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I. Les sources et travaux en g6n6ral

1. D6cisions du chapitre
Les historiens ont I'habitude de distinguer les sources

monumentales des sources 6crites. C'est i celles-ci que

nous allons nous arrdter en 6num6rant les huit cat6gories
de documents.

1o Les dicisions du chapitre cathidral, gestionnaire et

utilisateur de I'eglise et de son mobilier.

Vu le r6le politique du chapitre, co-souverain avec
l'6v6que, les r6unions capitulaires 6taient trds charg6es :

les afTaires publiques se mOlaient a la gestion de l'6norme

domaine. Les chanoines 6taient, pour la plupart'
membres actifs de l'administration du pays (conseil priv6,

conseil ordinaire, chambre des comptes, cours allodiales
et ft iodales, cours des XXII et r6viseurs des XII ambas-

sades dont i ls occupaient la majorite des sidges) et de

celles du diocese (ev€que suffragant, auxil iaire, vicaire
g6neral, ptinitencier, 7 archidiacres, parfois le pr6sident

du s6minaire).
Sans doute, de nombreuses fonctions 6taient cumul6es

mais des canonicats 6taient vacants ou en litige ou confi6s
a des jeunes clercs, 6tudiants a I 'universite. En fin de
compte, on constate que bien peu nombreux sont les

chanoines disposes a gerer les affaires de la cathedrale
telles que I'office divin (le doyen et le chantre) auquel il

semble avoir fort peu participe ou celles des bdtiments. Ils

confiaient ces questions i I'un ou A l'autre d'entre eux qui

s'y int6ressait particulidrement, qu'on appelait les direc-

teurs mais decidaient de tous les travaux. Des lors, I 'histo-

rien ou I'arch6ologue se trouve devant I'obligation de

d6pouiller les 122 registres de < conclusions capitulaires ))

(142'l d 1'197) etles 6 I registres de < protocoles des direc-
teurs D (1626- l '192) .

Mais I'administration des biens de la cathedrale est
plus complexe : elle etait partag6e en plusieurs
< compteries D, ayant chacune ses revenus' ses charges,
son ou ses comptables : chapitre, fabrique. grenier,

anniversaires.

Ces diff6rentes < compteries ,r venaient souvent en aide
I'une a I'autre par des pr6ts ou en supportant provisoire-
ment les charges d'une autre. On conserve 333 registres
de la compterie du grenier (1436-1797), espdce de caisse
compl6mentaire et 460 de celle des anniversaires (l 172-
1794).

De plus, les chapitres de chanoines de Saint-Materne et

de Saint-Gilles aflect6s a certains offices liturgiques ainsi
que les 72 ben6ficiers desservant les autels g6raient

chacun leurs biens mais avaient d charge l'entretien de

leur chapelle ou de leur autel. La consultation de leurs

archives s'avdre aussi utile.

A c6te des d6cisions du chapitre, appelees < conclu-
sions capitulaires o r, il faudrait consulter les cartulaires
ou recueils des chartes c'est-d-dire tous les actes 6manant
de l'autorit6 ou ratifi6s par celle-ci 2. Certains concernent
des propriet6s situ6es contre la cathedrale ou ses cloitres
et peuvent 6tre d'une importance capitale : un d'eux, par
exemple, prouve que le cloitre oriental existait bien avant
Van Eyck ! Nous en reParlerons.

On lira enfin le Liber oJJiciorun du xlv' sidcle' livre qui

pr6cise les droits et devoirs de tous les officiers de la
fabrique, nous dirions aujourd'hui les employ6s et
ouvriers. Quelques details sont pr6cieux au point de vue
topographique 3.

Il en va de m€me des statuts du chapitre ou des d6crets
impos6s par les nonces de Cologne, par exemple, lorsque

I Une analyse, partielle car I'auteur a fait un choix' a 6t6 r6alis6e par

S. BoRMANS dans A.H.E.B.6 (1869) d l3 (1876)et  26(1896) '  pour les

ann6es 145? d 1689. E.  Poxcr lerar6dig6 un suppl6mentpour l4 l7 d

1459 dans A.H.E.8. ,23 (1892).
t S. Bonvers, E. ScHooLMEEsrERs et E. Poxcelst, Cartulaire

de I 'dgt ise Saint-Lambert ,6 vol ' ,  Bruxel les,  1893-1933'  in-4 ' '
'  8 .C.R.H..5 '  ser ie,  t .  6 (1896) '  445-.520.



I Tombeau de saint Lambert.
2 Autels sous le lubd

du cheur.
3 Tombeau du prince

Erard de la Marck.
4 Stalles.
5 Chapelles.
6 Dais du Pince.
7 Maitre-Autel.
8 Piristyle qui formait

la galeie oi le peuple
pouvait voir olJicier.

9 Porte pour aller
d la grande sacristie.

10 Salle du Chapitre des
Trdfonciers, oi se faisait
I'ilection
des Princes-Evdques.

II Grande sacristie.
12 Salle des assembldes

du Chapitre des Chanoines.
13 Cloitre du c6ti

de I'H6tel-de-Ville.
14 Porte d'entrie du Cloitre.
15 Escalier.
16 Chapelle.
17 Grande chapelle.
18 Lieu oi se fabriquaient

les chandelles.
19 Chapelles en marbre,
20 Chapelle oi se trouvait

le cruciJix aux miracles.
2I Chapelles latdrales.
22 Chapelle de saint Gilles.
2j Chapelle de saint Materne.
24 Escalier des tours au sable.
25 Vieux cheur ou chapelle

de saints Cosme et Damien;
lieu consacri par le sang
que saint Lambert y a versi
pour la foi.

26 Jubi du vieux cheur.
27 Autel.
28 Cache des archives.
29 Porte de I'escalier du cloitre.
30 Entrde de I'iglise du c6ti

de Notre-Dame-aux-Fonts.
31 Chapelle de la sainte Vierge,

dite des bonnes aventures.
32 Chapelles latdrales.
33 Chapelles en marbre.
34 Dip6t des ornements

de I'igltse.
35 Chapelle en marbre.
36 Escalier Dour monter

d la graide tour.
37 Chapelle.
38 Chanelle de la

ftAs- sainte Vierge.
39 Porte d'entrde du cloitre.
40 Escalier.
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.Lfare,hd

A-loa.tuhz

A Jardin.
B Citerne.
C Portes du c6ti du March6,
D Logement du carillonneur.
E Ddp6tdescierges.
F Cour aux deuxfontaines.
G Sacristie pour le semice

de l'6glise.
H Escalierserendant

du Palais d l'dglise.
I Id. dans lacour

pour les couvreurs.
J Pelouse.
K Logement du sacristain.
L Entrie de l'6glise du c6ti du

Vieux-Marchi.
M Jardin.
N Classes gratuites de

Saintlarnbert.
O Trouauchautfage.
P Vestibuleconduisant

dans bs classes.
Q Chapelle oi se cilibrait

le Jubili.
R Cloitre.
S Entrderuedes

Mauvais-Chevaux.
T Cour.
U BureauduReceveur,

appel6 Compterie.
Y Vestiaire des Trdfonciers.
X CaveaudesChanoines.
Y Hangar.
Z Porte d'entrie du cloftre.

AA Portaildesbeaux
portaits.

BB Appartements
du Receveur.

CC Porte du cloitre oi les
chanoines seuls avaient
accis.

DD Chapelle des Flamands.
EE Jubi.
FF Sacristie.
GG Chapelle.
HH Entrie de l'6glise de

N o tre - D ame -au x - F o nt s.
II Eglise de

N o tr e - D am e -au x - F ont s,
JJ Jubi.

KK Cimetiire
de Notre-Dame.

LL Logementdesenfants
de cheur.

MM Flacedelagrande
sonnerie sous la
grande Tour.

NN Escalier sous
Ia grande Tour.
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3 8 R. FORCL,UR

ceux-ci ordonndrent le deplacement de certains autels ou
la construction de la sacristie des b6neficiers.

2. Les comptes des d6penses de la fabrique
Aprds ce qui a ete dit au $ l, le fonctionnement de

I'administration de la cath6drale est plus ais6 d
comprendre. Qu'il suflise de signaler ici que les comptes
comprennent 238 registres conserv6s aux Archives de
I'Etat et 188 a celles de I 'ev6che. Les ann6es couvertes
von t  de  1348  a  1793 .

3. Les 6pitaphiers
Les 6v6ques et les chanoines des trois chapitres 6taient

seuls autoris6s d se faire inhumer dans l'6glise et ses
annexes. Si le texte m€me de l'6pitaphe ne concerne gudre
I'historien de I'architecture, par contre, la place de celle-ci
s'avdre parfois capitale quand il s'agit de connaitre I'exis-
tence ou la date de locaux un peu particuliers. Comment
prouver que telle chapelle lat6rale existait i telle epoque si
ce n'est par les epitaphes de ceux qui y furent inhumes ?
Par contre, I 'absence d'inhumations peut inciter d estimer
que des locaux n'ont jamais exist6, par exemple les
chapelles absidales auxquelles certains attribuent une
grande importance quand ils en ont besoin pour leur
d6monstration.

Nous disposons de quelques 6pitaphiers soigneuse-
ment transcrits qui semblent dignes de confiance, dont
ceux de Henri Van den Berch, chanoine d'une coll6giale
de Spire, heraut d'armes i Liege au xvrre sidcle, celui de
Guillaume de Hinnisdael de Betho, pres de Tongres,
chantre de la cath6drale et vicaire g6n6ral d la m€me
6poque, des analyses de l'epitaphier de Lefort, de celui de
Ghysels, chanoine et 6colAtre de la cathedrale, du
xvrrrt sidcle.

Malheureusement, s'ils transcrivent soigneusement le
texte des epitaphes. i ls ne les situent pas. sauf Ghysels.
Par contre. le dol,en de Saint-Pierre. Nicolas-Joseph de
Vaulx, a inser6 dans sa monumentale histoire du diocese
de Lidge, redig6e vers 1750, mais demeur6e manuscrite,
la copie des tombes de tout le c6te nord de la cathedrale
en indiquant leur emplacement. Ce texte. inedit lui aussi,
est tres pr6cieux a notre point de vue.

Beaucoup d'autres chroniqueurs ou historiens ont
copi6 des epitaphes qui peuvent nous 6tre utiles, par
exemple celles que I 'on trouve dans les manuscrits attri-
bu6s au chanoine Langius du xvr'sidcle.

On appr6ciera particulidrement ceux de Langius a,

Van den Berch 5, Lefort 6, Ghisels 7 et de Vaulx 8.

Hinnisdael en donne aussi un trds grand nombre e ainsi
que Joseph Van den Bergto.

o Ms conserv6 A I'abbaye de Rochefort avec copies dans de Vaulx.
5 Ms d Hamal. edite par L. NAvEAU os Mlnrenu et Arnold

Pourrer. 2 vol.. 1925 1928. in-4'.
n Ms aux A.E.L.  Analyses par L.  Nevr, lu dans LS.B.Z. ,  3 (  1888).

225  d  228  e t  5  ( 1899 ) .  3 t 7  32 t .
t Ms aux A.E.L. Edition par L6on NAvEAU dans 8.5.8.2..

l 0 ( 1 9 1 2 ) , 4 3 - 1 t 7 .

" Ms 1020 D ir la Bibliothdque de I'Universit6 de Lidge.
'Ms 1979-1983 C d la Bib l iothdque de I 'Univers i t6 de Lidge.
'0 Ms 1665 B d la Bibliothdque de I'Universit6 de Lidge, vers 1900,

f" '  I  21,  qui  ne c i te pas sa source.

4. Listes des b6n6fices
Un benefice au sens large du mot est, en droit

canonique ancien, une charge eccl6siastique qui, moyen-
nant I 'octroi de revenus, oblige le ben6hcier a certaines
prestations, par exemple : l '6piscopat, le canonicat, la
cure, etc.

Au sens stric! c'est une personne morale jouissant de
biens assurant des revenus a un beneficier astreint i des
obligations; en fait c'est un clerc, prdtre ou ordonn6 au
moins dans I 'annee suivant sa nomination, oblige d
chanter ou l ire des messes dont le nombre est sp6cifi6, d
un autel designe par la fondation, appel6 de ce fait ( autel
fonde ,. Ces fondations apparaissent trds timidement au
xut siecle et sont de plus en plus nombreuses au fur et a
mesure qu'on s'dpproche de la fin du Moyen Age. Elles se
sont accrues avec l ' importance qu'on accordait i la
messe. A Saint-Lambert, i l  y eut jusqu'a 72 fondations,
appel6es autels, mais plusieurs fondations pouvaient 6tre
desservies sur le m€me autel. On voit souvent 3, 4 ou
m€me 5 fondations affectees au m6me autel. Ainsi. sur le
dernier autel du bas-c6t6 nord, il y avait deux fondations
en I'honneur de saint Andre. Le saint t itulaire de l 'autel
est souvent different de celui des fondations, en cons6-
quence le tableau ou le retable ou la statue qui le surmonte
a rarement un rapport avec les fondations : des lors on
ne s 'etonnera pas de t rouver  des ment ions te l les que
n oltare SS Pelri, Pauli supra altare Ste Crucis , ou o duo
altaria Sancti Andreae super altare capellae majoris,.

Ces benefices portent le nom d'un ou de plusieurs
saints et sont appel6s capellania (parce que parfois
fondes dans une chapelle), altare ou beneJicium,le prdtre
qui le dessert est nomm6, capellanus, beneJiciarius,
altarista. soit chapelain, b6n6ficier ou altariste. Quand les
revenus 6taient sufTisants, ce qui etait toujours le cas a
I'origine, le beneficier 6tait souvent astreint i chanter les
heures canoniales au chceur avec les chanoines, en fait, de
plus en plus. au l ieu des chanoines.

Il ne faut pas confondre ces b6neficiers avec les vicaires
des chanoines. Ceux-ci sont des clercs qui assument en
tout ou en partie les obligations des chanoines emp6ch6s,
169itimement ou non. Comme ces vicaires 6taient souvent
des chapelains, la confusion est fr6quente. Ainsi, d Lidge,
depuis Hugues de Pierrepont, l '6v6que d6tenait un
canonicat dont les revenus 6taient partag6s entre deux
vicaires - appeles chapelains - charg6s du chant de
I'office canonical.

Un chanoine est un clerc tenu au chant des heures
canoniales. un b6n6ficier est un pr€tre oblige avant tout i
cti l6brer des messes.

Les comptables ne tarddrent pas d rediger des l istes des
autels fondes quand leur nombre augmenta. Heureuse-
ment pour nous, loin de les rediger en ordre alphabetique,
ils inscrivent les benehces fondes dans I'ordre topogra-
phique : d'abord le c6te sud puis le c6t6 nord en
commengant par le sanctuaire oriental. Lire ces listes
avec un plan sous les yeux c'est parcourir l'6difice; c'est
connaitre les autels et les chapelles : on ne tarde pas d
constater que les pouilles (c'est ainsi qu'on appelle ces
listes du xve sidcle au xvrrf siecle) et le plan de Carront
correspondent curieusement. En effet les b6n6fices sont
stables et attach6s dtifinitivement aux autels. il est bien
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rare qu'on les dtiplace. cela n'a lieu que lors de travaux
consid6rables: A Saint-Lambert. i l  y eut 2 casou 3 sur 72
entre le xv' sidcle et 1795.

C'est donc une source capitale. En voici une liste :
- Archives de l'Etat i Liege. Fonds cathedrale, Secr6ta-

riat. 234. 235. 236. 237. 238 du xv'sidcle et du
xvr' sidcle. l7 du troisieme quart du xvlt' siecle, edit6
dans Leodiwn 8 (1909). 87-93.

-  Bib l .  Uni r ' .  L iege.  Ms 1971.  C.  l is te datee 1606.
- Archives de l 'ev€ch6 :

A.I. 23. d6but du xvnf si<icle,'
A.II. l2 et 13. xvln' sidcle.

- Collection de l 'auteur : f in du xvl'sidcle'dont photo-
copie aux A.Er'. Liege. Est publide dans Leodium.
6 9  ( 1 9 8 4 ) .  p .  8 - 1 6 .

5. Livres liturgiques

Quoiqu'ils donnent trds peu de renseignements sur
l '6glise. on ne pourra se dispenser de consulter les
ordinaires de la cathedrale. c'est-i-dire les l ivres qui
pr6cisent les rdgles de I'office et de la messe : vdtements A
rev€tir. pridres i chanter, dans tel ou tel lieu de
l'69lise. etc.

Les plus anciens semblent 6tre les ordinaires manus-
crits :
l. Tilburg; Theol. Faculteit, no 14, xrt ' sidcle.
2.  Bruxel les.  Bib l .  royale 11971,2,  xv 's idc le.
3. Archives. Ev6ch6 i Liege. I.A.l. xv' sidcle. Les

ordinaires imprimes en 1484, 1492 et 1521, etc., ainsi
que I'excellent ouvrage Rubricae generales missarum
solemnium et divinorum fficiorum... ecclesiae
leodiensis,2 vol., Lidge, 1769, 303 et 142 p.in 8o dt i
Toussaint Joseph Romsee, professeur de rubriques au
s€minaire.

6. Les r6cits de voyages

Quoique trds nombreux, ils apportent g6n6ralement
peu de lumidre sur notre sujet : ce sont toujours les
m6mes choses qui frappent les touristes mais l'un ou
I'autre ayant plus d'originalit6, des go0ts diff6rents, peut
faire une observation utile et int6ressante.

Leon Halkin a dress6 une liste de 62 recits de voyages
compl6tee par un suppl6ment de 23, tous ant6rieurs d
lg00  t t .

Une attention speciale sera accordde d la description de
la cathedrale faite par un calviniste frangais ayant
demeur6 d Liege assez longtemps pour y avoir gagne la
sympathie de l'6v6que et de I'autorit6 communale aprds
une conversion publique au catholicisme et des op6ra-
tions commerciales discutables. Pierre Lambert de
Saumery publia les Dilices du pays de Liige, de 1738 ir
17 44 t2 

, ouvrage dans lequel il manifeste une admiration
ir peine limitee pour toutes les eglises et tous les chiteaux,
de manidre d plaire et s'attirer des acheteurs. Cependant
sa description de la cath6drale est confirm6e en tous
points par les sources diverses dont nous disposons. Elle
nous sera donc d'un grand secours.

t t Une description inddite de la ville de Lidge en 1 705, Lidge, 19 48'

pp.  87-100.

"  B .S .R .V .L . ,  t . 4  ( 195  l - 1955 ) ,  pp .495 -500 .

7. Les plans

Le  p I - nN  DES SACRIST IES  DES CHANOINES

Er  DU cHApr rRE .  DRESSE rN  I  763  ( f i g .  I  e t  7 )

En I 763. lors de I 'election du successeur de Jean-
Thtiodore de Baviere au sidge de saint Lambert. le
chapitre cathedral se partagea en deux partis divises par
une seule voix : I 'un elisait Clement-Wenzeslas de Saxe,
prince-6v€que d'Augsbourg, oncle du futur Louis XVI et
l 'autre soutenait Charles-Nicolas d'Oultremont. I l
s'ensuivit un procds en cour de Rome. Comme un
chanoine pr6tendait avoir 6t6 attir6 par la force hors de la
salle du chapitre, les juges exigdrent un plan de celle-ci,
plan qui fut joint au dossier conservE de nos jours aux
archives secrdtes du Vatican. Ce relev6, signe par le
g6omdtre Alexandre Carront, semble digne de foi
puisqu'il ne fut pas I'objet de controverses que la partie
adverse aurait normalement suscit6es ".

Les locaux sont d6pourvus de fen6tres vers l'ouest,
c'est-d-dire vers I'abside de l'6glise, vers le nord et le sud,
soit vers le cloitre oriental auquel ils 6taient accol6s; ils ne
sont 6clair6s que vers I'est, vers le jardin du cloitre qui
occupait le centre des galeries : une porte donnait accds,
au nord-est. ir ce jardin et une autre. e l 'ouest. au
sanctuaire de I 'eglise; le mur ouest etait perce de deux
galeries, qui, i mon avis, contenaient deux escaliers, un
donnant acces aux combles, I 'autre d la cave. lrs
armoires contenant les vdtements sacerdotaux, les
espaces of on les pr6pare afin de les rev€tir pendant que
les c6l6brants ont grimp6 sur un marchepied de bois pour
se prot6ger du froid, bref, tous ces 6l6ments sont tellement
conformes a ceux des sacristies connues que personne,je
crois, n'h6sitera d accorder confiance a ce plan.

Ces locaux avaient et6 reedifies peu aprds 175 l. Le
trac6 des fen€tres confirme d'ailleurs cette date : ils n'ont
rien de gothique.

LT pInN DE LA CATHEDRALE ET DE SES ANNEXES

par A.  B.  Carront  ( f ig .  l .  pp.  36 et  37)
Dans un salon de l'6v€che se trouve un plan de la cathe-

drale et de ses annexes. I l est signe ( A. B. Carront.
Dress6 en 1840 par un frdre des ecoles chretiennes. ))

Il s'agit probablement d'Alexandre Carront (ou de son
fils) qui, en 1763, avait dress€ celui de la salle du chapitre
dont nous avons parl6. Ce plan, dessin6 probablement
vers 1800, n'a pas 6t6 retrouv6jusqu'd pr6sent.

Il a et6 connu d'abord par la publication du grand
volume de Van den Steen, en 1880. L'auteur, qui ne cite
pas sa source, le reproduit deux fois : la premidre avec
une legende correcte; la seconde, muni d'une autre
l6gende qui pr6cise I 'endroit oi eurent l ieu de nombreux
6v6nements du Moyen Age : fantaise pure 6videmment.
En 1881, Auguste Hock, dans son Liige au xv" siicle,
l'editait 6galement avec l6gende correcte, tandis qu'en
1889, la societ6 d'art et d'histoire du diocdse de Liege
publiait un cycle de conf6rences consacr6es i la r6volu-
tion frangaise et d ses cons6quences li6geoises, avec un
sch6ma du plan.

l r  I l  e s t  r ep rodu i t  dans  8 .S .R . t .V .L . ,  t . 5  ( 1956 -1960 ) ,  p .  138 .
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2.

3 .

4.

6.

Ce n'est que r6cemment que furent connues les deux
anciennes copies du plan de Carront: celle de
M. Georges Jarbinet et celle qu'un frdre des 6coles
chr6tiennes avait dessin6e et offerte en I 840 d l'6v€que de
Lidge van Bommel. conserv6e de nos jours dr l'6v€ch6.

Une critique pr6cise de ces copies devrait etre faite,
cela nous conduirait trop loin. Dans I'ensemble, le plan
semble juste et conforme i tout ce que nous connaissons
de la cath6drale et de ses abords. Cependant, on constate
des erreurs de dessin, par exemple :
L La fagade ouest du chceur occidental ne d6passe pas le

front des deux tours.
Les murs et les piliers de l'6glise ne sont pas toujours
dans I'axe, ce qui rendrait diffrcile la construction des
vofites.
Il n'y a pas de passage couvert entre l'6glise et la
sacristie : il y aurait un ou deux mdtres d I'air libre ! La
m6me remarque est d faire au plan de la sacristie
dress6 par Carront.
Le plan de l'6glise Sainte-Ursule n'est pas conforme ir
la r6alit6 car il n'existe pas de chevet semi-circulaire
mais un mur droit; elle est d'ailleurs plus petite. Sur
quelques points, la l6gende des deux copies diffdre
mais ces divergeances concernent des annexes ou des
details d'une importance nulle pour la connaissance de
la topographie.
Le trac6 de la rue Grande Tour (actuelle rue de Bex)
est incorrect : on pourra le comparer i celui du
cadastre redig6 vers l8l0 conserv6 par I'administra-
tion de l'urbanisme de Lidge.
Le couloir i l'air libre. situ6 entre la cath6drale et
Notre-Dame-aux-Fonts, aboutissant au mur de la
grande tour, sans la moindre issue, est assez surpre-
nant. Les plans des pAtes de maisons, notamment dans
les angles, different des plans plus r6cents.

En conclusion .' il me parait que I'on peut accorder cr6dit,
en gros, au plan de Carront, m€me s'il n'est connu que par
des copies, sauf preuve du contraire.

Un plan du xvut" sidcle (Archives de I'Etat d. Lidge,
Fonds Cartes et plans, no 237) situe les adductions d'eau,
les 6gouts et les latrines du cloitre oriental, de sonjardin et
de la sacristie des chanoines.

8. Les historiens et historiens d'art
Les historiens qui se sont attach6s ri I'histoire locale

font parfois des allusions d la cath6drale mais rarement.
S'ils parlent trds souvent de I'action politique du chapitre,
d vrai dire consid6rable, la construction ou l'6difice ne
retenait gudre leur attention. Sans doute, Anselme, Gilles
d'Orval, Jean d'Outremeuse, les < vitae > de tel ou tel
6v6que rappellent I'cuvre et l'action de I'un ou l'autre
6vdque mais sans plus.

Ils se repetent ir l'envi. Les chroniqueurs de la fin du
Moyen Age et des Temps modernes signaleront I'un ou
l'autre travail effectu6 d l'6glise mais le bilan est trds
maigre. La valeur critique de ceux-ci a 6t6 6tudi6e par
Silvain Balau en 1903 : cet excellent ouvrage n'a pas 6t6
remplac6 jusqu'ir nos jours.

Par contre l'ouvrage de Xavier Van den Steen n'a pas
ete l'objet d'une critiquel seules les illustrations ont 6t6
pass6es au crible : il en ressort que la plupart sont des
faux : ce sont, soit des dessins copi6s dans des ouvrages
qui n'ont aucun rapport avec la cath6drale de Lidge, soit
des repr6sentations de pidces telles que autels, jub6s,
tombeaux, etc., du mobilier d'6glise de Lierre, Anvers,
Cologne, Venise, Rome, Niiremberg.

Pour les temps modernes, on consultera les ouvrages
classiques de Chapeaville, Fisen, Foullon, Bouille, de
Vaulx (B.U.Lg. Ms 1055 d lO25).

On trouvera davantage dans les hommes illustres de
la nation li6geoise de Louis Abry (6dit6 en 1867) qui cite
des tableaux qu'il a vus au xvlle sidcle dans la cath6drale
comme Henri Hamal (d6c6d6 en 1820); attach6 d Saint-
Lambert comme musicien depuis sa jeunesse, il a
dress6 un r6pertoire sommaire des ceuvres d'art qui
s'y trouvaient vers 1783, heureusement publi6 par
R. Lesuisse ta. Les attributions ir tel ou tel peintre peuvent
6tre parfois discutees mais la pr6sence d'un relief ou d'une
peinture repr6sentant tel sujet dans telle chapelle ne peut
pas 6tre mise en doute puisqu'il les a vus.

9. Les vues de la cath6drale
On peut distinguer les repr6sentations de la cath6drale

avec ou sans ses annexes mais isol6e et les vues gen6rales
cavalidres oi elle est visible. Elles datent des xvI" au
xxe sidcles.

Une troisidme cat6gorie apparut "l'x xvne et
xvnf sidcles : des tableaux repr6sentent des scdnes histo-
riques telles que I'enldvement ou la repose du Perron sur
la place du March6. Dans le fond de la place, en arridre-
plan, on distingue la face orientale de l'6glise, de loin la
plus mal connue, mais le dessin en est si flou qu'il
n'apporte pas grand-chose ir la connaissance de l'6difice.

Toutes ces vues sont bien connues et, pour la plupart
reproduites dans I'ouvrage de J. Philippe. On y ajoutera
une vue peinte en 1760 prise de la place du March6,
publiee r6cemment par A.Lemeunier 15.

10. Les monographies
Ecrire une monographie sur une cath6drale disparue

est assur6ment chose redoutable. En I'occurrence on ne
dispose ni de vieille maquette ni de bons dessins mais,
nous l'avons vu, on est 6cras6 par une 6norme masse
d'archives.

Godefroid Kurth a donn6 une description de la cath6-
drale notg6rienne en utilisant les seules sources
historiques 16, puis Gustave Ruhl, I'auteur de maquettes
des cath6drales romanes et gothiques, a tent6 une 6tude
complete mais fort peu approfondie; Edouard Poncelet a
comm6mor6 la biographie des architectes de la cath6-

'n B.S.B.L., l9 (1956), t8r-27'7.
'5 Dans 8.SrR.L.VL., no 215 (tome X), 1981, pp. 101-104. Je

possdde un catalogue d6taill6 de toutes les vues de la cath6drale.
16 Assez bonne 6tude : toutefois comment affirmer que le chevet

oriental 6tait plat, quand aucun texte ne le dit et qu'aucune fouille ne le
r6vdle ?
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drale; Pierre Heliot a dit ce qu'il pensait de son style, a
compar6 I'architecture gothique aux 6glises contempo-
raines et enfin Joseph Philippe a reproduit dans un album
intelligemment comment6 les < images I de l'6glise et des
@uvres d'art qui en Proviennent.

Bien d'autres auteurs ont 6crit sur les orfdvres, les
cuivriers, les musiciens, les objets l6gu6s d la cath6drale.
Aucun n'a os6 une synthdse. Seul Frangois-Xavier Van
den Steen s'y est risqu6 !

Toutes ces 6tudes sont 6num6r6es par J. Prur-nre,
La cathddrale Saint-Lambert de LiAge, Lidge 1979,
303 pages, in-4o sauf celle de P. Her,tot, dans Bull,
Commission royale monuments et sites, 2' s6rie, t. I
(1970);  (r97r),14-44.

A. Le MoNocRAPHTB oe Vex oex Srneu
Le premier travail que Frangois-Xavier Van den Steen

consacra d la cath6drale fut publi6 dans le Bulletin et
annales de l'acadimie d'archdologie de Belgique,tomes 1
et 2, parus en 1844 et 1845. R6imprim6 et enrichi
d'annexes en 1846, l'ouvrage connut un certain succds l?.

C'est l'cuvre d'un homme de 24 ans environ, non pr6par6
d l'6tude historique et arch6ologique, plong6 dans
I'enthousiasme de la jeunesse, du romantisme et du natio-
nalisme de la jeune Belgique. Peu aprds, en 1844, son pdre
devint ministre de la Belgique auprds du Saint-Sidge et du
grand-duc de Toscane mais d6c6da en 1846 d6jd; les
enfants semblent avoir r6side dr Rome avec leur pdre et
furent cr66s barons en 1846 par Gr6goire XVI qui aurait
eu pour eux une certaine affection.

Ebloui par les fastes de la cour pontificale, Xavier en
vint d magnifier puis d exag6rer les splendeurs de I'Ancien
R6gime, i en r6ver et i se d6tacher de plus en plus de la
r6alit6 tout en r6digeant sa seconde 6dition, celle du
monumental infolio, de 1880, abondamment illustr6.

H6las, il s'6loignait" de jour en jour, des exigences d'un
travail repondant aux rdgles de la critique historique.
Cependant I'auteur a constamment le souci d'6tayer ses
dires par des t6moignages et des citations. Voyons cela de
plus prds.

N6 en I 820 et dec6d6 en I 895, l'auteur a 24 ans quand
il r6dige son premier travail, en quelques mois, dit-il lE,

cinquante ans aprds la disparition de l'6glise' il le
rappelle te; supposons qu'it 15 ans, il ait commenc6 it
s'int6resser ir Saint-Lambert et i interroger les derniers
t6moins 20, cela nous mdne e 1835.

t7 Essai historique sur I'ancienne cathddrale de SaintLambert d
Liige, et sur son chapitre de chanoines trdfonciers, Lidge, Dessain'
1846, in-8o, VIII-300 pages' 12 planches.

t8 Page 227. Sauf mention contraire, j'utilise l'6dition cit6e i la
note 17.

le Page 1.
20 Page 227 : 1l t6moins dont 5 venaient de mourir : il cite des

noms, en note et p. VIL Joseph Louis Lachauss6e, argentier de Jean-
Th6odore de Bavidre (t 1763 !), orfdwe (pp. 103 et 131) et J. Jeanne,
n orfdvre de la cour S.A.C.E.C. o (pp' 19 et 175)' sont ignor6s par

J. Brassrxre, L'odAvrerie civile li|geoise, t. 1, Lidge, 1948 et
P. Conr,r^lx, L'orfdvrerie religieuse li6geoise' 2 vol.' Lidge' 1966. Le
titre d'argentier de l'6v6que n'a pas exist6; celui d'orfdvre n'est connu
qu'en 1?44 : il 6tait port6 par Guillaume Frangois Leblanc.

Quel cr6dit peut-on accorder d des pr6cisions sur telle

ou telle particularit6 d'un ddifice d6truit depuis 40 ans ?

Qui plus est, j'ai tent6, il y a 30 ans, une exp6rience sem-

blable auprds de Mrr'Vill6, n6e et d6c6d6e dans les annexes

de la cath6drale Saint-Paul dont elle 6tait concierge et ori

elle v6cut toute sa vie : elle passait au moins quatre fois

par jour dans l'aile ouest du cloitre pour aller sonner les

cloches et ignorait le nombre de fen€tres, cependant
c'6tait une personne d'intelligence moyenne, comme
M. Florent Leroy, sacristain pendant 60 ans d Saint-Paul,
qui ne pouvait r6pondre d certaines questions qu'on lui
posait sur le chaur oi il passait des heures tous lesjours.
Et qui sait combien il y a de colonnes dans les cours du
palais ? Quel prdtre pourrait d6crire les stalles de l'6glise
du s6minaire oi il a pass6 4 ans ?

Van den Steen utilise aussi, d6clare-t-il, < les ouvrages
de plusieurs historiens > et < quelques manuscrits u 21. De
fait, il connait trds bien la litt6rature historique li6geoise et
l'6numdre abondamment en citant correctement les
tomes et les pages. Nous avons vu au $ 8 ce qu'il faut
penser des historiens. Venons-en aux manuscrits. Que
l'auteur n'ait pas consult6 la masse d'archives, passe
encore, mais il a rendu tout contr6le impossible car il ne
cite pas le nom du d6p6t d'archives ou du manuscrit, ni la
cote, ni le folio. Qu'on en juge par des r6f6rences qu'il
donne en bas de page :
- pp. 19 et 98, indices et acta per R.R.D.D' Decan.

Leod. (n'existe pas);
p. l3l, Recds de la cath6drale;
p. 99, manuscrit du comte de Fallais, fol. 10,
Litterae convocatoriales (n'existe pas),
Relatio notarii et secretarii (n'existe pas);
p. 107, gazettes de l'6poque (sic),
Manuscrit J. H. Mouhin;
pp. 134 et 177, notice de M. Closset, commensal de
Velbruck;
pp. 137 et 73, notice de M. J. Mailleux;
pp. 22, 86, 128 et I 36, note de M' le Chanoine Hamal
(f  l82o !) ;
p. 169, correspondance particulidre ;
p. 78, Computus genera. Fabricae. Cathed. Leodien.;
p. 70, Manuscrits de MM. Dartois et Gaty.

L'auteur n'a pas publie que de faux dessins, il a aussi
edite les Mdmoires de Frangois Garnier, iardinier
jubilaire au chdteau de Jehay22.

Aprds une longue etude de ce texte, Albin Body publia
une critique en rdgle 23 et aboutit d la conclusion qu'il

s'agissait d'un faux. A la suite de celle-ci, la famille retira
le livre de la vente; il est devenu rarissime.

Il y a quelques ann6es, M. et M'" S6pulcre 2a

2t Essai sur la cathidrale Saint-Lambert, Lid,ge, 1846, p. VII. On
peut se demander si les festivit6s qui ont marqu6 le pr6tendu sixidme
centenaire de I'institution de la FOte Dieu, en 1846, n'ont pas, elles
aussi, influenc6 I'auteur car elles furent grandioses.

"Editechez Grandmont. Donders, Lidge, 1884,2 vol., gr. in-8".
23 u Une supercherie litteraire ou les souvenirs de Frangois

Garnier >, dans Bull. Soc. Bibliophiles liigeois,3 (1886-1887)' 109-
143. Ce travail est anonyme mais la lecture du procds-verbal de la
s6ance du 26juin 1887 me permet de I'attribuer !r Body (ibidem'
p.149).

24 C'est ici I'occasion de les remercier pour leur aimable et intelli-
sente collaboration.
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taires du chdteau de Bassinnes ori Van den Steen a v6cu.
m'ont montr6 un petit registre assez mince qui contient les
m6moires authentiques de Garnier.

Van den Steen (p. 142 de son essai) cite I'armorial
manuscrit du baron de la Torre 2n, alors en sa possession,
grdce auquel < il pourra faire connaitre les armoiries des
m6tiers de Lidge u. Or, ces armes ne hgurent pas dans
ledit armorial, cuvre non de I'hypoth6tique baron de la
Torre mais bien du h6raut d'armes Simon Joseph Abry,
comme I'a 6tabli son excellent 6diteur 25. Par contre, elles
figurent en long et en large sur un grand vitrail du
xvf sidcle du chevet de Saint-Jacques. Dds iors, on se
demande comment < quelques personnes l'ont inform6 de
la diffrcult6 qu'on rencontrait aujourd'hui pour connaitre
quelles 6taient les armoiries que chaque m6tier portait >.

l. L'illustration de ses livres
Dans trois articles publi6s en 1959 26, je me suis efforc6

d'6tablir que la plupart des gravures des livres de Van den
Steen sont des faux.

Naturellement celles qui repr6sentent des objets
existants sont d peu prds justes : les fonts de Saint-
Barth6lemy, des monnaies, les reliquaires de saint
Georges et de saint Lambert conserv6s d Saint-Paul.
Mais dds qu'il s'agit de repr6senter des ceuvres disparues,
l'auteur n'h6site pas d commettre des faux : ou il puise
dans les dictionnaires tel celui de Viollet-le-Duc, ou il
reproduit des objets se trouvant bien loin de Lidge : les
jub6s de Saint-Jacques d'Anvers et de Lierre, la croix de
Saint-Marc d Venise, le tombeau et le tref de Saint-S6bald
d Nuremberg, etc., ou il copie des costumes d'ordre
religieux dans des livres sp6cialis6s tel celui de H6lyot, ou
encore il invente un maitre-autel inspir6 d'un autre de
Rome. Depuis lors, j'ai constat6 que la repr6sentation C,
p.213 21 , du prince-6v6que sur son lit de mort, v6tu en
grand maitre de I'ordre teutonique (aucun 6v6que de
Lidge n'obtint cette dignite), est la copie de la gravure de
F. Luycx repr6sentant I'archiduc L6opold Guillaume de
Habsbourg, grand maitre de I'ordre et prince-6v6que de
Strasbourg, Breslau, Olmritz et Passau, ce qui justifre la
pr6sence des quatre mitres pos6es d cdt6 de lui .

Cet evdque ne fut jamais chanoine de Saint-Lambert, il
6tait gouverneur des Pays-Bas. N'6tant pas sacr6, on ne

25 R. Warnez, L'armorial dit de la Torre, pp. VII-XV, Lidge,
1978, in-4'. Madame Defrecheux-Lannoy vient de I'identifier : c'est
Frangois-Florent-Charles d'Hennion n6 i Herve le 22 juillet 1735,
d6c6d6 d Lidge le 5 novembre 1798, lieutenant dans I'arm6e li6geoise
puis rentier. Il regut de I'electeur de Baviere, le 2 f6vrier I 769, le titre de
libre baron de las Torres y Cordua, d'Aragon et Bondichelles. Lors de
son d6cds, il habitait un quartier de I'immeuble du musicien Ledoux,
rue Sceurs de Hasque, pdre de Guillaume-Joseph Ledoux, cur6 de
Rochefort, d6tenteur du fameux armorial. Le Parchemin, no 229
(anvier 1984), pp. l8-37.

26 B.S.R.L.r.L., t. 5 (1955-1960) pp. 13'.t-140,347-357 et 38'1-
402.

2? Parue dans I'ouvrage de Nicolas AvlNctx, traduit en frangais
par Henri Bex sous le titre de Le prince dev6t et guerrier ou les vertus
hiroiQues du pince L6opold-Guillaume, archiduc d'Autriche, Ltlle.
t66'7.

pouvait I'exposer en habits sacerdotaux. Dans le texte 28,
Van den Steen dit qu'il s'agit de Joseph-Cl6ment de
Bavidre qui, lui, 6tait sacr6 mais n'6tait pas membre de
l'ordre teutonique. De plus, trds soucieux de la mode, il ne
portait 6videmment pas une moustache et une imp6riale
comme son grand-pdre.

Ces 6tudes ont obtenu I'approbation enthousiaste de
MM. Pierre Delr6e, secr6taire de la Soci6t6 des Biblio-
philes li6geois, Jacques Breuer, directeur du Service des
Fouilles de I'Etat et charg6 de cours ri I'Universit6 de
Lidge, Paul Schoenen, professeur d'histoire de I'art d
I'Universit6 d'Aix, Ren6 Lesuisse, conservateur du Mus6e
de Nivelles, Raymond Lemaire, professeur d'histoire de
I'architecture ir I'Universit6 de Louvain, Pierre Colman,
alors attach6 i l'Institut royal du Patrimoine artistique,
actuellement professeur ri I'Universit6 de Lidge, Jean
Govaerts, archiviste de l'6v6ch6, sp6cialiste de la peinture
flamande, Camille Bourgault, architecte de la cath6drale,
et du frdre M6moire Marie, docteur en arch6ologie, direc-
teur et professeur de restauration des monuments d
I'Institut Saint-Luc d Lidge et de M. J. philippe,
ex-conservateur des Mus6es arch6ologiques de la Ville de
Liege.

Par contre, je n'ai regu aucune lettre de d6sap-
probation.

Les Etudes cit6es concernent les gravures publi6es par
Van den Steen dans I'edition de 1880. Cependant
quelques illustrations sont propres d la premidre 6dition.
Sont-elles dignes de foi? La r6ponse est la m6me : quand
elles reproduisent des objets existant encore, oui; dans le
cas contraire, non 2e.

En frontispice apparait une vue cavalidre de la cath6-
drale, du palais et du s6minaire, sign6e < Litho de Palantes
freres d Lidge > 30. B6thune a raison de d6clarer qu'elle
date du milieu du xx'sidcle seulement.

En effet, elle est entach6e de quelques grosses erreurs.

Au sujet du cloitre occidental : l'aile du nord aboutis-
sait aux pieds de la tour nord et non au milieu du Vieux
March6. Elle est trop mince car des annexes y 6taient
accol6es dont la grande chapelle Saint-Luc.

Le chcur occidental depassait le front des tours et le
transept occidental avait la m6me hauteur que la grande
nef.

Le chcur oriental etait bien plus court et suivi d I'est
d'une ou deux sacristies et d'un chapitre (cf. infra).

La fagade sud de I'aile sud de la seconde cour du palais
6tait cach6e par les maisons de la rue Sainte-Ursule et non
perc6e de grandes fen€tres gothiques (cf. la gravure des
Delices du pays de Liege, p. 78 et les plans anciens).

28 VaN oEx SrnnN, La cathidrale...,p. 164. Alapage pr6c6dente, il
affrrme que lors de leur d6cds, tous les 6v6ques de Lidge 6taient expos6s
en habit de l'ordre teutonique... (dont ils ne faisaient pas partie). Il
faudrait une 6tude de plusieurs centaines de pages pour relever les
erreurs de cet ouvrage, au moins une par paragraphe.

'e Bui l .  S.RL.VL., 2 (1896), 6lo.
30 Reproduite dans Pnrrrppr. La cathidrale..., p.217.



SOURCES ET TRAVAUX CONCERNANT LA CATHEDRALE 43

La gravure est un compos6 : I'autel est la copie d'une

image de pi6te de 1672, le chanoine a 6t6 ajout6. Il

porte une grande croix pectorale sur son habit d'hiver.

Or, les tr6fonciers n'avaient pas le droit de la porter au

chcur, ni suspendue i une chaine de m6tal : l'6v6que lui-

m€me la suspendait d un ruban de soie bleue ou rouge
(depuis Velbriick). Les portraits de chanoines des xvII" et

xvtn'sidcles montrent que seul le rabat rompait I'unifor-

mit6 du camail dela cappa magnatt.

Par contre, ils la portaient en habit ordinaire et le

dessin en couleurs de la page 18 est correct. C'est sans

doute la copie de la croix actuelle des chanoines 32.

Contrairement aux dires de Van den Steen (p. 186)' les

pr6v6ts et les abb6s s6culiers de coll6giales n'avaient droit

ir aucun insigne particulier. La croix qu'il reproduit au

no IV est celle du doyen du chapitre de Saint-Paul
(p. 184), l'image est encore une composition de Van den

Steen : l'6v6que ne s'habille pas en chanoine. La chaine de

la croix pectorale, nous venons de le voir, est de son

invention comme les trois plaques du retroussis du

camail. Aucun portrait authentique de prince-6v6que ne

confirme I'image de Van den Steen.

2. Le texte de ses ouvrages sur la cathddrqle

Aprds avoir parcouru les illustrations, les avoir

compar6es etjug6es, nous ferons de m6me avec le texte en

appliquant la m6me m6thode.

Une manie de I'auteur est particulidrement agaqante : il

cite par exemple un tableau qui repr6sentait un tel sujet et,

en note, une liste de livres ori l'on croirait trouver la
preuve de ce qu'il avance. Or, dans les ouvrages

6num6r6s, on d6couvre des allusions ir la vie du person-

nage mais aucune mention de ce portrait ni de ce tableau.

Il a encore une autre manie : chaque fois qu'il cite un

archidiaconE, il 6numdre les doyenn6s qui en faisaient
partie comme si on disait : gouverneur de la province de

Lidge et des arrondissements de Lidge, Huy, Verviers et

Waremme.

La liste des chanoines est, pour le moins, sujette il

caution; quand on y trouve la mention de l'6v6que de

Berchtesgaden et de Bonn qui n'ont jamais 6t6 sidges

d'6v6che !

Voyons maintenant en d6tail le texte de I'Essai' Avons-

nous la possibilit6 de contr6ler ses afftrmations ? Oui,

souvent, et nous constatons des erreurs lourdes' Voyons-

en quelques-unes :

Page 226
Un 6chevin, son grand-pdre, 6tait < grand conservateur

de la Bulle d'or>; il fit peindre un portrait de cet areul

tenant en main ladite bulle d'or, repr6sent6e sous forme de

livre de l'6poque romane (reproduit dans la 2" 6dition),

3t Pstr-Ippr, p. 264 et d'autres portraits. Je compte revenir i ce
probldme.

32 PmLppe, pp. 265 et 283, la reproduit.

alors que cet acte qui rdgle la constitution de I'Empire
date de 1356. Ce titre de conservateur n'a jamais exist6.

Cette invention ne sert qu'it magnifier sa famille. De
plus, il donne d son ai'eul ainsi qu'a ses grands-oncles, les
chanoines Van den Steen, le titre de baron qui ne fut
octroy6 aux Van den Steen qu'en 1846 par Gr6goire XVI
et L6opold I", en 1847.

Pages 100, 105 et passim
Il d6crit les retables 33 des autels mais il est toujours en

contradiction avec le chanoine Henri Hamal, maitre de
chapelle de la cathedrale, d6c6d6 en 1820, ami de peintres
et lui-m€me collectionneur, qui, lui, a v6cu des dizaines
d'ann6es i la cath6drale.

Hamal cite tous les retables peints et sculpt6s dont
quatre subsistent de nosjours. Le retable repr6sentant /a
mort de saint Maurice, offert par le duc de Savoie-
Pi6mont, n'a pas exist6, lui non plus, mais la qualit6 du
soi-disant donateur et des c6ldbres peintres qui les
auraient ex6cut6s ne sert qu'd < illustrer > la cath6drale
une fois de plus. Page 104, il affirme que le p6nitencier
6tait ordinairement 6v6que. C'est faux comme le prouvent
les listes de chanoines et celle des p6nitenciers de 1585-
l7O2 et 1772-179534.

Page 105
B. Fl6malle n'a pas l6gu6 sa fortune aux b6n6dictins de

Lidge (lesquels : Saint-Jacques ou Saint-Laurent ?), mais
aux dominicains et fut inhum6 dans leur 6glise.

Page 127
L'autel sud du jub6 n'a jamais 6t6 d6di6 ir saint Albert,

comme le prouvent les pouill6s des b6n6fices, cit6s ci-
dessus, ce saint n'a jamais ete I'objet d'un culte dans le
diocdse : les livres liturgiques du xII' au xvnle sidcle le
prouvent. Dds lors, je doute que le retable repr6sente la
vie de cet 6v€que (p. 128). Ce tableau aurait 6t6 < peint
par Jean Van Eyck lvers 1390-1441135, ou son 6ldve
Hughes Von der Goes > lvers 1440-1482] peintres
c6ldbres qui florissaient aux xlv" et xv" sidcles. J'ajoute
les dates pour souligner que le second n'avait pas plus de
l0 ans quand son < maitre > est d6c6d6. On y voyait
< Fr6d6ric, comte de Waldeck, tr6foncier de Lidge et
6v€que de Mtinster au xv' sidcle >. Or il n'y eut au
xv'sidcle aucun 6v6que du nom de Waldeck dans tout
l'Empire (cf. Gams, Eubel, etc.), ni aucun chanoine ir
Saint-Lambert (cf. Wissocq, Hinnisdael, de Theux, etc.);
c'est donc un mensonge.

Page 130
Cet autel etait, dit-il, desservi par deux pr€tres de

I'ordre de Malte qui y c6l6braient la messe portant leurs
6perons. Cet ordre en avait la collation. Tout cela est

33 Les rares fois ori il cite correctement un retable, peint ou sculpte'
et ce d'aprds Saumery, il se trompe de chapelle. Sur ces retables encore
existant ou connus par des dessins, voir B.S.R.V.L.' t. 7 (1966-1970)'

441-44'7, t .8 (19?l-1975),128-137. Le texte de Hamal est 6dit6 par

Lnsussr dans B.S.B.I., l9 (1956), 206-277).
3o A. DuroIs, Le chapitre cathidral..., p. 209, et Tableaux eccli-

siastiques du diocise de LiAge de 1172 d 1794. Les autres p6nitenciers
sont cit6s par HrNNrsolrl, DE THEUX, etc.
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faux. Cet autel, d6di6 uniquement i saint Lambert,6tait d
la collation du chapitre qui l'attribuait i un des
l2 chantres. Les pouill6s ne citent jamais qu'un b6n6ficier
de cet autel imperial 35.

Pages 187-219
Description du tr6sor, fabuleux naturellement et trds

diff6rent de la liste authentique de l?13, mise d jour
jusqu'd l7l8 36, qui ignore la plupart des chefs-d'cuvres
des xvlt et xvlle sidcles que les < correspondants > de Van
den Steen lui ont d6crits ! C'est une belle occasion d'6taler
sa p6dante 6rudition en matidre de pierres pr6cieuses et de
commettre quelques erreurs. On y parle d'ostensoirs du
xtt'sidcle (p. 209), de la famille espagnole des Nuvolara
G,.207) qui en r6alit6 est mantouane et du pallium
accord6 aux 6v€ques de Lidge qui n'en jouirent jamais
sauf les trois qui Etaient simultan6ment archev6ques et
sacr6s, ce v€tement 6tant r6serv6 d cette dignit6; il
confond avec le super hum6ral dont les 6v€ques de Lidge
et quelques autres jouirent depuis le xue sidcle.

On pourrait aussi comparer tout cela i la liste des
v6tements sacr6s dressbe par les sacristains et trois
chanoines devant notaire en 171037, ou d I'inventaire
d6taill6 dress6 sous I'occupation frangaise 38.

Page 123
Il parle des < souterrains pratiqu6s )) sous la grande

tour. Quel est l'architecte qui risquerait d'6difier des
souterrains sous une masse pareille ?

Page 125
Dans < une petite niche, ferm6e d'une grille, on conser-

vait le fameux < r6giment de Heinsberg >. On n'a jamais
conserv6 de chartes dans des niches perc6es dans des
murs d'6glises : c'est du roman.

Page 139
< Au-dessus du toit de la crois6e orientale se dressait

une tourelle ou fldche surmont6e d'un double aigle en
bronze dor6, symbole de protection ou de sauvegarde du
Saint-Empire accord6 par l'empereur Ferdinand II. > Or,
il n'y a jamais eu de fldche ni de tourelle comme le
prouvent toutes les vues de l'6glise du xvr" au xvnre sidcle
inclus. De plus, l'aigle y etait en l615 quand Philippe de
Hurges l'y a vu et l'a d6crit 3e, tandis que Ferdinand II fut
empereur de 1619 d 1637, donc bien aprds. On le voit
pareillement sur la vue de la cath6drale de 1575 environ,
conservde aux Archives de I'Etat 40.

Page 58
La chapelle Saints-Jean-Baptiste-et-Agnds 6tait la

cinquieme et non la troisidme en venant de I'occident
comme le prouvent tous les pouill6s aI.

35 Dunors, op. cit., p. 159.
36 Publi6e par DeM,tnrseu dans B. S r4..H.D.L,, Z (lB8Z), 307 -3 37 .37 Publiee par J. Srerrr dans Leodium, 4l (195,4), Zl-24,
38 J. Punaye dans B.I-4.L., 64 (1940), 55-i.3.
3e Voyage d Liige et d Maasffichl, 6dition M. Michelant, Lidge,

1872, p. 87.
40 Il est publi6 par Pnu,rrrr, La cathidrale..., p. 170.
ar ScnooLupesrrns in Leodium, g (1910), 91, avait remarqu6

I'erreur.

Le relief de la quatridme chapelle par Hontoire est
conservE d l'6glise Notre-Dame de Verviers, ainsi que
deux autres depuis le d6but du xlx' sidcle : Van den Steen
I'ignore.

Page 23
Saint Bernard n'a jamais 6tE abbl de Clervaux

(Luxembourg), abbaye fond6e au xxe sidcle par des
b6nedictins frangais mais de Clairvaux, abbaye cister-
cienne en Bourgogne.

Page 32
Le jub6 oriental, comme tous les jub6s, 6tait ferm6 par

une porte et deux autels; on ne pouvait pas voir ce qui se
trouvait au-deld. Tous les jub6s sont semblables ri cet
6gard, tels ceux de Tournai, Walcourt, Soignies, par
exemple.

Page 8
G6rard de Bierset a les m6mes armes que les Luxem-

bourg mais n'est pas apparentd d cette famille. Il est
descendant des Lexhy, Hoz6mont et Warfus6e : c,est
moins illustre 42.

Pages 28-30
Sous la tour de sable du c6t6 nord se trouvait un

souterrain oi l'on cachait les archives de la cath6drale,
une partie de celles des 6chevins et de I'officialit6. Seules,
six personnes en connaissaient le lieu : trois chanoines. le
mayeur et deux 6chevins.

Les pal6ographes qui devaient les transcrire n'y
avaient accds que les yeux band6s pendant I'aller et le
retour d la cachette.

< Une partie consid6rable des archives fut emport6e en
Allemagne en 1794 >
- Notons qu'on ne construit pas de souterrain sous les

tours d'6glises : c'est bien trop dangereux et ce n'est
pas n6cessaire; qu'on a peine d croire que le mayeur
et deux 6chevins connaissaient le lieu de conservation
des archives de la cath6drale, lieu que I'on cachait d
tous les chanoines, m6me au doyen et d l,6coldtre,
sauf d deux, le pr6v6t et l,officinal (slc).

- Ce voisinage de d6p6ts d'archives de diverses institu_
tions parfois fortement oppos6es les unes aux autres
n'est pas croyable.

- De plus nous savons que depuis le d6but du
xvlrr" sidcle, celles de la cath6drale reposaient dans
une chambre 6tablie sous le jub6 de la chapelle des
flamands, c'est-i-dire d c6t6 de la compterii, ce qui
est encore le cas, de nos jours, d la cath6drale.

- En effet, ce sont les comptables qui ont besoin de
consulter les comptes et les titres de propri6t6.

- D'aprds le plan de Carront (no 28) les archives 6taient
conserv6es au rez de la tour sud et non de celle du
nord.

Page 161
Il a{Iirme que les <24 chanotnes de la confraternit6 de

Saint-Luc se joignaient souvent au ch@ur>. Il n'v a rien

a2 Ms HrxxrspAEl souvent cit6, t. I, pp. 262 et 331.
a3 T. Gonrnr, op. cit., lll, 462, note l.
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compris : les confrdres de Saint-Luc 6taient des chanoines
et des chapelaines qui se cooptaient parmi les membres
du clerg6 de l'6glise. Ces 30 membres et non 24, ne
pouvaient naturellement pas se d6doubler pour I'office du
chcur aa.

Page 166
Le cercueil d'Erard de la Marck, transf6r6 en 1809 i

I'actuelle cath6drale ori il est visible de nos jours dans la
chapelle Saint-Lambert, avait, dit-il, la forme d'une
< maison gothique > : les < informateurs > de Van den
Steen, s'il y en eut, ont eu la berlue car ce cercueil est
comme tous les autres.

Page 169
La longue description du maitre-autel (qui cite le

tableau du retable) et le dessin (oi il n'y en a pas) sont
compldtement faux et le Bernin n'a rien d y faire. L'autel
est parfaitement connu par le texte de Saumery et deux
dessins du xvttt' sidcle 45.

Page 176
Passons aux vitraux de I'abside : ils sont dus ir des

< 6ldves des frdres Van Eyck > et repr6sentent les cardi-
naux d'Enckevoort (lequel est dec6d6 en 1534) et Groes-
beek (t 1580) ainsi que des < vieux guerriers bard6s de
fer >, etc. Tout cela est faux car Hinnisdael ou, qui a vu les
vitraux au xvu" sidcle, reproduit les armes des chanoines
qui y 6taient repr6sent6es. Ces donateurs ont tous v6cu en
plein xvI'sidcle (adieu Van Eyck et ses 6ldves) et, par
malheur, Enckevoort et Groesbeeck ne hgurent pas sur la
liste ! Il ne leur attribue aucun vitrail.

Page 19
L'escalier du cloitre ouest donnant accds d l'6glise ne

pouvait descendre puisque la place monte de 4 m en allant
du sud au nord soit de la SARMA vers le palais.

Page 35
< La grande couronne parait porter plus d'un millier de

bougies. > Or il y en avait 60 47.

Pages 183 et 184
Dans les triangles curvilignes qui s6parent le d6ambu-

latoire d'une part, la sacristie des chanoines et le chapitre
d'autre part (10 ri 12 du plan de Carront), il place un
vestiaire des chanoines et une sacristie r6serv6e d l'6v6que
sans rEaliser que ces locaux eussent 6t6 d6pourvus de la
moindre fen€tre ! Pour Carront ce sont des cours qui
6clairent le d6ambulatoire et les salles susdites, ce qui est
logique. De plus, je suppose que les contreforts de l'abside
s'y trouvaient.

Page 49
La pierre oi I'on d6posait le meilleur catel, et sa d6saf-

fectation due d un roman 6difiant, sont naturellement des
mythes.

ao DuBoIs, op. cit., p. 170 et Les Tableaux du clergi de la fin du
xvttt" siicle.

os B.S.R.L.V.L., t .  5 (1956-1960),387-402.
a6 T. 3, passim.Il 6tait chanoine et chantre de Sainrlambert.
47 B.S.R.L.r.L.,  t .  6 (1961-1965),208-215 et 532-533.

On imagine les < manants > venir du fond de la princi-
paut6 pour y d6poser un cheval ou une vache ! Passons.

Page 80
On ne porte jamais le pluvial sur le camail mais I'un ou

I'autre.

Page 81
< Quatre b6n6ficiers dlchargaient les fondations de

quatre chapitres de chanoinesses du diocese sur I'autel
Notre-Dame de Liesse, leur collation appartenait selon
les mois de I'ordinaire ( ou au pape ou au doyen... > Ces
b6n6ficiers sans 6tre tous chanoines portaient I'aumusse
sur le bras gauche. >

Autant de mots autant d'erreurs.
D'abord la quatridme chapelle sud n'a aucun rapport

avec celle de Notre-Dame de Liesse qui porte le no 38 sur
le plan de Carront : elle 6tait situ6e sous la grande tour.

Celle-ci avait trois fondations et non quatre : Saints
Marie, Jean, Lambert; Marie Lambert et Marie Jean,
fond6es au xIV" sidcle. Mois de l'ordinaire veut dire un
mois pendant lequel le collateur ordinaire nomme; or, en
ce cas-ci, comme le dit Van den Steen, c'est le pape (mois
impairs) et le doyen (mois pairs) qui nomment selon leurs
mois; le collateur ordinaire (le doyen) est celui qui seul
possedait ce droit avant les intrusions papales dans le
systdme des collations.

Ces benEficiers n'6taient jamais chanoines, pas plus
que les autres mais tous avaient le droit de porter
I'aumusse a8 au chcur et non pour dire la messe ce qui
pr6cis6ment se faisait dans les chapelles. Vraiment, il n'a
rien compris. Quant aux chapitres de chanoinesses, ils
n'ontjamais eu aucun lien avec la cath6drale mais comme
ces chapitres 6taient nobles, cela < rehausse > le lustre de
Saint-Lambert.

Van den Steen ajoute les noms de 4 b6n6ficiers de cette
chapelle en 1794 qui, rappelonsJe, en avait trois : deux
des 4 furent b6n6hciers d la cath6drale mais pas dans
cette chapelle : il cite Jean Godefroid de Mathys et le
chanoine baron de Dalwygk. En r6alit6, le premier 6tait
chanoine de Munsterbilsen, le second l'6tait d Thorn mais
ils ne sont pas b6n6ficiers ir la cath6drale !

Les deux autres, Ferdinand-Louis-Henri Harzeur et
Frangois Wanson Etaient chapelains d la cath6drale mais
pas dans la quatridme chapelle : Harzeur fut nomm6 en
1786 b6n6hcier de l'autel Sainte-Aldegonde, le second,
Wanson, 6tait depuis 176l I'un des deux b6n6ficiers de
I'autel Saint-Andr6 ae.

Soit dit en passant, Harzeur devint, peut-6tre en l8l 1,
chapelain de la cath6drale Saint-Paul et le resta jusqu'ir sa
mort, le 14 novembre 1834, quand Van den Steen avait
14 ans 50. Se sont-ils connus ?

48 Dunors, p. 167.
nn Tableau eccl4siastique de la ville et du diocAse de Liige,pp.12,

1 3, 9 I et l24,Lid,ge, 1 794. Ouvrage souvent utilis6 par Van den Steen,
sans le citer.

50 O. TnrMrste\, Histoire de I'dglise colligiale SaintPaul...,
p.640, Lidge, 1890, et E. KoNrNcKx, Le clergi du diocise de Liige,
p. 145, Lid,ge, 1974.
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Page 139
<On chantait au jub6, la pr6face> : or de tous temps

c'est le cElebrant et lui seul qui la chante d l'autel 6videm-
ment. Van den Steen cite souvent ( note du chanoine
Hamal >. Paradoxe : ce qu'il aflirme ne s'y trouvejamais.
Il n'a pas connu le chanoine d6c6d6 I'ann6e oi il est n6
( I 820) ni son inventaire des ceuvres d'art de la cath6drale.
cite d la note. Il ignore aussi les 6pitaphiers, les listes des
autels et m€me le cadre d'argent du reliquaire de la sainte
Croix, connu par un dessin du xvlut sidcle 51.

On pourrait multiplier les exemples d'erreurs mais ce
serait fastidieux. L'6tude de la seconde edition, celle de
1880, conduit d un jugement beaucoup plus 6crasant : le
lecteur aimant la littErature romantique go0tera particu-
lidrement le r6cit de la visite clandestine du palais et des
ruines de la cath6drale au clair de lune, du prince de M6an
et de sa suite s2 et ce sous l'occupation frangaise ahn de
prier pour ses pr6d6cesseurs.

Pages 160 et 176
Le chceur mesure 45 pieds sur 40, c'est-d-dire, 13,50 m

sur l2 m, plus le sanctuaire dont il parle (p. 168) en disant
que c'est un h6micycle, donc de l2 ou 13,5 m de diamdtre.

Si I'on r6serve le sanctuaire d la c6l6bration des grands-
messes il nous reste un rectangle de 13,5X 12 m pour
placer 60 stalles hautes, de 60 cm de large au minimum
soit 18 d 20 m.

Van den Steen se conforme au plan de Carront, ce que
je ne lui reprocherai pas, mais alors, il faut admettre qu'il
est impossible d'y placer en plus les 179 dignitaires de la
cour qu'il 6numere (pp. 222-226) etles tr6nes des 6v€ques
(p. 176). D'ailleurs seul l'6v6que du diocdse a droit au
tr6ne, son auxiliaire n'en jouit pas et encore moins les
chanoines qui sont 6v6ques: ils ont priorit6 dans les
stalles, c'est tout.

C'est pourquoi il se trompe encore quand il parle du
faldistoire du prince (pp.174 et 182) : l'6v€que dans sa
cath6drale a droit au tr6ne, et lui seul; les autres, quand ils
chantent la messe solennelle, utilisent le faldistoire, espdce
de chaise curule plac6e dans le sanctuaire, vers le chcur.

Page 173
Que faut-il penser des chandeliers du maitre-autel,

hauts de l6 pieds, soit prds de 3,80 m ? Ceux du couron-
nement de Napoleon I", d Paris, en 6taient loin !

Il est grand temps de conclure.

Van den Steen connait bien la litt6rature historique
liegeoise.

Il semble avoir utilis6 le plan de Carront qui lui a servi i
donner de nombreuses mesures, ainsi que les vues de
l'6glise : celle de Saumery lui a permis de d6crire
l'ext6rieur.

L'un ou I'autre d6tail, lui ayant peut-Otre 6t6 fourni par
un survivant de l'Ancien R6gime, pourrait 6tre exact mais
il convient de le v6rifier, si possible. Tout le reste n'est
qu'invention ou remplissage ou mensonge : un recours

51 Reproduit dans B.S.R.L.VL., 6 (1961-1965), 165-197.
52 Edition de 1880, pp. 402il4O4. Les faits sont dat6s d'ao0t 1805.

continuel d toutes sortes de dictionnaires lui permet
d'6taler avec p6danterie une science livresque notamment
en citant continuellement des noms de marbre pour
lesquels il affecte un go0t particulier et des termes
d'orfdvrerie.

Bref, l'6tude du texte confirme celle des dessins : il
n'apporte rien h6las d la connaissancc de l'6glise.

L'imagination de Van den Steen avait d6ji 6t6
soulign6e par A. Body, nous l'avons vu en parlant des
souvenirs de Garnier, mais aussi par T. Gobert 53.

< Trop souvent ces donn6es manquent de tout fonde-
ment ou, par une inadvertance 6trange, se rapportent ir
d'autres localit6s (c'est le cas des gravures) ou i d'autres
personnages que ceux indiqu6s. L'auteur, tout imbu de
son sujet, a cru le rehausser en l'ornant de r6cits,
d'exposOs ou de descriptions, de noms d'hommes qui
n'ont jamais exist6 que dans I'imagination des personnes
ayant renseign6 I'auteur. > Ce passage fait d6faut dans la
premidre 6dition.

A. Auda, La musique et les musiciens de l'ancien pays
de Liige, Liege 1930, p. 187, cite < le caractdre trop
fantaisiste des travaux historiques de Van den Steen >.

G. Kurth, Notger de Liige,t.2,p.29, Lidge, 1905, se
plaint aussi des < inventions romanesques et des donn6es
emprunt6es ailleurs >.

De Chestret de Haneffe dans sa biographie de I'orfdvre
Mivion publi6e dans la < biographie nationale ,>, t. 14
(1897), col. 904. < Le comte Van den Steen d6crit d'autres
ouvrages de Mivion, plus magnifrques les uns que les
autres. Nous les passons sous silence et pour cause. )

L. de Crassier, < Quelques caract6ristiques de I'h6ral-
dique liegeoise >, dans A.FA.H.B., 2l' session, Lidge
1909, t. 2, premier fascicule, se plaint < de la f6conde
imagination de Van den Steen, et au sujet de I'histoire de
la famille de Hure >, qu'il n'y a rien d'exact en cela
(p.626).

B. LBs EruDEs DE JEAN LnrnuNB
SUR DEUX TABLEAUX ON VIN EYCX

a) La Madone du chancelier Rolin

A la fin du xvIII" sidcle se trouvait d Autun, d la coll6giale
Notre-Dame, un tableau de 66 X 62 cm repr6sentant un
homme non tonsur6, un laic, adorant J6sus assis sur les
genoux de sa mdre. Derridre eux, trois baies laissent voir
une ville situ6e sur les deux rives d'un fleuve qui descend
de hautes montagnes enneig6es comme les Alpes. Depuis
lors, il fut vol6 ir son propri6taire et est expos6 au Mus6e
du Louvre d Paris. Les historiens d'art, unanimes. l'attri-
buent d Jean Van Eyck : ils se basent sur des critdres de
style car ils ne disposent d'aucun autre. La tradition dit
que le donateur est Nicolas Rolin, bourguignon, chance-
lier du duc de Bourgogne depuis 1422, nE ir Autun vers
1380, chevalier depuis 1422, dEcEdE en 1462, fondateur

53 Lidge d travers les 6ges, t. 3, p. 462, Lidge,
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de l'hospice de Beaune auquel iloffritleJugement dernier
peint par Van der Weyden oi I'on voit son portrait; il est
le fondateur aussi du chapitre de Notre-Dame d'Autun
auquel il offrit le tableau 54.

Cette attribution est g6n6ralement admise.

Les personnages se trouvent dans une salle richement
construite dont I'architecture est semblable d beaucoup
de tableaux de Van Eyck oti I'on voit des colonnes de
marbres de couleurs pos6es sur de haut socles, somm6es
de chapiteaux histori6s et dor6s qui supportent des arcs
en plein cintre, bref une riche architecture dont il ne
subsiste aucun exemple en Europe : elle est irr6elle
comme les trois baies du tableau qui n'ont pas de vitrage.
La salle se trouve donc dans un pays chaud.

La ville repr6sent6e a 6t6 identif,r6e par des chercheurs,
tous en d6saccord, qui n'ont convaincu personne:
Utrecht, Bruxelles, Lyon, Maastricht, Lidge, etc.

Jean Lejeune, professeur d'histoire 6conomique et
sociale ir I'Universit6 de Lidge a 6crit un gros livre ir ce
sujet 55.

Pour lui, le donateur est Jean de Bavidre, 6v6que 6lu de
Lidge qui d6missionna en l4l8 pour devenir comte de
Hollande. Z6lande, Frise et Hainaut : la ville serait
Lidge : cette thdse, il la reprenait Al J. L. Henrotte qui
I'avait exposEe en 1937 lors d'une conf6rence 56.

Cette thdse ne rallia gudre I'opinion savante lass6e par
les hypothdses.

Elle souldve en effet de grosses objections.

Jean Lejeune, lors d'une conf6rence dont le journal Za
Meuse rendit compte le 2l d6cembre 1956, pretendit que
le tableau 6tait dat6 de 1413. Dans la suite, il persista ir
affirmer cette erreur 57.

Ensuite il s'efforga d'identifier les monuments de Lidge
repr6sent6s sur le tableau. Je ne puis me rallier d son
opinion.

A gauche, on voit une grande 6glise avec un cloitre
situ6 au nord 58. Or Saint-Pholien, 6glise paroissiale

5a P. quennE, nLe chancelier Rolin, donateur du polyptyque de
I'h6tel-Dieu de Beaune>. dans Mdmoires de la commission des
antiquirds du dipartement de la C6te-d'Or,24 (1954-1958), paru en
I 959, pp. 19l -2o2,ainsi que J. DBsNBux, u Nicolas Rolin, authentique
donateur de la Vierge d'Autun>, dans Revue des arts,1954, pp. 195-
200, contestent vigoureusement les vues de Jean Lejeune i cet 69ard.

ss Les Van Eyck peintres de Lidge et de sa cathidrale, Lidge, 1956,
in-4o, 213 pages. J. Philippe, conservateur des mus6es archeologiques
de la ville ne s'est pas ralli6 i ses conclusions et a expose ses arguments
dans Van Eyck et la genise mosane de la peinture des anciens Pays-
Bas, Lid,ge, 1960, in-8', 218 pages.

56 Les Van Eyck..., p. 85.
57 Dans le catalogue de I'exposition < Lidge et Bourgogne > qui eut

lieu ir Lidge, en 1968, d la page 159, il dit que le tableau porte quatre
signes que l'on croit pouvoir lire 1413. M'" Nicole Reynaud, conser-
vateur au Mus6e du Louvre, m'6cri! le 18 septembre 1983, que le
tableau <n'est en aucune fagon dat6 1413, ni aucune autre date,
malgr6 ce qu'a 6crit Jean Lejeune >. Je la remercie vivement pour sa
collaboration.

58 Jean Lejeune I'identifie d Saint-Pholien. Quant i la petite fldche
bAtie sur la crois6e du transept, il la prend pour celle de Sarnt-Nicolas !
(p. 9o).

n'avait 6videmment pas de cloitre; quant ir I'abbaye des
Ecoliers, elle 6tait situ6e au sud de l'6glise : la salle du
chapitre du xltt' ou xlve siecle est encore ld pour le
prouver.

Dans la seconde baie, on voit une ile situ6e au milieu du
fleuve alors que lTlot Hochet jouxtait la rive gauche. Le
fleuve descend de hautes montagnes qu'on ne voit pas ir
Lidge.

Le pont sur le fleuve souldve aussi des diflicult6s.

Le pont de Lidge, appele pont des Arches, avait 6t6
d6truit en 1409 et ne fut reconstruit qu,en 1424 et achev6
en 1446. Jean Lejeune, qui date le tableau de 1413,
suppose que le dessin reproduit le pont tel qu'on voulaitle
r6edifier mais il omet de dire que ce pont, comme tant
d'autres au Moyen Age, 6tait bord6 de maisons de
commerce, comme le pont d'Ile I'est encore aujourd'hui;
les caves 6taient creus6es dans les piles des ponts. Gobert
cite des actes du x[re au xvtte sidcle qui le prouvent 5e. Ce
n'est qu'en 1655 que cela fut interdit 60. Or sur le pont de
Van Eyck, point de maisons !

Au-dessus de la petite ile, siege d'un beau chateau, se
voit une longue et mince presqu'ile beaucoup trop longue
et trop 6troite pour qu'on puisse y reconnaitre I'extr6mit6
orientale de I'ile de Lidge. De plus, une seule 6glise s'y
dresse alors qu'on devrait y trouver les croisiers, les
carmes, les pr6montr6s de Beaurepart et Saint-Jacques.
Entre cette ile et la ville, c'est la campagne, ce n'est que
verdure !

Or le bras de Meuse qui s6pare cette berge et I'ile est
plus large que I'autre.

Il devait cependant 6tre 6troit d en juger par le fait
qu'en 1528 dejd, il 6tait combl6 (Jean Lejeune, p. l2l).
Quant i I'ile elle est occup6e par une construction impor-
tante mais non fortifiee (nombreuses grandes fendtres et
absence de tout dispositif militaire) alors que les textes
cit6s par Jean Lejeune parlent de fortification et non de
maisons.

Dans la troisidme baie se trouve une ville dont I'habitat
est trds serr6 autour de nombreuses 6glises dont aucune
ne repr6sente celles de Lidge connues de nos jours.

Celle de gauche a une tour semblable d celle de la
cath6drale d'Utrecht (qui g6ne Jean Lejeune) et des
fen€tres i triplets. Jean Lejeune qui I'identifie avec la
coll6giale Saint-Denis ne parle pas des triplets parce qu'ils
n'existent pas.

Ce sont des fen6tres romanes ir une lumidre.

En haut ir droite sur la colline, on voit une 6glise qu'il
croit €tre celle de I'abbaye b6n6dictine de Saint-Laurent.
Or, celle-ci avait un grand Westbau roman 6r qui n'est pas
repr6sent6.

5e T. Gonrnr, Lidge d travers les 6ges, t. 5 (1928),22-23 er 21,
note2,

60 Ibtdem, p. 30.
6t Visible, par exemple, sur la gravue publi6e par Slut'.tenv dans les

Dilices du Pays de Liige.
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A droite on voit une grande 6glise, suppos6e 6tre la
cath6drale, ce pourrait aussi 6tre une coll6giale, qui
rappelle titonnemment celle de Cologne ou sa copie, celle
d'Utrecht, toutes deux trds fortement inspir6es, c'est le
moins qu'on puisse dire, de celle d'Amiens (seule diff ire la
chapelle absidale axiale pr6sente d Amiens). Ce n'est en
tous cas pas la cath6drale de Liege qui n'avait pas de
chapelles absidales alors que celle de Van Eyck en
possdde sept. S'i l  y en avait eu d Lidge, ces chapelles
auraient ete le l ieu d'inhumation et leurs autels auraient
ete charges de fondations de messes. Les archives de la
cath6drale et les epitaphiers nous auraient instruit de ces
choses. De plus Saint-Lambert avait un grand cloitre
oriental, inexistant sur le tableau de Van Eyck, qui lui
aussi gdne Jean Lejeune qui le d6clare post6rieur a 1413.

C'est faire fi de nos connaissances en architecture
religieuse. Les cloitres orientaux, m€me reconstruits,
remontent au milieu du Moyen Age (Amay, Tongres,
Lisbonne. Strasbourg, Cologne, Hildesheim, etc.). On ne
peut admettre que les chanoines de Saint-Lambert, regar-
dants comme ils l '6taient. aient sacrif i6 des terrains i bAtir
ou d louer. pour 6difier au xve sidcle un second cloitre (car
il y en avait un a I 'occident) pour y passer en procession.
Nous verrons en etudiant les caractdres de l '6glise, qu'i l
existait bien avant le xv'sidcle, avant Van Eyck, ainsi que
la salle du chapitre erigee au chevet de l '6glise, invisible
sur le cdlibre tableau.

En silhouette. derri ire la petite fleche de la < cath6-
drale >. on voit une tour d'eglise et deux masses trds
sombres. Jean Lejeune y voit une n esquisse > de la coll6-
giale Saint-Jean et reproduit une photo montrant celle-ci
vue de Saint-Martin, soit du nord-ouest (p. 138) mais i l
tr iche car (p. 125) i l  publie un plan montrant oi 6tait Van
Eyck pour prendre sa vue de Liege dans la tour de Saint-
Barth6lemy, soit d I 'est de Saint-Jean. En consultant ce
plan, on s'apergoit que, de ce point de vue, I 'aspect de
Saint-Jean est totalement diff6rent : on ne voit que
I'abside et le haut de la fleche, dans le m6me axe. De plus,
i l n'est nullement etabli que la haute fleche de Saint-Jean
existait deji au debut du xv'sidcle 62; les quatre grandes
fendtres de la face ouest de la tour visibles sur le tableau
de Van Eyck, n'existent pas d Saint-Jean et n'y ont jamais
exist6, le mur remontant d l '6poque romane.

On pourrait aussi comparer les tours de sable de Saint-
Lambert (Jean Lejeune, p. 146), d celle de Van Eyck
(p. la0) pour constater que l 'avant-dernier 6tage est trds
different: un fenestrage aveugle chez I 'un, deux baies
chez l 'autre.

Il est curieux de constater que Jean Lejeune avait fait
prendre des photos du haut d'une tour de Saint-
Barth6lemy (p. 133) mais qu'i l  ne les publie pas. La
comparaison ett sans doute ete edifiante !

62 L. Gtmcor d ans I:a colligiale SaintJean de Llige, Lidge, 198 l,
publi6 sous la direction de J. Deckers, prdfdre la date de 149 I d celle de
1 4 5 9 .  o . 5 1 .

A I'est de la grande eglise dite cath6drale, se dresse une
autre 6glise, assez vaste par rapport ir la vil le;elle a cinq
trav6es au moins et une tour de quatre 6tages. Pourjusti-
f ier son existence, Jean Lejeune a rappel6 I 'histoire d'une
minuscule paroisse, Saint-Michel -in-foro, disparue au
xvt sidcle dans des conditions obscures. Entour6e par les
paroisses de Sainte-Madeleine, Sainte-Catherine, Notre-
Dame-aux-fonts, Sainte-Ursule, Saint-Andr6 (sur le
marche), elle ne pouvait €tre peuplee. De plus, deux actes
de 1235 et  1375 prouventexpl ic i tementquel 'aute l  decet
oratoire avait 6t6 transf6r6 dans la cath6drale : le dernier
curri connu est cit6 en 1444 63. Sa juridiction 6tait peut-
€tre personnelle et non territoriale comme celle du cur6 de
Sainte-Waudru i lt lons.

Remarquons que pour peindre l '69lise Saint-Michel-in-
foro,vue du nord et de haut, i l  efrt fallu se rendre dans la
tour de I 'eglise Saint-Andre. I l e0t donc fallu que le peintre
se rendit dans trois tours (Saint-Barthelemy), pour la we
gdn6rale, Saint-Martin, pour repr6senter Saint-jean et
Saint-And16, pour Saint-Michel- i n-foro.

Au-dessus de la fleche de r Saint-Michel ,r, on voit une
6glise d'un ordre mendiant (ni tour ni transept) qui devrait
€tre celle des dominicains, mais qui n'est pas situ6e au bon
emplacement !

La tour de la grande 6glise n'occupe pas la place de la
tour sud de Saint-Lambert.

Brei i l  s'agit d'une vil le imaginaire comme la plupart
des historiens d'art I 'ont admis jusqu'ici et comme I'archi-
tecture de la salle ori se trouvent Marie. J6sus et le
donateur.

Ce qui prouve que cette ville est irr6elle c'est qu'elle fut
repr6sent6e sur un autre tableau, attribue d Van Eyck ou
a Petrus Christus. comme d6cor d un chartreux protdge
par sainte Barbe. priant sainte Marie devant sainte Elisa-
beth de Hongrie (New York, collection Frick). La ville est
la m€me mais intra muros: a son extremit6 nord. apparait
une grande eglise de style nettement anglo-normand.
construite sur un axe nord-sud, ce qui ne se voit jamais au
Moyen Age. sauf d Tournai.

De plus. le donateur serait le prieur des chartreux de
Bruges !

Cette grande 6glise qu'on a parfois. non sans raison.
compar6e d I 'ancienne cathedrale Saint-Paul de Londres.
est assimil6e par Jean Lejeune d la petite eglise paroissiale
Saint-Georges : celle-ci 6tait orient6e. comme le prouvent
les anciennes vues de Lidge anterieures au xvrrre sidrcle.
6poque de sa reedification. Cela g€ne Jean Lejeune. Qu'i

ot L.  LrHrvE. < Les paroisses de Li ige ,  dans 8.1A.L. ,46 (1921).
p.62 et  T.  Gorenr.  L i ige d t ravers les 6ges.  t .4 (1928).  p.210.
Gobert cite une fondation d'autel effectu6e en | 367 dans l'6glise Saint-
Michel mais il s'agit en r6alit6 de la cath6drale. Jean Lejeune n'a
6videmment pas relev6 cette erreur qui incite i admettre I'existence de
I'dglise Saint-Michel in-foro quarante ans avant Van Eyck. Dans son
6tude sur l 'egl ise et  la paroisse (A.HL.,  VI  (1959),  361-423, Jean
Lejeune ignore l'existence de paroisses personnelles. Cependant il en
existait ir Maastricht et ir Mons. par exemple.
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cela ne tienne : sur son plan de Lidge aux xule et
xrv'sidcles, il l'a fait virer de 90 degr6s comme celle de
Saint-Jean-Baptiste, sa voisine. Ainsi elle sera bdtie sur
l'axe nord-sud comme sur le tableau de Van Eyck ou
Petrus Christus !

b) La vierge dans l'6glise
On attribue g6n6ralement i Van Eyck un petit tableau

(31Xl4 cm) du Mus6e de Berlin dont I'origine est
inconnue. Il en existe une copie au Mus6e d'Anvers
provenant de l'abbaye des Dunes i Coxyde, une d Rome
(galerie Doria) et une i Madrid (collection Bauza de
Rodriguez).

Il est connu sous I'appellation de < Vierge debout dans
une 6glise >.

Deux dessins anciens en sont d6riv6s.

Jean Lejeune y a vu une cuvre dejeunesse du peintre et
aflirme que l'6glise repr6sent6e est la cath6drale de Lidge'
Voyons de plus prds.

C ontrairement aux autres repr6sentations d'architec-
ture de Van Eyck cette construction est conforme au style
gothique d'Europe occidentale : ce pourrait donc €tre une
vraie 6glise qui a exist6 : on voit deux trav6es de la nef
munie de bas-c6t6s, un transept, un chcur de deux
trav6es et un chevet ir cinq pans. Le cheur n'ayant que
deux trav6es est assez restreint ce qui implique que cette
6glise n'avait pas un clerg6 trds fourni, les stalles ne
pouvant s'6tendre que sur une bonne dizaine de mdtres en
comptant celles qui seraient adoss6es en revers dujub6 64.

Ce qui frappe avant tout c'est que le chcur et le chevet
sont beaucoup plus 6lev6s que la nef et le transept, non
seulement au niveau du pavement mais de toute la
construction y compris la vo0te, ce qui implique naturel-
lement celle de la toiture. La d6nivellation pourrait
atteindre cinq mdtres au moins. Or aucune vue de Saint-
Lambert ne t6moigne d'un pareil dispositif. La hauteur de
niveau du chaur ne peut 6tre due qu'd une crypte. Or il est
rare que les cryptes aient et6 conserv6es sous les chceurs
gothiques, leur usage 6tant g6n6ralement d6mod6.

Cette diff6rence de niveau des toitures suflit, d elle
seule, ir d6montrer que cette 6glise n'est pas la m6me que
la grande 6glise de la < madone du chancelier Rolin >,
dont le faite est d'une hauteur uniforme.

Or un dessin attribu6 ir Van Eyck, repr6sente la m€me
6glise, exactement, sauf que le jub6 et la diff6rence de
niveau ont disparu.

6a A Saint-Paul, il y avait l3 m de stalles au xx" sidcle. A Cologne,
il reste 54 stalles hautes et 50 basses qui occupent trois trav6es soit
environ 23 m. Les chceurs de Saint-Martin, Saint-Paul et Saint-
Jacques mesurent 23 m de long, sanctuaire inclus. A Amiens 62 stalles
hautes et 48 basses occupent deux travees et demie. Il y avait d l'ori-
gine 120 stalles. Elles occupent 20 m dans le chceur. Sur le plan de
Carront, elles occupent 37 pieds, moins de 12 m. C'est beaucoup trop
peu. Les stalles medi6vales mesurent de 60 d 80 cm d'axe d axe,
souvent 70. Donc, 30 stalles hautes, feraient au strict minimum, 2l m
et 60 stalles hautes c'est bien peu pour un chapitre de 60 chanoines. Le
nombre de stalles est toujours largement sup6rieur i celui des
chanoines.

S'il s'agit d'une 6glise r6elle, est-ce le tableau ou le
dessin qui en est I'image fiddle ?

Cette grande diff6rence de niveau entre les deux parties
de l'6glise, trds nette sur le tableau de Berlin n'existe pas it
la cath6drale ou coll6giale, de la < madone du chancelier
Rolin > 6s. Ce n'est donc pas le m6me 6difice. Cette 6glise
n'est malheureusement pas la cath6drale de Lidge, car :
l. Le chcur est beaucoup trop petit pour contenir

I'abondant clerg6 que comptait Saint-Lambert au
xv" sidcle 66.

Le chcur de Saint-Lambert 6tait situ6, au moins en
partie,'dans la crois6e comme dans la plupart des
6glises avant 1200 et comme toute les 6glises des
cisterciens par exemple. Le jub6 6tait donc situ6 entre
la nef et la crois6e et non entre la crois6e et le sanc-
tuaire.
Sur le jub6, se trouvait, depuis l3l9' une espdce de
grande armoire trds d6cor6e qui contenait les chAsses
dont celle de saint Lambert. Il est diffrcile d'admettre
que Van Eyck ait omis ou oubli6 de repr6senter un
6l6ment aussi essentiel et de grandes dimensions par
surcroit 67.

Le jub6 abritait deux autels cit6s maintes fois, d6di6s i
saint Remacle et i saint Lambert. Sur le tableau' il ne
s'agit pas d'autels mais de socles de statues dont une
est une madone alors que l'autel 6tait d6di6 d saint
Remacle. Il est absolument impossible de celebrer la
messe sur ce socle d'ailleurs d6pourvu de marchepieds
(selon la copie Doria). On ne c6ldbre pas sur un
escalier.

A l'extr6mit6 nord du transept, d gauche du tableau' un
grand portail laisse pen6trer une abondante lumidre. A
Saint-Lambert, il n'y en avait pas car dds le xv'sidcle une
grande chapelle (17 du plan de Carront) avait 6t6 accol6e
au croisillon nord, appel6e Bellerive, Malson, < maior
capella contigua luminarii D; on y conservait, aux temps
modernes, le Saint-sacrement. A cette 6poque elle 6tait
souvent d6signee ( prope sacristiam )) car elle donnait sur
un corridor conduisant ir la sacristie des b6n6ficiers (43
du plan de Carront).

Trois b6n6hces 6taient attach6s ?r cette chapelle, le
dernier fond6 vers 1380 par Walther de Hemptinne en
I'honneur des saints Michel. Martial et Nicolas.

Il mourut le 14 aofit 1386 et fut inhum6 dans cette
chapelle. Henri van den Berch donne l'6pitaphe (no 184)
et Hinnisdael (II 786) : la tombe subsistait donc au
xvn'sidcle. Langius y a vu trois autres pierres tombales
de chanoines d6c6d6s en 1342, 1360, 1372 ainsi que celle
dont nous venons de parler 68.

6t H. Ztttttr.tnnumt, < Eine Silberstiftzeichnung Jan Van Eyck aus
dem Besitze Philipp Hainhofers > dans Jahrbuch d. Kgl. Preuss.
Kunstsammlungen, 36 ( I 9 I 5), 2-5, reproduction.

66 A. Dubois en parle abondamment : le nombre ne s'6tait pas accru
entre le xve et le xvII" sidcle, au contraire, celui des chapelains pourrait
avoir diminue.

6? J. YsnNeux, n La grande chAsse de Saint Lambert > dans
B.SA.H.D.L' 27 (1936), 74, elle y est encore en l'769 : Rubricae
generales..., t. 2, pp. 9 et 1 4, Lidge, I 769 et E. ScnoorurrsrnRs, ( La
fierte de saint Lambert en 1365 > dans Leodium' 7 (1908)' 3-7.

68 Epitaphier, pp. 77 et 78 du manuscrit de Rochefort' Ghisels,
p.5l; CE.S.L., II, 362. - Scnoor-rrlresrERs' op. cit,' 9O-91.

2.

4 .
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Un autre b6n6fice y fut fond6 en I'honneur des saints
Marie, Willibrod, Antoine et Barbe < In maiori capella
contigua luminarii ,r par le chanoine Jacques de Moylant
(f1342) qui y fut inhum6 devant I'autel6e. Ghisels, au
xv[Ie sidcle, a enpore connu sa pierre tombale 70 ainsi que
quatre autres, dat6es respectivement de 1359,1360,1377
et 1386 dont il transcrit le texte 7r de m€me que Henri van
den Berch 72. Toutes ces inhumations prouvent que ce
lieu, plac6 i l'extr6mit6 du croisillon nord,6tait affect6 au
culte, au xrv' sidcle deji. Une messe y fut fond6e vers
l35g 73.

Il ne peut donc 6tre question, au xve sidcle, d'un portail
donnant d l'ext6rieur.

Que penser du calvaire qui domine le jub6 ?

Le christ de Van Eyck porte un perizonium de style du
xv' sidcle tandis que celui de Saint-Paul est nettement du
xry' sidcle. Quant ir son origine, Jean Lejeune 7a a inter-
ro96 Florent Leroy, sacristain de Saint-Paul, qui lui a
declar6 que le christ avait 6t6 trouv6 lors de fouilles sous le
chaur d'une 6glise.

Lors de la lecture du livre de Jean Lejeune, je
m'adressai d M. Leroy que je connaissais intimement et
lui demandai pourquoi il ne m'avait jamais mis au
courant de I'origine du crucifix. Il me declara qu'il avait
< r6pondu cela i M. Jean Lejeune pour lui faire plaisir
voyant qu'il y tenait r.

Jean Lejeune croit trouver i Saint-Jean les deux autres
statues, celles de Marie et Jean qui d mon avis sont celles
cit6es par Saumery, provenant de Saint-Jean, tout simple-
ment. Il suffit d'ailleurs de les regarder : La mdre du
Christ porte un pallium dont les plis tombent sur la jambe
gauche d Saint-Jean et sur la droite dans Van Eyck : le
saint Jean porte un livre et se drape dans un manteau
tandis que celui de Van Eyck est v6tu d'une cape qu'il
reldve de la main gauche; de I'autre main il se voile la face
pour 6viter la vision du supplice comme sur la plupart des
repr6sentations du calvaire de la frn des temps gothiques.

Mais, il y a mieux : c'est que l'architecture gothique de
Saint-Lambert n'6tait plus visible depuis le xvu'sidcle,
car, dixit Van den Steen, les colonnes, les chapiteaux et
les vottes furent adaptes au go0t nouveau, recouverts de
stucs ou badigeonn6s au < lait de chaux >, les ornements
rocailles envahirent jusqu'aux vottes et les colonnes
< r'habill6es d la romaine. etc. u ?5.

6e Pouil l6 235, p.98 et tous les autres, C'E.S.I .,IV,464 dans un
acte de 1368.

'n B.S.B.L. ,  l0 (1912),  p.  5 l  (ante al tare sacel l i  sacrar i i  prope
sacristiarn D. A.E.L., C athddrale, S ecritariat, 234-235 -229.

7t lbtdem, pp. 50-52.
12 Op. c i t . ,6pi taphes nos 182 i  186.
73 HrNulsoasl. II. t03.
7a Page 64, note 26.
7s Jean Lrlnuxs., pp. 46 et 4?, qui transcrit les passages ad hoc de

Van den Steen. Quant d moi, je n'y crois pas : on peut stuquer une nef
romane comme Saint-Denis, Saint-Barth6lemy, une nef gothique i
murs plats comme Saint-Antoine mais pas une 6glise gothique
complete comme Saint-Martin, Saint-Paul, ou Saint-Lambert. D'ail-
leurs Saumery qui d6crit l '6gJise vers 1740, donc aprds la soi-disant
modernisation de Van den Steen, d6clare que I'architecture est
gothique : des voyageurs de la hn du xvrrr" sidcle confirment ce t6moi-
gnage. Poxcerrr, < Les architectes de Saint-Lambeft >, C.4.P.L.,25

Donc les informateurs de Van den Steen n'ont pu voir
l'6glise gothique et c'est sur leur description que Jean
Lejeune se fonde !

Des t6moignages indiquent que l'6glise n'avait pas 6t6
adapt6e au go0t de la Renaissance, du baroque ou du
n6oclassicisme, outre le projet de reconstruction de
I'architecte Lepafve.

Saumery n'est pas seul. Le nonce Garampi, en 1762,
dit que la cathedrale < 6 a cinque navate con archi
acuminati > 76.

Peu aprds, en 1772,I'architecte, Etienne Fayn propo-
sait de plitrer l'6glise ( en conservant tout le go0t de
I'architecture gothique qui y rdgne u 7? mais le chapitre ne
le suivit pas et se contenta de faire badigeonner
l'6difice 78.

Reste le probldme du style de l'architecture.

En premier lieu le mat6riau.

L'6glise de la < madone de Berlin ) est de couleur brun
clair alors que les 6glises gothiques mosanes utilisent le
calcaire de Meuse ou le tuffeau de Maastricht. tous deux
facilement transportables par la Meuse. Seuls les chevets
de Saint-Denis et de Saint-Paul sont en pierre de Lorraine
d'un beau brun dor6.

Quant au style de cette 6glise, il faudrait l'6tudier, point
par point en comparant chaque 6l6ment aux 6glises
connues, par exemple le triforium ir ceux de Gendve,
Lausanne et Bonn (d6but du xnr" sidcle comme le
transept de Saint-Lambert), mais cela ferait I'objet d'une
longue 6tude.

N'oublions pas que Saint-Lambert est quasi inconnue
car on ne possdde aucune vue int6rieure. Or je me refuse d
admettre, en le regrettant, que l'6glise de la < madone de
Berlin > soit Saint-Lambert, je viens de le dire.

Jean Lejeune I'affrrme en se basant sur Van den Steen,
n6 en 1820, soit 2 ans aprds la destruction de l'6glise. S'il a
commenc6 en 1835, d 15 ans, d interroger les personnes
qui avaient vu l'6glise, elles n'auraient pu le renseigner.
Qui serait capable de dessiner ou de d6crire une 6glise
gothique qu'il n'a plus vue depuis 1795 soit depuis 40 ans
au moins ? Qui l'avait examin6e en d6tails d une 6poque
ori ce style m6pris6, sauf en Angleterre, n'int6ressait
personne ?

Et voili pourquoi la drescription de I'int6rieur de
l'6glise que donne Van den Steen est un moddle de
charabia p6dant of il accumule des mots techniques qu'il
comprend d peine : il parle d'ornements en genre rocaille
au xvue sidcle !

Visiblement il n'y comprend rien et voilir pourquoi il est
impossible de dessiner une pareille construction de
l'esprit.

(1 934), 4-38, ne parle pas de modernisation ni de H. Renier, architecte
de la cathedrale en 1749, dont le fils aurait renseign6 Van den Steen
(aprds 1835 !). Pour lui (p. 37), le premier architecte nomm6 au
xvrrl'sidcle le fut en < 175 I seulement>.

76 Son r6cit est publi6 dans La vie wallonne, 14 (1933-1934),224.
tt GoBEnr, t. 3, p. 473, d'aprds archives.
tt On fit de mdme ir Saint-Paul, d Saint-Martin, d Sainte-Croix et i

la collegiale de Thorn ou la blancheur du badigeon est assez agreable
aux yeux de beaucoup.



SOURCES ET TRAVAUX CONCERNANT LA CATHEDRALE 5 l

Cette disposition et le dessin du triforium ont fait
penser que l'6glise repr6sent6e est I'actuelle Saint-Bavon

de Gand: l'6tage des fen6tres avec ses passages en est

cependant tres diff6rent.

C'est encore cette eglise qui apparait derridre le

portrait d'Edouard Boncle, pr6v6t de la coll6giale

d'Edimbourg, et dont le frdre devint bourgeois de Bruges :

c'est une ceuvre de Van der Goes. Une R6demption attri-

bu6e d Van der Stockt (Prado) et un volet de retable de la

cath6drale d'Evora montrent la m€me 6glise avec le

m6me jube qui pr6sente- cependant une l6gdre diff6rence :

les gables ont disparu 7e.

II. Les sources et travaux concernant
la partie de I'eglise fouill6e en 1981 :
le sanctuaire et ses annexes

l. Le sanctuabe (presbyterium), (7 du plan de Carront'

f i e . l )

Quand on 6tudie I'architecture d'une grande 6glise, il

faut, sous peine de confusion, distinguer le chceur et le

sanctuaire ou presbYterium.

Il est fort regrettable que cette rdgle soit trds souvent

bafouee car cette confusion entraine l'historien de I'archi-

tecture ir 6tre obscur et ir ne pas comprendre les archives,

6crites par des gens qui vivaient dans les 6glises et qui eux

ne s'y trompaient pas. f,e sanctuaire' c'est la partie de

l'6glise ori se d6roulent les c6r6monies de la messe, celle

ori l'6v6que ou le pr€tre c6ldbre la messe conventuelle, la

ou les messes auxquelles chanoines ou moines sont tenus

de participer journellement.

C'est pourquoi ce lieu est appel6 < presbyterium >>,

sanctuaire, r6serv6 au c6l6brant et i ses adjoints' le

diacre, le sous-diacre et les acolytes.

Par contre, le chceur, le nom le dit, est la partie de

l'6glise, r6serv6e aux chanoines ou aux moines qui y

chantent les heures canoniales, Ie chorus psallentium,le

lieu ori l'on chante les psaumes, partie essentielle de

l'offrce.

A I'origine, dans I'architecture pal6o-chr6tienne et de

nosjours encore en Italie, le clerg6 se place dans l'abside

prds de I'autel. Les moines, laics i l'origine, n'y avaient
pas accds, n'6tant pas membres du clerg6; ils se

groupaient dans la crois6e du transept ou dans le transept
(cf. li plan de Saint-Gall du debut du x" sidcle : c'est ld

que se trouvait le chaur. Etaient-ils trop nombreux, leur

chceur s'6tendait dans la nef, dans les trav6es proches de

la crois6e comme le montrent, par exemple, les 6glises

cisterciennes ou cartusiennes. Petit i petit les moines, en

Europe tout au moins, devinrent clercs, m6me pr€tres

mais garddrent le chceur au m€me emplacement. Les

chanoines adoptdrent le m€me usage 80; dds lors, il n'y

eut plus de diff6rence entre les 6glises canoniales et

monastiques.

te J. Srrrre, Het koordoksaal in de Nederlanden,Lowain, 1952'
pp. 73-75.

80 Sauf en Italie, nous l'avons dit.

En Espagne cependant, le chceur prit place dans la nef,
de plus en plus d l'oues! parfois m€me au fond de la nef;
au Portugal, d I'ouest au premier 6tage.

Nous n'6tudierons pas ici le chceur de Saint-Lambert,
situe d la crois6e du transept comme aux coll6giales
li6geoises de Saint-Denis, Sainte-Croix, Saint-Pierre,
Saint-Barth6lemy ou de Maastricht, Amay, Molhain, etc.
(pour ne pas sortir de I'ancien diocdse) car cette partie de
l'6glise n'a pas encore 6t6 fouill6e. Nous nous attarderons
au sanctuaire et d ses annexes.

Van den Steen et surtout Jean Lejeune ayant d6crit
cette partie de l'6glise, il nous faut en premier lieu faire
l'6tude critique de leurs affirmations.

Commengons par Van den Steen.

Une premidre remarque s'impose, Quand l'auteur a
r6dig6 son ouvrage vers 1844, l'6tude de I'architecture du
Moyen Age en 6tait A ses d6buts.

Dds lors, il n'est pas 6tonnant que la terminologie n'ait
pas encore 6t6 lxee et que les d6nominations qu'il utilise
ne soient pas conformes d l'actuelle terminologie.

C'est ainsi qu'il appelle abside, le d6ambulatoire, qu'il
nomme chcur sup6rieur ou h6micycle du chcur, le
sanctuaire et qu'il d6signe sous le nom de chcur inf6rieur,
le chaur situ6 i la crois6e du transept' Pour la facilitE du
lecteur, j'utiliserai la terminologie mode-me. Voyons ce
qu'il nous dit de cette partie de l'6glise 8r.

Pour lui I'architecture du sanctuaire 6tait la m6me que
celle de la nef sauf que les plinthes des colonnes avaient la
forme de coquilles (sic).

<Il 6tait s6par6 du d6ambulatoire par un petit mur et
6tait 6clair6 par six fen€tres et une rose qui mariait les
styles gothiques secondaire et flamboyant' ainsi que le
style gr6co-romain. > Que voili une 6trange architecture !
Passons, car il y a plus 6tonnant. Cette rose qui orne
I'abside et en constitue la septidme fenEtre centrale, il la
situe en m6me temps < derridre le maitre-autel dont elle
formait le fond > car elle < 6tait cach6e ) par celui-ci.
J'avoue ne pas comprendre et je crains que l'auteur n'ait
pas compris lui non plus : est-elle i l'6tage sup6rieur de
i'abside ou dans le d6ambulatoire (comme i Saint-
Etienne de Caen)?

Visiblement, l'auteur est perdu dans la confusion.

Son dessin, reproduit dans l'edition de 1880 d la
page 213 et par Jean Lejeune, page 50, n'est pas plus
explicite car on n'y voit pas de deambulatoire ni de rose;
l'abside, loin d'avoir 7 fendtres, est 6clair6e par un nombre
pair de fenCtres car il y a un trumeau au centre.
Pourquoi ?

Tout simplement parce que cette vue du sanctuaire de
Saint-Lambert est en realit6 une repr6sentation assez
frddle de celui de Saint-Jacques d'Anvers qui offre pr6ci-
s6ment cette particularit6 i vrai dire assez rare. Nous
avons vu d'ailleurs que le jub6 et I'orgue de ce dessin de
Van den Steen sont ceux du m€me 6difrce anversois
plac6s sous le tref de Saint-Laurent i Nuremberg ErD".

8'  Pages 9,  168,  i7 i - i  r -8 e i  i82.
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Est-il 6tonnant de trouver de pareilles erreurs chez un
auteur qui parle de < piliers cintr6s de caractdre
byzantin u (p. 20), de la grande verridre et des huit
fen€tres du vieux chceur (p. 20); (pour un espace de l5 m
sur 15 limite par les deux tours occidentales et ouvrant i
l'est sur la grande nef comme le montre le plan, oti les
placerait-on ?); pour lui (p. 32), l'6glise a une grande nef,
des nefs lat6rales, puis des bas-c6t6s < orn6s > (slc) de dix
chapelles; donc il y avait cinq nefs comme d Anvers,
contrairement au plan de Carront, et aux fouilles de 1903,
< plus l0 chapelles > alors que les m6mes documents
prouvent qu'il y avait l2 chapelles, ce que confirment les
pouilles et les vues de I'eglise qui montrent 6 fenEtres de
chapelles accol6es aux bas-c6t6s. Pour une fois, il
minimise la splendeur de la cath6drale. Pourquoi ? Parce
qu'd la fin du xvnr' sidcle, deux des 12 chapelles 6taient
converties en d6barras (voir Carront) et qu'il n'en restait
que l0 affect6es au culte; ce qu'il n'a pas compris.

Je suppose qu'il n'est plus besoin d'insister sur la valeur
documentaire d'un livre pareil.

Frc.  2.
Repose solennelle du perron le 18 juillet 1478.
Toile de 70 X 54 cm. 3" quart du xvu" sidcle. Liige, Musde d'Ansem-
bourg. A.C.L. I 70.0708.
Vue prise du second dtage d'une maison de la place du Marchi entre
Feronstrie et rue des Mineurs.
A droite de la grande tour, face orientale du transept est, avec sa
tourelle d'escalier. Abside avec arcs-boutants et ddambulatoire et
partie sup.irieure droite (arc ogival) de la fenOtre axiale.
A gauche, rue solts la tour (actuellement rue de Bex). Devant la
grande tour, pignon est de la maison du Destroil qui avait dtd
jusqu'd la Jin du xvt" siicle, sidge du tribunal des ichevins.

(Reproduction en couleurs dans PHnrnen, La cathidrale, p. 2lZ.)

Frc. 3.
MAme sujet ou repose solennelle du perron le 18 juillet 1478.
Totle de 176X96 cm, signie Joseph Dreppe, invenit et pinxit, pro-
venant de la maison situie jadis no 5 rue SaintPierre. Troisidme
quart du xvttt" siicle. Musde de I'Art wallon. A.C.L. 97.6468.
Vue prtse au rez-de-chaussde, d I'extrimiti est de la place du Marchd,
montrant les faces est et nord-est du sanctuatre et de I'abside, la
grande tour, une des tours dite de sable, celle du sud, ainsi que l'aile est
du cloitre oriental et les degris de SaintLambert.
Reproduite en couleurs dans Pnruem, La cathldrale, pp. 2t t et 213
et en noir dans J. DE BoRjHGRAVE D'ALTENA, D6cors anciens
d'int6rieurs mosans, t. 3, p.9, Ltige, vers 1930, quand le tableau itait
en place, avec son cadre rococo, dans Ia maison de la rue Saint
Pierre, rdcemment dimolie par les pouvoirs publics.

Par voie de cons6quence, celui de Jean Lejeune E2, qui
s'appuie constamment sur lui, ne me parait pas plus digne
de confiance, je crois que toute d6monstration est
superflue.

On remarque toutefois que dans les nombreux cas oi
Van Eyck et Van den Steen sont en d6saccord, Jean
Lejeune prend la partie du premier.

Un exemple : le peintre dessine 9 fendtres dans I'abside
alors que Van den Steen en compte 7 dans son texte et un
nombre pair sur sa gravure.

Pour arranger les choses, Jean Lejeune compte pour
une seule, les trois fenOtres centrales de I'abside (p.61) :
c'etait, dit-il, une < fen6tre d trois fenestrages > (sic). Ainsi,
de 9 on tombe ir 7. Cependant, le tableau de Van Eyck est
facile ir comprendre : il y a 9 fendtres de 3 lumidres
chacune.

E2 Il d6crit le sanctuaire oriental aux pages 4?-55 et 61.
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Frc.  4.
Enlivement du perron en 1467.
Toile de 64X103 cm, provenant de la maison situde jadis no 5 rue
Saint-Pierre. Troisidme quart du xvur" sidcle, faisant pendant d la
pricddente. Musde de I'Art wallon. A.C.L. 97.9498.
Vue semblable d la prdcidente mais montrant la face sud-est : les
deux tours rde sabler, deux portails du cloitre et l'ancien perron,
antdrieur d I'actuel (1697).

Reproduction en couleurs, dans J. Pnntppr, La cath6drale Saint-
Lambert de Lidge. Catalogue de I'exposition de 1980, dans les locaux
de la Sociiti ginirale de Banque, p. 1 1.
Remarquer la tourelle d'escalier au nord, placde au sud sur la vue
de la repose du perron, peinte au xvu" siAcle.

Au risque de d6plaire d certains, je dois d'ailleurs dire
que je trouve dans le tableau de Van Eyck conserv6 ir
Berlin, une erreur de perspective.

En effet, quand on se trouve dans une grande 6glise et
qu'on veut vofu tout le mur nord (celui de gauche), on doit
se placer au sud (d droite), ce qu'il a fait. Mais alors on ne
voit pas le christ de l'arc triomphal au milieu de la fen6tre
axiale de I'abside : pour avoir une telle vision, il faut rester
sur I'axe est-ouest de l'6dihce t'. Or. sur le tableau de Van
Eyck, il est dans l'axe. Dds lors, il faut conclure que le
peintre s'est plac6 ir deux endroits diff6rents pour dessiner

83 Pour autant, 6videmment, que I'eglise soit construite sur un axe
est-ouest rectiligne ou i peu prds rectiligne ce qui est g6n6ralement le
cas, notamment d SaintLambert : les fouilles le prouvent. Jean
Lejeune a report6 sur un plan, I'angle de vue de Van Eyck, p. 54, tel
qu'il I'imagine. Il d6clare que la fendtre centrale a trois fenestrages (sic),
il veut dire trois lumidres et qu'elle est plus large que les autres, ce qui
est inexact, les autres en ont trois aussi mais elles sont en partie cach6es
par les ogives et les murs qui les soutiennent.

l'6glise (un pour I'architecture et un second pour lejub6 et
la croix triomphale) ou qu'il a commis une erreur de
perspective ce qui s'expliquerait ais6ment si on admet, ce
que je pense, qu'il a represent6 une 6glise imaginaire,
cr66e dans son atelier, et non une 6glise existante.

Il suffrt, pour s'en convaincre, de regarder la photo de
l'6glise Saint-Paul publi6e par Jean Lejeune (p. 62) : on y
voit bien le mur nord mais le cruciflx n'est pas dans I'axe :
or la photo est prise de la partie sud-ouest de l'6difice,
comme le dessin de Van Eyck. Sur la copie de Van Eyck,
conserv6e par le prince Doria (Jean Lejeune, p.7l) le
crucihx est ir gauche de I'axe central, comme sur la photo
de Saint-Paul. La perspective y est donc correcte.

Il me reste ir r6pondre d une question que beaucoup de
lecteurs se posent.

Quelles sont les deux 6glises (car il y en a deux et non
une seule) repr6sent6es sur les deux tableaux de Van
Eyck ? Si elles existaient encore il y a 6videmment
longtemps qu'elles seraient identifi6es. Si elles ne subsis-
tent plus, je pense qu'il est probable qu'on les aurait
reconnues car laplupart des grandes dglises gothiques du
nord-ouest de l'Europe, d6truites au cours des iges sont
connues en partie par des yues ou des fouilles.

M. Lemaire, 6minent professeur d'histoire de l'archi-
tecture i Louvain, a cru reconnaitre dans le tableau de
Berlin, l'6glise Saint-Jean de Gand devenue au xvle sidcle
la cath6drale Saint-Bavon 84. Certes, il y a des similitudes
manifestes, notamment les niveaux du sol, qui sont
importantes pour qu'on puisse admettre son point de
vue... h6las, il y a aussi de nombreuses diff6rences.

L'auteur 6tait d'ailleurs le premier d les citer.

De m6me la ville du chancelier Rolin : si c'6tait une
ville r6elle, il y a longtemps qu'elle serait identih6e, on
n'aurait pas attendu MM. Henrotte et Lejeune.

Venons-en aux choses s6rieuses : les probldmes de la
crypte, de la longueur du sanctuaire, de son plan, de ses
vitraux et enhn, du maitre-autel.

a) La crypte orientale
Kurth et G6nicot ont rassembl6 les textes qui 6tablis-

sent qu'il y a eu une crypte orientale oi Notger ddposales
reliques de saint Floribert et oi Wazon fut inhum6 !
G. Kurth 85 y voit la place de la tombe de Wazon et de
celle d'Otbert. Le texte sur lequel il s'appuie, Gilles
d'Orval, ne date que du xtne sidcle, donc de l'6poque de
l'69lise gothique.

Cependant nous avons vu que la tombe d'Otbert ne se
trouvait pas dans le sanctuaire gothique; elle ne pourrait
pas non plus 6tre plac6e dans celui de l'6poque romane
6tabli sur une vo0te, donc elle devait logiquement se situer
dans la crypte orientale comme le suppose Kurth. Je ne
sais ori Henri Van den Berch en a trouv6 le texte qu'il
donne au no 13 (p.5). Malgr6 les recherches de ces deux
auteurs, le titulaire de l'autel de cette crypte n'est pas
connu; il est vrai que c'est la partie occidentale de l'6glise

8o R. Lrrraelnr, < De madonna in de kerk uit het Berlijnsmuseum ))
dans Mededelingen van de K. Vlaams Akademie. Klasse der schoone
kunst. Jaargang, 12, no 2 (1950), 17 pages

8s G. KunrH, Notger de Liige,2'partie, p. 35.



54 R. FORGEUR

i

: , - t ' \

Flc.  5.
Tour de Saint-Semais, Satnt-Pierre et Saint-Lambert vus de la tour de SaintDenis.
Desstn du dibut du xvut" siicle, attibuA d E. Fisen, Liige, Musie de I'Art wallon, no 270, 17X32 cm. A.C.L. 117.177A.
Le sanctuaire de SatntLambert tris court, est invisible.

qui a retenu l'attention des chroniqueurs du Moyen Age.
Serait-ce saint Th6odard ? Une crypte lui 6tait d6di6e; elle
est citee en 1147 86, et contenait un autel Saint-Thomas.

Comme aucune 6glise ne possdde plus de deux cryptes,
je propose d'y voir celle dite de Saint-Th6odard dont elle
aurait abrit6 les reliques.

Je crois qu'elle fut detruite vers I 200 car on n'en trouve
aucune mention dans les actes post6rieurs d cette date et
on a inhum6, dans le sanctuaire oriental, quelques 6v6ques
depuis Hugues de Pierrepont (l 1229) jusqu'ir Louis de
Bourbon (I 1482).

Comme il est impossible de creuser des tombes dans
I'extrados des vo0tes d'une crypte, on peut en d6duire que
celle-ci n'existait plus.

Remarquons que seuls les 6v6ques 6taient inhum6s
dans le presbyterium devant le grand autel comme le
rappelle Hinnisdael et l'6pitaphe commune dress6e en
1740 par ordre du chapitre qui ht placer un pavement de
marbre qui entraina la d6molition des mausol6es des cinq
6v6ques enterrEs i cet endroit.

On pourrait donc dresser un tableau des tombes des
6v6ques de la manidre suivante :
l. Avant Albert de Cuyck (t1200): d6truites avec

l'6glise notg6rienne.
2. Albert de Cuyck (t 1200) : au milieu de la grande nef,

vers l'ouest.
3. Depuis son successeur, Hugues de Pierrepont(I 1229)

jusqu'i Louis de Bourbon (f 1482), inhumation dans
le sanctuaire; tombe commune depuis 1740.

E6 L. GiNrcor, op. cit., p. 54.

" 
:i,

i i

4. Erard de la Marck (t1538): enterr6 dans le chceur.
5. Ses successeurs, de Groesbeeck ir Hoensbroeck : inhu-

mation dans le d6ambulatoire.

Les textes des 6pitaphes sont bien connus. Langius,
Van den Berch, Hinnisdael nous les ont transmis. Le
probldme qui nous retient ici est celui de leur emplace-
ment. Du temps de Langius ou plut6t de l'auteur du
manuscrit qui porte son nom (hn xvf sidcle), cinq tombes
6taient encore devant le grand autel : c'6taient celles de
Hugues de Pierrepont(I1229),Jean d'Enghien (t l28l),
Adolphe de Waldeck (t 1302), Adolphe de la Marck
$ 1344) et Louis de Bourbon (f 1482) 8?.

Hinnisdael aflirme que l'6v6que Jean de Walenrode
(t 1419) fut inhum6 ante summum altare comme Hugues
de Pierrepont 88.

En 17 40 le chapitre fit d6molir ces mausol6es pour
poser dans le sanctuaire un pavement de marbre : il fit
placer une plaque de marbre pour rappeler l'existence de
ces tombeaux disparus 8e.

La suppression de la crypte orientale vers 1200
n'aurait rien d'6tonnant eo, car d cette 6poque on n'en
6difiait plus sauf exceptions notamment quand la d6clivit6
du sol I'imposait. A Saint-Paul et i Hastidres on profrta

E7 Page 69.
ttT.2, p.973 et t .  1, p.221, ante aram maiorem,
Ee Epitaphier Dr Vlulx, p. 4 et continuation de HrNNIsolrr,, t. 6,

p.292. - Voir aussi Gorrnr, l l l ,  p.472 (2).
e0 Jean d'Outremeuse, mort en 1399, ne I'a pas connue [Gorrnr,

III, 465 ( l)1. Il croit qu'elle 6tait sous une maison, dite < de la grotte >,
place du March6. Ne serait-ce pas celle de l'h6pital de la cathedrale
situ6 le jusqu'en I 200 environ avant d'Otre reconstruit sous le nom de
Saint-Mathieu, aux bords de la Meuse, prds de la rue de I'Oflicial ?
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de la reconstruction du sanctuaire, au xlue sidcle, pour les
sacrifier. On fit de m6me d Huy au xrf sidcle, ainsi qu'ir
Ciney et Orp ir une 6poque que j'ignore' Ce n'est qu'au
xx'sidcle qu'on les d6couvrit, qu'on r66difia les vo0tes
romanes d6truites.

A Saint-Jacques, elle disparut lors de la reconstruction
de l'6glise au d6but du xvt" sidcle tandis qu'i la m€me
6poque, dans les m6mes circonstances, les moines de
Saint-Hubert la r66difrdrent. Vers 1915, un officier
allemand amateur d'art, fit vider la crypte de la coll6giale
de Molhain, qui avait 6t6 entidrement combl6e; une
plaque le rappelle.

b) Longueur du sanctuaire
S'il faut en croire le plan de Carront, le sanctuaire 6tait

trds petit : une trav6e et le chevet : 35 pieds de profondeur
est-ouest et 42 de large soit environ 10,15 X 12,18 m. Il
faut y placer le maitre-autel, le tr6ne de l'6v6que, la
cr6dence, les sieges des c6l6brants sans encombrer les
accds vers le d6ambulatoire. Saint-Denis et Sainte-Croix
et Dinant ont aussi un sanctuaire relativement petit mais
trds suflisant : il en 6tait de m€me dans la plupart des
eglises romanes ori le clerg6 ou les moines se plagaient ir la
crois6e comme d Saint-Lambert.

Mais depuis le xut' sidcle cette manidre de faire n'6tait
plus en usage : on construisait un chcur < architecto-
nique > comme i Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Jean,
Saint-Martin, Huy, Tongres' Walcourt, Aix' Louvain,
Saint-Pierre, Saint-Hubert pour ne citer que quelques
exemples pris dans l'ancien diocdse de Lidge.

C'est pour cela que cette disposition a 6tonn6, presque
choqu6 les auteurs des xvIt" et xvl[" sidcles qui d6crivent
Saint-Lambert : < le sanctuaire commence li oi le chceur
aurait dfi le faire r. < L'6glise n'a jamais 6t6 termin6e, une
portion de la nef servit de chceur provisionnellement
jusqu'ir ce qu'on remette la main i I'cuvre ce qui n'est
point arriv6 jusqu'ici >, 6crit de Vaulx, doyen de Saint-
Pierre, vers 1770 er.

Certes, il semble que des travaux importants furent
effectues au sanctuaire peu avant l3 19, Gobert, Poncelet
et Jean Lejeune les ont raPPel6s.

De nombreuses r6parations irla vo0te eurent lieu, voire
m6me une reconstruction.

D'aucuns pourraient en d6duire qu'on en a profit6 pour
ediher un grand chaur avec sanctuaire. Il n'en est rien :
cinquante ans ne s'6taient pas 6coul6s que les chanoines
cddent i bail la maison < del grotte >, situ6e le long du
cloitre oriental : aussi contraignent-ils le futur locataire,
un de leurs confrdres, d quitter la maison dans le cas
ori I'on voudrait prolonger et agrandir l'6glise r dum
contigerit ecclesiam versus forum prolongari et
amplificari ,e2.Le chapitre avait donc toujours en vue la
construction d'un < vrai chcur > en sacriftant le cloitre

el Ces textes de Fisen, Saumery, de Vaulx sont transcrits dans le
B.S.RL.V.L.5 (1956-1960), 401-402, i la suite d'une 6tude sur le
style des colonnes gothiques du sanctuaire. Il ne parait pas n6cessaire
dds lors, de les reproduire ici, une fois de plus'

"t  c.E.s.L..IV. 515, acte du 13 ao0t 1374.

oriental et ce,2O ans d peine avant la naissance de Van
Eyck.

D'autres textes, post6rieurs, parlent encore de recons-
tructions du chceur : en 1526,1'6v6que Erard de la Marck,

donne | 5.000 florins e3. Une autre, de 1576e4, une encore
en 1632 ". Aucune n'eut de suite comme le prouvent le
plan de Carront et les archives qui n'en soufllent mot.

Mais quand on parle du chcur, d6signe-t-on le
sanctuaire ou le chceur ?

Nous venons de le dire, Fisen, au xvlle sidcle, et de
Vaulx, au xvnle sidcle, d6clarent que l'6glise ne fut jamais

achev6e car elle 6tait, de leur temps encore, d6pourvue
d'un chceur architectural. Carront confirme leurs t6moi-
gnages trds explicites.

Jean Lejeune ignore tous ces arguments et laisse
supposer que le grand sanctuaire visible sur le tableau de
Van Eyck aurait 6t6, plus tard, d6moli et remplac6 par un
petit, celui que Carront a connu. Je ne puis admettre cette
manidre de voir les choses, pour trois motifs :
l. Je ne comprends pas pourquoi on aurait d6moli ce

sanctuaire pour en 6difier un plus petit.
2. Aucun texte ne corrobore cette th6orie.
3. Les colonnes qui s6parent le sanctuaire du d6ambula-

toire ont un style du d6but du xnt' sidcle. On aurait
donc, aprds Van Eyck, 6difi6 un petit sanctuaire avec
des colonnes vieilles de 2 ou 3 sidcles e6.

Les chanoines ont plusieurs fois eu l'intention de
d6truire le petit sanctuaire du xllf sidcle pour construire
un chcur et un sanctuaire semblables d toutes les eglises
gothiques; en effel ils disposaient du terrain; il suflisait
d'abattre le paradis aliasle cloitre oriental ce qui permet-
tait d'allonger l'6glise de 120 pieds (35 m) sans devoir
acheter un pouce de terrain, quitte i perdre le revenu de la
location des boutiques etablies dans ce cloitre. Ils ne le
firent jamais : tout le monde connait des 6glises gothiques
inachev6es ori les travaux furent quasi interrompus ir la
fin du xIIt" sidcle, Saint-Lambert est dans le cas. Dds le
xv' sidcle, le chapitre renonga i agrandir I'eglise en bitis-
sant un chceur car il fit r66difier le cloitre oriental (cf. $a).

On dut maintes fois r6parer la votte du sanctuaire :
Poncelet et Gobert I'ont prouv6. Lors du don de
15.000 florins par l'6v6que, on alla plus loin, I'architecte
Guillaume de Bruxelles 6tablit des plans e7, Van Mulcken
fut consult6. En 1546 on aurait transform6 les fendtres eE

ce que je suis fort enclin i croire parce que tous les vitraux

er L. E. HerxrN, Le cardinal de la Marck, p. I 1, Lidge' 1930.
noGogrnr,  I I I ,470,  et  Jean LEJEuNE, p.51,  bas6s sur une

r6f6rence erron6e. N'y a-t-il pas confusion avec le chceur de Saint-

Laurent commenc6 la mdme ann6e ?
et lbidem.
e6 Sur le style de ces colonnes et leurs chapiteaux,voir B.S.R.V.L.,

5 (l 956- I 960), 39'7 -4O2; sur les bagues, on y ajoutera, E. VtolLet-r-n-

Duc, Dictionnaire raisonni d'architecture, 2 (1859), 59-63' qui

attribue lui aussi ce style de colonnes au xuf sidcle.
etE. PoNcrLet, Les Architectes, pp.3l-32, cite des achats de

pierre et des travaux en 1 524, 1 525, | 527, I 530, I 5 3 I, sans citer ses

sources ni pr6ciser de quels travaux il est question'
e8Conclusions capitulaires, A.H.E.B., 6 (1869), 371, acte du

27 aoit 1546: le chapitre ordonne de continuer les deux fen€tres du

grand cheur d l'instar de celle qui est commenc6e.
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que Hinnisdael a vus un sidcle plus tard furent offerts par
des chanoines des ann6es 1560-1580. Comme il y avait
presque certainement des vitraux auparavant,je suppose
que si on les a,tous remplac6s c'est qu'il y a eu une raison
majeure. En pleine guerre de 80 ans, I'argent n'abondait
pas : on ne les aurait pas renouvel6s sans grave n6cessit6 :
cela prit longtemps. On a d0 y €tre contraint par le
remplacement des fenestrages dont nous venons de
parler.

Ces nombreux vitraux 6taient de peu post6rieurs d
ceux de Saint-Paul (1557-1559) mais bien plus r6cents
que ceux de Saint-Martin et de Saint-Jacques qui remon-
tent tous aux environs de 1525 et qui leur sont sup6rieurs
quant au dessin.

Ceux de Saint-Lambert ressemblaient probablement d
ceux de Saint-Paul.

cl Vitraux
Pour connaitre les vitraux de I'abside, nous disposons

de deux, peut-dtre trois, moyens d'information.

Le premier c'est Hinnisdael, qui les a vus mais qui ne
s'y est int6ress6 que pour I'h6raldique. Il rappelle parfois
que tel chanoine a offert une verridre pour la < lanterne du
chcur )), qu'il est repr6sent6 avec don saint patron et ses
huit quartiers qu'il reproduit. Ces donateurs vivaient tous
dans le troisidme quart du xvr' sidcle sauf une exception
(deuxidme quart).

Il cite six vitraux de ce type qui rappellent 6videmment
ceux des autres 6glises conserv6es de nos jours. Est-ce
dire que le sanctuaire avait six verridres ? Non, car de
Theux en 6numdre dix dont cinq seulement sont cit6es par
Hinnisdael, mais il ne donne pas ses sources.
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Vue de la cathedrale, ornie des armes de l'dvAque et des quortiers de l3 chanoines. Peu alunt 1580
Archites de I'Etat a Liige, 47 X 55 cm. Voir p. suivante.

(Photo A.C.L. 169.9?08.)
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Il existe peut-€tre une troisidme information, c'est le
dessin colori6 conserv6 aux Archives de l'Etat i Lidge
(fig. 6) avec ses 104 blasons jusqu'ici non identifi6s sauf
ceux de l'6v6que Groesbeek, du pr6v6t Berlaimont et du
doyen Wijngaerde, ce qui permet de le dater de peu
avant 1580, date de d6cds des deux premiers dignitaires
susdits. De legers liens unissent tous ces blasons en
groupes de quatre, qu'ils soient verticaux ou horizontaux
(pour un seul), ce qui fait irresistiblement penser d des
quartiers g6n6alogiques dont les bandes impaires sont
celles de chanoines de la cath6drale et les bandes paires
celles de leurs quatre autres quartiers, c'est-i-dire huit en
tout par chanoine; une 6tude attentive permet dds lors d'y
rep6rer les huit quartiers de Charles de Coelhem, Herman
de Renneberg, Everard de Manderscheidt, Antoine
Douverin, Guillaume de Glimes, Jean de Berlo, Jean de
Wijngaerde, doyen, Jean de Beilaimont, pr6v6t, en
dessous desquels on voit ceux de Godefroid d'Erp
(7 quartiers seulement par manque de place) pos6s
horizontalement et endommag6s par le trou du papier),
Jean de Harff, Richard de Merode, de Jehay, Arnold de
Merode, de Waroux et Jean de Horion, soit
l3 X 8 quartiers, les 8 quartiers des l3 chanoines susdits,
moins un manquant" plus les armes de l'6v6que, cela fait
13 X8 soit  104.

Pourquoi avoir choisi ces treize chanoines? Serait-ce
les dignitaires tels que le pr6vdt, le doyen, le chantre,
l'6colitre, le coste et les 7 archidiacres ce qui fait douze?
Non il n'en est rien. Sept de ces treize chanoines avaient
pos6 dans les sanctuaires des vitraux avec leurs
quartiers : les six autres seraient-ils donateurs d'autres
verridres ?

On constate quelques diff6rences entre ces armes et
celles que Hinnisdael a reproduites. Cela m6riterait une
etude qui n'a pas sa place ici car elle serait longue ee.

L'6tude de ces vitraux se conclut tristement pour l'his-
torien de I'architecture : leur nombre aurait permis de
connaitre le nombre de fen€tres, donc les c6t6s du
polygone du sanctuaire : c'est un 6chec, du moins
provisoirement.

Puisque les vitraux repr6sentaient des chanoines du
xvI' sidcle finissant, on se demande comment les < infor-
mateurs > de Van den Steen, cent ans aprds Hinnisdael,
auraient pu admirer des verridres dues aux 6ldves de Van
Eyck repr6sentant des nobles chevaliers r00.

Selon Gobert, c'est en 1572 qu'on a enlev6 une des
verridres du chevet, offerte par un M6rode et remplac6e
alors par un de ses parents 101.

Yernaux cite de nombreux textes concernant ces
vitraux lors du renouvellement du chcur en 1546 et leurs
r6parations en 1606 102.

ee Ce dessin est reproduit en couleurs dans PnIlIppB, Za

cathidrale, pp. 170 et 172. L'I.R.P.A. en possdde deux bonnes

photos : B. 1 69. 970 et 105056 B, en noir et blanc. L'inscription plac6e

sur le bras sud du transept occidental dit que la verridre ronde fut

offerte par l'6v6que Thibaut de Bar en 1303. Elle confirme I'int6r€t de

I'auteur pour les vitraux et l'existence de toits de plomb. C'est la plus

ancienne vue de la cath6drale, digne de ce nom.
too VAN DEN Srrnx, p. 176.
tot III, 466 (1), d'aprds DE TEEUX, II, 238 et III, 108'
t o '  8 . s . 8 .L . ,  l 8  ( 1951 ) ,  151 .

d) Le maitre-autel
Du maitre-autel, nous savons peu de choses.

Il fut consacr6 le l" mai l25O par le l6gat du pape,
Pierre, cardinal, 6v6que d'Albano, en pr6sence des
princes-archevOques de Mayence, Trdves et Cologne, des
princes-6vOques de Metz et de Lidge et de 1'6v6que de
Chalons ro3.

Au d6but du xvtl' sidcle, son retable d'or et d'argent
repr6sentait la d6collation de saint Jean et le martyre de
saint Lambert, selon le r6cit de voyages de Dubuisson-
Aubenay roa et du colonel Duplessis 105.

En 1652, le prince-6v€que Maximilien-Henri de
Bavidre, un des rares qui ht des cadeaux i la cath6drale,
offrit une somme sufftsante pour le remplacer par un
grand autel i portique, connu par des dessins et des
descriptions. Il a d6jd 6t6 I'objet d'une 6tude 106. Il 6tait
dedi6 d sainte Marie et saint Lambert et n'avait aucune
ressemblance avec celui que reproduit Van den Steen,
tout cela a 6t6 dit to6.

Il fut d6truit avec l'6glise sauf le tableau du retable,
cuvre de G6rard Lairesse, conserv6 dans la cathddrale
actuelle.

Les deux dessins anciens concordent en tous points et
sont conformes aux dires de Saumery et des autres
auteurs qui ont vu I'autel.

L'importance de ces deux dessins est grande car non
seulement, ils nous font connaitre I'aspect du maitre-autel
et de l'architecture du bas de l'abside, mais ils nous
donnent une id6e approximative de leur grandeur.

En effet, lorsque l'on d6truisit la cath6drale, l'adminis-
tration frangaise decida de conserver les quatre colonnes
de marbre de Carrare du maitre-autel et de les envoyer en
France. Afin d'en mesurer le poids on les mesura et
constata que, sans les chapiteaux ni les bases, en bronze
dor6, elles atteignaient l6 pieds 6 pouces de Lidge, c'est-
ir-dire. 4.82 m ro7.

Connaissant une mesure, on peut avoir une id6e
approximative des autres par la rdgle de trois. En voici le
r6sultat :
l. Premier dessin 108 :

Hauteur du maitre-autel : 12 m, plus les 3 marches,
plus les armoiries.
Largeur du maitre-autel : 7,68 m.
Hauteur d'une arcade : 14,40 m'
Grandeur du tableau du retable : 4,32X 3,36 m.

2. Deuxidme dessin loe :

tn3 Chronique de Jean de Hoxem (xrv" sidcle), 6dit6e par
G. Kunrn, Bruxelles, 1927, p.8. L'6diteur remarque deux erreurs
dans ce passage de la chronique.

to4 Publie par L. E. HALKIN dans R.B-A.HA., 16 (1946),24.
t05 Publi6 par Scneves dans Revue de Bruxelles,5 (1841), 91.
'0u B.S.RL.VL.. 5 (1956-1960), 387-397, avec une 6tude critique

des dessins anciens et de celui de Van den Steen qui reproduit un autel
tout diff6rent, proche de celui de Sainte-Colombe d Cologne, d6truit
pendant la dernidre guerre.

to' B.S.RL.VL., 5 (1956-1960), 392, d'aprds Dems, iy'olrces...,
r (1867), 327.

ro8 Ibidem, p. 388.
toe lbidem, p. 389.
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Hauteur du maitre-autel : I I,85 m plus les marches et
armoiries.
Largeur du maitre-autel : 7,4 I m.
Hauteur d'une arcade : a l3 m (le bas est diff ici le i
preciser).
Grandeur du tableau du retable : 4,29X 3,33 m rr0.

Actuellement, Ie tableau, qui a et6 r6tr6ci, mesure
4,33 X 2,93 m.
Ces mesures correspondent bien d celles des deux
dessins susdits.

2. Le d6ambulatoire (8 du plan de Carront, f ig. l)
C'est bien la partie la moins connue de I 'eglise car on

n'en possdde ni dessin, ni description. Seul le plan de
Carront nous le montre, edifie sur plan semi-circulaire,
prolong6 de deux petites travees vers I'ouest, trav6es
mises en communication avec le cloitre par deux portes
mais closes vers I 'ouest, vers le transept par deux murs
auxquels 6taient adoss6s les autels des chapelles Sainte-
Anne au nord, et Sainte-Croix au sud. Dans I 'axe, d I 'est,
une porte donnait vers la sacristie des chanoines. Aucune
chapelle ne s'ouvrait sur le d6ambulatoire car les l istes de
b6nefices, mdme celles du xf siicle, et les actes de fonda-
tion n'en citent pas. Seul Jean Lejeune affirme qu'elles
existent parce qu'on en voit sur le tableau de Van Eyck.

Poncelet dit qu'en 1502 le peintre Jean Rukelous
peignit les voussures derri ire le maitre-autel et ce, sans
r6f6rence. Je ne sais s'il veut d6signer par li la voite du
d6ambulatoire ou les arcades qui s6paraient celui-ci du
sanctuaire, nous dirions les archivoltes; de toute fagon,
cela implique I 'existence du d6ambulatoire.

Le toit du d6ambulatoire < toict derier le grand-autel r
fut repare en 1625 et en 1677 rrr.

Le nonce Sanfelici, en 1656, ordonna de s6parer le
d6ambulatoire du sanctuaire par des gril les ou d'une autre
manidre pour emp6cher le peuple d'avoir accds au
sanctuaire r12. Le chapitre y fit construire t< une balus-
trade de marbre, joignant I 'une i l 'autre les colonnes du
pEristyle ,r rrr.

Dans le deambulatoire se trouvaient les mausol6es des
6v6ques du xvl' siecle (depuis Groesbeek) jusqu'au
xvnle sidcle. I ls sont bien connus rra.

Au-dessus du toit, se dressaient les arcs-boutants du
chceurrr5. On les voit sur le tableau < la r66rection du
perron > du xvlrt sidcle, conserv6 au Mus6e d'Ansem-
bourg (fig. 2) et un autre. proprietti de la Vil le de Liege.
datant  du s iec le suivant  ( f ig .  3)r16 a ins i  que sur  la  vue
de Saumery et les gravures des deux Deneumoulin.

"" Cette toile de Lairesse. est la propri6te de I'actuelle cath6drale.
Elle reprdsente I'Assomption de Marie et date de 1687; elle est repro-
dui te.  en couleurs,  par PHtLlppE, p.216.

rlf A.E.L.. Cathidrale, Protocoles des directeurs. n" 129, p 342-
v" 343.  Ref6rence due i  M" Colman-Lhoist ,  pour l6 j7 et  A.H.E.B..
l 0  ( 1 9 7 4 ) .  1 3 3  p o u r  1 6 2 5 .

tt2 Archivio segreto vaticano. Fonds. Archivio della nunziatura di
Colonia. 147.

l ' r  
lSruMenyl .  Di l ices, l .  lO4.

' t n  B .S .R .L .V .L . ,  7  ( t 966 -1970 ) .  507 -5  15 .

"5 A.E.L.. Cathddrate. Conclusions capitulaires, 8l p 186-vo.
Ref6rence due d M' '  Colman-Lhoist .  Acte du 2 septembre 1756.

l l6 Reprodui ts dans Pnr l rppn.  La cathidrale,  pp.  l5T,  Zl l .Z lz
e t  213 .

Ces arcs-boutants reposaient sur des contreforts qui
pourraient 6tre incorporrls aux murs comme a Lausanne,
ou, plus probablement sail lants comme le fait penser le
plan de l8l0 rr? selon lequel i l  y en aurait eu six car, de
toute 6vidence, i l  a oubli6 ceux du centre plac6s i un
endroit ou il en faut absolument et ou il y en a toujours.

Selon ce plan, le d6ambulatoire n'aurait que trois
metres de largeur. C'est le moment de poser une question
annexe. Quand le deambulatoire. a l 'origine ouvert vers le
transept comme partout d'ailleurs, en a-t-il ete isole ?

Les pouil les du xy' sidcle citent les fondations de Saint-
Denis et des Saints-Pierre et Paul, < ad latus sinistrum
chori in parva capell4 juxta introitum minoris janue
superioris,rrE. Dds le xvrt sidcle, et ensuite, ces fonda-
tions sont affect6es i la chapelle Sainte-Anne qui
n bouche > l'entr6e du deambulatoire (5 du plan de
Carront. f ig. t ) et les pouil lt is ne signalent aucun dtiplace-
ment comme si elles avaient toujours 6t6 a cette place.

Devant cet autel fut inhum6 Herman de Horion d6cede
e n  1 5 4 5  r r e .

Du c6te oppos6 (6 du plan), au sud, faisant pendant, se
trouvait, depuis le xvt sidcle, semble-t-il, un autel charge
des fondations de Sainte-Catherine et Saint-Martin. Cet
autel situ6 < in capella ad latus dextrum chori, in opposito
thesaurarie )) ne peut 6tre que celui qui nous retient car la
tr6sorerie 6tait alors plac6e au rez-de-chauss6e de la
grande tourr20. Cette chapelle f0t appel6e ensuite Sainte-
Croix-pres-du-chcur (pour 6viter la confusion avec celle
du bas-c6te nord), puis <<Lazare n r2rparce que Flemalle
avait peint en 1652 une r6surrection de Lazare pour le
retable de I 'autel tt2. On y inhumait au xvrre sidcle r23. Les
chapelles int6rieures ne peuvent avoir de fen6tres. Il suflit
de consul ter  le  p lan r2a.

Les deux vues des ruines du sanctuaire de Joseph
Dreppe, montrent les restes du deambulatoire, pr6cis6-
ment du mur ext6rieur car on voit I 'arrachement de la
vo0te : on a I ' impression que ce mur est bdti sur plan
circulaire et non polygonal.

Ce dispositif comportant un d6ambulatoire sans
chapelle etait fort en usage au xrre sidcle. Dans le diocese
de Liege, on le reconnait d Sainte-Marie de Maastricht
(xtt'siecle) et probablement i Stavelot dont la chrono-

I r? Reprodui t  dans Pnruppn. La cathddrale.p.  125.  Ce plan donne
au chevet un plan semi-circulaire et non polygonal comme les vues
dejA citees.

I 'E Poui l le de 1473. deja c i t6.  p.  27:  celu i  de *  I  600 r  sd ls lus shs11
in capel la D. Annae , .

"o Voir tous les 6pitaphiers cit6s et oE Tnrux. op. cit.. III. 3. et
HtNNrsoeeL. I I I .  303.

':0 Voir les pouill6s cit6s d la note I 18 et Goyaerts in Leodium. I7
i l 9 2 4 ) . 5 5 . 5 7 .

12'Voir les pouill6s des xvI.. xvn" et xutre sidcles et HeulL en
B.S.B.L. .  l9 (  1956).  208.

r22 L'autel fut r6edifie et consacr6 le 27 mai 164l (A.H.E.B.. ll,
p . . l . l 7 ) .  t - c  t ah l cm  cs t  r r ' p rodu i r  dans  B .S .R .L . t ' . t . . 8  ( 1q72 ) .  13 , s .

r2r Tous les 6pitaphiers dont Hnrxrso,cEI-. V. 23. et IV. 343.
':t VIN DEN SrreN. Cssal. pp. 99-102. y voit un vitrail et confond

cette chapelle avec l'autre chapelle Sainte-Croix. celle du bas-c6t6
nord : il y voit la tombe des chanoines inhum6s dans la deuxiime
chapelle du bas-c6t6 sud (33 du plan) et d'autres fantaisies.
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Frc. 7.
Plan des sacristies des chanoines et de la salle capitulaire, dressd en 1763. Dessin

Ces locauxitaient situis entre les ailes nordet suddu cloitre oriental; l'est est au-dessus duplan,vers Iaplace dumarch|: fouest,enbas'titait

accoli au d|ambulatoire, la porte E les reliant ; seule lafagade est itait pounue defenOtres et d'une porte donnant dans le iardin situri au milieu

du cloitre.
A est la salle du chapitre dont D sont les bancs: B et C sont les sacristies des chanoines; E est la porle donnant sur le d'lombulatoire'

(Rome, Archivio segrelto vaticano, Acta consisloriails' 1763' t' 2' fol' 333')
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logie et le plan ne sont pas encore etablis, les fouilles 6tant
en cours.

Aux temps gothiques, il fut adopt6 pour les coll6giales
de Dinant, L6au et Walcourt. On le voit aussi aux cath6-
drales, contemporaines de Saint-Lambert' de Bile et de
Lausanne. On croit que les cath6drales romanes de
Tournai et de Laon avaient requ au xtle sidcle un chevet
semblable.

Ce d6ambulatoire n'a jamais eu de chapelles absidales
car aucun auteur n'en parle, ni Hinnisdael, ni Hamal qui

abondent en d6tails sur les autels de la cath6drale' ni les
pouill6s des b6n6frces, unanimes du xf au xvllf sidcle'

Jamais on n'a copi6 une 6pitaphe d'une tombe qui s'y
serait trouv6e ! Seul Jean Lejeune en a imagin6 et en a
dress6 le plan (p. 148) selon Van Eyck'

La chapelle sous les cloches, qui devait 6tre au no l0 du
plan, est deuenue < sous la tour )) et plac6e i c6t6 de la
iour (no 9). Il a cr66 (no I 3) deux portes dans le d6ambula-
toire et a, en un mot, boulevers6 toutes les chapelles p-our
les distribuer selon un plan in6dit expos6 en 1968 (no 2?
ainsi que selon sa description de l'6glise aux pp. 152-157
du catalogue de l'exposition Liige et Bourgogne,1968)
conforme naturellement i l'6glise du chancelier Rolin'

Les fouilles viennent de mettre un terme i ces
fantaisies.

3. La salle du chapitre, i I'orient derriire le chcur
(10 e 12 du plan de Carront, fig. l)

Il nous faut aborder une question qui, jusqu'ir pr6sent,
n'a gudre retenu I'attention des historiens : c'est celle du
chafitre situ6 ir I'orient du d6ambulatoire, bien visible sur
les deux plans de Carront.

I1 est vrai que l'existence de trois ou quatre salles du
chapitre a quelque peu d6rout6 les chercheurs : nombreux

sont les textes qui parlent de vieux ou de nouveaux

chapitres, ou de grand chapitre. De plus, je crois que

l'expression < vieux chapitre > d6signe parfois, non pas

unJ salle mais I'ensemble des constructions jouxtant le

cloitre occidental, indiquant par ld, que ces lieux servaient
jadis au chapitre.

Mais revenons d celui que Carront d6signe sous le

num6ro 12.

Les deux plans de Carront se contredisent quant i la

l6gende mais pas quant au dessin, car selon l'un, il y avait,

au sud, un chapitre affect6 uniquement d l'6lection de

l'6v6que, tandis que selon I'autre, cette salle servait de

chapitre ordinaire. Ce nlest pas le lieu de disputer de ce

pro6ld-", mais j'ai peine d croire qu'une salle ait 6te

affect6e ir cette seule destination: elle e0t 6t6 en usage

tous les 20 ans.

Je ne pense pas qu'un Chapitre ass€z avare et

manquant de place ait r6serv6 un local ir cette seule desti-

nation occasionnelle.

Jean Lejeune a 6videmment omis de parler de ce

chapitre puisque Van Eyck ne le reproduit pas' Il le

g6nait.

A l'origine le Chapitre se r6unissait dans une salle

situ6e d l'ouest de I'eglise soit dans la future chapelle des

flamands, soit dans celle de Saint-Luc.

Ce n'est qu'en 1348, donc bien avant Van Eyck, que la

salle qui nous retient apparait dans les archives. Le texte

est clair : < si canonici in capitulo quod est retro altare

fuerint occupati o 125.

Vingt ans plus tard, en 1368, un accord est sign6 <r- in

loco cipitutiri retro maius altare, coram capitulo '126'

t2' C.E.SL.,IV, 105. Voir aussi d'autres actes pp. 226 et 23o'
t'6 C.E.S L.,Iv, 460. Il s'agit d'un arbitrage rendu par trois juges

sur un conflit entre le doyen et le chapitre. Le jugement a 10 pages'
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En 1382, un acte fut sign6 dans le m6me localr27.
D'autres encoreen l45 l t28, l4S2tze, l4g3 t lo.  1526 nt.
En 1457, des statues furent command6es pour la
chemin6e du nouveau chapitre; comme on 6taitin train
de r6edifrer le cloitre oriel-tal qui I'entoure, je suppose
qu'il s'agit de cette salle r32. En 175 l, les ctranoines se
proposaient de le r66difier r33.

Il semble que ce projet ait 6t6 mis d ex6cution car les
plans de Carront montrent une construction du
xvnf sidcle (s'il faut en croire le profil des baies) et non
une salle gothique.

La sacristie jouxtant ce chapitre (12 du plan de
Carront). Elle apparait rarement dans les actes de nature
juridique, c'est normal. Cependant, et c'est grice d cela
que son existence est connue autrement que par Carron!
le chapitre s'y assemblait parfois, < in veitibulo retro
altare > en I 356 ou < in loco nostro capitulari qui dicitur
novum revestibulum, retro majus altare t134. ll suffit de
consulter des dictionnaires de latin du Moyen Age, pour
constater que ( vestibulum, revestibulum, vestiaire t
d6signaient alors ce que nous appelons sacristie.

C'est trds probablement i la construction de cette
sacristie qu'est destin6 le legs du chanoine Jean de
Haensanck (t 1349) t35 pour la conservation des reliques
et des ornements de l'6glise : elle devait €tre 6difi6e uu 

"6t6nord (en r6alit6 c'est le nord-est), vers le palais. Or cette
sacristie est la seule existant aux xlve, xv€ et xvle sidcles.
Au xvlr'sidcle, on en ajoute une pour les chapelains
(G du plan de Carront).

Orient6e vers I'est, nord-est, elle 6tait peu ensoleill6e,
enserr6e entre deux ailes du cloitre oriental et blottie
contre le sanctuaire de l'6glise qui assombrissait sa face
ouest. En 1566, le chapitre ordonna de poser des
barreaux aux fenOtres et de deplacer les chapes pendant
I'hiver pour 6viter l'humidit6 136.

En 1688, le sculpteur Jean-Arnold Hontoir fournit des
ouvrages de sculpture pour le chapitre et l,ann6e suivante.
des chapiteaux de colonnes pour la sacristie des
chanoines,-respectivement pour les sommes de 60 et
34 florins 137.

Elle fut reconstruite avec le chapitre aprds 175 l, nous
venons de le dire. Quelques ann6es plus tard, Carront
dressa le plan des deux salles lors du procds entre
Cl6ment de Saxe et Charles d'Oultremontl38 (fig. 7).

t" c.E.s.L., IV. 60g.r28 Dr Rau, Documents pour servir d l,histoire des troubles,
p . 4 1 2 .

t .2e  A.H.E.8 . ,6  (1969) .  p .  t5 .'" De Reu. opus citatum, p. 724.
^' ' '  q4._{4.,5 (19t3),293 et [p. L. oeseuuBnyl,Les D6lices... ,

t .2 , -p .  XXIV.
,,, pOrceler. I.es architectes.... p. 23.

^^ 1" 4.E.!_._ Cathidrale, conclusions capitulaires, I 16, acte du
22 j.anvier 1751. Communication de M'" Colman-Liioist.134 c.E.s.L.. lv. 225.
, 

t" C.E.SL., lV, 147 et 163, a sacristiam construere teneatur D,
dans un acte de 1352.t .3 -6-A.H.E.B. .7  ( tg7o) .  6  e t  7 .

"'J. YERNAUX, Hontoire. op. ctt.. p. 727.tr8 B.sRL.v.L., 5 (1956-1!i60), p. '138.

4. Le cloitre oriental (13 du plan de Carront)
Il rdgne d ce sujet une certaine confusion. pr6cisons

d'abord les termes.

Le cloife < claustrum > est d'abord un ensemble de 3
ou 4 portiques appeles galeries, entourant un pr6au ou
jardin et reliant des locaux n6cessaires i l,habitation
commune de chanoines ou de moines qui veulent vivre en
99T-un en se s6parant du monde. Il donne accds d
l'6glise, au chapitre, au dortoir, au r6fectoire, etc, et n,est
pas accessible au public.

Par extension, ce terme d6signe I'ensemble des
constructions ori ils viven! d'ot les expressions telles que
< se retirer dans un cloitre r.

Par extension encore, on appelle claustra ou les
cloitres, non seulement ces constructions mais aussi la
p!1ce autour de laquelle ou au milieu de laquelle ils sont
6difi6s. Ce terme a plut6t un sens juridique. Ainsi le
ry6y6t du chapite exerce la juridiction p6nale sur les
cloitres; un jeune chanoine est tenu d lcger dans les
cloitres. I es places li6geoises de Saint-BarthElemy, Saint_
Jean, Saint-Paul en sont de beaux exemples.

Un parvis Qtaradisum) est au contraire une place
publique situ6e i l'entr6e d'une 6glise : d I'origine, il6tait
entour6 de portiques, c'est-i-dire de galeries qui protdgent
des intemp6ries mais qui ne donnent pas icCds d-des
locaux particuliers. Des processions s'y d6roulaient aussi
auxquelles le public pouvait participer ce qui, normale_
ment, 6tait interdit dans le cloitre.

Saint-Lambert avait, i I'ouest, un cloitre r6serv6 aux
chanoines, du temps ori ils vivaient en commun, et, d l,est,
un paradis.

Depuis la cessation de la vie commune par les
chanoines s6culiers, le cloitre ne fut plus r6serv6 au
clerg6: il devint public et la distinction entre cloitre et
parvis disparut. C'est pourquoi dans la charte de l374,le
chapitre d6signe cette construction par les mots :
paradisium sive claustrum r3e.

Lr renvls, IARADIS ou cLotrRE oRIENTAL
On sait que le concile d'Aix, en 8 16, imposa d tous les

chanoines de vivre en commun selon les normes d'une
rdglerao. On conserve aujourd,hui encore sept manuscrits
m6di6vaux de cette rdgle, pour le seul dioclse de Lidge,
qui prouvent qu'elle y fut bel et bien en usage; un d,eux
provient de la cathedrale. Ce ne sont pas des manuscrits
de bibliothdques mais des livres qu'on lisait au chcur, d
primes pr6cis6ment au moment oi les chanoines
6coutaient leur rdgle et ori les moines lisaient la rdgle
b6n6dictine. Cette vie commune exige des lieux
communs, r6fectoire, cuisine, dortoir, etc., group6s
autour d'un cloitre. C'est pourquoi toutes les catli6drales

t3e c.E.s.L., t. 6, p. 369.r40 Dloi le nom de'monastertum donn6 dla cath6drale par les histo-
riens du x" au xtr" sidcles avec le terme domus.Les cath6drales de B6le,
Constance, Strasbourg portent encore aujourd'hui le nom de Miinstei
ainsi que les anciennes coll6giales de Berne, des deux Fribourg,
d'Ulm, etc. Le Neufmoustier de Huy implique un vieux moustier, ia
coll6giale. Westminster est cit6 par opposition i un Eastminster, la
cath6drale SainfPaul. Le latin domus, muson de l'6v€que est d l,ori_
gine dt duomo italien et dt Dom allemand.
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Frc. 8.
Ruines de la cathidrale vues de I'extrimiti orientale de la place du March6, en I'an VI (1797-1798).
Lavis rehaussri d'aquarelle rose sur les tours rde sablet signd en bas d droite, <J. Dreppe de Lidgen. Encadri : environ 37X47 cm.
LiAge, Musie de la Vie wallonne. GG 3 A270.202.
L'existence de ce dessin, connu par des copies, m'a 6ti rivdl6e par M. Jean-Luc Graulich, auteur d'une dtude sur Joseph Dreppe.
Avec l'aimable autorisation du Musie de la Vie wallonne.

anciennes et les grandes coll6giales ont, ou ont eu, un
cloitre qui donnait accds d ces locau(. A Saint-Lambert,
ils ont d0 se trouver ir I'occident dds le d6but du x' sidcle,
car on d6signe ces lieux par le nom de < vieux chapitre > dr
la fin du Moyen Age : il est trds rare que I'on d6place ces
locaux car cela obligeait d disposer d'un terrain et d de
fortes depenses de reconstruction. Il en est de m€me dans
les monastdres de religieux : ce n'est qu'aux temps
baroques que I'on se livra d des r66difications int6grales
des monastdres, sur des plans nouveaux, faisant table
rase du pass6. Par contre, dans les 6glises s6culidres,
comme la vie commune des chanoines 6tait tomb6e en
d6su6tude, on conserva ces lieux en les adaptant, tant bien
que mal, aux nouvelles exigences mais on n'entreprit pas
de reconstructions int6grales. Ces lieux sont connus ir
Saint-Lambert par le < Liber officiorum D du xlf sidcle et
par le plan de Carront, de nombreux textes d'archives y
faisant allusion pour la hn du Moyen Age.

Ils occupaient la m€me place d Cologne, l'6glise m6tro-
politaine de Lidge, mais ces deux cath6drales poss6daient,
i l'orient, un parvis qui va nous retenir quelque peu.

Le parvis se trouve, ou se trouvait, i I'ouest des cath6-
drales de Salerne, Mayence, Strasbourg et Novara, des
coll6giales Notre-Dame d'Aix, d'Essen et de Saint-
Ambroise de Milan, des abbayes b6n6dictines de Saint-
Gall (plan du Ix' sidcle, non r6alis6). Heiligenberg,
Lorsch, Mittelzell d la Reichenau, Saint-Riquier, Cuxa,
Corvey, Maria Laach, Monte-Cassino, et Cluny II. Ces
eglises poss6daient toutes un cloitre plac6 au sud ou au
nord, sauf Strasbourg, Novara et Heiligenberg ori il se
trouve d l'est.

Dans d'autres cas. c'est le contraire : le cloitre est d
I'ouest et le paradis, d l'est : Cologne, Fulda, Rome,
Saint-Pierre et Quatre-Couronn6s, Nivelles; c'est ir ce
dernier type qu'appartient Saint-Lambert.

A Essen, Novara et Cuxa, le paradis est situ6 entre la
grande 6glise et une petite d6diee d saint Jean. A Cologne
et Mayence, un paradis situe d l'est de la cath6drale
r6unissait celle-ci d une 6glise Sainte-Marie.

Je me demande si on ne voyait pas la m€me chose ir
Liege : la petite eglise ayant 6t6 d6diee d saint Michel dont

' i
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Frc.  9.
Plan de Ia partie sud est de la cathidrale, du clottre est et du chapitre ainsi que des maisons de la rue de la tour, adossdes au clottre, et de la
partie ouest de I'H6tel de Ville, dessini en /810 en vue de priciser les dimolitions privues par I'administration de la Ville de Liige.
Plan au lavis : 33X23 cm. LiAge, archives de la Ville. L'existence de ce plan m'a dtd rivdlie par M. Jamar, vers 1960.
L'est est situi au-dessus du plan qu'il est aisi de comparer au plan gindral de Carront qu'il conJirme sauf pour certains ddtails, tels que les
contreforts du ddambulatoire omis par Carront.
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Frc. lO.
plan dressi en 1839 Jixant I'alignement ABC des maisons d ddiJier sur la partie orientale de Ia cathidrale dont Ie cloitre dessind en hachurd

comme le mur est de la grande tour.
Ville de Liige. Semice de I'urbanisme.
Ptan publii par I. PHILIzzE V anEyck et la gendse mosane de la peinture des anciens Pays-Bas,p . 1 1 2, Liige, 1 960.
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Frc .  I  l .
Gravure de Jean-Baptiste Jobard, parue en 1829 oi I'on voit, d I'extrime droile, le mur est de l'aile orientale du cloirre est, arec son Dortail
accoli d Ia maison dite du Ditroit, I'annde de leur destuction. A gauche, le Perron et I'h6tet de ville.

le culte s'est continu6 plus ou moins e cet endroitjusqu'au
xve sidcle, dans une maison, comme I'ont 6tabli Lahave.
Gobert et Jean Lejeune.

Les reconstitutions de l'6glise notg6rienne de Saint-
Lambert r6alis6es en maquette par C. Bourgault et en
dessin par Luc G6nicot montrent le cloitre et ses annexes,
l'6glise et enfin le parvis : cela me parait conforme d la
plus haute vraisemblance.

La plus ancienne mention du parvis date, d mon avis,
du troisidme quart du xre sidcle dans la Vita Notgei lcrite
a cette 6poque, c'est-ir-dire d un moment ori il existait. On
y raconte que Notger d6molit la cath6drale, la r66difie et
r6utilise les colonnes avec leurs bases et chapiteaux (souli-
gnons la pr6cision de I'auteur) c ante faciem templi
modernioris in porticu que ducit infontm venaliumtrar.
Quel est ce porticus et ori est-il ? Quel est ce march6 ?

Un porticus c'est un portique, ce n'est pas un portail.
D'ailleurs du temps de Notger on ne construisait pas des
portails cantonn6s de colonnes supportant les archi-
voltes : les colonnes de l'ancienne 6glise eussent d'ailleurs
ete trop hautes et trop nombreuses. C'est donc un
portique qui conduit ir un march6. On a h6sit6 entre le
Vieux march6 situ6 entre Saint-Lambert et le palais et le
Grand marchg la place actuelle de ce nom. Je ferai
remarquer qu'entre le palais et la cath6drale, il y a peu de
place pour un portique et un march6 tandis que de I'autre

tat G. Kunru, Notger de Liige, t. 2, p. ll.

c6te. a I 'est. i l  y a un grand terrain ou le plan de Carront
dispose pr6cis6ment le cloitre qui a succ6d6 au portique.
Dans ce cas le portique serait d I'est comme d Cologne et
Mayence : dans I'autre, il serait au nord, vers le palais, lir
oi il n'y en a jamais. De plus, le texte dit r ante faciem
templi r, oir il y avait vers le grand march6, une fagade
< facids a tandis que vers le palais s'6tendait le flanc de
l'6glise : il aurait dit ad latus templi selon la terminologie
tedievale ou ad plaqatn templi.

A I'extr6mit6 orientale du parvis se trouvait, du moins
aux temps gothiques, un grand portail gothique tardif
connu par des comptes utilis6s et cit6s par Poncelet 142 et
visible sur des vues prises de la place du March6 aux
xvure et xrx" sieclestn, (f ig. S d I l).

Le parvis est cit6 en I 189 laa: i cette dpoque le coste le
louait d des marchands qui y 6tablissaient des echoppes :
quoi de plus facile sous le toit et contre le mur duportique
que d'6taler des marchandises devant les fiddles qui
entraient ou sortaient de l'6glise vers le march6. Le coste
6tait par ailleurs tenu ir l'entretien de l'6glise et des
cloches, entre autres, mais aussi < i couvrir et entretenir le
parvis qui est vers le march6 D, comme le dit un accord de
1342:- il pourra assigner les 6choppes et les louer d son

to'E. Poxcelrr, Les architectes,pp.23 et 30, le date de vers 1460
ainsi-que les 2 autres. Ils furent peints vers 1506.'"'Publi6es entre autres par Joseph PHLrppE et Jean LEJEUNE,
p.146. Cet auteur affrrme cependant d la page 143 que <jamais la
cath6drale n'eut de portail plac6 dans I'axe de la nef, en direction du
march6 oriental r ! II le reproduit trois pages plus loin.ton c.E.sJ-.. L 114.
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profit. puisque il doit couvrir le parvis c'est qu'il y a un contemporains, ceux de Saint-Paul i Lidge et de Saint-

ioit, et un toit sur un ou des portiques oi s'abritaient les Servais d Maastricht'

marchands la5.

Mais il est un acte encore plus explicite, ant6rieur it
Van Eyck : c'est celui du l0 aott 1374t46 dont nous
avons parl6 ir I'occasion du projet d'agrandissement de
l'6glise vers le sanctuaire. Le chapitre rdgle les conditions
de location de la maison de la Grotte, maison adoss6e au
c6t6 sud, au mur sud precisement du parvis. Il sera
interdit au locataire de percer une porte au portique <t a
parte panisii seu claustri )., pour avoir accds vers l'6glise
et de creuser de nouvelles fen6tres du c6t6 du jardin
(pratelli) derridre le chcur, sans les munir de grilles de
fer rot. Donc il y avait un cloitre avec un jardin au centre,
comme partout et de peur du vol, des fen€tres grillag6es.
Nous sommes loin de I'esplanade de l'6glise de Van
Eyck ! Cependant, les marchands semblent continuer d y
6tablir des 6choppes.

Ce portique roman ou cloitre, s'il existait encore, fut
reconstruit au milieu du xf sidcle comme le prouvent des
achats de pierre, des paiements divers 1aB entre autres it
des sculpteurs pour une < Visitation >, des anges, etc. Je
crois inutile de r6p6ter ce qu'on a 6crit ir ce sujet. En 1602,
le chapitre mit hn au bail accord6 aux marchands et flrt
blanchir le cloitre rae. Il semble que les 6choppes disparu-
rent d6firnitivement mais ir ce moment ou plus tard, on
sacrifia le portail central du mur et de ce cloitre et on
adossa d cette muraille des maisons sans 6tage plac6es sur
les degr6s de Saint-Lambert. Cit6es comme < bouticles >
en 1686 r50, elles apparaissent sur les vues prises de la
place du march6, furent c6d6es au xl:<e sidcle d la cath6-
drale Saint-Paul qui les vendit pour 6tre abattues en
m6me temps que les trois portails gothiques dont certains
d6bris, de belle qualit6 6choudrent dans des mus6es de
Lidge rsl.

Notons qu'en 1? I I le chapitre avait approuv6 un plan
de r6paration de ce cloitre et qu'it la hn du sidcle, l'archi-
tecte Lepafve avait dress6 un beau plan avec 6l6vation
visant ir remplacer le cloitre gothique par un portique de
style n6oclassique d trois ailes. Ces plans seraient
conserv6s au Val-Dieu, l6gu6s par le chanoine
Henrotte 152.

Du point de vue stylistique, ce cloitre, reedifie au

xve sidcle, devait probablement ressembler d ses deux

tn5 C.E.S L.,yl,326-327 . Ce texte est cit6 par Jean-Lejeune. page
145 en note mais non utilis6 puisque selon lui, il n'y a qu'une place vide
sans oortio ue : cependant il fait 6tat de I'acte de I 23 7 qui traite du mur
6tabli sur ies deei6s de Saint-Lambert entre le parvis et la place du
march6 selon lui-, quoique ce mur n'apparaisse pas sur Van Eyck'

t46 C.E.SL., VI, 369, cit6 en note 45, page 145 par Jean Lejeune
mais non utilis6.

tnt GoBERT, II, 538, note 2.
ta* PoNcELEt, Les Architectes, p. 23, Gobert' lll' 466' Lejeune,

p. 145, qui y voit une construction et non une reconstruction comme
i'avaienfdii Yernaux, Gobert, Poncelet et autres'.. avec raison selon
moi.

'4e A.H.8.8.,8 (1871)'  42.
tso A.H.8.8.,26 (1896), 475.
r5r P. Dn Hurcrs, op. ci t . ,p.70, Bial,  1 (1852)'  114; Bial '  3 (1857)

suppl6ment; Catal. musie provincial, sd,, n" 24 et Catal, musie
prbitnc ial, I 864. no 22. M. For,erx, Liige pittores que, p. | 5-9' Lidge,
1842. Photos dans PHrI-nee, pp' 159, 160' 161et2l2. A.E.L,ConcL
caoit.  66. f  186 (note de M" Colman).--''['PutLtppn, 

p. 255, I photo collections artistiques. Universit6 de
Liege.

5. La petite chapelle pris de la chambre du luminaire
(6 du plan de Carront)

Appelee ( parva capella prope cameram luminarii >

au xwe sidcle rs3 et par les pouillds du xle sidcle puis
(parvus chorus prope cameram ad luminas>, plus tard,

chapelle Saint-Materne ou Saint-Boniface.

A I'origine, on y trouvait deux fondations, celles de :

lo Saints-Jean Baptiste et Remi.
2o Saint-Materne, ( s6ant delez le muchiet cruche-

filh,, tsa, ainsi appel6e pour la distinguer des autres

fondations d6di6es d ce saint. Plus tard, les pouill6s

citent une troisidme chapellenie : Saint-Sauveur' ou

Saints-R6dempteur, Marie et Boniface, fond6e

semble-t-il pai Guilluume de Bierset, en 1435 r55.

Le < muchiet crucifilh >, expression wallonne pour

d6signer un crucifix habill6, peut 6tre' th6oriquement, soit

un Crucifix v6tu de tissus comme en Espagne, soit un

crucifix taille dans le bois ou dans la pierre, rev€tu d'une

tunique, comme ceux de Lucca ou de Tancr6mont par

exemple : cette seconde hypothdse seule peut €tre retenue

parce qu'il est cit6 comme tel, bien avant la mode

.rpug.tol", pr6cis6ment au xlv" sidcle 156. Ce n'est pas le

lieu de disputer s'il a 6t6 d6truit ou si c'est celui qui-est

conserv6 ir Haccourt ni s'il 6tait en bois ou en fer r57.

Philippe de Hurges, qui visita Lidge en 1615, s'6tonna

de l'habitude, prise dans nos contr6es, d'habiller les

statues et m6me les crucifx r5E mais le < crucifx des

miracles > ou < crucifx habill6 > 6tait habill6 au xrv' sidcle

d6ji. De plus, le christ 6tait crucifi6 par 4 clous t"; c"

d6tail d lui seul prouve qu'il datait de l'6poque romane'

comme celui de Tancr6mont. Celui de Haccourt est
gothique, nu, et attach6 Par 3 clous'

Une < image > de saint Boniface, le martyr de Fulda,

fondateur de f6vecne de Mayence, y est cit6e en 1414 160.

En 1656, les h6ritiers d'Arnold de Bocholtz deman-

ddrent au chapitre l'autorisation de placer une nouvelle

verridre et un nouveau retable 16r; cela parait corres-
pondre aux dires de Hamal qui y voyait une Nativitd de

iacqu"s Jordaens, enlev6e pour Paris et' dans la fen6tre

tt3 C.E.S.L' lv, 362, acte de 1362. Van den Steen d6crit cette
chaoelle. o. 64.

hn C.E.S.L., lv, 362 pour 1362 et v 4, acte de 1392.
r55 Pouil l6s, '234 et?33, n'  29; poui l l6.de,l600 environ,no' 5^ I7;

ooui i ld Laneius, f .284 et 285:-poui l l6s f in xvt l"sidcle'  p'91 et
i<vrrf siecle, A II | 2 et 14' no' 50 a 52.

"6 C.E.S.L., V, 4 et Liber olliciorum ecclesie Leodiensis du
xIv" sidcle publi6 dans B.C'R.II., 5' VI (1896)' 493. Le liber offrciorum
le cite < a-pud portam ubi exitur ad forum ad aquilonarem (sic)
partem D : i'est bien la chapelle dont on traite ici. .- tstScHooLltEEsrERs dans Leodium, 13 (1914), 61-64. DARIs'

Notices..., I, 309, Gonrnr, III, 48 l. Carront place ce crucifix au no 20

dans une des chapelles du bas-c6t6 nord : il confond car il contgedit les
autres auteurs, m6me Hamal son contemporain.

trt GosERr. II. 5 17.
tse u Itin6raire de Belgique de Dubuisson-Aubenay (1623-1628), in

R.BA.HA., 16 (1946), 2i5, qui a vu ( en ung recoing de la crois6e
d;entrunt au c6ti droii du chceur, un m6diocre crucifix de bois, trds
ancien, d 4 clouds >. Il en cite deux autres, un i Aix et un d Huy'

160 GosERr. I I I .  461.
'ut A.H.E.B., l3 (1876), 299.
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au-dessus de I'autel, une Sainte Famillepeintepar Renier
Flemale pdre 162. Ce tableau r< dans la chapelle du crucifx
des miracles D est cit6 parmi ceux qui furent enlev6s en
l':-94161. Hinnisdael l'a vu, lui aussi t6a, encadr6 par le
nouvel autel en bois, offert par les h6ritiers Bocholtz.

Des tombes ou c6notaphes se trouvaient ici 165 : aucun
n'est ant6rieur i 1600.

Le plus int6ressant est celui de Jean-Ernest. baron de
Surlet, archidiacre d'Ardennes, le m6cdne bien connu qui
rappelle qu'il restaura et d6cora en 1682 ce crucifx, objet
d'une trds < ancienne d6votion >.

De Vaulx ajoute que cette plaque ou m6morial 6tait
< sub imagine crucifxi lignei > 166.

6. Chapelle Notre-Dame de Liesse
(38 du plan de Carront)

Cette chapelle parait avoir 6t6 6difi6e en m6me temps
que la grande tour, ir I'extrdme frn du xrv" et au premier
tiers du xv" sidcle.

Elle porte le nom d'une madone des environs de Laon
qui etait alors l'objet de p6lerinages et dont le culte semble
remonter au d6but du xrve sidcle.

Tous les auteurs anciens 167 lui donnent ce vocable sauf
le plan de M. Jarbinet qui, au num6ro I l,l'appelle Notre-
Dame de Bon Secours; il est suivi en cela par Van den
Steen 168 qui s'est imagin6, et il est le seul, que la chapelle
Notre-Dame de Liesse 6tait la quatridme du c6t6 sud r6e.

Il est possible que cette statue, peut-€tre conserv6e de
nos jours au Mus6e d'Art religieux et d'Art mosan de
Lidge r70, ait 6t6 v6n6r6e sous ce vocable. Cette statue du
xvr'sidcle ne rappelle pas cependant celle de Liesse
br0l6e d la r6volution frangaise et connue par des dessins
assez grossiers,

Ce culte semble avoir 6t6 introduit i Lidge par le doyen
G6rard Rondelli (f 1439) ttt qui, vers 1435 a fond6 un
autel en son honneur, avec un b6nefice. En bon connais-
seur, de par sa profession, des probldmes de l'6glise, c'est-
d-dire du personnel assurant le chant de l'oflice, il avait
r6serv6 cette chapellenie aux enfants de chaur et aux
servants du grand autel r72.

162 H.rMrL. op. ci t . ,  p. 216.
'" PIor. op. cit., p. 498.
' .u-q.T.4, pp. 36-37. repris par de Theux, I I I ,  pp. 154 et l?2.'o- HTNNTSDAEL, IV, 36 et 37,322; VI, 77, Gnusprs, pp. 48-49;

oe Vaurx, p. 10, Jos. Vlx orN Benc, ds Ms 1643,pp. 44j, 449, 453
et 45'7.

'66 DE Vlulx, p. 9 et Gxusrls, p. 80.167 Dont H^lrr.rlu o. 208.
tu 'Po.  l02-104.
tue Pp. 80-84.
r?o Pmrrnrn, p. 190.
ttt ScnooLrunrsrBns dans Leodium, lS (1922),4-6. La statue

(Noinventaire 163) a 6te offerte au mus6e par la famille Velu, vers
| 880. Expos6e en l905 (n 1383) elle est reproduite dans M. Devrcxr,
La sculpture mosane, no I 54 et dans le tome I, pl. 1 5, des albums de
photos que Terme publia lors de l'exposition de 1905. - L. Dusors,
< Rapport sur le mus6e dioc6sain >, dans Confirences de la sociiti
d'art et d'histoire du diocise de Liige, t.5 (1892),40-41. A Liesse,
Jesu_s^ est debout sur les genoux de sa mdre. les bras en croix,

" 'HrxxrsoesI-.  I I .  p. 1070.

Les pouill6s font mention de deux autres b6n6fices
affect6s d cette chapelle, ceux de Saint-Thomas et Sainte-
Gertrude tT3. Ce sont de trds vieilles fondations trans-
f6r6es d cette chapelle lors de sa construction.

Il est probable qu'elles 6taient situ6es d un emplace-
ment assez proche de la chapelle Notre-Dame de Liesse
qui, peut-6tre, a pris leur place.

En effet, l'autel Saint-Thomas est d6jp cit6 en lll7 t1a;

d cette 6poque, il 6tait situ6 ( dans la crypte de Saint-
Th6odard D : une messe y 6tait fond6e ainsi qu'un
luminaire qui devait briller toutes les nuits devant I'autel.
Comme la crypte occidentale abritait les restes de saint
Lambert, je suppose que l'autre (car il n'y en ajamais plus
de deux) est l'orientale et que les reliques de saint
Th6odart y etaient conserv6es; lorsqu'on sacrifia cette
crypte, on transf6ra, je suppose, I'autel Saint-Thomas aux
environs imm6diats et plus tard, i Notre-Dame de Liesse,
toute proche.

L'autre b6n6fice est celui de sainte Gertrude. abbesse
de Nivelles, mentionn6 ir deux reprises dans la Vita
Frederici du d6but du xrr" sidcle, une fois par Gilles
d'Orval au sidcle suivant r75, €r1 1314176 par le Liber
fficiorum qui rappelle qu'une lampe doit briller la nuit i
sa proximit6 r77 et en 1362178. G6rard Rondelli aurait
augment6 la fondation r?e.

Selon Hamal r80, Fisen, en 1689, peignit un Couron-
nement de la Vierge, pour d6corer cette chapelle : le
peintre lui m€me en est t6moin comme le prouve son
registre de comptes 181.

On conserve les textes des 6pitaphes de trois chanoines
seulement inhum6s en ce lieu : Philippe van der Meeren
(1584), l'inquisiteur Antoine Gh6nard, vice-doyen, et le
vicaire ggn6ral Jean de Chokier (t 164l) qui y fonda une
messe t82.

7. Les deux chapelles sur les portes du cloitre oriental
Deux autels et leurs quatre fondations n'ont gudre

retenu I'attention des chercheurs. Ils 6taient situ6s dans
deux petites chapelles construites au-dessus des portes du
cloitre oriental, i l'endroit ori il joint l'6glise.

Les pouill6s sont clairs; du xf au xvrne sidcles, ils sont
unanimes.

Du c6t6 sud, deux b6n6fices :
Saint-Georges et Sainte-Aldegonde r in parva capella

supra ostium et supra viam sub qua et per quam itur de
ecclesia versus forum r, plus tard appel6s < sur la porte du
cloitre >.

tt3 Poui[6s de 1600 environ, no" 5-7, LANGrus, p. Zg3,
Scnoor,rvrcEsrBns, p. 87. A.EV. Lg AII l2 et AII 13, p. 6 et I", 6 e g:

"o c.E.s.L.I. 54.
't5 KuRrH. Notger de Lidge, Il. 36.
"" E. Porrrcnr_er, Le livre desJiefs d'Adolphe de la Marck,p. 142.ttt 6p. sit., o. 493.t" i.E.s.L.. rv. 362.'. 'e A.H.E.B.,6, 1869, p.214, acte du 12 janvier 14g9.tBo Op. cit.. p. 2O8.
tt tPubli6 par J. Hrlrrc in B.S.A.H.D.L., I  (1881), 33.t82 HrNNlsoarr. IV, 135 ; V, 41 et II, 1096, Gnusir.s, pp. 64-66,

Arnv, Zes hommes illustres, edit6 par Helbig et Bormans, Lidge,
1867, pp. 38 et I l4; DE THEUx, lII,248;J. v,c.N orx Brno dans Ms
1643, pp.44l, 454 et 1665, F 8 v' .
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Du c6t6 nord, deux aussi :
Sainte-Agnds, fond6 par les deux frdres Jean et Gdrard

de Peis. vers 1260, et Saint-Michel r in parva capella
supra ostium pamisii in qua cantatur gloria laus et honor
in die Palmarum t paroles qui se chantaient au retour de
la procession le dimanche des rameaux ou < dans la
chapelle au-dessus de la porte qui est du c6t6 du
march6 o 183,

Tous les pouil16s citent ces autels.

Cet autel Saint-Michel ne doit pas €tre confondu avec
celui des Saints-Michel, Martial et Nicolas' fond6 en 1367
par Walther de Hemptines, d6c6d6 en 1386, dans la
chapelle accol6e au nord du croisillon nord, dite chapelle
du sacraire 184.

Serait-ce l'autel qui aurait 6t6 chargE depuis 1235 des
fondations de celui de l'6glise Saint-Michel-in-foro ? Je ne
le pense pas. Si l'6glise fut d6saffect6e alors, le titre de cur6
subsista jusqu'au xv'sidcle et j'ai peine i admettre que
cet autel, place dans une petite chapelle au-dessus de la
porte du cloitre, donc i l'6tage, ait pu convenir pour des
oflices paroissiaux.

Le probldme des chapelles ou autels situ6s i 1'6tage est
vaste, trop pour faire I'objet d'une monograp.hie
complete. i'oui tt diocdse de Lidge, il a 6t6 rappel6 rE5.

Elles sont nombreuses les grandes 6glises dont le
chevet 6tait jadis cantonn6 de tours, ouvertes par de
larges baies vers le sanctuaire et vers le transept, qui
abritaient, au premier 6tage, un autel. On cite souvent les
cath6drales de Metz, Toul, Verdun, de la province de
Trdves, la collegiale Sainte-Marie de Chilons-sur-Marne,
les cath6drales de Bile et de Lausanne rE6.

Quant d moi, je suis convaincu que ces autels situ6s au
premier 6tage d,c6t6 du sanctuaire sont des souvenirs du
pass6 : ou bien ils existaient i l'6poque romane dans des
tours conserv6es lors de la reconstruction du xvt sidcle ou
bien, d ce moment, on a 6diFr6 un 6tage pr6t dles h6berger.
Ce serait une preuve de plus du conservatisme de Saint-
Lambert ir l'6poque oi Lidge basculait, non pas politique-
ment, mais au point de vue culturel, de I'Empire, mal
d6fendu par I'empereur Fr6d6ric II, trop italien, trop
int6ress6 pu. son ioyaume de Sicile, et le laissant s'int6-

tt3 Ce fait est confirm6 par le c6r6monial de la cath6drale, des
environs de 1500 (A.Ev., Lidge, A'I.1., f.5 vo). Les chantres r6pon-
daient, du haut de cette chapelle, au reste du clerg6 group6 dans la nef
devant I'autel Saint-Denis et Ordinarius ecclesie leodiensis, Anvers,
1521, folio GIII. Le m6me usage existait aux cathedrales de Metz et
Verdun. Yoir Bulletin monumental, 96 (193'l)' pp. 450 et 45l.

'8n C.E.S L,, lY, 445 et 464. Le texte en est trds clair : il n'y est pas
question de Saint-Michel-in-foro, ni de repr6sentants d-e la commune,
ou des pauvres. On se demande comment Gobert et Lejeune ont.pu
6tre induits en erreur i ce sujet; il est vrai que le second y avait int6r6t
car cela contribue i affirmeil'existence de cette 69lise Saint-Michel-in-
foro d la fin du xIv' sidcle.- 185 .B.sx.tz.l.. vII (no' 169-170 de 19'lO),410-4'.12 et 8.C.R.M.S.,
18 (1969), 184. Pour le diocdse de Cambrai, il faut mentionner I'autel
situ6 dans la partie est de la tribune nord de la coll6giale de Soignies'
existant encoie en 1983. Il est couvert d'une dalle de pierre dont la
moulure parait dater du xnf sidcle' la masse pouvant remonter au
xn'sidcle ou au siecle pr6c6dent.

186 La cathidrale de Lausanne, Berne, 1975, p. 93, excellente
monographie publi6e par la Societ6 d'histoire de I'art en Suisse, no 3'
De nombieuses similitudes pourraient 6tre 6tablies entre cette 6glise et
celle de Saint-Lambert, contemporaines, de m€me qu'avec celle de
Bile dont on attend la monographie promise par Frangois Maurer'

grer dans l'orbite de la France, ce qui entraina la ruine de
la grande civilisation mosane, romane, au profit de I'art
gothique. Le refus du portail occidental, dans l'axe de
l'6glise, jusqu'en plein xv" sidcle (Saint-Paul et Saint-
Martin) est typique et r6vdle le conservatisme liEgeois.

La mention de 1294 des < pr6tres qui chantent d l'autel
Saint-Michel dans la cath6drale u rE7 concerne plut6t
l'autel Saint-Michel-au-sacraire que Saint-Michel-sur-la-
porte-du-cloitre mais cela n'est pas certain.

En 1616, le nonce de Cologne d6conseilla I'utilisation
de ces autels < parce qu'il ne convient pas qu'un pr€tre

c6l6bre au-dessus d'autres pr6tres c6l6brant eux aussi, et
soit place au-dessus de la Sanctissime Eucharistie > rEE.

Cependant les pouif6s du xvltt'sidcle mentionnent
toujours leur pr6sence.

Van den Steen n'en dit rien parce que le plan de
Carront ne les indique pas.

8. La tour orientale (M.M' N'N' O.O, du plan Carront)

Nous venons de le voir : il est raisonnable de penser
qu'il y avait deux tours ir l'est du transept, abritant des
autels, du moins d la cath6drale notg6rienne et peut-6tre it
l'6glise gothique, du moins au xtrIe sidcle. La cath6drale
de Verdun, assez semblable d celle de Lidge, en a aussi' en
plus des deux tours de fagade occidentales. C'est cela qui

a incit6 l'architecte Bourgault d placer quatre tours d sa
maquette r8e. Le r6cit de l'incendie de I185 dit bien que

deux tours furent atteintes (ambas turres) mais il ne dit
pas oi 6taient situ6es ces deux tours ni que c'6taient les
seules.

Par contre, un autre textejusqu'ici ignor6 vient encore
compliquer les choses. Hinnisdael pr6tend avoir appris de
< vieilles chroniques > qu'en 1246 K les chan-oines entre-
prirent les fondations de la grande tour r reo.

Il ne dit pas plus; il est probable qu'd ses yeux, la chose
est claire : il croit sans doute qu'il s'agit de la grande tour
qu'il connait, lui, au xvII" sidcle;en ce cas, il ferait erreur

car ces deux tours ne sont pas situ6es au mem€ emplace-
ment. Trds proches l'une de I'autre, il y avait cependant
entre elles un terrain qui fut mis en location, en 1416, par

la fabrique d'6glise tet qui jouxtait la rue, le mur du parvis,

c'est-i-dire le mur sud de I'aile sud du cloitre oriental, et
les deux tours : le texte du bail est trds clair.

9. La tr6sorerie
Nombreux sont les textes qui mentionnent la tr6so-

rerie, depuis Jean d'Outremeuse. Jean Lejeune croit la
reconnaitre dans une maison de pierre, d deux 6tages (e
ne puis vraiment pas y voir une tour d'6glise) situ6e au

18? R. HlxrAnr, ( L'hdpital Saint-Michel dit des communs-
pauvres-en-i le ",  p. 172, in 8.1A.L.,90 (1978)'  157-195.

r88 Ces statuts ou decrets sont publi6s par H. Drsserr d4ns
B.C.R.H., 118 (1953), 233-287; ici  p.27r.

18e Ce qui 6tonnait J. Lejeune, p. I 48, qui affrme que les deu:i tours
6taient situ6es ir l'occident.

teo Posuerunt canonici leodienses fundamenta maioris turris
ecclesie SaintLamberti, HrxNIsoleL I, 272.

rer Jean Lejeune, p. 150, note 39, 6dite le texte du bail, ori, chose
amusante, on iite le mur du parvis (le cloitre oriental) que Van Eyck ne
repr6sente pas.
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cdt6 sud de I'actuelle rue de Bex (pp. 149 et 150). S'il
s'agit d'une maison ori un tr6sorier, un receveur, a dtabli
son bureau de recette, je veux bien I'admettre, sous toute
r6serve; si, au contraire, c'est le lieu ori I'on garde le tr6scjr
de l'6glise, je m'y refuse : le tr6sor, d cette 6poque, c'est
avant tout les chartes et autres titres de propri6t6, soit,
mais c'est aussi tout ce qui est en mat6riau pr6cieux, donc
essentiellement des objets servant au culte, et je ne
connais pas d'6glises, fussent-elles cath6drales ori le
sacristain doive traverser la rue pour aller chercher les
calices, les encensoirs, les reliquaires, etc.

Plus tard, la tr6sorerie, au second sens du mot, 6tait
6tablie au rez-de-chauss6e de la grande tour dont les murs
trds 6pais la prot6geaient du vol. Peut-€tre a-t-elle
toujours 6t6 plac6e dans une tour.

Comme ce lieu n'a malheureusement pas 6t6 fouill6, il
sort du cadre de cette 6tude.

Conclusion

Aux termes de cette 6tude, nous avons vu quelles sont
les sources archivistiques i consulter pour r6aliser une
6tude s6rieuse sur la cath6drale; nous avons ensuite pass6
au crible de la critique les travaux que Van den Steen et
Jean Lejeune lui ont consacr6s. Enfin, nous avons 6tudi6
les textes qui 6clairent quelque peu les constructions
bdties jadis sur la partie orientale qui vient d,dtre fouill6e.
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