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Les deux phases de construction
du chcur ottonien

En examinant les plans dress6s par I'Universit6 de
Lidge d I'emplacement du chaur et du transept orientaux
de la cath6drale Saint-Lambert, on est frapp6 par

I'ampleur des substructions d'un transept flanqu6 de trois
absides semi-circulaires et mesurant environ 42\, 14m
soit, en pieds de 28,4 cm, 150 X 50 pieds.

Les murs de fondations ont 2,25 m de largeur soit

8 pieds, saufceux de la grande abside centrale de I 6,50 m

de diamdtre ext6rieur qui ont prds de 3 m soit l0 pieds.

Les deux petites absides plac6es aux extr6mit6s sont

s6par6es de la grande par un espace de 5 m environ au
milieu duquel vient aboutir de chaque c6te un mur de plus

de I m d'6paisseur. Ces fondations sont les supports
int6rieurs de deux couloirs de 4,25 m de large qui devaient
former ir I'origine des alloirs ou halloirs encadrant le

chaur oriental et qui sont de tradition carolingienne.

A remarquer que les fondations des alloirs au c6t6 sud

sont plus larges que celles du c6t6 nord. C'est qu'ici on a
atteint la base des murs - 4,66 m - tandis qu'au sud, il

n'est rest6 que les fondations d - 5,50 m. Les recherches
ex6cut6es vers la place du March6 d environ 28 m du
transept ont d6montr6 que le ressaut des fondations des
alloirs, correspondant ir peu prds au niveau de leur sol
primitif, se situait d - 5 m. On a donc atteint les murs au
nord au-dessus du ressaut et au sud les fondations en

dessous de celui-ci.

En arridre de la grande abside, un 6norme radier a 6t6
jete entre les deux murs int6rieurs des alloirs. Il s'6tend

vers la place du March6 jusqu'ir 16 m du mur int6rieur du

transept et se termine en arc de cercle fort irr6gulier.

On a trouv6, sur cette nouvelle assise du c6t6 du

palais, en dessous du trac6 de la rue Royale et d - 5,80 m

de profondeur, quelques vestiges d'une crypte d n'en pas

douter.

Ces vestiges forment un angle droit dont un c6t6 est
parallele au mur du transept et dont l'autre se dirige vers
l'est sur une longueur de 4 m environ pour se prolonger
par une grande courbe interrompue. Cette disposition se
retrouve parfaitement sym6trique de I'autre c6t6 de I'axe

de I'eglise et ir m€me distance de celui-ci soit 8,50 m. Le
prolongement de ces deux fragments de courbe par un arc

de cercle de 8,50 m de rayon permet de restituer un demi-
cercle parfait.

On remarquera que ces vestiges appartenant d la m€me
construction s'6tendent non seulement sur le grand radier
notg6rien mais aussi sur la grande abside du transept. On
peut conclure que les fondations du transept oriental et de
ses absides appartiennent i une phase ant6rieure.

En reprenant I'examen du plan de la fouille (frg. hors
texte), on remarque dans I'angle droit nord une base de
pilastre en 6querre rest6e en place et de distance en
distance, deux autres bases de pilastre droit. Au c6t6 sud,
si les bases de pilastres ont disparu, un reste de mur
s'6tend vers l'axe de l'6glise sur une longueur de 2,25 m,
pour former ensuite un ressaut de 50 cm de large et de
1,50 m de long.

Peut-on essayer, en partant des donn6es ci-dessus, de
reconstituer l'architecture de cette crypte orientale ?

Celle-ci aurait eu une largeur totale de 17 m pour une
longueur de l5 m compos6e d'une crypte centrale formee
d'un rectangle de 9,50 X 5 m, prolonge sur son grand

c6t6 d'une abside semi-circulaire de 9,50 m de diamdtre.

Cet ensemble est encercle de 3 anneaux compos6s :
l. d'un mur 6pais de 1,50 m perc6 d'ouvertures;
2. d'un couloir de 2,25 m vo0t6 en berceau renforc6 de

distance en distance par des sortes d'arcs doubleaux;

3. d'un mur ext6rieur de 1,50 m (fig. l).

Cette construction de 20 m de large et 18 m de pro-

fondeur s'assied parfaitement sur le radier de fondation.

On a vu ci-dessus que des bases de pilastres 6taient
rest6es en place contre le mur ext6rieur du d6ambulatoire
de la crypte. Les deux bases plates larges de 4 pieds
(1,13 m) sont distantes, l 'une de l 'autre de l0pieds
(2,84 m). Si l'on repdte cette disposition de chaque c6t6 de
la galerie, on la divise en neuftrav6es dont huit sensible-
ment 6gales, la sup6rieure 6tant plus large que les autres.

Il a et6 constat6 lors des fouilles que cette galerie avait
6t6 combl6e d une date ind6termin6e car les pilastres

retrouv6s portaient des traces de magonneries. C'est une
constatation fort importante, on y reviendra dans la suite.

Au nord et au sud du chcur, deux escaliers i vis

construits sur les fondations du transept saillaient dans

celui-ci. Ils sont incontestablement d'origine notg6rienne

et ont 6t6 conserv6s dans la cath6drale gothique jusqu'ir



70 J. DE LA CROIX

Fro. l .
Reconstitution du cheur ottonien et de sa crypte.

sa d6molition cornme en t6moigne un dessin de Dreppe
(fie. 3).

Ils devaient permettre d'acc6der aux 6tages et aux
parties sup6rieures de deux tours carr6es de 6,50 m de
c6t6 flanquant le chaur notg6rien. A chaque extr6mit6 du
transept, deux chapelles rectangulaires plus larges que
profondes faisaient suite aux deux tours. Elles avaient des
chapelles d l'6tage prolongeant probablement celles des
tours. Elles sont encore mentionn€es au xvrr" sidcle, mais
supprim6es par aprds car d'accds trop difficile.

Les alloirs ont 6t6 conserv6s i l'6poque de la
construction de la crypte; on pouvait y acc6der par
des passages sous les tours. En fait, ils ont subsist6
jusqu'ir la fin de l'6difice tout entier. Aux trois quarts
ensevelis par les 6l6vations successives du sol de la
place du March6 et de ses environs, ils sont devenus des
( grottes D comme celle qui servait de salle d la fameuse
maison de la grotte de la rue sous la petite tour.

Lors des fouilles, on d6couvrit, au pied des fondations
du mur longeant la rue de Bex, un passage vers celle-ci ir
I'endroit oi I'on situe la maison de la Grotte.

A Tournai, d la suite des destructions de 1940, on mit
au jour des restes d'un cloitre gothique 6rig6 au-dessus
d'un cloitre roman. Il en a 6t6 de m6me ir Saint-Lambert;
les < nouveaux cloitres > du xv' ont 6t6 batis sur les
alloirs. Ceux-ci sont devenus des caves et pour acc6der au
cloitre, l'on devait monter les degr6s de Saint-Lambert
certainement plus nombreux d I'origine qu'ir la fin du
xvut' sidcle oi, ir cause du reldvement continuel du sol. il
n'y en a plus que quatre.

Le c6t6 sud du transept oriental contre lequel fut plus
tard bitie la grande tour n'a pu 6tre fouill6. euant au c6t6
nord on n'y a rien retrouv6.

Pour s'en faire une id6e, il faudra s'en tenir ir examiner
la pr6cieuse aquarelle des collections universitaires
(f ie.a).
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Reconstitution de l'6l6vatbn du cheur ottonien et de sa crypte.
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Frc. 3.
Vue de Ia cathidrale en ruine montrant la tourelle d'escalier dans le
transept nord.
Dessin i  la s6pia - Joseph Dreppe (1737-1810). Verviers, Mus6e
communal. Copyright A.C.L., Bruxelles.

Comme on peut s'en rendre compte celle-ci repr6sente
le c6t6 int6rieur nord de la cath6drale en ruines : les
chapelles lat6rales de la nef, le transept et les d6buts des
murs ext6rieurs du d6ambulatoire gothique.

On a vu que les fondations de ce transept atteignent
2,35 m d'6paisseur soit 8 pieds. Les murs 6lev6s par-

dessus sont 6normes, au moins 6 pieds (1.70 m) car si on
6value d 4 pieds (1,13 m) la largeur des murs gothiques

qui les surmontent dans le prolongement de la face
ext6rieure, il est rest6 assez de place i leur sommet pour y
am6nager une galerie au-dessus d'une frise d6cor6e
d'arcatures en mitre.

Il existe fort peu d'6tudes sur les monuments mosans
d'avant I'an mil sauf dans I'ouvrage publie par Louis
Grodecki de L'institut d'art et d'arch6ologie de Paris paru
en 1958 sous le titre : Au seuil de I'art roman, L'architec-
ture ottonienne.

On y trouve nombre de renseignements pr6cieux sur les
monuments du Saint-Empire datant de cette 6poque et
notamment sur ceux de notre r6gion, dans un chapitre
consacre aux transepts bas, que I'on retrouve dans toutes
les 6glises mosanes du xt" sidcle.

Les plans des 6difices 6rig6s au tx" sidcle dans toutes
les parties de I'Empire pr6sentent une grande similitude
que ce soit d Heiligenberg prds de Heidelberg ou i Herstal
prds de Fulda... et d Lidge od nous trouvons un transept
oriental flanqu6 de trois absides, < celle du milieu plus
grande, et s6par6es nettement entre elles>.

Ce plan fut assez vite d6mod6 car I'auteur 6crit :
< L'abside courte ouvrant directement sur le transept
comme i Strasbourg est un anachronisme 6vident vers
I'an mil, mais aussi bien d Strasbourg qu'en Lorraine
intervient ici la donn6e nouvelle du cheur 6tag6; il
chapelles dans les tribunes sous tours et d tours de
chevet r.

< A Heiligenberg vers 1025, on a agrandi le chaur en le
prolongeant par une trav6e droite et en creusant une
crypte sous son dallage. >

Voilir un programme de travaux semblable i celui qui
aurait pu 6tre r6alis6 i Saint-Lambert dans la deuxidme
phase de construction du chceur oriental.

La partie du transept oriental conserv6 dans la cath6-
drale ne d6passe pas en hauteur le sommet des arcs des
bas-cdt6s de la nef; c'est manifestement un transept bas
comme le seront par la suite ceux de Saint-Denis et de
Saint-Barthelemy pour ne citer que ceux de Lidge.

Quant ri la partie ouest, de mdme structure que celle du
mur nord, elle s'avance vers l'axe de l'6glise jusqu'ir la
tour dite de Babylone, autre reste de la cathedrale de
Notger b6tie en grds houiller jusqu'aux trois quarts de sa
hauteur et rehaussde en calcaire ir l'6poque gothique.

Cette tour prend la place de ce qui aurait d0 €tre la
premidre chapelle de la nef. Elle occupe I'angle form6 par
le mur extErieur notg6rien et le c6te ouest du transept.
C'est une tour d'escalier d'environ 6 m de diamdtre aussi
large que les tourelles de l'6glise Saint-Jean qui condui-
sent aux tribunes.

Dans le plan de Carront et ses d6rives, elle glisse
franchement i I'ext6rieur de I'eglise gothique, en dehors
de I'alignement des chapelles. Bourgault I'ignore dans sa
maquette et les historiens r6cents n'en parlent pas. On
peut se demander quelle 6tait la destination de cette
importante tour d'escalier ? A I'origine, elle n'aurait prati-
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quement servi qu'd fort peu de choses; nejoignant pas la
grande nef notg6rienne, elle aurait simplement permis
d'atteindre les combles du transept bas et ceux de la petite
nef.

Dans les grandes 6glises ottoniennes d'Allemagne, les
tours adjacentes aux bras du transept conduisent ir des
tribunes parfois ir deux 6tages plac6es dans les extr6mit6s
de ceux-ci.

Et si c'6tait ld la fonction premidre de notre tour de
Babylone conduisant ir des tribunes, situ6es, non pas dans
le transept mais au-dessus des bas-c6tes de l'6glise ? On
n'a jamais envisag6 cette possibilit6. D'autant plus qu'elle
avait certainement son pendant au cdt6 sud de la nef ori il
n'y eut, non plus, jamais de chapelles et oi en 1433 on a
d6moli < une vieille tour de Saint-Lambert joindant la tour
neuve D, c'est-d-dire la grande tour pour 6tablir ir sa place
la salle du tr6sor.

Un mur aveugle ferme toute I'arcade devant la tour, i
son sommet une petite baie sous un arc en plein cintre d
6te obtur6e aux trois quarts, i cette hauteur elle aurait pu
donner accds aux toits des tribunes. Dans le bas, au
niveau des d6bris, on remarque un tympan d6coratif
trilob6 qui surmontait la porte d'accds i I'escalier
int6rieur.

Reste d d6terminer de quelle fagon se terminait le
transept aprds la grande arcade. On peut supposer avec
quelque raison qu'une abside semi-circulaire, vo0t6e en
cul-de-four fermait cette immense baie et que ce dispositif
avait sa replique au c6t6 sud ori I'on construisit la grande
tour aux xrve-xve sidcles.

A la droite du < Grand arc >, c'est ainsi qu'on le
d€signait, un mur de 4 m environ prolonge le transept : il
est pldtr6 comme tous les murs de ce c6t6 qui appartien-
nent i l'6poque romane. Il porte d sa partie sup6rieure une
arcade en arc bris6 et dans le bas, au niveau des gravats,
on apergoit le linteau de la porte de la ciergerie.

Vers I'est, deux demi-colonnes, d pans coup6s, d'une
hauteur peu commune, supportent encore des d6parts de
vottes. Elles amorcent deux passages : I'un dans le fond,
vers la chapelle Sainte-Anne, I'autre vers la porte des
nouveaux cloitres. Elles ont d0 6tre am6nag6es aprds la
demolition des chapelles hautes qui se trouvaient d cet
endroit.

De celles-ci on avait certainement vue sur le maitre-
autel par une tribune m6nagee dans le d6ambulatoire et
r6serv6e aux personnages de marque car Charles Quint et
plus tard Marguerite de Valois ont assist6 i la messe de
Saint-Lambert du haut d'une tribune < au-dessus de la
porte des cloitres >.

Le passage am|nag6, i l'6poque gothique dans le haut
du mur nord devait permettre un accds discret d cette
tribune.

En r6sumq le chcur pr6c6dant la reconstruction
gothique aurait compris en sous-ceuvre une crypte de
9,50X 12 m compos6e d'une partie droite pr6c6dant

une abside semi-circulaire et entour6e d'un anneau de
circulation large de 2,25 m.

Le chaur sup6rieur, de m€mes dimensions que la
partie centrale de la crypte avec son sol dominant la nef
de prds de 3 m, mais plus 6troit et moins haut que celle-ci,
aurait eu sa partie droite vo0t6e en berceau et son abside
en cul-de-four.

Deux tours carr6es avec tourell6s d'escaliers lui etaient
accol6es. Elles comprenaient des passages inf6rieurs vers
les alloirs et des chapelles i 6tages prolongees de chaque
c6t6 jusqu'aux limites du transept.

Celui-ci de faible hauteur, perc6 au nord et sans doute
au sud par une immense arcade qui devait €tre ferm6e par
une abside demi-ronde, etait flanqu6 vers I'ouest de deux
importantes tours d'escaliers conduisant ir des tribunes
au-dessus des bas-c6t6s.

Le chaur gothique

Le relev6 photogramm6trique de I'Universit6 nous
donnant les dimensions exactes de ses fondations, on peut
essayer de reconstituer avec quelque vraisemblance le
plan et la structure de ce qui fut le nouveau chceur
gothique.

Carront en 1794 a relev6 le plan du pourtour de la
cath6drale et le profil de sa surface, plan qui prouve
combien le niveau du sol du chcur dominait celui de la
nef d6jd fortement surdlev6 lui-m6me par rapport d la
place Verte (place Foch, Frg. 2).

On peut tenir pour certain que la crypte fut maintenue
dans la nouvelle construction, lui servit d'assise. et lui
imposa sa forme.

La diff6rence de niveau de prds de 3 m entre le chcur et
la nef notgdrienne fut r6duite de l,2O m environ par le
reldvement du sol de la nouvelle nef termin6e avant 1200,
date oi Albert de Cuyck y fut inhum6.

A la fin du xlr' sidcle, des adjonctions aux fondations
du chaur furent 6tablies d l'est de la crypte.

Larges de 3 m environ elles reliaient en arc de cercle les
murs int6rieurs des alloirs et reposaient en partie sur des
pilotis dates par dendrochronologie de I 195. Elles furent
compl6t6es par le comblement des alloirs sur une
longueur de 5 d 7m.

Les fondations ainsi 6tendues en longueur et largeur
permettaient de construire un nouveau chcur de m€me
largeur que la nef soit 12,50 m entour6 d'un d6ambula-
toire fort 6troit.

On avait conserv6 de l'6glise notg6rienne les deux
extr6mit6s nord et sud du transept oriental et si les deux
tours carr6es avaient 6te demolies, les deux tourelles
d'escalier furent maintenues et incorpor6es dans la nou-
velle construction (fig. 5).

Le dessin de Dreppe ne nous apprend rien sur la struc-
ture int6rieure du chceur; il ne restait debout vers 1803
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Frc. 4.
Ruines de l'ancienne cath4drale de Saint-Lambert d LiAge'
(Aquarelles, Lidge, collections artistiques de I'Universit6.)

que quelques puissantes bases d'arc-boutant encore

reli6es entre elles par de fortes arcades et qui avaient

ceintur6 le d6ambulatoire sur I'ext6rieur'

On connait toutefois par un dessin du maitre-autel du

xvnle sidcle la forme des supports de la grande abside :

des colonnes rondes flanqu6es chacune d'une colonnette

vers I'int6rieur (fig. 6). Ce n'est pas la gravure des Dilices

du pays de Lidge qui peut apporter grand-chose ir la

connaissance de I'architecture du chcur ni certains

tableaux le repr6sentant vu de la place du March6.

Et il serait bien difficile d'en 6tablir le plan si nous

n'avions deux documents exceptionnels : deux tableaux

attribu6s aux Van Eyck qui ont fait l'objet de contro-

verses passionn6es.

Plusieurs chercheurs li6geois avaient d6jir reconnu la

cathedrale Saint-Lambert dans < la Vierge dans l'6glise >

du Mus6e de Berlin et dans le paysage urbain de la

< Vierge d'Autun > du Mus6e du Louvre (fig. 8). Jean

Lejeune, en 1956, a publi6 une 6tude trds fouill6e sous le

titre Van Eyck, peinffe de LiAge et de sa cathidrale,mus

il n'a pas connu l'aquarelle (hg. 7) repr6sentant I'int6rieur

du transept oriental qui apporte ir sa thdse un document

de premidre importance, et il a n6glig6 les tourelles

d'escalier du m6me transept (frg. 5)'

Dans le premier tableau, le peintre repr6sente l'int6-

rieur d'une 6glise gothique d'une structure peu commune

avec un chceur sur6lev6, trds petit pour une cath6drale,

trds haut par rapport d la nef et compos6 d'une trav6e

droite et d'une abside d 7 Pans.

L'arc doubleau du chaur se situant juste apres la

premidre trav6e et avant l'abside montre bien qu'il n'y a

qu'une seule trav6e et une abside ir sept pans et non deux

trav6es et une abside d cinq pans comme on le dit

g6n6ralement.

La fen6tre centrale, d trois fenestrages est plus large

que les autres qui la flanquent ir gauche et i droite et qui

n'en ont que deux.

Dans le second tableau < La Vierge d'Autun )) nous

avons la repr6sentation d'un chaur d'6glise ayant les

m6mes caract6ristiques que celles du premier tableau :

une trav6e droite et une abside d sept pans, contrebut6es

par huit arcs-boutants dont six sont visibles. Un d6ambu-

latoire etroit et 6lanc6, cl6ture par des absidioles ir trois

pans, ceinture le chaur.
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Frc. 5.
Hypothise de restitution du cheur gothtque reconstruit apris I'incendie de 1185 sur les fondations de la crypte abandonn1e.

, '-->r1-

Dans I'angle form6 par le mur nord du chaur et le mur
est du transept, deux arcs-boutants ont leurs bases
placdes i angle droit. Elles sont s6par6es par un pan 6troit
perc6 d'une petite fendtre en lancette dont le bec sup6rieur
apparait au niveau du sommet des fen€tres du
d6ambulatoire.

La construction longeant le transept a peu de profon-
deur, le rampant qui la surmonte, et qui soutient I'arc
doubleau du transept, a son point d'appui plus bas que
celui de ses voisins du chcur.

Le point est confirm6 par la vue (frg 4) ori la paroi
int6rieure nord de la chapelle d droite du grand arc
n'atteint qu'environ le tiers de la largeur du transept qui
est de l0 m environ.

Le nouveau chceur i reconstruire au-dessus de la
crypte devait avoir la m€me largeur que la nef soit

12,50 m. L'6tablissement des deux premiers piliers sur les
murs du transept n'offrait pas de diffrcult6s, mais il n'en
6tait pas de mdme des suivants et des colonnes de l,abside
qui venaient se placer au-dessus du vide cr66 par le
deambulatoire de la crypte.

Il etait donc n6cessaire de combler celle-ci ou tout
au moins d'en renforcer certaines parties.

Or, les bases des pilastres retrouv6es en place dans le
d6ambulatoire de la crypte portaient des traces de
magonnerie.

Les fondations 6tant assur6es, il 6tait alors possible de
poser les bases des huit colonnes destin6es ir soutenir le
chevet.

En les plagant d 6gales distances I'une de l'autre d
I'ext6rieur d'un demi-cercle de 6,25 m de rayon, ayant
pour centre celui de I'abside sous-jacente, et pr6cis6ment
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Frc. 6.
Dessin du muf si,icle reprisentant Ie maitre-autel de la cathidrale

Saint-Lambert avec ,lchappdes vers le ddambulatoire qui est cl6turi
par desfenAtes dtroites d deuxfenestrages comme celles des absidioles.

Copyright, Mus6e Curtius, Lidge.

sur le sommet des arcs de renforcement de la galerie

inf6rieure, on obtient une disposition qui donne des

largeurs 6gales aux trois espaces s6parant les trois

colonnes de gauche et de droite en laissant une plus

grande largeur entre les colonnes du chevet comme le

montre l'eglise de Van Eyck ori la fendtre centrale a trois

fenestrages tandis que ses voisines n'en ont eu que deu(.

Les arcs-boutants devaient contrebuter les vo0tes du

chaur; leur emplacement est determin6 par la structure

de celui-ci et se situe dans le prolongement des nervures

venant du centre de l'abside et rayonnant vers les

colonnes.

Leurs bases dispos6es en couronne i la limite des

fondations de I 195 ne pouvaient d6passer le trac6 d'un

demi-cercle de l3 m de rayon. Comme elles Etaient reli6es

entre elles par des arcades, il 6tait logique de cl6turer

celles-ci par des absidioles i trois pans, ce qui permettait

l'occupation entidre de I'espace restreint sur lequel 6tait

bati le chceur.

Derridre l'escalier d vis nord, la base de I'arc-boutant

de peu de port6e qui contrebute l'arc-doubleau du

transept 6tait separee de sa voisine, plac6e ir angle droit

Dar une fendtre en lancette trds 6troite.

Frc. 7.
Jean Van Eyck, La Vierge dans I'Eglise.

Le plan restitu6 en tenant compte des donn6es
certaines que nous poss6dons aujourd'hui correspond
parfaitement d celui de l'6glise des Van Eyck tant pour

I'int6rieur que pour l'ext6rieur.

Le point pr6cis oti l'auteur du tableau s'est plac6 pour

r6aliser son dessin extraordinaire peut se situer au centre

de la grande nef entre les quatridme et cinquidme piliers
( f ie.e) '

De li, il semble que le peintre ait voulu montrer d'un
seul coup plusieurs particularit6s de la cath6drale qu'il
serait bien difficile de retrouver dans un autre monument.

A gauche du pilier central on apergoit un pan oblique
appartenant ir une construction s'avanqant dans le
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Frc.
Jean

8.
Van Eyck, Ditail de la Yierye d'Autun.

transept et qui est un des c6t6s ext6rieurs de I'escalier d vis
repr6sent6 dans le dessin de Dreppe (fig. a). Un rayon de
soleil venant du nord-ouest frappe le pavement et dessine
un arc de cercle sur le mur et le bas de la tourelle. Ce trait
de lumidre passe sous le dessus du grand arc (fig. 4) du
transept nord en 6pousant sa forme.

Cet arc n'6tait mur6 qu'ir mi-hauteur, m€me aprds la
construction au nord du transept de la chapelle du Saint-
Sacrement. Un texte ancien pr6cise qu'un autel d6plac6
dans une des chapelles se trouvait auparavant < contre le
mur sous l 'arc >.

Entre le pan de magonnerie de la tourelle d'escalier et le
mur ouest du transept apparait le montant central d'une
cl6ture en bois qui d6limitait sans doute une chapelle.

A gauche de l'archivolte surmontant le premier pilier
de la nef un trait de clart6 passe par une 6troite fen€tre
situ6e dans le d6ambulatoire derridre la tourelle d'escalier.
Il vient de la lancette bizarrement coinc6e entre les deux
arcs-boutants plac6s d angle droit.

A la droite de ce m€me pilier apparait la partie
sup6rieure I'embrasure de la grande arcade du deambula-
toire reliant les deux premiers arcs-boutants du c6t6 nord,
recevant la lumiere par les fen6tres de la premidre
absidiole nord.

Cette restitution du plan du chcur oriental que nous
proposons ici d titre d'hypothdse de travail permet donc
de construire un chceur d'6glise gothique en tout point
comparable d celui des tableaux de Van Eyck, tant pour
I'ext6rieur que pour I'int6rieur.

sl€;l;rro

Fra. 9.
Schima reconstituant Ie point de vue du tableau de Jean Van Eyck rla Vierge dans l'Eglise>
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