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La nef de I'ancienne collégiale Notre-Dame à Dinant est

traditionnellement datée de la seconde moitié du XIII"

siècle sur base de critères typo-chronologiques dépassés et

d'une libre interprétation de textes médiévaux (Scnavss,

r84o, p. 93; Havor, r95o, p. 11,z-fi).Cette proposition a
récemment fait I'objet d'une remise en question au sein
de deux études, I'une portant sur la façade du monument
(Beupnv, zo16), I'autre, sur le décor sculpté des édifices
gothiques de la vallée mosane (WtruEr, zory). La présente

contribution expose les premiers résultats d'une réflexion

commune engagée sur le chantier des parties occidentales
de l'église, dont l'étude se heurte à divers obstacles, telles
I'absence de sources écrites, de charpentes primitives, et

enfin, une homogénéité apparente couplée à la permanence

de l'élévation adoptée dans le chæur au début du XIII"

siècle. La méthodologie développée dans le cadre de cette

collaboration allie une lecture approfondie de l'ornement
sculpté à un examen comparatif des procédés de façonnage
des maçonneries en calcaire de Meuse. Les résultats

obtenus sont mis en perspective avec les deux portails de Ia

nef, ainsi qu'avec un vantail médiéval préservé.

Le chantier de la nefse scinde en quatre phases distinctes,

échelonnées entre le deuxième quart du XIV" siècle et
le milieu du XV" siècle. La première phase comprend le
premier registre des cinq travées, I'arrêt des travaux se

situant probablement sous le cordon inférieur du triforium.

Les maçonneries ordinaires de cette partie du bâtiment

sont façonnées à la broche employée en taille pointée à
gros éclats ou en taille brochée oblique, et sont par ailleurs

pourvues de ciselures périmétrales variant entre 1,5 et 2 cm.
L'étude des traces d'outils sur les chapiteaux révèle I'emploi
d'une taille pointée fine entreprise à la broche ou au ciseau
grain d'orge dans les bas-côtés, et d'une taille brochée fine

à la broche ou au ciseau bédane dans le vaisseau central.

Quant aux bases, elles sont majoritairement taillées à I'aide

de Ia broche ou du ciseau grain d'orge en taille pointée fine.

Ces outils sont courants durant le XIV" siècle et tranchent
avec I'usage de la broche et du ciseau grain d'orge employés

en taille pointée fine et de la gradine, plus caractéris-

tiques du milieu et de la seconde moitié du XIII" siècle
(Wrrrranr, zo16, p. 14-34 ; DonEnÉ, zoo6, p. 6o-77). Les

formes ornementales privilégiées dans la nef témoignent

également d'une certaine homogénéité. Les bases simples,

de plan octogonal, disposent d'une base moulurée à corps

de moulures torique. Quant aux chapiteaux à crossettes,
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le modelé du feuillage est caractéristique du XIV" siècle
(WIurlEr, zor7,p. r43). Dans le bas-côté sud, un culot orné
d'un buste féminin offre des similitudes avec la statuaire
mosane des années r33o-r34o (DrorEn , 1995,p. rz7-:36),les
écoinçons du triforium de la collégiale Saint-Paul à Liège
(r:28-r:lod), de même qu'avec un masque feuillu ornant
le portail sud de la collégiale dinantaise ('vVrrrvrer, 2or7, p.
z16-z17). Ainsi, cette première campagne de construction
s'avère être contemporaine des portails méridional et
occidental, parfaitement liaisonnés avec le bâti et datés
respectivement vers l34o et r35o (Drrnau, 2oog, p. 7 g).

La deuxième phase de construction voit I 'érection du
premier étage de la tour nord et I'ensemble du triforium
nord, peut-être jusqu'au seuil des baies du clair-étage, au
cours de la seconde moitié du XIV" siècle. Les parements
des maçonneries ordinaires portent majoritairement les
traces de la taille pointée à gros éclats avec une ciselure
périmétrale variant enûe 2,5 et 3 cm, Ia taille brochée
demeurant minoritaire. Quant aux chapiteaux à crossettes
du triforium, ils se caractérisent par I'usage de feuilles
rubanées animées d'un relief modéré et disposées en corolle
sur un plan. Ce traitement est comparable à celui des
chapiteaux du cloître de la collégiale de Tongres (milieu du
XIV" siècle) ou encore à ceux des églises des dominicains

llgz-rlgzd) et des franciscains de Maastricht (r39zd). Ils
sont taillés à I'aide de la broche ou du ciseau grain d'orge,
à I'instar des fûts de colonnettes et de la majorité des
arcatures trilobées.

Le premier étage de la tour sud et le triforium sud, peut-être
jusqu'au seuil des baies du clair-étage, sont érigés au cours
d'une troisième phase située chronologiquement entre la
fin du XIV" et le début du XV" siècle. Les maçonneries
ordinaires sont majoritairement façonnées en taille pointée
à gros éclats avec une ciselure périmétrale oscillant entre

3 et 4 cm. La taille brochée, toujours présente, demeure
encore minoritaire au cours des travaux. Le décor du
triforium sud tranche nettement avec celui de son
homologue nord. D'abord, les chapiteaux sont caractérisés
par une proéminence globulaire située à I'intersection
entre les limbes qui nie la disposition en corolle de deux
rangées de feuillage. Cette formule rencontrera un succès
intense aux XV" et XVI" siècles, particulièrement dans le
milieu paroissial, ou la distinction entre les limbes n'est
plus visible, donnant à la corolle de feuille un aspect côtelé
(WIruEr, zorT p.219). Ensuite, c'est la taille ciselée qui est
privilégiée pour la taille des bases, des fûts de colonnettes
et des arcatures. Enfin, ces chapiteaux disposent d'une taille
de finition brochée, menée au ciseau bédane ou à la broche,
caractéristique de la fin du XIV" siècle (WrrllEr, zo16, p. r5).

La quatrième et dernière phase de construction de la nef
voit l'édification du deuxième étage de la tour nord, du clair

étage et, probablement, des voûtes du vaisseau principal,
reconstruites vers r48o-r495 (Beuonr & Jorv, zo16, p.
rz3-97). Cette phase se caractérise par un emploi plus
égalitaire de la taille pointée à gros éclats et de la taille
brochée, avec des ciselures périmétrales comprises entre

3,5 et 4 cm. Ces indices ancrent l'édification de ces parties
au XV" siècle, comme le confirme également le modelé
des culots du deuxième étage de la tour, ornés de feuilles
rubanées grossièrement taillées à la broche. La chronologie
du deuxième étage de la tour nord n'est pas déterminée
faute d'accessibilité à cette partie du bâtiment.

Compte tenu du déroulement atypique du chantier
médiéval, la nef gothique ne put être accessible aux fidèles
qu'une fois la quatrième phase achevée, au XV" siècle, avant
le sac de la ville en 1466, les restaurations de la fin du
XV" siècle attestant de I'achèvement de l'église avant cette
date (Bauonv & Jorv, zot6, p. r3r). Le vantail du portail
sud, aux ferrures millésimé es 7445,témoigne probablement
de la clôture de ce chantier de longue haleine. Des sondages
archéologiques et des relevés en élévation se révèleraient
pertinents pour déterminer si la nef précédente fut
conservée durant les travaux ou intégralement démolie
lors de la première phase de construction.

L'étude du décor sculpté, couplée à une analyse des
maçonneries ordinaires et à une réflexion sur la construction
des deux portails et d'un vantail primitif préservé, permet
de proposer une nouvelle lecture du chantier médiéval des
parties occidentales de la collégiale. Traditionnellement
considérées comme homogènes et datées de la seconde
moitié du XIII" siècle, celles-ci résultent en réalité de la
succession de quatre phases principales, organisées en
strates horizontales et échelonnées entre le deuxième quart
du XIV" siècle et le milieu du XV" siècle. Des recherches plus
approfondies, épaulées par des relevés et des échafaudages,
permettraient d'affiner cette première approche du chantier
de la nefdinantaise.
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Dans le cadre du projet Trilogiport, implanté une douzaine
de kilomètres au nord de Liège, le site d'Hermalle-sous-
Argenteau a fait l'objet de fouilles préventives de zoro à
2014 sous la houlette du Service public de Wallonie, avec
la collaboration de I'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique (par ex.: vaN oÉn Sroor et aI., zot4, zot-5).
L'emprise concernée par le projet dépassait roo hectares,
dans la plaine alluviale de la Meuse, entre le fleuve et le
Canal Albert. L'ensemble des prospections a mis en évidence
une grande richesse et une variété importante de contextes
archéologiques, appartenant à plusieurs occupations de
périodes distinctes, allant du mésolithique au Mérovingien.

L'implantation de populations dans un tel environnement
fluviatile, a priori fréquemment inondé, pose la question
de la reconstruction paléoenvironnementale. Des coupes
et sondages profonds dédiés à l 'étude géologique des
sédiments fluviatiles ont donc été aménagés sur I'ensemble
des secteurs. Ils ont notamment permis la mise en évidence,
vers I'ouest, àproximité dulit de I'actuel ruisseau qui traverse
le site (le Prehy), d'une importante couche d'argile bleutée
carbonatée (parfois plus de zm d'épaisseur) surmontant
un niveau tourbeux (proche de r m d'épaisseur), intercalés
entre des limons argilo-sableux de couverture et les galets
sous-jacents (vex oen Sroor et al., zo4).

De tels dépôts sont propices aux études paléoécologiques
(palynologie, carpologie, anthracologie, malacologie,
entomologie...). Ils présentent donc un grand potentiel
pour documenter le paléoenvironnement de la plaine
alluviale et en jalonner chronologiquement la séquence,
ce qui a conduit à des tests de faisabilité sur quelques
échantillons directement prélevés dans le godet de la
pelleteuse. Un échantillon malacologique (argile) et trois
échantillons palynologiques (limon, argile et tourbe) ont
ainsi été analysés. Ces tests ont montré des sédiments
riches en restes végétaux et fauniques, très bien conservés
qui n'ont posé aucun problème d'identification et dont
la représentativité paléoécologique a pu être considérée
comme fiable (van der Sloot et al., zot4). Vu la rareté des
sites en bord de Meuse avec de tels potentiels paléoéco-
logiques et les résultats très encourageants des premières
analyses, il a été décidé de poursuivre les investigations
par la réalisation de deux carottages mécaniques près
du cours naturel du Préhy, là où l'épaisseur des couches
argileuses et tourbeuses était la plus importante. L'objectif
de ces sondages est de documenter en continu et à haute
résolution temporelle l'évolution du paysage de la plaine
alluviale au fur et à mesure de son anthropisation.

D'un point de me palynologique, on peut plus particuliè-
rement espérer:
- retracer l'évolution de la végétation sur la longue durée,

avant, pendant et après les différentes occupations
du site depuis le Mésolithique jusqu'à la période

Moderne et caractériser I'impact de ces fréquentations
sur le milieu,

- comprendre l 'économie végétale des différentes
populat ions ayant  occupé le s i te ,  c 'est -à-d i re
appréhender les relations homme-milieu et les
diftrentes formes d'exploitation de cette végétation,

- identiûer et caractériser plus finement I'environnement
autour des différents établissements du site et ce à
différentes échelles spatio-temporelles.

Cette communication a pour objectifs principaux r) de
discuter d'aspects méthodologiques liés aux prélèvements
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