
Analyse m6trologique
des vestiges de la cath6drale
Saint-Lambert e Lidge
(partie orientale)

Florent ULRIX.
Licenci6 en Histoire de I'art et archeologie

Docteur en Sciences

Si je n'ai pas participe aux fouilles entreprises ces
dernidres ann6es d I'emplacement oi se dressait jadis, i
Lidge, la cath6drale Saint-Lambert, je ne me suis pas
pour autant d6sint6ress6 de celles-ci.

J'ai pu me rendre sur le terrain, aussi bien dans le
secteur occidental, explor6 par le Centre interdisciplinaire
de Recherches arch6ologiques de I'Universit6 de Lidge,
que dans le secteur oriental, fouill6 par le Service National
des Fouilles. Je remercie les responsables respectifs de ces
deux zones de m'avoir permis de proc6der aux mensura-
tions n6cessaires ir l'6tude m6trologique des vestiges mis
au jour.

Depuis longtemps, j'ai mis I'accent sur l'int6r6t qu'il y
a, lorsqu'on etudie un bAtiment ancien, de dEterminer
l'unit6 de longueur utilis6e par le constructeur et de
convertir en mesures d'6poque les dimensions des
diverses parties composant l'6diflrce. Cette op6ration
permet de voir plus clair dans l'6laboration du plan et de
suivre la d6marche intellectuelle de I'architecte qui a
conqu le bdtiment (Ulrix. l97l).

Lesfouilles des vestiges de la cath6drale Saint-Lambert
constituaient une occasion exceptionnelle pour tenter
d'6claircir l'utilisation ir Lidge, au cours des sidcles
pass6s, de plusieurs unit6s de longueur, d savoir le pied de
Saint-Lambert (29,2 cm), celui de Saint-Hubert
(29,5 cm), tous deux bien connus (De Bruyne, 1936),
mais aussi un pied de 28,4 cm, dont j'ai d6couvert I'usage
(Ulrix, 1964, pp. 416-41'7), et que j'avais provisoirement
qualifie de < pied carolingien > (Ulrix, 197l, p.694). Par
la suite, son origine s'est r6v6l6e bien plus lointaine; elle
est certainement ant6rieure d la conqu€te romaine (Ulrix'
r e80).

Sur le terrain, j'ai proc6d6 d de nombreux mesurages
des vestiges du chaur oriental et de ses diverses modifica-
tions, des absidioles nord et sud et du cloitre oriental' Les
principaux r6sultats de ces op6rations se trouvent

report6s sur le plan hors-texte no 8. Ce plan a 6t6 obtenu
par dEcalque du leve r6alis6 par le Service photogramm6-

trique de I'Universit6 de Lidge. De ce lev6, j'ai cependant

6limin6, par souci de clart6, les parties et les d6tails qui

sont sans int6r€t pour I'objet de la pr6sente 6tude. Celle-ci

se limite aux structures pr6romanes, romanes et

gothiques.

Le report du resultat de mes mensurations sur le lev6

phqtogramm6trique a constitu6 une v6rifrcation de l'exac-

titude des mesures que j'avais prises' Je tiens cependant d

faire remarquer que dans celles-ci j'ai essay6 d'atteindre,

dans la mesure du possible, la pr6cision du centimdtre.

Celle-ci n'est cependant pas contrdlable sur le plan photo-

gramm6trique. Ce dernier est en effet etabli ir l'6chelle

I /50 ; un centimdtre sur le terrain ne fait donc que 0,2 mm

sur le plan, c'est-i-dire l'6paisseur du trait utilis6.

Les vestiges de la premiire 6glise

Une bonne partie de mes mensurations concernent les

vestiges de la premidre construction 6rig6e dans le secteur

oriental, d savoir : le long mur nord-sud qui d6limite le

transept vers l'est, I'abside centrale, les deux absidioles

nord et sud et les moignons des murs de fondation qui

divisaient I'espace du transept. Tous ces murs ont 6t6

r6alis6s d'un seul tenant. Ensemble, ils constituent la

structure de d6part et il convient donc de les analyser en
premier lieu.

La partie de cette construction oi les op6rations de

mesurage pr6sentaient le plus de diflicult6s' est pr6cis6-

ment celle qui est la plus importante, c'est-ir-dire I'abside

centrale. Ces difficult6s r6sultent du fait que cette partie

de l'6difrce a 6t6 trds fortement entam6e, tant par les trans-

formations anciennes du chevet de l'6glise que par les

demolitions du xIx'sidcle, lors de la construction d'habi-

tations avec caves.

Le point central de l'h6micycle que forme I'abside n'est

6videmment pas connu a priori' Or il est important de le

situer exactement. Il sera d6sign6 par la lettre O sur le

plan. Il est n6cessaire pour pouvoir pr6ciser la longueur

du rayon int6rieur et celle du rayon ext6rieur de I'abside.

Ce sont en effet deux dimensions essentielles et le

constructeur a dff les fxer dis le d6part de la mise en

chantier. On a donc de bonnes raisons de pr6sumer que

I'une de ces deux dimensions s'exprime en < chiffres

ronds >.
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Pratiquement j'ai op6r6 comme suit : j'ai frx6 arbitrai-
rement, le long de la face est du transept, un point M qui
me semblait devoir 6tre proche du centre r6el de courbure.
En proc6dant d'une fagon rayonnante,j'ai ensuite pris la
distance de ce point M ir divers points situ6s sur le
pourtour ext6rieur de I'abside, sur sa face int6rieure
ainsi que sur le pourtour int6rieur du mur qui double
le pr6c6dent du c6t6 du transept. Ces mesures sont
indiqu6es sur le plan 8. Pour situer ces points p6riph6-
riques du chceur primitif, j'ai 6galement indiqud pour
certains d'entre eux la distance qui les s6pare et
leur 6loignement du grand mur moderne, bien recti-
ligne, qui parcourt le terrain d'ouest en est et dont la face
sud constituait une ligne de r6f6rence commode pour mes
mesurages. Pour ces raisons, ce mur moderne est indiqu6
sur le plan r.

Sur ce plan sont 6galement inscrites les mesures
relatives aux deux absidioles et au mur oriental du
transept.

Toutes ces mensurations laissent apparaitre qu'en
6l6vation, le mur oriental du transept et les murs semi-
circulaires qui forment I'abside centrale et les deux
absidioles lat6rales avaient une 6paisseur uniforme
d'environ 227 cm, ce qui est signihcatif quant i l'unit6 de
longueur utilisde : le < pied carolingien > de 28,43 cm.
On tient ainsi la clef de la conception de I'ouvrage (hors-
texte no 9). L'abside centrale avait un diamdtre int6rieur de
40 pieds soit l0 fois la rdgle du magon. Celle-ci 6tait
de 4 pieds et les magons I'appelaient < rtle >. Les murs
avaient 8 pieds soit 2 < r0les > d'6paisseur. La largeur
ext6rieure de I'abside centrale 6tait donc de 56 pieds ou
14 < rtles > (distance AA' sur le plan hors-texte no 9).

Le point A du plan correspond i la rencontre du
parement ext6rieur du mur du transept avec celui de
l'abside. Ce dernier subsistait sur une longueur de 164 cm
(plan I). Tous deux 6taient nettement visibles sur le
terrain. L'angle qu'ils forment est bien indiqu6, tant sur le
plan g6n6ral des fouilles publi6 par J. Al6nus-Lecerf que
sur le plan photogramm6trique.

La position du point A' du plan 9, sym6trique du point
A par rapport i I'axe de l'abside, 6tait moins apparente, i
premidre vue, sur le terrain. Ce point n'en 6tait pas moins
perceptible pour l'observateur attentif. Il est bien rep6-
rable sur le plan photogramm6trique mais non sur le plan
publi6 par J. Al6nus-Lecerf.

Un troisidme point du p6rimdtre n'est indiqud sur
aucun de ces deux plans. Le parement ext6rieur de
I'abside y apparaissait trds nettement mais en coupe verti-
cale. La photo, figure l, montre la couture verticale
s6parant le mur aras6 de I'abside, d droite, d'une maqon-
nerie, d gauche, qui a 6t6 appliqu6e contre la face
extdrieure de l'abside lors de I'extension du chevet.

Les points A et A', sym6triques par rapport d I'axe de
I'abside, permettent de tracer celui-ci sur le plan 9. On

tIl s'agit du mur de fondation des fagades des maisons bordant la
rue G6n6ral Jacques. Sa face sud est le c6te caves.

Frc. l .
Au centre de la photo, coupe au tavers du mur du chevet primttif.
A l'avant, fondations d'un mur moderne.

C--+

Frc. 2.
Schima explicatif de IaJigure l. En A, section au travers du mur
semi-circalaire de l'abside. En B, parement extirieur de ce mur.
C montre le niveau d'arasement de ce mur. D indique la face nord
du socle K du plan II. Cette base d'une colonne de la crypte romane,
les deux blocs E ainsi que la magonnerie qui les surmonte et qut se
prolonge vers la droite constituent lesfondations portant les colonnes
du cheur gothique. En F, fondations des maisons modernes.
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peut ensuite localiser sur cet axe le centre de courbure O,
notamment grdce d I'arc de cercle que dessine la face

int6rieure du mur de I'abside. Ce centre n'est pas situ6 le

long de la face orientale du mur de fondation du transept
mais en retrait d'un pied.

Remarquons que le mur de I'abside en hemicycle (voir

plan 9), epais de 8 pieds, a 6te double vers l'int6rieur d'un

mur d'environ I m d'epaisseur (3 pieds). Ce dernier est
manifestement post6rieur ainsi que le d6montre la photo,

figure 3. Sur celle-ci on voit en coupe' ir droite, le mur
semi-circulaire int6rieur et, d gauche, en partie, le gros

mur ext6rieur. Ce dernier pr6sente (i mi-hauteur sur la
photo) un retrait d'environ l5 cm qui marque le sommet

de ses fondations et le d6part de la magonnerie d'6l6va-
tion. La photo montre que le mur semi-circulaire int6rieur
s'dlargit vers l'ext6rieur au niveau du retrait susdit et
vient, A partir de li, s'appuyer sur les fondations du mur
ext6rieur. Ceci prouve bien l'ant6riorit6 de ce dernier 2. En

outre, le mur int6rieur n'est pas li6 au mur du transept.

Sa fonction m'6chappe tant qu'it pr6sent'

Frc. 3.
La photo montre en coupe le mur semi-circulaire intdrieur de l'abside
s'appuyant sur les fondations du mur extdrieur.

Vers l'ext6rieur, le mur de l'abside pose sur un soubas-
sement large de 3 pieds (voir plan 9). Le p6rimdtre de ce
soubassement 6tait bien apparent en plusieurs endroits
(Al6nus, 198 l, p.23) mais l'auteur de la fouille n'a pas
fait la distinction entre le soubassement en large saillie et

2 Cette conclusion va d I'encontre de la chronologie adopt6e par

J. Al6nus Lecerf.

le mur en 6l6vation. L'ensemble lui < parait r6pondre aux
fonctions d'un d6ambulatoire > (Al6nus, 1981, p. 22).La
mise en place pr6cise des vestiges sur les plans 8 et 9
ne me permet pas de partager cette opinion.

Ce large soubassement m'amdne d penser que I'abside
aurait pu 6tre flanqu6e ext6rieurement de pilastres, tels
qu'on en voit d maints chevets romans. Ceci n'est 6videm-
ment qu'une simple hypothese.

Les absidioles ont un rayon int6rieur de 7 pieds. Le
mur ayant 8 pieds d'6paisseur, le rayon du pourtour
ext6rieur est donc de l5 pieds ce qui correspondait d un
diamdtre de 30 pieds ou 5 toises de 6 pieds.

La distance qui s6pare I'abside des absidioles est de
18 pieds ou 3 toises.

On ne voit pas, d premidre vue, quelle pouvait 6tre la
fonction des deux 6normes massifs de magonnerie qui

flanquent les absidioles. Celles-ci 6taient construites de
fagon sufTisamment massive pour ne pas n6cessiter un
6paulement ext6rieur, mais si I'on suppose que le transept
6tait subdivis6 par des arcs diaphragmes i I'endroit oti
des vestiges de fondations marquent une telle division, on
comprend que les pouss6es de ces arcs n6cessaitaient des
cul6es ext6rieures pour les recevoir. Dds lors, l'existence

desdits massifs de magonnerie et leur emplacement
s'expliquent. Du c6t6 oppos6, soit vers I'ouest, la pouss6e

de ces arcs diaphragmes 6tait regue par les murs de la nef
et des bas-c6t6s.

On pourrait s',ltonner de l'absence de cul6es flanquant
l'abside centrale. Mais si l'on considdre le plan 9 on se
rend compte du fait que le large h6micycle de l'abside,
grAce d son soubassement ext6rieur, pouvait suffir d
supporter la pouss6e des arcs diaphragmes, qui existaient
sans doute aussi en face des flancs de I'abside centrale
pour former le carr6 du transept.

L'6tude des cloitres ne sera gudre abord6e ici. Ils ont 6t6
6rig6s aprds l'eglise proprement dite car leur magonnerie
ne presente pas de liaison avec celle des absidioles ou du
transept. Pour y p6n6trer, on a certainement d0 percer le
mur oriental de ce dernier aux endroits marqu6s par des
fleches sur le plan 9.

Le deuxiime chevet de la cath6drale

A une 6poque qu'il est difficile de pr6ciser a priori, le
chevet primitif de la cath6drale a 6tb consid6rablement
modifr6. On l'a 6tendu vers l'est en 1'6largissant de
surcroit. De cette extenion, il restait assez de vestiges
pour permettre d'en restituer le plan et sa conception.

Le trac| de la face nord int6rieure de la construction
restait parfaitement marquE dans les vestiges sur une
longueur d'environ l0 m (voir photo dans Al6nus, I 98 I ,
p. 25).Ce trac6 est indiqu6 sur les plans 8 et 9. A son
d6part, une base moulur6e marquait un angle int6rieur.
Cette base 6tait le support de deux piliers engag6s ou,
pour 6tre plus exact, de deux dosserets jointifs formant
angle droit.
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A 2,49 cm au-deld de cette premidre base (plan 8), une
deuxidme base en place jalonnait la face nord. Elle sera
6tudiee en detail plus loin. Au-deld de celle-ci, le mur se
poursuivait encore de fagon rectiligne sur quelques
decimdtres puis il amorgait un arc de cercle. Le long de
cet arc de cercle, trois pierres soutenaient jadis une
troisidme base similaire d la prec6dente.

Cet arc correctement dessin6 sur le plan permet de
situer son centre de courbure.

Ce dernier se trouve d'ailleurs sur I'axe de I'ancienne
abside (point P du plan 9). En prolongeant au compas,
sur le plan, I'arc de cercle, on restitue tout le trac6 du
demi-cercle par lequel se terminait int6rieurement la
nouvelle construction.

En reportant ensuite, sur le plan 9, sym6triquement
par rapport d I'axe de I'abside, les 6l6ments connus de la
face nord, on reconstitue quasiment tout le pourtour
int6rieur du chevet. Les bases E et F et le soubassement G
auront leur pendant en E', F' et G'.

Entre le soubassement G et son pendant G', le fond de
l'abside devait apparemment encore comporter quatre
piliers engag6s. Leur emplacement logique est facile i
deviner : il suffit de partager en 5 segments 6gaux l'arc de
cercle qui va de l'axe du soubassement G ir celui du
soubassement G' actuellement disparu. Sur le plan, ces
soubassements hypoth6tiques H, H', J et J' sont dessin6s
d la m6me grandeur que le soubassement G, dont les
dimensions ont 6t6 relev6es sur le terrain.

La base F tout comme la base E ont 6t6 enlev6es et
transf6r6es au Mus6e Curtius oi elles sont all6es reioindre

deux autres bases semblables d la base F, d6couvertes par
J. Al6nus-Lecerf au cours de ses fouilles. Ces deux
dernidres proviennent sans aucun doute de la m€me
construction. Leur 6tude m6trologique r6vdle imm6diate-
ment qu'elles ont et6 congues au pied de 28,4 cm qui se
divise en l2 pouces. Leur structure montre que le pilier
engag6 qu'elles supportaient avait 42,6 cm de largeur soit
1 l/2 pied ou l8 pouces.

En mesurant ces bases, on constate de legdres
variantes dans les dimensions. Celles-ci s'expliquent par
les d6fauts de la pierre que le tailleur rencontrait et qu'il
faisait disparaitre en taillant un peu plus profond6ment
tout autour. Tenant compte de ces l6gers 6carts de mesure
qui en r6sultent, il est possible de dessiner la base telle
qu'elle a d0 €tre conque idealement (fig.4).

Laface sup6rieure de ces bases montre qu'elles suppor-
taient un dosseret contre lequel 6tait appliqu6 un pilier
engag6. La section rectangulaire de ce dernier mesurait
l8 X 9 pouces (l l12 pied X 314 pied). Ces dimensions
correspondent au rapport 2/ 1 . Le dosseret lui-m€me 6tait
en saillie de 6 pouces ou l/2pied (14,2 cm) par rapport
au nu du mur. La saillie totale du dosseret avec son pilier
engag6 6ta i t  donc de 6*9= 15pouces ou I  l /4p ied
(35,5 cm).

La forme de ces bases et le profil des moulures sont
caract6ristiques du style roman. Le nouveau chevet 6tait
donc roman et non gothique comme I'affirme J. Al6nus-
Lecerf. Son 6rection pourrait se situer au xn'sidcle.

D'autres vestiges de ce deuxidme chevet m6ritent une
attention particulidre.

L I E G E .  C a t h e d r a l e  S t  -  L a m b e r t .  C r y p t e  o r i e n t a l e .  B a s e  d e p i l i e r  e n g a g e .  C o n c e p t i o n .
3 9

3 5

D i m e n s i o n s  i d e a l e s  e n  p o u c e s .
P l a  n  e t  p r o f  i  I

3 1

I
1 2

,  6112  ,
1 8

2 2 1  p i e d P o u c e s  -  2 8 , 4 3

.  6 ' ' 2  ,

+

2 6 1  p o u c e =  2 , 3 7  c m

c m
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Leur inter€t r6sulte du fait qu'ils montrent que I'espace'

dont le pourtour a 6t6 aux trois quarts reconstitu6 comme

dit ci-dessus, 6tait en r6alit6 une crypte et sera donc

d6sign6 comme telle ci-aprds.

Examinons en premier lieu la ligne partant de la base

d'angle E (plan 9), perpendiculairement d celle qui

marque la face int6rieure gauche de la crypte (voir aussi la
photo dans Al6nus, 198 l, p. 25). Cette ligne correspond dt

la face arridre de la crypte c'est-it-dire la face du c6t6 du

transept. Elle passe par le point B et on la retrouve, bien
visible, d son extr6mit6 oppos6e. Ici, elle passe par le

point B'et aboutit d l'endroit ou devait se trouver la base

angulaire E' disparue. En reliant les deux segments

extr€mes de cette droite, on obtient le trac6 de la face

arridre de la crypte.

Un deuxidme vestige int6ressant se trouve partielle-

ment indiqu6 sur le plan general publi6 par J. Al6nus-

Lecerf. On y remarque, dans la partie sud de l'abside
primitive, un alignement de trois pierres dont seules les

faces laterales vues sont indiquees par un trait. Ces trois
pierres volumineuses sont bien visibles dans la partie

sup6rieure de la photo figure l. Mais comme elles sont

surmont6es d'une magonnerie en moellons, elles 6taient
invisibles en vue verticale plongeante et elles n'apparais-

sent donc pas sur le plan photogramm6trique. La pierre

centrale, moins haute que ses deux voisines, est longue de

106 cm. Sa voisine, du c6t6 oriental (d gauche sur la
photo), a une longueur de 70 cm et est pos6e legdrement

en oblique par rapport au bloc central; ceci est trds bien

indique sur le plan de J. Al6nus-Lecerf. Le bloc de droite

est en pierre calcaire alors que les deux autres sont en
grds. Ils semblent faire partie d'un mur qui se prolonge

vers l'ouest comme le montre encore la photo, figure 1. Il

sera question plus loin de ce mur.

Le bloc central pr6sente un inter6t primordial. Il est

long de 106 cm et haut d'environ 15 cm mais sa troisidme

dimension n'a malheureusement pu 6tre d6termin6e. Il

aurait fallu, pour cela, d6monter la maqonnerie construite
par-dessus. Lorsqu'on considdre l'emplacement de cette
pierre sur le plan 9, oir elle se trouve d6signee par la lettre

K, on se rend compte qu'elle constituait la base d'un pilier

de la crypte. Il est donc normal que dans la tentative de

reconstitution du plan de celle-ci, on dessine une pierre

semblable K' sym6triquement ir I'axe de la crypte.

Enfin, un troisidme vestige significatif est fourni par

une ligne paralldle au mur occidental de la crypte mais en

d6crochement par rapport d celui-ci. On se trouve de

toute 6vidence devant le soubassement d'un pilier engag6
de la face occidentale de la crypte (L sur le plan 9). Il est

logique de dessiner son sym6trique par rapport ir l'axe.

Venons-en maintenant i l'examen m6trologique des
vestiges observ6s et du plan partiellement reconstitu6
de la crypte.

Celle-ci avait une largeur int6rieure de 60 pieds (de

28,43 cm) soit l0 toises alors que l'abside primitive

n'6tait large que de 40 pieds. La face vue du bloc K est ir

48 pieds (8 toises) de la paroi nord de la crypte et donc it
l2 pieds ou 2 toises de la face sud. Entre le socle K et son

sym6trique K', il reste donc 36 pieds ou 6 toises. Par

ailleurs. la distance entre le mur ouest de la crypte et I'axe

de la base F trouv6e in situ(c'est-d-dire une distance qui a
pu €tre mesur6e directement) est 6galement de l2 pieds

ou ,2 toises. On entre ainsi progressivement dans le

raisonnement g6om6trique du constructeur qui a
manifestement ordonn6 le plan de la crypte en l'inscrivant

dans un quadrillage dont les carr6s avaient I toise de
c6te.

A partir de ce qui prdcdde et en cherchant des compa-

raisons avec les plans de cr)'ptes connues - j'ai person-

nellement d6gage celles des deux abbatiales li6geoises

Saint-Laurent et Saint-Jacques - il est possible de
reconstituer le plan complet de la crypte sans risque de

commettre de grande erreur, du moins en ce qui concerne

son ordonnance g6n6rale. La crypte proprement dite 6tait

entour6e d'un d6ambulatoire dont elle 6tait s6par6e par

une s6rie de piliers (K en est un). Elle 6tait divis6e en

3 nefs et 3 trav6es par quatre colonnes, dont actuellement

on ne connait pas le diamdtre. Il n'est pas exclu qu'on ne

d6couvre un jour quelque fragment de tambour. En atten-

dant, on peut cependant situer le point central de leur

insertion dans le plan. La crypte proprement dite 6tant

large de 6 toises, il est logique de situer l'axe de ces quatre

colonnes sur deux lignes paralldles d I'axe de la crypte et

distantes entre elles de 2 toises. Dans I'autre sens, on a

trds certainement une trav6e de 2 toises du c6t6 arridre et

la trav6e suivante devait vraisemblablement 6tre d'une

toise et demie. Sur le plan 9, quatre colonnes sont

localis6es selon ce raisonnement d la fois g6om6trique et

metrologique.

Si cette reconstitution comporte une notable propor-

tion d'hypothdses, elle parait cependant parfaitement

d6fendable grdce i la rigueur m6trologique. On serait

m6me tent6 d'aller plus loin dans la reconstitution et de

dessiner les arcs doubleaux qui ont d0 s'appuyer sur les
piliers engag6s du pourtour, sur les piliers qui leur

faisaient vis-d-vis et sur les quatre colonnes centrales.

Remarquons que les murs formant les flancs gauche et

droit du nouveau chevet roman ont 6t6 tout simplement
accol6s aux murs int6rieurs du cloitre sur une distance

d'au moins 7 mdtres. Tout I'espace compris entre ceux-ci

a donc ete occup6 par le nouveau chevet sur une certaine

distance.

L'entr6e vers la crypte devait se faire lat6ralement ir
partir du cloitre en descendant seulement de quelques

marches (situation similaire i Saint-Jacques). Sur le
plan 9, des fleches indiquent l'emplacement ou normale-
ment devaient se situer ces entr6es.

En coupe transversale, cette crypte devait pr6senter

beaucoup de similitude avec la crypte de Saint-

Barth6lemy ir Lidge (Ulrix, 1971, p.688) oi la crypte
proprement dite 6tait large de 32 pieds (2 verges)

alors qu'ici elle mesurait 36 pieds (6 toises). A Saint-
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Barth6lemy, les colonnes centrales, toujours en place, ont
seulement I pied de diamdtre. Quant d la partie orientale
du mur ext6rieur on ne peut qu'6mettre des hypotheses.
Si, vers l'int6rieur, elle etait semi-circulaire rien n'indique
que la face ext6rieure etait 6galement en forme de demi-
cercle et non d pans coup6s. Les indices qui permettraient
de d6terminer l'Epaisseur de cette partie du mur ext6rieur
sont faibles. Il pourrait avoir eu quelque 5 pieds d'6pais-
seur. Ses fondations etaient de largeur irr6gulidre ce qui
explique leur pourtour plus ou moins polygonal. Il faut
cependant se garder de consid6rer celui-ci comme une
indication dont on pourrait d6duire la forme de la magon-
nerie en 6l6vation.

Aprds avoir restitue le plan de la crypte romane, il faut
bien en d6duire I'existence d'un sanctuaire sur6lev6 par
rapport au niveau du transept. Ce sanctuaire devait
pr6senter une disposition qui d6coule du plan de la crypte.
Il devait comporter un d6ambulatoire s6par6 de la partie
centrale par des colonnes implant6es au-dessus des piliers
de la crypte. Normalement, on devait acc6der au
sanctuaire d partir du transept par un escalier comportant
un nombre assez important de marches.

Le chevet gothique de la cath6drale

Les vestiges mis au jour ont montr6 que le deuxidme
chevet de la cath6drale a 6t6 d6moli, sans doute vers le
milieu du xrlr'sidcle, lorsque le style gothique a fait son
entr6e dans nos r6gions. A ce moment, les cryptes 6taient
pass6es de mode et nombreuses sont celles qui furent
d6molies pour abaisser le niveau du sanctuaire. Cela a dt
se passer 6galement i Saint-Lambert. L'examen des
vestiges a montr6 clairement que le niveau du sol de la
crypte a 6t6 releve par du blocage qui a noy6 les bases des
piliers engag6s qui, de ce fait, sont restees en place. On a
de m6me laiss6 en place le socle du pilier K et on l'a
englob6 dans un mur dont il fut d6ji question ci-dessus.
Ce mur, ou du moins un trongon de celui-ci, est visible sur
la photo de la figure l, explicit6e par le dessin de la
figure 2. Apparemment, ce mur reliait les piliers qui font
le tour de la crypte. La construction de ce mur n'a de sens
que si l'on admet qu'il a servi de fondation aux colonnes
qui entouraient le chaur gothique. On sait que ce dernier
6tait entour6 d'un d6ambulatoire. D'autre part, il n'y avait
dans les vestiges mis au jour, et particulidrement ir
l'emplacement de la rue G6n6ral Jacques, aucun indice
permettant de supposer que l'on aurait 6largi ce d6ambu-
latoire ce qui se serait marqu6 par un empidtement sur les
cloitres.

Il est donc 6vident que Ie chcur gothique a et6 6rig6 sur
les fondations du chevet roman. Le plan du chaur
gothique se superpose ainsi ir celui du chevet roman.

L'iconographie et les plans anciens, en tenant compte
de leur fiabilit6 relative, ne semblent pas infirmer cette
thdse.

Il reste d trouver une explication plausible pour I'exten-
sion vers I'est du massif de fondation construit sur pilotis.

La dendrochronologie permet de situer cet ouvrage
entre I 190 et 1200 (Hoffsummer, 1983). A ce moment, le
chevet roman devait encore 6tre debout et le style
gothique ne pointait pas encore i I'horizon. Cette magon-
nerie de fondation n'a donc pas 6t6 r6alis6e en vue de
l'implantation d'un chcur gothique. Le point d'interro-
gation subsiste et je n'entrevois pas de r6ponse d la
question.

Conclusion

Les vestiges r6velent l'existence d'une premidre eglise
aux murs 6pais de 8 pieds, pr6sentant une abside centrale
semi-ciculaire et deux absidioles de m6me forme. La
construction d'un cloitre repr6sente une deuxidme 6tape.
La troisidme a consist6 en un chevet roman avec une
crypte sous le sanctuaire. Le cheur gothique, quatridme
6tape, 6pouse la forme du chevet roman dont il reutilise
les fondations.

La premidre eglise 6rigee dans ce secteur, tout comme
la construction romane s'expliquent par I'usage du pied
de 28,43 cm. La reconstitution du plan de la crypte
romane repose sur un raisonnement g6ometrique et
m6trologique serr6.

L'int6r€t de l'analyse m6trologique trouve ici une belle
d6monstration.

Bibliographie
J. Arnrqus-Lecrnr, 1980. - <Le chceur oriental de la cath6drale

Saint-Lambert i Lidge n. Archaeologia Belgica, 223, pp. 93-97.
J.  AleNus-Lpcrnr,  1981. -  <Les foui l les du chceur or iental  de

la cath6drale Saint-Lambert de Lidge >. Archaeologia Belgica,
236.

P. DE BnuvNr, 1936. - < Les anciennes mesures liegeoises r.
Bull. Inst. Arch. Lidgeois, LX, pp. 289-3t'7.

P. Horrsuururn, 1983. - < L'apport de la dendrochronologie dans
l'6tude de trois constructions m6dievales et postm6dievales de
la r6gion li6geoise >. Archeologie Mididvale, XIII, pp. ll ' l-129.

F. Ulntx, 1964. - <Le rempart d'Avroy et la Tour aux Lapins d
Lidge>. Bull. Soc. Roy. Le Vieux Liige, Yl, pp. 405 436
(= Archaeologia Belgica, 82).

F. Urnrx, l9'll. - <Propos sur la m6trologie au Moyen Age en
architecture >. Fidiration Archdologique et Historique de Belgique,
Annales du Congris de Liige 1968. Il. pp. 683-696.

F. Ulnrx, 1980. - < Nouvelles pr6cisions d propos du "Pied caro,
lingien" t. Fiddration Archiologique et Historique de Belgique,
Actes du Congris de Comines, II, pp. 30 | -304.


	ERAUL_v18_pp305-310_Ulrix



