'une part, I'importance de la cit6 notg6-
rienne d'autre part. En l'occurrence, le contraste est peut-
6tre trop accentu6 du fait que nos sources sont h6t6-
roclites. Tandis que les arch6ologues tirent parti de

vestiges parfois bien prosaiques r0, les historiens
classiques interprdtent vies de saints, chroniques et
chartes de donation qui ont tendance i magnifier les faits
et gestes des grands de ce monde.

Entre les deux disciplines, le decalage subsiste et il
faudra patiemment le r6sorber. Les fouilles de la place
Saint-Lambert ont favoris6 un regroupement de sp6cia-
listes venus d'horizons trds divers. C'est le meileur gage
du succds final dans la longue qu€te des secrets que le
sous-sol de Saint-Lambert conserve encore jalousement.

r{'A cet 6gard, on observera de significatives diff6rences de
m6thodes et de r6sultats entre les chapitres interpr6tant des sources
litt6raires et ceux qui se fondent sur des traces archeologiques : Zor-
und Frilhformen der Europriischen Stadt im Mittelalter,33T p.l32pl.
et  322 p.*  36 pl . ,  Gott ingen. 1973 et  1974. Les foui l les ant6r ieures d
19'77 ne permettaient gudre de d6gager des certitudes quant d la
chronologie du peuplement sur le site primitif, Mathias WrnNEn. Der
litticher Raum in friihkarolingischer Zeit t...1, pp. 284, 286,
G<ittingen, 1980.




