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L’architecture   à   l’Exposition   internationale   de  
Liège  en  19391

Contexte
Les  années  trente  sont  marquées  par  une  politique  de  travaux  publics  destinée  

à  lutter  contre  la  crise  économique  et  le  chômage.  Les  chantiers  se  multiplient  

dans   les   grandes   villes   belges   (jonction   nord-midi   à   Bruxelles,   tunnels   sous  

Truffaut   au   poste   d’échevin   des  Travaux  publics,   Liège  adopte   à   son   tour   un  

programme  de  construction  de  nouvelles   infrastructures  communales  (piscine,  

d’une  ville  dynamique  et  industrieuse.  L’inauguration  le  30  juillet  1939  du  canal  

Albert,   prouesse   technologique   mondialement   reconnue,   est   une   occasion  

unique  de  célébrer  le  génie  industriel  belge.  L’Exposition  internationale  de  Liège  

ouvre  ses  portes  le  20  mai  1939  et  ferme  anticipativement  le  2  septembre  suite  

au  déclenchement  de  la  Seconde  guerre  mondiale.

Prétexte,  organisation,  thématique
La   construction   du   canal   Albert   s’inscrit   dans   un   programme   d’amélioration  

Chaussées.  Les  travaux  commencent  le  31  mai  1930  en  présence  du  roi  Albert  
er.  Le  canal  a  pour  objectif  de  relier  les  bassins  économiques  de  l’Escaut  et  de  la  

Meuse  tout  en  desservant  les  charbonnages  de  Campine  en  pleine  croissance.  
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rapide   et   économique   vers   le   port   d’Anvers   et   permet   aux   bateaux   de   gros  

gabarit   d’accéder   à   la   région.   L’aménagement   du   canal   et   la   construction   du  

collines  de  Jupille  et  de  Herstal.  C’est  là,  dans  les  quartiers  de  Coronmeuse  et  de  

Bressoux,  sur  les  terrains  du  tir  communal  et  du  champ  de  manœuvres,  que  l’on  

fêtera  l’achèvement  d’un  des  plus  importants  chantiers  de  l’Entre-deux-guerres  

en  Belgique.  

En  1936,  l’association  sans  but  lucratif  Le  Grand  Liège  est  fondée  par  Georges  

sportif,  destinées  à  conserver  et  à  rendre  à  la  Ville  de  Liège,  en  particulier,  et  à  la  

intellectuel  plus  vivace,  en  un  mot,  une  renommée  digne  d’une  grande  ville3  ».  

Au   lendemain   de   l’Exposition   de   Bruxelles   1935,   l’association   ambitionne  
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de  mettre   sur   pied   une   nouvelle   exposition   internationale   en   vue   de   célébrer  

locale,   l’initiative   peut   bientôt  

compter  sur  le  soutien  de  l’État.  En  avril  1937,  nommé  par  le  gouvernement,  un  

commissaire  général  et  un  commissaire  général  adjoint  entrent  dans  le  conseil  

Grande  Saison  internationale  de  l’eau.  L’organisation  est  placée  sous  l’autorité  

les  directives  du  Bureau   international  des  expositions.  La  société  coopérative  

est  composée  du  conseil  d’administration,  d’un  collège  des  commissaires  et  du  

comité  exécutif.  Elle  est  la  cheville  ouvrière  de  la  manifestation  :  aménagements,  

construction  des  pavillons,  décoration,  nettoyage,  perception  des  taxes  et  droits  

académique  et  culturel  liégeois.

En  vue  de  l’inauguration  du  canal  Albert,  le  thème  de  l’eau  s’impose  rapidement.  

ailleurs,  l’eau  constitue  un  maillon  essentiel  dans  les  théories  hygiénistes  dont  

les   liens   étroits   qui   unissent   l’eau   aux   activités   humaines   et   notamment   à  

l’urbanisme  :  «  C’est  à  l’eau  que  la  terre  doit  ses  plus  grandes  merveilles,  elle  

maître  dans  tous  les  phénomènes  intéressant  l’humanité4.  »

L’architecture
Une  équipe  moderne
Une   Commission   consultative   d’architecture   est   créée   en   vue   d’encadrer   les  

projets   concernant  non  seulement   l’architecture  des  bâtiments  mais  aussi   les  

jardins  et  les  sculptures.  Elle  réunit  les  principaux  architectes  modernes  belges  

du   moment   et   prend   garde   de   ne   pas   froisser   les   sensibilités   en   réunissant  

notamment  autour  de  Henry  van  de  Velde,  conseiller  artistique  du  ministère  des  

le  plan  d’aménagement  et  joue  un  rôle  important  dans  le  choix  des  architectes  

connu  à  Liège.  Fils  d’Edmond  Falise,  sculpteur  et  directeur  de  l’Académie  des  

Beaux-Arts,  il  s’est  déjà  fait  remarquer  pour  ses  idées  diffusées  à  travers  la  revue  

L’Équerre
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l’Association  des  étudiants  de  l’Académie,  le  périodique  se  positionne  dès  1935  

comme  l’un  des  principaux  relais  belge  du  modernisme  international.  Aux  côtés  

Albert  Tibaux  et  Georges  Linze,  Falise  revendique  une  nouvelle  architecture  et  

théories  de  Le  Corbusier  et  les  œuvres  de  Guiseppe  Terragni,  Alberto  Sartoris,  

de  L’Équerre   ont   eu  plusieurs   fois   l’occasion  de   les  partager   avec  Truffaut   et  
5.  

un   autre   architecte   proche   de   L’Équerre,   qui   est   nommé   chef   du   service  

qui  ont  à  peine   trente  ans  en  1938…  Ainsi,  sous   leur  direction,  c’est   la   jeune  

architecture  moderne  liégeoise  qui  se  met  à  pied  d’œuvre  :  le  groupe  L’Équerre,  

Achille  Lecomte…  Tous  représentent  une  génération  prometteuse.

Lorsque  Falise  entreprend  ses  recherches  sur  l’aménagement  du  site,  il  sait  déjà  

ce  qu’il  veut  et  les  fautes  à  éviter.  Après  avoir  visité  l’Exposition  de  Liège  1930,  

les   rédacteurs   de   la   revue  L’Équerre   n’avaient   pas   de  mots   assez   durs   pour  

pêche  par  l’urbanisation.  Le  plan  d’ensemble,  de  la  plus  haute  importance,  est  

défectueux,   irraisonné,  parce  que  dressé  par  des  profanes  ou  des  novices  en  

cette  matière.  Ce  problème,  dont  la  solution  est  capitale,  ne  pouvait  être  résolu  

de  manière  avantageuse  que  par  des  spécialistes,  des  urbanistes  expérimentés.  

Cet   aménagement   général   de   l’Exposition   de   Liège   est   d’une   impardonnable  
6.  »  Falise  n’entend  pas  reproduire  les  mêmes  erreurs.  Les  manifestations  

de  1939  se  tiendront  sous  le  signe  d’un  urbanisme  rationnel  et  dans  l’esprit  de  

l’architecture  moderne  internationale.  

Sur  un  site  d’environ  quatre-vingts  hectares  s’étalant  du  Nord  au  Sud  avec   le  

soin   de   ménager   de   larges   espaces   de   verdure   entre   les   bâtiments.   Les  

principes  qui  président  son  travail  seront  ceux  des  Ciam  :  «  de  l’air,  de  l’espace,  

de  la  lumière,  de  la  verdure  ».  La  majeure  partie  du  site  est  dédiée  aux  voiries,  

plans  d’eau  et  jardins  de  façon  à  dégager  de  belles  perspectives  sur  les  palais.  

L’architecte   réalise   les   premières   études   qu’il   soumet   à   Le   Corbusier,   invité  

par  le  comité  exécutif  en  août  19377

constructions  pérennes  et  quelques  pavillons,   le  parc  Reine  Astrid,   la  roseraie  

notamment  en  raison  de  la  présence  de  la  centrale  électrique  dont  l’impact  visuel  

tout  en  ménageant  des  gradins  pour  les  spectateurs  le  long  des  palais.
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L’architecture  des  palais

fabriquées  en   série.  Ce   système  permet   non   seulement   un  gain  de   temps  et  

une  réduction  des  coûts  mais  surtout  il  met  au  travail  les  entreprises  liégeoises  

suscitent  l’intérêt  de  nombreuses  revues  spécialisées  internationales8.

Quatre   entrées   permettent   l’accès   au   site.   En   raison   de   la   proximité   des  

transports  en  commun  mais  aussi  de  la  perspective  dégagée  qu’elle  offre,  celle  

colonnade  d’inspiration  classique  frappe  davantage  par  sa  monumentalité  que  

auvent  en  forme  d’aile  d’avion  s’inscrit  quant  à  elle  dans  le  vocabulaire  moderniste  

et  témoigne  de  la  fascination  des  architectes  pour  les  lignes  aérodynamiques.

Sur   la   rive   gauche,   le   palais   de   l’Allemagne   occupe   une   place   de   choix,   à  

proximité   de   l’entrée   principale   et   du   palais   permanent   de   la   Ville   de   Liège.  

Son  architecture  monumentale   illustre   la  puissance   insolente  du  pouvoir  nazi.  

Le  style  adopté  se  caractérise  par  un   recours  marqué  pour   le  néoclassicisme  

9

est   couronnée  par   l’aigle   impérial   tenant  une  croix  gammée  dans  ses  serres.  

le   hall   d’honneur   et   les   salles   d’exposition.   En   face,   le   pavillon   du  Tourisme,  

dessiné   par   Achille   Lecomte   et   par   les   architectes   de   Saint-Luc,   abrite   des  

espaces  d’exposition  et  un  restaurant  situé  dans  la  rotonde.  Son  style  expressif  

L’intérieur  présente  des  fresques,  dioramas,  cartes  lumineuses  et  photographies  

montrant   les  richesses  touristiques  de  la  région  de  Liège  et  de  la  Belgique  en  

général.  Situé  face  au  palais  de  la  Ville  de  Liège,  le  palais  du  commissariat  général    

parfaite   adéquation  du  plan  aux   fonctions  du  programme.  Une   rampe  amène  

les  visiteurs  au  sommet  du  bâtiment  et  descend  en  parcourant  l’ensemble  des  

stands.  Fidèles  à  leurs  conceptions  fonctionnalistes,  les  architectes  ont  tenu  à  

mettre  en  valeur   la   logique  constructive  en   laissant  apparaître  en   façade  une  

partie  de  la  structure  métallique.  
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-  fonds  de  la  Ville  de  Liège.
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Accessible  par  un  pont  provisoire  et  par  un  téléphérique,  la  rive  droite  accueille  

par  les  trois  palais  de  la  section  française  (architectes  Victor  Rogister,  Maurice  

principales  manifestations  sportives,  parades  et  spectacles  en  plein  air.  

piscine  olympique  et  se  termine  par  une  rotonde.  Largement  vitré  et  bordé  de  

En  retrait  sur   le  site,   le  Gay  village  mosan  est   l’une  des  rares  concessions  au  

traditionnels   censés   vanter   la   culture  et   l’architecture   locale.   Les  quartiers  du  

guinguettes  et  auberges  propices  à  la  fête  et  au  délassement.  Situé  à  l’extrémité  

l’architecture   rurale  des  Ardennes,  de  Hesbaye,  du  plateau  de  Herve  et  de   la  

l’architecture   rurale  de  s’adapter  aux  nécessités   imposées  par   la  construction  

actuelle10

11.

Les  jardins  
L’eau  occupe  naturellement  une  place  prépondérante  dans  l’aménagement  des  

puisque  les  surfaces  libres  représentent  une  grande  partie  du  site12.  L’architecte  

envisage  le  travail  en  deux  parties  :  les  jardins  temporaires  et  les  aménagements  

qui   subsisteront   au   terme   des   festivités.   Sur   la   rive   gauche   sont   disposés   la  

plaine  de  jeux,   le   jardin  zoologique  et   la  roseraie  qui  composent  ensemble  un  

vaste  espace  vert  pérenne.  La  roseraie,  située  derrière  le  palais  permanent  de  

la  Ville  de  Liège,  se  développe  en  quatre  plates-bandes  composées  de  roses  

jaunes,  roses,  rouges  et  blanches.  À  intervalles  réguliers,  Canneel  installe  mille  

deux   cents   jets   d’eaux  qui   apportent   des   variations   chromatiques  en   fonction  

de  protéger  la  plaine  de  jeux  des  vents  violents.  La  transformation  du  paysage  

manière  générale,  la  distribution  des  parterres  et  des  bassins,  les  lignes  suivies  
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Liégeois  d’Histoire  Sociale.
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par   les   chemins   s’inscrivent   dans   une   vision   rationnelle   et   moderniste   de  

l’architecture  des  jardins.  Les  chemins  sont  parallèles,  les  parterres  suivent  des  

formes   géométriques.   La   nature   est   soumise   à   un   urbanisme   rationnel,   sans  

canots  qui  naviguent  dans  un  décor  féerique  de  fontaines,  faisceaux  de  lumière,  

pavillons  et   renforcent   l’impression  d’un  site  aéré  et   lumineux.  La  plupart  des  

brochures  touristiques  vantent  d’ailleurs  «  une  exposition  qui  respire  ».

La  sculpture
La  sculpture  est  une  autre  composante  essentielle  dans  l’organisation  du  site.  

La  répartition  des  œuvres  est,  une  fois  encore,  pensée  par  Falise,  probablement  

en  concertation  avec  Canneel.  Sur   la   rive  gauche,   les  principales   réalisations  

jardin  d’eau  par  les  artistes  Maurice  Xhrouet  et  Eugène-Léon  Bouffa  et  bien  sûr,  

le  plongeur  en  face  du  Lido  et  le  lion  à  l’entrée  du  palais  de  la  défense,  tous  deux  

Les  constructions  subsistantes
L’Exposition  internationale  de  l’eau  est  pour  la  Ville  de  Liège  une  occasion  unique  

permettent   d’une   part,   d’urbaniser   l’ancien   champ   de   manœuvres   qui   sera,  

part,  de   fournir  de  nouvelles   infrastructures  de   loisirs  et  de  sports  ainsi  qu’un  

poumon  vert  aux  habitants  des  quartiers  de  Saint-Léonard  et  de  Coronmeuse.  

La  construction  d’un  palais  des   fêtes   répond  à  un  besoin  criant  de   la  ville  de  

disposer  d’un  bâtiment  moderne  en  vue  d’accueillir  les  grandes  manifestations  

commerciales,   sportives   et   culturelles   organisées   dans   la   cité.   En   1937,  

l’architecte   communal   Jean   Moutschen   est   chargé   de   dessiner   les   plans   du  

d’une  des  constructions  les  plus  imposantes.  Recouverte  de  panneaux  en  terre  

cuite,  l’enveloppe  entièrement  aveugle  est  ponctuée  de  contreforts  qui  rythment  

les  façades  et  qui  dévoilent  la  logique  constructive  de  la  construction.  Couvert  
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Le   volume   principal   est   entouré   d’annexes   largement   vitrées   qui   accueillent  

et   qui   servent   de   transition   entre   l’extérieur   et   l’immense   hall.   À   l’intérieur,   la  

grande  salle  doit  pouvoir  accueillir  une  patinoire  qui  peut,  lors  de  spectacles  ou  

de   foires,  être   recouverte  d’un  plancher  escamotable.  Une   tribune  suspendue  

capable   d’accueillir   huit   cent   cinquante   personnes   offre   une   vue   plongeante.  

Au  niveau  formel,  Moutschen  inscrit  le  palais  dans  le  même  esprit  que  le  lycée  

Léonie  de  Waha   inauguré  en  1938.  La  monumentalité,   les   façades   largement  

aveugles   et   les   bas-reliefs   qui   couronnent   le   hall   d’entrée   sont   des   éléments  

entre  fonctionnalisme  et  ornementation.  Sans  nuire  à  l’impression  moderne  de  

l’ensemble   architectural,   un   bas-relief   signale   l’accès   principal.   Son   discours  

193913

des  années  trente  à  Liège.

s’inscrit   dans   une   volonté   politique   de   promotion   de   l’hygiène   favorable   aux  

infrastructures   sportives   et   de   loisirs.   Comme   pour   le   palais   des  Universités,  

le  groupe  L’Équerre  dessine  la  crèche  en  suivant  les  principes  de  l’architecture  
fonctionnelle.   À   l’abri   de   la   circulation   automobile   et   des   vents   venant   de   la  

vallée,   le   bâtiment   est   installé   dans   une   cuvette   accessible   par   des   rampes  

occupe  une  place  centrale  et  sert  de  séparation  entre  l’espace  réservé  aux  tout  

infrastructures   de   délassement   (barboteuse   avec   plage,   théâtre   de   guignol,  

Le   groupe   exécute   une   construction   qui   répond   point   par   point   aux   théories  

modernistes   formulées   par   Le   Corbusier   :   façade   et   plan   libres,   fenêtres   en  

bandeaux,  construction  sur  pilotis,  toiture  terrasse.  L’Équerre  s’inspire  d’autres  

des  cloisons  amovibles  identiques  à  celles  des  écoles  de  plein  air  de  Suresnes  

la  Meuse.  Aujourd’hui  utilisé  comme  ensemble  sportif,  le  bâtiment  a  gardé,  malgré  

est  une  des  œuvres  la  plus  aboutie  du  modernisme  à  Liège.  

er  signale  l’entrée  du  

canal  et  sert  de  tampon  entre  la  ville  et  le  port  de  Monsin.  Une  longue  pelouse  

pensée  en  accord  avec  la  vaste  étendue  d’eau  se  termine  par  un  phare  (architecte  
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représentant  le  Roi-chevalier.  L’accès  se  fait  par  deux  escaliers  menant  à  une  

vaste  esplanade  dont  le  mur  d’appui  est  gravé  du  tracé  schématique  du  canal  à  

travers  la  Belgique.

L’Exposition  de  la  technique  de  l’eau  occupe  une  place  importante  dans  l’histoire  

de  la  création  architecturale  liégeoise.  Elle  est  une  formidable  opportunité  pour  

les  architectes  d’exprimer  leur  foi  dans  les  nouvelles  tendances.  Jusque-là  limité  

à   quelques   rares   interventions   ponctuelles,   le  modernisme   trouve   une   vitrine  

la  place  à   la  nouvelle  génération,   joue  un  rôle  fondateur  dans   l’architecture  et  

l’urbanisme  de   l’Après-guerre   à   Liège.  Considérée   unanimement   comme  une  

réussite,   elle   ouvre   l’accès   à   la   commande   publique   au   groupe   L’Équerre   et  
annonce  la  naissance  du  groupe  Egau14.  Tous  deux  marqueront  durablement  le  

portée  dans   le  champ  de   la  théorie  de   l’architecture   locale,   l’Exposition  habite  

encore  la  cité.  Les  infrastructures  continuent  vaille  que  vaille  de  fonctionner.  Le  

parc  Astrid  est  un  lieu  de  détente  pour  les  habitants  du  nord  de  la  ville  tandis  que  

le  palais  continue  d’occuper  le  paysage  tel  un  roc  au  bord  de  la  Meuse.

Sébastien  Charlier  


