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AVANT.PROPOS

Le Cercle Arch€ologique de Sclayn (C.A.S.) avait ouvert en l98l deux tran-

chdes paralldles sur la place du village. Elles avaient permis de d€couvrir des vestiges

mobiliers attestant une occupation m6rovingienne ainsi que divers restes de cons-

tructions (M. Delis6e et P. Mathot, l98l).

Afin de pr€ciser la relation entre les murs et les documents mdrovingiens autant

que pour connaitre la nature de cette installation du haut Moyen Age, une premidre

campagne de fouilles a 6t6 entreprise en collaboration entre le C.A.S. et I'Universit6

de Lidge (C.I.R.A.). Elle s'est d6roul6e du 28 juin au 30 juillet 1982 et a pu bdn6fi-

cier, outre de I'aide des 6tudiants lidgeois et des membres du C.A.S. , de I'appui

efficace de I'Administration communale de la Ville d'Andenne sans I'intervention

de laquelle aucune recherche n'aurait pu ddbuter. Il est particulidrement ldgitime de

souligner la parfaite compr6hension dont a fait preuve cette Administration, et sur-

tout son bourgmestre, Mr. Eerdekens, vis-d-vis des probldmes auxquels sont con-

front6s les archdologues sur le territoire de la Ville.

Marcel OTTE et Maurice DELISEE

Pl. l. Site de Sclayn : situation g6ographique et relief de la r€gion.
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Pl. 2. Figure l. Extrait de la carte de Ferraris (1771-1778) (T8, Andenne 136, I et2)
Figure 2. Agrandissement de I'extrait figur€ ci-dessus: agglom€ration de Sclayn
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Pl. 3. Figure l. Extrait du plan POPP (30 ddcembre 1850)
Figure 2. Extrait cadastral de I'agglom€ration de Sclayn.
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1. METHODES

Les premiers sondages dtablis en 1982 (SDl et SD2) ont 6t6 dispos6s, tenant compte des fouilles
pr€c€dentes, de fagon ir recouper les structures essentielles et d observer leurs liaisons avec les d6pOts
arch6ologiques.

Les sondages ult6rieurs (SD3 e SD6) ont 6t6 trac6s d mesure de I'avancement des travaux en fonc-
tion des nouveaux probldmes posds et de la disposition la plus ad6quate pour les r6soudre.

Une partie des bermes sdparant les sondages a 6td finalement fouill6e de manidrg d vdrifier les rela-
tions stratigraphiques, i compl6ter la rdpartition en plan et d documenter chaque niveau en matdriel
mobilier.

Les couches d'6boulis ont 6t6 travaill6es au piochon et i la truelle, en rdcoltant des 6chantillons
des matdriaux dont elles 6taient form6es. Les surfaces d'occupation ont eft degagees horizontalement
puis nettoy6es pour observer la disposition des objets et s'assurer du processus de formation. Suivies
sur une grande 6tendue, de sondage en sondage, elles ont en outre permis de d6celer des structures
secondaires (alignements de blocs, nappes cendreuses, pieux) et de mettre en relation diffdrents 616-
ments architecturaux. Le sddiment de ces niveaux a 6t6 tamis6 (maille: 2 mm).

Outre I'examen des relations stratigraphiques entre d6p0ts et structures, I'observation des coupes
et de la composition des couches a permis d'approcher la cause de leur origine: apports naturels, rejets
de construction, d'occupation, de d€molition. De plus, les 6l6ments h6t6rogdnes contenus dans ces
d6p0ts ont indiqu6 des relations avec des structures en 6l6vation non jointives (blocs de murs effon-
drds) ou avec d'autres d€pOts reconnus ailleurs (argiles, sables ou chaux transport6s).

Le levd topographique, r6alisd par Fr. Tilkin, a 6t6 effectud au thdodolite i partir de points mat6-
rialisds sur les monuments anciens (6glise, presbytdre). Le plan g€n6ral a 6t6 dressi d I'aide de repdres
marquds sur les murs (num€rotation sur le plan pl. 4) qui ont ensuite servi de base d l'€tablissement de
plans plus d6taill€s.

Les lev6s stratigraphiques ont 6t6 rdalisds soit par Fr. Tilkin, soit, i titre d'exercice, par les 6tu-
diants encadr6s par les membres du C.I.R.A.

Marcel OTTE.
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Pl. 4. Implantation de la fouille par rapport aux bitiments actuels et profil de la place suivant AB.
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P1.5. Plan de la fouille. Situation des tranch€es (198l),des sondages,des coupes (1982) et des principales structures d€ga-
g6es.
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2. pRocEDEs ropocRApHreuns: pLANIMnrnrn ET ALTrMErnrn

Aprds avoir 6tabli sur le site les limites des zones i d6caper en surface et ainsi d6fini les parties sus-
ceptibles de n6cessiter un relevd en fin de fouille, nous avons proc6d6, d I'aide de clous et de peinture, i
l'implantation au sol de cinq repdres de stationnement (Pl. 4 et 5: St.). A partir de ceux-ci, d6termin6s
et choisis en fonction des 6l6ments i relever, nous avons effectud le relevd planim€trique de points par
le principe du rayonnement, mesure d'angles et de distances, d I'aide d'un th6odolite et d'un d6camd-
tre, ceci en vue de l'6tablissement d'un plan situant les vestiges exhum6s dans leur contexte actuel: les
habitations, l'6glise, les voies de circulation, les limites de la place.

Simultandment, la planim6trie des bases de stationnement 6tait r6afsee, par la m6thode du chemi-
nement ferm€ ou polygonal, faisant appel aux m€mes mesures et instruments.

Nous avons dgalement appliqu6la technique de mesure des distances par stadim6trie ld of le trafic
de la voie nationale rendait impossible I'emploi du ruban 6talonnd et ori une grande pr6cision ne
s'imposait pas.

Les points d respecter rigoureusement furent ddfinis par des mesures d'angles uniquement, le prin-
cipe de I'intersection donnant un rdsultat avec faible tol6rance d'6cart.

L'altim6trie fut entreprise par cheminement et rayonnement, d I'aide d'un niveau d lunette et
d'une mire gradude en millimdtres, ir partir d'une borne I.G.M. situ6e sur le parvis de l'6glise et d'alti-
tude connue, soit + 80,00 mdtres.

Un profil g6ndral, de direction N.S., du site actuel fut 6tabli et une borne de r6f6rence de nivelle-
ment fut implant6e prds de la fouille. Lors de la fouille, les limites importantes et les directions des
structures devant rester en place furent marqudes de points num6rot6s d la peinture ind6l6bile. Par rap-
port d ces points, nous p0mes alors en situer d'autres, destin€s i disparaitre, comme les limites des son-
dages, les coupes et I'axe des trous de pieux, ceci par triangulation et annotation sur croquis.

Les repdres num6rotds furent relevds en altimdtrie et planim6trie en fin de campagne d partir de
stations proches et offrant les meilleures possibilit6s de vis6e.

Nous avons employ6 la m6thode de calcul traditionnelle, c'est-ir-dire la conversion de coordon-
n6es polaires et d'intersection d'angles en coordonn6es rectangulaires offrant plus de facilitd pour
l'6tablissement des divers plans rdalisds, suivant leur fonctioh,'d des 6chelles diff6rentes.

Francis TILKIN
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3. COMPTE-RENDU DE FOUILLES

Sondage 1. Sous les couches de grenailles formant assise au tarmac, des blocailles calcaires m€l6es
A de la chaux et d du sable, fortement tass6es, correspondaient au niveau d'arasement d'un premier
mur (Ml), de direction SE/NO, de 85 cm d'dpaisseur et traversant tout le sondage. Ml 6tait fait de
blocs calcaires irr€guliers et volumineux (10 x 25 cm environ de surface parementde), mal dquarris,
grossidrement rejointoy6s, m€me dans la partie correspondant i son ancienne 6l6vation dont deux d
quatre assises €taient encore conserv€es. Une fondation (4 i 5 assises) formait ressaut d la base.

De part et d'autre, des fosses rdcentes traversaient ces €boulis sup6rieurs (couches 1,2 et 5 de la
coupe l); elles dtaient toutes combl6es de d6blais argileux et deux d'entre elles (cOtd nord-ouest) conte-
naient une sdpulture en pleine terre (T2 et T3; coupe 3, no I et 3).

Sous ces dboulis dam6s, apparemment li6s au nivellement de la place, se trouvait une concentra-
tion de blocs calcaires dquarris, m€l€s i de la chaux et d du sable, correspondant probablement, d'aprds
le module des blocs, d I'effondrement de Ml (n' 7 de la coupe I et no 4 de la coupe 3).

On trouvait alors, superposde d des dboulis calcaires de plus petites dimensions noy6s dans du
mortier et du sable, une surface correspondant i une lentille argileuse li6e d Ml et apparaissant comme
un sol dam6 (couche 3 des coupes I et 3).

Par leur composition (petits blocs calcaires d6bitds et mortier), les couches sous-jacentes (4A et
4C) semblaient correspondre aux rejets de construction de Ml. Le niveau argileux (coupe l, no 3), en
relation avec le ressaut de fondation de Ml, appartiendrait d la premidre phase d'utilisation de celui-ci.
Dans les 6boulis, un mince niveau intercalaire correspondrait d une phase de travail (couche 4B).

Par-dessous, une couche avec ddchets cendreux (charbons de bois et terre cuite) 6tait formde de
fines strates agglomdrdes et contenait un mat6riel mobilier mdrovingien, toujours dispos6 i plat:
tessons, verre, ossements. L'aspect pris aprds nettoyage par le sommet de cette couche 6voquait bien
une surface tassde par I'occupation (couche 8 des coupes I et 3).

Cette structure feuilletde se poursuivait au sommet du ddpOt argileux sous-jacent (couche 9) qui,
plus bas, devenait totalement st6rile (sondage jusqu'd I m).

Au travers de la couche argileuse et venant du niveau cendreux,. trois trous cylindriques ont €t6
observ6s de part et d'autre de Ml (coupe l). Ils pourraient correspondre, par la forme de la section lon-
gitudinale, i I'empreinte de poteaux disparus.

Au SE de M1, cette succession €tait partiellement d€truite par des remaniements rdcents, peut-€tre
li€s i I'amdnagement de la route actuelle.

Sondage 2. Une stratigraphie analogue y fut rencontrde. Un niveau d'arasement, dquivalent d
celui du sondage l, recoupait le sommet d'un second mur presque paralldle (M2) et de composition
comparable (e 5,30 m vers le nord). La couche d'6boulis provenant de M2 (couche l; coupe 2, n" 2)
comblait I'espace du cOtd sud, sym6trique de celle de Ml. Par-dessous, deux niveaux argileux, horizon-
taux et tass6s, interpr6tds comme des sols, se retrouvaient plus nettement encore que dans le sondage
Sl. Ils 6taient superposds aux m€mes ddchets de construction (couches 2 et 4 de la coupe 2) qui pou-
vaient Otre, ici, mieux interpr6t6s: la couche infdrieure se juxtaposait au ressaut de fondation de M2,
confirmant la liaison du sondage 2 au sondage l; la seconde se trouvait clairement li6e i un petit mur
de refend de direction NO -SE (M3) dont deux assises dtaient encore conservdes. Ce mur avait un plan
en L et 6tait form6 seulement de deux parements jointifs entre Ml etM2 (4O e 45 cm d'6paisseur) et
d'un seul parement accol6 i M2 dans I'autre partie (35 cm). Aprds son d6montage, on a retrouvd le sol,
ne e M2, parfaitement conservd et sur lequel M3 6tait simplement pos6, montrant que la construction d
laquelle il appartenait ne pouvait avoir eu d'importante fonction architectonique.

l 2



Difffrentes petites fosses traversaient ces ddpOts, chacune recouverte par un des sols. L'une d'elles
6tait la trace de la tranchde de fondation de M2 (coupe 2, n" l4). Comme dans le sondage l, un mince
niveau argileux traversait les rejets de construction (coupe 2, n" l9). Sous ces.rejets, on retrouvait la
couche cendreuse, nettement plus ddveloppde vers le sud-est. Elle s'6paississait en fait dans une cuvette
am6nagde au sommet des argiles et limitde par un alignement de blocs calcaires br0l6s sur place.
L'argile du fond et de la bordure de cette cuvette avait €galement subi une combustion qui I'avait rub6-
fi6e et cuite sur place. Le remplissage de la cuvette 6tait fait de cendres blanches finement stratifides, de
charbons de bois, d'ossements et de c6ramique dont un gobelet complet, €cras€ sur place, l'ouverture
vers le bas (pl. 13, fig. 3).

Un trou cylindrique, ir travers I'argile, apparaissait dans I'angle sud-est, approximativement alignd sur
ceux observds dans le sondage l.

Au sommet de I'argile, de fines strates assimilables i de minces niveaux d'occupation contenaient
engore du matdriel c€ramique et osseux d'€poque m6rovingienne (sondage 2, couche 8; coupe 2,
no l7) .

Enfonc6e au sommet de cette argile, une magonnerie r€gulidrement aras€e et nivel€e passait sous
M2 pour s'dtendre vers le nord-est de faqon continue (M4). Il pourrait s'agir de I'arasement d'un mur ou
d'un sol magonn6. La superposition de la couche cendreuse noire montrait bien son lien avec I'occupa-
tion mdrovingienne.

Sondage 3. Limite i une tranchde de I m sur 2 m, il6tait destin6 d v6rifier la direction de M2, sa
longueur 6ventuelle et sa liaison avec M3. Si I'on a bien retrouv6 M2, avec le m€me appareil et une
direction sensiblement identique, la liaison avec les structures suppos6es intdrieures (c'est-i-dire vers le
sud) n'a pu €tre contr6lde. Le parement mdridional a €td recoupd par I'installation d'une fosse de
sdpulture de direction est-ouest, sans autre pr€paration (Tl).

Du cOt€ nord, M2 reposait clairement sur la suite de la magonnerie arasde ddcouverte dans le son-
dage2 (M4). Celle-ci venait joindre, ir I'extr€me limite du sondage, le parement occidental de direction
nord-sud, dgalement recoupd par M2 (M7).

Dans les coupes nord et est, toujours ir I'extrdmitd du sondage, apparaissait un sol de b€ton rose
coul6 sur un lit de blocs calcaires et clairement superposd d M4 et M7. Pour autant que I'on puisse en
juger dans cette extr6mit6 de coupe, ce sol correspondrait au niveau d'occupation de M2, face nord (cf.
sondage 5) et serait li6 au ressaut de fondation de M2. Nous aurions ainsi les deux formes d'amdnage-
ment de sol en relation avec M2: surface d'argile rapportde sur les ddblais et tass6e, vers le sud; surface
b6tonnde pos6e sur blocailles de chant, c0t6 nord.

Sondage 4. Situ6 i I'extrdmit6 mdridionale de l'ancienne tranchde (Tr.2) des fouilles du C.A.S. en
1981, il fut ouvert pour connaitre les relations chronologiques entre Ml et un mur de direction nord-
sud d6crit lors de ces travaux et entre celui-ci et les niveaux reconnus dans le sondage l.

Ce mur de direction nord-sud fut effectivement retrouv6 (M5) mais sa relation avec Ml 6tait
d€truite. Par contre, il semble bien, autant d'aprds les observations prdcddentes que par I'altitude des
assises encore conservdes (au-dessus de la couche d'occupation de Ml), que ce M5, bien que clairement
antdrieur, n'ait pas 6t6 recoupd par Ml mais ait encore 6t6 utilisd en 6l6vation.

La coupe est du sondage 4 a permis de retrouver la couche d'occupation de Ml (c6t€ nord) sdpa-
rant les d6blais de construction des d6blais de ddmolition. Les niveaux sup6rieurs dtaient travers6s par
la fosse d'une tombe d'enfant (T2). Plus bas, recoupde par Ml, se trouvait la couche cendreuse au
sommet des argiles, disposde cette fois sur un empierrement sommairement am1nag6. Aucune liaison
6vidente n'a cependant pu Otre 6tablie entre ces occupations anciennes et le mur de direction nord-sud.
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Celui-ci, trds diff6rent de Ml et de M2, 6tait fait de petits blocs calcaires r6gulidrement dquarris et dis-
posds en assises parfaitement horizontales (dimensions des blocs : 14 x 8 en moyenne; largeur du mur:
5l cm; hauteur des assises: 11,33 en moyenne).

Vers le sud-est, I'arasement de M5 6tait en partie recouvert par une importante magonnerie dislo-
qu6e, faite de sable jaune et de blocs 6quarris, qui comblait par ailleurs tout le reste du sondage, entre
M5 et la coupe ouest.

Sondage 5. Trac6 ir I'autre extr6mit6 de I'ancienne tranchde no 2, il avait pour but de rdv6ler la
longueur et la direction de M5, sa relation chronologique avec M2 (suppos€ contemporain de Ml) et sa
liaison avec une des couches ddfinies dans le sondage 2, puisque le sondage 4 n'avait rien indiqu6 d cet
6gard.

La liaison avec M2 6tait, elle aussi, malheureusement d€fruite. Cependant, on pouvait se rendre
compte, comme dans le sondage 4, que M5 n'avait pas 6td recoup6 d la hauteur de M2 et que, au-deld
de M5, vers le sud-est, M2 ne se poursuivait pas. L'hypothdse d'une r6utilisation de M5 dans un bOti-
ment contenant aussi M2-Ml se trouvait ainsi renforc6e.

Une liaison importante fut pourtant fournie, d'une manidre indirecte, par le sondage 5. Les parois
nord-est et nord-ouest du sondage, conserv€es intactes sur environ 50 cm de largeur chacune, permettaient de pas-
ser de la stratigraphie li6e e M2 e celle en relation avec M5: la couche d'occupation de M2 se trouvait
superpos6e au ressaut de fondation et venait recouvrir en partie le parement de M5. Par contre, le
niveau cendreux m6rovingien, recoup6 par M2, semblait en liaison avec l'utilisation ou la destruction
de M5, le sommet de I'argile 6tant apparemment li6 d sa construction (coupes l0 et ll).

La mOme masse d'6boulis sableux incorporant des blocs calcaires se trouvait, comme
dans le sondage 4, au-deld de M5 vers I'ouest et en recouvrant en partie I'arasement.

Sondage 6. Situd d I'est du sondage l, il 6tait destin6 d contr6ler la s6quence reconnue
dans le sondage 3 et en particulier la relation chronologique entre Ml et M7.

Celui-ci fut effectivement retrouvd,
reconnu dans le sondage 3, attestant la
mOme appareil.

La liaison avec Ml n'6tait pas trds nette car plusieurs fosses r6centes (dont deux de
s6pultures: T4 et T6) avaient tronqu6 la s6quence et ddtruit partiellement Ml. Ndanmoins,
par I'examen de la superposition des diff6rents mortiers rest6s au moins sous forme de lits
continus, on peut conclure que Ml, comme M2, recoupait M7 en s'y superposant et qu'il
€tait de plus doubl6 d'un parement, c6t6 nord, rappelant M3 greff€ sur M2. Une mince cou-
che d'occupation, apparemment li6e e Ml, recouvrait d'ailleurs I'arasement de M7.

Plus bas, la couche cendreuse contenant le mat6riel mdrovingien fut retrouv6e au som-
met de I'argile. Les perturbations ne permettaient pas de certifier son lien avec M7, pourtant
trds probable. Au sud de Ml, une fosse contenait un mat6riel mddi€val (Andenne I/IIA). Par-
dessous, I'argile en place pr6sentait de nouveau un trou cylindrique comme dans les sonda-
ges I et 2.

Berme entre le sondage 2 et le sondage 3. Limit6e au c0t6 nord de M2 (environ 50 cm de
largeur), cette fouille a permis de vdrifier I'extension et la continuitd de la magonnerie sous-
jacente i la couche cendreuse (M4).

Dans la coupe nord qui joignait ainsi celle du sondage 2, on a pu suivre le sol b6tonn6
installd sur un lit de blocs sur chant dont la disposition stratigraphique correspondait, vers

rigoureusement align6 sur le parement occidental
longueur de ce mur ancien, paralldle a M5 et de
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I'ouest, i la couche d'occupation mise en relation, dans le sondage 5, avec le parement nord
de M2.

Berme entre le sondage 2 et le sondage 5 (nord de M2). La liaison pr6c6dente fut mat6-
rialis6e jusqu'au contact avec M5, ce qui permit d'obtenir une coupe septentrionale com-
pldte. La couche cendreuse, superposde e M4, 6tait ainsi mise en relation directe avec la
couche d'occupation li6e, vers le sud-ouest, e M5.

Dans I'argile sous-jacente, on a reconnu les fines strates d'occupation contenant le
mobilier mdrovingien ainsi que le reste d'un alignement de pierres apparemment identique
ir celui mis au jour dans le sondage 2.

Berme entre le sondage 2 etle sondage 5 (sud de M2). Chacune des couches, bien individualis6es
grdce i la sdquence du Sondage 2, a pu Otre ddcapde horizontalement pour dtudier la disposition des
vestiges.

Les blocs effondrds (couche 2 de la coupe 2) semblaient bien provenir de M2. Les sols
argileux ont €ti suivis jusqu'au contact avec le parement. Des traces de rubdfaction sont
apparues sur le sol inf6rieur. Les blocs sous-jacents provenant des rejets de construction
6taient dispos6s horizontalement, une face plane vers le haut, pour former assise au nivelle-
ment par l'argile.

Les surfaces d'occupations m6rovingiennes 6taient sp6cialement apparentes: cou-
ches cendreuses et sommet des argiles. Le reste de la structure de combustion a ainsi 6t6
dlgagfle.

Berme entre le sondage 1 et le sondage 4. La fosse contenant la tombe d'enfant a 6tE
fouill6e dans les niveaux sup6rieurs. Les niveaux d'occupation li6s e Ml ont 6t6 suivis sur
toute la surface; on a pu ainsi mieux comprendre leur relation et leur disposition. Comme
dans la berme entre le sondage 2 et le sondage 5, les d6chets de blocs 6taient dispos6s en
lits horizontaux formant assises aux sols.

La couche m6rovingienne, contenant I'empierrement reconnu dans le sondage 4, pr6-
sentait une surface particulidrement bien conserv6e, durcie et plane; elle contenait les
charbons de bois, restes cdramiques et osseux. Plusieurs fines strates, toutes aussi r6gu-
lidres et bien conserv6es, lui faisaient suite jusqu'au sommet de l'argile.

La section op6r6e par Ml y 6tait spdcialement nette.

Marcel OTTE, Francis TILKIN,
Maurice DELISEE. Pierre MATHOT et Catherine PETERS
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Pl. 10. Vue en plan des sondages 2,3 et 5.
M2 recoupe M4 et M7 et s'appuye sur M5. M3 forme un coude et s'appuye sur M2. Un joint apparalt dans la
magonnerie de M2 qui recouvre le parement est de M5.
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4. RECONSTITUTION

En tenant compte de toutes les r6serves apportdes plus haut dans la prdsentation des observations,
on peut, i titre d'hypothdse, proposer la reconstitution suivante oi se trouvent li6s, provenant de cha-
que sondage, i la fois les ddp6ts archdologiques (composition, nature, disposition, r6partition), les res-
tes de murs avec leurs assises et les structures moins nettes (fosses, <<trous de pieux>>, foyer).

Les deux murs no 5 et 7 sont apparemment les plus anciens dans les sondages ouverts en 1982
puisqu'ils sont recoupds ou recouverts par les autres. Ils semblent €tre contemporains entre eux car ils
sont paralldles, de m€me technique de construction, de m€me mat6riaux et de mOmes modules de blocs.
Ils sont en outre li6s aux deux couches actuellement les plus anciennes : sommet des argiles et niveaux
cendreux. Il est donc vraisemblable que leur utilisation, sinon leur construction, appartienne d cette
dpoque (cf. Conclusion).

L'alignement des trous cylindriques dans I'argile, approximativement de m€me direction et dans
la m€me position stratigraphique, pourrait leur etre contemporain.

D'autres structures sont li6es d M5/M7 : la magonnerie nivelde dans les sondages 2 et 3 (M4),
interpr6t6e comme le soubassement d'un sol ou d'une paroi, la structure de combustion avec la surface
de terre cuite et la bordure de blocs de pierres chauff6es.

Les rejets de construction utilisds comme soubassements aux sols des bdtiments ultdrieurs ont 6td
6pandus directement sur cette surface d'abandon bien que, d'aprds la c6ramique, ces 6l€ments nou-
veaux leur soient de loin postdrieurs. Deux murs (Ml et M2), approximativement paralldles, sont alors
install6s. Par leur disposition, leur mode de construction et leurs relations stratigraphiques, ces deux
6l6ments nous paraissent contemporains. Tracds perpendiculairement aux deux pr6c6dents, ils recou-
pent clairement celui de I'est (M7) mais semblent s'appuyer sur M5 d I'ouest, dont on aurait alors con-
serv6 l'6l6vation.

Un sol b6tonn6 s'amorce d I'extr6mit6 septentrionale des sondages, comme s'il s'agissait de la par-
tie int€rieure d'un b6timent limite par M2. Des sols argileux joignent par contre M2 a Ml : I'infdrieur
directement sur le niveau de construction, le supdrieur li6 i un rdam6nagement au cours duquel M3 fut
installd. Des fragments de tuiles prises dans les remblais inf€rieurs proviennent sans doute du b0timent
de haute dpoque (M5, M7). Les traces de combustion dans ce remblai sont trop localis6es pour sugg6-
rer un incendie et tdmoigneraient plutOt d'aires de pr6paration de mortier.

Le volume pr6serv6 entre ce dernier sol et le niveau d'arasement de MllM2 fut combl6 par leurs
d6chets d'effondrement ou de construction.

Les d6p0ts nivelant la place par la suite ont, d leur tour, 6t6 traversds par la s6rie d'inhumations en
pleine terre qui, recoupant toutes ces structures, montraient bien leur disparition en surface, voire
I'oubli de leur pr6sence.

Vers le sud, les amdnagements dus aux travaux de voirie ont perturb6 cette stratigraphie, recou-
pant les dboulis sup6rieurs et am6nageant de grandes poches combl6es d'argile rapport€e.

Marcel OTTE
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Pl. ll. Poterie m6rovingienne : c6ramique commune.



5. CERAMIQUE MEROVINGIENNE

La cdramique 6tudi6e ici fut mise au jour lors des fouilles effectudes en l98l par le C.A.S.(Cercle
Arch6ologique de Sclayn) ainsi qu'au cours de la campagne de 1982 exdcutde en collaboration par le
C. I .R.A.  e t  le  C.A.S. .

Elle provient soit de la couche cendreuse li6e i M5 et M7, (cf. ci-dessus) et rencontr6e dans les son-
dages no 1,2,4, 5 et 6, dans les bermes entre 52 et 55, et entre Sl et 54, soit du sommet des argiles sous-
jacentes. La localisation des tessons d6couverts dans les tranch6es I et II est beaucoup moins pr€cise.
Nous {tudierons cependant les vases d€gagds en 1981 qui nous paraissent nettement m6rovingiens,
puisque certains fragments se remontent i d'autres de la campagne 1982.

La c6ramique, r6partie sur toute la surface d6gag6e, pr6sentait cependant une plus forte concen-
tration dans la r6gion du < foyer > d6couvert dans le sondage 2. Certains vases prdsentaient une aire de
dispersion assez vaste (par exemple les fragments du vase de la pl. 14, fig. 2 furent ddcouverts dans 52,
55, dans la berme entre 54 et Sl et dans la Tr. II). Par contre, d'autres semblent avoir €td cass6s ori on
les a trouv6s, comme le gobelet (pl. 17 fig. l) d6couvert renvers6, 6clat6, sur le << foyer >> du sondage 2.

N'ayant pas 6t€ retrouv6s dans des tombes, comme souvent, mais bien, semble-t-il, sur un site
d'habitat, les vases de Sclayn ne sont jamais intacts. Nous n'avons pu reconstituer qu'un seul vase
entier, trois profils et des profils partiels. Cette c6ramique prdsente un large dventail de pdtes, de for-
mes et de d6cors.

Les pfltes et les formes
Diffdrentes qualit6s et 6paisseurs de pdtes, ainsi que leur type de cuisson, permettent de r6partir la

cdramique en plusieurs groupes :
l. la c6ramique commune, i pAte relativement grossidre et 6paisse, sans d€cor.
2. la c6ramique fine, i cuisson oxydante, parfois d6cor6e,
3. la c6ramique fine, A cuisson r6ductrice, presque toujours ddcor6e.

1. La c6ramique commune
Les pdtes sont gdndralement dures, assez grossidres, avec un ddgraissant, lithique ou de chamotte,

apparent. De cuisson souvent irr€gulidre, la pdte et les surfaces du vase sont rarement de couleur uni-
forme. Un fond de tdle notamment (pl. ll fig. l) pr6sente en surface, comme dans l'dpaisseur de la
pflte, des diff6rences de coloration allant du blanc au noir. Le vase, dont le fond est trds 6pais et porte,
trds marqu6es i l'intdrieur, les traces du tournassage, a subi une cuisson trds intense aprds cassure. Des
vases de ce type pourraient trds bien avoir servi d la cuisson des aliments.

De cuisson oxydante, les tessons r6colt6s sont gris ou beiges; parfois, ils prennent une teinte
rouge, allant jusqu'au rouge brique.

Un seul profil a pu €tre reconstitu6 dans cette catdgorie. Il s'agit d'un mortier (pl. ll fig.2.). Sa
forme g6n6rale est celle d'une tdle aux parois ldgdrement bomb6es, au rebord inclind vers I'ext6rieur.
En plusieurs endroits (au moins trois, d'aprds les fragments conserv6s), un ddversoir est am6nag6 : la
ldvre s'6crase sur environ 2 cm et deux pastilles de terre appliqudes encadrent cet espace. La surface
intdrieure du vase est rendue abrasive par de petits fragments de quartz m6lang6s i la pdte. La pdriode
mdrovingienne offre peu de points de comparaison d ce genre de vase. Un rapprochement avec le type
Dl6b de Bohner le classerait dans la pdriode IV (VIIe S.).

Plusieurs fragments de fonds d'urnes ou de tdles, 6pais et ldgdrement concaves, ont 6t6 d6couverts
{galement (pl. I I fig. 3,4). L'un d'entre eux (fig. 5) montre une l6gdre cardne. Tous ces fonds peuvent
€tre class6s dans le type D de B0hner mais le manque de renseignements concernant la forme de la par-
tie supdrieure de ces vases emp€che toute datation. Deux fragments d'anses de cruches (pl. 13, fig. I et
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2) sont les seuls dl€ments attestant la pr6sence de celles-ci. Aucun fragment de panse, de fond ou de bec
n'a 6tE retrouv6.

Un dernier vase ir classer dans.cette cat6gorie est une dcuelle en pAte blanche d surface noire (pl.
I l, fig. 6). Sa ldvre est droite, sans rebord et sa panse l€gdrement bomb6e, sans cardne. Nous ne poss6-
dons pas sa base; peut-€tre avait-elle un l6ger pied, comme d Brebidre (Demolon, 1972, C 24-26) ou ir
Merlemont (Wautelet, 1967 , T .X) ou comme le vase du type D I 8 de B0hner, auquel on peut le compa-
rer, dat6 du VIIe S.

Cette c6ramique commune comprend encore de nombreux fragments ne permettant pas d'6bau-
cher une forme. Les vases ne portent, apparemment, aucune ddcoration.

2. Lt c6ramique fine i cuisson oxydante
Ce groupe est repr6sentd par une c6ramique d pite rouge brique, avec ou sans engobe, ou d pdte

trds claire avec un engobe rouge. La texture des vases est trds fine et le d6graissant n'apparait plus i
I'eil nu. Certains sont trds durs, d'autres plus friables et leur engobe mal conserv€.

La forme dominante est celle d'une coupe ou dcuelle ir cardne plus ou moins marqu6e dans le haut
de la panse que J. Al6nus-Lecerf (1978, p.62\ appelle <plats d haut bord>. Nous en poss€dons au
moins 9 exemplaires repr6sent6s par de petites fragments de bords dont 4 portent un d6cor. Ces vases
semblent tous appartenir au m€me type malgr6 de l6gdres diffdrences dans l'inclinaison du bord et
I'importance du ressaut de la cardne.

Un seul, dont nous poss6dons le profil complet (pl. 12 fig. l), se distingue du groupe. Son bord
est trds court, l6gdrement concave et inclin6 vers I'extdrieur. Son pied n'est pas droit mais l6gdrement
€vas6 et sa base est plate, grav6e d'un motif en croix dont nous ne connaissons pas la signification et
qui se retrouve dans Bohner d la base d'une coupe (pl. 3 type Dl) et d la base d'un vase biconique (pl. 2
type B3b). On a retrouv6 des formes proches d Folx-les-Caves (Al6nus, 1963, T l6), d Huy-Batta (Wil-
lems, 1973, frg, 14/14, l8/3, I9A/7), ir Rosmeer (Roosens, 1976, T 59) et d Hamoir (Al6nus-Lecerf,
1975, T156) ori ces vases sont dat6s du VIIe S.

L'6cuelle de la pl. 12 fig. 7 ., avec son bord l€gdrement rentrant et ddcor6, se rapproche d'un vase
deHuy-Batta(Wil lems,1973, f ig.8/10)d€cor66galementhlaroulettedanslapart iesup€rieuremais
qui n'est pas pr6cisement datd (le four est date des environs de 700).

Le groupe d'6cuelles restantes (fig. 2, 3, 4, 5,6) appartient vraisemblablement i la pdriode IV de
Bdhner (type C). On peut retrouver des comparaisons d Folx-les-Caves (Al6nus, 1963, Tl4), e Hamoir
(Al€nus-Lecerf, 1975, T 45) ori les vases sont dat6s du VIIe S., i Str6e (Brulet, 1970, fig. 63), e Fleurus
(Bru let ,  1970, f ig  105,7)etsur toutdHuy-Bat ta(Wi l lems,  1973, f rg .8/ le l l , f ig .  14/10 e14) ,ot i i ls
sont dgalement dates du VIIe S.

Une autre {cuelle entre dans cette cat6gorie de c6ramique i cuisson oxydante : il s'agit d'un flat
d collerette (pl. 12, fig. 8) dont la surface rouge, lisse et brillante, ir I'int6rieur comme ir I'ext6rieur du
vase, imite la sigillde romaine. La pite est trds fine, trds dure et a subi deux cuissons
successives : r6ductrice puis oxydante. La collerette est courte et tombante. D'autres plats de ce type
ont 6t6 retrouv6s en contexte m6rovingien, notamment i Haillot dans un contexte datd de la2e l/2 du
Ve S. (Breuer, L957, T IV) ori la collerette est un peu plus longue et i Hamoir (Al6nus-Lecerf, 1975,7
23, T 186)ori elle est plus importante et horizontale. D'aprds J. Al6nus-Lecerf (1978, p. 63), < peu fr6-
quents dans les tombes mdrovingiennes, ces plats semblent, en Belgique, principalement repr6sent6s
dans la rdgion namuroise ori ils s'intdgrent d des dotations datables des Ve et VIe S. >> Or, nous sommes
ici aussi dans la rdgion namuroise.

La forme biconiqire n'est repr6sentde que par un seul vase i cuisson oxydante. Cette forme est
sugg6rde par deux fragments d6cor6s d la molette (pl. 14 fie. 5).
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Pl. 14. Poterie m6rovingienne. Figures I dr 4. C€ramique fine i cuisson r6ductrice.
Figure 5. Vase biconique d cuisson oxydante.



3. C6ramique fine i cuisson r6ductrice
C'est dans ce chapitre que figure le seul vase complet que nous ayons trouv6. Il s'agit d'un petit

gobelet biconique (pl. 13 fig. 3, pl. l7 fig. l) 6cras6, ouverture vers le bas, au-dessus du << foyer > du
sondage 2. Tous les fragments ont 6td r6colt6s et le vase a pu Otre remont6. La pdte est fine, claire et la
surface noire, liss€e, est parsemde de cupules dues au feu. La forme du gobelet est simple, 6lanc6e,
biconique, au bord droit, soulignd d'un bourrelet. Cinq sillons tracds au peigne ornent la panse juste
au-dessus de la cardne. Quelques fragments d'un second gobelet d peu prds identique et de mOme fabri-
cation ont permis de reconstituer son profil (pl. l3 fig. 4). Nous n'avons pas trouv6 de forme vraiment
semblable dans la classification de B0hner. Des gobelets de ce type ont 6t€ trouv6s d Folx-les-Caves
(Aldnus, 1963,T I, T l6) ori ils sont situ6s dans la p6riode IV de Bohner (VIIe S.) et d Hamoir (Al6nus-
Lecerf, 1975, T 127 ,T 137) of ils portent un d6cor d la molette et sont dat6s de la ldre moitid du VIIe S.

Une s6rie de vases biconiques se rapproche du type B3b de Bohner (550-VIIe S.). L'un d'entre
eux, de petites dimensions (pl. l3 fig. 5), dont la forme a pu €tre partiellement reconstitu6e, a une pdte
fine, beige-rose, dure et une surface noire, trds brillante. Il est trapu et sa cardne semble surbaiss6e. Le
bord rentre dans le prolongement de la panse; un bourrelet ourle sa ldvre, un autre souligne le col. Il est
d6cord d la roulette dans la partie supdrieure de la panse et deux sillons en marquent la cardne. Cette
forme trapue i cardne surbaissde et ce d6cor se retrouvent dr Hamoir (Al6nus-Lecerf, 1975,T 14) avec
toutefois un col 6vas6. Class6 dans les vases ( moddrdment 6lanc6s >, il est datd entre 575 et625.Un
autre vase lui ressemble, dont nous n'avons que la partie sup6rieure, de petite taille dgalement, moins
brillant et d6cor6 au peigne (pl. 13 fig. 6).

Deux vases de plus grande taille font aussi partie de ce groupe dat6 de la fin du VIe ou du VIIe S.
L'un est gris fonc6, i I'aspect m6tallis6, au col6troit mais 6vas6, d6cor6 d la molette dans le dessus de la
panse et d'une s6rie de d6pressions horizontales sous la cardne (pl. la fig. l). L'autre est plus trapu, a le
col plus large et est dgalement d6cor6 d la molette. Sa surface est parsemde de petites cupules €clatdes au
feu comme le prelier gobelet, auprds duquel on I'a ddcouvert (pl. la fig.2).

Enfin, quelques fragments de bords (pl. 13 fie.7 ; pl. 14 fig. 3,4), trop petits pour reconstituer
une forme pr6cise, attestent la prdsence sur le site d'autres vases de ce type d cuisson rdductrice.

Les d6cors
La cdramique commune pr6sent6e dans le ler chapitre ne porte aucun d6cor. Par contre, les vases

en cdramique fine, qu'ils aient 6td cuits en atmosphdre rdductrice ou oxydante, sont presque toujours
d€cor6s.

Suivant la forme du vase, les parties d6cor6es varient. Les 6cuelles du premier groupe portent le
ddcor entre le bourrelet de la ldvre et l'6paule. Les vases biconiques ont un bourrelet plus ou moins
accentud d la base du col et parfois un ou plusieurs sillons marquant la cardne ; ils portent un d6cor
dans la partie supdrieure de la panse, souvent trac6 i la molette.

Plusieurs techniques ont 6t6 utilis6es. Des m6andres horizontaux sont tracds en creux i la base du
col d'un vase noir dont la forme ne peut €tre ddterminde (pl. l5 fig. l) et sur d'autres fragments (fig. 2)
comme i Engelmanshoven (Vanderhoeven,1977,T 7,15,25) etd Hamoir (Al6nus-Lecerf ,1975,T 7,7
242,T 243) sur des vases dat6s de la2e l/2 du VIe S. Ces m6andres sont trac6s au poingon ou au peigne
et accompagnds parfois d'un d6cor d la roulette (tig. 2).

Des traits en creux paralldles ornent parfois la cardne ou d'autres parties de la panse de certains
vases (pl. 13 fig. 3, 4, 5 ; pl. 14 fig. 5). Ces traits sont exdcutds au poingon ou au peigne. Au peigne
aussi sont tracdes les s6ries de points dispos6s en rangdes paralldles irrdgulidrement espac6es sur la panse
d'un vase biconique noir (pl. l5 fig. 6).

D'autres sdries de points, ex6cut6s i la roulette, ornent un vase biconique noir (pl. l3 fig. 5) et des
6cuelles rouges (pl. 15 fig. 3, 4, 5; pl. 12 tig. 3).
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Pl. 15. Poterie m€rovingienne : exemples de ddcors au poingon, au peigne, A la roulette et au cachet.

33



\,
7
7
l>t'

-
S
a?--
JS
v
,
=

bs

?
--

{
\

E
|J
(l

;z
A L

t a )

L .
t \

l 1

: '
1 l
, ,
l r

F a '

f !
I t
l 1
l 1
r l
a,
\li
{ '

t t

s!
--lr'

t1

!

. l

rs  ?" ;g

\
\
\
\

p

0

\
<l

\
a

. a

$* I :: o^; o^;
\ t  c r b  \  : D .;? }{"

34

Pl. 16. Poterie mdrovingienne : d6cors i la molette.



Un petit tesson semble avoir 6te ddcord au tampon (pl. 15 fig. 7), les autres sont orn6s i la molette.
Celle de la pl. 16 fig. I est la seule dont nous ayons le d6roulement complet. Trds mal imprim6, le motif
est form6 d'une succession de petits carr6s dispos6s en deux lignes paralldles altern6s avec un motif en
6toile. Ce type de molette se retrouve notamment i Merlemont (Wautelet,1967, T XXVIII, fig. 39), i
Hamoir (Aldnus-Lecerf , 1975, T 187), i Engelmanshoven (Vanderhoeven, 1977, T 14) sur des vases
biconiques de type Bl a dat6s du VIe S. alors que la forme de notre vase le rapproche plutOt du type
B3b (575-700) (cf. supra).

Le motif en dtoile apparait 6galement sur le vase biconique de la pl. 16 fig. 2 of il
alterne avec un rectangle form6 de rang6es de petits carrds. D'autres motifs du m€me genre
ornent de trds petits tessons (pl. 16, fig. 3,4) provenant sans doute de vases biconiques
d'assez grande taille. Ces ddcors peuvent par exemple se comparer avec celui d'un vase
trouv6 i FolxJes-Caves (Al6nus, 1963, T l8).

Les vases de Sclayn prdsentent encore deux types de molettes. L'une (pl. 16 fig. 5) faite
d'une succession de barres obliques formant chevrons sur col d'une 6cuelle, I'autre (pl. 16,
fig. 6) compos6e de triangles, de batons droits et obliques, et d'6toiles, figurant sur la
panse du vase biconique rouge, entour6e de traits paralldles trac6s au peigne ou au poin-
gon. Le premier motif se rapproche de vases trouv6s i Folx-les-Caves (Al6nus, 1963, T 23,
T27) et i Hamoir (Aldnus-Lecerf , 1975, T 2l- T3l) et le dernier d'un vase trouv6 aussi i Folx-
les-Caves (Al6nus, 1963, T l0). Les motifs 6labords, d€rivds du chevron simple, se retrouvent
i Hamoir i la fin du VIe et au d6but du VIIe sidcle (Al6nus-Lecerf, 1978, p. 65), tandis que les
motifs qui ressemblent aux pr6c6dents (pl. 16 fig. 3 et 4) sont situ€s, avec des rdserves,
dans la ldre moiti6 du VII" siecle.

CONCLUSIONS

En d6pit d'une grande diversit6 de formes, de pAtes et de d6cors, d'aprds les comparai-
sons que nous avons pu 6tablir avec d'autres sites et au travers de la classification de Boh-
ner, la majorit6 de la cdramique provenant des couches mdrovingiennes de Sclayn semble
homogdne du point de vue chronologique.

On peut rfsumer les principaux 6l6ments de datation de la fagon suivante :
c6ramique commune :

- mortier, VIIe sidcle (pl. ll, frg.2)
- 6cuelle, VIIe sidcle (pl. ll, fig. 6)

c6ramique fine i cuisson oxydante :
- 6cuelles, VIIe sidcle (pl. 12, fig. I e 7)

cdramique fine i cuisson r6ductrice :
- gobelets biconiques, I dre moitid du VIIe sidcle (pl. 13, fig. 3 et 4)
- vases biconiques, fin VIe sidcle, d€but VIIe sidcle (pl. 13, fig. 5 et 6; pl. 14, fig. I et2)

La chronologie des d6cors 6tant encore mal connue, il serait hasardeux de se baser sur eux pour
fournir la date de certains tessons.

L'dcuelle i collerette (pl. 12, fig. 8) en imitation de sigill6e, dat6e des Ve et VIe sidcles, d€tonne
dans I'ensemble. A cette 6cuelle, on peut associer une s6rie de petits fragments de c€ramique du m€me
type ou dont la p6te et la couleur dvoquent la cdramique gallo-romaine. Malheureusement, nous ne
pouvons reconstituer aucun profil.

La pr6sence de ces tessons permet de supposer I'existence d'une occupation plus ancienne, peut-
€tre d6jA m6rovingienne.

Les vases de Sclayn semblent faire partie d'une production typiquement r€gionale car les compa-
raisons avec des sites proches comme Huy-Batta, Hamoir et Folx-les-Caves sont souvent fructueuses.

Catherine PETERS; Maurice DELISEE et Pierre MATHOT.
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Pl. 19. Perles et fragments de r€cipients en verre m6rovingiens.
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6. DOCUMENTS MOBILIERS MEROVINGIENS

1. Objets de bronze
Une petite aiguille porte un l6ger ddcor fait de stries horizontales i la base du chas (pl. l8 fig. 3).
Une 6pingle pli6e i t€te cOnique provient de la premidre couche mdrovingienne (pl. l8 fig. 2).
Diffdrents fragments de tiges en bronze, provenant d'6pingles ou d'aiguilles, ont 6t€ ddcouverts

dans la mOme couche (Sc. P. 82. 67).
Un bouton plat d tige porte un ddcor gravd fait d'un motif stylisd en courbes emboit6es, d6riv6 du

triscdle. Il provient de la couche d'occupation de M2 (pl. 18 fig. 6) mais est probablement m€rovin-
gien : un objet analogue a 6t6 d6couvert dans la tombe 38A e Hamoir, datde de 600 e 650 (J. Al6nus-
Lecerf, 1975), un autre d Hantes-Wihdries (R. Brulet, 1975, fig. 53).

2. Verres
Diff6rents fragments de gobelets cOniques en verre fin , d bords 6vas6s et €paissis par un bourrelet

ou un enroulement, portent quelquefois un d€cor fait de lignes horizontales peintes ou grav€es. Ils
proviennent des deux couches d'occupation mdrovingienne (sommet des argiles et couche cendreuse)
ainsi que des tranch6es I et 2 (pl. 19, fig. 3, 4, 5, 6).

Deux petits fragments de verre plat (bleu et vert) proviennent de vases aux parois planes comme les
bouteilles gallo-romaines (Sc. P.82.24 et 77).

Un fragment de perle dpaisse et faite en verre opaque de couleur brun-rouge avec une glagure bleu
ciel, une incrustation en zig-zag 6maill6e et une glagure jaune sur les ar€tes (pl. 19, fig. l) provient de la
couche 5 dans la tranch6e I et pourrait dater des stades III ou IV de B0hner (1958, pl. 8. no 34), c'est-d-
dire entre 525 et 700.

Une perle i tubulure, rdalis€e par des bulbes soud€s en bdtonnet et s6pards par un bourrelet en
verre incolore, provient de la couche 8, sondage 2 (occupation m6rovingienne; pl. 19, frg. 2).Ce type a
€t6 ddcouvert i Hamoir ori la datation de 600 i 630 en fut propos€e (J. Aldnus 1978, tb 250/2.4) et
attribude au stade IV par Bohner (1958, pl. 8 no 22), soit au 7e sidcle.

3. Matiires osseuses
Un fragment de bois de cerf plat (pl. 18, fig. 4) provient de l'6l6ment central d'un peigne i doUble

rang. Il porte encore les traces de rivets de fixation (perforation et taches de rouilles) et provient de la
couche inf6rieure d'occupation m6rovingienne (SD2 ; CH. 8).

Un peigne presque complet, d un seul rang, a 6td d€couvert en l98l dans la << couche br0l6e > de
la tranch6e 2, c'est-i-dire probablement dans la seconde couche d'occupation mdrovingienne (pl. 17
fig.2, pl. 18 fig. l). La plaque centrale, dans laquelle des dents sont d6coupdes, porte un tenon sur le
bord oppos6. Les deux plaques osseuses qui y sont rivetdes portent une d6coration grav6e faite d'ocel-
les point€es. Une forme comparable a 6t6 d6couverte dans un contexte dat6 entre 550 et 700 (Ch. Wen-
dorff, 1982).

Catherine PETERS et Marcel OTTE
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7. CERAMIQUE NON MEROVINGIENNE

P16histoire

Quelques documents c6ramiques, dont un trds caractdristique, doivent dater de I'Age du fer. Ils ne
possddent pas de position stratigraphique significative. Le document cit€ ci-aprds provient des << rem-
blais rdcents >> de la tranchde no l. Leur prdsence atteste simplement la possibilitd d'une occupation ir
l'6poque de la Tdne, durant les derniers sidcles qui pr6cddent la conqu€te romaine.

SC.P.81.26 (tranch6e l, couche 5) : bord i ldvre aplatie, i l6ger rebord externe et i paroi angu-
leuse ; provient probablement d'une tdle car6n6e (pl. 20, fig. l).

P6riode gallo-romaine

De minuscules tessons attestent dgalement une possibilit6 d'occupation gallo-romaine.
Les deux seuls d'attribution s0re proviennent de contexte stratigraphique perturb6 (tranchde 2).

L'un est d vernis noir et ddcor en guillochis (pl. 20, fi9.2),I'autre possede un d6cor i la roulette (p1.20,
fig. 3).

Les deux autres menus fragments proviennent de la couche 8 du sondage 6 (6poque m6rovin-
gienne, Sc.P.82.116) et de la couche lB de la berme entre SD2 et SD5 (destruction de M2,
sP.P.82.132) .

Ces documents, bien que significatifs, ne suffisent 6videmment pas, en l'6tat actuel de la fouille,
pour comprendre la nature de cette dventuelle occupation gallo-romaine sur la place. Nous prdsente-
rons, dans le chapitre de conclusions, quels rapports ils peuvent entretenir avec d'autres tdmoins de
cette 6poque et avec la chronologie g6n6rale du site.

Carolingien

Une petite s6rie de vestiges c6ramiques, d paroi dpaisse en terre cuite brune de texture grdseuse,
dont des bords i ldvre dpaisse et d6vers6e, 6voque la poterie carolingienne. Ils proviennent malheureu-
sement tous de contexte difficilement interprdtable : couches inf6rieures des tranch6es I et 2 de l98l
(Sc.P.8 l  ,26,20,25,  4 l )  (p l .  20,  f ig .  4  n 8) .

Ils attestent donc une possibilit6 d'occupation de ces bdtiments, directement post€rieure au mdro-
vingien, ce qui semble confirm6 par l'6tude des textes (cf. ci-dessous).

Cdramique peinte

Quelques tessons seulement pr6sentent un d6cor fait de lignes de peinture ocre sur fond de terre
cuite claire. Leur datation peut s'6taler de la fin du Carolingien au XIIe sidcle, bien qu'ils soient g6n6-
ralement attribuds aux X" et XIe sidcles. L'un d'eux provient de la tranch€e I (fouilles 1981, pl.2l, fig.
l), un autre du sondage 2, couche 5 (construction de Ml).

C6ramique mosane (XIe et XIIe sidcles)
La plupart des 6l6ments c6ramiques en liaison avec des structures architecturales proviennent des

ateliers d'Andenne et plus particulidrement d la phase ancienne de cette production.

Un groupe de tessons appartient d la phase I de la production d'Andenne et plus prdcis€ment au
stade IB,.c'est-i-dire au XIIe sidcle. Il s'agit d'une c6ramique claire i glagure jaune, i ddcor fait d'un
ruban appliqu6 de section triangulaire (pl. 21, fig. 4). ils appartiennent i la couche 2 du sondage 2
c'est-i-dire au d€pOt d'occupation de M3.

D'autres, 6galement attribu6s au stade IB, portent un d6cor de carr6s rdalisd d la roulette (pl.2l,
fig.2).Ils proviennent du sondage 2, couche 5, soit de la couche de construction de M2.
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Pl. 20. Figure l. C€ramique de l'6ge du fer.
Figures 2 et 3. C5ramique gallo-romaine.
Figures 4 ir 8. C€ramique carolingienne.
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Figure l. Tesson de terre cuite blanche d d6cor peint ocr6.
Figure 2. Tesson de terre cuite blanche d d€cor imprimd d la roulette.
Figure 3. Bord d ldvre droite et sillon interne, terre cuite blanche, glagure jaune et verte.
Figure 4. Tesson d d6cor appliqu6, terre cuite blanche, glagure jaune.
Figure 5. Col d ldvre droite et sillon int€rieur, terre cuite blanche.
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D'autre part, une s6rie de bords d bandeau droit d ldvre ddversde en terre cuite claire d glagure
jaune partielle appartiennent au type des pots globulaires des phases IB et IIA d'Andenne (tout le XIIe
sidcle). Ils proviennent des sondages 1,2 et 6 et appartiennent aux couches de construction de Ml et
M2.

Enfin, une sdrie de tessons en terre cuite blanche, i glagure jaune int€rieure et partielle, appartien-
nent aux vases globulaires d fond bomb6 des phases I et II d'Andenne (de la fin XIe si€cle au d6but du
XIIIe sidcle). Ils apparaissent dans la plupart des sondages dans des couches perturbdes r6centes (fosses
des sdpultures et remblais sup6rieurs) mais aussi en position stratigraphique significative : construc-
tions de Ml, M2 et de M3, occupation de M3 et destruction de M2.

On peut donc consid6rer que les constructions et les occupations de ces 3 6l6ments architecturaux
sont chronologiquement trds proches et appartiennent i une p€riode comprise entre la fin du XIe sidcle
et la fin du XII" sidcle.

Les dl€ments cdramiques les plus pr6cis indiquent toutefois davantage la premidre partie de cette
pdriode, en ce qui concerne I'essentiel des phases de constructions :
Sc .P .8 l . 5 l
Sc .P .81 .16
Sc .P .8 l . 2 l
Sc .P .82 .18
5c.P.82.122
Sc.P.82.25
Sc.P.82.27
Sc.P.82.56
5c.P.82.125
Sc.P.82.14
Sc.P.82.74
Sc.P.82.80

tranch6e 2
tranch6e 2, tombe l
tranch6e 2, tombe 2
SD 2, M3 (construction de M2)

: Berme 52 - 55, couche 2, occupation de M3
SD 2, couche 5 : construction de M2
SD2, couche 3 : construction de M3
d6blais SDI et SD2

: Berme S2-S5, couche lA , destruction M2
Sondage 2, construction M3
Sondage 6, remblais sup€rieurs.
Sondage 6, couche 6.

Temps Modernes
De nombreux 6l€ments c6ramiques appartiennent d des r6cipients dat€s des XVII. et XVIII" sid-

cles : marmites tripodes d glagure rouille, vasque d bec verseur, plats i lait ou ( crameux ) en terre
cuite blanche d glagure brune.

Ils proviennent des d6p0ts supdrieurs dans diff6rents sondages, en particulier dans les terres argi-
leuses rapport6es dans le sondage I et montrent qu'il y a eu nivellement dans cette partie de la place.

On les retrouve dgalement dans les fosses de certaines sdpultures et dans un ( trou de poteau >
taill6 au travers de Ml.

Ces diff6rents remblais, appartenant i la p6riode moderne, montrent que les murs m6di6vaux
avaient 6t6 aras€s, avant le XVIIe sidcle, qu'un espace dlgagl avait pris la place de ce bdtiment ancien
et qu'il 6tait, entre autres, destin€ i I'ensevelissement des ddfunts.

Marcel OTTE et Patrick HOFFSUMMER

E. RESTES OSSEUX ANIMAUX

Lors de la campagne 82, la couche noire, cendreuse et le sommet des argiles sous-jacentes ont
fourni 261 restes osseux animaux identifiables et de nombreux fragments non identifiables.

Aprds un rapide examen, nous pouvons conclure qu'il s'agit essentiellement de porc (214 restes),
surtout de trds jeunes animaux. Le beuf (8 restes), le chien (10, uniquement dans la couche d'argile), le
mouton (l fragment dans la couche d'argile), la volaille (15 restes, dans la couche cendreuse) et le pois-
son (10, dans la m€me couche) sont nettement moins reprdsentds. Ces deux couches sont les seules i
avoir fourni autant de restes fauniques. Ceux de la couche argileuse proviennent uniquement du son-
dage 2 et de la berme entre ce dernier et le sondage 5. Pour la couche cendreuse, la majorit6 des osse-
ments ont €td d6couverts dans ces sondages et le reste se r6partit sur I'ensemble de la surface fouill6e.

PAtriCK HOFFSUMMER - CAthCriNC PETERS - Th6O TEMMERMAN
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9. DATATIONS PAR LE RADIOCARBONE

1. R6sultats d'analyse

Lv-1317 ScP 82.13 500 +
Lv-1318 ScP 82.31 1300 +
Lv-1319 ScP 82.33 1490 +
Lv-1320 ScP 82.16 1370 +
Lv-1321 ScP 82.130 1400 +
Lv-1322 ScP 82.36 1390 +
Lv-1323 ScP 82.132 1530 +
Lv-1324 D ScP 82.47 1430 + I
Lv-1325 ScP 82.118 1560 +

Tous ces 6chantillons de charbon de bois, sauf Lv-1319, ont 6t€ lav6s par des solutions de HCI et
de NaOH, afin d'6liminer respectivement les carbonates et les 6ventuels contaminants humiques. Pour
Lv-1319, seul le lavage par HCI a 6t6 appliqu6. Quant d Lv-1324D, la trds faible quantit6 de matidre
organique utile nous a obligds d diluer l'6chantillon par du carbone inactif, entrainant de ce fait une
imprdcision plus importante.

Les 6ges sont calcul6s sur base de la pdriode conventionnelle de Libby (5570 ans) ; ils sont expri-
m6s par rapport d I'annde de rdfdrence AD 1950. La prdcision est d6termin6e en tenant compte unique-
ment de la variation statistique exp6rimentale ; elle est exprim6e par la valeur d'un sigma, soit un
intervalle de confiance de 68 90.

Si on se rdfdre i la table de transposition publide dans le volume 24/3 (1982) de Radiocarbon, ces
6ges reprdsentent, avec une probabilitd de plus de95 0/0, des dates situdes dans les limites des pdriodes
historiques ci-aprds :

45 BP
65 BP
45 BP
50 BP
65 BP
60 BP
50 BP
OO BP
65 BP

Lv-1317
LV-1318
LV-I319
LV-t320
LV-t32r
LV-1322
LV-1323
LV-t324D
Lv-1325

AD.l335-1480
AD. 600- 870
AD. 420- 620
AD. 580- 775
AD. 565- 755
AD. 570- 760
AD. 385- 610
AD. 420- 775
AD. 270- 600

Mis ir part l'6chantillon Lv-l317, qui reprdsente un 6pisode distinct et nettement plus r6cent, la
s6rie se scinde sensiblement en deux phases. L'une, comprenant les dchantillons Lv-1318,-1320,-1321 et
-1322, se situe aux Tdme - 8dme sidcles ; I'autre, avec les dchantillons Lv-1319, -1323,1324D et-1325,
aux 4dme - 5dme sidcles. (NB : pour l'6chantillon Lv-1324D,1'impr6cision statistique autorise i le
situer aussi bien dans I'un ou l'autre groupe, mais la probabilite est plus grande qu'il appartienne au
2dme groupe).

Si les 6l6ments stratigraphiques et arch6ologiques conduisent ir conclure que chacun de ces grou-
pes correspond d une phase de construction bien distincte - auquel cas des calculs de moyenne ont
alors un sens -, on peut situer avec certitude la premidre phase de construction d une 6poque post6-
rieure d AD 420 sans ddpasser AD 600, la deuxidme phase se situant au plus tOt en AD 590 mais en tous
cas avant AD 760.
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2. Commentaire
La date Lv . l3l7 , sondage I , couche 7, correspondant i la destruction de Ml, est compatible avec

les donn€es arch6ologiques : entre 1335 et 1480.

Les deux autres dates, relatives aux bdtiments du bas Moyen dge, portent probablement sur des
fchantillons perturb6s provenant des d6p0ts mdrovingiens: Lv. l3l8 (Sondage2, couche 4: occupa-
tion de M2) et Lv. l319 (Sondage l, couche 4 b: construction de Ml). Elles donnent respectivement de
600 e 870 et de 420 it 620 de notre dre et sont donc en opposition avec les dates obtenues par la cdrami-
que (Andenne I : fin XIe, d6but XIIe sidcle).

Les deux dates plus anciennes se rdpartissent en deux groupes assez cohdrents et correpondant d
deux unit6s stratigraphiques distinctes :

l) les couches cendreuses de la base des sondages : SDl, CH8 ; SD2, CH6 : Lv.1320,l32l et
1322.Elles indiquent une occupation mdrovingienne principalement situde de 590 it760 et correspon-
dent d la datation propos6e pour I'essentiel de la c€ramique.

2) la couche d'occupation, au sommet des argiles sous-jacentes (SD2, CH8; SDl, CH9 et SD6,
CH8), appartient plutOt ir une phase ancienne du mdrovineien (420 a 600) et peut difficilement €tre
datde par la c6ramique recueillie en 1982.

Nous devons donc envisager la possibilit6 d'une phase d'occupation ant6rieure aux vestiges m6ro-
vingiens principaux d6crits ci-dessus et d laquelle pourrait appartenir la construction des murs appareil-
16s.

Cette phase pourrait dater d'un m6rovingien ancien ou du Bas-Empire, dans I'hypothdse d'une
contamination partielle des d€pOts infdrieurs.

Seule une campagne ultdrieure est susceptible de prdciser cette chronologie.

Marcel OTTE

10. LES ORIGINES DU CHAPITRE DE SCLAYN

L'apparition de Sclayn dans les textes est fort tardive (1). La premidre mention de la localitd figure
dans une charte de I102 par laquelle une femme libre du nom d'Ava se donne i l'6glise Notre-Dame de
Sclayn ; le m€me document prouve qu'i cette date l'6glise €tait un chapitre de chanoines ir la t€te
duquel se trouvait un pr6v0t ; enfin, la charte indique que Sclayn 6tait plac6e sous la juridiction de
I'abbaye royale de Cornelimtinster prds d'Aix-la-Chapelle (2).

Une seconde charte, dat6e de ll32 et dont l'auteur est I'abb6 Annon de Cornelimtinster - qui
porte, dans ce document, le titre significatif de Scladiniensium abbas - permet d'affirmer que le cha-
pitre de Sclayn existait d€ji du temps de Wenric devenu abbd avant le 5 octobre 1056 (3) : ce texte pr6-
cise, en effet, que depuis l'abbatiat de Wenric les chanoines de Sclayn << tenaient > l'6glise de Seilles et
qu'ils en avaient la possession depuis plus de trente ans (4).

Les origines m€mes du chapitre de Sclayn sont obscures. La tradition selon laquelle cet dtablisse-
ment relativement mddiocre aurait 6t€ fond6 par I'empereur Henri IV (1056-1105) est aujourd'hui defi-
nitivement abandonn6e. Le chapitre de Sclayn a sans doute 6t6 fond6 d I'initiative de l'abb6 de Corneli-
mUnster - avec, peut-etre, la simple approbation d'Henri IV - pr6occup6 de mieux g6rer le domaine
mosan de son abbaye. Sclayn a d0 jouer, dds sa fondation, le r0le de centre domanial (5). Quant i la
l6gende selon laquelle le chapitre serait une fondation imp6riale, elle ne parait pas ant€rieure au XVIIe
sidcle (6).



Est-il possible de pr6ciser la date i
s'appuyant sur la charte de 1132, que le
mais pas vraiment prouv6 - on arrive i
cdddrent imm6diatement 1056 et I'annde
romanorum, c'est-d-dire sur la portion
I'abbd devait au souverain (8).

Sclayn faisait vraisemblablement partie de la dotation primitive de I'abbaye de Cornelimiinster,
fond6e par I'empereur Louis le Pieux au d6but du IXe sidcle (9). En d'autres termes, Sclayn - tout
comme Andenne, d I'est, et Seilles, sur la rive gauche de la Meuse - est fort probablement un ancien
domaine carolingien (10).

Il convient d'ailleurs d'observer que Charlemagne fit un sdjour i Seilles, prds de Sclayn, dans le
courant de l'ann6e 806 (11). Et lorsque, quelques anndes plus tard, Louis le Pieux fonda l'abbaye de
CornelimUnster, sans doute lui c6da-t-il les domaines fiscaux de Seilles et de Sclayn, uniquement s€pa-
r6s par le cours du fleuve.

C'est sur cette dernidre possession r6serv6e d la < dignitd imp6riale )) que, vers le troisidme quart
du XIe sidcle semble-t-il, I'abbaye installera une communaut6 canoniale.

Jean-Louis KUPPER
Chercheur qualif i6 du F.N.R.S.

(l) Sur I'histoire de cet dtablissement, voir V. BARBIER, Histoire du chapitre de Sclayn, Namur, lgg9. -
C. DESPY, Henri IV et lofondation du chopitre de Sclayn, dans Mdlanges F. Rousseau, Bruxelles, 1958, p. 22l-236. -
N. KUHN, Die Reichsabtei Kornelimiinster im Mittelqlter. Ceschichttiche Entwicklung, Verfossung, Konvent, Besitz, Aix-la-
Chapelle, 1982, part. aux p. l l0-113.

(2) BARBIER, op. cit., n" l, p. 233-234 (doc. publ. d'aprds I'original).
(3) Un dipldme d'Henri IV, dat€ du 2 janvier 1059, confirme un dchange de biens entre l'6v€que Udon de Toul (105I-

1069) et I'abbd Wenric de Cornelimiinster : cet 6change eut lieu sous le rigne d'Henri III ( t 5 octobre 1056). M.G.H., DD.,
Heinrich IV.,6d. D. von GLADISS, t. I, Berlin, 1941, n.46, p. 58-59. - Cfr KUHN, op. cit., p.'28.

(4) BARBIER, op. cit., n" 2, p.234-235 (d'aprds I 'original).
(5) En 1208, Sclayn 6tait le sidge du receveur domanial (receptor reddituum) de I'abbaye : M. WALRAET, Actes de

Philippe ler, dit le Noble, comte et marquis de Namur (l196-1212), Bruxelles, 1949, no 14, p. 137-139 (d'aprds I'original). -
Cfr KUHN, op. cit., p. 72, 89, l l0.

(6) Cfr DESPY, op. cit., p.224-225 et n.18.
(7) Wenric 6tait abb€ de Cornelimtinster en 1056, 1059 et 1064 ; il mourut avant 1084. Cfr M.G.H., DD., Heinrich IV.,

t. I, no 127 , p. 165-167 (1064). - ci-dessus, n. 3. - DESPY, op. cit., pp. 22j . - KUHN, op. cit. p. 2g, il0-l l l.
(8) Voir la charte publide par BARBIER, op. cit., p.23, n.l et les commentaires de DESPY, op. cit., p.232-234 et n. 53.
(9) Cfr KUHN, op. cit., p. 89-90.

(10) M. VAN REY, Die Ltitticher Gaue Condroz und Ardennen im Frilhmittelalter. (Jntersuchungen zur Pfarrorganiso-
tion,Bonn,1971,p.206, 798-801, 807-808 nie I'existence d'un vaste fisc m€rovingien puis carolingien ayant son centre i Seil-
les, ch-evauchant le cours de la Meuse et comprenant les localit6s de Vezin, Landenne, Seilles (sur la rive gauche), Sclayn, Bon-
neville, Andenne et Coutisse (sur la rive droite), existence d laquelle croit G. DESPY, op. cit., p.234-236 et la carte p.233.
Selon Van Rey, le monastdre d'Andenne n'aurait pas €td 6rigd sur un domaine fiscal mais plus probablement sur un alleu de sa
fondatrice, sainte Begge. En r6alit€, il faudrait distinguer trois paroisses primitives issues elles-m6mes de trois domaines s6pa-
r6s : Andenne, Seilles et Sclayn. Cfr €galement KUHN, op. cit., p. 90, qui adopte le point de vue de Van Rey.

(l l) < in loco, qui dicitur Silli, super ripam Mosae fluminis >> Annales regni Francorum, €d. F. KURZE, Hanovre, 1895,
p. l2l-122. - Pour I'identification du toponyme, voir M. WERNER, Der Ltitticher Raum infnihkarolingischer Zeit. (Jntersu-
chungen zur Geschichte einer korolingischen Stammlandschaft, Gottingen, 1980, p. 403-404 et n. 38.

laquelle le chapitre de Sclayn a 6t6 fondd ? Si I'on admet, en
fondateur de Sclayn est I'abb6 Wenric - ce qui est probable
la conclusion que le chapitre fut cr66 entre les ann6es qui pr6-
1084 (7). Il fut 6rig6 sur un fragment de la mensa imperatoris
du domaine de Cornelimiinster affect€e au << service ) que
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11. CONCLUSTONS

A I'issue de cette premidre campagne dont les buts, trds modestes, n'6taient li€s qu'd la d€finition
de la chronologie de la place et i son rapport avec les structures architecturales, nous pouvons, dds i
pr€sent, dresser le bilan provisoire suivant.

Un fragment de tdle car€n€e, d6couvert en dehors de tout contexte stratigraphique, suggdre la pcis-
sibilit6 d'une occupation protohistorique.

De menus fragments (tessons, verres plats) 6galement sans position significative appartiennent
probablement i l'6poque gallo-romaine. Une possibilit6 d'installation dds cette €poque avait ddjd €td
indiqu6e d partir des sondages pratiqu6s dans I'ancienne dglise Saint-Maurice situ6e sur le promontoire
surmontant la place actuelle (M. Delisde et P. Mathot, 1982). Seuls les sondages ult6rieurs devraient
permettre de prdciser la nature de cette prdsence gallo-romaine sur la place et, principalement, sa rela-
tion avec les vestiges architecturaux mis au jour.

L'occupation principale appartient, bien dvidemment, au haut Moyen Age. L'emplacement avait
6t6 choisi le long du cours de la Meuse, sur un replat dans la plaine alluviale et, surtout, au d6bouch6 de
deux vallons se faisant face, de part et d'autre du fleuve entaillant les plateaux du Condroz et de Hes-
baye. L'ancienne route, de Namur d Huy, longeait alors le plateau et d6laissait cette boucle du fleuve
limitde par les falaises d chaque extr6mit6. Son passage situ6 dans l'axe des vallons opposds et d
I'emplacement du gu6, avec le d6veloppement d'un point de rencontre que cela implique, peut expli-
quer l'implatation des b0timents d cet endroit (Pl. 2, fig. I et 2).

Ce que I'on sait de ces constructions est encore trds t6nu : murs paralldles, d'au moins 8 m de lon-
gueur sans interruption, de faible largeur (51 cm,), d'appareil trds r€gulier et sans fondation v6ritable.
S'y trouvent li€s un foyer am6nag6 en pleine terre et une surface b€tonn6e dont la nature est incertaine.
Les d6blais des constructions ultdrieures montrent que ce b0timent pouvait Otre couvert de tuiles et
d6cor6 de cr6pis peints en blanc (couche de construction de Ml). Quelques traces de pieux vaguement
aligndes ont pu participer d cette construction. Bien que nous n'ayons retrouv6 aucun niveau gallo-
romain en connexion avec ces murs, I'hypothdse d'une r€utilisation de b6timents gallo-romains n'est
pas encore d exclure.

Deux couches mddi6vales y sont, par contre, clairement li6es : le sommet des limons sous-jacents,
finement stratifid et qui contient des rejets de construction compatibles avec ce mur (fragments de cal-
caire d6bit6s) et d6p0ts cendreux, noirdtres, avec des pierres br0l6es et d'abondants vestiges arch6ologi-
ques. Nous avions supposd i la fouille qu'il pouvait s'agir des couches de construction puis d'occupa-
tion, mais il est apparu une trop forte diffdrence chronologique pour confirmer cette id6e. Nous
aurions ainsi affaire ir deux couches d'occupation successives : la premidre attribude au 5dme sidcle
(Cl4 et cdramique) est apparemment aussi la phase de construction et la seconde (couche cendreuse),
clairement du 7e sidcle, subdivis6e en une s6rie de strates bien tassdes, elle aussi li6e au b6timent en
moellons 6quarris.

De cette seconde occupation, on peut au moins approcher certains aspects fonctionnels. La c6ra-
mique y est vari6e quant aux formes, et sans doute aussi, quant aux rOles des vases : grands pots bico-
niques servant de contenant, gobelets d parois fines, tdles destindes i la prdparation, << pots i feu >
massifs, mortiers avec les parois rendues rugueuses par des particules de quartz. Elle est trds fractur6e,
alt6r6e par le feu et fort dispers6e horizontalement tdmoignant de son utilisation intense sur place. Les
traces d'usure que prisentent les bords de plusieurs vases et les altirations des fonds par le feu mon-
trent aussi leur usage i cet endroit.

La pr6sence d'objets personnels (peignes, perles, 6pingles), I'amdnagement intentionel d'un foyer
construit, les ddchets de cuisine et la fusaiole t6moignent aussi de la nature domestique de cette installa-
tion. L'6tude de rdpartition dtendue ir une plus grande surface, permettra sans doute d'observer la dis-
tribution de ces fonctions par rapport au plan du b0timent. Nous n'avons par ailleurs pas observ6
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d'amdnagement de sol ; il se pourrait donc que nous soyons dans les abords de I'habitat et non d I'int6-
rieur bien que la possibilit6 d'un sol en terre battue ne doive pas Otre exclue d'embl6e.

Les restes fauniques, dominds par les vestiges de jeunes porcs, montrent que l'6levage s'6tait, d cet
emplacement, orient6 vers cette espdce et qu'ils dtaient abattus et consomm6s sur place. Il s'agirait
donc, i cet 6gard, d'une dconomie ferm6e. La dominance du porc convient au type d'environnement
forestier de la vallde de la Meuse et rappelle les indications tir6es de la faune au site m6rovingien de
Brebidres (Th. Pouloln dans P. Demolon, 1972).

Si la date de construction de ces bdtiments de pierres dquarries peut encore Otre mise en doute
(prdsence de quelques tessons gallo-romains), il nous semble en tous cas dvident qu'il a connu deux
occupations successives d l'6poque mdrovingienne, son 6dification pouvant dater de la premidre
d'entre elles, c'est-i-dire du Ve sidcle. Les comparaisons quant d ces constructions en dur d cette haute
6poque sont des plus rares (P. Demolon, 1980 ; J. Chapelot et R. Fossier, 1980). Il faudra donc, une
fois de plus , attendre le rdsulat des campagnes ultdrieures pour confirmer cette attribution chronologi-
que.

Les comparaisons portant sur l'6tude de la cdramique indiquent, par contre, des relations ir courte
distance assez dtroites, attestant la pr6sence d'une unitd rdgionale manifest6e par son style.

A l'€poque carolingienne, lorsque Sclayn, d'aprds les sources 6crites, devait constituer un
domaine royal, une occupation est de nouveau attestde au travers de certains vestiges archdologiques
mobiliers (c6ramique). Ddcouverts en dehors de tout contexte stratigraphique, ils ne permettent pas
encore aujourd'hui de comprendre quelle est la nature de cette installation ni i quels bdtiments elle
6tait li6e.

Une installation plus importante se manifeste ultdrieurement. Il s'agit de murs massifs longs et
plats de modules irr6guliers avec deux parements s6par6s par un blocage. Le sol mdrovingien est alors
recouvert par les rejets de cette construction, s€par6s par un l6ger sol de travail. Deux couches d'occu-
pations successives s'y trouvent li6es, s6par6es par des rejets d'am6nagement contenant des tuiles et des
restes de crdpis peints. Un petit mur de refend, r6alis6 sans blocage et s'appuyant sur I'un d'eux, corres-
pond d la seconde phase d'occupation et sans doute d une limite int6rieure 6tant donnd sa faible €pais-
seur (40 d 45 cm). Un sol bdtonnd rose s'y trouve associd vers le nord et montre que l'int6rieur du bflti-
ment devait dgalement s'6tendre dans cette direction.

La cdramique trouv6e en relation avec ces diff6rentes constructions indique clairement qu'elles
furent construites, occupdes et r6am6nag6es en un laps de temps assez court, s'dtendant de la fin du
XIe d la fin du XIIe sidcle.

Elles correspondaient donc trds probablement aux bdtiments canoniaux fond6s, d'aprds les sour-
ces 6crites, duiant la deuxidme moitid du XIe sidcle.

Ces bAtiments semblent avoir 6t6 ddtruits durant la seconde moiti6 du XIVe sidcle et au cours du
XVe sidcle, d'aprds la c6ramique contenue dans les couches de destruction.

Dans tous les cas, au cours des Temps Modernes (XVIIe et XVIIIe sidcle), la place est rest6e d6ga-
g6e puisque I'on y trouve, au travers d'un d6p0t d'argile rapportde, des fosses de sdpultures en pleine-
terre.

Voici, sommairement esquissde, l'histoire des am6nagements de cette place, reconstitude au tra-
vers des sources trds minces, rassembldes aujourd'hui.

Les campagnes ult6rieures devront prendre une orientation trds diffdrente puisque la stratigraphie
est d pr6sent en partie maitrisde. Nous tenterons, en 6tendant les sondages, de mieux comprendre
I'architecture, la signification de cette installation ancienne dans cette partie du cours de la Meuse, et
de prdciser les phases d'occupation ant6rieures (gallo-romaine et protohistorique), dont la pr6sence
attesterait la continuitd de I'habitat i cet endroit.
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Pl .  17. Fig. I
F ie .2

Sc. P. 82.34. 52, couche 6.
Sc. P. 81. 14. Tranch6e II, couche br0l6e.

Sc. P. 81. 14. Tranchie II, couche br0l6e.
Sc. P. 82. 132. Berme S2-S5, couche 8.
Sc. P. 81. 18. Tranchde I, couche 5.
Sc. P. 82.61. 52, couche 8.
Sc. P. 82.61. 52, couche 8.
Sc. P. 82. 127. Berme S2-S5, couche 5.

Sc. P. 81. 17. Tranch6e I, couche 5.
Sc. P. 82.61. 52, couche 8.
Sc. P. 82.119. 55, couche 6.
Sc. P. 82. 61. 52, couche 8.
Sc. P. 81. 59. Tranchde I, couche 5.
Sc. P. 81. 59. Tranchde I, couche 5.

Sc. P. 81.26. Tranch6e I, couche 5.
Sc. P. 81. 16. Tranch6e II.
Sc. P. 81. 39. Tranch6e II.
Sc. P. 81. 4l-49. Tranchde II, couche m6rovingienne.
Sc. P. 81. 41. Tranchde II, couche mdrovingienne.
Sc. P. 81.26. Tranch6e I, couche 5.
Sc. P. 81. 69. Tranchde II, couche mdrovingienne.
Sc. P. 81. 20. Tranch6e II.

Sc. P. 81. 16. Tranch6e I[.
Sc. P. 82.25. Sondage 2, couche 5.
Sc. P. 82. 27. Sondage 2, couche 3.
Sc. P. 82. l15. Berme S2-S5, couche 2
Sc. P. 82. l l l .  Sondage 6, couche 4.

Pl. 18. Fie. I
F is .2
Fig. 3
Fig. 4
Fie. 5
Fig. 6

Pl. 19. Fig. I
F is .2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fie. 6

P1.20. Fig. I
F ie .2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fie.7
Fig. 8

Pl. 21. Fig. l .
F ig .2.
Fig. 3.
F ig.4.
Fig. 5
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M. DEWEZ, Mdsolithique ou EpipolColithique ?,1973,12 p' (25 F) (6puis€)

M. OTTE, Les pointes d retouches plotes du Paldolithique supdrieur initial en Belgique, 1974, 24 p. 12 pl. (50 F)
(€puis6).

A. GOB, Anolyse morphologique de I'outillage en silex du gisement infdrieur de la Roche-oux-Faucons (Plainevaux),

1976,42 p., l3 pl. (100 F.) (6Puis6).

M. ULRIX-CLOSSET (€dit.), Les industries d quartzites du bassin de la Moselle, 1976,21 p., l0 pl. (50 F.) (6puis6).

A. GOB et L. PIRNAY, Utilisation des galets et plaquettes dans le Mdsolithique du bassin de I'Ourthe, 1980, 17 p.,

l3 pl. (s0 F.).

C. DEDAVE, CCramique omolienne des collections d'Arch6ologie prdhistorique de I'Universitd de Liige, 1978, 19 p.,

l l  p l .  (50 F.) .

P. HOFFSUMMER, Ddcouverte orchCologique en Fdronstrde, Lidge' 5 p' 4 pl. (25 F.).

M. OTTE, M. CALLUT, L. ENGEN, Rapport prCliminaire sur lesfouilles au chdteau de Saive (campagne 1976), 1978,
15  p . , 7  p l .  ( 50  F . ) .

R. ROUSSELLE, La conservation du bois gorgd d'eau. Probldmes et traitements, 1980, 35 p. (100 F.).

M. OTTE, J.M. DEGBOMONT, P. H9FFSUMMER, J. de CONINX et A. GAUTIER, SondogesdMorche-les-
Domes, Grotte de la <Princesse>, 1981, 49 p., 11 pl. (100 F.).

M.ULRIX-CLOSSET, M. OTTE et A. GOB, Paldolithique et Mdsolithique au Kemmelberg (Flandre occidentale),
22 p, ,  14 p l .  (125 F.) .

P. HOFFSUMMER, Etude archCologique et historique du chdteau de Franchimont d Theux, 1982, 106 p.,62 fig.,
2 depliants (400 F.).

M. OTTE (edit.), Actes des rdunions de la Xdme Commission <<aurignocien et gravettien>> U.I.S.P.P. (1976-1981),

Tome 2: 400 F. - Tome 3: 200 F.

M. OTTE (sous la dir. de) Ropport priliminaire sur les fouilles effectuies sur la Grond'ploce d Sclayn en 1982.

A PARAITRE

14. M. SAHLOUL-LEJEUNE, L'utilbation des accidents naturels dans le trocd desfigurations paridtoles paldolithiques du

Pdrigord.

A. HAUZEUR, La prdhistoire dans le bassin de la Berwine'

J.M. DEGBOMONT, Le chauffage par hypocauste, de la ploce Saint-Lambert d Lidge d I'Aula Palatina de Trdves.

HORS SERIE

H. DANTHINE, La cothddrale saint-Lambert d Lidge, les fouilles rdcentes, 1980, 4 p., (50 F.) .

Les commandes doivent €tre adressees au C.I.RIA., Universitd de Lidge, Place du XX ao0t 7' B- 4000 LIEGE'
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