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Donn6es de terrain
Devant .l'imminence de la destruction totale des

vestiges du chcur oriental, d6gag6s I'ann6e pr6c6dente
sous la direction du Service National des Fouilles, nous
avons fait proc6der ir un lev6 photogramm6trique de cet
ensemble par le Service de topographie de I'Universit6 de
Lidge, en l981 (cf. 6tude de F. Camps, p. 299 et suiv.). Ce
proc6de nous a permis d'obtenir un relev6 i la fois
detaill6 et pr6cis d'une magonnerie fort complexe et qui
a pu 6tre r6alis6 en un delai trds court, compatible avec
l'6ch6ance des travaux. Ce lev6 permettait en outre de
restituer les diff6rences d'altitude des vestiges conserv6s,
ce qui s'est av6r6 fondamental, en l'occurrence, dans
l'interpr6tation et la chronologie des constructions.

Un nettoyage complet de differentes magonneries avait
6te op6r6 pr6alablement de fagon d mettre en 6vidence les
joints entre chacune d'elles, les diff6rences d'appareils et
les textures des mortiers.

Un leve topographique classique (hors-texte no 5) a
compl6t6 la photogramm6trie de manidre d relier cette
partie de la cath6drale d celle d€gagile au centre de la
place Saint-Lambert.

De prime abord, ce qui subsistait du < chcur oriental >,

d I'issue de ces travaux pr6paratoires et d I'observation
premidre des clich6s photogramm6triques, 6tait constitu6
d'une masse confuse de magonnerie r6sultant du double
ph6nomdne d'accumulation des constructions m6di6vales
successives et des profonds remaniements que leur a fait
subir l'installation des bdtiments modernes.

En effet, certaines caves d'6difices importants, tels que
la Soci6t6 Militaire i l'emplacement du transept, ont
compldtement fait disparaitre toute trace de construction
m6di6vale.

La plupart du temps cependant, la situation 6tait plus
compliqu6e et les caves n'ont entaill6 les fondations que
sur une partie seulement de leur hauteur, ce qui a
provoqu6 des diff6rences consid6rables dans l'6tat de
conservation de chacune des 6tapes selon I'emplacement
of I'on se trouve,

Ce ph6nomdne, diflicile d rendre dans une vue en plan,
est fondamental pour la compr6hension du document
photogramm6trique illustrant cet article. On a pu ainsi,
passant d'un c6t6 i l'autre d'un mur moderne, voir
apparaitre des phases anciennes de construction et dispa-

raitre les am6nagements plus r6cents connus par ailleurs.
C'est en joignant, phase par phase, les 6l6ments connus
pour chacune d'elles que nous avons pu 6laborer la
reconstitution chronologique que nous proposons ici.

Dans une autre partie de I'aire dlgagd,e, situ6e sous
I'ancienne rue du G6n6ral Jacques, les fondations
conserv6es d une altitude supErieure rendent compte en
partie d'6tapes plus r6centes. Elles ont cependant 6t6
profondEment recoup6es par de larges tranch6es corres-
pondant aux conduites de gaz et d'6gout. Dans ces
entailles plus ou moins rectilignes' on pouvait observer
des 'superpositions de magonneries sous la forme de
colmatages sans parement ou' au contraire, de murs
parement6s jointifs. Cette < lecture > au travers de
constructions partiellement d6mont6es nous a 6t6 particu-
lidrement utile pour reconnaitre les parements anciens et
comprendre leur agencement.

Pnlse A
La premidre 6tape semble correspondre d l'6tablisse-

ment du long mur massif de direction nord-sud (M165)

sur lequel viennent se greffer trois demi-cercles : deux aux
extr6mit6s et le plus important au centre (M 16l). L'appa-
reil est en blocs de grds bien 6quarris (fre. 2) de volume
plut6t cubique et li6s par un mortier dur de teinte fonc6e
(cf. analyse p. 303).

La largeur entre deux parements dans les parties les
mieux conserv6es est d'environ 2,25 m pour I'ensemble
de cette phase (voir etude m6trologique p. 305). Dans le
demi-cercle principal, I'importance des arasements
modernes i l'emplacement des caves ne fait apparaitre les
constructions qu'au niveau des ressauts de fondations
inf6rieurs ce qui donne une largeur de 3,30 m d la magon-
nerie conserv6e (hors-texte no 5). Sur le plan interpr6tatif
(fig. I l), nous avons restitu6 la largeur des murs dans
leur 6levation primitive.

Par rapport ao plan de l'6glise du c6t6 occidental
auquel cette partie fut li6e par le lev6 topographique, ce
mur correspondrait i la limite du transept oriental auquel
viendraient s'accrocher deux absidioles aux extr6mit6s et
le chceur principal dans l'axe. Toutefois, nous devons
constater une l6gdre obliquit6 entre les deux transepts et
une largeur plus importante de ce mur par rapport aux
murs de la nef, du cheur occidental et de l'autre transept
(cf. 6tude m6trologique p. 305 et suiv.). Il devient donc
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Frc. l .
Vue ginirale des dif,fdrentes magonneries constituant les fondations du cheur oriental de la cathidrale recoupdes ou recouvertes par les murs
d'habitations ricentes' (Photo prise depuis la grande 6chelle du service d'incendie de la ville de Lidge.)
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Fro .2 .
Phase A : Face ouest, c6ti nord, du mur du transept.
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Frc. 3.
Phase B : Elevation d'un des murs (M151) de la galerie septenffionale du cloitre.
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Fro. 4.
Vue d'une des bases de pilaste de la oypte (Phase C) digagde du blocage postirieur (Phase D).
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essentiel de mettre au jour le second mur du transept
oriental (actuellement sous le trottoir de la place) ahn
de verifier la liaison entre les deux parties de l'6difice.
Cette diff6rence dans la direction des transepts et dans
l'6paisseur des murs peut 6tre due d une modification au
cours des travaux ou, 6ventuellement, ir deux phases de
constructions successives.

En liaison avec le mur du transept et ceux des
absidioles, deux courtes constructions rectilignes
viennent encadrer chacune d'elles et semblent corres-
pondre aux soubassements de contreforts (M145. 150 et
r7  r ) .

Aucun 6l6ment de base, de sol ou de pilier ne se
trouvait li6 d cette phase ce qui indique que le niveau de
circulation int6rieur 6tait d une altitude sup6rieure au
sommet des plus hautes magonneries conserv6es. Nous
ne disposerions donc pas ainsi de parements en 6l6vation,
tout au moins dans les parties internes des constructions.
Dans toute la partie occidentale nous n'avons pas non
plus retrouv6 de sol intdrieur en relation avec cette phase.
Par iontre, le niveau de la crypte occidentale aurait pu
6tre conserv6 dans ce cheur oriental. Son absence
implique donc une absence de crypte de ce c6t6-ci d cette
6poque.

D'aprds les differents 6l6ments stratigraphiques et
architecturaux dont nous disposons du c6t6 occidental,
I'ensemble de cette phase peut €tre attribu6, avec
beaucoup de probabilit6, i l'6poque du prince-6v€que
Notger (972-1008).

Psasr B
Deux longs murs paralldles, de direction est-ouest, ont

6t6 install6s de part et d'autre de l'abside principale et sont
venus s'appuyer sur le transept et sur chacune des deux
absidioles :  Ml5l ,  153, 169, 172.

Ils sont manifestement post6rieurs aux magonneries de
la phase A car ils viennent s'appuyer clairement sur les
parements pr6c6dents. Cependant, ils nous paraissent
proches de ces constructions par le module et le mat6riau
des blocs de parement et par I'utilisation d'un mortier
d'aspect identique (impression confirm6e par l'analyse :
p. 303).

La largeur de ces murs varie de l,l5 m ir 1,35m au
nord et se situe vers 1,50 m au sud. De ce c6t6, ils ont 6t6
recoup6s par I'installation des maisons modernes (M169
etMl72). Par contre, ils 6taient conserv6s vers le nord sur
une longueur de plus de 32m et p6n6traient la paroi
formant limite d la fouille, dans la coupe 89 (hors-texte
no 3). Une distance de 4,20 m s6parait les murs paralldles
de chaque c6t6. Leur disposition et leur longueur impor-
tante, sans qu'aucune interruption ou liaison transversale
n'apparaisse en fondation, s'accordent bien avec I'hypo-
thdse des cloitres orientaux, attest6s par les textes et qui
auraient exist6 dds la phase < notg6rienne r.

Lors de la fouille du sondage 33 (hors-texte no 3), nous
avons recul6 la paroi orientale correspondant ir la

coupe 89 et avons ainsi pu suivre la tranch6e de fondation
de l'un des murs du cloitre (M153). Quelques tessons de
c6ramique attribuables au stade I d'Andenne (R. Borre-
mans et R. Warginaire, 1966) y ont 6t6 d6couverts. Ils
tendraient donc d attribuer cette phase de construction ir
la periode s'6talant de la fin du xl'sidcle au milieu du
xtt" sidcle. En chronologie relative, on peut savoir 6gale-
ment que I'un des murs du cloitre, dont la base recoupait
un groupe de s6pultures d caisson de ch€ne,6tait n6cessai-
rement post6rieur d 955, date obtenue par la dendrochro-
nologie pour les panneaux de l'une d'entre elles (T42).

Nous plagons dans la mdme phase le petit mur courbe
venu s'appuyer sur les ressauts de fondation ir l'int6rieur
de I'abside principale (M162). Bien que sans liaison
directe avec les murs du cloitre, il possdde la m€me
position en chronologie relative, interm6diaire entre les
phases A et C : post6rieur d I'abside et ant6rieur i la
crypte. Il presente en outre la m6me technique de
construction (blocs de grds parall6lipip6diques) et le
m€me mortier. Son rdle architectural n'a pas pu €tre
expliqu6 de fagon satisfaisante. Retrouv6 uniquement ir
I'int6rieur des caves modernes, il ne nous est apparu nulle
part en 6l6vation.

PHlsr C
Une imposante magonnerie a 6t6 install6e par-dessus le

chaur demi-circulaire de la phase A (M 154) qui fut aras6
sur la plus grande partie de son pourtour. La p6riph6rie
int6rieure de ce nouveau chaur 6tait ir la fois plus large,
plus profonde et de plan sensiblement diff6rent de la
phase pr6cedente (hors-texte no 7). Un retour avec pilastre
engag6 a 6t6 dispos6 de part et d'autre de I'entr6e i partir
de la nef principale : on en a retrouv6 le trac6 du c6t6 sud
(M166) et seulement une partie, recoup6e par un mur
moderne, du c6t6 nord. Au d6part de la nef, les murs de
I'abside sont d'abord rectilignes sur 3,80 m, dEfinissant
une courte trav6e. Ils forment ensuite un demi-cercle dont
une petite partie seulement du p6rimdtre int€rieur a 6t6
retrouv6e en 6l6vation. Elle contenait toutefois encore
trois socles de piliers engag6s qui furent conserv6s, du
cdt6 nord, li oi la magonnerie quittait I'alignement des
fagades modernes et p6n6trait sous la rue du G6neral
Jacques ori elles furent moins profond6ment remani6es.
Trois de ces socles rectangulaires poss6daient encore leur
base moulur6e soigneusement agenc6e dans la magon-
nerie. Le parement externe (vers I'est) 6tait plus irr6gulid-
rement conserv6 et il nous est apparu principalement en
fondation. Il venait s'appuyer de part et d'autre (au sud et
au nord) sur les murs du cloitre de la phase B et se
trouvait contrebut6 par un blocage joignant les deux murs
des cloitres. Bien conserv6e au nord (M152), cette
maqonnerie de blocage ne subsistait que sous une forme
trds r6duite au sud ori elle avait 6te recoup6e par les caves
modernes (M170). Au-deld de ce cloitre, du c6t6 nord,
deux 6l6ments architecturaux isol6s (lll147 et Ml42)
participaient peut-6tre aussi ir ce contrebutement.
L'espace compris entre l'int6rieur de la nouvelle abside et
le chcur de la phase A 6tait combl6 par un blocage de
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Fra. 5.
Phase D : Rhabillage extdrieur de la crypte.

Fra. 6.
Relevi de deux bases de pilastre de Ia crypte (Phase C).
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Fro. 7.
Profil d'une des bases de pilastre de la crypte.

grds jusqu'au niveau des bases moulur6es tandis que
I'abside primitive 6tait aras6e d la m€me altitude. L'int6-
rieur de ce demi-cercle devait encore contenir les
s6diments ant6rieurs d la premidre installation ou des
remblais permettant d'atteindre le niveau du sol dans la
phase A. Ils avaient cependant 6t6 vid6s probablement
lors de I'installation des caves modernes.

Quelques blocs parement6s, retrouv6s encore en place
au sein de la magonnerie moderne, semblent corres-
pondre i l'emplacement d'un pilier carr6 situ6 i la fois
dans I'axe des redans du p6rimdtre et de celui de I'entr6e.
Par sym6trie, I'emplacement des autres piliers vis-A-vis de
chaque redan a pu 6tre reconstitu6.

L'ensemble de ces magonneries est r6alis6 en blocs de
grds 6quarris, analogues d ceux des phases pr6c6dentes
mais apparemment d'un module plus allong6 dans les
faces parement6es. Le mortier utilis6, commun d toutes
ces parties, est plus clair et de composition diff6rente de
celui des phases pr6c6dentes (voir analyse p. 303).

L'altitude du sol en relation avec les bases de cette
abside est sensiblement inf6rieure ir celle du sol de la nef
de la phase A (attribu6 ir I'epoque de Notger). Il est donc
trds probable que nous nous trouvions en pr6sence d,une
crypte demi-souterraine, ce que tend d confirmer la
massivit6 du seul pilier int6rieur conserv6. par la disposi-
tion des redans p6riph6riques et par I'emplacement des
piliers restitu6s, il semble que cette crypte ait 6t6 entourEe
par un d6ambulatoire (fig. l3).

Sa datation doit 6tre comprise entre I'installation du
cloitre (fin xr" sidcle au plus t6t) et celle de la phase D (fin
xne sidcle, cf. infra). Le profil des bases moulur6es
retrouv6es encore en place, form6 d'un tore superpos6 i
un cavet, est, lui aussi, datable du xrre sidcle t.

Dans cette hypothdse, nous serions en pr6sence d,une
phase architecturale interm6diaire entre la construction
de Notger et l'incendie de l'6difice, en 1185. On aurait
donc, au cours du xrre sidcle, 6largi et agrandi le chaur
oriental de la cath6drale et install6 une crypte par-
dessous. Cette importante modihcation n'est attest6e
cependant par aucune source 6crite.

Pn.l,se D
Une importante magonnerie a 6t6 ajout6e ir I'est de

l'abside de la phase C et entre les deux galeries du cloitre
(M156, 157, l6?). Sa largeur varie de 2 ir 3 m selon les
emplacements et son mortier comme son appareil (blocs
de grds allong6s) ne se distingue gudre de la pr6c6dente.
Un l6ger ressaut de fondation apparait dans I'axe du
chcpur (hors-texte no 2). Il est lui-m6me soutenu par de
nombreux pieux de ch6ne enfonc6s dans le s6diment
meuble comblant le bras m6ridional de la L6gia recoup6
dans les sondages 29 et 30 (voir p. 251).Le parement du
mur dispos6 par-dessus 6tait trds r6gulier bien que les
blocs n'aient pas 6t6 rejointoy6s ext6rieurement, comme il
est normal pour une construction destin6e d €tre
maintenue en fondation. A I'int6rieur de ce parement, une
< couture D assez nette apparait aussi bien en plan qu'en
el6vation (fig. 5), comme si une partie de cet 6l6ment
architectural 6tait ant€rieure i I'autre (M159).

rNous tenons ir remercier Monsieur le Professeur Kubach qui
a bien voulu apporter sa confirmation i cette date (lettre du 2 iuillet
I  983).
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Frc. 9.
Phase B : 6 = Ml 51, face nord; 7 = M151, face sud; E = M153, face nord,
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Fra. 10.
9 et I0=M152,face est (Phase C),' 1I=MISS,face est; 12=MI56,"face est (phase D).
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Frc .  11 .
Evolution probable du cheur oriental, plnse par phase'



Frc. 12.
Phase B
I El6ments ajout6s i la cath6drale <notg6rienner.
: (Galeries claustrales et rhabillage de I'abside.)

%7% Fondations ant6rieures rencontr6es dans la fouille.

. Parties restitu6es.

Frc. 14.
Phese D

f Remplissage de la crypte et rhabillage ext6rieur sur pilotis.

%7%Z Fondations ant6rieures rencontrees dans la fouille.

Parties restituees.

Crypte et rhabillage des constructions <notg6riennes>.

Frc .  13 .
Phase Cr
%ZI%Z Fondations ant6rieures rencontr6es dans la fouille.

Parties restitu6es.

Frc. 12, 13 et 14.
Evolution probable du cheur ofiental, phase par phase.
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Les pieux enfonc6s sous les fondations ont fait I'objet
d'analyses dendrochronologiques qui en ont situe I'abat-
tage en l 195 (voir p. 272).

Le comblement int6rieur de la crypte, par une magon-
nerie faite de grds et de mortier identique d celui du rhabil-
lage ext6rieur et en noyant les bases moulur6es, semble
appartenir ir la m6me phase (M158). Il n'a 6t6 retrouv6
que lir ori les caves modernes n'avaient pas recoup6
l'ensemble du sol de la crypte (hors-texte no 7). Partout
ailleurs, on voyait r6apparaitre, d une altitude nettement
plus basse, le socle install€ sous la crypte de la phase C
(Mls4).

On assiste donc, lors de cette phase plac6e i l'extr€me
fin du xn'sidcle, c'est-d-dire aprds I'incendie de I185, d
I'allongement du chceur vers l'est et au comblement de la
crypte sous-jacente. Cet am6nagement pourrait corres-
pondre d l'6dification du chceur dans le style gothique, tel
qu'il est connu par les estampes et dessins'

Conclusion
Les phases architecturales ant6rieures ir l'6dihce de

Notger n'ont pas 6t6 reconnues de ce cdt6 du chantier,
soit parce que les bAtiments prec6dents ne se sont pas
6tendus jusqueJd soit parce que, de fondations plus
t6nues, ils ont 6t6 d6truits ou englob6s par les construc-
tions ult6rieures.

Le premier 6difrce important, attribu6 i l'6poque de
Notger, comprend une partie du transept oriental avec le

depart des murs de chainage, deux absidioles et I'abside
principale de plan demi-circulaire. Ces 6l6ments, bien que
faits de murs plus 6pais et l6girement obliques par
rapport i ceux retrouv6s du c6t6 occidental, semblent
appartenir au m€me 6dihce dont nous avions retrouv6
une partie des nefs, le transept et le chceur occidentaux
(H. Danthine et M. Otte, 1980).

Dans une deuxidme phase, situ6e entre la frn du xf et le
milieu du xn'sidcle, on installe les galeries du cloitre de
part et d'autre de I'abside centrale et on ajoute un mur
courbe d l'int6rieur de celle-ci (M162).

Dans le courant du xtl' sidcle, le chaur est allong6 et
elargi et une crypte d d6ambulatoire est install6e par-
dessous. Des contrebutements sont construits d I'int6-
rieur et ir I'ext6rieur des cloitres.

Enfin, aprds I'incendie de 1185, cette crypte est
combl6e et les fondations du chceur oriental d nouveau
6tendues vers l'est.
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