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TER R E D’ÉGLISES
U N SEMIS D’ÉDIFICES SACR ÉS

Jacques ,  d it  «  le  Majeur  »,  
d isc iple  du Chr ist  e t  
éva ngél isateur  de  l ’Espag ne,  
f ut  décapité  en 4 4 .  Premier  
d isc iple  à  subir  le  ma r t y re ,  
i l  susc ite  u n cu lte  qu i  
na ît  au I X e s . ,  lorsqu’u n 
pieu x ga l ic ien ret rouve son 
cor ps ,  dont  l ’ ident i f icat ion 
est  ensu ite  conf i rmée 
pa r  le  pape Léon I I I .  I l  
est  depuis  lors  à  l ’or ig ine  
d ’u n pèler inage  qu i  dev int  
rapidement  for t  pr isé ,  aya nt  
généré  u n cer ta in  nombre 
d ’ it inéra i res ,  d ’a i l leurs  
décr it s  dès  le  Moyen Âge.  
Le  plus  célèbre  de  ces  
descr ipt i fs  est  le  Guide  du 
Pèler in  de  Saint-Jacques  
de  Composte l l e ,  réd igé  au 
X IIe s .  pa r  A i mer y Picaud.  
Sur  ces  routes  pr incipa les  
se  connec ta ient  u ne sér ie  
de  ra mi f icat ions ,  dont  

font  pa r t ie  de  plus  pet it s  
chemins  empr u ntés  pa r  les  
pèler ins  venus  du Nord qu i  
descenda ient  vers  Pa r is .  
Pa rmi  ceu x-ci  f ig ure  celu i  
empr u nté  vers  1240 pa r  le  
moine A lber t ,  or ig ina i re  
de  Stade ,  v i l le  d ’A l lemag ne 
occidenta le ,  à  prox i mité  de  
Ha mbourg.  Celu i-c i
a  couché pa r  écr it  
son it inéra i re  qu i ,  v ia  
Maast r icht  et  Sa int-Trond,  
a rr ive  à  la  l i s ière  du Braba nt  
pour  si l lonner  not re  
terr itoi re  d ’Est  en Ouest .  
Ses  s tat ions  successives  sont  
Li smea  (L insmeau)  –  où 
l ’on f ra nchit  u ne «  f ront ière  
l ing uist ique »  pu isque le  
pèler in  précise  qu’ à  pa r t i r  
de  là ,  on pa rle  f ra nça is  (Ibi  
intra s  l inguam Gal l icam)  –  
pu is  Geldenake  ( Jodoig ne),  
v ra isemblablement  v ia  

Herba is .  I l  ne  d it  mot  du 
c i rcu it  qu i  le  mène à  Nivele  
(Nivel les)  depuis  Jodoig ne,  
ma is  i l  semblera it  qu’ i l  a it  
pu su iv re  le  v ieu x «  Chemin 
de  Nivel les  »  ou «  Haut  
chemin »,  qu i  passe  pa r  
Dongelberg ,  Incour t ,  e t  
Sa r t-R isba r t ,  u lt i me loca l ité  
s ituée  sur  not re  terr itoi re .  
En route ,  plusieurs  
inst itut ions  pouva ient  
lu i  of f r i r  l ’ hospita l ité ,  
dont  la  Comma nder ie  de  
Cha nt ra ine  à  Huppaye ou 
l ’Hôpita l  de  Dongelberg ,  
inst itut ions  des  Hospita l iers  
de  Sa int-Jea n de  Jér usa lem.

Les  fondat ions  de  l ’abbaye 
norber t ine  d ’Heyl issem à  
Héléc ine  (en 1129),  «  mi x te  »  
à  l ’or ig ine ,  ava nt  que les  
monia les  ne  s’en a i l lent  
inst ituer  le  couvent  du 
Stocquoy à  la  l i mite  de  
Jodoig ne (en 1142),  e t  enf in  
de  l ’abbaye c is terc ienne de  
La  Ra mée sous  Jauchelet te  
(ca .  1216),  ont  généré  des  
l iens  qu i ,  dès  les  X IIe-
X IIIe s . ,  se  sont  matér ia l i sés  
da ns  l ’appa r it ion d ’u n 
sent ier  qu i  re l ia it  ces  t rois  
inst itut ions ,  qu i  é ta it  connu 
sous  le  nom de «  Chemin 
des  Moines  ».  Rel ig ieu x et  
convers  le  pa rcoura ient  à  
pied ,  à  des  f ins  spi r ituel les  
ou matér ie l les ,  t i ssa nt  
des  relat ions  avec  les  
inst itut ions  ecclésiast iques  
voisines .  De ce  v iei l  
it inéra i re  rel ia nt  Prémont rés  
et  Cisterc iens ,  quelques  
ma ig res  t ronçons sur v ivent  
au mi l ieu des  ter res  
ag r icoles ,  dont  u n plus  
i mpor ta nt  à  mi-pa rcours  
env i ron,  ent re  Molemba is-
Sa int-Josse  et  Piét ra in,  
qu i  contourne le  s ite  du 

Stocquoy et  f ra nchit  le  
r u isseau Sa int-Jea n.  Ent re  
La  Ra mée et  Molemba is-
Sa int-Josse ,  i l  se  la isse  
a isément  dev iner,  e t  appa ra ît  
même pa r  br ibes  ic i  e t  là ,  
ponctuel lement  goud ronné 
d ’a i l leurs ,  ma is  l ’a ncien 
chemin – qu i  f ig ure  encore  
sur  la  ca r te  de  Ferra r is  –  
se  perd da ns  les  l i mons 
cu lt ivés .  Ent re  l ’abbaye 
d ’Heyl issem et  Piét ra in,  
son it inéra i re  demeure  
plus  incer ta in.  I l  est  enf in  
permis  de  s’ interroger  
sur  son prolongement  
vers  les  possessions  des  
Prémont rés  d ’Heyl issem 
à  Seu may,  s ite  vers  lequel  
mig re  l ’ inst itut ion du 
Stocquoy,  lorsque cet te  
dernière  d ispa ra ît .

A u mi l ieu du v i l lage ,  u ne 
ég l i se… Cel le-c i  préside  
d ’a i l leurs  bien souvent  à  sa  

na issa nce ,  en combina ison avec  
u ne éventuel le  ferme seig neur ia le ,  
é tabl ie  à  prox i mité .  Bien que 
toutes  a ient  été  rema niées  au f i l  du 
temps ,  leur  or ig ine  méd iéva le  –  et  
spécia lement  roma ne –  s’y  l it  encore  
d ist inc tement  à  ma intes  repr ises .  
Pa rmi  les  d i f férentes  por t ions  qu i  
ressor t issent  de  cet te  pér iode,  i l  
en est  u ne qu i  appa ra ît  de  ma nière  
récurrente  :  i l  s ’ag it  de  la  tour.  

U NE MU LTITU DE 
DE TOU RS D’ÉGLISE S 
ROM A NE S

Les  exempla i res  conser vés  foisonnent ,  
à  te l  point  qu’ i l s  en dev iendra ient  
presque ca rac tér is t iques  du terr i-
toi re  :  Tour innes-la-Grosse  (-tour,  
précisément) ,  Zét r ud ,  Rou x-Miroi r,  
Boma l,  Mont-Sa int-A ndré ,  Geest-Gé-
rompont ,  Gra nd-Rosière ,  Fol x-les-
Caves ,  Ja ndra in,  Ma r i l les ,  Noduwez ,  
L insmeau et  Neerheyl issem.  Leur  
érec t ion remonte  major ita i rement  
au x X Ie-X IIe s . ,  ma is  peut  êt re  plus  
jeu ne aussi ,  essent iel lement  de  la  1ère 
moit ié  du X IIIe s .  da ns  ce  cas .  

De ma nière  généra le ,  e l les  sont  
bât ies  sur  u n pla n quadra ng u la i re .  
Leurs  mura i l les  sont  épa isses ,  
fermement  ga ra nt ies  en pied pa r  
u ne base  massive ,  qu i  d i minue 
prog ressivement  au f i l  de  l ’ é lévat ion,  
ce  qu i  produit  leur  incl ina ison 
ca rac tér is t ique.  La  s tabi l ité  s ’en 
t rouve a insi  renforcée .  Cel les  qu i  
usent  de  cordons biseautés  successi fs ,  
sou l ig na nt  la  ret ra ite  des  n iveau x 
et  é l i mina nt  si mu lta nément  le  f r u it  
de  leurs  mura i l les ,  appa ra issent  
êt re  des  réa l i sat ions  plus  ta rd ives .  
Toujours  les  ouver tures  sont  ch iches  
et  répa r t ies  pa rci monieusement ,  
ma is  s ’ag ra nd issent  lorsqu’el les  
dev iennent  inaccessibles .  Le  premier  
n iveau ,  voûté ,  ne  d ispose  ja ma is  
d ’ent rée  ex tér ieure  et  n’est  accessible  
que depuis  l ’ intér ieur  de  l ’ éd i f ice ,  
v ia  l ’a rcade qu i  commu nique avec  
le  va isseau .  Pa r venir  au x n iveau x 
supér ieurs  ne  se  fa isa it  qu’ à  l ’a ide  
d ’ échel les  mobi les ,  pa r  u n or i f ice  
qu i  soit  é ta it  prat iqué da ns  la  voûte  
du premier  n iveau ,  soit  surmonta it  
l ’a rcade précitée ,  à  l ’ i mage de  
ce  qu i  se  l it  à  Fol x-les-Caves  ou 
Ja ndra in.  E xcept ionnel lement  cet te  
ent rée  se  situa it  à  l ’ex tér ieur  –  te l  
est  le  système de  Zét r ud ,  où u ne 
pet ite  por te  ba i l la it  jad is  da ns  le  
v ide  –,  ta nd is  que des  esca l iers  
f i xes  ex ista ient  à  l ’occasion,  comme 
à  Noduwez –  i l  est  int ra mura l  –,  
ou à  Tour innes-la-Grosse  –  da ns  
la  tourel le  seconda ire .  

U N RÔL E PA RTICU LIER 
POU R CE S TOU R S

L’add it ion de  toutes  ces  
ca rac tér is t iques  –  hermét ic ité ,  
épa isseur  des  murs ,  percements  
pa rci monieu x,  absence  d ’esca l ier  f i xe  
a insi  que de  por ta i l  –  pa ra ît  bien 
conf i rmer  u ne vocat ion c iv i le  ou 
ex t ra-l iturg ique de  la  tour  d ’ ég l i se  
qu i ,  indubitablement ,  deva it  ser v i r  
de  ref uge  tempora i re  à  la  popu lat ion.  
Lorsque cel le-c i  é ta it  inquiétée ,  e l le  
coura it  s ’y  ba rr icader,  e t  pat ienta it  là ,  
à  l ’abr i .  D’u ne cer ta ine  ma nière ,  e l le  
joua it  u n rôle  de  «  donjon col lec t i f  »,  
e t  pouva it  ê t re  d ’a i l leurs  env i ronnée 
d ’u n c i met ière  lu i-même for t i f ié .   

Sig na l  da ns  le  paysage ,  la  tour  
sur vécut  f réquemment  au x 
aut res  pa r t ies  de  l ’ ég l i se ,  plus  
fac i lement  renouvelées  au f i l  
des  sièc les .  I l  faut  d i re  qu’el le  
pa ra ît  bel  e t  bien inébra n lable ,  
matér iel lement  év idemment ,  ma is  
aussi  sy mbol iquement ,  ag issa nt  
comme repère  ident ita i re  du 
v i l lage .  I l  est  donc compréhensible  
qu’el le  a it  é té  ma intenue,  pour  
ces  seu les  ra isons  peut-êt re .

Bien sûr,  les  témoins  de  
l ’a rchitec ture  roma ne ne  se  l i mitent  
pas  à  des  tours  d ’ ég l i ses .  Cer ta ines  
d ’ent re  e l les  cachent  plus  ou moins  
habi lement  d ’aut res  por t ions  des  
X Ie-X IIe s .  rhabi l lées  ta rd ivement .  
I l  s ’ag it  ic i  d ’u n va isseau –  à  
l ’ i mage de  Sa int-Ma r t in  à  Ma r i l les  
ou Sa int-Ba r t hélemy à  Zét r ud ,  e t  
v ra isemblablement  Sa int-Ma r t in  
à  Rou x-Miroi r  –,  ou là  d ’u n a rc  
t r iompha l ,  voi re  d ’u ne f rac t ion 
d ’abside  –  à  Sa int-Ma r t in  à  Ma r i l les  
toujours  ou Sa int-Georges  à  
Noduwez ,  respec t ivement .  L’ ég l i se  
Sa int-Ma r t in  de  Tour innes-la-Grosse  
aura it  le  pr iv i lège  de  conser ver  
u n t rès  a ncien va isseau ,  que l ’on 
d it  ê t re  du Xe s . ,  ta nd is  que Sa int-
Su lpice  de  Neerheyl issem const itue  
u n bel  exemple  d ’ éd i f ice  du X IIe s . ,  
quoique pa r t ie l lement  rema nié .

Enf in,  pa rmi  toutes  ces  ég l i ses  
d ’or ig ine  roma ne,  Sa int-Ma r t in-
et-Sa inte-Adèle  d ’Or p-le-Gra nd se  
sing u la r ise  net tement .  Ic i ,  la  si mple  
tour  qu i  se  rencont ra it  a i l leurs  
acquier t  des  d i mensions  a l la nt  de  
pa i r  avec  l ’except ionnel le  qua l ité  
du bât i ment  –  i l  s ’ag issa it  d ’u n 
vér itable  ava nt-cor ps ,  piqué de  deu x 
tours  –,  d ’u ne enverg ure  tout  à  fa it  
at y pique pour  les  besoins  –  et  les  
moyens  f ina nciers  –  d ’u n v i l lage  
méd iéva l .  I l  faut  d i re  que l ’ éd i f ice  
ava it  jad is  eu ra ng d ’abbat ia le ,  ce  
qu i  ex pl iquera it  son in habituel le  
complex ité ,  e t  ses  mu lt iples  
pa r t icu la r ités ,  dont  l ’ex istence  
d ’u n t ra nsept  et  d ’u ne cr y pte .

Pour  ce  qu i  est  des  abbayes ,  plus  
r ien ne  subsiste  de  l ’ époque de  
leur  créat ion,  soit  les  X IIe-X IIIe s .  
Qu’ i l  s ’ag isse  des  Prémont rés  
d ’Heyl issem (1129)  et  du Stocquoy 
(1142),  des  Bénéd ic t ins  de  Ha mme 
(ca .  1140),  ou des  Cisterc iens  de  
Va lduc (ca .  1232)  et  de La Ramée 
à Jauchelet te (ca .  1216),  tous  leurs  
bât i ments  méd iévau x ont  été  
i r réméd iablement  él i minés .  Même 
la  pet ite  col lég ia le  d ’ Incour t  (1036)  
a  déf in it ivement  d ispa r u ,  sa ns  
la isser  de  t races  matér iel les .

U NE PRODUCTION 
GOTHIQU E PLUS TIMIDE

Au début  du X IIIe s . ,  le  «  v i rage  »  
got h ique est  in it ié  pa r  les  
Hospita l iers  de  Sa int-Jea n de  
Jér usa lem,  inst itut ion-pha re  qu i  
fa it  procéder  à  la  reconst r uc t ion 
de  l ’ ég l i se  Sa int-Méda rd ,  à  
Jodoig ne.  L’ éd i f ice  est  d ’u ne qua l ité  
rema rquable ,  sa ns  équiva lent  sur  le  
ter r itoi re .  Ma is  d ’aut res  réa l i sat ions  
mér itent  incontestablement  d ’ êt re  
éping lées  :  a insi  les  pa r t ies  or ienta les  
de  Sa int-Ma r t in  de  Tour innes-
la-Grosse ,  ou de  Sa int-Pierre  
à  Sa inte-Ma r ie-Geest  sont  des  
exemples  sig ni f icat i fs  d ’u n st y le  
got h ique na issa nt ,  qu i  se  d i f f use  
d i f f ic i lement  et  reste  relat ivement  
lent  à  s ’ insta l ler.  Out re  les  éd i f ices  
précités ,  les  témoins  sont  plutôt  
ta rd i fs  –  volont iers  des  X Ve-
X V Ie s .  –,  e t  ne  concernent  que des  
pa r t ies  de  bât i ments ,  spécia lement  
le  chœur.  Ceu x des  ég l i ses  Sa int-
Ma r t in  de  Ma r i l les ,  Sa int-Auba in 
d ’Oppreba is ,  Not re-Da me d ’Or p-le-
Pet it ,  Sa int-A ndré  de  Mont-Sa int-
A ndré ,  Sa int-La mber t  de  Nodrenge 
sont  exemplat i fs  du genre .  C ’est  de  
fa it  pa r  pr ior ité  le  sa nctua i re  qu i  est  
renouvelé ,  v ra isemblablement  pa rce  
que sa  dest r uc t ion peut  se  fa i re  sa ns  
r isquer  de  déstabi l i ser  l ’ensemble  
(i l  s ’ag it  de  la  pa r t ie  la  plus  pet ite  
de  l ’ éd i f ice ,  e t  e l le  est  s ituée  à  son 
ex t rémité) ,  ma is  aussi  e t  sur tout  
pa rce  que c’est  le  l ieu  sacré  le  plus  
i mpor ta nt  de  l ’ ég l i se .  A ce  t it re ,  i l  
bénéf ic ie  d ’u ne at tent ion pa r t icu l ière .  

L’a ncien Hôpita l  de  
Cha nt ra ine  t rouve son 
or ig ine  da ns  les  l ibéra l ités  
fa ites  pa r  le  comte Gi l les  
de  Duras ,  seig neur  de  
Jodoig ne,  au x Hospita l iers  
de  Sa int-Jea n de  Jér usa lem.  
Ent re  1173 et  1177,  celu i-
c i  leur  cède l ’ ég l i se  Sa int-
Méda rd à  Jodoig ne –  que les  
Hospita l iers  ent reprend ront  
de  reconst r u i re  dès  le  
début  du X IIIe s .  –,  ta nd is  
qu’ i l s  ava ient  insta l lé  leurs  
bât i ments  sous  Huppaye,  
au l ieu-d it  Cha nt ra ine .  
A sa  fondat ion,  sept  
rel ig ieu x of f ic ia ient  da ns  
cet te  «  hôtel ler ie  »,  dont  
la  fonct ion première  éta it  
d ’of f r i r  l ’ hospital ité  à  
qu iconque éta it  de  passage .  
Un établ issement  si mi la i re ,  
qu i  re leva it  du même Ord re ,  
ex ista it  aussi  à  Dongelberg.  
I l  se  d it  d ’a i l leurs  que la  
croi x  (de  Ma lte)  qu i  pique 
le  sa nc tua i re  de  l ’ ég l i se  de  
cet te  loca l ité  pourra it  ê t re  
méd iéva le ,  e t  appa r tenir  
à  cet te  prest ig ieuse  
inst itut ion.  R ien ne  subsiste   
du complexe  pr i mit i f  de  

Cha nt ra ine ,  s i  ce  n’est  u ne 
pa r t ie  de  la  chapel le  jad is  
déd iée  à  Sa int-Jea n Bapt iste ,  
or phel ine  de  son chœur.  
Avec  l ’ag ra nd issement  de  
l ’Ord re  au f i l  du X IIIe s . ,  
qu i  pa r  a i l leurs  prof ita  
de  l ’ incor porat ion des  
Templ iers  lors  de  leur  
suppression en 1312 ,  
l ’Hôpita l  de  Cha nt ra ine  
acquit  le  t it re  de  
Comma nder ie ,  qu i  dev int  
la  plus  i mpor ta nte  du 
ba i l lage  d ’Ava lterre ,  soit  
la  tota l ité  des  A nciens  
Pays-Bas  mér id ionau x et  
de  la  Pr incipauté  de  Liège .  
Ma is  à  pa r t i r  du X Ve s . ,  
le  s ite  d ’Huppaye est  
prog ressivement  déla issé  
pa r  les  Hospita l iers ,  perd 
sa  fonct ion de  résidence au 
prof it  de  la  seu le  ac t iv ité  
ag r icole ,  e t  de  brasser ie ,  
la issée  au x ma ins  de  la ïcs .

1.  Ég l i se  Sa i nt-Ba r t hé lemy 
à  Z ét r ud-Lu may

2 .  Ég l i se  Not re-Da me 
à  Or p-le-Pet it

3.   Ég l i se  Sa i nt-Pier re  à  
Sa i nte-Ma r ie- G eest  

4 .   A nc ien ne abbaye d ’He y l i s sem

5.   Ég l i se  Sa i nt-Méd a rd 
à  Jodoig ne 

6 .   Ég l i se  Sa i nt-Ma r t i n  à  
Tou r i n nes-la- Grosse

7.   Ég l i se  Sa i nt-Ma r t i n  à  
Tou r i n nes-la- Grosse

8 .   Chem i n des  moi nes  à  
Molemba is-Sa i nt-Josse

9.   Ég l i se  Sa i nt-Ma r t i n  à  Ma r i l le s

10 .  Ég l i se  Sa i nt-Ma r t i n  e t  Sa i nte-
Adèle  à  Or p-le- Gra nd

11.  Ég l i se  Sa i nt-Ma r t i n  e t  Sa i nte-
Adèle  à  Or p-le- Gra nd

12 .  Ég l i se  Sa i nt-L au rent  à  
Dongelberg ,  c roi x  de  Ma lte

13.  Chapel le  Sa i nt-Jea n Bapt i s te  
à  Huppaye ,  a nc ien ne 
com ma nder ie  de  Cha nt ra i ne

14 .  Pla n du prem ier  n iveau de  
la  tou r  de  l ’ ég l i se  Sa i nt-
Ba r t hé lemy à  Z ét r ud-Lu may
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