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Pr6face

La R.T.B.F. a diffus6 r6cemment une s6quence pleine d'humour
sur la place Saint-Lambert d Lidge. On la voyait tant6t transform6e en
plan d'eau, tant6t en savane d'oi 6mergeait la fagade imposante de
I'ancien Palais des Princes-Evdques.

Ceci 6tait Guvre d'imagination, d propos d'un probldme d'urba-
nisme particulidrement pr6occupant. L'ouvrage que pr6sente le Centre
interdiiciplinaire de recherches arch6ologiques de I'Universit6 de
Lidge est cuvre de science et contribuera, dans une certaine mesure'
non seulement ir clarifier la situation, mais surtout d sensibiliser un
vaste public sur I'importance de ce que l'on a appel6, avec raison, le
ceur historique de Liege.

Voici environ une centaine de milliers d'ann6es, les premiers
hommes, au stade archaique des neanderthaliens, s'6taient d6jd
install6s sur les collines qui bordent la future place Saint-Lambert. Ils
ne connaissent que la chasse et la cueillette comme source d'alimenta-
tion et poss6daient des techniques primitives de la taille de la pierre.

Les < derniers chasseurs > ont, bien plus tard, occup6 le fond de la
vall6e sur un replat bordant le fleuve. Ils pratiquaient encore la chasse
mais 6taient equip6s d'un outillage de pierre trds 6labor6 permettant
d'armer les fldches dont I'invention, nouvellement acquise, 6tait bien
adapt6e aux conditions forestidres pr6valant alors dans cet environne-
ment temp6r6 de la fin du 7' mill6naire avant notre dre.

C'est vers 5.300 ans, d'aprds le carbone 14, que les premiers
colons, apportant I'agriculture et l'6levage, ont bAti leurs maisons de
bois sur les terres fertiles des bords de la L6gia. Les conditions humides
et basiques de la place ont permis une bonne pr6servation des vestiges
organiques, trds rarement pr6serv6s dans les autres sites de cette
civilisation.

Dans les Ages des m6taux, lorsque l'6conomie s'oriente vers le
pastoralisme eiles 6changes, la futtrre Lidge pr6sente d nouveau des
bonditions d'installation ideales, grace au r6seau de communication
que constituent les divers cours d'eau qui s'y r6unissent.

A l'6poque gallo-romaine, une importante villa s'y dresse dont la
d6coration comporte des marbres color6s et des enduits peints. Elle fut
plusieurs fois mbdifi6e, du il' au Iv' sidcle, jusqu'd sa destruction lors
des Invasions germaniques.

Aprds une courte d6saffectation,l'occupation reprit, cette fois sous
la forme d'une humble agglom6ration faite de maisons de bois entou-
rant un oratoire en pierre, probablement am6nage dans les murs de
I'ancienne villa.



PREFACE

C'est dans cet oratoire m6rovingien qu'au d6but du vur. sidcle,
Lambert, alors 6vdque de Tongres, fut assassin6. D6sormais, un lieu de
culte se developpa autour de la bourgade et le siege du nouvel6v€ch6 y
fut install6. Le nouvel 6v6que, Hubert, y fit bAtir la premidre eglise
cath6drale dont les substructions furent retrouv6es lors des fouilles.

Le passage des Normands, au rx' sidcle, fit subir des ravages d cet
6difrce jusqu-'d ce que le grand 6v6que bdtisseur Notger le rasAt, pour
fonder un trds vaste 6difice d triple nef et d deux chcurs, I'un d6di6 d la
Vierge, I'autre au patron de la Cit6, saint Lambert.

Cette 6glise, elle-m6me remani6e, fut ensuite fort endommag6e par
un incendie en I 185 et c'est tout au long des x[r', xrv' et xv' sidcles
que la nouvelle 6glise fut reconstruite en style gothique.

Ce dernier monument prestigieux disparut d la R6volution, fut
transform6 en carridre, et, enfin, compldtement ras6 dans le courant de
la premidre moitie du xrx' sidcle.

Une des dernidres 6tapes de cette longue histoire a 6t6 le projet
d'am6nagement de parkings souterrains en diff6rents niveaux et d'une
gare d'autobus sous la place Saint-Lambert.

Il incombait aux Li6geois, l6gitimement soucieux de pr6server les
traces {.e le'gr longue histoire, de reconstituer ce pass6, accessible pour
la dernidre fois dans le sous-sol de leur ville. Le devoir de notre D6par-
tement des Arts et des Lettres fut de les y aider. C'est ainsi que, depuis
plusieurs ann6es, une convention fut institu6e, puis renouv-el6e, ehtre
I'Universit6 de Lidge et le Ministere de la communaut6 frangaise,
d'abord pour organiser les fouilles, ensuite pour en diffuser les acquis.

Ce premier volume, issu de cette longue recherche, ne concerne
que la premidre des quatre zones arch6ologiques prevues, mais
d'importants t6moignages nouveaux sur l'histoire ancienne de la Cit6
Ardente y sont d6jd inclus.

L'Administration du Patrimoine culturel mettra tout en cuvre, je
le sais, pour que les volumes suivants voient le jour dans des d6lais
raisonnables, afin que cette information consid6rable puisse
compenser, tout au moins partiellement, des pertes irr6parables.

Philippe
MOUREAUX
Ministre-Pr6sident de la
Communaut6 franqaise
de Belgique.



Avant-propos

Les fouilles arch6ologiques de la place Saint-Lambert sont
momentan6ment interrompues : toutes les aires d6gag6es en dehors
des voies de circulation sont aujourd'hui explorees.

Elles d6butdrent en 1977, sous la direction de Mademoiselle
H6ldne Danthine, professeur d I'Universit6 de Lidge, dans la ( zone
occidentale)), correspondant au centre de la place actuelle dans la
surface ovale cern6e par les circuits d'autobus et de voitures. La
concentration des vestiges de toutes 6poques y 6tait particulidrement
dense et leur interpr6tation est encore en cours.

En l979,un second chantier fut ouvert dl'emplacement du pdte de
maisons situ6 entre la place Saint-Lambert et la place du March6.
D6nomm6 <chantier oriental)), il fut confi6 au Service national des
Fouilles et dirig6 par Madame Jeanine Al6nus-Lecerf. Par la suite, des
recherches y furent 6galement entreprises par l'Universit6 de I idge
dans les vestiges d'habitat pr6historique, et dans les structures du Haut
Moyen Age enfouies dans le comblement des cours de la L6gia. Un
relev6 photogramm6trique de I'ensemble des vestiges architecturaux
fut alofs r6alis6 par le Selvice de Topographie de I'Universit6 de Lidge,
peu avant leur destruction ou leur comblement d6finitifs.

Ces travaux ont 6te men6s ir bien grAce d I'appui constant du
D6partement des Arts et des Lettres, dirig6 par Madame Ghislaine de
Bidvre et d6pendant d'abord du Ministdre de la Culture puis du Minis-
tdre de la Communaut6 frangaise.

Il est temps aujourd'hui de dresser le bilan de toutes ces ann6es de
recherches sur terrain et de restituer, d la communaut6 qui en a
support6 le poids financier, l'6quivalent en donn6es historiques sur
l'origine et l'6volution de notre Cit6.

Etant donn6 l'6tendue du chantier, les s6parations entre ces diff6-
rentes zones impliquant des probldmes stratigraphiques ind6pendants
et, surtout, l'espoir dans lequel nous sommes d'explorer un jour.les
zones interm6diaires encore enfouies sous les voies de circulation
actuelles, nous avons voulu s6parer les parties analytiques, oi sera
fourni le d6tail de nos observations, de la partie de synthdse qui en
pr6sentera I'interpr6tation g6nerale.

Chacun des volumes en pr6paration correspond donc d une des
zones topographiques d6finies sur terrain. Les document! Y sont
pr6sent6s s6par6ment depuis les origines jusqu'd la destruction de la
iath6drale. Trois volumes au moins dans cette partie d'analyse sont
actuellement pr6vus. L'histoire de la Cite, retrac6e au travers de ces
fouilles r6centes, constituerait donc I'objet du quatrieme volume.



AVANT PROPOS

Cette manidre de d6couper la documentation par zones topogra-
phiques permet de manipuler plus facilement la vaste documentation
et de pr6senter les vestiges successifs dans leurs relations g6om6-
triques. La paftie de synthdse, ainsi d6barrass6e de cette masse
documentaire, fournira une vision diachronique liant les vestiges des
occupations contemporaines dans les diff6rentes zones.

Ce premier volume contient les donn6es recueillies dans <la zone
orientale > dont la s6quence stratigraphique nous semble bien
maitris6e. Le choix de cette zone en d6but de s6rie nous semblait
d'autant plus opportun qu'elle est aujourd'hui totalement inaccessible
et, s6par6e des autres par les voies de circulation, plus aucun sondage
de contr6le ne peut 1'6tre effectu6. Il 6tait donc temps de publier cetle
documentation 6ph6mdre...

Pour ce premier volume, nous avons 6galement rassembl6 les
textes de pr6sentation g6n6rale du site, relatifs d l'histoire des travaux
qui y furent entrepris et d l'6tude des sources 6crites ou iconogra-
phiques dont nous pouvons par ailleurs disposer sur le c@ur de la cit6.
ces documents sont fournis pour I'ensemble de la place et de la cath6-
drale et ne seront plus 6voques syst6matiquement dans les autres
volumes.

C'est aussi pour rendre hommage aux Li6geois, bAtisseurs de
cathedrale et amoureux de leur Ville, que d'autres Li6geois, par-deld
les d6sastres qu'elle a subis, se sont efforc6s de reconstituer les 6tapes
de sa vie tourment6e au travers de ses fragiles t6moins arch6ologiques
d leur tour prochainement an6antis.

Marcel OTTE.



Un cas int6ressant
d'arch6ologie urbaine

Jacques STIENNON,

Professeur i I'Universit6 de Liege,
Pr6sident de la Commission des fouilles

de la place Salnrlambert i Lidge

Construire une gare routiire et des parkings souter-
rains dans le ccur historique d'une ville est une chose.
Pr6server les vestiges arch6ologiques de cet ensemble en
est une autre. Et pourtant, une solution a 6t6 trouv6e, qui
sauvegarde les int6r€ts de chacune des parties.

Ce compromis on le doit d la volont6 politique de
M. Edouard Close, Bourgmestre de la Ville de Lidge, de
M. Georges Goldine, ancien 6chevin des Travaux publics
et des Mus6es, i la fermete 6. 14[e H6ldne Danthine,
professeur 6m6rite de l'Universit6 de Lidge, alors pr6-
sidente et directrice du Centre interdisciplinaire de
recherches arch6ologiques, d l'ing6niosit6 de M. Omer
Pirson, Ingenieur-Directeur de la Soci6te des Transports
Intercommunaux de la R6gion Li6geoise, au dynamisme
de M. Marcel Otte, Directeur du chantier de fouilles de la
place Saint-Lambert.

Ces efforts convergents n'auraient cependant abouti
sans I'intervention d'un ministre, M. Jean-Maurice
Dehousse, responsable i ce moment de la Culture
frangaise. Celui-ci institua, en 1978, une Commission it
laquelle il confia trois objectifs principaux : premidre-
ment, 6laborer un calendrier des fouilles qui soit accept6
par toutes les parties, deuxidmement, d6terminer les
budgets n6cessaires pour mener les fouilles dans les
meilleures conditions possibles, troisidmement, d6gager
certains principes qui permettraient d'envisager la protec-
tion d'une partie des vestiges arch6ologiques.

L'Administration du Patrimoine culturel passa, en
outre, convention avec I'Universit6 de Lidge afin de
contribuer, ind6pendamment de la ville, au financement
des fouilles. M. Jean Remiche, Administrateur honoraire
des Arts et Lettres, puis M" Ghislaine de Bidvre, Direc-
teur d'administration, prirent une part active ir ce soutien
budg6taire. D'autre part, le Professeur Andrzej Tomas-
zewski, Directeur de l'Institut sup6rieur d'Architecture it
l'Universit6 technique de Varsovie, f0t un conseiller parti-
culidrement efficace en 6laborant un programme de
sauvetage partiel des vestiges archeologiques auquel
M. Nicolas Dehousse, Vice-Recteur de I'Universite de
Liege, M. Francis Peters, Professeur i la Facult6 des
Sciences appliquees de la mdme Universite et la Commis-
sion royale des Monuments et des Sites se sont directe-
ment int6ress6s.

On ne peut pas oublier non plus I'active collaboration
d'institutions publiques et de personnes priv6es d cette

entreprise de grande envergure: le Service national des
Fouilles. son Directeur M. H6li Roosens, sa collabora-
trice M" Janine Al6nus-Lecerf, qui ont pris sp6cialement
en charge le d6gagement du chevet de I'ancienne cath6-
drale, place du March6, l'Institut royal du Patrimoine
artistique of diverses analyses ont 6t6 r6alis6es, le Mus6e
Curtius qui nous a maintes fois apport6 son concours
dans I'interpr6tation des documents recueillis en 1907, le
Centre de Physique du Globe ir Dourbes, I'Universit6
Catholique de Louvainla-Neuve (laboratoires de
Palynologie et de Physique nucl6aire), l'Universit6 de
Gand (laboratoire de Pal6ontologie) et Institut royal
des Sciences naturelles, M'" Marguerite Ulrix-Closset,
Maitre de conf6rence d I'U.Lg., les jeunes licenci6s et les
6tudiants en histoire de I'art et arch6ologie, en stage
p6dagogique ou group6s dans un cadre sp6cial tempo-
raire, des amateurs d6vou6s comme MM. Georges
Abraham et J. Havart, M. Van Eyck, diff6rents services
de la ville et, tout particulidrement, les pompiers qui ont
mis d notre disposition differents types d'6chelles pour la
prise de photos.

Enfin, la documentation graphique a 6tE r6alis6e ou
revue par M. Francis Tilkin, dessinateur au C.I.R.A.
dont nous nous plaisons ir souligner le talent et le go0t.

Lorsque la double op6ration de construction de la gare

routidre et de la mise en valeur des vestiges arch6olo-
giques sera termin6e, les structures de l'hypocauste de la
villa romaine et de la crypte ottonienne de la cath6drale
auront 6te sur6levees de deux mdtres pour les amener au
niveau de la place.

Dans cet espace de verdure pi6tonnier, les vestiges

archeologiques seront driment pr6serv6s par un ensemble
architectural forme partiellement de parois vitr6es et ir
l'int6rieur duquel un petit mus6e, retragant I'historique
des fouilles depuis 1907 et I'histoire de l'6volution urbaine
de Lidge ir cet endroit, sera 6quip6 de montages audiovi-
suels, de cartes, plans, relev6s, photographies en couleurs.

Cette r6alisation contribuera d I'esth6tique de la place,

aidera le tourisme culturel et r6pondra d des objectifs
p6dagogiques dont il est inutile de souligner l'importance.

Ce cas typique de fouilles de sauvetage en milieu

urbain illustre bien les modifications que le monde
contemporain apporte ir la conception traditionnelle de
I'arch6ologie. Cette discipline n'est plus exclusivement
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tourn6e vers le pass6. Elle s'intigre dans le pr6sent, pour
mieux pr6parer I'avenir.

C'est ce qu'ont bien compris, entre autres, nos voisins
et amis hollandais, comme il ressort du rapport pr6sent6
lors du Colloque international d'arch6ologie urbaine qui
s'est tenu d Tours en 1980. Les autorit6s des Pays-Bas
ont, en effet, 6t6 sensibles au ph6nomdne < d'6rosion de
I'histoire D, autrement dit de I'indiff6rence que marquent
habituellement les pouvoirs publics pour le maintien du
caur historique des grandes villes lorsqu'il s'agit de
grands travaux.

A ce propos le rapport pr6cise :
< C'est dans ce but que l'on a cr66 aux Pays-Bas un
instrument de travail qui reflite dans une certaine mesure
I'ensemble de l'organisation arch6ologique. Il nous
semble donc indiqu6 d'attirer votre attention sur cet
instrument de travail. Dans son ensemble, I'arch6ologie
n6edandaise est organis6e d trois niveaux, ces derniers
6tant les m€mes que ceux d6jd mentionn6s : I'Etat, la
Province et la Commune. Parmi les institutions et orga-
nismes de I'Etat, il faut mentionner la R.O.B. (le ser-
vice d'Etat de la Recherche arch6ologique), les institu-
tions universitaires et un certain nombre de mus6es natio-
naux ou de mus6es de I'Etat. Au niveau des provinces, il
n'existe pas d'ex6cutif arch6ologique autonome, mais les

autorit6s provinciales participent directement d la gestion
et i l'6tude du patrimoine arch6ologique par l'interm6-
diaire des arch6ologues provinciaux. Il s'agit de fonction-
naires d6tach6s d'un organisme central qui s'occupent
chacun du patrimoine arch6ologique d'une seule
province. Au troisidme niveau - celui de la commune -,
il y a un petit nombre d'arch6ologues nomm6s par la
commune - il y en a huit en ce moment -, dont la
fonction sp6cifique consiste d 6tudier le cceur m6di6val de
la ville en question. On peut les d6signer comme des
arch6ologues urbains plut6t que comme des arch6o-
logues communaux. ))

A la lumiere de I'exp6rience hollandaise - dont les
promoteurs reconnaissent eux-m6mes qu'elle ne repr6-
sente pas encore I'id6al - on voit ce qu'il y a encore d
faire chez nous, et particuliirement en Wallonie.

Il reste ir souhaiter que le cas de la place Saint-Lambert
de Lidge, abord6 dans les pires conditions, heureusement
corrig6 par diff6rentes initiatives, soit porteur d'une
esp6rance et d'une volont6 politique qui aboutissent i
restituer d la ville une qualit6 de vie, stimulatrice de
projets originaux et propice au bien-€tre de ses habitants.
C'est d cette condition que ceux-ci, l6gitimement frers de
leur pass6, pourraient regarder le pr6sent sans rougir et
cr6er les conditions d'un avenir meilleur.
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Les d6couvertes
et les fouilles

Helene DANTHINE,

Professeur 6m6rite de I'Universit6 de Liege

C'esst adon k di vandil
On distru I Catedrdl,
On distru tocosti
Li monumin d nos'glwdr,
Ld monumin d istwdr,
D dr i d antikiti' .

C'est ainsi qu'un vieux podte wallon, Ch. N. Simonon,

d6plorait la destruction stupide de la cath6drale li6geoise,
cette cath6drale vou6e i Notre-Dame et i saint Lambert
dont le Frangais, Philippe de Hurges, qui visita Lidge en
1615, disait qu'elle <doibt estre r6put6e entre les belles
d'Europe quant d sa structure ext6rieure et int6rieure > 2.

On le sait, la demolition fut lente puisque, d6cid6e en
1793, le nivellement d6finitif n'eut lieu qu'en 1829 3. La
partie orientale (cloitre, chcur, transept) fut occup6e par
deux pdtes de maisons s6par6s par une rue (la rue G6n6ral
Jacques du plan p. 19, ancienne rue Royale) tandis que
ld oti s'6levaient autrefois les nefs, puis le transept, le
chaur et les cloitres occidentaux on am6nagea une place
d'environ un hectare i laquelle on donna le nom de Saint-
Lambert.

Occupant le lieu qui, pendant des sidcles, avait 6t6 le
ccur de la cit6, la place Saint-Lambert resta le centre
principal de Lidge, un centre d'oi rayonna bient6t tout un
r6seau de communications unissant la ville d ses environs.
On y planta des pyl6nes, des mdts, des lampadaires,
quelques arbres et, surtout, le vaste espace ainsi d6gag6
parut tout indiqu6 pour y creuser des tranch6es destin6es
ir recevoir les canalisations de gaz, d'eau, d'6lectricit6 qui
vinrent sillonner en sens divers le sous-sol de la place'

Certes, bien des <trousr furent ainsi creus6s sans que
l'on se souciit le moins du monde de ce que pouvait

t Ch. N. SrrraoNoN, Podsies en patois de Lidge,Lidge,1845,p.46'
2 H. Mrcnrr-nNr, Voyage de Philtppe de Hurges d LiAge et d

Maestricht en 161 5,Lidge,1872,p.67 .
3 Encore, jusqu'en 1929, pouvait-on voir se dresser <devant une

partie sans int6rAt de la fagade du Palais> un pan de mur dans lequel

s'ouvraient, au niveau du sol, deux grands arcs en plein cintre reposant

sur trois piliers massifs et, d l'6tage, une fen6tre datant vraisemblable-

ment du d6but du xvl" sidcle. Ces restes probables de la galerie qui

permettait autrefois aux princes-6v6ques de passer directement de leur

palais d la cath6drale devaient disparaitre en d6pit des efforts de
quelques Liegeois, en particulier de I'architecte-arch6ologue, Camille

Bourgault, qui pr6senta un excellent projet de restauration, et malgr6
I'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites qui

demanda - en vain - d I'Administration communale du temps de

conserver ( ce souvenir historique d'un grand int6r6t r. (Yoirla Gazette

de Liige, du 5 octobre 1929, p.3 et, dans le m€me journal, I'article de

J. Comhaire du 3 ao0t I 929.

receler le sous-sol. Il y eut cependant d'heureuses excep-
tions. C'est ainsi qu'en 1898 les d6couvertes faites lors de
la pose d'un 6gout qui, partant de la Place Verte, se
dirigeait vers la place du Marche (voir plan, fig. l) en

traversant nota,tnment la petite 6glise de Notre-Dame-
aux-Fonts, furent relat6es dans des articles non sign6s
mais dus €videmment i la plume d'un bon connaisseur de
I'histoire li6geoise, qui parurent dans le journal La Meuse
des 19,  22-23,24,26,27 octobre,  l l  e t  17 novembre
1898 4. C'est alors que furent mises au jour plusieurs

sculptures, dont une belle t6te de Vierge de la premidre

moitie du xIv' sidcle 5, qui furent d6pos6es au Mus6e
Curtius.

Dans La Meuse du 26 octobre (p. 2) est signal6e la

d6couverte d'un dep6t de tuiles romaines dans la tranch6e
en face de la rue G6rardrie; d6couverte importante, 6crit
I'auteur anonyme de l'article, (en ce qu'elle vient
confirmer la th6orie €mise nagudre par M. Comhaire que
la rue Pierreuse, les rues du Pont, Chauss6e-des-Pr6s et
Basse-Wez constituent le trac6 d'une voie romaine... En
outre, elle conhrme I'opinion 6mise nagudre par H6naux
que le mot <palais> appliqu6 de temps imm6morial d
notre c6ldbre monument n'est pas I'effet du hasard mais
d6rive du vocable < palatium ))... et, par suite, impliquerait
un 6tablissement de beaucoup plus ancien, romain donc,
d I'emplacement m6me>. Hypothdse qu'allaient

confirmer de manidre 6clatante les fouilles de 1907.

Cette fois, ce fut la pose d'une grosse conduite de gaz
qui allait d6clencher les travaux. Venant de l'usine des
Bayards, la tranch6e, aprds avoir rencontr6 des restes
d'anciennes fortifications, arriva place du March6 et
s'orienta vers la place Saint-Lambert en passant par la
rue Royale (la rue General Jacques du plan fig. l). Vers
le milieu de cette rue, les pioches des terrassiers se
heurtdrent d une muraille trds 6paisse, trds solide; <c'6-

tait >, a 6crit Paul Lohest, < le commencement de I'abside

a Je tiens ir remercier bien vivement Mademoiselle Juliette NoEl,

Conseiller communal de la Ville de Lidge, qui, non seulement s'est

int6ress6e vivement d nos fouilles mais, avec un d6vouement et une
patience inlassables, a d6pouill6 syst6matiquement deux journaux

locaux : la Gazette de Li6ge de l9O'7 et La Meuse de I 898 et de 1907

ou sont relat6es, presque au jour le jour. les d6couvertes archeolo-
giques faites place Saint'Lambert. Elle a ainsi r6uni une trds pr6cieuse

documentation dont elle a bien voulu me faire don'
5Marcel LALJRENT, <T€te gothique provenant de la cath6drale

Saint-Lambertr, dans Chron. arch. du Pays de Liige, t' ilI (1908),

pp.62-65.
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de I'ancienne cath6draleu6. Paul Lohest, ing6nieur et
conseiller communal, f6ru d'archdologie et trds au
courant de l'histoire de sa ville natale, obtint de I'entrepre-
neur, quand les travaux atteignirent le terre-plein de la
place Saint-Lambert, que les terrassiers n'enldvent que les
terrains meubles, laissant provisoirement sur place les
restes de constructions qu'ils degageraient. Bient6t
apparut tout un r6seau d'anciennes murailles qui fut
soigneusement relev6, ce qui permit d'etablir un premier
plan, encore hypothetique, de l'6difice disparu. Bien des
Liegeois se passionndrent pour ces d6couvertes et, le l2
ao0t 1907, le Conseil communal accorda ri I'Institut
archeologique liegeois un cr6dit destin6 d subventionner
des fouilles m6thodiques dont il confia la responsabilit6 et
la surveillance d Paul Lohest et d Eugdne Polain. Les
travaux s'achevdrent d la hn de novembre. Ainsi fut
explor6e une surface d'environ 1.750 m2 et les r6sultats
atteints d6passdrent les pr6visions les plus optimistes.
Non seulement on put donner un plan valable de la cath6-
drale reconstruite aprds l'incendie de I 185, reconnaitre,
jusqu'ir 5 mdtres de profondeur, la succession des d6p6ts
g6ologiques constituant le sous-sol de la place Saint-
Lambert 7 mais des murailles, prises d'abord pour les
vestiges d'une 6tape ancienne de la cathedrale, s'av6rdrent
6tre celles d'une villa romaine E, v6ritable r6v6lation qui
souleva bien des controverses en d6pit des indices d'une
pr6sence romaine d6jd sugg6ree par les d6couvertes de
l 898.

Plus inattendue encore fut la d6couverte d'un <fond de
cabaneD pr6historique que I'on put tout de suite attribuer
aux premiers agriculteurs ayant pen6tr6 dans nos
r6gions : les Omaliens, ainsi nomm6s d'aprds le village
hesbignon d'Omal, un des premiers sites ori ce groupe
n6olithique avait 6t6 identifie.

La pr6sence d'omalien place Saint-Lambert pr6sentait
un double interCt : d'une part elle apportait la preuve que
le centre de Lidge avait connu une occupation humaine
bien plus ancienne que ce que I'on avait pu supposer
jusqueJir, d'autre part la nature du terrain avait permis la
conservation des documents osseux alors qu'en Hesbaye,
seule r6gion oi jusqu'alors on avait d6couvert de l'oma-
lien, I'acidit6 du sol les avait fait disparaitre. Ainsi, pour la
premidre fois, les pr6historiens disposaient d'un mat6riel
permettant d'identiher certaines espdces 6lev6es ou
chass6es par les Omaliens et de quelques objets en
matidre osseuse fagonn6s par eux, notamment un petit

o Bull. adm. de la Ville de LiAge, 1907 ,2e semestre, pp. I 684- 1687
(citation p. | 684). Dans ce court article, Paul Lohest donne un excel-
lent r6sum6 de l'historique des travaux et de leurs r6sultats. Voir aussi
les comptes rendus d'Eugdne PowN, dansla Chron. arch. du Pays de
L iige, t. II ( 1 907), pp. 64 -'7 1, 80, 84 -9 1, 98- 1 05.

7 Max Losest, < Les louilles de la place Saint-Lambert au point de
vue g6ologiqueu, dans Bull. Soc. g1ologtque de Belgique, t. XXXV
( | 907- I 908), pp. 86 I -864.

sPaul LoHrsr, <Fouilles de la place Saint-Lambert i Lidge en
1907. Une villa belgo-romaine>, dans Annales du xxt" CongrAs de la
Fdd. arch. et hist: de Belgique, Liige, 1909, t. II, pp. 4ll 428.

< peignes > en os
poteries (p. 223,

6videmment i d6corer leurs
f ig .  l )  n

Le niveau romain livra lui aussi une ample moisson de
documents mobiliers : 6pingles, fragments d'objets divers
en bronze et en fer, trds nombreux tessons de poteries. La
d6couverte qui souleva le plus d'int6rdt fut celle de l'hypo-
causte de la villa qui, sur la proposition de Paul Lohest,
fut conserv6 et am6nag6 de manidre d en permettre la
visite r0. Cette annexe du Mus6e Curtius subsista
jusqu'en 1982 ori, menac6e d'une prompte destruction
par les plans d'am6nagement de la place Saint-Lambert,
elle fut deplacee et attend en ce moment qu'une d6cision
officielle soit prise a son sujet (voir ci-dessous, p. 22).

Relativement, le Moyen Age apparut moins spectacu-
laire et surtout moins riche en objets mobiliers. Certes, on
mit au jour la crypte notg6rienne, de nombreux murs de
fondations, une quarantaine de s6pultures, dont vingt-
cinq dans des sarcophages. Toutes ces tombes 6taient
anonymes sauf une, celle du prince-ev€que Albert de
Cuyck, qui fut identifiee grdce ri une inscription grav6e
sur une lamelle de plomb. Il faut noter que, dans certaines
tombes, furent recueillis des fragments de tissus, du cuir
et des hls d'or, derniers vestiges de v€tements sans doute
somptueux.

L'int6r€t que soulevdrent les d6couvertes se rapportant
d la pr6histoire et d l'6poque romaine remit un peu ir
l'arridre-plan ce qui avait 6te le point de d6part de ces
fouilles : la cath6drale elle-m€me rr et I'on peut certes
regretter que le seul article relativement d6taill6 que
publia Paul Lohest n'ait 6t6 consacr6 qu'd la villa belgo-
romaine. Cependant quand on songe, d'une part, aux
difficult6s d'interpr6tations que pr6sentait I'enchev€tre-
ment de pans de murailles d'6poques diverses, partielle-
ment et trop rapidement degag6s par les tranch6es, si on
veut bien se souvenir, d'autre part, que des d6couvertes se
rapportant d la cath6drale ont encore eu lieu en 1908, en
1909 et que Paul Lohest est mort en 1910, on
comprendra que le temps lui a manqu6 pour mener com-
pldtement i bien la lourde tAche dont il s'6tait charg6.

En 1908, une tranch6e ouverte en face de la Soci6t6
Militaire (voir plan fig. l) permit de r6cup6rer des
fragments de fen6tres gothiques et surtout un ( morceau
de pavement en mosaique noire, rouge, jaune, avec des
fragments bleus. Le sujet est un cercle oi est inscrite une
croix >. D'aprds son aspect comme d'aprds la profondeur
d laquelle elle a 6te trouv6e, Polain tend d la dater du vre
ou du vlt'sidcle 12.

e Marcel Dn Puyor, < Le fond de cabane n6olithique d6couvert i
Lidge sous la place Saint-Lambertr, dans Annales du xxt" Congris de
la Fid. arch. et hist. de Belgique, Liige, 1909,pp.287-336.

"'Bull. adm. de la Ville de Lidge, op. cit.,t. II, pp. 3l-49.
rr E. PolnrN, <A propos des fouilles de la place Saint-Lambert i

Lidge >, dans Zeodtum,t.){){VllI ( I 935), pp. 77-78.
Izg. p[er-rux|, dans Chron. arch. du Pays de Liige,t.III (1908),

p. 20. Voir lgalement La Meuse des I "', 4, I I et surtout celle des 15 et
I 6 f6vrier I 908 ori Ch. J. C [OMHAIREI d6crit plus longuement cette
mosarque qu'il attribuerait, soit d l'6glise construite par Monulphe, soit
plut6t aux < embellissements > dus d saint Hubert. Ce pr6cieux t6moin a
ete enleve dans une chape de plAtre et d6pose au Musee Curtius. Il a



LES DECOUVERTES ET LES FOUILLES l 7

C'est toujours aux environs de la Soci6t6 Militaire que
le creusement d'une tranch6e en f6vrier 1909 |tt
apparaitre deux petites murailles < d'un travail rudimen-
taire> entre lesquelles (on a retrouv6 d maintes reprises,
par fragments, le dallage de la mosaiQue> exhum6e en
1908. ( A notre avis >, 6crit Polain, < il s'agirait d'une trds
ancienne construction, peut-Etre contemporaine de saint
Hubert, en tout cas ant6rieure au dallage de Notger> 13.

Dans cette tranch6e on retrouva aussi quelques vestiges
romains et, ir deux mdtres de profondeur, un sarcophage
ayant regu les corps de plusieurs personnes.

En septembre de la m€me ann6e, trois nouveaux sarco-
phages furent encore rep6r6s et laiss6s en place; le petit
compte rendu publie dans le Bulletin de I'Institut arch6o-
logique lidgeois (t. XXXIX, 1909, p. 562) ne permet pas
de situer, m6me approximativement, leur emplacement.
On peut penser qu'ils furent d6couverts lors de travaux
suivis par Ch. J. Comhaire qui tint r6gulidrement les
lecteurs de La Meuse au courant de ses observations par
des articles parus les 14t4,23 et 25 septembre 1909.

La tranch6e, cette fois, venait de la Place Verte, donc de
I'ouest (plan fig. l); bient6t, elle atteignit la petite 6glise
de Notre-Dame-aux-Fonts, au flanc sud de la cath6drale,
qu'elle entama ir l'extr6mit6 du chceur, ce qui permit il
Comhaire d'6tablir que cette 6glise i une nef poss6dait un
chevet d pans coup6s. Dans l'6glise elle-m6me, comme ir
I'emplacement de son cimetidre, on d6couvrit de
nombreux ossements humains. Arriv6e i hauteur - ou ir
peu prds - de la rue Leopold apparurent < deux trongons
d'une muraille, la plus vieille du Moyen Age >. < C'est lh >,
6crit Comhaire le 25 septembre, < que r6apparait l'6glise
primitive, l'6glise construite vers 650 par Monulpher.
S'agit-il des murs signal6s par Polain comme d6couverts
d6jd au mois de f6vrier, d'un prolongement de ces derniers
ou d'autres encore ? Les descriptions trop incompldtes,
l'absence d'un plan de situation ne nous permettent pas
d'en d6cider.

Heureusement, en l9l2,les travaux destin6s ir la pose
d'une conduite d'eau alimentaire qui traversa d nouveau
l'emplacement de la cath6drale furent suivis de trds prds
par Camille Bourgault qui a publi6 un plan sommaire
mais sufftsamment pr6cis pour que I'on puisse rep6rer
l'emplacement de la tranch6e comme celui des vestiges
arch6ologiques rencontr6s. I1 a bien d6crit ces derniers et
donn6 d'excellents dessins des quelques pierres sculpt6es

malheureusement 6te endommag6 comme on peut s'en rendre compte

en comparant la description donn6e ci-dessus i la photographie

publi6e par J. Purrwree, La cathidrale Saint-Lambert de Liige,Lidge,

I  979,  p.  84,  f ie.  39.
t3 Chron. arch. du Pays de Lidge, t. W ( I 909), p. I 9-20'
taDans l'6dition du soir de La Meuse du 14 septembre 1909,

Comhaire signale la d6couverte en mars 1908, lors de travaux effec-

tu6s dans la cour de la maison de Marneffe, situ6e dans l'alignement

bordant la place Saint-Lambert i I'ouest, de fondations des murs des

cloitres occidentaux et de fort beaux chapiteaux d crochet du

xIu" sidcle.

d6couvertes i cette occasion et qui furent ensuite
d6posees au Mus6e Curtius 15.

Venant du sud-est et se dirigeant vers le nord-ouest, la
tranch6e atteignit d'abord le cimetidre de Notre-Dame-
aux-Fonts oi, comme on pouvait s'y attendre, furent
rencontr6s de nombreux ossements humains; un peu plus

loin apparurent deux sarcophages, puis vinrent de
nombreux vestigeg romains dont <des morceaux impor-
tants d'enduit portant de la peinture d fresque rouge avec
bordure blanche> et <un fragment de colonne en un grds

blanc et rose, fort beau, orn6 d'un bague d sa partie
sup6rieure et qui pourrait avoir appartenu ir une colonne
dorique >. Un peu plus loin gisaient < de trds nombreux et
trds beaux morceaux d'un fenestrage riche du
xrv' sidcle >. Ayant penetr6 dans la cath6drale elle-m€me,
la tranch6e degagea des restes de magonneries oi avait

6te reemploy6, comme moellon, un fragment de pierre

sculpt6e; un autre fragment fut exhum6 un peu plus loin et
tous deux d6pos6s au Mus6e Curtius 16. La tranch6e
p6n6tra ensuite dans la crypte occidentale, d6jd mise au
jour en 1907, et, s'orientant nettement vers le nord,
traversa I'emplacement de la tour de sable septentrionale
<dont rien n'a 6t6 retrouv6. Seule, existait d cet endroit
une formidable fondation, compos6e de blocs 6normes de
grds houiller, li6s d l'aide d'un solide mortier >. Plus loin, lir
oi s'6levait autrefois la chapelle Saint-Materne, on
retrouva ndes fragments d'une porte en bois, avec ses
clous, des moulures en calcaire du xIlIt sidcle et une base
de colonne de la m6me 6poque>. Au-delir, <la tranch6e
sortait de la cathedrale et de ses d6pendances >.

En 1929-1930, des travaux importants furent ir
nouveau ex6cut6s place Saint-Lambert dans le but
d'agrandir les sous-sols d'un grand magasin.

Effectues < en dehors de l'emplacement de la cath6drale
proprement diteD, ils furent surveill6s par Ren6 Lesuisse
qui a donn6 de ses observations un compte rendu fort

sommaire et compldtement d6pourvu d'illustrations t7. I
nous apprend que <des fondations diverses ont 6t6 mises
au jour> dont les plus int6ressantes furent <celles

trouv6es ir peu prds d la limite des places Foch et Saint-
Lambert> i environ 2,20 m de profondeur. Il s'agit de
deux massifs < non paralldles... li6s par un mortier trds dur

$C. BouncluLt, <Les dernidres trouvailles de la place Saint-

Lambert>, dans Chron. arch. du Pays de LiAge,t.Vll(1912),pp. 122-

127. Toutes les citations du paragraphe suivant sont emprunt6es d cet

article. Voir 6galement Ch.-J. C[orrasatnr], dans La Meuse, 25 et

28 octobre 1912.
16 Ces deux pierres sculpt6es appartiennent vraisemblablement,

comme I'a suppos6 J. Philippe, i la premidre cath6drale. J. PuIlIene,

Les fouilles arch. de la place Saint-Lambert d Liige, Lidge' 1956'

p. 36 et J. PHILIeYe, La cathidrale...,1979,p.84, fig. 40 et 4 l .
r7 R. LnsuIsse, <D6couvertes faites pendant les travaux en cours

place Saint-Lambert>, dans Chron. arch. du Pays de Ltige, t. XXI

(1930), pp. 25-2'1. Dans La Meuse du 6 novembre 1929, Ch. J.

Comhaire a eu la bonne id6e de reproduire un plan de la partie occiden-

tale de la cath6drale et d'y reporter en pointill6s l'emplacement

approximatif des excavations. Grdce i ce croquis, on peut voir que les

travaux de terrassement ont surtout affect6 la moiti6 sud du cloitre

occidental et des bitiments qui le bordaient.
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et trds blanc > qu'il suppose avoir servi de base au < beau
portail > de la cath6drale. Chacun de ces massifs reposait
( sur une cinquantaine de pilotis de chdne et de bouleau de
deux mdtres de long >. Autre d6couverte int6ressante,
celle d'un tombeau contenant <le corps d'un personnage,
dont le vdtement 6tait encore en grande partie conserv6 >.
La forme des semelles de cuir des chaussures permit i
Ren6 Lesuisse de dater cette s6pulture de la fin du xv'ou
du debut du xvre sidcle.

Au cours de ces travaux, Ren6 Lesuisse recueillit, dans
un puits comble par des mat6riaux provenant de la
demolition de la cathedrale, des fragments de nervures de
vo0tes, des niches et un benitier en marbre qu'il fit
d6poser au Mus6e Curtius. Il a 6galement reconnu une
stratigraphie int6ressante, quoique sommaire : d un mdtre
environ de profondeur, une couche de bois br0l6 sous
laquelle se trouvait par endroits < un double pavement de
carreaux de terre-cuite>; i, 2,60 m <de nombreux
fragments, trds petits, de poterie rouge et, d 4 m environ,
une couche contenant des fragments de charbon de bois >.
Il signale enfin que <les travaux de d6tournement de la
conduite de gaz au travers du terre-plein de la place Saint-
Lambert ont montr6 des fondations vraisemblablement
notg6riennes >.

On le voit, le sous-sol de la place Saint-Lambert avait
ete eventr6 ir maintes reprises et chaque fois qu'un obser-
vateur int6ress6 par le pass6 de sa ville s'6tait pench6 sur
les tranch6es ainsi ouvertes il avait vu apparaitre des
t6moins nombreux et vari6s de ce pass6.

Il avait et6 parfois question de reprendre des fouilles
sur ce site dont on savait I'exceptionnelle richesse; des
projets avaient ete 6bauches, aucun n'avait abouti. Je ne
le regrettais pas; it mon 916, le temps qui passait ne
pouvait qu'6tre favorable ri la qualite de la recherche car
la technique des fouilles s'6tait fort d6veloppee et aflin6e
au cours des dernidres d6cennies et surtout l'apport des
sciences auxiliaires devenait, d'ann6e en ann6e presque,
plus vari6 et plus e{ficace.

Tout au plus, le professeur d'arch6ologie pr6historique
quej'6tais efft-il 6t6 fort aise, le cas 6ch6ant, de participer
au d6gagement methodique des emplacements omaliens
qui seraient 6ventuellement d6couverts t8. Ce travail 6tait
tout d fait en rapport avec les moyens dont je disposais.
Autre chose efft et6 d'entreprendre le d6gagement et
l'6tude syst6matique d'une vaste surface occup6e depuis
plusieurs millenaires par des hommes qui y avaient laiss6
des vestiges plus ou moins importants de leurs activit6s,
d6truisant ou endommageant les traces laissees par leurs
pr6d6cesseurs. Il faudrait des terrassiers, des camions,
des engins divers tels que les poclains; il faudrait aussi

tE Pareille d6couverte n'avait rien d'invraisemblable : les Omaliens.
peuple d'agriculteurs, vivaient normalement group6s en villages et
leurs <fonds de cabaner - en r6alit6 des fosses d d6tritus - sont en
96n6ral nombreux sur les sites qu'ils ont occup6s. Qu'il en existe encore
place Saint-Lambert, cette possibilit6 6tait renforc6e par le t6moignage
d'un des fouilleurs de I 907, Eugdne Polain qui, par sondages, en aurait
rep6r6 huit (voir ci-dessous, p. 24 et n. 39).

pouvoir disposer d'une 6quipe de chercheurs d6jd form6s
aux techniques de fouilles. Tout cela depassait si evidem-
ment les moyens dont je disposais que je n'avais jamais
envisag6 de prendre la responsabilite scientifique de
fouilles autres que partielles sur un terrain comme celui de
la place Saint-Lambert.

Mais, dans les ann6es 70, une menace particulidrement
grave vint pes€r sur ce site d'une exceptionnelle impor-
tance pour l'histoire de Lidge : celui d'une compldte
destruction par la cr6ation de parkings et d'un r6seau
souterrain d'autobus. Longtemps j'esp6rais, soit une
modification de ces projets, soit I'intervention d'un
Service de fouilles plus important et mieux equipe que
celui dont je disposais. Cependant les travaux de d6moli-
tion et de creusements avanqaient inexorablement. D6jd
en 1975 la disparit ion de maisons situ6es d l 'ouest de la
place Saint-Lambert avait permis d Florent Ulrix d'effec-
tuer trois sondages dont I'un ( contre le mur nord de
I'ancien cloitre occidental de la cathedrale, en bordure de
l'actuelle place Saint-Lambert > re; c'est dire que la partie
la plus importante du site n'6tait plus prot6g6e d'une
compldte destruction que par la ceinture que faisait
autour d'elle I'aire de circulation des autobus... et I'on
disait que, des 1978, les bulldozers seraient en action sur
la place elle-m6me.

Il me parut alors 6vident que mon devoir 6tait de tenter
le sauvetage d'une partie au moins de cet inestimable
patrimoine. Je ne puis dire que pareil projet fut aise d
concr6tiser, ce ne fut pas sans diflicultes que j'obtins les
concours, les autorisations et les aides indispensables
mais je rencontrai aussi de pr6cieux encouragements et
des appuis efficaces 20. Brei les d6marches entreprises au
debut de f6vrier connurent un heureux aboutissement d la
fin du mois de mai et, le 9 juin 1977,les travaux purent
commencer,

Je fis ouvrir les premidres tranch6es i I'emplacement de
I'ancienne < tour de sable > qui flanquait au nord le chceur
occidental, en des endroits que n'avaient pas atteint les
fouilleurs de 1907 mais qui 6taient proches d la fois de la
villa romaine et surtout du < fond de cabane > n6olithique
qui, selon toute vraisemblance, n'6tait pas isol6 (voit note
l8). De ce c6t6, mes espoirs furent d6gus : d environ
2 mdtres de profondeur apparut un massif de grands
blocs de gres que je pris d'abord pour les fondations de la
tour. La suite des fouilles montra qu'il s'agissait en fait
d'une sorte de puissant radier, s'6tendant bien au-deld de
la surface occup6e par les tours, cuvre des architectes qui
reconstruisirent la cath6drale aprds le terrible incendie de
I 185 et qui, dans les terrains relativement meubles consti-
tuant le sous-sol de la place Saint-Lambert, assuraient
ainsi une excellente assise d l'edifice monumental qu'ils
projetaient d'6lever.

Un sondage au marteau-piqueur r6v6la que cette
masse de grds, li6s par un solide mortier, avait environ

te FI. Urnrx, dans Archiologie, 197 5,2, p. 86.
20 Bulletin de la Soc. r. Le Vieux-Liige, t. IX (1980), n. 210-21 l,

pp.543-544. Voir aussi la Gazette de Liige, l7 mai 1971,p. l.
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deux mdtres d'6paisseur. Ainsi sa base atteignait les
quatre mdtres de profondeur sous le niveau du sol actuel,
c'est-d-dire pr6cis6ment le niveau du <fond de cabane>
omalien. Il etait certain dds lors qu'il fallait abandonner
tout espoir de retrouver des vestiges n6olithiques sous ces
puissantes fondations.

En d6gageant la nef septentrionale de la crypte, nous
retrouvdmes des blocs de grds, analogues d ceux du
radier, qui bouchaient partiellement la dernidre trav6e,
celle de l'ouest. Cette masse de pierre, pourtant bien
visible, n'avait pas ete signal6e par les fouil leurs de 1907.
Son r6le de renfort des fondations de la fagade occiden-
tale de la cath6drale etait 6vident.

La grande surprise des fouilles de l97i fut la decou-
verte, imm6diatement d I'ouest de l'hypocauste, de bains
romains dont certaines parties : le foyer, le bain froid,
6taient relativement bien conserv6es 21. Une autre pidce de
ces bains devait encore 6tre apparente au Haut Moyen
Age car elle etait remplie de pierrailles et partiellement
detruite par des murs de fondation d'un appareil assez
grossier qui I'entouraient au nord et d I'ouest.

Les fouilles men6es au nord de la crypte et d I'ouest du
radier amendrent la d6couverte de grands fragments
d'une dalle fun6raire gothique utilises comme pavement
ce qui nous donna le niveau du cloitre occidental d une
6poque tardive; puis, plus bas, contre le radier, en allant
vers le nord, trois s6pultures sans mobilier fun6raire et un
puisard.

Les r6sultats obtenus lors de cette premidre campagne
de fouilles etaient des plus encourageants et faisaient bien
augurer de la poursuite des travaux qui, contre toute
attente, purent se poursuivre, non seulement en 19?8
mais jusqu'aujourd'hui.

Au debut de 1978, Jean-Maurice Dehousse, alors
Ministre de la Culture frangaise, cr6a une <Commission
des fouilles de la place Saint-Lambert> ori 6taient repr6-
sent6es les differentes instances int6ress6es et dont il
confia la pr6sidence au Professeur Jacques Stiennon. Il
fixa comme but d cette commission < d'6laborer un calen-
drier des fouilles arch6ologiques qui soit accept6 par
toutes les parties> et <de d6terminer les budgets n6ces-
saires pour mener ces fouilles dans les meilleures condi-
tions possibles>. Et, de fait, dds ce moment, grdce aux
subventions accord6es par le Ministdre de la Culture
frangaise, grdce dr la cr6ation d'un cadre sp6cial tempo-
raire, grdce ir I'aide pr6cieuse que nous apportdrent
quelques (amateurs)) : le Commandant Jean Havart,
Messieurs Georges Abraham et Marcel Van Eyck, d celle
aussi de quelques anciennes 6tudiantes, le travail a pu se
poursuivre dans de bonnes conditions.

C'est en 1978, au mois de juin, qu'un accident m'ayant
priv6e pendant plusieurs mois de I'usage des bras, Marcel
Otte, avec un d6vouement et une efficacit6 auxquels je

2r Jean-Marie DrcrouoNr, < Les bains de la villa gallo-romaine o,
dans Zes fouilles de la place Saint Lambert d Liige, Lidge, 1983,
pp.24 27.

tiens d rendre hommage, d'abord me suppl6a puis,
bient6t, prit la direction de la fouille.

Lors de cette ann6e 1978, la crypte notg6rienne fut
compldtement d6gag6e; dans la trav6e centrale de la nef
m6ridionale apparut un reste de mur de fondation,
6videmment ant6rieur d l'6poque de Notger. Imm6diate-
ment d I'ouest de la crypte, nous obtinmes une trds belle
coupe qui nous donna une excellente stratigraphie - ori
se marquaient avec une particuliere nettet6 les traces de
l'incendie de I 185 -, de nombreuses s6pultures ainsi que
des fragments de vitraux, trds petits malheureusement,
provenant certainement de la grande verridre du chaur
occidental. Tout au fond de la tranch6e apparut, i notre
vive surprise, un mur de fondation que I'installation de la
crypte notgerienne avait en grande partie d6truit; il ne
restait gudre que deux assises de pierres dessinant un
grand arc de cercle 6voquant une forme d'abside. Comme
la suite des travaux nous I'apprit, ce mur 6tait comme
encadr6 au nord, d I'ouest et au sud par un puissant
massif aux lignes directrices paralldles d celles de la
crypte, massif que nous ne p0mes, sur le moment,
degager que trds partiellement car, au-dessus de lui, se
dressait un grand pyl6ne 6lectrique qui fut heureusement
enlev6 en 1982 grdce aux Services de I'Administration
communale de Liege et de la S.T.I.L.22.

Une autre d6couverte, aussi int6ressante mais moins
inattendue, fut celle d'une occupation m6solithique que
r6v6ldrent deux sondages profonds. D6jd, en 1954, en se
fondant sur la typologie de silex taill6s conserv6s au
Mus6e Curtius, Joseph Philippe avait signal6 cette
pr6sence 23 mais il restait possible que ces silex ne se
soient pas trouv6s d leur place originelle, qu'ils aient 6t6
apport6s, par des limons de ruissellement par exemple,
comme ce fut le cas pour des artefacts du pal6olithique
moyen que nous avons recueillis place Saint-Lambert.
Cette fois le mesolithique ayant 616, au moins dans un des
sondages, trouv6 en place, et cette pr6sence ayant 6t6
confirm6e par la suite des fouilles, nous pouvons affrrmer
que des populations vivant encore aux d6pens de la
nature, des ressources de la chasse, de la p6che et de la
cueillette avaient pr6c6d6 - mais sans doute de peu car
ce mesolithique est tardif - I'arriv6e des premiers
agriculteurs omaliens.

Vers le nord, nous atteignimes I'emplacement de
I'ancienne chapelle Saint-Materne qui flanquait, vers
I'ouest, l'entr6e septentrionale de la cath6drale situ6e en
face de celle du Palais. Dans cette zone nord-ouest, au-
deld de l'6glise elle-m6me, apparurent les premiers
t6moins d'un d6potoir belgo-romain dont la suite des
fouilles r6v6la la remarquable richesse.

Dans la cath6drale elle-m6me, nous avions commenc6
le d6gagement de la crois6e du transept occidental, travail
qui se poursuivit en 1979 et permit de mettre au jour les

22 M. Orrr, J.-M. Decsotr{oNr, C. PErERs, dans Archiologie,
1982 ,2 ,p .72 .

23 J. PHrLreee, Les fouilles archdologiques de la place Saint-
Lambert d LiAge, Lidge, 1956,p. 12.
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fondations de l'ancien jub6 et des murs romains fort bien
conserv6s, avec leur rejointoyage d la dague et leur cr6pi
rougeitre. Mais un probldme ne tarda pas d se poser : le
remplissage entre les murs romains 6tait, en grande
partie, fait d'une terre trds claire, apparemment bien
homogdne, encore qu'une forte pluie ait suffit i la faire
s'effondrer. Le Professeur P. Bourguignon qui accepta
aimablement de venir examiner ce terrain fut formel : il
s'agissait d'un lcss. Un dep6t de lass cQmblant une salle
belgo-romaine, la chose avait de quoi surprendre. L'expli-
cation qui, aujourd'hui encore, me parait la plus vraisem-
blable est celle d'un effondrement de l'extr6mit6 orientale
de la colline du Publ6mont qui, autrefois, se serait 6tendue
sur une partie de I'emplacement actuel du Palais et qui'
pour une cause naturelle, par exemple d l'occasion d'une
forte crue de la L6gia, aurait gliss6 vers le sud et recouvert
l'actuelle place Saint-Lambert en diminuant du m6me
coup l'inclinaison de sa pente; la suite des fouilles a, en
effet, permis de constater que cette couche diminuait
d'6paisseur au fur et ir mesure que nous remontions vers
le nord,

D'autre part, les travaux se poursuivaient tant vers le
nord que vers le sud. De ce c6t6, d l'emplacement de
l'ancienne <tour de sable > m6ridionale, nous retrouv1mes
un agencement de gros blocs de grds analogue i celui du
radier rep6r6 au nord de la crypte; puis vint le tour du
croisillon sud du transept oti, selon la formule pittoresque
mais imag6e du journal de fouilles, apparut une < pagaille
de murs et de sols > 24.

En cette m6me ann6e 1979,le Service National des
Fouilles fut amen6 ir intervenir d I'occasion de la d6moli-
tion de deux ilots d'habitation qui avaient 6t6 6dih6s sur le
secteur oriental de la cath6drale Saint-Lambert' <Un
compl6ment du plan des anciennes fouilles de 1907 6tait
notre objectif essentiel > a 6crit Madame Alenus-Lecerf,
qui assuma la direction des fouilles dans ce secteur 2s' Ce
travail achev6, elle fit, avant de quitter le terrain, creuser
une longue et 6troite tranch6e de sondage <ir quelques
mdtres au nord du sanctuaire et paralldlement d celui-ci.
Elle devait d6montrer qu'il ne subsistait rien des
bAtiments autrefois annex6s au chcur, hors deux galeries
claustrales qui encadraient sym6triquement ce
dernier> tu. Cette mdme tranch6e recoupa une fosse qui
n'avait 6videmment rien ir voir avec la cath6drale et,
comme il avait et6 entendu que le Service National des
Fouilles ne s'occuperait que de cet 6dihce, nous primes
alors le relais. Une fouille men6e pendant les mois

2a Les r6sultats obtenus au cours des premidres campagnes de
fouilles sur le chantier occidental firent l'objet, en | 980, de deux publi-
cations : une brochure destin6e au grand public : H6ldne DANTHTNE,
La cathidrale Saint-Lambert d Liige. Lesfouilles rdcentes, s.1., 1980
et un compte rendu plus d6taill6 et plus scientifique : H6ldne
DANTHINE et Marcel Orre, < Rapport pr6liminaire sur les fouilles de
l'Universit6 place Saint-Lambert d Lidge r, dans Bull' Soc. r. Le Vieux-
Lidge, t .  IX (1980), pp. 538-552.

25 J. Ar-ir.rus-Lncnlr, Les fouilles du cheur oriental de la cath6'
drale Saint-Lambert de Liige, Bruxelles, 1981 (= Archaeologia
Belgica, no 236); citation p. 5.

26 J. Ar-iNus-Lncrnr, dans lrcft iologie,1979,2,p.57.

d'octobre et de novembre 1979 r6v6la que cette fosse

avait 6tE creus6e par les Omaliens, ces Omaliens dont

nous avions vainement cherch6 la trace dans le secteur

occidental. D6sormais nous avions la preuve, non seule-

ment que le <fond de cabane> d6couvert en 1907 n'6tait

pas isol6 mais que tout un village s'6tait install6 dans ce

fond de vall6e.

Comme nous savions que le secteur oriental des
fouilles 6tait menac6 d'une plus prompte destruction que

le secteur occidental, une bonne partie de notre activit6,
au cours des ann6es 1980 et 1981, se porta de ce c6t6.
Nous proc6ddmes ir des d6capages de la surface que

laissaient libre les substructions de la cath6drale, les

limites 6tant donn6es au sud par la cath6drale elle-m6me,
ir I'ouest par la voie de circulation des autobus s6parant
les deux chantiers, au nord par la rue Sainte-Ursule, ir I'est
par un cours de la L6gia en bordure de la place du March6
(voir plan hors-texte no l).

Au cours du d6capage apparurent d'autres fosses,

certaines trds r6centes mais d'autres, une demi-douzaine
en tout, se r6v6ldrent appartenir d I'Omalien 27. Ce travail
d6gagea aussi deux cours de la L6,gia' I'un, le plus ir
l'ouest, contenait des documents allant de l'6poque
romaine au m6rovingien, I'autre, celui qui marqua aussi
la limite de nos fouilles vers l'est et dont nous ne p0mes

fouiller que la rive droite, contenait aussi d sa base un p€u

de m6rovingien tandis que le remplissage allait du caro-
fingien d l'6poque de Notger. Sur la rive avait 6tb install6

un cimetidre aux corps inhum6s dans des sarcophages en
ch€ne que la dendrochronologie permit de dater des

environs de 975 28.

Nous restdmes le plus longtemps possible sur ce
chantier dont la nature du sol 6tait si favorable d la
conservation des matidres organiques jusqu'au moment
ot, le temps du remblal'age pour f installation d'un par-

king 6tant venu, un camion, semblant irr6sistiblement

attir6 par notre fosse 9, une fosse omalienne toujours en

cours de d6gagement, fonqa sur nous bien qu'il ait pu

exercer son activit6 en d'autres points du chantier. Nous

n'etmes d'autre ressource que d'enfouir rapidement dans

de grands sacs ce qui restait du contenu de la fosse 9.

"H. DeNrnnr, <L'outillage osseux omalien>, dans Nolae

Praehistoricae, n" I ( 198 I ), pp. 54-56. H. DlNrHrNp et M. Orrr, < Le

Danubien de la place Saint-Lambert >, dans I bid, n" 2 ( I 984), pp. I 0 I -

104. Dans les comptes rendus des Groupes de contact des sciences

morales et politiques, 1982, publi6s par le Fonds National de la

Recherche Scientifique d Bruxelles, celui de H. DANTHINE et M. OrrE

et surtout celui de J. M. Conov et M. Sressanr, < La faune omalienne

de la place Saint-Lambert d Lidge >, pp. 341-342:dansla brochure Zes

fouilles de Ia place Saint-Lambert d Liige, Lidge, I 983, les articles de

M. OrrE et H. DANTHTNT, n Le Danubien o, pp. l8- 19, de Jean-Marie

Conov, < Les restes osseux animaux du Danubien r, p. 2 I et de Jean
DEssE, ( Les restes de poissons dans les fosses omaliennes>,pp.22-23
et ci-dessous, pp. 221-226 et 235 241).

2EPatrick Horrsuuurn, <La datation du bois par la dendro-

chronologie>, dans la brochure de 1983 cit6e n. 21, pp. 34-36

oir  i l  donne aussi  (p.35) une date t rds pr6cise,  cel le de l194-1195

pour l'abattage des bois utilis6s pour les pilotis de ch6ne destin6s ir

renforcer les fondations du cheur oriental de la cath6drale. Voir

c i -dessous,  pp.  267 273.
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Si, au cours de ces deux ann6es, nous travailldmes
surtout dans le secteur oriental. le chantier occidental ne
fut pas abandonn6 pour autant. Les fouilles se poursuivi-
rent tant dans le croisillon sud du transept que dans la
premidre trav6e de la nef centrale (premidre en partant de
l'ouest) oi subsistaient des t6moins particulidrement
int6ressants : de grandes surfaces rev6tues d'un mortier
rose appartenant, selon toute vraisemblance, d la
premidre cath6drale. Ce sol pr6sentait des traces de r6fec-
tion et aussi d'un incendie qu'il faut sans doute mettre en
relation avec le passage destructeur des Normands en
8 8 1 .

Imm6diatement sous cette surface, se trouvait une
fosse rectangulaire, longue de 120 cm, large de 50 cm et
profonde, au minimum, de 30 cm, fosse si cuite que la
terre dans laquelle elle avait 6t6 creus6e en 6tait comme
p6trifi6e. Le sol, aux environs, etait lui aussi profond6-
ment rubefr6 et cette aire br0l6e 6tait limit6e par des murs
romains qui, d l'6poque, devaient 6tre encore, au moins
partiellement, debout. La fosse elle-mEme ne livra que du
charbon d'os et de la houille. Ant6rieure ir la plus
ancienne 6glise dont nous ayons retrouv6 la trace, elle est
aussi certainement postromaine car elle fut creus6e dans
la couche de lcss qui avait rempli les salles de la villa. Sa
destination nous est encore inconnue mais nous avons li
une premidre attestation d'une activit6 exerc6e sur le site
avant l'6dification de la premidre cath6drale.

Ce sont aussi des vestiges du Haut Moyen Age qui
apparurent dans la partie septentrionale, d l'emplacement
de I'ancien <Vieux-March6>, c'est-ir-dire la partie de
l'actuelle place Saint-Lambert comprise autrefois entre le
Palais et la cath6drale. De ce c6t6, il fallut d'abord
d6blayer les caves des maisons accol6es aux flancs de la
cath6drale et de ses annexes. Dds 1980, apparut <une
petite construction quadrangulaire pr6sentant aussi une
surface br0l6e, accompagn6e d'un empierrement grossier
fait de dalles de grds et de fragments de tuiles romaines
r6employ6es u 2e. Plus tard, furent d6gag6s d'autres
6lements : < une structure faite de blocs dispos6s en aligne-
ments orthogonaux, 6voquant des cellules quadrangu-
laires 6galement associ6es i de la c6ramique
m6rovingienne u 30. Am6nagements frustes, t6moins sans
doute de l'humble bourgade qui existait en ce lieu au
temps de saint Lambert.

Autre d6couverte int6ressante faite en 1981 : celle
d'une structure de I'dge du fer que les charbons de bois de
son foyer permirent de dater par la m6thode du Cra :
nLv. 1306 =2.2ffi +70 B.P., date r6elle situee aprds
correction entre 405 et 45 avant notre dre (E. Gilot.
U .C .L . )o  3 t .

2e H6ldne D,cl.t.rHrNr et Marcel Orre, < Rapport preliminaire sur les
fouilles de l'Universit6, place Saint-Lambert>, dans Bull. de la Soc. r.
Le Vieux-LiAge, t. IX ( I 980), p. 547.

roMarcel Orre, <Reconstitution de I'histoire du siter, dans la
brochure publiee en 1983 (cf. n" 2l), p. 40.

rrMarcel Orrr et Jean-Marie DrcnovoNr, <Les fouilles de la
place Saint-Lambert d Lidge en 1982>, dans Bull. de la Soc. r. Le
Vieux-LiAge,t. X (l 983), p. 38 l.

Au d6but de 1982 commencdrent les travaux de
nettoyage et de consolidation, pr6lude d I'enldvement de
l'un ou I'autre t6moin du passe arch6ologique de la place
Saint-Lambert : l'hypocauste, conserv6 en place depuis
1907, et quelques 6l6ments d6gag6s par nos propres
fouilles. Ce travail ne pouvait malheureusement s'effec-
tuer sans d6truire tout ce qui se trouvait aux environs des
6l6ments ainsi < sauv6s r.

De notre c6t6, nous avons poursuivi le seul sauvetage
encore en notre pouvoir : celui d'un d6gagement attentif
et d'un enregistrement aussi complet et aussi pr6cis que
possible de tous les 6l6ments constituant le sous-sol de la
place. A d6faut des t6moins r6els, ainsi serait conserv6e
< la m6moire du prodigieux pass6 li6geois D pour reprendre
l'heureuse expression du journaliste Albert Burnet qui
suivit avec attention, compr6hension et comp6tence le
d6roulement de nos travaux 32.

Notons encore que c'est en 1982 que fut cr66e une
a.s.b.l. intitul6e <Etude arch6ologique de la place Saint-
Lambert > dont les statuts parurent au Moniteur belge du
25 mars I 982 (pp. 1486- 1487). Cette association < a pour
objet la recherche et la mise en valeur des vestiges arch6o-
logiques de la place Saint-Lambert de Lidge et de ses
abords ainsi que tous travaux scientifiques qui s'y
rapportent )).

Quant aux sondages faits cette ann6e ld, ils < ont 6t6
limit6s aux zones p6riph6riques du ehantier principal sans
toutefois d6border sur les voies de circulation'r 33. La
d6couverte la plus int6ressante fut, dans le niveau belgo-
romain, celle < d'un caniveau am|nag| de dalles de grds et
la pr6sence de nombreux vestiges de combustion (houille,
scories, ferrures alt6r6es, pierres vitrifi6es), semblant
indiquer la proximit6 d'un four d caractdre artisanal> 34.

Des pr6cisions ir ce sujet pourraient €tre un jalon menant
vers une solution au probldme que pose I'installation
d'une villa <dont on ne peut encore dire avec exactitude
quelle fut I'importance r6eller mais qui <semble cepen-
dant avoir b6n6fici6 d'une d6coration relativement
riche o 35 en un endroit 6loign6 des voies romaines
connues.

A I'ouest de la crypte, l'enldvement d'un pyl6ne < a
permis d'examiner et d'explorer la s6quence stratigra-
phique complexe, particulidrement bien conserv6e d
l'int6rieur du cloitre accol6 au chevet de l'6glise. A la base
de ces d6p6ts, les soubassements du premier grand edifice
religieux (vnr' sidcle ?) ont pu 6tre partiellement d6gages
afin de compl6ter le plan trds sommairement
conserv6u 36.

En I 983, dans la nef lat6rale nord, des coupes transver-
sales ont fait apparaitre, avec une particulidre nettet6, la
succession de diverses phases d'occupation : les deux

32 Le Soir,26fevrier 1982,p.22.
3r Orre et DrcnouoNr. o,4 cit..p.366.
'o M. Orrr, J.-M. DEGBoMoNT, C. Prrrns, dans Arch4ologie,

1982,2,p.7 1.
"J. M. DecnouoNr. dans la brochure cit6e d la note 21. 1983.

o . 2 9 .
36 Archtiologie, 1982, 2, op. cit., p. 72.
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24 H. DANTHINE

6tapes de la villa belgo-romaine, puis, sur un sol remblay6
et nivel6, des restes de petites constructions aux murs de
grds dont I'ige m6rovingien est confirm6 par la
c6ramique, vestiges sans doute de la petite agglom6ration
existant au temps de saint Lambert. Au-dessus, venaient
des niveaux de destruction, de remblaiement et de nivelle-
ment, puis un <sol de b6ton rose... install6 sur une assise
de blocaille de grds > qui fut r6fectionn6 i plusieurs
reprises et < a subi I'action d'un violent incendie >, vestiges
sans doute de la premidre cath6drale 6lev6e en l'honneur
du martyr, I'incendie pouvant 6tre attribu6 au passage
destructeur des Normands en 88 l. < Les fondations de
l'6glise de Notger recoupent ensuite toutes ces unit6s,
seulement pr6serv6es d l'int6rieur de la nef septentrio-
nale>. Le tout, visible seulement <d I'extr6me du
p6rimdtre fouill6, limit6 par le circuit d'autobus> 37.

Les fouilles, d'autre part, se sont poursuivies sur la
place du < Vieux-March6 >. L'espace entre le portail nord
de la cath6drale et I'entr6e du Palais 6tant <un emplace-
ment privil6gi6 pour observer la stratigraphie depuis la
couche gallo-romaine jusqu'aux d6p6ts, malheureuse-
ment tronqu6s, de la fin du Moyen Ageo 38.

Enfrn, pendant les vacances de Pdques de 1984, une
petite habitation m6rovingienne fut encore d6gag6e sur le
Vieux Marche.

Les fouilles sont, pour I'instant, interrompues car nous
avons fouill6 tout le terre-plein de la place Saint-Lambert.
Ce n'est pas que nous ayons retire de cet emplacement
absolument tout ce qu'il peut donner d'int6ressant au
point de vue arch6ologique. Quand nous avons degag6 la
surface des radiers nous avons vu apparaitre, de-ci, deJd,
pris dans la masse des gros blocs de grds, des d6bris de
pierres noires, notamment des fragments de colonnettes
provenant 6videmment d'un des 6difices ant6rieurs. Sans
doute y en a-t-il d'autres encore enfouis plus profond6-
ment dans ces constructions massives, 6paisses, nous
I'avons vu (p. l8), de quelque deux mdtres. J'espdre qu'i l
sera possible de les r6cup6rer au moment ori il faudra
bien d6molir les radiers.

D'autre part, s'il faut en croire un des fouilleurs de
1907, Eugdne Polain, il y aurait encore huit emplace-
ments omaliens enfouis quelque part dans le sous-sol de la
place. Voici en effet ce qu'il 6crivait en 1935 3e : <Nous
avions 6t6 quelque peu vex6s, Paul Lohest et moi, de l'atti-
tude prise d notre 6gard par les sp6cialistes de la prehis-
toire, et nous nous etions d6sint6ress6s de cette partie de
la fouille... Nous fimes donner, sans rien dire, une
douzaine de coups de sonde dr divers endroits de la place
oi les travaux de d6blaiement nous permettaient de faire
ces op6rations. A la profondeur atteinte dans le fond de
cabane, huit de ces recherches amendrent au jour de la
terre analogue d celle du fond de cabane : terre noire,
friable avec d6bris de cuisine et, deux des coups de sonde

37 M. Orre et P. HornsuMrvrsx,dans Archdologie, 1983,2,p.87.
t8 1d,  p.  88.
3e Eugdne PoLArN, < A propos de fouilles de la place Saint-Lambert

i  L iege, .  dans Leodium, t .  XXVII I  (1935),  p.81.

montrdrent des fragments de lames en silex et des 6clats
comme ceux retrouv6s dans le fond de cabane. Nous
n'avons pas voulu pousser plus loin notre investigation>
continue Eugdne Polain, ni non plus, bien malheureuse-
ment, indiquer oi avaient 6t6 donn6s ces coups de sonde.
Depuis 1977 nous avons vainement cherch6 ces (fonds
de cabane> dans le secteur occidental. Peut-6tre se
trouvent-ils sous la voirie, peut-€tre sous la grosse
conduite de gaz qui, si elle n'est plus uti l is6e, est encore
partiellement en place. Quand on sait I'exceptionnel
inter€t de la place Saint-Lambert, seul site omalien qui ait
conserv6 des t6moins de la faune et de l'outillage en
matidre osseuse, d6truits partout ailleurs par I'acidit6 du
sol (voir ci-dessous, p. l6). on comprendra que nous
d6sirions mettre tout en cuvre pour recueillir pareille
documentation en cherchant ir retrouver les huit emplace-
ment signal6s par l'excellent observateur qu'6tait Eugdne
Polain.

De toute manidre, les fouilles de la place Saint-Lambert
ne pourront 6tre consid6r6es comme achev6es qu'au
moment oi tout ce qui est, i plus ou moins brdve
6,chbance, menac6 de destruction aura pu 6tre explor6
syst6matiquement.

N'oublions pas, qu'au nord du terre-plein, se prolonge
le d6potoir de la villa belgo-romaine et que des t6moins
d'une activit6 artisanale, apparus en l982 d la l imite de la
partie fouillee, laissent pressentir la possibilit6 de savoir si
une activit6 particulidre ne s'est pas exerc6e en ce lieu
isol6 du r6seau routier romain. C'est aussi au nord de la
place qu'6tait installe l'humble habitat existant au temDs
de saint Lambert.

Au sud, se prolongent presque s0rement les salles de la
villa proprement dite comme une partie de la cathedrale
elle-m6me et de ses annexes, sans compter la petite eglise
de Notre-Dame-aux-Fonts.

Pour ce qui regarde la cath6drale, les deux zones les
plus importantes sont, et de trds loin, les aires de circula-
tion situ6es d I'est et ir I'ouest. A I'ouest ori git encore ce
vestige trds ancien, probablement du vrrre sidcle, d'une
abside comme encadr6e de trois c6t6s par un 6norme
massif de fondations. A I'est, oi fut d6couverte, ne
l'oublions pas, la seule tombe de prince-6v6que qu'il a 6t6
possible d'identifier : celle d'Albert de Cuyck et, bien plus
int6ressant encore, ce fragment de mosaique ornant le sol
de la premiere eglise 6lev6e en I'honneur du martyr. Le
chevet de cet 6difice se trouve-t-il ld ori passe d pr6sent
tout un flot de voitures et d'autobus ? Seul un d6gagement
prudent des elements enfouis dans le sous-sol pourrait
nous I'apprendre. Si, de ce c6t6, la chance nous favorisait,
il serait alors possible d'6tablir, au moins dans ses grandes
lignes, le plan d'un vaste 6dihce remontant aux temps
m6rovingiens et qui, dans sa partie occidentale, pr6sente
dejd une telle originalit6. Ce serait ld un 6l6ment de grande
valeur, d l'echelle cette fois de I'histoire de l'architecture
religieuse dans le monde occidental.

Certes, la place Saint-Lambert tout entidre est un site
archeologique d'une valeur exceptionnelle. Cependant,
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que I'on ne s'y m6prenne pas : nous ne demandons dr
pouvoir fouiller que ld - et ld seulement - ori il y a
menace de destruction dans un prochain avenir mais
nous souhaitons aussi vivement que soit conserv6 en
place tout ce qui peut encore demeurer intact. Ainsi les

s6n6rations a venir, dont les m6thodes de travail seront

sans doute plus aflin6es que les n6tres et qui disposeront
de moyens d'investigation plus nombreux et plus perfec-

tionn6s, pourront-elles retirer, de ce qui aura 6t6 conserv6,
une connaissance meilleure encore de ce qu'Albert
Burnet a appel6 <le prestigieux pass6 lidgeois>.



Les documents provenant
du site de la place Saint-Lambert

,conserves au Mus6e Curtius
e Lidge

Luc ENGEN,

Conservateur f.f. des Mus6es d'Arch6ologie
et des Arts d6coratifs

et Joseph PHILIPPE,

Directeur honoraire des Mus6es d'Arch6ologie
et des Arts d6coratifs

Peu aprds son installation dans les locaux du palais
Curtius, notre mus6e regut le produit des fouilles entre-
prises en 1907 sous la direction de I'architecte Paul
Lohest, ir I'initiative de la Ville de Lidge et avec la collabo-
ration de I'Institut archeologique li6geois. Ces pidces
venaient s'ajouter aux documents d6couverts fortuite-
ment d la fin du xIx" sidcle, parmi lesquels fltgurent deux
remarquables t6tes de statues provenant de l'un des
portails de la cath6drale.

Les d6couvertes faites en 1907 permirent de reporter
trds haut dans le temps les origines de la cit6 de Lidge. En
effet, les arch6ologues, qui cherchaient seulement it
mettre au jour les substructions de la cath6drale Saint-
Lambert d6truite pendant la tourmente r6volutionnaire,
eurent I'agr6able surprise de d6couvrir, non seulement les
restes d'une importante villa romaine, mais aussi et
surtout les traces d'un habitat pr6historique. Les arch6o-
logues reconnurent dans le mat6riel recueilli des 6l6ments
appartenant d la culture omalienne, comparables d ceux
d6couverts en Hesbaye. Parmi les documents les plus
importants, citons une gradine en os it quatre dents
destin6e, fort vraisemblablement, i d6corer les poteries.
Ce dernier aspect des trouvailles retint ir l'6poque toute
l'attention des plus 6minents membres de l'6cole li6geoise
de pr6histoire, dont Marcel De Puydt fut incontestable-
ment le chef de file. L'importante publicit6 qui lui fut faite
fit en quelque sorte passer au second plan les autres ensei
gnements de ces fouilles.

Il est ir noter cependant que, si nous possddons
I'ensemble du mat6riel archeologique, les notes et carnets
de fouilles ne nous ont malheureusement pas 6t6 comuni-
qu6s, d I'exception toutefois du plan d'ensemble des
travaux dress6s par Paul Lohest ainsi que de quelques
relev6s des coupes les plus signihcatives' En 1956, pour
dresser le bilan des fouilles effectu6es en 1907 (cf' biblio-
graphie), l'auteur, pour compl6ter sa documentation, eut
recours aux nombreux comptes rendus de la presse
contemporaine ainsi qu'aux photographies et croquis

dress6s par I'architecte-restaurateur Camille Bourgault
qui nous a l6gu6 I'ensemble de ses dossiers. Les photo-

graphies d'un int6r6t capital pour la compr6hension de

certains secteurs du site, notamment la crypte et dont

l'6quipe de.fouilles, aujourd'hui dirigee par notre ami

Marcel Otte, a pris connaissance, seront bient6t publi6es

par nos soins.

De la villa romaine, dont une partie seulement fut

exhum6e d I'epoque et dont les fouilles r6centes ont
pr6cise le trac6, nous sont parvenus une quantit6 impor-

tante de tessons de c6ramique, de tuiles, de fragments

d'6l6ments architectoniques en relation avec l'hypocauste

ainsi que nombre de fragments d'enduits peints et de

crepis polychromes, notamment d d6cor vert et rouge sur
fond blanc. Signalons aussi quelques objets en os ou en

bronze ainsi qu'une monnaie i I'effrgie de l'empereur

Hadrien.

L'essentiel des vestiges romains d6gag6s, c'est-d-dire
l'hypocauste et son foyer, se situant d I'int6rieur des murs

d6limitant le bras nord du transept occidental de la cath6-

drale 6difi6e sous le rdgne de Notger (972-1008), les

autorit6s communales de l'6poque, r6pondant ir l'int6r6t

6norme qui se manifesta de toutes parts' d6ciddrent de

conserver in situ I'ensemble des structures arch6olo-
giques d6limitees dans ce perimdtre particulidrement

riche. C'est d cet endroit pr6cis6ment que fut localis6

l'emplacement de deux fonds de cabane omaliens super-
pos6s. Cet ensemble fut rapidement am6nag6 de manidre

d en permettre I'accds aux visiteurs et la gestion en fut

confi6e au Mus6e Curtius dds son inauguration le 28 ao0t

1 9 1 0 .

En ce qui concerne les 6poques m6rovingienne et

carolingienne, le nombre et la qualit6 des pidces

retrouv6es permettaient d6jd d'imaginer I'importance du

site en ces tempsJd. Cette impression trouvait d'ailleurs

un 6cho favorable dans les textes contemporains faisant

allusion d la pr6sence d Lidge de Chademagne et dans

l'existence d'un atelier mon6taire dont sont issus les
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Frc. l .
Fragment de cl6ture undace. Ce timoin lapidaire d'ipoque carolin-
giennefut ddcouvert lors desfouilles de 1907 riemployi dans la zone
du cheur occidental
Copyright A.C.L., Bruxel les.

Frc 4.
Base romane de colonne engagie dicouverte en place contre le mur
nord de la crypte du cheur occidental.
Copyrigh A.C.L., Bruxelles.

Frc. 2.
Lame de plomb avec une insffiption latine permettant d'idenfirter h sipulture du prince-ivAque Albert de Cuyck, mort en 1200 (Tombe 34,
mise au jour le 26 octobre 1907).
Copyright Francis Niflle, Lidge.

Frc.  3.
Anneau en or dicord d'un cabochon en cristal de roche provenant de la
tombe d'Albert de Cuyck.
Copyright Francis Niflle, Lidge.

Frc. 5.
TAtefllminine du xrv' siric/e d6couverte lors de travaux effectuds sur le
site en I 898 quelques anndes avant les premiires fouilles : elle ornait
l'un des portails de la cathidrale.
Copyright Francis Niflle, Lidge.
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deniers i la l6gende LEODICO dont le m6daillier du
Mus6e Curtius possdde l'un des quatre exemplaires
connus.

Parmi les documents, nous porterons essentiellement
notre attention sur I'ensemble des sarcophages
monolithes m6rovingiens en pierre de France. Ces s6pul-
tures, datables par leur type des vII" et vIIIe sidcles, n'ont
6videmment pas livr6 beaucoup de mat6riel ir I'exception
toutefois d'une petite plaque de ceinture en bronze it
d6cor d'entrelacs animaliers et d'une boucle ronde
pourvue d'un ardillon. La pr6sence de tissus d'un Age
relativement r6cent d6montre, en outre, que certains
d'entre eux furent r6utilis6s dans le courant du Moyen
Age.

Trds int6ressants 6galement, les trois fragments i d6cor
v6g6tal ou d'entrelacs que nous poss6dons. Le plus
int6ressant, qui illustre notre article, repr6sente une
rosace i huit lobes encercl6e d'un rinceau orn6 de feuilles
cordiformes. Ce motif devait fort vraisemblablement se
r6p6ter sur la droite (fig. l).

Les fragments de la mosaiQue repr6sentant un cercle
ou s'inscrit une croix sont, sans doute, attribuables 6gale-
ment au haut Moyen Age. Ils furent d6couverts i 40
centimdtres sous le pavement rose r6put6 < notg6rien >
par leurs inventeurs. La stratigraphie 6tablie dans ce
secteur i l'occasion des fouilles r6centes devrait per-
mettre d'en pr6ciser la datation.

Pour les phases post6rieures du Moyen Age' nous
retiendrons principalement les deux bases romanes d
griffes de colonne engagde d'un dessin trds pur, d6cou-
vertes en place en 1907 et dont, ir partir des photo-
graphies prises alors par Camille Bourgault, nous avons
pu pr6ciser I'emplacement respectif (hg. 4).

D'un style trds proche, mais dans un mat6riau au grain
plus serr6, le mus6e possdde 6galement une base de quatre
colonnettes d6couverte en 1929 d l'occasion de travaux
de voirie r6alis6s dans un secteur au sud-ouest des fouilles
de 1907.

Citons enfin, pour m6moire, une s6rie de chapiteaux
couvrant les 6poques romane et gothique ainsi qu'une
pierre, sculpt6e d'un quadrilobe, r6employ6e dans un mur
de cloison de la cave d'une maison de la rue Sainte-
Ursule, situ6e entre la cath6drale et le palais 6piscopal.
Cette pierre fut d6couverte et transf6r6e au Mus6e
Curtius en 1979.

Les Temps modernes sont 6galement repr6sent6s dans
nos collections par une s6rie importante de documents
lapidaires dont certains sont d6pos6s dans les cloitres de
l'actuelle cath6drale Saint-Paul.

Enflrn, le souvenir de l'un des derniers princes-6v6ques
est particulidrem€nt pr6sent dans nos collections. Il s'agit
de Frangois-Charles de Velbruck qui r6gna sur la Princi-
paut6 de Liege entre 1772 et 1784. Les 6l6ments sculpt6s
qui ornaient le mausol6e surmontant son tombeau 6chap-
pdrent au saccage de la cath6drale lors de la r6volution de
1789 et furent rendus i la famille du prince qui les c6da
plus tard ir I'Institut arch6ologique li6geois. Ils sont
aujourd'hui d6pos6s pour une part ir la Soci6t6 d'Emula-
tion de Lidge que ce prince avait fond6e et, pour l'autre,
dans la chapelle attenant i I'eglise d'Hex of repose
aujourd'hui Velbruck. A l'occasion du transfert du corps
du prince-6v€que ir Hex en 1938, un gant en laine garni de
passementeries i rehauts d'or fut soustrait ir la d6pouille
du prince. On peut aujourd'hui l'admirer dans les vitrines
du Mus6e Curtius.

Les fouilles entreprises depuis 1977 par l'Universit6 de
Lidge et par le Service national des Fouilles, avec lesquels
nous travaillons dans un esprit de parfaite collaboration,
ont fourni un mat6riel trds abondant dont I'ancien 6chevin
des Travaux publics et des Mus6es, M. Georges Goldine,
a 6galement confie la conservation au Mus6e Curtius.

Signalons pour terminer que nos collections sont 6gale-
ment fort riches en documents artistiques ayant un
rapport 6troit avec la cath6drale disparue et son histoire.

Il nous est agr6able, pour conclure, de porter t6moi-
gnage de l'int6r€t que n'a cess6 de porter le public li€geois,
depuis prds d'un sidcle d I'histoire de ce site, que ce soit ir
I'occasion de la visite de nos collections ou sur le chantier
m6me, lors de chaque d6couverte et tout particulidrement
pendant les dernidres campagnes de fouilles.
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C'est la Vita Landiberti episcopi Traiectensis
vetustissima, redig6e par un clerc du diocdse dans le
second quart du vtlr'sidcle, qui donne la plus ancienne
description du site de Liege t.

Ce document fort important relate de manidre d6taill6e
le meurtre de l'6v€que Lambert de Tongres-Maastricht,
perp6tr6 dans la villa de Liege le l7 septembre d'une
ann6e que nous ne connaissons pas : c'6tait en 705 au
plus tard.

En rassemblant toutes les donn6es topographiques que
comporte la Vita il est possible de se repr6senter, de
manidre assez pr6cise, la conltguration des lieux.

A Liege, Lambert poss6dait une maison dont les murs
6taient construits en mat6riau l6ger, fort probablement en
torchis 2. La demeure n'6tait vraisemblablement pas fort
6lev6e : il semble bien, en tout cas, que les rampants de la
toiture - peut-6tre couverte de chaume - descendaient
trds bas, pratiquement au niveau du sol 3.

Ainsi d6crite, la domus de saint Lambert correspond
relativement bien i la maison rurale europ6enne du haut
Moyen Age, telle qu'on peut la reconstituer d'aprds les
fouilles arch6ologiques a.

La maison 6piscopale, ori l'6v€que vivait entour6 de ses
clercs, de quelques membres de sa famille et de ses servi-
teurs, comportait plusieurs pidces et notamment la
chambre de l'6v6que - oi ce dernier fut d'ailleurs assas-

'Ed.  B.  Knuscu.  M.G.H.,  Scr ipt .  rer .  Meror. .  t .  VI .  Hanovre
l-c ipzig.  1913, pp.  353 384.  -  Sur ce document et  sur l 'h is to i re de
saint  l -ambert .  voi r  en dernier  l ieu notre ar t ic le int i tu l6 n Saint
l -ambcrt  :  de l 'h is to i re i  la  legende o.  dans Relue d 'h is lo i re

eccldsiastique, t. LXXIX, 1984, p. 6 n. 3. - Cf. L. F. GENtcor. n Un
groupe 6piscopal m6rovingien d Lidge ? o, dans Bulletin de la Commis-

sion ro.t'ale des monuments eI des sites, t. XV, 1964, pp.27l-272. -

J. SrreuxoN. < Des temps romains aux temps romans D. dans Liige et
son pu lais. Douze sidcles d'hisloire,6d. par J. Let nuNe. Anvers. I 980.
pp .  l . j  5  I .

t  Au cours de l 'a t taque di r ig6e contre la maison 6piscopale.  les

mcurtr iers f ichent  leurs lances dans les murs et  certa ins d 'entre eux
reussissent  m6me a o6n6trer  dans la demeure :  n lanceis suis in
parictem domus defixerunt ct nonnulli ingressi fuerunt r. Vila Lond.
1c1. .  chap.  14.  p.  368.

r  Cette part icular i te permettra i t  d 'e lucider les c i rconstances.  pour le
moins cur ieuses.  de Ia mort  de Lambert  :  l 'assassin monte sur le to i t  de
la chambre ou l '6v€que se t rouvai t  et  f rappe Lambert  d 'un coup de
javclot .  /b id. ,  chap.  17.  p.370.

o Cf. J. CnlpEr-or et R. Fossrea, Le rilla,qe et Ia ntaison au Moyen
' , lge.  Par is,  1980, pp.  255.333 et  not .  pp.  262 263.321 et  les f ig.  99 et
105 .  p r r . 298 .  308 .309 .

sine - et le dortoir des clercs 5. On p6n6trait dans la
domus par une sorte de portique (accubitus)6.

Pres de la demoi.rre 6piscopale, se dressait un oratoire 7.

La maison, aux alentours de laquelle, i ce qu'il semble,
s'6levaient d'autres bitiments', 6tait prot6g6e, assez
sommairement. par une cl6ture e.

Le corps du prelat assassin6 fut transport6 par bateau
jusqu'A Maastricht qui 6tait, en ce d6but du vIII' sidcle, la
r6sidence principale (civitas) de l'6v€que de Tongres.

Dans le domaine de Lidge, cependant, dont le sol avait
ete sanctifi6 par le sang du martyr, des miracles se produi-
sirent. Le culte de Lambert se developpa. Sur les lieux du
drame, le ( peuple > jeta les fondements d'une
o basilique > (basilica) d6di6e ir l'6v6que d6funt t0.

La situation exacte de la nouvelle basilique est proble-
matique. A premidre lecture, le texte de la Zila nous
porterait d croire que I'edifice fut construit dans les
environs immediats de la maison oi saint Lambert trouva
la mort rr. Il n'est plus possible d'admettre ce point de vue
depuis que M. Werner, au terme d'une 6tude extr6me-
ment minutieuse, a d6montre que lors du retour des
reliques de saint Lambert d Lidge, celles-ci furent plac6es
dans une chAsse pos6e o ir I'endroit m6me of le pontife
avait 6te frappe d'un coup de javelot , 12. La premidre

5  V i t u  Lund . .  chap .  12 .  p .  . 166 .  chap .  17 .  p .  370 .
6 n Hxi i t  foras in accubi to domus ipsius n.  /b id. .  chap.  I  3.  pp.  366-

3 6 7 .
1 L. t r  Vi tu Land. d6.cr i t  les a l l6es et  venues entre l 'orato i re.  qui  n 'est

pas cxpf  ic i tcmcnt nomme. et  la dotnus.  Ib id. .  chap.  12.  p.  366.
n Commc l ' indiqueraient  les expressions :  (  domus ipsius "  1= 69

l 'evdquc):  (  super domum. ubi  domnus apostol icus aderat  D:  n domus
c' ius " .  /br 'd. .  chap.  13.  p.367.  chap. 14.  p.  -368.

on Scpis d isrupt is .  et  supermontare cepissent  " .  Ib id.  chap. 13.
n .  . 1 h  / .

r"  / / ' r r l .  chrrp.  22.  p.  . r75.
rrC'cst  lc  point  de vue de L.  F.  GsNtcor.  < Un groupe 6piscopal

rnerovingicn i  L iege ? " .  
p.272.

rr  Avant le retour du mart l ' r  A Liege.  les f iddles (  conposuerunt
lectum et  f t rbre ar tem ordinaverunt  i l lud.  et  s ic eum posuerunt  in loco
ubi  iaculatus luerat  pont i fex .  Vi to Lartd.  r 'e l . .  chap.  23.  p.  .176.  Le mot
u lectus ,  doi t  6v idemment se t raduire Dar (  chesse D. (  cercuei l  D ou
u tombeau o (cf. J. F. Ntrnueven. lllediae lalinitalis lericon tninus^
t-cvde.  1976. p.592.  -  A.  BLArsE. Dict ionnaire lot in- . f ran$is des
outeurs du l l lo . r 'er t  Age. Turnhout.  1975. p.  529).  -  Ce < lectus r .  par

cons6qucnt.  n 'est  autre que le n mausiolp6 r  qui  fut  d6cor6 lors de la

translat ion des re l iques :  Vi to.  chtrp.27.  p. ,182.  -  Pour p lus de
d6trrils. voir f a d6monstration de M. WenNelp.. Der L|itticher Raunt in

.fit' ihkarolingischt,r Zcit. Untersuchutt.qett zur Geschichle einer
kurol ingis i 'hen Statnrnlorrdscha./ j ' .  G<i t t ingen. 1980. p.  2q3 n.  62.

n .  299  n .  108 .  n .  . l 0 l  n .  120 .
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6glise Saint-Lambert fut donc 6difi6e sur l'emplacement
de la domus 6piscopale.

C'est dans cette <basilique de saint Lambert martyr>
que le maire du palais Grimoald, fils de P6pin II dit
<de Herstal>, sera assassin6 en 714 13.

Dans le courant de la treizidme ann6e qui suivit la mort
de Lambert, l'6v€que Hubert (t 727)proclda au transfert,
de Maastricht ir Liege, des reliques de son pr6d6cesseur.

Cette initiative - qui est 6videmment le r6sultat du
d6veloppement spontan6 du culte d'un saint sur les lieux
m6mes de sa passion - ne signifie pas n6cessairement
que le pr6lat ait voulu 6riger la villa de Lidge en chef-lieu
du diocdse de Tongres. Si l'on peut tenir pour certain que
l'6v€que Hubert a cherch6 d promouvoir le site de Lidge et
d d6velopper le culte de saint Lambert, rien, par contre, ne
nous autorise ir admettre que ce village soit devenu la
r6sidence principale de l'6v6que de Tongres avant la
seconde moiti6 du vule sidcle 14.

Vers 825, selon le t6moignage de l'6v€que Jonas
d'Orl6ans, la premidre basilique de saint Lambert 6tait
encore debout. Prds d'elle se trouvait le < monastdre > des
clercs charg6s de la desservir 15.

Au cours du tx' sidcle, deux catastrophes s'abattirent
sur le site de Lidge. Dds lors conviendrait-il de pr6ciser
dans quelle mesure ces 6v6nements ne furent pas la cause
de la destruction, totale ou partielle, des bAtiments qui
nous int6ressent.

En 858, le bourg (vicus) de Lidge fut partiellement
d6truit par une grave inondation qui ruina des maisons,
des murs de pierre et quelques 6dihces. Toutefois,
< l'6glise m6me ori se trouvait le tombeau de saint
Lambert > fut alors miraculeusement 6pargn6e par les
flots 16.

Quelques dizaines d'ann6es plus tard, en 88 l, les
Normands ravagdrent la cit6 de Lidge et le < monastdre >
de Saint-Lambert devint la proie des flammes r7 : la
< basilique )) proprement dite ne sera pas 6pargn6e 18.

rr n In basilica sancti Landeberti martl'ris Leudico peremprus esr D.
Liber historiae Francorum, chap. 50,6d. B. Knuscu, M.G.H.. Scrupl.
rer. Meror,., t. II, Hanovre. 1888, pp. 324,325 (6crit en 

'726/721). -

Chronicarum quae dicunlur Fredegarii scholastici continuationes,
chap .  7 .  ed .  Knuscn ,  i b i d . ,  p . 173 .  -  J .  F .  BoHnrnn  e t
E. MtiHLBAcHEr., Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolin-
gern 75 I -91 8, 2" 6d.. Innsbruck. | 908, nn 30k. o. | 2.

'o Cf .  J .  L.  Kuppen, < Saint  Lambert  :  de I 'h i i to i re d la l6gende >.
r5 n Firbrica autem ejusdem basilicae, qua beati viri conditae sunt

reliquiae, qualiter ab eodem viro sancto Hugberto ordinata sit, quia
oculis videntium se offert. de ea aliquid dicere supersedi r. - < nobiles
viri ex monasterio Sancti Lantberti r. JoNns o'OnLsnNs. Zlla
secunda sancti Huberti, chap. 3, 3 I , AA. SS. Nov., t. I, Paris. I 887.
pp. 809, 8 | 7 (6crite peu aprds 825).

'o Ce texte assez confus indique, pensons nous, que Liege fut
inond6e n usque ad ipsam ecclesiam memoriae sancti Landberti >.
c'est-i-dire d f 'exclusion 

de l'69lise Saint Lambert. Annales Bertiniani,
ed. F. GRAT et autres. Paris. I 964, p. 78 (partie r6dig6e par Prudence,
6v€que de Troyes I t 86 | l).

r7(monaster ium Sanct i  Landbert i  in  Leudica 1. . .1 incensumu.
Annales Bertiniani, ed. Gnnr, pp.246-241(partie r6dig6e par I'arche

Sans doute la cath6drale fut-elle alors rapidement
reconstruite puisque les 6v6ques Francon (t901) et
Etienne (I920) y regurent leur s6pulture re.

C'est d l'emplacement m€me de la basilique primitive
que l'6v6que Notger (972-1008) entreprit la construction
d'une nouvelle < maison de sainte Marie et de saint
Lambert > 20.

La Vita Notgeri episcopi Leodiensis, r6dig6e avant
I185, affirme que l'6v6que fit alors d6truire l'< 6glise que
saint Hubert avait 6difi6e et qui tombait en ruine, en
raison de la mauvaise qualit6 de la construction et des
rayages du temps o 21. On ne peut accepter sans r6serve
ces informations qui proviennent d'ailleurs d'une source
relativement tardive. Saccag6e par les Normands puis
reconstruite ou restaur6e, I'antique basilique, 6difr6e au
lendemain de la mort de saint Lambert, s'6tait sans doute
consid6rablement m6tamorphos6e.

Notger ne verra pas la flrn des travaux. C'est son
successeur Balderic II (1008-1018) qui f it la d6dicace de
la nouvelle cath6drale le 28 octobre 101522,

Quel 6tait, d'aprds les sources 6crites contemporaines,
l'aspect g6n6ral de la cath6drale notg6rienne qui devait
subsister jusqu'it I'incendie de I185 23 ?

v6que Hincmar de Reims, qui  6cr i t  au jour le jour) .  -  < Leodium
civ i tatem 1. . .1 incendio cremant r .  RecrNoN or Pnuu. Chronicon.6d.
F.  Kunze Hanovre,  1890, p.  I  l8  (chronique achev6e en 908).  -  Sur
ces 6venements, cf. A. o'HneNeNs. Les inv'asiotts normandes en
Belgique au rr" siicle. Le phdnomdne et sa ripercussion dans l'histo-
riographie tnddidt'ale, Louvain, 1967, p. 50.

rE Comme le prouve un miracle de saint  Lambert  r6dig6 au d6but du
x" s iecle :  apres I 'at taque des Normands,  la basi l ique resta quelque
temps ouverte a tous les vents: Antiqua Dei miracula in honore
Lttnt berti rnarl.r,ris nost ris ternporibus innovata. 6d. J. Dnr'aanrplu.
dans Bulletin de I'lnstitul archdologique li6geois.t. XIII, I 877. p. 5 | 5.

'' Cf. J. L. KuppER. n Leodium (Liege/Luik) >, dans Series episco-
porwn ecclesiae catholicae occidentalis,.., Ser. Y, Germania. t. l,
Archiepiscopotus Coloniensis,Stut tgart ,  t982,  pp.  59-61.

t"  n domum sanctae Mar iae et  sanct i  Lambert i ,  s icut  in praesen-
t iarum est  cum ornament is,  c laustro et  aedi f ic i is  episcopi i  renovavi t  >.
-  (  a beato antecessore Notkero constructam domum sanctae
Mariae sanctique Lamberti ,. ANse Lue, Gesta pontiJicum
Tungrensis, Traiectensis sive Leodicensis aecclesiae, chap.25. 31.
M .G .H . .  SS . .  t .  V I I .  pp .  20 .1 .  207  i achev6es  en  lO56 ) .

2r  n Ecclesia enim, quam beatus Hubertus edi f icaverat ,  inf i rmi tate
minoris operis et vetustate incombentis temporis ad lapsum declina
verat. r Vita Notgeri. chap.2,6d. G. KunrH, Notger de Lidge...,t.ll.
Paris-Bruxelles Liege, 1905, p. I l. - Selon J. DecxeRS,cette Vie de
Nolger serait I'cuvre de Reimbald de Liege et daterait. par consti-
quent,  de l126-1149 :  < Les Vi tae Notger i  :  une source capi ta le pour
l 'h is to i re de la col l6gia le Saint-Jean I 'Evang6l is te i  L idge ' ,  dans La
collegiale Saint Jean de Liige - Mille ans d'art et d'histoire, Lidge-
Bruxel les.  1 98 1,  pp.  2 l  23.

22 ArqseLurB, chap. 31. pp.206-2O7. - Vita Balderici episcopi
Leodiensis,  chap.6,  M.G.H..  SS..  t .  IV.  p.726 (ecr i te vers l l00) .

2r Conformement e I'esprit de cette notice. nous nous contenterons.
en nous appuvant sur les documents ecrits. de reconstituer la structure
gen6rale du bAtiment. Notre tAche fut consid6rablement facilitee par
les 6tudes de G. Kunrn, Notger de Liege, t. II, pp. 29-39 et de
L. F. GENrcor. u La cathtldrale notg6rienne de Saint Lambert d
Lidge... ,. dans Bulletin de la Commission ro.vale des monuments et
des s i /es.  t .  XVII .  I967-1968, pp.  ?-70.
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Ce vaste 6difice 6tait flanqu6 de deux tours 2a dont les

textes ne permettent pas de situer I'emplacement 25.

L'6glise comportait 6galement deux chceurs'u. Cette

particularit6 provient peut-Ctre du fait qu'elle aurait

succ6de d une < cath6drale double >. Ces cath6drales,

dont on connait un grand nombre d'exemples en Italie du

Nord et en Gaule entre le w' et le vute sidcle, compor-

taient deux 6glises voisines dont I'une, - la plus ancienne,
- 6tait d6di6e d un martyr et I'autre ir la Vierge. Bien que

s6par6s, ces sanctuaires formaient une unit6 institution-

nelle : ils constituaient l'ecclesia du diocdse 27' Il n'est

donc pas impossible que la cathedrale notg6rienne ait 6t6

construite sur I'emplacement de deux 6glises dont I'une,
- l'6glise-martyrium, - 6tait plac6e sous le vocable de

saint Lambert et l'autre sous celui de Notre-Dame 28.

Dans le chcur oriental de la cathedrale de Notger, ou

chceur inf6rieur, se dressait I'autel principal d6di6 d la

Vierge 2e. Le chcur occidental ou chcur sup6rieur 30

poss6dait peut-€tre deux autels : I'autel des saints Cosme

"t 
Du.i"n, dont I'emplacement demeure incertain 31, et

r{ u Ambe turres D. Chronicon rythmicum Leodiense, v. 87. ed.

C. oe Crence. Reimboldi Leod. opera omnia,Turnhout' 1966,p. 121

(p robab lemen t  6c r i t  en  l l l S - l l l 9 ) .  -  ( ambasque  t u r resD .

Breriloquium de incendio ecclesiae sancti Lamberl/. M.G.H.. SS..

t .  XX .  p .620  (6c r i t  ap res  l l 85 ) .
:5 Il n'est pas prouv6 que ces deux tours se dressaient de part et

d'autre du chceur occidental, c'est'd-dire it l 'endroit mdme oir s'6ldve

ront olus tard les u tours de sable n de la cath6drale gothique'
26 u In duobus chor is o,  Chron.  rv lhn. ,  vv.76.  124'  pp.  126'  128.
2t  Cf .  J .  Husenr.  n Les cath6drales doubles de la Gaule >.  dans

Gena ra .  N .S . ,  t .  X I .  1963 .  pp .  105 -125 .
2E Une charte de l '6v6que Walcaud. del ivr6e entre 814 et  816.

consigne une donation n partibus sancte Marie et sancti Lamberti r,

Cantatorium sive Chronicon Sancti Huberti' 6d. K. HeuQurr,

Bruxel les.  1906. p.  14.  Une charte de Stavelot ,  datee de 824.

mentionne les n confines sancte Marie et sancti Lamberti r, J. HenlN

et C. G. RoLAND. Recueil des chortes de I'abbaye de Stawlot-

Malmid. t ' ,  t .  I ,  Bruxel les,  1909. n"  21,  p.71.  -  Cf .  J .  L '  KUPPER.

u Saint Lambert : de I'histoire a la legende ,, pp. 23 24.
2e u Ad sanctam Mariam r, Triumphus sancti Remacli de Malmun-

dar iensi  coenobro.  l ib .  I I ,  chap.  6,  M.G.H.,  SS' ,  t .  XI ,  p.  452 (ecr i t  peu

aprds l07l) .  r  Imperator  [ . . . ]  in  ecclesia sanct i  Lambert i  coram

altari sanctae Mariae tumulatur t' Chronica regia Coloniensis. ed'

G. Wetrz. Hanovre. 1880, p. 44 (1106). - ( cum ad altare beatae

Mariae in maior i  aecclesia pater  sanctus IBernard de Clai rvauxl

missarum sollempnia celebrasset >, Historia miraculorum in ilinere

Gennanico patrotorum.l ib.  I I I ,  chap.  l ,  M.G.H.,  SS."  t .  XXVI '  p.  133

( | 147). - n in maiori altari beate Marie r, St. BoRMANS et

E. ScHoor-Nrnes'IERS, Cartulaire de I'Eglise Saint Lanbert d Li'ige,

t .  I .  Bruxel les.  1893. no 58,  p.  9? ( l  178).  -  < Pr incipaletamen al tare.

quod est sanctae Dei genitricis, mansit intemeraltm't' Breviloquium.
p.620.  -  Ment ion du d6cds de l '6r ,6que Otbert  ( f  I  I  19):  < sepul-

tusaue est in ecclesia sancti Lamberti in choro inferiori. scilicet sancte

Dei genitricis Marie ,, GIt-les o'Onv x-, Gesta episcoporum

Leodiensiutn,  l ib .  I I I .  chap.  18,  M.G.H.,  SS.,  t .  XXV. p '  94 (qui

termine son ceuvre en l25 l ) .
r onsupe r i o r  cho rus , .  Ch ron .  r y t hm.  v '  103 ,  p .  127  ( l l l l ) .  -

n ante chorum suDeriorem o. GIt-Les o'Onvnl, Gesta episc. Leod.,

l ib .  I I I .  chap.  74,  p.  l17 (1200).
3 ln Retro a l tare sanctorum Cosmae et  Damiani  r ,  ANsnLun oE

GeN4sr-oux, Continuatio sigeberti Chronicae' M.G.H., SS'' t. VI'

p.376 ( l l l7) .  I l  n 'est  pas prouv6 que cet  autel  se t rouvai t  dans le

chceur occidental.

I'autel de la Sainte-Trinite fond6 par l'6v€que Richer en

932 32.

Sous chacun des deux chcurs se trouvait une crypte.

La crypte occidentale 6tait de loin la plus importante
puisque c'est elle qui recelait < le corps trds saint du
precieux martyr Lambert > 33.

Nous n'avons pas d'informations pr6cises sur la

seconde crypte. Son existence n'est pas attest6e avant

le xtI' siecle : le Chronicon rythmicum Leodiense

mentionne, d I'ann6e I I 17, une ( crypte sup6rieure > 3a

qui serait - si I'on tient compte des 6tudes de nivellement
- la crypte orientale 3t. Rien ne nous empeche non plus

d'identifier cet oratoire, am6nag6 sous le chaur principal,

ir la < crypte de saint Th6odard D mentionn6e dans une

charte datee, elle aussi, de l l lT 36'

La cath6drale de Notger 6tait recouverte - totalement

ou partiellement - d'un plafond de bois 37 prot6g6

lui-m€me par un toit de plomb 38.

I Ar.rsBr-rr.re. Gesta pont. Leod., chap. 21, pp. 2OO-2O1. -

Triurnphus sancti Remacli.lib.II, chap. 6-7,p' 452(107 l). - ReNten

op SetNr-Lnurtzvr. Triumphale Bulonicum' lib. V' M.G.H., SS'.

t .  XX. p.592 (r6dig6 entre l l53 et  I  l6 l ) .  -  Brevi loquium. p.620

( l  185 ) .  C f .  n .  s v .
r3 n Criptam in qua sancti martiris est mausoleum I' AlseI-l'le.

Geslo pont. Leod., chap. 14, p. 197. - < ad sanctum Lambertum in

cripta n. ( subtus in cripta [...] ubi pretiosi martl'ris Lamberti quiescit

sacratissimum corpus D, Triumphus sancti Remacli' lib. II. chap' 6.

22 ,  pp .452 ,457  ( lO? l ) .  -  <de  sec re to  i l l o  i n  quo  d i u  i acue ra t>

(Lambert), Triumphus sancti Lamberti de castro Bullonio. chap. I l.

M.G.H..  SS..  t .  XX, p.  5O5 (r6dige peu apres l14l) '  -  (  in  secreta

rium criptae. quod tantum assen'abat thesaurum > (Lambert)l

n venerabile martyris corpus in cripta sub altari sanctae Trinitatis ['..]

est relocatum D. RENIER os SalNr-Llunevr,Triumphale Bulonicum.

fib. II. V. pp. 587. 592. - ( translatio Sancti Lamberti ab ecclesia

sancte Marie in criptam. et eiusdem cripte dedicatio in honore

Omnium Sanctorum ,, Ndcrologe de I'abbaye de Munsterbilsen, 6d.

J. WB.Ar-r. C. or BonulN et S. BonulNs, dans Bulletin de l'Instilut

archdologique lidgeois, t. XII. I 874' p. 33. - < sub altare sancte Trini-

tatis. in cripta scilicet sancti Lamberti r. GtLLes o'Onvel, Gesta episc.

Leod.,  chap.  41,  p.  52.
ra n In cr ipta supera D. Chron.  rythm.,  v.  127'  p.  128 ( l  I  l7) .  -  Cf '

J. HuBERT, < Crvptae inferiores et cryptae superiores dans I'architec

ture religieuse de l'6poque carolingienne >'dans Milanges L. Halphen.

Par is.  I  95 l .  pp.  35 I  357,  qui  t radui t  I 'expression (  cr) 'pta super ior  u

par n eglise haute au-dessus de la cr1'pte >. Ces conclusions ne parais-

sent pas s'adapter au cas, plus tardif, de Lidge.
tt Dans sa chronique r6dig6e vers le milieu du xIlI'sidcle, Gtt-lrs

o'Onvel mentionne. en rapport avec Notger l' < altare cripte inferioris

nove ecclesie beati Lamberti >, Gesta episc' Leod.' lib. II, chap' 30.

p. 46 : il s'agirait donc ici de la cr1'pte occidentale oir se trouvaient les

rel ioues de saint  Lambert .
rr'u In cripta autem sancti Theodardi ad altare Thome apostoli D.

BonunNs et SCHooLMEESTERS, Cdrl. de Saint-Lamberl' t. I' n" 33,

p.54.  -  L.  F.  GENIcor suppose que les re l iques de ce saint  < se

trouvaient avec celles de Lambert lson 6ldve] dans la crypte occiden-

tale r, La colhddrale notg,lrienne' p.64, n. 228. Mais dans ce cas,

comment pourrait-on expliquer l'expression ( crypte de saint

Th6odard o a propos d'une chapelle souterraine renfermant lesxeliques

de Lambert. patron du diocese?
It  n Trabes,  quae sunt  in laquear ibus t ,Chron.  rythm.,v.89,p.  127

( I I I 7). - ( collapsarum mole trabium ,' Breviloquium' p. 620 ( I I 85).
18 n Tecta. quamvis convestita diligentissime plumbo >. Breri

loquium, p.  620 (  I  185).
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Selon toute vraisemblance, on p6n6trait dans l'6glise
par deux porches donnant au nord et au sud de l'6difice :
le portail nord, qui s'ouvrait sur le palais 6piscopal, est
mentionn6 en I I 17 3e.

La Vita Notgeri parle d'un < portique > Qtorticus) qui
jouxtait la cath6drale et par lequel on pouvait acc6der au
march6. Cette galerie offrait la particularit6 d'€tre
soutenue par des colonnes provenant du sanctuaire pr6-
notg6rien ao.

G. Kurth pensait que ce portique 6tait plac6 au nord de
la cath6drale et qu'il < donnait sur le March6, alors situ6
entre la cath6drale et le palais des princes-6v€ques : il
n'est gudre douteux, ajoutait Kurth, qu'il ait correspondu
identiquement d celui de la cath6drale gothique telle
qu'elle subsista jusqu'ir la fin du xvrrr" sidcle > ar.

L'historien li6geois, en effet, 6tait persuad6 que le
march6 mentionn6 dans la Vita Notgeri ne pouvait €tre
quele vieux marchi situ6 au nord, entre l'6glise et le palais
6piscopal : d ce vieux march6, devenu trop exigu, aurait
succ6d6, ant6rieurement ir I I 36, le nouveau march6, situ6,
i l'est de la cath6drale, et qui correspondrait ir l'actuelle
place du March6 42.

L'opinion de G. Kurth ne nous parait pas exacte. Rien
ne prouve, en premier lieu, que le march6 ait jamais 6te
transf6r6 : il est fort vraisemblable, au contraire, que
l'actuelle place du March6 soit bel et bien I'emplacement
du march6 primitif 43.

En second lieu, le mot porticus, utilis6 par la Vita
Notgeri, rev€t au Moyen Age une signification pr6cise : il
sert d d6signer la galerie ext6rieure d'une 6glise ou le
cloitre aa.

Il est donc fort vraisemblable que le portique d
colonnes soit un cloitre prolongeant le chcur oriental et
d6bouchant sur I'actuelle place du March6 45. C'est de lui,

3e u Ante fores quoque aecclesiae,  domum episcopi  versus , .
Ausnwn oe GeunLoux.  Cont.  Sigeb.  Chron. ,  p.376.

a0 u Columpne veter is  templ i  cum basibus et  capi te l l is  suis ante
faciem templi modernioris in porticu, que ducit in forum rerum
venal ium disposi te >.  Vi ta Notger i .  chap.2,  p.  I  l .

o '  Kunrs.  Notger de Li ige. t . I I .  p.38.  -  Cf .  ib id. ,  pp.2 3 et  t .  I .
p p .  1 5 7  1 5 8 .

a2 C'est  incontestablement du (  nouveau marche ,  qu ' i l  est  quest ion
dans une charte de l l36 ment ionnant une (domus in foro v ic ina
macefloo. BonveNS et ScHooLMEEsrnns, Carlulaire tle Saint-
Lambert ,  t .  I ,  no 38,  p.62.  La Hal le des bouchers,  en ef fet .  s '6 levai t  d
I'emplacement de l'actuel H6tel de ville.

ar Voir, sur ce point, les pertinentes remarques de Th. Gonpnr.
Liige d trayers les 6ges. Les rues tle Liige, t. IV, Liege. t926.
pp.  54-55.

oo ou CeNGr. Glossarium mediae e! inJimae latinitalls. t. V. paris,
f845,  p.364.  -  Nrenl4pynn, Lexicon minus,  p.816.  -  BLArsE.
Diclionnaire latin frangais des auteurs du Moyen Age, p.7O5.

a5 Le mot porticas pcut 6galement d6signer le narthex situe d I'ouest
d 'une egl ise.  C'est  la ra ison pour laquel le,  sans doute,  L.  F.  GnNrcor
voit dans notre ( portique D un ( cloitre occidental >: La cathddrale
notgirienne, p. 5 l. Ce point de vue, nous semble t-il, ne s'adapte pas i
la topographie urbainc liegcoise. L'existence d'un cloitre occidental
n 'est  pas exclue,  mais ce n 'est  pas de lu i  qu ' i l  est  quest ion dansla Vi ta
Notseri.

sans doute, qu'il est question dans une charte de I 189
relative aux 6tals install6s in paravisio ecclesie beati
Lqmberti 46.

De l'6poque de Notger date vraisemblablement la
petite 6glise de Notre-Dame construite au sud de la cath6-
drale dont elle 6tait, en quelque sorte, une annexe. Ce
sanctuaire, mentionn6 pour la premidre fois dans la Vita
Notgeri, etait l'6glise paroissiale de LidgeaT.

La cathedrale notg6rienne fut ravag6e par un incendie
dans la nuit du 28 au 29 avril I185.

Le t6moignage d'un contemporain, consign6 dans le
Breviloquium de incendio ecclesiae Sancti Lamberti,
nous informe, de manidre assez pr6cise, de I'ampleur du
d6sastre.

Le cloitre et les bdtiments claustraux, la toiture et les
deux tours de la cath6drale furent an6antis, I'autel de la
Sainte-Trinit6, dans le chaur occidental, bris6, le carre-
lage de marbre r6duit en miettes par l'effondrement des
poutres.

Seuls I'autel de la Vierge, situ6 dans le chceur oriental,
et l'6glise de Notre-Dame, au pied de la cath6drale,
6chapperent ir la destruction 48.

oo Bonuaus et ScHooLMEESrp.p,s, Cartulaire de Saint Lambert.
t .  I .  no 70,  p.  l14.  -  Cf .  GeNrcor.  ib id.  et  pp.48-49.

o7 Notger (  ecclesiam parrochia lem beate Marre temDlo
adjacentem [...] usque ad perfectionem consurgere fecit,. Vita
Nolger i ,  chap.  2.  p.  I  l .  -  Bref i loquium, p.620 ( l  185).  Lnunenr
LE PETrr. Antrules Sancti Jacobi. 6d. L. C. BeruuaNN et
J.  ArpxeNonp, L iege,  1874. p.43 (1185).  -  Cf .  L.  L,q,unye.  n Les
paroisses de Liege >,dans Bulletin de l'lnstitut archiologique liigeois.
t .  X L V I .  1 9 2  1 .  p p .  |  1 3 .

o '  u Anno ab incarnat ione Domini  I  187 l .s ic  /1,4.  Kal .  Mai i ,  quo die
sanct i  Lambert i  celebratur  t ranslat io,  ad pr imam sci l icet  subsecutae
noctis vigifiam '0. Brc|iloquiunt. ibid. - L.q]\aennr re Petr, ibid.
( l l t t - 5 ) .  -  Anna les  i bss tnses .  M .c .H . ,  SS . ,  t .  IV ,  p .3 t  ( 1185 ) .  -
Annules F' lorc. / f ienses,  M.c.H..  SS..  t .  XVI,  p.625 ( t  lB5).  -  Annales
Prrrcf t t ' r rscs.  M.G.H..  SS..  t .  XVI.  p.  606 ( l  185).  -  Vi ta S.  Domit iani
ep.  

' l i 'u . jet ' t . .  
chap.  I I I .  g 21.  AA.SS.Mai i .  t .  I I .  Anvers.  t680.  o.  t52

(  l  t 8 5 ) .
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Archives de l 'Etat  A Lidge.
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Belgique.
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Bul let in de la commission royale d 'h isto i re.

Bul let in de l ' lnst i tut  arch6ologique l i6geois.
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de Liege.
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Bulletin de Ia socidt6 roya.le Le Vieux-Liige.

Cartulaire de l'6glise Saint-Lambert d Liige. Edition
oar S. Bormans. E. Schoolmeesters et E. Poncelet,-6 

vols. .  in '4o.  I  893- I  933.

Revue belge d'arch6ologie et d'histoire de I'art.

I. Les sources et travaux en g6n6ral

1. D6cisions du chapitre
Les historiens ont I'habitude de distinguer les sources

monumentales des sources 6crites. C'est i celles-ci que

nous allons nous arrdter en 6num6rant les huit cat6gories
de documents.

1o Les dicisions du chapitre cathidral, gestionnaire et

utilisateur de I'eglise et de son mobilier.

Vu le r6le politique du chapitre, co-souverain avec
l'6v6que, les r6unions capitulaires 6taient trds charg6es :

les afTaires publiques se mOlaient a la gestion de l'6norme

domaine. Les chanoines 6taient, pour la plupart'
membres actifs de l'administration du pays (conseil priv6,

conseil ordinaire, chambre des comptes, cours allodiales
et ft iodales, cours des XXII et r6viseurs des XII ambas-

sades dont i ls occupaient la majorite des sidges) et de

celles du diocese (ev€que suffragant, auxil iaire, vicaire
g6neral, ptinitencier, 7 archidiacres, parfois le pr6sident

du s6minaire).
Sans doute, de nombreuses fonctions 6taient cumul6es

mais des canonicats 6taient vacants ou en litige ou confi6s
a des jeunes clercs, 6tudiants a I 'universite. En fin de
compte, on constate que bien peu nombreux sont les

chanoines disposes a gerer les affaires de la cathedrale
telles que I'office divin (le doyen et le chantre) auquel il

semble avoir fort peu participe ou celles des bdtiments. Ils

confiaient ces questions i I'un ou A l'autre d'entre eux qui

s'y int6ressait particulidrement, qu'on appelait les direc-

teurs mais decidaient de tous les travaux. Des lors, I 'histo-

rien ou I'arch6ologue se trouve devant I'obligation de

d6pouiller les 122 registres de < conclusions capitulaires ))

(142'l d 1'197) etles 6 I registres de < protocoles des direc-
teurs D (1626- l '192) .

Mais I'administration des biens de la cathedrale est
plus complexe : elle etait partag6e en plusieurs
< compteries D, ayant chacune ses revenus' ses charges,
son ou ses comptables : chapitre, fabrique. grenier,

anniversaires.

Ces diff6rentes < compteries ,r venaient souvent en aide
I'une a I'autre par des pr6ts ou en supportant provisoire-
ment les charges d'une autre. On conserve 333 registres
de la compterie du grenier (1436-1797), espdce de caisse
compl6mentaire et 460 de celle des anniversaires (l 172-
1794).

De plus, les chapitres de chanoines de Saint-Materne et

de Saint-Gilles aflect6s a certains offices liturgiques ainsi
que les 72 ben6ficiers desservant les autels g6raient

chacun leurs biens mais avaient d charge l'entretien de

leur chapelle ou de leur autel. La consultation de leurs

archives s'avdre aussi utile.

A c6te des d6cisions du chapitre, appelees < conclu-
sions capitulaires o r, il faudrait consulter les cartulaires
ou recueils des chartes c'est-d-dire tous les actes 6manant
de l'autorit6 ou ratifi6s par celle-ci 2. Certains concernent
des propriet6s situ6es contre la cathedrale ou ses cloitres
et peuvent 6tre d'une importance capitale : un d'eux, par
exemple, prouve que le cloitre oriental existait bien avant
Van Eyck ! Nous en reParlerons.

On lira enfin le Liber oJJiciorun du xlv' sidcle' livre qui

pr6cise les droits et devoirs de tous les officiers de la
fabrique, nous dirions aujourd'hui les employ6s et
ouvriers. Quelques details sont pr6cieux au point de vue
topographique 3.

Il en va de m€me des statuts du chapitre ou des d6crets
impos6s par les nonces de Cologne, par exemple, lorsque

I Une analyse, partielle car I'auteur a fait un choix' a 6t6 r6alis6e par

S. BoRMANS dans A.H.E.B.6 (1869) d l3 (1876)et  26(1896) '  pour les

ann6es 145? d 1689. E.  Poxcr lerar6dig6 un suppl6mentpour l4 l7 d

1459 dans A.H.E.8. ,23 (1892).
t S. Bonvers, E. ScHooLMEEsrERs et E. Poxcelst, Cartulaire

de I 'dgt ise Saint-Lambert ,6 vol ' ,  Bruxel les,  1893-1933'  in-4 ' '
'  8 .C.R.H..5 '  ser ie,  t .  6 (1896) '  445-.520.



I Tombeau de saint Lambert.
2 Autels sous le lubd

du cheur.
3 Tombeau du prince

Erard de la Marck.
4 Stalles.
5 Chapelles.
6 Dais du Pince.
7 Maitre-Autel.
8 Piristyle qui formait

la galeie oi le peuple
pouvait voir olJicier.

9 Porte pour aller
d la grande sacristie.

10 Salle du Chapitre des
Trdfonciers, oi se faisait
I'ilection
des Princes-Evdques.

II Grande sacristie.
12 Salle des assembldes

du Chapitre des Chanoines.
13 Cloitre du c6ti

de I'H6tel-de-Ville.
14 Porte d'entrie du Cloitre.
15 Escalier.
16 Chapelle.
17 Grande chapelle.
18 Lieu oi se fabriquaient

les chandelles.
19 Chapelles en marbre,
20 Chapelle oi se trouvait

le cruciJix aux miracles.
2I Chapelles latdrales.
22 Chapelle de saint Gilles.
2j Chapelle de saint Materne.
24 Escalier des tours au sable.
25 Vieux cheur ou chapelle

de saints Cosme et Damien;
lieu consacri par le sang
que saint Lambert y a versi
pour la foi.

26 Jubi du vieux cheur.
27 Autel.
28 Cache des archives.
29 Porte de I'escalier du cloitre.
30 Entrde de I'iglise du c6ti

de Notre-Dame-aux-Fonts.
31 Chapelle de la sainte Vierge,

dite des bonnes aventures.
32 Chapelles latdrales.
33 Chapelles en marbre.
34 Dip6t des ornements

de I'igltse.
35 Chapelle en marbre.
36 Escalier Dour monter

d la graide tour.
37 Chapelle.
38 Chanelle de la

ftAs- sainte Vierge.
39 Porte d'entrde du cloitre.
40 Escalier.
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A Jardin.
B Citerne.
C Portes du c6ti du March6,
D Logement du carillonneur.
E Ddp6tdescierges.
F Cour aux deuxfontaines.
G Sacristie pour le semice

de l'6glise.
H Escalierserendant

du Palais d l'dglise.
I Id. dans lacour

pour les couvreurs.
J Pelouse.
K Logement du sacristain.
L Entrie de l'6glise du c6ti du

Vieux-Marchi.
M Jardin.
N Classes gratuites de

Saintlarnbert.
O Trouauchautfage.
P Vestibuleconduisant

dans bs classes.
Q Chapelle oi se cilibrait

le Jubili.
R Cloitre.
S Entrderuedes

Mauvais-Chevaux.
T Cour.
U BureauduReceveur,

appel6 Compterie.
Y Vestiaire des Trdfonciers.
X CaveaudesChanoines.
Y Hangar.
Z Porte d'entrie du cloftre.

AA Portaildesbeaux
portaits.

BB Appartements
du Receveur.

CC Porte du cloitre oi les
chanoines seuls avaient
accis.

DD Chapelle des Flamands.
EE Jubi.
FF Sacristie.
GG Chapelle.
HH Entrie de l'6glise de

N o tre - D ame -au x - F o nt s.
II Eglise de
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de Notre-Dame.
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de cheur.

MM Flacedelagrande
sonnerie sous la
grande Tour.
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Ia grande Tour.
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ceux-ci ordonndrent le deplacement de certains autels ou
la construction de la sacristie des b6neficiers.

2. Les comptes des d6penses de la fabrique
Aprds ce qui a ete dit au $ l, le fonctionnement de

I'administration de la cath6drale est plus ais6 d
comprendre. Qu'il suflise de signaler ici que les comptes
comprennent 238 registres conserv6s aux Archives de
I'Etat et 188 a celles de I 'ev6che. Les ann6es couvertes
von t  de  1348  a  1793 .

3. Les 6pitaphiers
Les 6v6ques et les chanoines des trois chapitres 6taient

seuls autoris6s d se faire inhumer dans l'6glise et ses
annexes. Si le texte m€me de l'6pitaphe ne concerne gudre
I'historien de I'architecture, par contre, la place de celle-ci
s'avdre parfois capitale quand il s'agit de connaitre I'exis-
tence ou la date de locaux un peu particuliers. Comment
prouver que telle chapelle lat6rale existait i telle epoque si
ce n'est par les epitaphes de ceux qui y furent inhumes ?
Par contre, I 'absence d'inhumations peut inciter d estimer
que des locaux n'ont jamais exist6, par exemple les
chapelles absidales auxquelles certains attribuent une
grande importance quand ils en ont besoin pour leur
d6monstration.

Nous disposons de quelques 6pitaphiers soigneuse-
ment transcrits qui semblent dignes de confiance, dont
ceux de Henri Van den Berch, chanoine d'une coll6giale
de Spire, heraut d'armes i Liege au xvrre sidcle, celui de
Guillaume de Hinnisdael de Betho, pres de Tongres,
chantre de la cath6drale et vicaire g6n6ral d la m€me
6poque, des analyses de l'epitaphier de Lefort, de celui de
Ghysels, chanoine et 6colAtre de la cathedrale, du
xvrrrt sidcle.

Malheureusement, s'ils transcrivent soigneusement le
texte des epitaphes. i ls ne les situent pas. sauf Ghysels.
Par contre. le dol,en de Saint-Pierre. Nicolas-Joseph de
Vaulx, a inser6 dans sa monumentale histoire du diocese
de Lidge, redig6e vers 1750, mais demeur6e manuscrite,
la copie des tombes de tout le c6te nord de la cathedrale
en indiquant leur emplacement. Ce texte. inedit lui aussi,
est tres pr6cieux a notre point de vue.

Beaucoup d'autres chroniqueurs ou historiens ont
copi6 des epitaphes qui peuvent nous 6tre utiles, par
exemple celles que I 'on trouve dans les manuscrits attri-
bu6s au chanoine Langius du xvr'sidcle.

On appr6ciera particulidrement ceux de Langius a,

Van den Berch 5, Lefort 6, Ghisels 7 et de Vaulx 8.

Hinnisdael en donne aussi un trds grand nombre e ainsi
que Joseph Van den Bergto.

o Ms conserv6 A I'abbaye de Rochefort avec copies dans de Vaulx.
5 Ms d Hamal. edite par L. NAvEAU os Mlnrenu et Arnold

Pourrer. 2 vol.. 1925 1928. in-4'.
n Ms aux A.E.L.  Analyses par L.  Nevr, lu dans LS.B.Z. ,  3 (  1888).

225  d  228  e t  5  ( 1899 ) .  3 t 7  32 t .
t Ms aux A.E.L. Edition par L6on NAvEAU dans 8.5.8.2..

l 0 ( 1 9 1 2 ) , 4 3 - 1 t 7 .

" Ms 1020 D ir la Bibliothdque de I'Universit6 de Lidge.
'Ms 1979-1983 C d la Bib l iothdque de I 'Univers i t6 de Lidge.
'0 Ms 1665 B d la Bibliothdque de I'Universit6 de Lidge, vers 1900,

f" '  I  21,  qui  ne c i te pas sa source.

4. Listes des b6n6fices
Un benefice au sens large du mot est, en droit

canonique ancien, une charge eccl6siastique qui, moyen-
nant I 'octroi de revenus, oblige le ben6hcier a certaines
prestations, par exemple : l '6piscopat, le canonicat, la
cure, etc.

Au sens stric! c'est une personne morale jouissant de
biens assurant des revenus a un beneficier astreint i des
obligations; en fait c'est un clerc, prdtre ou ordonn6 au
moins dans I 'annee suivant sa nomination, oblige d
chanter ou l ire des messes dont le nombre est sp6cifi6, d
un autel designe par la fondation, appel6 de ce fait ( autel
fonde ,. Ces fondations apparaissent trds timidement au
xut siecle et sont de plus en plus nombreuses au fur et a
mesure qu'on s'dpproche de la fin du Moyen Age. Elles se
sont accrues avec l ' importance qu'on accordait i la
messe. A Saint-Lambert, i l  y eut jusqu'a 72 fondations,
appel6es autels, mais plusieurs fondations pouvaient 6tre
desservies sur le m€me autel. On voit souvent 3, 4 ou
m€me 5 fondations affectees au m6me autel. Ainsi. sur le
dernier autel du bas-c6t6 nord, il y avait deux fondations
en I'honneur de saint Andre. Le saint t itulaire de l 'autel
est souvent different de celui des fondations, en cons6-
quence le tableau ou le retable ou la statue qui le surmonte
a rarement un rapport avec les fondations : des lors on
ne s 'etonnera pas de t rouver  des ment ions te l les que
n oltare SS Pelri, Pauli supra altare Ste Crucis , ou o duo
altaria Sancti Andreae super altare capellae majoris,.

Ces benefices portent le nom d'un ou de plusieurs
saints et sont appel6s capellania (parce que parfois
fondes dans une chapelle), altare ou beneJicium,le prdtre
qui le dessert est nomm6, capellanus, beneJiciarius,
altarista. soit chapelain, b6n6ficier ou altariste. Quand les
revenus 6taient sufTisants, ce qui etait toujours le cas a
I'origine, le beneficier 6tait souvent astreint i chanter les
heures canoniales au chceur avec les chanoines, en fait, de
plus en plus. au l ieu des chanoines.

Il ne faut pas confondre ces b6neficiers avec les vicaires
des chanoines. Ceux-ci sont des clercs qui assument en
tout ou en partie les obligations des chanoines emp6ch6s,
169itimement ou non. Comme ces vicaires 6taient souvent
des chapelains, la confusion est fr6quente. Ainsi, d Lidge,
depuis Hugues de Pierrepont, l '6v6que d6tenait un
canonicat dont les revenus 6taient partag6s entre deux
vicaires - appeles chapelains - charg6s du chant de
I'office canonical.

Un chanoine est un clerc tenu au chant des heures
canoniales. un b6n6ficier est un pr€tre oblige avant tout i
cti l6brer des messes.

Les comptables ne tarddrent pas d rediger des l istes des
autels fondes quand leur nombre augmenta. Heureuse-
ment pour nous, loin de les rediger en ordre alphabetique,
ils inscrivent les benehces fondes dans I'ordre topogra-
phique : d'abord le c6te sud puis le c6t6 nord en
commengant par le sanctuaire oriental. Lire ces listes
avec un plan sous les yeux c'est parcourir l'6difice; c'est
connaitre les autels et les chapelles : on ne tarde pas d
constater que les pouilles (c'est ainsi qu'on appelle ces
listes du xve sidcle au xvrrf siecle) et le plan de Carront
correspondent curieusement. En effet les b6n6fices sont
stables et attach6s dtifinitivement aux autels. il est bien
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rare qu'on les dtiplace. cela n'a lieu que lors de travaux
consid6rables: A Saint-Lambert. i l  y eut 2 casou 3 sur 72
entre le xv' sidcle et 1795.

C'est donc une source capitale. En voici une liste :
- Archives de l'Etat i Liege. Fonds cathedrale, Secr6ta-

riat. 234. 235. 236. 237. 238 du xv'sidcle et du
xvr' sidcle. l7 du troisieme quart du xvlt' siecle, edit6
dans Leodiwn 8 (1909). 87-93.

-  Bib l .  Uni r ' .  L iege.  Ms 1971.  C.  l is te datee 1606.
- Archives de l 'ev€ch6 :

A.I. 23. d6but du xvnf si<icle,'
A.II. l2 et 13. xvln' sidcle.

- Collection de l 'auteur : f in du xvl'sidcle'dont photo-
copie aux A.Er'. Liege. Est publide dans Leodium.
6 9  ( 1 9 8 4 ) .  p .  8 - 1 6 .

5. Livres liturgiques

Quoiqu'ils donnent trds peu de renseignements sur
l '6glise. on ne pourra se dispenser de consulter les
ordinaires de la cathedrale. c'est-i-dire les l ivres qui
pr6cisent les rdgles de I'office et de la messe : vdtements A
rev€tir. pridres i chanter, dans tel ou tel lieu de
l'69lise. etc.

Les plus anciens semblent 6tre les ordinaires manus-
crits :
l. Tilburg; Theol. Faculteit, no 14, xrt ' sidcle.
2.  Bruxel les.  Bib l .  royale 11971,2,  xv 's idc le.
3. Archives. Ev6ch6 i Liege. I.A.l. xv' sidcle. Les

ordinaires imprimes en 1484, 1492 et 1521, etc., ainsi
que I'excellent ouvrage Rubricae generales missarum
solemnium et divinorum fficiorum... ecclesiae
leodiensis,2 vol., Lidge, 1769, 303 et 142 p.in 8o dt i
Toussaint Joseph Romsee, professeur de rubriques au
s€minaire.

6. Les r6cits de voyages

Quoique trds nombreux, ils apportent g6n6ralement
peu de lumidre sur notre sujet : ce sont toujours les
m6mes choses qui frappent les touristes mais l'un ou
I'autre ayant plus d'originalit6, des go0ts diff6rents, peut
faire une observation utile et int6ressante.

Leon Halkin a dress6 une liste de 62 recits de voyages
compl6tee par un suppl6ment de 23, tous ant6rieurs d
lg00  t t .

Une attention speciale sera accordde d la description de
la cathedrale faite par un calviniste frangais ayant
demeur6 d Liege assez longtemps pour y avoir gagne la
sympathie de l'6v6que et de I'autorit6 communale aprds
une conversion publique au catholicisme et des op6ra-
tions commerciales discutables. Pierre Lambert de
Saumery publia les Dilices du pays de Liige, de 1738 ir
17 44 t2 

, ouvrage dans lequel il manifeste une admiration
ir peine limitee pour toutes les eglises et tous les chiteaux,
de manidre d plaire et s'attirer des acheteurs. Cependant
sa description de la cath6drale est confirm6e en tous
points par les sources diverses dont nous disposons. Elle
nous sera donc d'un grand secours.

t t Une description inddite de la ville de Lidge en 1 705, Lidge, 19 48'

pp.  87-100.

"  B .S .R .V .L . ,  t . 4  ( 195  l - 1955 ) ,  pp .495 -500 .

7. Les plans

Le  p I - nN  DES SACRIST IES  DES CHANOINES

Er  DU cHApr rRE .  DRESSE rN  I  763  ( f i g .  I  e t  7 )

En I 763. lors de I 'election du successeur de Jean-
Thtiodore de Baviere au sidge de saint Lambert. le
chapitre cathedral se partagea en deux partis divises par
une seule voix : I 'un elisait Clement-Wenzeslas de Saxe,
prince-6v€que d'Augsbourg, oncle du futur Louis XVI et
l 'autre soutenait Charles-Nicolas d'Oultremont. I l
s'ensuivit un procds en cour de Rome. Comme un
chanoine pr6tendait avoir 6t6 attir6 par la force hors de la
salle du chapitre, les juges exigdrent un plan de celle-ci,
plan qui fut joint au dossier conservE de nos jours aux
archives secrdtes du Vatican. Ce relev6, signe par le
g6omdtre Alexandre Carront, semble digne de foi
puisqu'il ne fut pas I'objet de controverses que la partie
adverse aurait normalement suscit6es ".

Les locaux sont d6pourvus de fen6tres vers l'ouest,
c'est-d-dire vers I'abside de l'6glise, vers le nord et le sud,
soit vers le cloitre oriental auquel ils 6taient accol6s; ils ne
sont 6clair6s que vers I'est, vers le jardin du cloitre qui
occupait le centre des galeries : une porte donnait accds,
au nord-est. ir ce jardin et une autre. e l 'ouest. au
sanctuaire de I 'eglise; le mur ouest etait perce de deux
galeries, qui, i mon avis, contenaient deux escaliers, un
donnant acces aux combles, I 'autre d la cave. lrs
armoires contenant les vdtements sacerdotaux, les
espaces of on les pr6pare afin de les rev€tir pendant que
les c6l6brants ont grimp6 sur un marchepied de bois pour
se prot6ger du froid, bref, tous ces 6l6ments sont tellement
conformes a ceux des sacristies connues que personne,je
crois, n'h6sitera d accorder confiance a ce plan.

Ces locaux avaient et6 reedifies peu aprds 175 l. Le
trac6 des fen€tres confirme d'ailleurs cette date : ils n'ont
rien de gothique.

LT pInN DE LA CATHEDRALE ET DE SES ANNEXES

par A.  B.  Carront  ( f ig .  l .  pp.  36 et  37)
Dans un salon de l'6v€che se trouve un plan de la cathe-

drale et de ses annexes. I l est signe ( A. B. Carront.
Dress6 en 1840 par un frdre des ecoles chretiennes. ))

Il s'agit probablement d'Alexandre Carront (ou de son
fils) qui, en 1763, avait dress€ celui de la salle du chapitre
dont nous avons parl6. Ce plan, dessin6 probablement
vers 1800, n'a pas 6t6 retrouv6jusqu'd pr6sent.

Il a et6 connu d'abord par la publication du grand
volume de Van den Steen, en 1880. L'auteur, qui ne cite
pas sa source, le reproduit deux fois : la premidre avec
une legende correcte; la seconde, muni d'une autre
l6gende qui pr6cise I 'endroit oi eurent l ieu de nombreux
6v6nements du Moyen Age : fantaise pure 6videmment.
En 1881, Auguste Hock, dans son Liige au xv" siicle,
l'editait 6galement avec l6gende correcte, tandis qu'en
1889, la societ6 d'art et d'histoire du diocdse de Liege
publiait un cycle de conf6rences consacr6es i la r6volu-
tion frangaise et d ses cons6quences li6geoises, avec un
sch6ma du plan.

l r  I l  e s t  r ep rodu i t  dans  8 .S .R . t .V .L . ,  t . 5  ( 1956 -1960 ) ,  p .  138 .
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2.

3 .

4.

6.

Ce n'est que r6cemment que furent connues les deux
anciennes copies du plan de Carront: celle de
M. Georges Jarbinet et celle qu'un frdre des 6coles
chr6tiennes avait dessin6e et offerte en I 840 d l'6v€que de
Lidge van Bommel. conserv6e de nos jours dr l'6v€ch6.

Une critique pr6cise de ces copies devrait etre faite,
cela nous conduirait trop loin. Dans I'ensemble, le plan
semble juste et conforme i tout ce que nous connaissons
de la cath6drale et de ses abords. Cependant, on constate
des erreurs de dessin, par exemple :
L La fagade ouest du chceur occidental ne d6passe pas le

front des deux tours.
Les murs et les piliers de l'6glise ne sont pas toujours
dans I'axe, ce qui rendrait diffrcile la construction des
vofites.
Il n'y a pas de passage couvert entre l'6glise et la
sacristie : il y aurait un ou deux mdtres d I'air libre ! La
m6me remarque est d faire au plan de la sacristie
dress6 par Carront.
Le plan de l'6glise Sainte-Ursule n'est pas conforme ir
la r6alit6 car il n'existe pas de chevet semi-circulaire
mais un mur droit; elle est d'ailleurs plus petite. Sur
quelques points, la l6gende des deux copies diffdre
mais ces divergeances concernent des annexes ou des
details d'une importance nulle pour la connaissance de
la topographie.
Le trac6 de la rue Grande Tour (actuelle rue de Bex)
est incorrect : on pourra le comparer i celui du
cadastre redig6 vers l8l0 conserv6 par I'administra-
tion de l'urbanisme de Lidge.
Le couloir i l'air libre. situ6 entre la cath6drale et
Notre-Dame-aux-Fonts, aboutissant au mur de la
grande tour, sans la moindre issue, est assez surpre-
nant. Les plans des pAtes de maisons, notamment dans
les angles, different des plans plus r6cents.

En conclusion .' il me parait que I'on peut accorder cr6dit,
en gros, au plan de Carront, m€me s'il n'est connu que par
des copies, sauf preuve du contraire.

Un plan du xvut" sidcle (Archives de I'Etat d. Lidge,
Fonds Cartes et plans, no 237) situe les adductions d'eau,
les 6gouts et les latrines du cloitre oriental, de sonjardin et
de la sacristie des chanoines.

8. Les historiens et historiens d'art
Les historiens qui se sont attach6s ri I'histoire locale

font parfois des allusions d la cath6drale mais rarement.
S'ils parlent trds souvent de I'action politique du chapitre,
d vrai dire consid6rable, la construction ou l'6difice ne
retenait gudre leur attention. Sans doute, Anselme, Gilles
d'Orval, Jean d'Outremeuse, les < vitae > de tel ou tel
6v6que rappellent I'cuvre et l'action de I'un ou l'autre
6vdque mais sans plus.

Ils se repetent ir l'envi. Les chroniqueurs de la fin du
Moyen Age et des Temps modernes signaleront I'un ou
l'autre travail effectu6 d l'6glise mais le bilan est trds
maigre. La valeur critique de ceux-ci a 6t6 6tudi6e par
Silvain Balau en 1903 : cet excellent ouvrage n'a pas 6t6
remplac6 jusqu'ir nos jours.

Par contre l'ouvrage de Xavier Van den Steen n'a pas
ete l'objet d'une critiquel seules les illustrations ont 6t6
pass6es au crible : il en ressort que la plupart sont des
faux : ce sont, soit des dessins copi6s dans des ouvrages
qui n'ont aucun rapport avec la cath6drale de Lidge, soit
des repr6sentations de pidces telles que autels, jub6s,
tombeaux, etc., du mobilier d'6glise de Lierre, Anvers,
Cologne, Venise, Rome, Niiremberg.

Pour les temps modernes, on consultera les ouvrages
classiques de Chapeaville, Fisen, Foullon, Bouille, de
Vaulx (B.U.Lg. Ms 1055 d lO25).

On trouvera davantage dans les hommes illustres de
la nation li6geoise de Louis Abry (6dit6 en 1867) qui cite
des tableaux qu'il a vus au xvlle sidcle dans la cath6drale
comme Henri Hamal (d6c6d6 en 1820); attach6 d Saint-
Lambert comme musicien depuis sa jeunesse, il a
dress6 un r6pertoire sommaire des ceuvres d'art qui
s'y trouvaient vers 1783, heureusement publi6 par
R. Lesuisse ta. Les attributions ir tel ou tel peintre peuvent
6tre parfois discutees mais la pr6sence d'un relief ou d'une
peinture repr6sentant tel sujet dans telle chapelle ne peut
pas 6tre mise en doute puisqu'il les a vus.

9. Les vues de la cath6drale
On peut distinguer les repr6sentations de la cath6drale

avec ou sans ses annexes mais isol6e et les vues gen6rales
cavalidres oi elle est visible. Elles datent des xvI" au
xxe sidcles.

Une troisidme cat6gorie apparut "l'x xvne et
xvnf sidcles : des tableaux repr6sentent des scdnes histo-
riques telles que I'enldvement ou la repose du Perron sur
la place du March6. Dans le fond de la place, en arridre-
plan, on distingue la face orientale de l'6glise, de loin la
plus mal connue, mais le dessin en est si flou qu'il
n'apporte pas grand-chose ir la connaissance de l'6difice.

Toutes ces vues sont bien connues et, pour la plupart
reproduites dans I'ouvrage de J. Philippe. On y ajoutera
une vue peinte en 1760 prise de la place du March6,
publiee r6cemment par A.Lemeunier 15.

10. Les monographies
Ecrire une monographie sur une cath6drale disparue

est assur6ment chose redoutable. En I'occurrence on ne
dispose ni de vieille maquette ni de bons dessins mais,
nous l'avons vu, on est 6cras6 par une 6norme masse
d'archives.

Godefroid Kurth a donn6 une description de la cath6-
drale notg6rienne en utilisant les seules sources
historiques 16, puis Gustave Ruhl, I'auteur de maquettes
des cath6drales romanes et gothiques, a tent6 une 6tude
complete mais fort peu approfondie; Edouard Poncelet a
comm6mor6 la biographie des architectes de la cath6-

'n B.S.B.L., l9 (1956), t8r-27'7.
'5 Dans 8.SrR.L.VL., no 215 (tome X), 1981, pp. 101-104. Je

possdde un catalogue d6taill6 de toutes les vues de la cath6drale.
16 Assez bonne 6tude : toutefois comment affirmer que le chevet

oriental 6tait plat, quand aucun texte ne le dit et qu'aucune fouille ne le
r6vdle ?
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drale; Pierre Heliot a dit ce qu'il pensait de son style, a
compar6 I'architecture gothique aux 6glises contempo-
raines et enfin Joseph Philippe a reproduit dans un album
intelligemment comment6 les < images I de l'6glise et des
@uvres d'art qui en Proviennent.

Bien d'autres auteurs ont 6crit sur les orfdvres, les
cuivriers, les musiciens, les objets l6gu6s d la cath6drale.
Aucun n'a os6 une synthdse. Seul Frangois-Xavier Van
den Steen s'y est risqu6 !

Toutes ces 6tudes sont 6num6r6es par J. Prur-nre,
La cathddrale Saint-Lambert de LiAge, Lidge 1979,
303 pages, in-4o sauf celle de P. Her,tot, dans Bull,
Commission royale monuments et sites, 2' s6rie, t. I
(1970);  (r97r),14-44.

A. Le MoNocRAPHTB oe Vex oex Srneu
Le premier travail que Frangois-Xavier Van den Steen

consacra d la cath6drale fut publi6 dans le Bulletin et
annales de l'acadimie d'archdologie de Belgique,tomes 1
et 2, parus en 1844 et 1845. R6imprim6 et enrichi
d'annexes en 1846, l'ouvrage connut un certain succds l?.

C'est l'cuvre d'un homme de 24 ans environ, non pr6par6
d l'6tude historique et arch6ologique, plong6 dans
I'enthousiasme de la jeunesse, du romantisme et du natio-
nalisme de la jeune Belgique. Peu aprds, en 1844, son pdre
devint ministre de la Belgique auprds du Saint-Sidge et du
grand-duc de Toscane mais d6c6da en 1846 d6jd; les
enfants semblent avoir r6side dr Rome avec leur pdre et
furent cr66s barons en 1846 par Gr6goire XVI qui aurait
eu pour eux une certaine affection.

Ebloui par les fastes de la cour pontificale, Xavier en
vint d magnifier puis d exag6rer les splendeurs de I'Ancien
R6gime, i en r6ver et i se d6tacher de plus en plus de la
r6alit6 tout en r6digeant sa seconde 6dition, celle du
monumental infolio, de 1880, abondamment illustr6.

H6las, il s'6loignait" de jour en jour, des exigences d'un
travail repondant aux rdgles de la critique historique.
Cependant I'auteur a constamment le souci d'6tayer ses
dires par des t6moignages et des citations. Voyons cela de
plus prds.

N6 en I 820 et dec6d6 en I 895, l'auteur a 24 ans quand
il r6dige son premier travail, en quelques mois, dit-il lE,

cinquante ans aprds la disparition de l'6glise' il le
rappelle te; supposons qu'it 15 ans, il ait commenc6 it
s'int6resser ir Saint-Lambert et i interroger les derniers
t6moins 20, cela nous mdne e 1835.

t7 Essai historique sur I'ancienne cathddrale de SaintLambert d
Liige, et sur son chapitre de chanoines trdfonciers, Lidge, Dessain'
1846, in-8o, VIII-300 pages' 12 planches.

t8 Page 227. Sauf mention contraire, j'utilise l'6dition cit6e i la
note 17.

le Page 1.
20 Page 227 : 1l t6moins dont 5 venaient de mourir : il cite des

noms, en note et p. VIL Joseph Louis Lachauss6e, argentier de Jean-
Th6odore de Bavidre (t 1763 !), orfdwe (pp. 103 et 131) et J. Jeanne,
n orfdvre de la cour S.A.C.E.C. o (pp' 19 et 175)' sont ignor6s par

J. Brassrxre, L'odAvrerie civile li|geoise, t. 1, Lidge, 1948 et
P. Conr,r^lx, L'orfdvrerie religieuse li6geoise' 2 vol.' Lidge' 1966. Le
titre d'argentier de l'6v6que n'a pas exist6; celui d'orfdvre n'est connu
qu'en 1?44 : il 6tait port6 par Guillaume Frangois Leblanc.

Quel cr6dit peut-on accorder d des pr6cisions sur telle

ou telle particularit6 d'un ddifice d6truit depuis 40 ans ?

Qui plus est, j'ai tent6, il y a 30 ans, une exp6rience sem-

blable auprds de Mrr'Vill6, n6e et d6c6d6e dans les annexes

de la cath6drale Saint-Paul dont elle 6tait concierge et ori

elle v6cut toute sa vie : elle passait au moins quatre fois

par jour dans l'aile ouest du cloitre pour aller sonner les

cloches et ignorait le nombre de fen€tres, cependant
c'6tait une personne d'intelligence moyenne, comme
M. Florent Leroy, sacristain pendant 60 ans d Saint-Paul,
qui ne pouvait r6pondre d certaines questions qu'on lui
posait sur le chaur oi il passait des heures tous lesjours.
Et qui sait combien il y a de colonnes dans les cours du
palais ? Quel prdtre pourrait d6crire les stalles de l'6glise
du s6minaire oi il a pass6 4 ans ?

Van den Steen utilise aussi, d6clare-t-il, < les ouvrages
de plusieurs historiens > et < quelques manuscrits u 21. De
fait, il connait trds bien la litt6rature historique li6geoise et
l'6numdre abondamment en citant correctement les
tomes et les pages. Nous avons vu au $ 8 ce qu'il faut
penser des historiens. Venons-en aux manuscrits. Que
l'auteur n'ait pas consult6 la masse d'archives, passe
encore, mais il a rendu tout contr6le impossible car il ne
cite pas le nom du d6p6t d'archives ou du manuscrit, ni la
cote, ni le folio. Qu'on en juge par des r6f6rences qu'il
donne en bas de page :
- pp. 19 et 98, indices et acta per R.R.D.D' Decan.

Leod. (n'existe pas);
p. l3l, Recds de la cath6drale;
p. 99, manuscrit du comte de Fallais, fol. 10,
Litterae convocatoriales (n'existe pas),
Relatio notarii et secretarii (n'existe pas);
p. 107, gazettes de l'6poque (sic),
Manuscrit J. H. Mouhin;
pp. 134 et 177, notice de M. Closset, commensal de
Velbruck;
pp. 137 et 73, notice de M. J. Mailleux;
pp. 22, 86, 128 et I 36, note de M' le Chanoine Hamal
(f  l82o !) ;
p. 169, correspondance particulidre ;
p. 78, Computus genera. Fabricae. Cathed. Leodien.;
p. 70, Manuscrits de MM. Dartois et Gaty.

L'auteur n'a pas publie que de faux dessins, il a aussi
edite les Mdmoires de Frangois Garnier, iardinier
jubilaire au chdteau de Jehay22.

Aprds une longue etude de ce texte, Albin Body publia
une critique en rdgle 23 et aboutit d la conclusion qu'il

s'agissait d'un faux. A la suite de celle-ci, la famille retira
le livre de la vente; il est devenu rarissime.

Il y a quelques ann6es, M. et M'" S6pulcre 2a

2t Essai sur la cathidrale Saint-Lambert, Lid,ge, 1846, p. VII. On
peut se demander si les festivit6s qui ont marqu6 le pr6tendu sixidme
centenaire de I'institution de la FOte Dieu, en 1846, n'ont pas, elles
aussi, influenc6 I'auteur car elles furent grandioses.

"Editechez Grandmont. Donders, Lidge, 1884,2 vol., gr. in-8".
23 u Une supercherie litteraire ou les souvenirs de Frangois

Garnier >, dans Bull. Soc. Bibliophiles liigeois,3 (1886-1887)' 109-
143. Ce travail est anonyme mais la lecture du procds-verbal de la
s6ance du 26juin 1887 me permet de I'attribuer !r Body (ibidem'
p.149).

24 C'est ici I'occasion de les remercier pour leur aimable et intelli-
sente collaboration.
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taires du chdteau de Bassinnes ori Van den Steen a v6cu.
m'ont montr6 un petit registre assez mince qui contient les
m6moires authentiques de Garnier.

Van den Steen (p. 142 de son essai) cite I'armorial
manuscrit du baron de la Torre 2n, alors en sa possession,
grdce auquel < il pourra faire connaitre les armoiries des
m6tiers de Lidge u. Or, ces armes ne hgurent pas dans
ledit armorial, cuvre non de I'hypoth6tique baron de la
Torre mais bien du h6raut d'armes Simon Joseph Abry,
comme I'a 6tabli son excellent 6diteur 25. Par contre, elles
figurent en long et en large sur un grand vitrail du
xvf sidcle du chevet de Saint-Jacques. Dds iors, on se
demande comment < quelques personnes l'ont inform6 de
la diffrcult6 qu'on rencontrait aujourd'hui pour connaitre
quelles 6taient les armoiries que chaque m6tier portait >.

l. L'illustration de ses livres
Dans trois articles publi6s en 1959 26, je me suis efforc6

d'6tablir que la plupart des gravures des livres de Van den
Steen sont des faux.

Naturellement celles qui repr6sentent des objets
existants sont d peu prds justes : les fonts de Saint-
Barth6lemy, des monnaies, les reliquaires de saint
Georges et de saint Lambert conserv6s d Saint-Paul.
Mais dds qu'il s'agit de repr6senter des ceuvres disparues,
l'auteur n'h6site pas d commettre des faux : ou il puise
dans les dictionnaires tel celui de Viollet-le-Duc, ou il
reproduit des objets se trouvant bien loin de Lidge : les
jub6s de Saint-Jacques d'Anvers et de Lierre, la croix de
Saint-Marc d Venise, le tombeau et le tref de Saint-S6bald
d Nuremberg, etc., ou il copie des costumes d'ordre
religieux dans des livres sp6cialis6s tel celui de H6lyot, ou
encore il invente un maitre-autel inspir6 d'un autre de
Rome. Depuis lors, j'ai constat6 que la repr6sentation C,
p.213 21 , du prince-6v6que sur son lit de mort, v6tu en
grand maitre de I'ordre teutonique (aucun 6v6que de
Lidge n'obtint cette dignite), est la copie de la gravure de
F. Luycx repr6sentant I'archiduc L6opold Guillaume de
Habsbourg, grand maitre de I'ordre et prince-6v6que de
Strasbourg, Breslau, Olmritz et Passau, ce qui justifre la
pr6sence des quatre mitres pos6es d cdt6 de lui .

Cet evdque ne fut jamais chanoine de Saint-Lambert, il
6tait gouverneur des Pays-Bas. N'6tant pas sacr6, on ne

25 R. Warnez, L'armorial dit de la Torre, pp. VII-XV, Lidge,
1978, in-4'. Madame Defrecheux-Lannoy vient de I'identifier : c'est
Frangois-Florent-Charles d'Hennion n6 i Herve le 22 juillet 1735,
d6c6d6 d Lidge le 5 novembre 1798, lieutenant dans I'arm6e li6geoise
puis rentier. Il regut de I'electeur de Baviere, le 2 f6vrier I 769, le titre de
libre baron de las Torres y Cordua, d'Aragon et Bondichelles. Lors de
son d6cds, il habitait un quartier de I'immeuble du musicien Ledoux,
rue Sceurs de Hasque, pdre de Guillaume-Joseph Ledoux, cur6 de
Rochefort, d6tenteur du fameux armorial. Le Parchemin, no 229
(anvier 1984), pp. l8-37.

26 B.S.R.L.r.L., t. 5 (1955-1960) pp. 13'.t-140,347-357 et 38'1-
402.

2? Parue dans I'ouvrage de Nicolas AvlNctx, traduit en frangais
par Henri Bex sous le titre de Le prince dev6t et guerrier ou les vertus
hiroiQues du pince L6opold-Guillaume, archiduc d'Autriche, Ltlle.
t66'7.

pouvait I'exposer en habits sacerdotaux. Dans le texte 28,
Van den Steen dit qu'il s'agit de Joseph-Cl6ment de
Bavidre qui, lui, 6tait sacr6 mais n'6tait pas membre de
l'ordre teutonique. De plus, trds soucieux de la mode, il ne
portait 6videmment pas une moustache et une imp6riale
comme son grand-pdre.

Ces 6tudes ont obtenu I'approbation enthousiaste de
MM. Pierre Delr6e, secr6taire de la Soci6t6 des Biblio-
philes li6geois, Jacques Breuer, directeur du Service des
Fouilles de I'Etat et charg6 de cours ri I'Universit6 de
Lidge, Paul Schoenen, professeur d'histoire de I'art d
I'Universit6 d'Aix, Ren6 Lesuisse, conservateur du Mus6e
de Nivelles, Raymond Lemaire, professeur d'histoire de
I'architecture ir I'Universit6 de Louvain, Pierre Colman,
alors attach6 i l'Institut royal du Patrimoine artistique,
actuellement professeur ri I'Universit6 de Lidge, Jean
Govaerts, archiviste de l'6v6ch6, sp6cialiste de la peinture
flamande, Camille Bourgault, architecte de la cath6drale,
et du frdre M6moire Marie, docteur en arch6ologie, direc-
teur et professeur de restauration des monuments d
I'Institut Saint-Luc d Lidge et de M. J. philippe,
ex-conservateur des Mus6es arch6ologiques de la Ville de
Liege.

Par contre, je n'ai regu aucune lettre de d6sap-
probation.

Les Etudes cit6es concernent les gravures publi6es par
Van den Steen dans I'edition de 1880. Cependant
quelques illustrations sont propres d la premidre 6dition.
Sont-elles dignes de foi? La r6ponse est la m6me : quand
elles reproduisent des objets existant encore, oui; dans le
cas contraire, non 2e.

En frontispice apparait une vue cavalidre de la cath6-
drale, du palais et du s6minaire, sign6e < Litho de Palantes
freres d Lidge > 30. B6thune a raison de d6clarer qu'elle
date du milieu du xx'sidcle seulement.

En effet, elle est entach6e de quelques grosses erreurs.

Au sujet du cloitre occidental : l'aile du nord aboutis-
sait aux pieds de la tour nord et non au milieu du Vieux
March6. Elle est trop mince car des annexes y 6taient
accol6es dont la grande chapelle Saint-Luc.

Le chcur occidental depassait le front des tours et le
transept occidental avait la m6me hauteur que la grande
nef.

Le chcur oriental etait bien plus court et suivi d I'est
d'une ou deux sacristies et d'un chapitre (cf. infra).

La fagade sud de I'aile sud de la seconde cour du palais
6tait cach6e par les maisons de la rue Sainte-Ursule et non
perc6e de grandes fen€tres gothiques (cf. la gravure des
Delices du pays de Liege, p. 78 et les plans anciens).

28 VaN oEx SrnnN, La cathidrale...,p. 164. Alapage pr6c6dente, il
affrrme que lors de leur d6cds, tous les 6v6ques de Lidge 6taient expos6s
en habit de l'ordre teutonique... (dont ils ne faisaient pas partie). Il
faudrait une 6tude de plusieurs centaines de pages pour relever les
erreurs de cet ouvrage, au moins une par paragraphe.

'e Bui l .  S.RL.VL., 2 (1896), 6lo.
30 Reproduite dans Pnrrrppr. La cathidrale..., p.217.



SOURCES ET TRAVAUX CONCERNANT LA CATHEDRALE 43

La gravure est un compos6 : I'autel est la copie d'une

image de pi6te de 1672, le chanoine a 6t6 ajout6. Il

porte une grande croix pectorale sur son habit d'hiver.

Or, les tr6fonciers n'avaient pas le droit de la porter au

chcur, ni suspendue i une chaine de m6tal : l'6v6que lui-

m€me la suspendait d un ruban de soie bleue ou rouge
(depuis Velbriick). Les portraits de chanoines des xvII" et

xvtn'sidcles montrent que seul le rabat rompait I'unifor-

mit6 du camail dela cappa magnatt.

Par contre, ils la portaient en habit ordinaire et le

dessin en couleurs de la page 18 est correct. C'est sans

doute la copie de la croix actuelle des chanoines 32.

Contrairement aux dires de Van den Steen (p. 186)' les

pr6v6ts et les abb6s s6culiers de coll6giales n'avaient droit

ir aucun insigne particulier. La croix qu'il reproduit au

no IV est celle du doyen du chapitre de Saint-Paul
(p. 184), l'image est encore une composition de Van den

Steen : l'6v6que ne s'habille pas en chanoine. La chaine de

la croix pectorale, nous venons de le voir, est de son

invention comme les trois plaques du retroussis du

camail. Aucun portrait authentique de prince-6v6que ne

confirme I'image de Van den Steen.

2. Le texte de ses ouvrages sur la cathddrqle

Aprds avoir parcouru les illustrations, les avoir

compar6es etjug6es, nous ferons de m6me avec le texte en

appliquant la m6me m6thode.

Une manie de I'auteur est particulidrement agaqante : il

cite par exemple un tableau qui repr6sentait un tel sujet et,

en note, une liste de livres ori l'on croirait trouver la
preuve de ce qu'il avance. Or, dans les ouvrages

6num6r6s, on d6couvre des allusions ir la vie du person-

nage mais aucune mention de ce portrait ni de ce tableau.

Il a encore une autre manie : chaque fois qu'il cite un

archidiaconE, il 6numdre les doyenn6s qui en faisaient
partie comme si on disait : gouverneur de la province de

Lidge et des arrondissements de Lidge, Huy, Verviers et

Waremme.

La liste des chanoines est, pour le moins, sujette il

caution; quand on y trouve la mention de l'6v6que de

Berchtesgaden et de Bonn qui n'ont jamais 6t6 sidges

d'6v6che !

Voyons maintenant en d6tail le texte de I'Essai' Avons-

nous la possibilit6 de contr6ler ses afftrmations ? Oui,

souvent, et nous constatons des erreurs lourdes' Voyons-

en quelques-unes :

Page 226
Un 6chevin, son grand-pdre, 6tait < grand conservateur

de la Bulle d'or>; il fit peindre un portrait de cet areul

tenant en main ladite bulle d'or, repr6sent6e sous forme de

livre de l'6poque romane (reproduit dans la 2" 6dition),

3t Pstr-Ippr, p. 264 et d'autres portraits. Je compte revenir i ce
probldme.

32 PmLppe, pp. 265 et 283, la reproduit.

alors que cet acte qui rdgle la constitution de I'Empire
date de 1356. Ce titre de conservateur n'a jamais exist6.

Cette invention ne sert qu'it magnifier sa famille. De
plus, il donne d son ai'eul ainsi qu'a ses grands-oncles, les
chanoines Van den Steen, le titre de baron qui ne fut
octroy6 aux Van den Steen qu'en 1846 par Gr6goire XVI
et L6opold I", en 1847.

Pages 100, 105 et passim
Il d6crit les retables 33 des autels mais il est toujours en

contradiction avec le chanoine Henri Hamal, maitre de
chapelle de la cathedrale, d6c6d6 en 1820, ami de peintres
et lui-m€me collectionneur, qui, lui, a v6cu des dizaines
d'ann6es i la cath6drale.

Hamal cite tous les retables peints et sculpt6s dont
quatre subsistent de nosjours. Le retable repr6sentant /a
mort de saint Maurice, offert par le duc de Savoie-
Pi6mont, n'a pas exist6, lui non plus, mais la qualit6 du
soi-disant donateur et des c6ldbres peintres qui les
auraient ex6cut6s ne sert qu'd < illustrer > la cath6drale
une fois de plus. Page 104, il affirme que le p6nitencier
6tait ordinairement 6v6que. C'est faux comme le prouvent
les listes de chanoines et celle des p6nitenciers de 1585-
l7O2 et 1772-179534.

Page 105
B. Fl6malle n'a pas l6gu6 sa fortune aux b6n6dictins de

Lidge (lesquels : Saint-Jacques ou Saint-Laurent ?), mais
aux dominicains et fut inhum6 dans leur 6glise.

Page 127
L'autel sud du jub6 n'a jamais 6t6 d6di6 ir saint Albert,

comme le prouvent les pouill6s des b6n6fices, cit6s ci-
dessus, ce saint n'a jamais ete I'objet d'un culte dans le
diocdse : les livres liturgiques du xII' au xvnle sidcle le
prouvent. Dds lors, je doute que le retable repr6sente la
vie de cet 6v€que (p. 128). Ce tableau aurait 6t6 < peint
par Jean Van Eyck lvers 1390-1441135, ou son 6ldve
Hughes Von der Goes > lvers 1440-1482] peintres
c6ldbres qui florissaient aux xlv" et xv" sidcles. J'ajoute
les dates pour souligner que le second n'avait pas plus de
l0 ans quand son < maitre > est d6c6d6. On y voyait
< Fr6d6ric, comte de Waldeck, tr6foncier de Lidge et
6v€que de Mtinster au xv' sidcle >. Or il n'y eut au
xv'sidcle aucun 6v6que du nom de Waldeck dans tout
l'Empire (cf. Gams, Eubel, etc.), ni aucun chanoine ir
Saint-Lambert (cf. Wissocq, Hinnisdael, de Theux, etc.);
c'est donc un mensonge.

Page 130
Cet autel etait, dit-il, desservi par deux pr€tres de

I'ordre de Malte qui y c6l6braient la messe portant leurs
6perons. Cet ordre en avait la collation. Tout cela est

33 Les rares fois ori il cite correctement un retable, peint ou sculpte'
et ce d'aprds Saumery, il se trompe de chapelle. Sur ces retables encore
existant ou connus par des dessins, voir B.S.R.V.L.' t. 7 (1966-1970)'

441-44'7, t .8 (19?l-1975),128-137. Le texte de Hamal est 6dit6 par

Lnsussr dans B.S.B.I., l9 (1956), 206-277).
3o A. DuroIs, Le chapitre cathidral..., p. 209, et Tableaux eccli-

siastiques du diocise de LiAge de 1172 d 1794. Les autres p6nitenciers
sont cit6s par HrNNrsolrl, DE THEUX, etc.
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faux. Cet autel, d6di6 uniquement i saint Lambert,6tait d
la collation du chapitre qui l'attribuait i un des
l2 chantres. Les pouill6s ne citent jamais qu'un b6n6ficier
de cet autel imperial 35.

Pages 187-219
Description du tr6sor, fabuleux naturellement et trds

diff6rent de la liste authentique de l?13, mise d jour
jusqu'd l7l8 36, qui ignore la plupart des chefs-d'cuvres
des xvlt et xvlle sidcles que les < correspondants > de Van
den Steen lui ont d6crits ! C'est une belle occasion d'6taler
sa p6dante 6rudition en matidre de pierres pr6cieuses et de
commettre quelques erreurs. On y parle d'ostensoirs du
xtt'sidcle (p. 209), de la famille espagnole des Nuvolara
G,.207) qui en r6alit6 est mantouane et du pallium
accord6 aux 6v€ques de Lidge qui n'en jouirent jamais
sauf les trois qui Etaient simultan6ment archev6ques et
sacr6s, ce v€tement 6tant r6serv6 d cette dignit6; il
confond avec le super hum6ral dont les 6v€ques de Lidge
et quelques autres jouirent depuis le xue sidcle.

On pourrait aussi comparer tout cela i la liste des
v6tements sacr6s dressbe par les sacristains et trois
chanoines devant notaire en 171037, ou d I'inventaire
d6taill6 dress6 sous I'occupation frangaise 38.

Page 123
Il parle des < souterrains pratiqu6s )) sous la grande

tour. Quel est l'architecte qui risquerait d'6difier des
souterrains sous une masse pareille ?

Page 125
Dans < une petite niche, ferm6e d'une grille, on conser-

vait le fameux < r6giment de Heinsberg >. On n'a jamais
conserv6 de chartes dans des niches perc6es dans des
murs d'6glises : c'est du roman.

Page 139
< Au-dessus du toit de la crois6e orientale se dressait

une tourelle ou fldche surmont6e d'un double aigle en
bronze dor6, symbole de protection ou de sauvegarde du
Saint-Empire accord6 par l'empereur Ferdinand II. > Or,
il n'y a jamais eu de fldche ni de tourelle comme le
prouvent toutes les vues de l'6glise du xvr" au xvnre sidcle
inclus. De plus, l'aigle y etait en l615 quand Philippe de
Hurges l'y a vu et l'a d6crit 3e, tandis que Ferdinand II fut
empereur de 1619 d 1637, donc bien aprds. On le voit
pareillement sur la vue de la cath6drale de 1575 environ,
conservde aux Archives de I'Etat 40.

Page 58
La chapelle Saints-Jean-Baptiste-et-Agnds 6tait la

cinquieme et non la troisidme en venant de I'occident
comme le prouvent tous les pouill6s aI.

35 Dunors, op. cit., p. 159.
36 Publi6e par DeM,tnrseu dans B. S r4..H.D.L,, Z (lB8Z), 307 -3 37 .37 Publiee par J. Srerrr dans Leodium, 4l (195,4), Zl-24,
38 J. Punaye dans B.I-4.L., 64 (1940), 55-i.3.
3e Voyage d Liige et d Maasffichl, 6dition M. Michelant, Lidge,

1872, p. 87.
40 Il est publi6 par Pnu,rrrr, La cathidrale..., p. 170.
ar ScnooLupesrrns in Leodium, g (1910), 91, avait remarqu6

I'erreur.

Le relief de la quatridme chapelle par Hontoire est
conservE d l'6glise Notre-Dame de Verviers, ainsi que
deux autres depuis le d6but du xlx' sidcle : Van den Steen
I'ignore.

Page 23
Saint Bernard n'a jamais 6tE abbl de Clervaux

(Luxembourg), abbaye fond6e au xxe sidcle par des
b6nedictins frangais mais de Clairvaux, abbaye cister-
cienne en Bourgogne.

Page 32
Le jub6 oriental, comme tous les jub6s, 6tait ferm6 par

une porte et deux autels; on ne pouvait pas voir ce qui se
trouvait au-deld. Tous les jub6s sont semblables ri cet
6gard, tels ceux de Tournai, Walcourt, Soignies, par
exemple.

Page 8
G6rard de Bierset a les m6mes armes que les Luxem-

bourg mais n'est pas apparentd d cette famille. Il est
descendant des Lexhy, Hoz6mont et Warfus6e : c,est
moins illustre 42.

Pages 28-30
Sous la tour de sable du c6t6 nord se trouvait un

souterrain oi l'on cachait les archives de la cath6drale,
une partie de celles des 6chevins et de I'officialit6. Seules,
six personnes en connaissaient le lieu : trois chanoines. le
mayeur et deux 6chevins.

Les pal6ographes qui devaient les transcrire n'y
avaient accds que les yeux band6s pendant I'aller et le
retour d la cachette.

< Une partie consid6rable des archives fut emport6e en
Allemagne en 1794 >
- Notons qu'on ne construit pas de souterrain sous les

tours d'6glises : c'est bien trop dangereux et ce n'est
pas n6cessaire; qu'on a peine d croire que le mayeur
et deux 6chevins connaissaient le lieu de conservation
des archives de la cath6drale, lieu que I'on cachait d
tous les chanoines, m6me au doyen et d l,6coldtre,
sauf d deux, le pr6v6t et l,officinal (slc).

- Ce voisinage de d6p6ts d'archives de diverses institu_
tions parfois fortement oppos6es les unes aux autres
n'est pas croyable.

- De plus nous savons que depuis le d6but du
xvlrr" sidcle, celles de la cath6drale reposaient dans
une chambre 6tablie sous le jub6 de la chapelle des
flamands, c'est-i-dire d c6t6 de la compterii, ce qui
est encore le cas, de nos jours, d la cath6drale.

- En effet, ce sont les comptables qui ont besoin de
consulter les comptes et les titres de propri6t6.

- D'aprds le plan de Carront (no 28) les archives 6taient
conserv6es au rez de la tour sud et non de celle du
nord.

Page 161
Il a{Iirme que les <24 chanotnes de la confraternit6 de

Saint-Luc se joignaient souvent au ch@ur>. Il n'v a rien

a2 Ms HrxxrspAEl souvent cit6, t. I, pp. 262 et 331.
a3 T. Gonrnr, op. cit., lll, 462, note l.
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compris : les confrdres de Saint-Luc 6taient des chanoines
et des chapelaines qui se cooptaient parmi les membres
du clerg6 de l'6glise. Ces 30 membres et non 24, ne
pouvaient naturellement pas se d6doubler pour I'office du
chcur aa.

Page 166
Le cercueil d'Erard de la Marck, transf6r6 en 1809 i

I'actuelle cath6drale ori il est visible de nos jours dans la
chapelle Saint-Lambert, avait, dit-il, la forme d'une
< maison gothique > : les < informateurs > de Van den
Steen, s'il y en eut, ont eu la berlue car ce cercueil est
comme tous les autres.

Page 169
La longue description du maitre-autel (qui cite le

tableau du retable) et le dessin (oi il n'y en a pas) sont
compldtement faux et le Bernin n'a rien d y faire. L'autel
est parfaitement connu par le texte de Saumery et deux
dessins du xvttt' sidcle 45.

Page 176
Passons aux vitraux de I'abside : ils sont dus ir des

< 6ldves des frdres Van Eyck > et repr6sentent les cardi-
naux d'Enckevoort (lequel est dec6d6 en 1534) et Groes-
beek (t 1580) ainsi que des < vieux guerriers bard6s de
fer >, etc. Tout cela est faux car Hinnisdael ou, qui a vu les
vitraux au xvu" sidcle, reproduit les armes des chanoines
qui y 6taient repr6sent6es. Ces donateurs ont tous v6cu en
plein xvI'sidcle (adieu Van Eyck et ses 6ldves) et, par
malheur, Enckevoort et Groesbeeck ne hgurent pas sur la
liste ! Il ne leur attribue aucun vitrail.

Page 19
L'escalier du cloitre ouest donnant accds d l'6glise ne

pouvait descendre puisque la place monte de 4 m en allant
du sud au nord soit de la SARMA vers le palais.

Page 35
< La grande couronne parait porter plus d'un millier de

bougies. > Or il y en avait 60 47.

Pages 183 et 184
Dans les triangles curvilignes qui s6parent le d6ambu-

latoire d'une part, la sacristie des chanoines et le chapitre
d'autre part (10 ri 12 du plan de Carront), il place un
vestiaire des chanoines et une sacristie r6serv6e d l'6v6que
sans rEaliser que ces locaux eussent 6t6 d6pourvus de la
moindre fen€tre ! Pour Carront ce sont des cours qui
6clairent le d6ambulatoire et les salles susdites, ce qui est
logique. De plus, je suppose que les contreforts de l'abside
s'y trouvaient.

Page 49
La pierre oi I'on d6posait le meilleur catel, et sa d6saf-

fectation due d un roman 6difiant, sont naturellement des
mythes.

ao DuBoIs, op. cit., p. 170 et Les Tableaux du clergi de la fin du
xvttt" siicle.

os B.S.R.L.V.L., t .  5 (1956-1960),387-402.
a6 T. 3, passim.Il 6tait chanoine et chantre de Sainrlambert.
47 B.S.R.L.r.L.,  t .  6 (1961-1965),208-215 et 532-533.

On imagine les < manants > venir du fond de la princi-
paut6 pour y d6poser un cheval ou une vache ! Passons.

Page 80
On ne porte jamais le pluvial sur le camail mais I'un ou

I'autre.

Page 81
< Quatre b6n6ficiers dlchargaient les fondations de

quatre chapitres de chanoinesses du diocese sur I'autel
Notre-Dame de Liesse, leur collation appartenait selon
les mois de I'ordinaire ( ou au pape ou au doyen... > Ces
b6n6ficiers sans 6tre tous chanoines portaient I'aumusse
sur le bras gauche. >

Autant de mots autant d'erreurs.
D'abord la quatridme chapelle sud n'a aucun rapport

avec celle de Notre-Dame de Liesse qui porte le no 38 sur
le plan de Carront : elle 6tait situ6e sous la grande tour.

Celle-ci avait trois fondations et non quatre : Saints
Marie, Jean, Lambert; Marie Lambert et Marie Jean,
fond6es au xIV" sidcle. Mois de l'ordinaire veut dire un
mois pendant lequel le collateur ordinaire nomme; or, en
ce cas-ci, comme le dit Van den Steen, c'est le pape (mois
impairs) et le doyen (mois pairs) qui nomment selon leurs
mois; le collateur ordinaire (le doyen) est celui qui seul
possedait ce droit avant les intrusions papales dans le
systdme des collations.

Ces benEficiers n'6taient jamais chanoines, pas plus
que les autres mais tous avaient le droit de porter
I'aumusse a8 au chcur et non pour dire la messe ce qui
pr6cis6ment se faisait dans les chapelles. Vraiment, il n'a
rien compris. Quant aux chapitres de chanoinesses, ils
n'ontjamais eu aucun lien avec la cath6drale mais comme
ces chapitres 6taient nobles, cela < rehausse > le lustre de
Saint-Lambert.

Van den Steen ajoute les noms de 4 b6n6ficiers de cette
chapelle en 1794 qui, rappelonsJe, en avait trois : deux
des 4 furent b6n6hciers d la cath6drale mais pas dans
cette chapelle : il cite Jean Godefroid de Mathys et le
chanoine baron de Dalwygk. En r6alit6, le premier 6tait
chanoine de Munsterbilsen, le second l'6tait d Thorn mais
ils ne sont pas b6n6ficiers ir la cath6drale !

Les deux autres, Ferdinand-Louis-Henri Harzeur et
Frangois Wanson Etaient chapelains d la cath6drale mais
pas dans la quatridme chapelle : Harzeur fut nomm6 en
1786 b6n6hcier de l'autel Sainte-Aldegonde, le second,
Wanson, 6tait depuis 176l I'un des deux b6n6ficiers de
I'autel Saint-Andr6 ae.

Soit dit en passant, Harzeur devint, peut-6tre en l8l 1,
chapelain de la cath6drale Saint-Paul et le resta jusqu'ir sa
mort, le 14 novembre 1834, quand Van den Steen avait
14 ans 50. Se sont-ils connus ?

48 Dunors, p. 167.
nn Tableau eccl4siastique de la ville et du diocAse de Liige,pp.12,

1 3, 9 I et l24,Lid,ge, 1 794. Ouvrage souvent utilis6 par Van den Steen,
sans le citer.

50 O. TnrMrste\, Histoire de I'dglise colligiale SaintPaul...,
p.640, Lidge, 1890, et E. KoNrNcKx, Le clergi du diocise de Liige,
p. 145, Lid,ge, 1974.
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Page 139
<On chantait au jub6, la pr6face> : or de tous temps

c'est le cElebrant et lui seul qui la chante d l'autel 6videm-
ment. Van den Steen cite souvent ( note du chanoine
Hamal >. Paradoxe : ce qu'il aflirme ne s'y trouvejamais.
Il n'a pas connu le chanoine d6c6d6 I'ann6e oi il est n6
( I 820) ni son inventaire des ceuvres d'art de la cath6drale.
cite d la note. Il ignore aussi les 6pitaphiers, les listes des
autels et m€me le cadre d'argent du reliquaire de la sainte
Croix, connu par un dessin du xvlut sidcle 51.

On pourrait multiplier les exemples d'erreurs mais ce
serait fastidieux. L'6tude de la seconde edition, celle de
1880, conduit d un jugement beaucoup plus 6crasant : le
lecteur aimant la littErature romantique go0tera particu-
lidrement le r6cit de la visite clandestine du palais et des
ruines de la cath6drale au clair de lune, du prince de M6an
et de sa suite s2 et ce sous l'occupation frangaise ahn de
prier pour ses pr6d6cesseurs.

Pages 160 et 176
Le chceur mesure 45 pieds sur 40, c'est-d-dire, 13,50 m

sur l2 m, plus le sanctuaire dont il parle (p. 168) en disant
que c'est un h6micycle, donc de l2 ou 13,5 m de diamdtre.

Si I'on r6serve le sanctuaire d la c6l6bration des grands-
messes il nous reste un rectangle de 13,5X 12 m pour
placer 60 stalles hautes, de 60 cm de large au minimum
soit 18 d 20 m.

Van den Steen se conforme au plan de Carront, ce que
je ne lui reprocherai pas, mais alors, il faut admettre qu'il
est impossible d'y placer en plus les 179 dignitaires de la
cour qu'il 6numere (pp. 222-226) etles tr6nes des 6v€ques
(p. 176). D'ailleurs seul l'6v6que du diocdse a droit au
tr6ne, son auxiliaire n'en jouit pas et encore moins les
chanoines qui sont 6v6ques: ils ont priorit6 dans les
stalles, c'est tout.

C'est pourquoi il se trompe encore quand il parle du
faldistoire du prince (pp.174 et 182) : l'6v€que dans sa
cath6drale a droit au tr6ne, et lui seul; les autres, quand ils
chantent la messe solennelle, utilisent le faldistoire, espdce
de chaise curule plac6e dans le sanctuaire, vers le chcur.

Page 173
Que faut-il penser des chandeliers du maitre-autel,

hauts de l6 pieds, soit prds de 3,80 m ? Ceux du couron-
nement de Napoleon I", d Paris, en 6taient loin !

Il est grand temps de conclure.

Van den Steen connait bien la litt6rature historique
liegeoise.

Il semble avoir utilis6 le plan de Carront qui lui a servi i
donner de nombreuses mesures, ainsi que les vues de
l'6glise : celle de Saumery lui a permis de d6crire
l'ext6rieur.

L'un ou I'autre d6tail, lui ayant peut-Otre 6t6 fourni par
un survivant de l'Ancien R6gime, pourrait 6tre exact mais
il convient de le v6rifier, si possible. Tout le reste n'est
qu'invention ou remplissage ou mensonge : un recours

51 Reproduit dans B.S.R.L.VL., 6 (1961-1965), 165-197.
52 Edition de 1880, pp. 402il4O4. Les faits sont dat6s d'ao0t 1805.

continuel d toutes sortes de dictionnaires lui permet
d'6taler avec p6danterie une science livresque notamment
en citant continuellement des noms de marbre pour
lesquels il affecte un go0t particulier et des termes
d'orfdvrerie.

Bref, l'6tude du texte confirme celle des dessins : il
n'apporte rien h6las d la connaissancc de l'6glise.

L'imagination de Van den Steen avait d6ji 6t6
soulign6e par A. Body, nous l'avons vu en parlant des
souvenirs de Garnier, mais aussi par T. Gobert 53.

< Trop souvent ces donn6es manquent de tout fonde-
ment ou, par une inadvertance 6trange, se rapportent ir
d'autres localit6s (c'est le cas des gravures) ou i d'autres
personnages que ceux indiqu6s. L'auteur, tout imbu de
son sujet, a cru le rehausser en l'ornant de r6cits,
d'exposOs ou de descriptions, de noms d'hommes qui
n'ont jamais exist6 que dans I'imagination des personnes
ayant renseign6 I'auteur. > Ce passage fait d6faut dans la
premidre 6dition.

A. Auda, La musique et les musiciens de l'ancien pays
de Liige, Liege 1930, p. 187, cite < le caractdre trop
fantaisiste des travaux historiques de Van den Steen >.

G. Kurth, Notger de Liige,t.2,p.29, Lidge, 1905, se
plaint aussi des < inventions romanesques et des donn6es
emprunt6es ailleurs >.

De Chestret de Haneffe dans sa biographie de I'orfdvre
Mivion publi6e dans la < biographie nationale ,>, t. 14
(1897), col. 904. < Le comte Van den Steen d6crit d'autres
ouvrages de Mivion, plus magnifrques les uns que les
autres. Nous les passons sous silence et pour cause. )

L. de Crassier, < Quelques caract6ristiques de I'h6ral-
dique liegeoise >, dans A.FA.H.B., 2l' session, Lidge
1909, t. 2, premier fascicule, se plaint < de la f6conde
imagination de Van den Steen, et au sujet de I'histoire de
la famille de Hure >, qu'il n'y a rien d'exact en cela
(p.626).

B. LBs EruDEs DE JEAN LnrnuNB
SUR DEUX TABLEAUX ON VIN EYCX

a) La Madone du chancelier Rolin

A la fin du xvIII" sidcle se trouvait d Autun, d la coll6giale
Notre-Dame, un tableau de 66 X 62 cm repr6sentant un
homme non tonsur6, un laic, adorant J6sus assis sur les
genoux de sa mdre. Derridre eux, trois baies laissent voir
une ville situ6e sur les deux rives d'un fleuve qui descend
de hautes montagnes enneig6es comme les Alpes. Depuis
lors, il fut vol6 ir son propri6taire et est expos6 au Mus6e
du Louvre d Paris. Les historiens d'art, unanimes. l'attri-
buent d Jean Van Eyck : ils se basent sur des critdres de
style car ils ne disposent d'aucun autre. La tradition dit
que le donateur est Nicolas Rolin, bourguignon, chance-
lier du duc de Bourgogne depuis 1422, nE ir Autun vers
1380, chevalier depuis 1422, dEcEdE en 1462, fondateur

53 Lidge d travers les 6ges, t. 3, p. 462, Lidge,
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de l'hospice de Beaune auquel iloffritleJugement dernier
peint par Van der Weyden oi I'on voit son portrait; il est
le fondateur aussi du chapitre de Notre-Dame d'Autun
auquel il offrit le tableau 54.

Cette attribution est g6n6ralement admise.

Les personnages se trouvent dans une salle richement
construite dont I'architecture est semblable d beaucoup
de tableaux de Van Eyck oti I'on voit des colonnes de
marbres de couleurs pos6es sur de haut socles, somm6es
de chapiteaux histori6s et dor6s qui supportent des arcs
en plein cintre, bref une riche architecture dont il ne
subsiste aucun exemple en Europe : elle est irr6elle
comme les trois baies du tableau qui n'ont pas de vitrage.
La salle se trouve donc dans un pays chaud.

La ville repr6sent6e a 6t6 identif,r6e par des chercheurs,
tous en d6saccord, qui n'ont convaincu personne:
Utrecht, Bruxelles, Lyon, Maastricht, Lidge, etc.

Jean Lejeune, professeur d'histoire 6conomique et
sociale ir I'Universit6 de Lidge a 6crit un gros livre ir ce
sujet 55.

Pour lui, le donateur est Jean de Bavidre, 6v6que 6lu de
Lidge qui d6missionna en l4l8 pour devenir comte de
Hollande. Z6lande, Frise et Hainaut : la ville serait
Lidge : cette thdse, il la reprenait Al J. L. Henrotte qui
I'avait exposEe en 1937 lors d'une conf6rence 56.

Cette thdse ne rallia gudre I'opinion savante lass6e par
les hypothdses.

Elle souldve en effet de grosses objections.

Jean Lejeune, lors d'une conf6rence dont le journal Za
Meuse rendit compte le 2l d6cembre 1956, pretendit que
le tableau 6tait dat6 de 1413. Dans la suite, il persista ir
affirmer cette erreur 57.

Ensuite il s'efforga d'identifier les monuments de Lidge
repr6sent6s sur le tableau. Je ne puis me rallier d son
opinion.

A gauche, on voit une grande 6glise avec un cloitre
situ6 au nord 58. Or Saint-Pholien, 6glise paroissiale

5a P. quennE, nLe chancelier Rolin, donateur du polyptyque de
I'h6tel-Dieu de Beaune>. dans Mdmoires de la commission des
antiquirds du dipartement de la C6te-d'Or,24 (1954-1958), paru en
I 959, pp. 19l -2o2,ainsi que J. DBsNBux, u Nicolas Rolin, authentique
donateur de la Vierge d'Autun>, dans Revue des arts,1954, pp. 195-
200, contestent vigoureusement les vues de Jean Lejeune i cet 69ard.

ss Les Van Eyck peintres de Lidge et de sa cathidrale, Lidge, 1956,
in-4o, 213 pages. J. Philippe, conservateur des mus6es archeologiques
de la ville ne s'est pas ralli6 i ses conclusions et a expose ses arguments
dans Van Eyck et la genise mosane de la peinture des anciens Pays-
Bas, Lid,ge, 1960, in-8', 218 pages.

56 Les Van Eyck..., p. 85.
57 Dans le catalogue de I'exposition < Lidge et Bourgogne > qui eut

lieu ir Lidge, en 1968, d la page 159, il dit que le tableau porte quatre
signes que l'on croit pouvoir lire 1413. M'" Nicole Reynaud, conser-
vateur au Mus6e du Louvre, m'6cri! le 18 septembre 1983, que le
tableau <n'est en aucune fagon dat6 1413, ni aucune autre date,
malgr6 ce qu'a 6crit Jean Lejeune >. Je la remercie vivement pour sa
collaboration.

58 Jean Lejeune I'identifie d Saint-Pholien. Quant i la petite fldche
bAtie sur la crois6e du transept, il la prend pour celle de Sarnt-Nicolas !
(p. 9o).

n'avait 6videmment pas de cloitre; quant ir I'abbaye des
Ecoliers, elle 6tait situ6e au sud de l'6glise : la salle du
chapitre du xltt' ou xlve siecle est encore ld pour le
prouver.

Dans la seconde baie, on voit une ile situ6e au milieu du
fleuve alors que lTlot Hochet jouxtait la rive gauche. Le
fleuve descend de hautes montagnes qu'on ne voit pas ir
Lidge.

Le pont sur le fleuve souldve aussi des diflicult6s.

Le pont de Lidge, appele pont des Arches, avait 6t6
d6truit en 1409 et ne fut reconstruit qu,en 1424 et achev6
en 1446. Jean Lejeune, qui date le tableau de 1413,
suppose que le dessin reproduit le pont tel qu'on voulaitle
r6edifier mais il omet de dire que ce pont, comme tant
d'autres au Moyen Age, 6tait bord6 de maisons de
commerce, comme le pont d'Ile I'est encore aujourd'hui;
les caves 6taient creus6es dans les piles des ponts. Gobert
cite des actes du x[re au xvtte sidcle qui le prouvent 5e. Ce
n'est qu'en 1655 que cela fut interdit 60. Or sur le pont de
Van Eyck, point de maisons !

Au-dessus de la petite ile, siege d'un beau chateau, se
voit une longue et mince presqu'ile beaucoup trop longue
et trop 6troite pour qu'on puisse y reconnaitre I'extr6mit6
orientale de I'ile de Lidge. De plus, une seule 6glise s'y
dresse alors qu'on devrait y trouver les croisiers, les
carmes, les pr6montr6s de Beaurepart et Saint-Jacques.
Entre cette ile et la ville, c'est la campagne, ce n'est que
verdure !

Or le bras de Meuse qui s6pare cette berge et I'ile est
plus large que I'autre.

Il devait cependant 6tre 6troit d en juger par le fait
qu'en 1528 dejd, il 6tait combl6 (Jean Lejeune, p. l2l).
Quant i I'ile elle est occup6e par une construction impor-
tante mais non fortifiee (nombreuses grandes fendtres et
absence de tout dispositif militaire) alors que les textes
cit6s par Jean Lejeune parlent de fortification et non de
maisons.

Dans la troisidme baie se trouve une ville dont I'habitat
est trds serr6 autour de nombreuses 6glises dont aucune
ne repr6sente celles de Lidge connues de nos jours.

Celle de gauche a une tour semblable d celle de la
cath6drale d'Utrecht (qui g6ne Jean Lejeune) et des
fen€tres i triplets. Jean Lejeune qui I'identifie avec la
coll6giale Saint-Denis ne parle pas des triplets parce qu'ils
n'existent pas.

Ce sont des fen6tres romanes ir une lumidre.

En haut ir droite sur la colline, on voit une 6glise qu'il
croit €tre celle de I'abbaye b6n6dictine de Saint-Laurent.
Or, celle-ci avait un grand Westbau roman 6r qui n'est pas
repr6sent6.

5e T. Gonrnr, Lidge d travers les 6ges, t. 5 (1928),22-23 er 21,
note2,

60 Ibtdem, p. 30.
6t Visible, par exemple, sur la gravue publi6e par Slut'.tenv dans les

Dilices du Pays de Liige.
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A droite on voit une grande 6glise, suppos6e 6tre la
cath6drale, ce pourrait aussi 6tre une coll6giale, qui
rappelle titonnemment celle de Cologne ou sa copie, celle
d'Utrecht, toutes deux trds fortement inspir6es, c'est le
moins qu'on puisse dire, de celle d'Amiens (seule diff ire la
chapelle absidale axiale pr6sente d Amiens). Ce n'est en
tous cas pas la cath6drale de Liege qui n'avait pas de
chapelles absidales alors que celle de Van Eyck en
possdde sept. S'i l  y en avait eu d Lidge, ces chapelles
auraient ete le l ieu d'inhumation et leurs autels auraient
ete charges de fondations de messes. Les archives de la
cath6drale et les epitaphiers nous auraient instruit de ces
choses. De plus Saint-Lambert avait un grand cloitre
oriental, inexistant sur le tableau de Van Eyck, qui lui
aussi gdne Jean Lejeune qui le d6clare post6rieur a 1413.

C'est faire fi de nos connaissances en architecture
religieuse. Les cloitres orientaux, m€me reconstruits,
remontent au milieu du Moyen Age (Amay, Tongres,
Lisbonne. Strasbourg, Cologne, Hildesheim, etc.). On ne
peut admettre que les chanoines de Saint-Lambert, regar-
dants comme ils l '6taient. aient sacrif i6 des terrains i bAtir
ou d louer. pour 6difier au xve sidcle un second cloitre (car
il y en avait un a I 'occident) pour y passer en procession.
Nous verrons en etudiant les caractdres de l '6glise, qu'i l
existait bien avant le xv'sidcle, avant Van Eyck, ainsi que
la salle du chapitre erigee au chevet de l '6glise, invisible
sur le cdlibre tableau.

En silhouette. derri ire la petite fleche de la < cath6-
drale >. on voit une tour d'eglise et deux masses trds
sombres. Jean Lejeune y voit une n esquisse > de la coll6-
giale Saint-Jean et reproduit une photo montrant celle-ci
vue de Saint-Martin, soit du nord-ouest (p. 138) mais i l
tr iche car (p. 125) i l  publie un plan montrant oi 6tait Van
Eyck pour prendre sa vue de Liege dans la tour de Saint-
Barth6lemy, soit d I 'est de Saint-Jean. En consultant ce
plan, on s'apergoit que, de ce point de vue, I 'aspect de
Saint-Jean est totalement diff6rent : on ne voit que
I'abside et le haut de la fleche, dans le m6me axe. De plus,
i l n'est nullement etabli que la haute fleche de Saint-Jean
existait deji au debut du xv'sidcle 62; les quatre grandes
fendtres de la face ouest de la tour visibles sur le tableau
de Van Eyck, n'existent pas d Saint-Jean et n'y ont jamais
exist6, le mur remontant d l '6poque romane.

On pourrait aussi comparer les tours de sable de Saint-
Lambert (Jean Lejeune, p. 146), d celle de Van Eyck
(p. la0) pour constater que l 'avant-dernier 6tage est trds
different: un fenestrage aveugle chez I 'un, deux baies
chez l 'autre.

Il est curieux de constater que Jean Lejeune avait fait
prendre des photos du haut d'une tour de Saint-
Barth6lemy (p. 133) mais qu'i l  ne les publie pas. La
comparaison ett sans doute ete edifiante !

62 L. Gtmcor d ans I:a colligiale SaintJean de Llige, Lidge, 198 l,
publi6 sous la direction de J. Deckers, prdfdre la date de 149 I d celle de
1 4 5 9 .  o . 5 1 .

A I'est de la grande eglise dite cath6drale, se dresse une
autre 6glise, assez vaste par rapport ir la vil le;elle a cinq
trav6es au moins et une tour de quatre 6tages. Pourjusti-
f ier son existence, Jean Lejeune a rappel6 I 'histoire d'une
minuscule paroisse, Saint-Michel -in-foro, disparue au
xvt sidcle dans des conditions obscures. Entour6e par les
paroisses de Sainte-Madeleine, Sainte-Catherine, Notre-
Dame-aux-fonts, Sainte-Ursule, Saint-Andr6 (sur le
marche), elle ne pouvait €tre peuplee. De plus, deux actes
de 1235 et  1375 prouventexpl ic i tementquel 'aute l  decet
oratoire avait 6t6 transf6r6 dans la cath6drale : le dernier
curri connu est cit6 en 1444 63. Sa juridiction 6tait peut-
€tre personnelle et non territoriale comme celle du cur6 de
Sainte-Waudru i lt lons.

Remarquons que pour peindre l '69lise Saint-Michel-in-
foro,vue du nord et de haut, i l  efrt fallu se rendre dans la
tour de I 'eglise Saint-Andre. I l e0t donc fallu que le peintre
se rendit dans trois tours (Saint-Barthelemy), pour la we
gdn6rale, Saint-Martin, pour repr6senter Saint-jean et
Saint-And16, pour Saint-Michel- i n-foro.

Au-dessus de la fleche de r Saint-Michel ,r, on voit une
6glise d'un ordre mendiant (ni tour ni transept) qui devrait
€tre celle des dominicains, mais qui n'est pas situ6e au bon
emplacement !

La tour de la grande 6glise n'occupe pas la place de la
tour sud de Saint-Lambert.

Brei i l  s'agit d'une vil le imaginaire comme la plupart
des historiens d'art I 'ont admis jusqu'ici et comme I'archi-
tecture de la salle ori se trouvent Marie. J6sus et le
donateur.

Ce qui prouve que cette ville est irr6elle c'est qu'elle fut
repr6sent6e sur un autre tableau, attribue d Van Eyck ou
a Petrus Christus. comme d6cor d un chartreux protdge
par sainte Barbe. priant sainte Marie devant sainte Elisa-
beth de Hongrie (New York, collection Frick). La ville est
la m€me mais intra muros: a son extremit6 nord. apparait
une grande eglise de style nettement anglo-normand.
construite sur un axe nord-sud, ce qui ne se voit jamais au
Moyen Age. sauf d Tournai.

De plus. le donateur serait le prieur des chartreux de
Bruges !

Cette grande 6glise qu'on a parfois. non sans raison.
compar6e d I 'ancienne cathedrale Saint-Paul de Londres.
est assimil6e par Jean Lejeune d la petite eglise paroissiale
Saint-Georges : celle-ci 6tait orient6e. comme le prouvent
les anciennes vues de Lidge anterieures au xvrrre sidrcle.
6poque de sa reedification. Cela g€ne Jean Lejeune. Qu'i

ot L.  LrHrvE. < Les paroisses de Li ige ,  dans 8.1A.L. ,46 (1921).
p.62 et  T.  Gorenr.  L i ige d t ravers les 6ges.  t .4 (1928).  p.210.
Gobert cite une fondation d'autel effectu6e en | 367 dans l'6glise Saint-
Michel mais il s'agit en r6alit6 de la cath6drale. Jean Lejeune n'a
6videmment pas relev6 cette erreur qui incite i admettre I'existence de
I'dglise Saint-Michel in-foro quarante ans avant Van Eyck. Dans son
6tude sur l 'egl ise et  la paroisse (A.HL.,  VI  (1959),  361-423, Jean
Lejeune ignore l'existence de paroisses personnelles. Cependant il en
existait ir Maastricht et ir Mons. par exemple.
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cela ne tienne : sur son plan de Lidge aux xule et
xrv'sidcles, il l'a fait virer de 90 degr6s comme celle de
Saint-Jean-Baptiste, sa voisine. Ainsi elle sera bdtie sur
l'axe nord-sud comme sur le tableau de Van Eyck ou
Petrus Christus !

b) La vierge dans l'6glise
On attribue g6n6ralement i Van Eyck un petit tableau

(31Xl4 cm) du Mus6e de Berlin dont I'origine est
inconnue. Il en existe une copie au Mus6e d'Anvers
provenant de l'abbaye des Dunes i Coxyde, une d Rome
(galerie Doria) et une i Madrid (collection Bauza de
Rodriguez).

Il est connu sous I'appellation de < Vierge debout dans
une 6glise >.

Deux dessins anciens en sont d6riv6s.

Jean Lejeune y a vu une cuvre dejeunesse du peintre et
aflirme que l'6glise repr6sent6e est la cath6drale de Lidge'
Voyons de plus prds.

C ontrairement aux autres repr6sentations d'architec-
ture de Van Eyck cette construction est conforme au style
gothique d'Europe occidentale : ce pourrait donc €tre une
vraie 6glise qui a exist6 : on voit deux trav6es de la nef
munie de bas-c6t6s, un transept, un chcur de deux
trav6es et un chevet ir cinq pans. Le cheur n'ayant que
deux trav6es est assez restreint ce qui implique que cette
6glise n'avait pas un clerg6 trds fourni, les stalles ne
pouvant s'6tendre que sur une bonne dizaine de mdtres en
comptant celles qui seraient adoss6es en revers dujub6 64.

Ce qui frappe avant tout c'est que le chcur et le chevet
sont beaucoup plus 6lev6s que la nef et le transept, non
seulement au niveau du pavement mais de toute la
construction y compris la vo0te, ce qui implique naturel-
lement celle de la toiture. La d6nivellation pourrait
atteindre cinq mdtres au moins. Or aucune vue de Saint-
Lambert ne t6moigne d'un pareil dispositif. La hauteur de
niveau du chaur ne peut 6tre due qu'd une crypte. Or il est
rare que les cryptes aient et6 conserv6es sous les chceurs
gothiques, leur usage 6tant g6n6ralement d6mod6.

Cette diff6rence de niveau des toitures suflit, d elle
seule, ir d6montrer que cette 6glise n'est pas la m6me que
la grande 6glise de la < madone du chancelier Rolin >,
dont le faite est d'une hauteur uniforme.

Or un dessin attribu6 ir Van Eyck, repr6sente la m€me
6glise, exactement, sauf que le jub6 et la diff6rence de
niveau ont disparu.

6a A Saint-Paul, il y avait l3 m de stalles au xx" sidcle. A Cologne,
il reste 54 stalles hautes et 50 basses qui occupent trois trav6es soit
environ 23 m. Les chceurs de Saint-Martin, Saint-Paul et Saint-
Jacques mesurent 23 m de long, sanctuaire inclus. A Amiens 62 stalles
hautes et 48 basses occupent deux travees et demie. Il y avait d l'ori-
gine 120 stalles. Elles occupent 20 m dans le chceur. Sur le plan de
Carront, elles occupent 37 pieds, moins de 12 m. C'est beaucoup trop
peu. Les stalles medi6vales mesurent de 60 d 80 cm d'axe d axe,
souvent 70. Donc, 30 stalles hautes, feraient au strict minimum, 2l m
et 60 stalles hautes c'est bien peu pour un chapitre de 60 chanoines. Le
nombre de stalles est toujours largement sup6rieur i celui des
chanoines.

S'il s'agit d'une 6glise r6elle, est-ce le tableau ou le
dessin qui en est I'image fiddle ?

Cette grande diff6rence de niveau entre les deux parties
de l'6glise, trds nette sur le tableau de Berlin n'existe pas it
la cath6drale ou coll6giale, de la < madone du chancelier
Rolin > 6s. Ce n'est donc pas le m6me 6difice. Cette 6glise
n'est malheureusement pas la cath6drale de Lidge, car :
l. Le chcur est beaucoup trop petit pour contenir

I'abondant clerg6 que comptait Saint-Lambert au
xv" sidcle 66.

Le chcur de Saint-Lambert 6tait situ6, au moins en
partie,'dans la crois6e comme dans la plupart des
6glises avant 1200 et comme toute les 6glises des
cisterciens par exemple. Le jub6 6tait donc situ6 entre
la nef et la crois6e et non entre la crois6e et le sanc-
tuaire.
Sur le jub6, se trouvait, depuis l3l9' une espdce de
grande armoire trds d6cor6e qui contenait les chAsses
dont celle de saint Lambert. Il est diffrcile d'admettre
que Van Eyck ait omis ou oubli6 de repr6senter un
6l6ment aussi essentiel et de grandes dimensions par
surcroit 67.

Le jub6 abritait deux autels cit6s maintes fois, d6di6s i
saint Remacle et i saint Lambert. Sur le tableau' il ne
s'agit pas d'autels mais de socles de statues dont une
est une madone alors que l'autel 6tait d6di6 d saint
Remacle. Il est absolument impossible de celebrer la
messe sur ce socle d'ailleurs d6pourvu de marchepieds
(selon la copie Doria). On ne c6ldbre pas sur un
escalier.

A l'extr6mit6 nord du transept, d gauche du tableau' un
grand portail laisse pen6trer une abondante lumidre. A
Saint-Lambert, il n'y en avait pas car dds le xv'sidcle une
grande chapelle (17 du plan de Carront) avait 6t6 accol6e
au croisillon nord, appel6e Bellerive, Malson, < maior
capella contigua luminarii D; on y conservait, aux temps
modernes, le Saint-sacrement. A cette 6poque elle 6tait
souvent d6signee ( prope sacristiam )) car elle donnait sur
un corridor conduisant ir la sacristie des b6n6ficiers (43
du plan de Carront).

Trois b6n6hces 6taient attach6s ?r cette chapelle, le
dernier fond6 vers 1380 par Walther de Hemptinne en
I'honneur des saints Michel. Martial et Nicolas.

Il mourut le 14 aofit 1386 et fut inhum6 dans cette
chapelle. Henri van den Berch donne l'6pitaphe (no 184)
et Hinnisdael (II 786) : la tombe subsistait donc au
xvn'sidcle. Langius y a vu trois autres pierres tombales
de chanoines d6c6d6s en 1342, 1360, 1372 ainsi que celle
dont nous venons de parler 68.

6t H. Ztttttr.tnnumt, < Eine Silberstiftzeichnung Jan Van Eyck aus
dem Besitze Philipp Hainhofers > dans Jahrbuch d. Kgl. Preuss.
Kunstsammlungen, 36 ( I 9 I 5), 2-5, reproduction.

66 A. Dubois en parle abondamment : le nombre ne s'6tait pas accru
entre le xve et le xvII" sidcle, au contraire, celui des chapelains pourrait
avoir diminue.

6? J. YsnNeux, n La grande chAsse de Saint Lambert > dans
B.SA.H.D.L' 27 (1936), 74, elle y est encore en l'769 : Rubricae
generales..., t. 2, pp. 9 et 1 4, Lidge, I 769 et E. ScnoorurrsrnRs, ( La
fierte de saint Lambert en 1365 > dans Leodium' 7 (1908)' 3-7.

68 Epitaphier, pp. 77 et 78 du manuscrit de Rochefort' Ghisels,
p.5l; CE.S.L., II, 362. - Scnoor-rrlresrERs' op. cit,' 9O-91.

2.

4 .
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Un autre b6n6fice y fut fond6 en I'honneur des saints
Marie, Willibrod, Antoine et Barbe < In maiori capella
contigua luminarii ,r par le chanoine Jacques de Moylant
(f1342) qui y fut inhum6 devant I'autel6e. Ghisels, au
xv[Ie sidcle, a enpore connu sa pierre tombale 70 ainsi que
quatre autres, dat6es respectivement de 1359,1360,1377
et 1386 dont il transcrit le texte 7r de m€me que Henri van
den Berch 72. Toutes ces inhumations prouvent que ce
lieu, plac6 i l'extr6mit6 du croisillon nord,6tait affect6 au
culte, au xrv' sidcle deji. Une messe y fut fond6e vers
l35g 73.

Il ne peut donc 6tre question, au xve sidcle, d'un portail
donnant d l'ext6rieur.

Que penser du calvaire qui domine le jub6 ?

Le christ de Van Eyck porte un perizonium de style du
xv' sidcle tandis que celui de Saint-Paul est nettement du
xry' sidcle. Quant ir son origine, Jean Lejeune 7a a inter-
ro96 Florent Leroy, sacristain de Saint-Paul, qui lui a
declar6 que le christ avait 6t6 trouv6 lors de fouilles sous le
chaur d'une 6glise.

Lors de la lecture du livre de Jean Lejeune, je
m'adressai d M. Leroy que je connaissais intimement et
lui demandai pourquoi il ne m'avait jamais mis au
courant de I'origine du crucifix. Il me declara qu'il avait
< r6pondu cela i M. Jean Lejeune pour lui faire plaisir
voyant qu'il y tenait r.

Jean Lejeune croit trouver i Saint-Jean les deux autres
statues, celles de Marie et Jean qui d mon avis sont celles
cit6es par Saumery, provenant de Saint-Jean, tout simple-
ment. Il suffit d'ailleurs de les regarder : La mdre du
Christ porte un pallium dont les plis tombent sur la jambe
gauche d Saint-Jean et sur la droite dans Van Eyck : le
saint Jean porte un livre et se drape dans un manteau
tandis que celui de Van Eyck est v6tu d'une cape qu'il
reldve de la main gauche; de I'autre main il se voile la face
pour 6viter la vision du supplice comme sur la plupart des
repr6sentations du calvaire de la frn des temps gothiques.

Mais, il y a mieux : c'est que l'architecture gothique de
Saint-Lambert n'6tait plus visible depuis le xvu'sidcle,
car, dixit Van den Steen, les colonnes, les chapiteaux et
les vottes furent adaptes au go0t nouveau, recouverts de
stucs ou badigeonn6s au < lait de chaux >, les ornements
rocailles envahirent jusqu'aux vottes et les colonnes
< r'habill6es d la romaine. etc. u ?5.

6e Pouil l6 235, p.98 et tous les autres, C'E.S.I .,IV,464 dans un
acte de 1368.

'n B.S.B.L. ,  l0 (1912),  p.  5 l  (ante al tare sacel l i  sacrar i i  prope
sacristiarn D. A.E.L., C athddrale, S ecritariat, 234-235 -229.

7t lbtdem, pp. 50-52.
12 Op. c i t . ,6pi taphes nos 182 i  186.
73 HrNulsoasl. II. t03.
7a Page 64, note 26.
7s Jean Lrlnuxs., pp. 46 et 4?, qui transcrit les passages ad hoc de

Van den Steen. Quant d moi, je n'y crois pas : on peut stuquer une nef
romane comme Saint-Denis, Saint-Barth6lemy, une nef gothique i
murs plats comme Saint-Antoine mais pas une 6glise gothique
complete comme Saint-Martin, Saint-Paul, ou Saint-Lambert. D'ail-
leurs Saumery qui d6crit l '6gJise vers 1740, donc aprds la soi-disant
modernisation de Van den Steen, d6clare que I'architecture est
gothique : des voyageurs de la hn du xvrrr" sidcle confirment ce t6moi-
gnage. Poxcerrr, < Les architectes de Saint-Lambeft >, C.4.P.L.,25

Donc les informateurs de Van den Steen n'ont pu voir
l'6glise gothique et c'est sur leur description que Jean
Lejeune se fonde !

Des t6moignages indiquent que l'6glise n'avait pas 6t6
adapt6e au go0t de la Renaissance, du baroque ou du
n6oclassicisme, outre le projet de reconstruction de
I'architecte Lepafve.

Saumery n'est pas seul. Le nonce Garampi, en 1762,
dit que la cathedrale < 6 a cinque navate con archi
acuminati > 76.

Peu aprds, en 1772,I'architecte, Etienne Fayn propo-
sait de plitrer l'6glise ( en conservant tout le go0t de
I'architecture gothique qui y rdgne u 7? mais le chapitre ne
le suivit pas et se contenta de faire badigeonner
l'6difice 78.

Reste le probldme du style de l'architecture.

En premier lieu le mat6riau.

L'6glise de la < madone de Berlin ) est de couleur brun
clair alors que les 6glises gothiques mosanes utilisent le
calcaire de Meuse ou le tuffeau de Maastricht. tous deux
facilement transportables par la Meuse. Seuls les chevets
de Saint-Denis et de Saint-Paul sont en pierre de Lorraine
d'un beau brun dor6.

Quant au style de cette 6glise, il faudrait l'6tudier, point
par point en comparant chaque 6l6ment aux 6glises
connues, par exemple le triforium ir ceux de Gendve,
Lausanne et Bonn (d6but du xnr" sidcle comme le
transept de Saint-Lambert), mais cela ferait I'objet d'une
longue 6tude.

N'oublions pas que Saint-Lambert est quasi inconnue
car on ne possdde aucune vue int6rieure. Or je me refuse d
admettre, en le regrettant, que l'6glise de la < madone de
Berlin > soit Saint-Lambert, je viens de le dire.

Jean Lejeune I'affrrme en se basant sur Van den Steen,
n6 en 1820, soit 2 ans aprds la destruction de l'6glise. S'il a
commenc6 en 1835, d 15 ans, d interroger les personnes
qui avaient vu l'6glise, elles n'auraient pu le renseigner.
Qui serait capable de dessiner ou de d6crire une 6glise
gothique qu'il n'a plus vue depuis 1795 soit depuis 40 ans
au moins ? Qui l'avait examin6e en d6tails d une 6poque
ori ce style m6pris6, sauf en Angleterre, n'int6ressait
personne ?

Et voili pourquoi la drescription de I'int6rieur de
l'6glise que donne Van den Steen est un moddle de
charabia p6dant of il accumule des mots techniques qu'il
comprend d peine : il parle d'ornements en genre rocaille
au xvue sidcle !

Visiblement il n'y comprend rien et voilir pourquoi il est
impossible de dessiner une pareille construction de
l'esprit.

(1 934), 4-38, ne parle pas de modernisation ni de H. Renier, architecte
de la cathedrale en 1749, dont le fils aurait renseign6 Van den Steen
(aprds 1835 !). Pour lui (p. 37), le premier architecte nomm6 au
xvrrl'sidcle le fut en < 175 I seulement>.

76 Son r6cit est publi6 dans La vie wallonne, 14 (1933-1934),224.
tt GoBEnr, t. 3, p. 473, d'aprds archives.
tt On fit de mdme ir Saint-Paul, d Saint-Martin, d Sainte-Croix et i

la collegiale de Thorn ou la blancheur du badigeon est assez agreable
aux yeux de beaucoup.
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Cette disposition et le dessin du triforium ont fait
penser que l'6glise repr6sent6e est I'actuelle Saint-Bavon

de Gand: l'6tage des fen6tres avec ses passages en est

cependant tres diff6rent.

C'est encore cette eglise qui apparait derridre le

portrait d'Edouard Boncle, pr6v6t de la coll6giale

d'Edimbourg, et dont le frdre devint bourgeois de Bruges :

c'est une ceuvre de Van der Goes. Une R6demption attri-

bu6e d Van der Stockt (Prado) et un volet de retable de la

cath6drale d'Evora montrent la m€me 6glise avec le

m6me jube qui pr6sente- cependant une l6gdre diff6rence :

les gables ont disparu 7e.

II. Les sources et travaux concernant
la partie de I'eglise fouill6e en 1981 :
le sanctuaire et ses annexes

l. Le sanctuabe (presbyterium), (7 du plan de Carront'

f i e . l )

Quand on 6tudie I'architecture d'une grande 6glise, il

faut, sous peine de confusion, distinguer le chceur et le

sanctuaire ou presbYterium.

Il est fort regrettable que cette rdgle soit trds souvent

bafouee car cette confusion entraine l'historien de I'archi-

tecture ir 6tre obscur et ir ne pas comprendre les archives,

6crites par des gens qui vivaient dans les 6glises et qui eux

ne s'y trompaient pas. f,e sanctuaire' c'est la partie de

l'6glise ori se d6roulent les c6r6monies de la messe, celle

ori l'6v6que ou le pr€tre c6ldbre la messe conventuelle, la

ou les messes auxquelles chanoines ou moines sont tenus

de participer journellement.

C'est pourquoi ce lieu est appel6 < presbyterium >>,

sanctuaire, r6serv6 au c6l6brant et i ses adjoints' le

diacre, le sous-diacre et les acolytes.

Par contre, le chceur, le nom le dit, est la partie de

l'6glise, r6serv6e aux chanoines ou aux moines qui y

chantent les heures canoniales, Ie chorus psallentium,le

lieu ori l'on chante les psaumes, partie essentielle de

l'offrce.

A I'origine, dans I'architecture pal6o-chr6tienne et de

nosjours encore en Italie, le clerg6 se place dans l'abside

prds de I'autel. Les moines, laics i l'origine, n'y avaient
pas accds, n'6tant pas membres du clerg6; ils se

groupaient dans la crois6e du transept ou dans le transept
(cf. li plan de Saint-Gall du debut du x" sidcle : c'est ld

que se trouvait le chaur. Etaient-ils trop nombreux, leur

chceur s'6tendait dans la nef, dans les trav6es proches de

la crois6e comme le montrent, par exemple, les 6glises

cisterciennes ou cartusiennes. Petit i petit les moines, en

Europe tout au moins, devinrent clercs, m6me pr€tres

mais garddrent le chceur au m€me emplacement. Les

chanoines adoptdrent le m€me usage 80; dds lors, il n'y

eut plus de diff6rence entre les 6glises canoniales et

monastiques.

te J. Srrrre, Het koordoksaal in de Nederlanden,Lowain, 1952'
pp. 73-75.

80 Sauf en Italie, nous l'avons dit.

En Espagne cependant, le chceur prit place dans la nef,
de plus en plus d l'oues! parfois m€me au fond de la nef;
au Portugal, d I'ouest au premier 6tage.

Nous n'6tudierons pas ici le chceur de Saint-Lambert,
situe d la crois6e du transept comme aux coll6giales
li6geoises de Saint-Denis, Sainte-Croix, Saint-Pierre,
Saint-Barth6lemy ou de Maastricht, Amay, Molhain, etc.
(pour ne pas sortir de I'ancien diocdse) car cette partie de
l'6glise n'a pas encore 6t6 fouill6e. Nous nous attarderons
au sanctuaire et d ses annexes.

Van den Steen et surtout Jean Lejeune ayant d6crit
cette partie de l'6glise, il nous faut en premier lieu faire
l'6tude critique de leurs affirmations.

Commengons par Van den Steen.

Une premidre remarque s'impose, Quand l'auteur a
r6dig6 son ouvrage vers 1844, l'6tude de I'architecture du
Moyen Age en 6tait A ses d6buts.

Dds lors, il n'est pas 6tonnant que la terminologie n'ait
pas encore 6t6 lxee et que les d6nominations qu'il utilise
ne soient pas conformes d l'actuelle terminologie.

C'est ainsi qu'il appelle abside, le d6ambulatoire, qu'il
nomme chcur sup6rieur ou h6micycle du chcur, le
sanctuaire et qu'il d6signe sous le nom de chcur inf6rieur,
le chaur situ6 i la crois6e du transept' Pour la facilitE du
lecteur, j'utiliserai la terminologie mode-me. Voyons ce
qu'il nous dit de cette partie de l'6glise 8r.

Pour lui I'architecture du sanctuaire 6tait la m6me que
celle de la nef sauf que les plinthes des colonnes avaient la
forme de coquilles (sic).

<Il 6tait s6par6 du d6ambulatoire par un petit mur et
6tait 6clair6 par six fen€tres et une rose qui mariait les
styles gothiques secondaire et flamboyant' ainsi que le
style gr6co-romain. > Que voili une 6trange architecture !
Passons, car il y a plus 6tonnant. Cette rose qui orne
I'abside et en constitue la septidme fenEtre centrale, il la
situe en m6me temps < derridre le maitre-autel dont elle
formait le fond > car elle < 6tait cach6e ) par celui-ci.
J'avoue ne pas comprendre et je crains que l'auteur n'ait
pas compris lui non plus : est-elle i l'6tage sup6rieur de
i'abside ou dans le d6ambulatoire (comme i Saint-
Etienne de Caen)?

Visiblement, l'auteur est perdu dans la confusion.

Son dessin, reproduit dans l'edition de 1880 d la
page 213 et par Jean Lejeune, page 50, n'est pas plus
explicite car on n'y voit pas de deambulatoire ni de rose;
l'abside, loin d'avoir 7 fendtres, est 6clair6e par un nombre
pair de fenCtres car il y a un trumeau au centre.
Pourquoi ?

Tout simplement parce que cette vue du sanctuaire de
Saint-Lambert est en realit6 une repr6sentation assez
frddle de celui de Saint-Jacques d'Anvers qui offre pr6ci-
s6ment cette particularit6 i vrai dire assez rare. Nous
avons vu d'ailleurs que le jub6 et I'orgue de ce dessin de
Van den Steen sont ceux du m€me 6difrce anversois
plac6s sous le tref de Saint-Laurent i Nuremberg ErD".

8'  Pages 9,  168,  i7 i - i  r -8 e i  i82.
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Est-il 6tonnant de trouver de pareilles erreurs chez un
auteur qui parle de < piliers cintr6s de caractdre
byzantin u (p. 20), de la grande verridre et des huit
fen€tres du vieux chceur (p. 20); (pour un espace de l5 m
sur 15 limite par les deux tours occidentales et ouvrant i
l'est sur la grande nef comme le montre le plan, oti les
placerait-on ?); pour lui (p. 32), l'6glise a une grande nef,
des nefs lat6rales, puis des bas-c6t6s < orn6s > (slc) de dix
chapelles; donc il y avait cinq nefs comme d Anvers,
contrairement au plan de Carront, et aux fouilles de 1903,
< plus l0 chapelles > alors que les m6mes documents
prouvent qu'il y avait l2 chapelles, ce que confirment les
pouilles et les vues de I'eglise qui montrent 6 fenEtres de
chapelles accol6es aux bas-c6t6s. Pour une fois, il
minimise la splendeur de la cath6drale. Pourquoi ? Parce
qu'd la fin du xvnr' sidcle, deux des 12 chapelles 6taient
converties en d6barras (voir Carront) et qu'il n'en restait
que l0 affect6es au culte; ce qu'il n'a pas compris.

Je suppose qu'il n'est plus besoin d'insister sur la valeur
documentaire d'un livre pareil.

Frc.  2.
Repose solennelle du perron le 18 juillet 1478.
Toile de 70 X 54 cm. 3" quart du xvu" sidcle. Liige, Musde d'Ansem-
bourg. A.C.L. I 70.0708.
Vue prise du second dtage d'une maison de la place du Marchi entre
Feronstrie et rue des Mineurs.
A droite de la grande tour, face orientale du transept est, avec sa
tourelle d'escalier. Abside avec arcs-boutants et ddambulatoire et
partie sup.irieure droite (arc ogival) de la fenOtre axiale.
A gauche, rue solts la tour (actuellement rue de Bex). Devant la
grande tour, pignon est de la maison du Destroil qui avait dtd
jusqu'd la Jin du xvt" siicle, sidge du tribunal des ichevins.

(Reproduction en couleurs dans PHnrnen, La cathidrale, p. 2lZ.)

Frc. 3.
MAme sujet ou repose solennelle du perron le 18 juillet 1478.
Totle de 176X96 cm, signie Joseph Dreppe, invenit et pinxit, pro-
venant de la maison situie jadis no 5 rue SaintPierre. Troisidme
quart du xvttt" siicle. Musde de I'Art wallon. A.C.L. 97.6468.
Vue prtse au rez-de-chaussde, d I'extrimiti est de la place du Marchd,
montrant les faces est et nord-est du sanctuatre et de I'abside, la
grande tour, une des tours dite de sable, celle du sud, ainsi que l'aile est
du cloitre oriental et les degris de SaintLambert.
Reproduite en couleurs dans Pnruem, La cathldrale, pp. 2t t et 213
et en noir dans J. DE BoRjHGRAVE D'ALTENA, D6cors anciens
d'int6rieurs mosans, t. 3, p.9, Ltige, vers 1930, quand le tableau itait
en place, avec son cadre rococo, dans Ia maison de la rue Saint
Pierre, rdcemment dimolie par les pouvoirs publics.

Par voie de cons6quence, celui de Jean Lejeune E2, qui
s'appuie constamment sur lui, ne me parait pas plus digne
de confiance, je crois que toute d6monstration est
superflue.

On remarque toutefois que dans les nombreux cas oi
Van Eyck et Van den Steen sont en d6saccord, Jean
Lejeune prend la partie du premier.

Un exemple : le peintre dessine 9 fendtres dans I'abside
alors que Van den Steen en compte 7 dans son texte et un
nombre pair sur sa gravure.

Pour arranger les choses, Jean Lejeune compte pour
une seule, les trois fenOtres centrales de I'abside (p.61) :
c'etait, dit-il, une < fen6tre d trois fenestrages > (sic). Ainsi,
de 9 on tombe ir 7. Cependant, le tableau de Van Eyck est
facile ir comprendre : il y a 9 fendtres de 3 lumidres
chacune.

E2 Il d6crit le sanctuaire oriental aux pages 4?-55 et 61.
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Frc.  4.
Enlivement du perron en 1467.
Toile de 64X103 cm, provenant de la maison situde jadis no 5 rue
Saint-Pierre. Troisidme quart du xvur" sidcle, faisant pendant d la
pricddente. Musde de I'Art wallon. A.C.L. 97.9498.
Vue semblable d la prdcidente mais montrant la face sud-est : les
deux tours rde sabler, deux portails du cloitre et l'ancien perron,
antdrieur d I'actuel (1697).

Reproduction en couleurs, dans J. Pnntppr, La cath6drale Saint-
Lambert de Lidge. Catalogue de I'exposition de 1980, dans les locaux
de la Sociiti ginirale de Banque, p. 1 1.
Remarquer la tourelle d'escalier au nord, placde au sud sur la vue
de la repose du perron, peinte au xvu" siAcle.

Au risque de d6plaire d certains, je dois d'ailleurs dire
que je trouve dans le tableau de Van Eyck conserv6 ir
Berlin, une erreur de perspective.

En effet, quand on se trouve dans une grande 6glise et
qu'on veut vofu tout le mur nord (celui de gauche), on doit
se placer au sud (d droite), ce qu'il a fait. Mais alors on ne
voit pas le christ de l'arc triomphal au milieu de la fen6tre
axiale de I'abside : pour avoir une telle vision, il faut rester
sur I'axe est-ouest de l'6dihce t'. Or. sur le tableau de Van
Eyck, il est dans l'axe. Dds lors, il faut conclure que le
peintre s'est plac6 ir deux endroits diff6rents pour dessiner

83 Pour autant, 6videmment, que I'eglise soit construite sur un axe
est-ouest rectiligne ou i peu prds rectiligne ce qui est g6n6ralement le
cas, notamment d SaintLambert : les fouilles le prouvent. Jean
Lejeune a report6 sur un plan, I'angle de vue de Van Eyck, p. 54, tel
qu'il I'imagine. Il d6clare que la fendtre centrale a trois fenestrages (sic),
il veut dire trois lumidres et qu'elle est plus large que les autres, ce qui
est inexact, les autres en ont trois aussi mais elles sont en partie cach6es
par les ogives et les murs qui les soutiennent.

l'6glise (un pour I'architecture et un second pour lejub6 et
la croix triomphale) ou qu'il a commis une erreur de
perspective ce qui s'expliquerait ais6ment si on admet, ce
que je pense, qu'il a represent6 une 6glise imaginaire,
cr66e dans son atelier, et non une 6glise existante.

Il suffrt, pour s'en convaincre, de regarder la photo de
l'6glise Saint-Paul publi6e par Jean Lejeune (p. 62) : on y
voit bien le mur nord mais le cruciflx n'est pas dans I'axe :
or la photo est prise de la partie sud-ouest de l'6difice,
comme le dessin de Van Eyck. Sur la copie de Van Eyck,
conserv6e par le prince Doria (Jean Lejeune, p.7l) le
crucihx est ir gauche de I'axe central, comme sur la photo
de Saint-Paul. La perspective y est donc correcte.

Il me reste ir r6pondre d une question que beaucoup de
lecteurs se posent.

Quelles sont les deux 6glises (car il y en a deux et non
une seule) repr6sent6es sur les deux tableaux de Van
Eyck ? Si elles existaient encore il y a 6videmment
longtemps qu'elles seraient identifi6es. Si elles ne subsis-
tent plus, je pense qu'il est probable qu'on les aurait
reconnues car laplupart des grandes dglises gothiques du
nord-ouest de l'Europe, d6truites au cours des iges sont
connues en partie par des yues ou des fouilles.

M. Lemaire, 6minent professeur d'histoire de l'archi-
tecture i Louvain, a cru reconnaitre dans le tableau de
Berlin, l'6glise Saint-Jean de Gand devenue au xvle sidcle
la cath6drale Saint-Bavon 84. Certes, il y a des similitudes
manifestes, notamment les niveaux du sol, qui sont
importantes pour qu'on puisse admettre son point de
vue... h6las, il y a aussi de nombreuses diff6rences.

L'auteur 6tait d'ailleurs le premier d les citer.

De m6me la ville du chancelier Rolin : si c'6tait une
ville r6elle, il y a longtemps qu'elle serait identih6e, on
n'aurait pas attendu MM. Henrotte et Lejeune.

Venons-en aux choses s6rieuses : les probldmes de la
crypte, de la longueur du sanctuaire, de son plan, de ses
vitraux et enhn, du maitre-autel.

a) La crypte orientale
Kurth et G6nicot ont rassembl6 les textes qui 6tablis-

sent qu'il y a eu une crypte orientale oi Notger ddposales
reliques de saint Floribert et oi Wazon fut inhum6 !
G. Kurth 85 y voit la place de la tombe de Wazon et de
celle d'Otbert. Le texte sur lequel il s'appuie, Gilles
d'Orval, ne date que du xtne sidcle, donc de l'6poque de
l'69lise gothique.

Cependant nous avons vu que la tombe d'Otbert ne se
trouvait pas dans le sanctuaire gothique; elle ne pourrait
pas non plus 6tre plac6e dans celui de l'6poque romane
6tabli sur une vo0te, donc elle devait logiquement se situer
dans la crypte orientale comme le suppose Kurth. Je ne
sais ori Henri Van den Berch en a trouv6 le texte qu'il
donne au no 13 (p.5). Malgr6 les recherches de ces deux
auteurs, le titulaire de l'autel de cette crypte n'est pas
connu; il est vrai que c'est la partie occidentale de l'6glise

8o R. Lrrraelnr, < De madonna in de kerk uit het Berlijnsmuseum ))
dans Mededelingen van de K. Vlaams Akademie. Klasse der schoone
kunst. Jaargang, 12, no 2 (1950), 17 pages

8s G. KunrH, Notger de Liige,2'partie, p. 35.
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Flc.  5.
Tour de Saint-Semais, Satnt-Pierre et Saint-Lambert vus de la tour de SaintDenis.
Desstn du dibut du xvut" siicle, attibuA d E. Fisen, Liige, Musie de I'Art wallon, no 270, 17X32 cm. A.C.L. 117.177A.
Le sanctuaire de SatntLambert tris court, est invisible.

qui a retenu l'attention des chroniqueurs du Moyen Age.
Serait-ce saint Th6odard ? Une crypte lui 6tait d6di6e; elle
est citee en 1147 86, et contenait un autel Saint-Thomas.

Comme aucune 6glise ne possdde plus de deux cryptes,
je propose d'y voir celle dite de Saint-Th6odard dont elle
aurait abrit6 les reliques.

Je crois qu'elle fut detruite vers I 200 car on n'en trouve
aucune mention dans les actes post6rieurs d cette date et
on a inhum6, dans le sanctuaire oriental, quelques 6v6ques
depuis Hugues de Pierrepont (l 1229) jusqu'ir Louis de
Bourbon (I 1482).

Comme il est impossible de creuser des tombes dans
I'extrados des vo0tes d'une crypte, on peut en d6duire que
celle-ci n'existait plus.

Remarquons que seuls les 6v6ques 6taient inhum6s
dans le presbyterium devant le grand autel comme le
rappelle Hinnisdael et l'6pitaphe commune dress6e en
1740 par ordre du chapitre qui ht placer un pavement de
marbre qui entraina la d6molition des mausol6es des cinq
6v6ques enterrEs i cet endroit.

On pourrait donc dresser un tableau des tombes des
6v6ques de la manidre suivante :
l. Avant Albert de Cuyck (t1200): d6truites avec

l'6glise notg6rienne.
2. Albert de Cuyck (t 1200) : au milieu de la grande nef,

vers l'ouest.
3. Depuis son successeur, Hugues de Pierrepont(I 1229)

jusqu'i Louis de Bourbon (f 1482), inhumation dans
le sanctuaire; tombe commune depuis 1740.

E6 L. GiNrcor, op. cit., p. 54.

" 
:i,

i i

4. Erard de la Marck (t1538): enterr6 dans le chceur.
5. Ses successeurs, de Groesbeeck ir Hoensbroeck : inhu-

mation dans le d6ambulatoire.

Les textes des 6pitaphes sont bien connus. Langius,
Van den Berch, Hinnisdael nous les ont transmis. Le
probldme qui nous retient ici est celui de leur emplace-
ment. Du temps de Langius ou plut6t de l'auteur du
manuscrit qui porte son nom (hn xvf sidcle), cinq tombes
6taient encore devant le grand autel : c'6taient celles de
Hugues de Pierrepont(I1229),Jean d'Enghien (t l28l),
Adolphe de Waldeck (t 1302), Adolphe de la Marck
$ 1344) et Louis de Bourbon (f 1482) 8?.

Hinnisdael aflirme que l'6v6que Jean de Walenrode
(t 1419) fut inhum6 ante summum altare comme Hugues
de Pierrepont 88.

En 17 40 le chapitre fit d6molir ces mausol6es pour
poser dans le sanctuaire un pavement de marbre : il fit
placer une plaque de marbre pour rappeler l'existence de
ces tombeaux disparus 8e.

La suppression de la crypte orientale vers 1200
n'aurait rien d'6tonnant eo, car d cette 6poque on n'en
6difiait plus sauf exceptions notamment quand la d6clivit6
du sol I'imposait. A Saint-Paul et i Hastidres on profrta

E7 Page 69.
ttT.2, p.973 et t .  1, p.221, ante aram maiorem,
Ee Epitaphier Dr Vlulx, p. 4 et continuation de HrNNIsolrr,, t. 6,

p.292. - Voir aussi Gorrnr, l l l ,  p.472 (2).
e0 Jean d'Outremeuse, mort en 1399, ne I'a pas connue [Gorrnr,

III, 465 ( l)1. Il croit qu'elle 6tait sous une maison, dite < de la grotte >,
place du March6. Ne serait-ce pas celle de l'h6pital de la cathedrale
situ6 le jusqu'en I 200 environ avant d'Otre reconstruit sous le nom de
Saint-Mathieu, aux bords de la Meuse, prds de la rue de I'Oflicial ?
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de la reconstruction du sanctuaire, au xlue sidcle, pour les
sacrifier. On fit de m6me d Huy au xrf sidcle, ainsi qu'ir
Ciney et Orp ir une 6poque que j'ignore' Ce n'est qu'au
xx'sidcle qu'on les d6couvrit, qu'on r66difia les vo0tes
romanes d6truites.

A Saint-Jacques, elle disparut lors de la reconstruction
de l'6glise au d6but du xvt" sidcle tandis qu'i la m€me
6poque, dans les m6mes circonstances, les moines de
Saint-Hubert la r66difrdrent. Vers 1915, un officier
allemand amateur d'art, fit vider la crypte de la coll6giale
de Molhain, qui avait 6t6 entidrement combl6e; une
plaque le rappelle.

b) Longueur du sanctuaire
S'il faut en croire le plan de Carront, le sanctuaire 6tait

trds petit : une trav6e et le chevet : 35 pieds de profondeur
est-ouest et 42 de large soit environ 10,15 X 12,18 m. Il
faut y placer le maitre-autel, le tr6ne de l'6v6que, la
cr6dence, les sieges des c6l6brants sans encombrer les
accds vers le d6ambulatoire. Saint-Denis et Sainte-Croix
et Dinant ont aussi un sanctuaire relativement petit mais
trds suflisant : il en 6tait de m€me dans la plupart des
eglises romanes ori le clerg6 ou les moines se plagaient ir la
crois6e comme d Saint-Lambert.

Mais depuis le xut' sidcle cette manidre de faire n'6tait
plus en usage : on construisait un chcur < architecto-
nique > comme i Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Jean,
Saint-Martin, Huy, Tongres' Walcourt, Aix' Louvain,
Saint-Pierre, Saint-Hubert pour ne citer que quelques
exemples pris dans l'ancien diocdse de Lidge.

C'est pour cela que cette disposition a 6tonn6, presque
choqu6 les auteurs des xvIt" et xvl[" sidcles qui d6crivent
Saint-Lambert : < le sanctuaire commence li oi le chceur
aurait dfi le faire r. < L'6glise n'a jamais 6t6 termin6e, une
portion de la nef servit de chceur provisionnellement
jusqu'ir ce qu'on remette la main i I'cuvre ce qui n'est
point arriv6 jusqu'ici >, 6crit de Vaulx, doyen de Saint-
Pierre, vers 1770 er.

Certes, il semble que des travaux importants furent
effectues au sanctuaire peu avant l3 19, Gobert, Poncelet
et Jean Lejeune les ont raPPel6s.

De nombreuses r6parations irla vo0te eurent lieu, voire
m6me une reconstruction.

D'aucuns pourraient en d6duire qu'on en a profit6 pour
ediher un grand chaur avec sanctuaire. Il n'en est rien :
cinquante ans ne s'6taient pas 6coul6s que les chanoines
cddent i bail la maison < del grotte >, situ6e le long du
cloitre oriental : aussi contraignent-ils le futur locataire,
un de leurs confrdres, d quitter la maison dans le cas
ori I'on voudrait prolonger et agrandir l'6glise r dum
contigerit ecclesiam versus forum prolongari et
amplificari ,e2.Le chapitre avait donc toujours en vue la
construction d'un < vrai chcur > en sacriftant le cloitre

el Ces textes de Fisen, Saumery, de Vaulx sont transcrits dans le
B.S.RL.V.L.5 (1956-1960), 401-402, i la suite d'une 6tude sur le
style des colonnes gothiques du sanctuaire. Il ne parait pas n6cessaire
dds lors, de les reproduire ici, une fois de plus'

"t  c.E.s.L..IV. 515, acte du 13 ao0t 1374.

oriental et ce,2O ans d peine avant la naissance de Van
Eyck.

D'autres textes, post6rieurs, parlent encore de recons-
tructions du chceur : en 1526,1'6v6que Erard de la Marck,

donne | 5.000 florins e3. Une autre, de 1576e4, une encore
en 1632 ". Aucune n'eut de suite comme le prouvent le
plan de Carront et les archives qui n'en soufllent mot.

Mais quand on parle du chcur, d6signe-t-on le
sanctuaire ou le chceur ?

Nous venons de le dire, Fisen, au xvlle sidcle, et de
Vaulx, au xvnle sidcle, d6clarent que l'6glise ne fut jamais

achev6e car elle 6tait, de leur temps encore, d6pourvue
d'un chceur architectural. Carront confirme leurs t6moi-
gnages trds explicites.

Jean Lejeune ignore tous ces arguments et laisse
supposer que le grand sanctuaire visible sur le tableau de
Van Eyck aurait 6t6, plus tard, d6moli et remplac6 par un
petit, celui que Carront a connu. Je ne puis admettre cette
manidre de voir les choses, pour trois motifs :
l. Je ne comprends pas pourquoi on aurait d6moli ce

sanctuaire pour en 6difier un plus petit.
2. Aucun texte ne corrobore cette th6orie.
3. Les colonnes qui s6parent le sanctuaire du d6ambula-

toire ont un style du d6but du xnt' sidcle. On aurait
donc, aprds Van Eyck, 6difi6 un petit sanctuaire avec
des colonnes vieilles de 2 ou 3 sidcles e6.

Les chanoines ont plusieurs fois eu l'intention de
d6truire le petit sanctuaire du xllf sidcle pour construire
un chcur et un sanctuaire semblables d toutes les eglises
gothiques; en effel ils disposaient du terrain; il suflisait
d'abattre le paradis aliasle cloitre oriental ce qui permet-
tait d'allonger l'6glise de 120 pieds (35 m) sans devoir
acheter un pouce de terrain, quitte i perdre le revenu de la
location des boutiques etablies dans ce cloitre. Ils ne le
firent jamais : tout le monde connait des 6glises gothiques
inachev6es ori les travaux furent quasi interrompus ir la
fin du xIIt" sidcle, Saint-Lambert est dans le cas. Dds le
xv' sidcle, le chapitre renonga i agrandir I'eglise en bitis-
sant un chceur car il fit r66difier le cloitre oriental (cf. $a).

On dut maintes fois r6parer la votte du sanctuaire :
Poncelet et Gobert I'ont prouv6. Lors du don de
15.000 florins par l'6v6que, on alla plus loin, I'architecte
Guillaume de Bruxelles 6tablit des plans e7, Van Mulcken
fut consult6. En 1546 on aurait transform6 les fendtres eE

ce que je suis fort enclin i croire parce que tous les vitraux

er L. E. HerxrN, Le cardinal de la Marck, p. I 1, Lidge' 1930.
noGogrnr,  I I I ,470,  et  Jean LEJEuNE, p.51,  bas6s sur une

r6f6rence erron6e. N'y a-t-il pas confusion avec le chceur de Saint-

Laurent commenc6 la mdme ann6e ?
et lbidem.
e6 Sur le style de ces colonnes et leurs chapiteaux,voir B.S.R.V.L.,

5 (l 956- I 960), 39'7 -4O2; sur les bagues, on y ajoutera, E. VtolLet-r-n-

Duc, Dictionnaire raisonni d'architecture, 2 (1859), 59-63' qui

attribue lui aussi ce style de colonnes au xuf sidcle.
etE. PoNcrLet, Les Architectes, pp.3l-32, cite des achats de

pierre et des travaux en 1 524, 1 525, | 527, I 530, I 5 3 I, sans citer ses

sources ni pr6ciser de quels travaux il est question'
e8Conclusions capitulaires, A.H.E.B., 6 (1869), 371, acte du

27 aoit 1546: le chapitre ordonne de continuer les deux fen€tres du

grand cheur d l'instar de celle qui est commenc6e.
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que Hinnisdael a vus un sidcle plus tard furent offerts par
des chanoines des ann6es 1560-1580. Comme il y avait
presque certainement des vitraux auparavant,je suppose
que si on les a,tous remplac6s c'est qu'il y a eu une raison
majeure. En pleine guerre de 80 ans, I'argent n'abondait
pas : on ne les aurait pas renouvel6s sans grave n6cessit6 :
cela prit longtemps. On a d0 y €tre contraint par le
remplacement des fenestrages dont nous venons de
parler.

Ces nombreux vitraux 6taient de peu post6rieurs d
ceux de Saint-Paul (1557-1559) mais bien plus r6cents
que ceux de Saint-Martin et de Saint-Jacques qui remon-
tent tous aux environs de 1525 et qui leur sont sup6rieurs
quant au dessin.

Ceux de Saint-Lambert ressemblaient probablement d
ceux de Saint-Paul.

cl Vitraux
Pour connaitre les vitraux de I'abside, nous disposons

de deux, peut-dtre trois, moyens d'information.

Le premier c'est Hinnisdael, qui les a vus mais qui ne
s'y est int6ress6 que pour I'h6raldique. Il rappelle parfois
que tel chanoine a offert une verridre pour la < lanterne du
chcur )), qu'il est repr6sent6 avec don saint patron et ses
huit quartiers qu'il reproduit. Ces donateurs vivaient tous
dans le troisidme quart du xvr' sidcle sauf une exception
(deuxidme quart).

Il cite six vitraux de ce type qui rappellent 6videmment
ceux des autres 6glises conserv6es de nos jours. Est-ce
dire que le sanctuaire avait six verridres ? Non, car de
Theux en 6numdre dix dont cinq seulement sont cit6es par
Hinnisdael, mais il ne donne pas ses sources.
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Vue de la cathedrale, ornie des armes de l'dvAque et des quortiers de l3 chanoines. Peu alunt 1580
Archites de I'Etat a Liige, 47 X 55 cm. Voir p. suivante.

(Photo A.C.L. 169.9?08.)
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Il existe peut-€tre une troisidme information, c'est le
dessin colori6 conserv6 aux Archives de l'Etat i Lidge
(fig. 6) avec ses 104 blasons jusqu'ici non identifi6s sauf
ceux de l'6v6que Groesbeek, du pr6v6t Berlaimont et du
doyen Wijngaerde, ce qui permet de le dater de peu
avant 1580, date de d6cds des deux premiers dignitaires
susdits. De legers liens unissent tous ces blasons en
groupes de quatre, qu'ils soient verticaux ou horizontaux
(pour un seul), ce qui fait irresistiblement penser d des
quartiers g6n6alogiques dont les bandes impaires sont
celles de chanoines de la cath6drale et les bandes paires
celles de leurs quatre autres quartiers, c'est-i-dire huit en
tout par chanoine; une 6tude attentive permet dds lors d'y
rep6rer les huit quartiers de Charles de Coelhem, Herman
de Renneberg, Everard de Manderscheidt, Antoine
Douverin, Guillaume de Glimes, Jean de Berlo, Jean de
Wijngaerde, doyen, Jean de Beilaimont, pr6v6t, en
dessous desquels on voit ceux de Godefroid d'Erp
(7 quartiers seulement par manque de place) pos6s
horizontalement et endommag6s par le trou du papier),
Jean de Harff, Richard de Merode, de Jehay, Arnold de
Merode, de Waroux et Jean de Horion, soit
l3 X 8 quartiers, les 8 quartiers des l3 chanoines susdits,
moins un manquant" plus les armes de l'6v6que, cela fait
13 X8 soit  104.

Pourquoi avoir choisi ces treize chanoines? Serait-ce
les dignitaires tels que le pr6vdt, le doyen, le chantre,
l'6colitre, le coste et les 7 archidiacres ce qui fait douze?
Non il n'en est rien. Sept de ces treize chanoines avaient
pos6 dans les sanctuaires des vitraux avec leurs
quartiers : les six autres seraient-ils donateurs d'autres
verridres ?

On constate quelques diff6rences entre ces armes et
celles que Hinnisdael a reproduites. Cela m6riterait une
etude qui n'a pas sa place ici car elle serait longue ee.

L'6tude de ces vitraux se conclut tristement pour l'his-
torien de I'architecture : leur nombre aurait permis de
connaitre le nombre de fen€tres, donc les c6t6s du
polygone du sanctuaire : c'est un 6chec, du moins
provisoirement.

Puisque les vitraux repr6sentaient des chanoines du
xvI' sidcle finissant, on se demande comment les < infor-
mateurs > de Van den Steen, cent ans aprds Hinnisdael,
auraient pu admirer des verridres dues aux 6ldves de Van
Eyck repr6sentant des nobles chevaliers r00.

Selon Gobert, c'est en 1572 qu'on a enlev6 une des
verridres du chevet, offerte par un M6rode et remplac6e
alors par un de ses parents 101.

Yernaux cite de nombreux textes concernant ces
vitraux lors du renouvellement du chcur en 1546 et leurs
r6parations en 1606 102.

ee Ce dessin est reproduit en couleurs dans PnIlIppB, Za

cathidrale, pp. 170 et 172. L'I.R.P.A. en possdde deux bonnes

photos : B. 1 69. 970 et 105056 B, en noir et blanc. L'inscription plac6e

sur le bras sud du transept occidental dit que la verridre ronde fut

offerte par l'6v6que Thibaut de Bar en 1303. Elle confirme I'int6r€t de

I'auteur pour les vitraux et l'existence de toits de plomb. C'est la plus

ancienne vue de la cath6drale, digne de ce nom.
too VAN DEN Srrnx, p. 176.
tot III, 466 (1), d'aprds DE TEEUX, II, 238 et III, 108'
t o '  8 . s . 8 .L . ,  l 8  ( 1951 ) ,  151 .

d) Le maitre-autel
Du maitre-autel, nous savons peu de choses.

Il fut consacr6 le l" mai l25O par le l6gat du pape,
Pierre, cardinal, 6v6que d'Albano, en pr6sence des
princes-archevOques de Mayence, Trdves et Cologne, des
princes-6vOques de Metz et de Lidge et de 1'6v6que de
Chalons ro3.

Au d6but du xvtl' sidcle, son retable d'or et d'argent
repr6sentait la d6collation de saint Jean et le martyre de
saint Lambert, selon le r6cit de voyages de Dubuisson-
Aubenay roa et du colonel Duplessis 105.

En 1652, le prince-6v€que Maximilien-Henri de
Bavidre, un des rares qui ht des cadeaux i la cath6drale,
offrit une somme sufftsante pour le remplacer par un
grand autel i portique, connu par des dessins et des
descriptions. Il a d6jd 6t6 I'objet d'une 6tude 106. Il 6tait
dedi6 d sainte Marie et saint Lambert et n'avait aucune
ressemblance avec celui que reproduit Van den Steen,
tout cela a 6t6 dit to6.

Il fut d6truit avec l'6glise sauf le tableau du retable,
cuvre de G6rard Lairesse, conserv6 dans la cathddrale
actuelle.

Les deux dessins anciens concordent en tous points et
sont conformes aux dires de Saumery et des autres
auteurs qui ont vu I'autel.

L'importance de ces deux dessins est grande car non
seulement, ils nous font connaitre I'aspect du maitre-autel
et de l'architecture du bas de l'abside, mais ils nous
donnent une id6e approximative de leur grandeur.

En effet, lorsque l'on d6truisit la cath6drale, l'adminis-
tration frangaise decida de conserver les quatre colonnes
de marbre de Carrare du maitre-autel et de les envoyer en
France. Afin d'en mesurer le poids on les mesura et
constata que, sans les chapiteaux ni les bases, en bronze
dor6, elles atteignaient l6 pieds 6 pouces de Lidge, c'est-
ir-dire. 4.82 m ro7.

Connaissant une mesure, on peut avoir une id6e
approximative des autres par la rdgle de trois. En voici le
r6sultat :
l. Premier dessin 108 :

Hauteur du maitre-autel : 12 m, plus les 3 marches,
plus les armoiries.
Largeur du maitre-autel : 7,68 m.
Hauteur d'une arcade : 14,40 m'
Grandeur du tableau du retable : 4,32X 3,36 m.

2. Deuxidme dessin loe :

tn3 Chronique de Jean de Hoxem (xrv" sidcle), 6dit6e par
G. Kunrn, Bruxelles, 1927, p.8. L'6diteur remarque deux erreurs
dans ce passage de la chronique.

to4 Publie par L. E. HALKIN dans R.B-A.HA., 16 (1946),24.
t05 Publi6 par Scneves dans Revue de Bruxelles,5 (1841), 91.
'0u B.S.RL.VL.. 5 (1956-1960), 387-397, avec une 6tude critique

des dessins anciens et de celui de Van den Steen qui reproduit un autel
tout diff6rent, proche de celui de Sainte-Colombe d Cologne, d6truit
pendant la dernidre guerre.

to' B.S.RL.VL., 5 (1956-1960), 392, d'aprds Dems, iy'olrces...,
r (1867), 327.

ro8 Ibidem, p. 388.
toe lbidem, p. 389.
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Hauteur du maitre-autel : I I,85 m plus les marches et
armoiries.
Largeur du maitre-autel : 7,4 I m.
Hauteur d'une arcade : a l3 m (le bas est diff ici le i
preciser).
Grandeur du tableau du retable : 4,29X 3,33 m rr0.

Actuellement, Ie tableau, qui a et6 r6tr6ci, mesure
4,33 X 2,93 m.
Ces mesures correspondent bien d celles des deux
dessins susdits.

2. Le d6ambulatoire (8 du plan de Carront, f ig. l)
C'est bien la partie la moins connue de I 'eglise car on

n'en possdde ni dessin, ni description. Seul le plan de
Carront nous le montre, edifie sur plan semi-circulaire,
prolong6 de deux petites travees vers I'ouest, trav6es
mises en communication avec le cloitre par deux portes
mais closes vers I 'ouest, vers le transept par deux murs
auxquels 6taient adoss6s les autels des chapelles Sainte-
Anne au nord, et Sainte-Croix au sud. Dans I 'axe, d I 'est,
une porte donnait vers la sacristie des chanoines. Aucune
chapelle ne s'ouvrait sur le d6ambulatoire car les l istes de
b6nefices, mdme celles du xf siicle, et les actes de fonda-
tion n'en citent pas. Seul Jean Lejeune affirme qu'elles
existent parce qu'on en voit sur le tableau de Van Eyck.

Poncelet dit qu'en 1502 le peintre Jean Rukelous
peignit les voussures derri ire le maitre-autel et ce, sans
r6f6rence. Je ne sais s'il veut d6signer par li la voite du
d6ambulatoire ou les arcades qui s6paraient celui-ci du
sanctuaire, nous dirions les archivoltes; de toute fagon,
cela implique I 'existence du d6ambulatoire.

Le toit du d6ambulatoire < toict derier le grand-autel r
fut repare en 1625 et en 1677 rrr.

Le nonce Sanfelici, en 1656, ordonna de s6parer le
d6ambulatoire du sanctuaire par des gril les ou d'une autre
manidre pour emp6cher le peuple d'avoir accds au
sanctuaire r12. Le chapitre y fit construire t< une balus-
trade de marbre, joignant I 'une i l 'autre les colonnes du
pEristyle ,r rrr.

Dans le deambulatoire se trouvaient les mausol6es des
6v6ques du xvl' siecle (depuis Groesbeek) jusqu'au
xvnle sidcle. I ls sont bien connus rra.

Au-dessus du toit, se dressaient les arcs-boutants du
chceurrr5. On les voit sur le tableau < la r66rection du
perron > du xvlrt sidcle, conserv6 au Mus6e d'Ansem-
bourg (fig. 2) et un autre. proprietti de la Vil le de Liege.
datant  du s iec le suivant  ( f ig .  3)r16 a ins i  que sur  la  vue
de Saumery et les gravures des deux Deneumoulin.

"" Cette toile de Lairesse. est la propri6te de I'actuelle cath6drale.
Elle reprdsente I'Assomption de Marie et date de 1687; elle est repro-
dui te.  en couleurs,  par PHtLlppE, p.216.

rlf A.E.L.. Cathidrale, Protocoles des directeurs. n" 129, p 342-
v" 343.  Ref6rence due i  M" Colman-Lhoist ,  pour l6 j7 et  A.H.E.B..
l 0  ( 1 9 7 4 ) .  1 3 3  p o u r  1 6 2 5 .

tt2 Archivio segreto vaticano. Fonds. Archivio della nunziatura di
Colonia. 147.

l ' r  
lSruMenyl .  Di l ices, l .  lO4.

' t n  B .S .R .L .V .L . ,  7  ( t 966 -1970 ) .  507 -5  15 .

"5 A.E.L.. Cathddrate. Conclusions capitulaires, 8l p 186-vo.
Ref6rence due d M' '  Colman-Lhoist .  Acte du 2 septembre 1756.

l l6 Reprodui ts dans Pnr l rppn.  La cathidrale,  pp.  l5T,  Zl l .Z lz
e t  213 .

Ces arcs-boutants reposaient sur des contreforts qui
pourraient 6tre incorporrls aux murs comme a Lausanne,
ou, plus probablement sail lants comme le fait penser le
plan de l8l0 rr? selon lequel i l  y en aurait eu six car, de
toute 6vidence, i l  a oubli6 ceux du centre plac6s i un
endroit ou il en faut absolument et ou il y en a toujours.

Selon ce plan, le d6ambulatoire n'aurait que trois
metres de largeur. C'est le moment de poser une question
annexe. Quand le deambulatoire. a l 'origine ouvert vers le
transept comme partout d'ailleurs, en a-t-il ete isole ?

Les pouil les du xy' sidcle citent les fondations de Saint-
Denis et des Saints-Pierre et Paul, < ad latus sinistrum
chori in parva capell4 juxta introitum minoris janue
superioris,rrE. Dds le xvrt sidcle, et ensuite, ces fonda-
tions sont affect6es i la chapelle Sainte-Anne qui
n bouche > l'entr6e du deambulatoire (5 du plan de
Carront. f ig. t ) et les pouil lt is ne signalent aucun dtiplace-
ment comme si elles avaient toujours 6t6 a cette place.

Devant cet autel fut inhum6 Herman de Horion d6cede
e n  1 5 4 5  r r e .

Du c6te oppos6 (6 du plan), au sud, faisant pendant, se
trouvait, depuis le xvt sidcle, semble-t-il, un autel charge
des fondations de Sainte-Catherine et Saint-Martin. Cet
autel situ6 < in capella ad latus dextrum chori, in opposito
thesaurarie )) ne peut 6tre que celui qui nous retient car la
tr6sorerie 6tait alors plac6e au rez-de-chauss6e de la
grande tourr20. Cette chapelle f0t appel6e ensuite Sainte-
Croix-pres-du-chcur (pour 6viter la confusion avec celle
du bas-c6te nord), puis <<Lazare n r2rparce que Flemalle
avait peint en 1652 une r6surrection de Lazare pour le
retable de I 'autel tt2. On y inhumait au xvrre sidcle r23. Les
chapelles int6rieures ne peuvent avoir de fen6tres. Il suflit
de consul ter  le  p lan r2a.

Les deux vues des ruines du sanctuaire de Joseph
Dreppe, montrent les restes du deambulatoire, pr6cis6-
ment du mur ext6rieur car on voit I 'arrachement de la
vo0te : on a I ' impression que ce mur est bdti sur plan
circulaire et non polygonal.

Ce dispositif comportant un d6ambulatoire sans
chapelle etait fort en usage au xrre sidcle. Dans le diocese
de Liege, on le reconnait d Sainte-Marie de Maastricht
(xtt'siecle) et probablement i Stavelot dont la chrono-

I r? Reprodui t  dans Pnruppn. La cathddrale.p.  125.  Ce plan donne
au chevet un plan semi-circulaire et non polygonal comme les vues
dejA citees.

I 'E Poui l le de 1473. deja c i t6.  p.  27:  celu i  de *  I  600 r  sd ls lus shs11
in capel la D. Annae , .

"o Voir tous les 6pitaphiers cit6s et oE Tnrux. op. cit.. III. 3. et
HtNNrsoeeL. I I I .  303.

':0 Voir les pouill6s cit6s d la note I 18 et Goyaerts in Leodium. I7
i l 9 2 4 ) . 5 5 . 5 7 .

12'Voir les pouill6s des xvI.. xvn" et xutre sidcles et HeulL en
B.S.B.L. .  l9 (  1956).  208.

r22 L'autel fut r6edifie et consacr6 le 27 mai 164l (A.H.E.B.. ll,
p . . l . l 7 ) .  t - c  t ah l cm  cs t  r r ' p rodu i r  dans  B .S .R .L . t ' . t . . 8  ( 1q72 ) .  13 , s .

r2r Tous les 6pitaphiers dont Hnrxrso,cEI-. V. 23. et IV. 343.
':t VIN DEN SrreN. Cssal. pp. 99-102. y voit un vitrail et confond

cette chapelle avec l'autre chapelle Sainte-Croix. celle du bas-c6t6
nord : il y voit la tombe des chanoines inhum6s dans la deuxiime
chapelle du bas-c6t6 sud (33 du plan) et d'autres fantaisies.
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Frc. 7.
Plan des sacristies des chanoines et de la salle capitulaire, dressd en 1763. Dessin

Ces locauxitaient situis entre les ailes nordet suddu cloitre oriental; l'est est au-dessus duplan,vers Iaplace dumarch|: fouest,enbas'titait

accoli au d|ambulatoire, la porte E les reliant ; seule lafagade est itait pounue defenOtres et d'une porte donnant dans le iardin situri au milieu

du cloitre.
A est la salle du chapitre dont D sont les bancs: B et C sont les sacristies des chanoines; E est la porle donnant sur le d'lombulatoire'

(Rome, Archivio segrelto vaticano, Acta consisloriails' 1763' t' 2' fol' 333')
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logie et le plan ne sont pas encore etablis, les fouilles 6tant
en cours.

Aux temps gothiques, il fut adopt6 pour les coll6giales
de Dinant, L6au et Walcourt. On le voit aussi aux cath6-
drales, contemporaines de Saint-Lambert' de Bile et de
Lausanne. On croit que les cath6drales romanes de
Tournai et de Laon avaient requ au xtle sidcle un chevet
semblable.

Ce d6ambulatoire n'a jamais eu de chapelles absidales
car aucun auteur n'en parle, ni Hinnisdael, ni Hamal qui

abondent en d6tails sur les autels de la cath6drale' ni les
pouill6s des b6n6frces, unanimes du xf au xvllf sidcle'

Jamais on n'a copi6 une 6pitaphe d'une tombe qui s'y
serait trouv6e ! Seul Jean Lejeune en a imagin6 et en a
dress6 le plan (p. 148) selon Van Eyck'

La chapelle sous les cloches, qui devait 6tre au no l0 du
plan, est deuenue < sous la tour )) et plac6e i c6t6 de la
iour (no 9). Il a cr66 (no I 3) deux portes dans le d6ambula-
toire et a, en un mot, boulevers6 toutes les chapelles p-our
les distribuer selon un plan in6dit expos6 en 1968 (no 2?
ainsi que selon sa description de l'6glise aux pp. 152-157
du catalogue de l'exposition Liige et Bourgogne,1968)
conforme naturellement i l'6glise du chancelier Rolin'

Les fouilles viennent de mettre un terme i ces
fantaisies.

3. La salle du chapitre, i I'orient derriire le chcur
(10 e 12 du plan de Carront, fig. l)

Il nous faut aborder une question qui, jusqu'ir pr6sent,
n'a gudre retenu I'attention des historiens : c'est celle du
chafitre situ6 ir I'orient du d6ambulatoire, bien visible sur
les deux plans de Carront.

I1 est vrai que l'existence de trois ou quatre salles du
chapitre a quelque peu d6rout6 les chercheurs : nombreux

sont les textes qui parlent de vieux ou de nouveaux

chapitres, ou de grand chapitre. De plus, je crois que

l'expression < vieux chapitre > d6signe parfois, non pas

unJ salle mais I'ensemble des constructions jouxtant le

cloitre occidental, indiquant par ld, que ces lieux servaient
jadis au chapitre.

Mais revenons d celui que Carront d6signe sous le

num6ro 12.

Les deux plans de Carront se contredisent quant i la

l6gende mais pas quant au dessin, car selon l'un, il y avait,

au sud, un chapitre affect6 uniquement d l'6lection de

l'6v6que, tandis que selon I'autre, cette salle servait de

chapitre ordinaire. Ce nlest pas le lieu de disputer de ce

pro6ld-", mais j'ai peine d croire qu'une salle ait 6te

affect6e ir cette seule destination: elle e0t 6t6 en usage

tous les 20 ans.

Je ne pense pas qu'un Chapitre ass€z avare et

manquant de place ait r6serv6 un local ir cette seule desti-

nation occasionnelle.

Jean Lejeune a 6videmment omis de parler de ce

chapitre puisque Van Eyck ne le reproduit pas' Il le

g6nait.

A l'origine le Chapitre se r6unissait dans une salle

situ6e d l'ouest de I'eglise soit dans la future chapelle des

flamands, soit dans celle de Saint-Luc.

Ce n'est qu'en 1348, donc bien avant Van Eyck, que la

salle qui nous retient apparait dans les archives. Le texte

est clair : < si canonici in capitulo quod est retro altare

fuerint occupati o 125.

Vingt ans plus tard, en 1368, un accord est sign6 <r- in

loco cipitutiri retro maius altare, coram capitulo '126'

t2' C.E.SL.,IV, 105. Voir aussi d'autres actes pp. 226 et 23o'
t'6 C.E.S L.,Iv, 460. Il s'agit d'un arbitrage rendu par trois juges

sur un conflit entre le doyen et le chapitre. Le jugement a 10 pages'
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En 1382, un acte fut sign6 dans le m6me localr27.
D'autres encoreen l45 l t28, l4S2tze, l4g3 t lo.  1526 nt.
En 1457, des statues furent command6es pour la
chemin6e du nouveau chapitre; comme on 6taitin train
de r6edifrer le cloitre oriel-tal qui I'entoure, je suppose
qu'il s'agit de cette salle r32. En 175 l, les ctranoines se
proposaient de le r66difier r33.

Il semble que ce projet ait 6t6 mis d ex6cution car les
plans de Carront montrent une construction du
xvnf sidcle (s'il faut en croire le profil des baies) et non
une salle gothique.

La sacristie jouxtant ce chapitre (12 du plan de
Carront). Elle apparait rarement dans les actes de nature
juridique, c'est normal. Cependant, et c'est grice d cela
que son existence est connue autrement que par Carron!
le chapitre s'y assemblait parfois, < in veitibulo retro
altare > en I 356 ou < in loco nostro capitulari qui dicitur
novum revestibulum, retro majus altare t134. ll suffit de
consulter des dictionnaires de latin du Moyen Age, pour
constater que ( vestibulum, revestibulum, vestiaire t
d6signaient alors ce que nous appelons sacristie.

C'est trds probablement i la construction de cette
sacristie qu'est destin6 le legs du chanoine Jean de
Haensanck (t 1349) t35 pour la conservation des reliques
et des ornements de l'6glise : elle devait €tre 6difi6e uu 

"6t6nord (en r6alit6 c'est le nord-est), vers le palais. Or cette
sacristie est la seule existant aux xlve, xv€ et xvle sidcles.
Au xvlr'sidcle, on en ajoute une pour les chapelains
(G du plan de Carront).

Orient6e vers I'est, nord-est, elle 6tait peu ensoleill6e,
enserr6e entre deux ailes du cloitre oriental et blottie
contre le sanctuaire de l'6glise qui assombrissait sa face
ouest. En 1566, le chapitre ordonna de poser des
barreaux aux fenOtres et de deplacer les chapes pendant
I'hiver pour 6viter l'humidit6 136.

En 1688, le sculpteur Jean-Arnold Hontoir fournit des
ouvrages de sculpture pour le chapitre et l,ann6e suivante.
des chapiteaux de colonnes pour la sacristie des
chanoines,-respectivement pour les sommes de 60 et
34 florins 137.

Elle fut reconstruite avec le chapitre aprds 175 l, nous
venons de le dire. Quelques ann6es plus tard, Carront
dressa le plan des deux salles lors du procds entre
Cl6ment de Saxe et Charles d'Oultremontl38 (fig. 7).

t" c.E.s.L., IV. 60g.r28 Dr Rau, Documents pour servir d l,histoire des troubles,
p . 4 1 2 .

t .2e  A.H.E.8 . ,6  (1969) .  p .  t5 .'" De Reu. opus citatum, p. 724.
^' ' '  q4._{4.,5 (19t3),293 et [p. L. oeseuuBnyl,Les D6lices... ,

t .2 , -p .  XXIV.
,,, pOrceler. I.es architectes.... p. 23.

^^ 1" 4.E.!_._ Cathidrale, conclusions capitulaires, I 16, acte du
22 j.anvier 1751. Communication de M'" Colman-Liioist.134 c.E.s.L.. lv. 225.
, 

t" C.E.SL., lV, 147 et 163, a sacristiam construere teneatur D,
dans un acte de 1352.t .3 -6-A.H.E.B. .7  ( tg7o) .  6  e t  7 .

"'J. YERNAUX, Hontoire. op. ctt.. p. 727.tr8 B.sRL.v.L., 5 (1956-1!i60), p. '138.

4. Le cloitre oriental (13 du plan de Carront)
Il rdgne d ce sujet une certaine confusion. pr6cisons

d'abord les termes.

Le cloife < claustrum > est d'abord un ensemble de 3
ou 4 portiques appeles galeries, entourant un pr6au ou
jardin et reliant des locaux n6cessaires i l,habitation
commune de chanoines ou de moines qui veulent vivre en
99T-un en se s6parant du monde. Il donne accds d
l'6glise, au chapitre, au dortoir, au r6fectoire, etc, et n,est
pas accessible au public.

Par extension, ce terme d6signe I'ensemble des
constructions ori ils viven! d'ot les expressions telles que
< se retirer dans un cloitre r.

Par extension encore, on appelle claustra ou les
cloitres, non seulement ces constructions mais aussi la
p!1ce autour de laquelle ou au milieu de laquelle ils sont
6difi6s. Ce terme a plut6t un sens juridique. Ainsi le
ry6y6t du chapite exerce la juridiction p6nale sur les
cloitres; un jeune chanoine est tenu d lcger dans les
cloitres. I es places li6geoises de Saint-BarthElemy, Saint_
Jean, Saint-Paul en sont de beaux exemples.

Un parvis Qtaradisum) est au contraire une place
publique situ6e i l'entr6e d'une 6glise : d I'origine, il6tait
entour6 de portiques, c'est-i-dire de galeries qui protdgent
des intemp6ries mais qui ne donnent pas icCds d-des
locaux particuliers. Des processions s'y d6roulaient aussi
auxquelles le public pouvait participer ce qui, normale_
ment, 6tait interdit dans le cloitre.

Saint-Lambert avait, i I'ouest, un cloitre r6serv6 aux
chanoines, du temps ori ils vivaient en commun, et, d l,est,
un paradis.

Depuis la cessation de la vie commune par les
chanoines s6culiers, le cloitre ne fut plus r6serv6 au
clerg6: il devint public et la distinction entre cloitre et
parvis disparut. C'est pourquoi dans la charte de l374,le
chapitre d6signe cette construction par les mots :
paradisium sive claustrum r3e.

Lr renvls, IARADIS ou cLotrRE oRIENTAL
On sait que le concile d'Aix, en 8 16, imposa d tous les

chanoines de vivre en commun selon les normes d'une
rdglerao. On conserve aujourd,hui encore sept manuscrits
m6di6vaux de cette rdgle, pour le seul dioclse de Lidge,
qui prouvent qu'elle y fut bel et bien en usage; un d,eux
provient de la cathedrale. Ce ne sont pas des manuscrits
de bibliothdques mais des livres qu'on lisait au chcur, d
primes pr6cis6ment au moment oi les chanoines
6coutaient leur rdgle et ori les moines lisaient la rdgle
b6n6dictine. Cette vie commune exige des lieux
communs, r6fectoire, cuisine, dortoir, etc., group6s
autour d'un cloitre. C'est pourquoi toutes les catli6drales

t3e c.E.s.L., t. 6, p. 369.r40 Dloi le nom de'monastertum donn6 dla cath6drale par les histo-
riens du x" au xtr" sidcles avec le terme domus.Les cath6drales de B6le,
Constance, Strasbourg portent encore aujourd'hui le nom de Miinstei
ainsi que les anciennes coll6giales de Berne, des deux Fribourg,
d'Ulm, etc. Le Neufmoustier de Huy implique un vieux moustier, ia
coll6giale. Westminster est cit6 par opposition i un Eastminster, la
cath6drale SainfPaul. Le latin domus, muson de l'6v€que est d l,ori_
gine dt duomo italien et dt Dom allemand.
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Frc. 8.
Ruines de la cathidrale vues de I'extrimiti orientale de la place du March6, en I'an VI (1797-1798).
Lavis rehaussri d'aquarelle rose sur les tours rde sablet signd en bas d droite, <J. Dreppe de Lidgen. Encadri : environ 37X47 cm.
LiAge, Musie de la Vie wallonne. GG 3 A270.202.
L'existence de ce dessin, connu par des copies, m'a 6ti rivdl6e par M. Jean-Luc Graulich, auteur d'une dtude sur Joseph Dreppe.
Avec l'aimable autorisation du Musie de la Vie wallonne.

anciennes et les grandes coll6giales ont, ou ont eu, un
cloitre qui donnait accds d ces locau(. A Saint-Lambert,
ils ont d0 se trouver ir I'occident dds le d6but du x' sidcle,
car on d6signe ces lieux par le nom de < vieux chapitre > dr
la fin du Moyen Age : il est trds rare que I'on d6place ces
locaux car cela obligeait d disposer d'un terrain et d de
fortes depenses de reconstruction. Il en est de m€me dans
les monastdres de religieux : ce n'est qu'aux temps
baroques que I'on se livra d des r66difications int6grales
des monastdres, sur des plans nouveaux, faisant table
rase du pass6. Par contre, dans les 6glises s6culidres,
comme la vie commune des chanoines 6tait tomb6e en
d6su6tude, on conserva ces lieux en les adaptant, tant bien
que mal, aux nouvelles exigences mais on n'entreprit pas
de reconstructions int6grales. Ces lieux sont connus ir
Saint-Lambert par le < Liber officiorum D du xlf sidcle et
par le plan de Carront, de nombreux textes d'archives y
faisant allusion pour la hn du Moyen Age.

Ils occupaient la m€me place d Cologne, l'6glise m6tro-
politaine de Lidge, mais ces deux cath6drales poss6daient,
i l'orient, un parvis qui va nous retenir quelque peu.

Le parvis se trouve, ou se trouvait, i I'ouest des cath6-
drales de Salerne, Mayence, Strasbourg et Novara, des
coll6giales Notre-Dame d'Aix, d'Essen et de Saint-
Ambroise de Milan, des abbayes b6n6dictines de Saint-
Gall (plan du Ix' sidcle, non r6alis6). Heiligenberg,
Lorsch, Mittelzell d la Reichenau, Saint-Riquier, Cuxa,
Corvey, Maria Laach, Monte-Cassino, et Cluny II. Ces
eglises poss6daient toutes un cloitre plac6 au sud ou au
nord, sauf Strasbourg, Novara et Heiligenberg ori il se
trouve d l'est.

Dans d'autres cas. c'est le contraire : le cloitre est d
I'ouest et le paradis, d l'est : Cologne, Fulda, Rome,
Saint-Pierre et Quatre-Couronn6s, Nivelles; c'est ir ce
dernier type qu'appartient Saint-Lambert.

A Essen, Novara et Cuxa, le paradis est situ6 entre la
grande 6glise et une petite d6diee d saint Jean. A Cologne
et Mayence, un paradis situe d l'est de la cath6drale
r6unissait celle-ci d une 6glise Sainte-Marie.

Je me demande si on ne voyait pas la m€me chose ir
Liege : la petite eglise ayant 6t6 d6diee d saint Michel dont

' i
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Frc.  9.
Plan de Ia partie sud est de la cathidrale, du clottre est et du chapitre ainsi que des maisons de la rue de la tour, adossdes au clottre, et de la
partie ouest de I'H6tel de Ville, dessini en /810 en vue de priciser les dimolitions privues par I'administration de la Ville de Liige.
Plan au lavis : 33X23 cm. LiAge, archives de la Ville. L'existence de ce plan m'a dtd rivdlie par M. Jamar, vers 1960.
L'est est situi au-dessus du plan qu'il est aisi de comparer au plan gindral de Carront qu'il conJirme sauf pour certains ddtails, tels que les
contreforts du ddambulatoire omis par Carront.
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Frc. lO.
plan dressi en 1839 Jixant I'alignement ABC des maisons d ddiJier sur la partie orientale de Ia cathidrale dont Ie cloitre dessind en hachurd

comme le mur est de la grande tour.
Ville de Liige. Semice de I'urbanisme.
Ptan publii par I. PHILIzzE V anEyck et la gendse mosane de la peinture des anciens Pays-Bas,p . 1 1 2, Liige, 1 960.
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Frc .  I  l .
Gravure de Jean-Baptiste Jobard, parue en 1829 oi I'on voit, d I'extrime droile, le mur est de l'aile orientale du cloirre est, arec son Dortail
accoli d Ia maison dite du Ditroit, I'annde de leur destuction. A gauche, le Perron et I'h6tet de ville.

le culte s'est continu6 plus ou moins e cet endroitjusqu'au
xve sidcle, dans une maison, comme I'ont 6tabli Lahave.
Gobert et Jean Lejeune.

Les reconstitutions de l'6glise notg6rienne de Saint-
Lambert r6alis6es en maquette par C. Bourgault et en
dessin par Luc G6nicot montrent le cloitre et ses annexes,
l'6glise et enfin le parvis : cela me parait conforme d la
plus haute vraisemblance.

La plus ancienne mention du parvis date, d mon avis,
du troisidme quart du xre sidcle dans la Vita Notgei lcrite
a cette 6poque, c'est-ir-dire d un moment ori il existait. On
y raconte que Notger d6molit la cath6drale, la r66difie et
r6utilise les colonnes avec leurs bases et chapiteaux (souli-
gnons la pr6cision de I'auteur) c ante faciem templi
modernioris in porticu que ducit infontm venaliumtrar.
Quel est ce porticus et ori est-il ? Quel est ce march6 ?

Un porticus c'est un portique, ce n'est pas un portail.
D'ailleurs du temps de Notger on ne construisait pas des
portails cantonn6s de colonnes supportant les archi-
voltes : les colonnes de l'ancienne 6glise eussent d'ailleurs
ete trop hautes et trop nombreuses. C'est donc un
portique qui conduit ir un march6. On a h6sit6 entre le
Vieux march6 situ6 entre Saint-Lambert et le palais et le
Grand marchg la place actuelle de ce nom. Je ferai
remarquer qu'entre le palais et la cath6drale, il y a peu de
place pour un portique et un march6 tandis que de I'autre

tat G. Kunru, Notger de Liige, t. 2, p. ll.

c6te. a I 'est. i l  y a un grand terrain ou le plan de Carront
dispose pr6cis6ment le cloitre qui a succ6d6 au portique.
Dans ce cas le portique serait d I'est comme d Cologne et
Mayence : dans I'autre, il serait au nord, vers le palais, lir
oi il n'y en a jamais. De plus, le texte dit r ante faciem
templi r, oir il y avait vers le grand march6, une fagade
< facids a tandis que vers le palais s'6tendait le flanc de
l'6glise : il aurait dit ad latus templi selon la terminologie
tedievale ou ad plaqatn templi.

A I'extr6mit6 orientale du parvis se trouvait, du moins
aux temps gothiques, un grand portail gothique tardif
connu par des comptes utilis6s et cit6s par Poncelet 142 et
visible sur des vues prises de la place du March6 aux
xvure et xrx" sieclestn, (f ig. S d I l).

Le parvis est cit6 en I 189 laa: i cette dpoque le coste le
louait d des marchands qui y 6tablissaient des echoppes :
quoi de plus facile sous le toit et contre le mur duportique
que d'6taler des marchandises devant les fiddles qui
entraient ou sortaient de l'6glise vers le march6. Le coste
6tait par ailleurs tenu ir l'entretien de l'6glise et des
cloches, entre autres, mais aussi < i couvrir et entretenir le
parvis qui est vers le march6 D, comme le dit un accord de
1342:- il pourra assigner les 6choppes et les louer d son

to'E. Poxcelrr, Les architectes,pp.23 et 30, le date de vers 1460
ainsi-que les 2 autres. Ils furent peints vers 1506.'"'Publi6es entre autres par Joseph PHLrppE et Jean LEJEUNE,
p.146. Cet auteur affrrme cependant d la page 143 que <jamais la
cath6drale n'eut de portail plac6 dans I'axe de la nef, en direction du
march6 oriental r ! II le reproduit trois pages plus loin.ton c.E.sJ-.. L 114.
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profit. puisque il doit couvrir le parvis c'est qu'il y a un contemporains, ceux de Saint-Paul i Lidge et de Saint-

ioit, et un toit sur un ou des portiques oi s'abritaient les Servais d Maastricht'

marchands la5.

Mais il est un acte encore plus explicite, ant6rieur it
Van Eyck : c'est celui du l0 aott 1374t46 dont nous
avons parl6 ir I'occasion du projet d'agrandissement de
l'6glise vers le sanctuaire. Le chapitre rdgle les conditions
de location de la maison de la Grotte, maison adoss6e au
c6t6 sud, au mur sud precisement du parvis. Il sera
interdit au locataire de percer une porte au portique <t a
parte panisii seu claustri )., pour avoir accds vers l'6glise
et de creuser de nouvelles fen6tres du c6t6 du jardin
(pratelli) derridre le chcur, sans les munir de grilles de
fer rot. Donc il y avait un cloitre avec un jardin au centre,
comme partout et de peur du vol, des fen€tres grillag6es.
Nous sommes loin de I'esplanade de l'6glise de Van
Eyck ! Cependant, les marchands semblent continuer d y
6tablir des 6choppes.

Ce portique roman ou cloitre, s'il existait encore, fut
reconstruit au milieu du xf sidcle comme le prouvent des
achats de pierre, des paiements divers 1aB entre autres it
des sculpteurs pour une < Visitation >, des anges, etc. Je
crois inutile de r6p6ter ce qu'on a 6crit ir ce sujet. En 1602,
le chapitre mit hn au bail accord6 aux marchands et flrt
blanchir le cloitre rae. Il semble que les 6choppes disparu-
rent d6firnitivement mais ir ce moment ou plus tard, on
sacrifia le portail central du mur et de ce cloitre et on
adossa d cette muraille des maisons sans 6tage plac6es sur
les degr6s de Saint-Lambert. Cit6es comme < bouticles >
en 1686 r50, elles apparaissent sur les vues prises de la
place du march6, furent c6d6es au xl:<e sidcle d la cath6-
drale Saint-Paul qui les vendit pour 6tre abattues en
m6me temps que les trois portails gothiques dont certains
d6bris, de belle qualit6 6choudrent dans des mus6es de
Lidge rsl.

Notons qu'en 1? I I le chapitre avait approuv6 un plan
de r6paration de ce cloitre et qu'it la hn du sidcle, l'archi-
tecte Lepafve avait dress6 un beau plan avec 6l6vation
visant ir remplacer le cloitre gothique par un portique de
style n6oclassique d trois ailes. Ces plans seraient
conserv6s au Val-Dieu, l6gu6s par le chanoine
Henrotte 152.

Du point de vue stylistique, ce cloitre, reedifie au

xve sidcle, devait probablement ressembler d ses deux

tn5 C.E.S L.,yl,326-327 . Ce texte est cit6 par Jean-Lejeune. page
145 en note mais non utilis6 puisque selon lui, il n'y a qu'une place vide
sans oortio ue : cependant il fait 6tat de I'acte de I 23 7 qui traite du mur
6tabli sur ies deei6s de Saint-Lambert entre le parvis et la place du
march6 selon lui-, quoique ce mur n'apparaisse pas sur Van Eyck'

t46 C.E.SL., VI, 369, cit6 en note 45, page 145 par Jean Lejeune
mais non utilis6.

tnt GoBERT, II, 538, note 2.
ta* PoNcELEt, Les Architectes, p. 23, Gobert' lll' 466' Lejeune,

p. 145, qui y voit une construction et non une reconstruction comme
i'avaienfdii Yernaux, Gobert, Poncelet et autres'.. avec raison selon
moi.

'4e A.H.8.8.,8 (1871)'  42.
tso A.H.8.8.,26 (1896), 475.
r5r P. Dn Hurcrs, op. ci t . ,p.70, Bial,  1 (1852)'  114; Bial '  3 (1857)

suppl6ment; Catal. musie provincial, sd,, n" 24 et Catal, musie
prbitnc ial, I 864. no 22. M. For,erx, Liige pittores que, p. | 5-9' Lidge,
1842. Photos dans PHrI-nee, pp' 159, 160' 161et2l2. A.E.L,ConcL
caoit.  66. f  186 (note de M" Colman).--''['PutLtppn, 

p. 255, I photo collections artistiques. Universit6 de
Liege.

5. La petite chapelle pris de la chambre du luminaire
(6 du plan de Carront)

Appelee ( parva capella prope cameram luminarii >

au xwe sidcle rs3 et par les pouillds du xle sidcle puis
(parvus chorus prope cameram ad luminas>, plus tard,

chapelle Saint-Materne ou Saint-Boniface.

A I'origine, on y trouvait deux fondations, celles de :

lo Saints-Jean Baptiste et Remi.
2o Saint-Materne, ( s6ant delez le muchiet cruche-

filh,, tsa, ainsi appel6e pour la distinguer des autres

fondations d6di6es d ce saint. Plus tard, les pouill6s

citent une troisidme chapellenie : Saint-Sauveur' ou

Saints-R6dempteur, Marie et Boniface, fond6e

semble-t-il pai Guilluume de Bierset, en 1435 r55.

Le < muchiet crucifilh >, expression wallonne pour

d6signer un crucifix habill6, peut 6tre' th6oriquement, soit

un Crucifix v6tu de tissus comme en Espagne, soit un

crucifix taille dans le bois ou dans la pierre, rev€tu d'une

tunique, comme ceux de Lucca ou de Tancr6mont par

exemple : cette seconde hypothdse seule peut €tre retenue

parce qu'il est cit6 comme tel, bien avant la mode

.rpug.tol", pr6cis6ment au xlv" sidcle 156. Ce n'est pas le

lieu de disputer s'il a 6t6 d6truit ou si c'est celui qui-est

conserv6 ir Haccourt ni s'il 6tait en bois ou en fer r57.

Philippe de Hurges, qui visita Lidge en 1615, s'6tonna

de l'habitude, prise dans nos contr6es, d'habiller les

statues et m6me les crucifx r5E mais le < crucifx des

miracles > ou < crucifx habill6 > 6tait habill6 au xrv' sidcle

d6ji. De plus, le christ 6tait crucifi6 par 4 clous t"; c"

d6tail d lui seul prouve qu'il datait de l'6poque romane'

comme celui de Tancr6mont. Celui de Haccourt est
gothique, nu, et attach6 Par 3 clous'

Une < image > de saint Boniface, le martyr de Fulda,

fondateur de f6vecne de Mayence, y est cit6e en 1414 160.

En 1656, les h6ritiers d'Arnold de Bocholtz deman-

ddrent au chapitre l'autorisation de placer une nouvelle

verridre et un nouveau retable 16r; cela parait corres-
pondre aux dires de Hamal qui y voyait une Nativitd de

iacqu"s Jordaens, enlev6e pour Paris et' dans la fen6tre

tt3 C.E.S.L' lv, 362, acte de 1362. Van den Steen d6crit cette
chaoelle. o. 64.

hn C.E.S.L., lv, 362 pour 1362 et v 4, acte de 1392.
r55 Pouil l6s, '234 et?33, n'  29; poui l l6.de,l600 environ,no' 5^ I7;

ooui i ld Laneius, f .284 et 285:-poui l l6s f in xvt l"sidcle'  p'91 et
i<vrrf siecle, A II | 2 et 14' no' 50 a 52.

"6 C.E.S.L., V, 4 et Liber olliciorum ecclesie Leodiensis du
xIv" sidcle publi6 dans B.C'R.II., 5' VI (1896)' 493. Le liber offrciorum
le cite < a-pud portam ubi exitur ad forum ad aquilonarem (sic)
partem D : i'est bien la chapelle dont on traite ici. .- tstScHooLltEEsrERs dans Leodium, 13 (1914), 61-64. DARIs'

Notices..., I, 309, Gonrnr, III, 48 l. Carront place ce crucifix au no 20

dans une des chapelles du bas-c6t6 nord : il confond car il contgedit les
autres auteurs, m6me Hamal son contemporain.

trt GosERr. II. 5 17.
tse u Itin6raire de Belgique de Dubuisson-Aubenay (1623-1628), in

R.BA.HA., 16 (1946), 2i5, qui a vu ( en ung recoing de la crois6e
d;entrunt au c6ti droii du chceur, un m6diocre crucifix de bois, trds
ancien, d 4 clouds >. Il en cite deux autres, un i Aix et un d Huy'

160 GosERr. I I I .  461.
'ut A.H.E.B., l3 (1876), 299.
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au-dessus de I'autel, une Sainte Famillepeintepar Renier
Flemale pdre 162. Ce tableau r< dans la chapelle du crucifx
des miracles D est cit6 parmi ceux qui furent enlev6s en
l':-94161. Hinnisdael l'a vu, lui aussi t6a, encadr6 par le
nouvel autel en bois, offert par les h6ritiers Bocholtz.

Des tombes ou c6notaphes se trouvaient ici 165 : aucun
n'est ant6rieur i 1600.

Le plus int6ressant est celui de Jean-Ernest. baron de
Surlet, archidiacre d'Ardennes, le m6cdne bien connu qui
rappelle qu'il restaura et d6cora en 1682 ce crucifx, objet
d'une trds < ancienne d6votion >.

De Vaulx ajoute que cette plaque ou m6morial 6tait
< sub imagine crucifxi lignei > 166.

6. Chapelle Notre-Dame de Liesse
(38 du plan de Carront)

Cette chapelle parait avoir 6t6 6difi6e en m6me temps
que la grande tour, ir I'extrdme frn du xrv" et au premier
tiers du xv" sidcle.

Elle porte le nom d'une madone des environs de Laon
qui etait alors l'objet de p6lerinages et dont le culte semble
remonter au d6but du xrve sidcle.

Tous les auteurs anciens 167 lui donnent ce vocable sauf
le plan de M. Jarbinet qui, au num6ro I l,l'appelle Notre-
Dame de Bon Secours; il est suivi en cela par Van den
Steen 168 qui s'est imagin6, et il est le seul, que la chapelle
Notre-Dame de Liesse 6tait la quatridme du c6t6 sud r6e.

Il est possible que cette statue, peut-€tre conserv6e de
nos jours au Mus6e d'Art religieux et d'Art mosan de
Lidge r70, ait 6t6 v6n6r6e sous ce vocable. Cette statue du
xvr'sidcle ne rappelle pas cependant celle de Liesse
br0l6e d la r6volution frangaise et connue par des dessins
assez grossiers,

Ce culte semble avoir 6t6 introduit i Lidge par le doyen
G6rard Rondelli (f 1439) ttt qui, vers 1435 a fond6 un
autel en son honneur, avec un b6nefice. En bon connais-
seur, de par sa profession, des probldmes de l'6glise, c'est-
d-dire du personnel assurant le chant de l'oflice, il avait
r6serv6 cette chapellenie aux enfants de chaur et aux
servants du grand autel r72.

162 H.rMrL. op. ci t . ,  p. 216.
'" PIor. op. cit., p. 498.
' .u-q.T.4, pp. 36-37. repris par de Theux, I I I ,  pp. 154 et l?2.'o- HTNNTSDAEL, IV, 36 et 37,322; VI, 77, Gnusprs, pp. 48-49;

oe Vaurx, p. 10, Jos. Vlx orN Benc, ds Ms 1643,pp. 44j, 449, 453
et 45'7.

'66 DE Vlulx, p. 9 et Gxusrls, p. 80.167 Dont H^lrr.rlu o. 208.
tu 'Po.  l02-104.
tue Pp. 80-84.
r?o Pmrrnrn, p. 190.
ttt ScnooLrunrsrBns dans Leodium, lS (1922),4-6. La statue

(Noinventaire 163) a 6te offerte au mus6e par la famille Velu, vers
| 880. Expos6e en l905 (n 1383) elle est reproduite dans M. Devrcxr,
La sculpture mosane, no I 54 et dans le tome I, pl. 1 5, des albums de
photos que Terme publia lors de l'exposition de 1905. - L. Dusors,
< Rapport sur le mus6e dioc6sain >, dans Confirences de la sociiti
d'art et d'histoire du diocise de Liige, t.5 (1892),40-41. A Liesse,
Jesu_s^ est debout sur les genoux de sa mdre. les bras en croix,

" 'HrxxrsoesI-.  I I .  p. 1070.

Les pouill6s font mention de deux autres b6n6fices
affect6s d cette chapelle, ceux de Saint-Thomas et Sainte-
Gertrude tT3. Ce sont de trds vieilles fondations trans-
f6r6es d cette chapelle lors de sa construction.

Il est probable qu'elles 6taient situ6es d un emplace-
ment assez proche de la chapelle Notre-Dame de Liesse
qui, peut-6tre, a pris leur place.

En effet, l'autel Saint-Thomas est d6jp cit6 en lll7 t1a;

d cette 6poque, il 6tait situ6 ( dans la crypte de Saint-
Th6odard D : une messe y 6tait fond6e ainsi qu'un
luminaire qui devait briller toutes les nuits devant I'autel.
Comme la crypte occidentale abritait les restes de saint
Lambert, je suppose que l'autre (car il n'y en ajamais plus
de deux) est l'orientale et que les reliques de saint
Th6odart y etaient conserv6es; lorsqu'on sacrifia cette
crypte, on transf6ra, je suppose, I'autel Saint-Thomas aux
environs imm6diats et plus tard, i Notre-Dame de Liesse,
toute proche.

L'autre b6n6fice est celui de sainte Gertrude. abbesse
de Nivelles, mentionn6 ir deux reprises dans la Vita
Frederici du d6but du xrr" sidcle, une fois par Gilles
d'Orval au sidcle suivant r75, €r1 1314176 par le Liber
fficiorum qui rappelle qu'une lampe doit briller la nuit i
sa proximit6 r77 et en 1362178. G6rard Rondelli aurait
augment6 la fondation r?e.

Selon Hamal r80, Fisen, en 1689, peignit un Couron-
nement de la Vierge, pour d6corer cette chapelle : le
peintre lui m€me en est t6moin comme le prouve son
registre de comptes 181.

On conserve les textes des 6pitaphes de trois chanoines
seulement inhum6s en ce lieu : Philippe van der Meeren
(1584), l'inquisiteur Antoine Gh6nard, vice-doyen, et le
vicaire ggn6ral Jean de Chokier (t 164l) qui y fonda une
messe t82.

7. Les deux chapelles sur les portes du cloitre oriental
Deux autels et leurs quatre fondations n'ont gudre

retenu I'attention des chercheurs. Ils 6taient situ6s dans
deux petites chapelles construites au-dessus des portes du
cloitre oriental, i l'endroit ori il joint l'6glise.

Les pouill6s sont clairs; du xf au xvrne sidcles, ils sont
unanimes.

Du c6t6 sud, deux b6n6fices :
Saint-Georges et Sainte-Aldegonde r in parva capella

supra ostium et supra viam sub qua et per quam itur de
ecclesia versus forum r, plus tard appel6s < sur la porte du
cloitre >.

tt3 Poui[6s de 1600 environ, no" 5-7, LANGrus, p. Zg3,
Scnoor,rvrcEsrBns, p. 87. A.EV. Lg AII l2 et AII 13, p. 6 et I", 6 e g:

"o c.E.s.L.I. 54.
't5 KuRrH. Notger de Lidge, Il. 36.
"" E. Porrrcnr_er, Le livre desJiefs d'Adolphe de la Marck,p. 142.ttt 6p. sit., o. 493.t" i.E.s.L.. rv. 362.'. 'e A.H.E.B.,6, 1869, p.214, acte du 12 janvier 14g9.tBo Op. cit.. p. 2O8.
tt tPubli6 par J. Hrlrrc in B.S.A.H.D.L., I  (1881), 33.t82 HrNNlsoarr. IV, 135 ; V, 41 et II, 1096, Gnusir.s, pp. 64-66,

Arnv, Zes hommes illustres, edit6 par Helbig et Bormans, Lidge,
1867, pp. 38 et I l4; DE THEUx, lII,248;J. v,c.N orx Brno dans Ms
1643, pp.44l, 454 et 1665, F 8 v' .
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Du c6t6 nord, deux aussi :
Sainte-Agnds, fond6 par les deux frdres Jean et Gdrard

de Peis. vers 1260, et Saint-Michel r in parva capella
supra ostium pamisii in qua cantatur gloria laus et honor
in die Palmarum t paroles qui se chantaient au retour de
la procession le dimanche des rameaux ou < dans la
chapelle au-dessus de la porte qui est du c6t6 du
march6 o 183,

Tous les pouil16s citent ces autels.

Cet autel Saint-Michel ne doit pas €tre confondu avec
celui des Saints-Michel, Martial et Nicolas' fond6 en 1367
par Walther de Hemptines, d6c6d6 en 1386, dans la
chapelle accol6e au nord du croisillon nord, dite chapelle
du sacraire 184.

Serait-ce l'autel qui aurait 6t6 chargE depuis 1235 des
fondations de celui de l'6glise Saint-Michel-in-foro ? Je ne
le pense pas. Si l'6glise fut d6saffect6e alors, le titre de cur6
subsista jusqu'au xv'sidcle et j'ai peine i admettre que
cet autel, place dans une petite chapelle au-dessus de la
porte du cloitre, donc i l'6tage, ait pu convenir pour des
oflices paroissiaux.

Le probldme des chapelles ou autels situ6s i 1'6tage est
vaste, trop pour faire I'objet d'une monograp.hie
complete. i'oui tt diocdse de Lidge, il a 6t6 rappel6 rE5.

Elles sont nombreuses les grandes 6glises dont le
chevet 6tait jadis cantonn6 de tours, ouvertes par de
larges baies vers le sanctuaire et vers le transept, qui
abritaient, au premier 6tage, un autel. On cite souvent les
cath6drales de Metz, Toul, Verdun, de la province de
Trdves, la collegiale Sainte-Marie de Chilons-sur-Marne,
les cath6drales de Bile et de Lausanne rE6.

Quant d moi, je suis convaincu que ces autels situ6s au
premier 6tage d,c6t6 du sanctuaire sont des souvenirs du
pass6 : ou bien ils existaient i l'6poque romane dans des
tours conserv6es lors de la reconstruction du xvt sidcle ou
bien, d ce moment, on a 6diFr6 un 6tage pr6t dles h6berger.
Ce serait une preuve de plus du conservatisme de Saint-
Lambert ir l'6poque oi Lidge basculait, non pas politique-
ment, mais au point de vue culturel, de I'Empire, mal
d6fendu par I'empereur Fr6d6ric II, trop italien, trop
int6ress6 pu. son ioyaume de Sicile, et le laissant s'int6-

tt3 Ce fait est confirm6 par le c6r6monial de la cath6drale, des
environs de 1500 (A.Ev., Lidge, A'I.1., f.5 vo). Les chantres r6pon-
daient, du haut de cette chapelle, au reste du clerg6 group6 dans la nef
devant I'autel Saint-Denis et Ordinarius ecclesie leodiensis, Anvers,
1521, folio GIII. Le m6me usage existait aux cathedrales de Metz et
Verdun. Yoir Bulletin monumental, 96 (193'l)' pp. 450 et 45l.

'8n C.E.S L,, lY, 445 et 464. Le texte en est trds clair : il n'y est pas
question de Saint-Michel-in-foro, ni de repr6sentants d-e la commune,
ou des pauvres. On se demande comment Gobert et Lejeune ont.pu
6tre induits en erreur i ce sujet; il est vrai que le second y avait int6r6t
car cela contribue i affirmeil'existence de cette 69lise Saint-Michel-in-
foro d la fin du xIv' sidcle.- 185 .B.sx.tz.l.. vII (no' 169-170 de 19'lO),410-4'.12 et 8.C.R.M.S.,
18 (1969), 184. Pour le diocdse de Cambrai, il faut mentionner I'autel
situ6 dans la partie est de la tribune nord de la coll6giale de Soignies'
existant encoie en 1983. Il est couvert d'une dalle de pierre dont la
moulure parait dater du xnf sidcle' la masse pouvant remonter au
xn'sidcle ou au siecle pr6c6dent.

186 La cathidrale de Lausanne, Berne, 1975, p. 93, excellente
monographie publi6e par la Societ6 d'histoire de I'art en Suisse, no 3'
De nombieuses similitudes pourraient 6tre 6tablies entre cette 6glise et
celle de Saint-Lambert, contemporaines, de m€me qu'avec celle de
Bile dont on attend la monographie promise par Frangois Maurer'

grer dans l'orbite de la France, ce qui entraina la ruine de
la grande civilisation mosane, romane, au profit de I'art
gothique. Le refus du portail occidental, dans l'axe de
l'6glise, jusqu'en plein xv" sidcle (Saint-Paul et Saint-
Martin) est typique et r6vdle le conservatisme liEgeois.

La mention de 1294 des < pr6tres qui chantent d l'autel
Saint-Michel dans la cath6drale u rE7 concerne plut6t
l'autel Saint-Michel-au-sacraire que Saint-Michel-sur-la-
porte-du-cloitre mais cela n'est pas certain.

En 1616, le nonce de Cologne d6conseilla I'utilisation
de ces autels < parce qu'il ne convient pas qu'un pr€tre

c6l6bre au-dessus d'autres pr6tres c6l6brant eux aussi, et
soit place au-dessus de la Sanctissime Eucharistie > rEE.

Cependant les pouif6s du xvltt'sidcle mentionnent
toujours leur pr6sence.

Van den Steen n'en dit rien parce que le plan de
Carront ne les indique pas.

8. La tour orientale (M.M' N'N' O.O, du plan Carront)

Nous venons de le voir : il est raisonnable de penser
qu'il y avait deux tours ir l'est du transept, abritant des
autels, du moins d la cath6drale notg6rienne et peut-6tre it
l'6glise gothique, du moins au xtrIe sidcle. La cath6drale
de Verdun, assez semblable d celle de Lidge, en a aussi' en
plus des deux tours de fagade occidentales. C'est cela qui

a incit6 l'architecte Bourgault d placer quatre tours d sa
maquette r8e. Le r6cit de l'incendie de I185 dit bien que

deux tours furent atteintes (ambas turres) mais il ne dit
pas oi 6taient situ6es ces deux tours ni que c'6taient les
seules.

Par contre, un autre textejusqu'ici ignor6 vient encore
compliquer les choses. Hinnisdael pr6tend avoir appris de
< vieilles chroniques > qu'en 1246 K les chan-oines entre-
prirent les fondations de la grande tour r reo.

Il ne dit pas plus; il est probable qu'd ses yeux, la chose
est claire : il croit sans doute qu'il s'agit de la grande tour
qu'il connait, lui, au xvII" sidcle;en ce cas, il ferait erreur

car ces deux tours ne sont pas situ6es au mem€ emplace-
ment. Trds proches l'une de I'autre, il y avait cependant
entre elles un terrain qui fut mis en location, en 1416, par

la fabrique d'6glise tet qui jouxtait la rue, le mur du parvis,

c'est-i-dire le mur sud de I'aile sud du cloitre oriental, et
les deux tours : le texte du bail est trds clair.

9. La tr6sorerie
Nombreux sont les textes qui mentionnent la tr6so-

rerie, depuis Jean d'Outremeuse. Jean Lejeune croit la
reconnaitre dans une maison de pierre, d deux 6tages (e
ne puis vraiment pas y voir une tour d'6glise) situ6e au

18? R. HlxrAnr, ( L'hdpital Saint-Michel dit des communs-
pauvres-en-i le ",  p. 172, in 8.1A.L.,90 (1978)'  157-195.

r88 Ces statuts ou decrets sont publi6s par H. Drsserr d4ns
B.C.R.H., 118 (1953), 233-287; ici  p.27r.

18e Ce qui 6tonnait J. Lejeune, p. I 48, qui affrme que les deu:i tours
6taient situ6es ir l'occident.

teo Posuerunt canonici leodienses fundamenta maioris turris
ecclesie SaintLamberti, HrxNIsoleL I, 272.

rer Jean Lejeune, p. 150, note 39, 6dite le texte du bail, ori, chose
amusante, on iite le mur du parvis (le cloitre oriental) que Van Eyck ne
repr6sente pas.
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cdt6 sud de I'actuelle rue de Bex (pp. 149 et 150). S'il
s'agit d'une maison ori un tr6sorier, un receveur, a dtabli
son bureau de recette, je veux bien I'admettre, sous toute
r6serve; si, au contraire, c'est le lieu ori I'on garde le tr6scjr
de l'6glise, je m'y refuse : le tr6sor, d cette 6poque, c'est
avant tout les chartes et autres titres de propri6t6, soit,
mais c'est aussi tout ce qui est en mat6riau pr6cieux, donc
essentiellement des objets servant au culte, et je ne
connais pas d'6glises, fussent-elles cath6drales ori le
sacristain doive traverser la rue pour aller chercher les
calices, les encensoirs, les reliquaires, etc.

Plus tard, la tr6sorerie, au second sens du mot, 6tait
6tablie au rez-de-chauss6e de la grande tour dont les murs
trds 6pais la prot6geaient du vol. Peut-€tre a-t-elle
toujours 6t6 plac6e dans une tour.

Comme ce lieu n'a malheureusement pas 6t6 fouill6, il
sort du cadre de cette 6tude.

Conclusion

Aux termes de cette 6tude, nous avons vu quelles sont
les sources archivistiques i consulter pour r6aliser une
6tude s6rieuse sur la cath6drale; nous avons ensuite pass6
au crible de la critique les travaux que Van den Steen et
Jean Lejeune lui ont consacr6s. Enfin, nous avons 6tudi6
les textes qui 6clairent quelque peu les constructions
bdties jadis sur la partie orientale qui vient d,dtre fouill6e.



Essai de restitution du chaur
oriental de la cath6drale d partir
des sources iconographiques

Joseph DE LA CROIX

Les deux phases de construction
du chcur ottonien

En examinant les plans dress6s par I'Universit6 de
Lidge d I'emplacement du chaur et du transept orientaux
de la cath6drale Saint-Lambert, on est frapp6 par

I'ampleur des substructions d'un transept flanqu6 de trois
absides semi-circulaires et mesurant environ 42\, 14m
soit, en pieds de 28,4 cm, 150 X 50 pieds.

Les murs de fondations ont 2,25 m de largeur soit

8 pieds, saufceux de la grande abside centrale de I 6,50 m

de diamdtre ext6rieur qui ont prds de 3 m soit l0 pieds.

Les deux petites absides plac6es aux extr6mit6s sont

s6par6es de la grande par un espace de 5 m environ au
milieu duquel vient aboutir de chaque c6te un mur de plus

de I m d'6paisseur. Ces fondations sont les supports
int6rieurs de deux couloirs de 4,25 m de large qui devaient
former ir I'origine des alloirs ou halloirs encadrant le

chaur oriental et qui sont de tradition carolingienne.

A remarquer que les fondations des alloirs au c6t6 sud

sont plus larges que celles du c6t6 nord. C'est qu'ici on a
atteint la base des murs - 4,66 m - tandis qu'au sud, il

n'est rest6 que les fondations d - 5,50 m. Les recherches
ex6cut6es vers la place du March6 d environ 28 m du
transept ont d6montr6 que le ressaut des fondations des
alloirs, correspondant ir peu prds au niveau de leur sol
primitif, se situait d - 5 m. On a donc atteint les murs au
nord au-dessus du ressaut et au sud les fondations en

dessous de celui-ci.

En arridre de la grande abside, un 6norme radier a 6t6
jete entre les deux murs int6rieurs des alloirs. Il s'6tend

vers la place du March6 jusqu'ir 16 m du mur int6rieur du

transept et se termine en arc de cercle fort irr6gulier.

On a trouv6, sur cette nouvelle assise du c6t6 du

palais, en dessous du trac6 de la rue Royale et d - 5,80 m

de profondeur, quelques vestiges d'une crypte d n'en pas

douter.

Ces vestiges forment un angle droit dont un c6t6 est
parallele au mur du transept et dont l'autre se dirige vers
l'est sur une longueur de 4 m environ pour se prolonger
par une grande courbe interrompue. Cette disposition se
retrouve parfaitement sym6trique de I'autre c6t6 de I'axe

de I'eglise et ir m€me distance de celui-ci soit 8,50 m. Le
prolongement de ces deux fragments de courbe par un arc

de cercle de 8,50 m de rayon permet de restituer un demi-
cercle parfait.

On remarquera que ces vestiges appartenant d la m€me
construction s'6tendent non seulement sur le grand radier
notg6rien mais aussi sur la grande abside du transept. On
peut conclure que les fondations du transept oriental et de
ses absides appartiennent i une phase ant6rieure.

En reprenant I'examen du plan de la fouille (frg. hors
texte), on remarque dans I'angle droit nord une base de
pilastre en 6querre rest6e en place et de distance en
distance, deux autres bases de pilastre droit. Au c6t6 sud,
si les bases de pilastres ont disparu, un reste de mur
s'6tend vers l'axe de l'6glise sur une longueur de 2,25 m,
pour former ensuite un ressaut de 50 cm de large et de
1,50 m de long.

Peut-on essayer, en partant des donn6es ci-dessus, de
reconstituer l'architecture de cette crypte orientale ?

Celle-ci aurait eu une largeur totale de 17 m pour une
longueur de l5 m compos6e d'une crypte centrale formee
d'un rectangle de 9,50 X 5 m, prolonge sur son grand

c6t6 d'une abside semi-circulaire de 9,50 m de diamdtre.

Cet ensemble est encercle de 3 anneaux compos6s :
l. d'un mur 6pais de 1,50 m perc6 d'ouvertures;
2. d'un couloir de 2,25 m vo0t6 en berceau renforc6 de

distance en distance par des sortes d'arcs doubleaux;

3. d'un mur ext6rieur de 1,50 m (fig. l).

Cette construction de 20 m de large et 18 m de pro-

fondeur s'assied parfaitement sur le radier de fondation.

On a vu ci-dessus que des bases de pilastres 6taient
rest6es en place contre le mur ext6rieur du d6ambulatoire
de la crypte. Les deux bases plates larges de 4 pieds
(1,13 m) sont distantes, l 'une de l 'autre de l0pieds
(2,84 m). Si l'on repdte cette disposition de chaque c6t6 de
la galerie, on la divise en neuftrav6es dont huit sensible-
ment 6gales, la sup6rieure 6tant plus large que les autres.

Il a et6 constat6 lors des fouilles que cette galerie avait
6t6 combl6e d une date ind6termin6e car les pilastres

retrouv6s portaient des traces de magonneries. C'est une
constatation fort importante, on y reviendra dans la suite.

Au nord et au sud du chcur, deux escaliers i vis

construits sur les fondations du transept saillaient dans

celui-ci. Ils sont incontestablement d'origine notg6rienne

et ont 6t6 conserv6s dans la cath6drale gothique jusqu'ir
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Fro. l .
Reconstitution du cheur ottonien et de sa crypte.

sa d6molition cornme en t6moigne un dessin de Dreppe
(fie. 3).

Ils devaient permettre d'acc6der aux 6tages et aux
parties sup6rieures de deux tours carr6es de 6,50 m de
c6t6 flanquant le chaur notg6rien. A chaque extr6mit6 du
transept, deux chapelles rectangulaires plus larges que
profondes faisaient suite aux deux tours. Elles avaient des
chapelles d l'6tage prolongeant probablement celles des
tours. Elles sont encore mentionn€es au xvrr" sidcle, mais
supprim6es par aprds car d'accds trop difficile.

Les alloirs ont 6t6 conserv6s i l'6poque de la
construction de la crypte; on pouvait y acc6der par
des passages sous les tours. En fait, ils ont subsist6
jusqu'ir la fin de l'6difice tout entier. Aux trois quarts
ensevelis par les 6l6vations successives du sol de la
place du March6 et de ses environs, ils sont devenus des
( grottes D comme celle qui servait de salle d la fameuse
maison de la grotte de la rue sous la petite tour.

Lors des fouilles, on d6couvrit, au pied des fondations
du mur longeant la rue de Bex, un passage vers celle-ci ir
I'endroit oi I'on situe la maison de la Grotte.

A Tournai, d la suite des destructions de 1940, on mit
au jour des restes d'un cloitre gothique 6rig6 au-dessus
d'un cloitre roman. Il en a 6t6 de m6me ir Saint-Lambert;
les < nouveaux cloitres > du xv' ont 6t6 batis sur les
alloirs. Ceux-ci sont devenus des caves et pour acc6der au
cloitre, l'on devait monter les degr6s de Saint-Lambert
certainement plus nombreux d I'origine qu'ir la fin du
xvut' sidcle oi, ir cause du reldvement continuel du sol. il
n'y en a plus que quatre.

Le c6t6 sud du transept oriental contre lequel fut plus
tard bitie la grande tour n'a pu 6tre fouill6. euant au c6t6
nord on n'y a rien retrouv6.

Pour s'en faire une id6e, il faudra s'en tenir ir examiner
la pr6cieuse aquarelle des collections universitaires
(f ie.a).
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Frc. 2.
Reconstitution de l'6l6vatbn du cheur ottonien et de sa crypte.

)l**' *"q r,;*xwr ;xit ;t{ i$nw &{6*e ****16*.}.* ra;# .

Frc. 3.
Vue de Ia cathidrale en ruine montrant la tourelle d'escalier dans le
transept nord.
Dessin i  la s6pia - Joseph Dreppe (1737-1810). Verviers, Mus6e
communal. Copyright A.C.L., Bruxelles.

Comme on peut s'en rendre compte celle-ci repr6sente
le c6t6 int6rieur nord de la cath6drale en ruines : les
chapelles lat6rales de la nef, le transept et les d6buts des
murs ext6rieurs du d6ambulatoire gothique.

On a vu que les fondations de ce transept atteignent
2,35 m d'6paisseur soit 8 pieds. Les murs 6lev6s par-

dessus sont 6normes, au moins 6 pieds (1.70 m) car si on
6value d 4 pieds (1,13 m) la largeur des murs gothiques

qui les surmontent dans le prolongement de la face
ext6rieure, il est rest6 assez de place i leur sommet pour y
am6nager une galerie au-dessus d'une frise d6cor6e
d'arcatures en mitre.

Il existe fort peu d'6tudes sur les monuments mosans
d'avant I'an mil sauf dans I'ouvrage publie par Louis
Grodecki de L'institut d'art et d'arch6ologie de Paris paru
en 1958 sous le titre : Au seuil de I'art roman, L'architec-
ture ottonienne.

On y trouve nombre de renseignements pr6cieux sur les
monuments du Saint-Empire datant de cette 6poque et
notamment sur ceux de notre r6gion, dans un chapitre
consacre aux transepts bas, que I'on retrouve dans toutes
les 6glises mosanes du xt" sidcle.

Les plans des 6difices 6rig6s au tx" sidcle dans toutes
les parties de I'Empire pr6sentent une grande similitude
que ce soit d Heiligenberg prds de Heidelberg ou i Herstal
prds de Fulda... et d Lidge od nous trouvons un transept
oriental flanqu6 de trois absides, < celle du milieu plus
grande, et s6par6es nettement entre elles>.

Ce plan fut assez vite d6mod6 car I'auteur 6crit :
< L'abside courte ouvrant directement sur le transept
comme i Strasbourg est un anachronisme 6vident vers
I'an mil, mais aussi bien d Strasbourg qu'en Lorraine
intervient ici la donn6e nouvelle du cheur 6tag6; il
chapelles dans les tribunes sous tours et d tours de
chevet r.

< A Heiligenberg vers 1025, on a agrandi le chaur en le
prolongeant par une trav6e droite et en creusant une
crypte sous son dallage. >

Voilir un programme de travaux semblable i celui qui
aurait pu 6tre r6alis6 i Saint-Lambert dans la deuxidme
phase de construction du chceur oriental.

La partie du transept oriental conserv6 dans la cath6-
drale ne d6passe pas en hauteur le sommet des arcs des
bas-cdt6s de la nef; c'est manifestement un transept bas
comme le seront par la suite ceux de Saint-Denis et de
Saint-Barthelemy pour ne citer que ceux de Lidge.

Quant ri la partie ouest, de mdme structure que celle du
mur nord, elle s'avance vers l'axe de l'6glise jusqu'ir la
tour dite de Babylone, autre reste de la cathedrale de
Notger b6tie en grds houiller jusqu'aux trois quarts de sa
hauteur et rehaussde en calcaire ir l'6poque gothique.

Cette tour prend la place de ce qui aurait d0 €tre la
premidre chapelle de la nef. Elle occupe I'angle form6 par
le mur extErieur notg6rien et le c6te ouest du transept.
C'est une tour d'escalier d'environ 6 m de diamdtre aussi
large que les tourelles de l'6glise Saint-Jean qui condui-
sent aux tribunes.

Dans le plan de Carront et ses d6rives, elle glisse
franchement i I'ext6rieur de I'eglise gothique, en dehors
de I'alignement des chapelles. Bourgault I'ignore dans sa
maquette et les historiens r6cents n'en parlent pas. On
peut se demander quelle 6tait la destination de cette
importante tour d'escalier ? A I'origine, elle n'aurait prati-
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quement servi qu'd fort peu de choses; nejoignant pas la
grande nef notg6rienne, elle aurait simplement permis
d'atteindre les combles du transept bas et ceux de la petite
nef.

Dans les grandes 6glises ottoniennes d'Allemagne, les
tours adjacentes aux bras du transept conduisent ir des
tribunes parfois ir deux 6tages plac6es dans les extr6mit6s
de ceux-ci.

Et si c'6tait ld la fonction premidre de notre tour de
Babylone conduisant ir des tribunes, situ6es, non pas dans
le transept mais au-dessus des bas-c6tes de l'6glise ? On
n'a jamais envisag6 cette possibilit6. D'autant plus qu'elle
avait certainement son pendant au cdt6 sud de la nef ori il
n'y eut, non plus, jamais de chapelles et oi en 1433 on a
d6moli < une vieille tour de Saint-Lambert joindant la tour
neuve D, c'est-d-dire la grande tour pour 6tablir ir sa place
la salle du tr6sor.

Un mur aveugle ferme toute I'arcade devant la tour, i
son sommet une petite baie sous un arc en plein cintre d
6te obtur6e aux trois quarts, i cette hauteur elle aurait pu
donner accds aux toits des tribunes. Dans le bas, au
niveau des d6bris, on remarque un tympan d6coratif
trilob6 qui surmontait la porte d'accds i I'escalier
int6rieur.

Reste d d6terminer de quelle fagon se terminait le
transept aprds la grande arcade. On peut supposer avec
quelque raison qu'une abside semi-circulaire, vo0t6e en
cul-de-four fermait cette immense baie et que ce dispositif
avait sa replique au c6t6 sud ori I'on construisit la grande
tour aux xrve-xve sidcles.

A la droite du < Grand arc >, c'est ainsi qu'on le
d€signait, un mur de 4 m environ prolonge le transept : il
est pldtr6 comme tous les murs de ce c6t6 qui appartien-
nent i l'6poque romane. Il porte d sa partie sup6rieure une
arcade en arc bris6 et dans le bas, au niveau des gravats,
on apergoit le linteau de la porte de la ciergerie.

Vers I'est, deux demi-colonnes, d pans coup6s, d'une
hauteur peu commune, supportent encore des d6parts de
vottes. Elles amorcent deux passages : I'un dans le fond,
vers la chapelle Sainte-Anne, I'autre vers la porte des
nouveaux cloitres. Elles ont d0 6tre am6nag6es aprds la
demolition des chapelles hautes qui se trouvaient d cet
endroit.

De celles-ci on avait certainement vue sur le maitre-
autel par une tribune m6nagee dans le d6ambulatoire et
r6serv6e aux personnages de marque car Charles Quint et
plus tard Marguerite de Valois ont assist6 i la messe de
Saint-Lambert du haut d'une tribune < au-dessus de la
porte des cloitres >.

Le passage am|nag6, i l'6poque gothique dans le haut
du mur nord devait permettre un accds discret d cette
tribune.

En r6sumq le chcur pr6c6dant la reconstruction
gothique aurait compris en sous-ceuvre une crypte de
9,50X 12 m compos6e d'une partie droite pr6c6dant

une abside semi-circulaire et entour6e d'un anneau de
circulation large de 2,25 m.

Le chaur sup6rieur, de m€mes dimensions que la
partie centrale de la crypte avec son sol dominant la nef
de prds de 3 m, mais plus 6troit et moins haut que celle-ci,
aurait eu sa partie droite vo0t6e en berceau et son abside
en cul-de-four.

Deux tours carr6es avec tourell6s d'escaliers lui etaient
accol6es. Elles comprenaient des passages inf6rieurs vers
les alloirs et des chapelles i 6tages prolongees de chaque
c6t6 jusqu'aux limites du transept.

Celui-ci de faible hauteur, perc6 au nord et sans doute
au sud par une immense arcade qui devait €tre ferm6e par
une abside demi-ronde, etait flanqu6 vers I'ouest de deux
importantes tours d'escaliers conduisant ir des tribunes
au-dessus des bas-c6t6s.

Le chaur gothique

Le relev6 photogramm6trique de I'Universit6 nous
donnant les dimensions exactes de ses fondations, on peut
essayer de reconstituer avec quelque vraisemblance le
plan et la structure de ce qui fut le nouveau chceur
gothique.

Carront en 1794 a relev6 le plan du pourtour de la
cath6drale et le profil de sa surface, plan qui prouve
combien le niveau du sol du chcur dominait celui de la
nef d6jd fortement surdlev6 lui-m6me par rapport d la
place Verte (place Foch, Frg. 2).

On peut tenir pour certain que la crypte fut maintenue
dans la nouvelle construction, lui servit d'assise. et lui
imposa sa forme.

La diff6rence de niveau de prds de 3 m entre le chcur et
la nef notgdrienne fut r6duite de l,2O m environ par le
reldvement du sol de la nouvelle nef termin6e avant 1200,
date oi Albert de Cuyck y fut inhum6.

A la fin du xlr' sidcle, des adjonctions aux fondations
du chaur furent 6tablies d l'est de la crypte.

Larges de 3 m environ elles reliaient en arc de cercle les
murs int6rieurs des alloirs et reposaient en partie sur des
pilotis dates par dendrochronologie de I 195. Elles furent
compl6t6es par le comblement des alloirs sur une
longueur de 5 d 7m.

Les fondations ainsi 6tendues en longueur et largeur
permettaient de construire un nouveau chcur de m€me
largeur que la nef soit 12,50 m entour6 d'un d6ambula-
toire fort 6troit.

On avait conserv6 de l'6glise notg6rienne les deux
extr6mit6s nord et sud du transept oriental et si les deux
tours carr6es avaient 6te demolies, les deux tourelles
d'escalier furent maintenues et incorpor6es dans la nou-
velle construction (fig. 5).

Le dessin de Dreppe ne nous apprend rien sur la struc-
ture int6rieure du chceur; il ne restait debout vers 1803
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Frc. 4.
Ruines de l'ancienne cath4drale de Saint-Lambert d LiAge'
(Aquarelles, Lidge, collections artistiques de I'Universit6.)

que quelques puissantes bases d'arc-boutant encore

reli6es entre elles par de fortes arcades et qui avaient

ceintur6 le d6ambulatoire sur I'ext6rieur'

On connait toutefois par un dessin du maitre-autel du

xvnle sidcle la forme des supports de la grande abside :

des colonnes rondes flanqu6es chacune d'une colonnette

vers I'int6rieur (fig. 6). Ce n'est pas la gravure des Dilices

du pays de Lidge qui peut apporter grand-chose ir la

connaissance de I'architecture du chcur ni certains

tableaux le repr6sentant vu de la place du March6.

Et il serait bien difficile d'en 6tablir le plan si nous

n'avions deux documents exceptionnels : deux tableaux

attribu6s aux Van Eyck qui ont fait l'objet de contro-

verses passionn6es.

Plusieurs chercheurs li6geois avaient d6jir reconnu la

cathedrale Saint-Lambert dans < la Vierge dans l'6glise >

du Mus6e de Berlin et dans le paysage urbain de la

< Vierge d'Autun > du Mus6e du Louvre (fig. 8). Jean

Lejeune, en 1956, a publi6 une 6tude trds fouill6e sous le

titre Van Eyck, peinffe de LiAge et de sa cathidrale,mus

il n'a pas connu l'aquarelle (hg. 7) repr6sentant I'int6rieur

du transept oriental qui apporte ir sa thdse un document

de premidre importance, et il a n6glig6 les tourelles

d'escalier du m6me transept (frg. 5)'

Dans le premier tableau, le peintre repr6sente l'int6-

rieur d'une 6glise gothique d'une structure peu commune

avec un chceur sur6lev6, trds petit pour une cath6drale,

trds haut par rapport d la nef et compos6 d'une trav6e

droite et d'une abside d 7 Pans.

L'arc doubleau du chaur se situant juste apres la

premidre trav6e et avant l'abside montre bien qu'il n'y a

qu'une seule trav6e et une abside ir sept pans et non deux

trav6es et une abside d cinq pans comme on le dit

g6n6ralement.

La fen6tre centrale, d trois fenestrages est plus large

que les autres qui la flanquent ir gauche et i droite et qui

n'en ont que deux.

Dans le second tableau < La Vierge d'Autun )) nous

avons la repr6sentation d'un chaur d'6glise ayant les

m6mes caract6ristiques que celles du premier tableau :

une trav6e droite et une abside d sept pans, contrebut6es

par huit arcs-boutants dont six sont visibles. Un d6ambu-

latoire etroit et 6lanc6, cl6ture par des absidioles ir trois

pans, ceinture le chaur.
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Frc. 5.
Hypothise de restitution du cheur gothtque reconstruit apris I'incendie de 1185 sur les fondations de la crypte abandonn1e.

, '-->r1-

Dans I'angle form6 par le mur nord du chaur et le mur
est du transept, deux arcs-boutants ont leurs bases
placdes i angle droit. Elles sont s6par6es par un pan 6troit
perc6 d'une petite fendtre en lancette dont le bec sup6rieur
apparait au niveau du sommet des fen€tres du
d6ambulatoire.

La construction longeant le transept a peu de profon-
deur, le rampant qui la surmonte, et qui soutient I'arc
doubleau du transept, a son point d'appui plus bas que
celui de ses voisins du chcur.

Le point est confirm6 par la vue (frg 4) ori la paroi
int6rieure nord de la chapelle d droite du grand arc
n'atteint qu'environ le tiers de la largeur du transept qui
est de l0 m environ.

Le nouveau chceur i reconstruire au-dessus de la
crypte devait avoir la m€me largeur que la nef soit

12,50 m. L'6tablissement des deux premiers piliers sur les
murs du transept n'offrait pas de diffrcult6s, mais il n'en
6tait pas de mdme des suivants et des colonnes de l,abside
qui venaient se placer au-dessus du vide cr66 par le
deambulatoire de la crypte.

Il etait donc n6cessaire de combler celle-ci ou tout
au moins d'en renforcer certaines parties.

Or, les bases des pilastres retrouv6es en place dans le
d6ambulatoire de la crypte portaient des traces de
magonnerie.

Les fondations 6tant assur6es, il 6tait alors possible de
poser les bases des huit colonnes destin6es ir soutenir le
chevet.

En les plagant d 6gales distances I'une de l'autre d
I'ext6rieur d'un demi-cercle de 6,25 m de rayon, ayant
pour centre celui de I'abside sous-jacente, et pr6cis6ment
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Frc. 6.
Dessin du muf si,icle reprisentant Ie maitre-autel de la cathidrale

Saint-Lambert avec ,lchappdes vers le ddambulatoire qui est cl6turi
par desfenAtes dtroites d deuxfenestrages comme celles des absidioles.

Copyright, Mus6e Curtius, Lidge.

sur le sommet des arcs de renforcement de la galerie

inf6rieure, on obtient une disposition qui donne des

largeurs 6gales aux trois espaces s6parant les trois

colonnes de gauche et de droite en laissant une plus

grande largeur entre les colonnes du chevet comme le

montre l'eglise de Van Eyck ori la fendtre centrale a trois

fenestrages tandis que ses voisines n'en ont eu que deu(.

Les arcs-boutants devaient contrebuter les vo0tes du

chaur; leur emplacement est determin6 par la structure

de celui-ci et se situe dans le prolongement des nervures

venant du centre de l'abside et rayonnant vers les

colonnes.

Leurs bases dispos6es en couronne i la limite des

fondations de I 195 ne pouvaient d6passer le trac6 d'un

demi-cercle de l3 m de rayon. Comme elles Etaient reli6es

entre elles par des arcades, il 6tait logique de cl6turer

celles-ci par des absidioles i trois pans, ce qui permettait

l'occupation entidre de I'espace restreint sur lequel 6tait

bati le chceur.

Derridre l'escalier d vis nord, la base de I'arc-boutant

de peu de port6e qui contrebute l'arc-doubleau du

transept 6tait separee de sa voisine, plac6e ir angle droit

Dar une fendtre en lancette trds 6troite.

Frc. 7.
Jean Van Eyck, La Vierge dans I'Eglise.

Le plan restitu6 en tenant compte des donn6es
certaines que nous poss6dons aujourd'hui correspond
parfaitement d celui de l'6glise des Van Eyck tant pour

I'int6rieur que pour l'ext6rieur.

Le point pr6cis oti l'auteur du tableau s'est plac6 pour

r6aliser son dessin extraordinaire peut se situer au centre

de la grande nef entre les quatridme et cinquidme piliers
( f ie.e) '

De li, il semble que le peintre ait voulu montrer d'un
seul coup plusieurs particularit6s de la cath6drale qu'il
serait bien difficile de retrouver dans un autre monument.

A gauche du pilier central on apergoit un pan oblique
appartenant ir une construction s'avanqant dans le
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Frc.
Jean

8.
Van Eyck, Ditail de la Yierye d'Autun.

transept et qui est un des c6t6s ext6rieurs de I'escalier d vis
repr6sent6 dans le dessin de Dreppe (fig. a). Un rayon de
soleil venant du nord-ouest frappe le pavement et dessine
un arc de cercle sur le mur et le bas de la tourelle. Ce trait
de lumidre passe sous le dessus du grand arc (fig. 4) du
transept nord en 6pousant sa forme.

Cet arc n'6tait mur6 qu'ir mi-hauteur, m€me aprds la
construction au nord du transept de la chapelle du Saint-
Sacrement. Un texte ancien pr6cise qu'un autel d6plac6
dans une des chapelles se trouvait auparavant < contre le
mur sous l 'arc >.

Entre le pan de magonnerie de la tourelle d'escalier et le
mur ouest du transept apparait le montant central d'une
cl6ture en bois qui d6limitait sans doute une chapelle.

A gauche de l'archivolte surmontant le premier pilier
de la nef un trait de clart6 passe par une 6troite fen€tre
situ6e dans le d6ambulatoire derridre la tourelle d'escalier.
Il vient de la lancette bizarrement coinc6e entre les deux
arcs-boutants plac6s d angle droit.

A la droite de ce m€me pilier apparait la partie
sup6rieure I'embrasure de la grande arcade du deambula-
toire reliant les deux premiers arcs-boutants du c6t6 nord,
recevant la lumiere par les fen6tres de la premidre
absidiole nord.

Cette restitution du plan du chcur oriental que nous
proposons ici d titre d'hypothdse de travail permet donc
de construire un chceur d'6glise gothique en tout point
comparable d celui des tableaux de Van Eyck, tant pour
I'ext6rieur que pour I'int6rieur.

sl€;l;rro

Fra. 9.
Schima reconstituant Ie point de vue du tableau de Jean Van Eyck rla Vierge dans l'Eglise>



Du noyau pr6urbain
au centre-ville

Etienne HELIN,
Professeur ir l'Universit6 de Lidse

Un tel titre, le promeneur qui erre aux environs de ce
qui fut la place Saint-Lambert sera tent6 de l'inverser.
N'a-t-il pas sous les yeux I'image du chaos primitif? Le
saccage du centre de Lidge apporte pourtant une seule
consolation, celle d'avoir permis un < grand bond en
avant > des connaissances relatives ir la gendse des plus
anciens 6tablissements install6s sur le delta de la L6gia.

Trois quarts de siecle nous s6parent de la d6couverte
d'un hypocauste gallo-romain, qui relativisait d6jd la
croyance en une fondation ex nihilo de Lidge par saint
Hubert, i I'emplacement de l'oratoire oi saint Lambert
avait 6t6 assassin6. Depuis lors, les arch6ologues en
savent infiniment plus sur les populations ant6rieures aux
Carolingiens. Ils n'en sont que plus nuanc6s dans leurs
explications de la naissance ou de la renaissance des
villes. De nos jours, une d6couverte est f6conde davan-
tage par la gerbe d'hypotheses qu'elle suscite que par
I'unique certitude qui faisait la joie naive des savants
positivistes du sidcle dernier.

Avouons donc d'embl6e la perplexit6 de l'historien.
Pour esquisser n'importe quel substrat du cadre urbain
- forme en plan, voirie, appropriation du sol - il lui faut
un cadastre ou ir d6faut, un plan-terrier. Rien de
semblable n'est disponible d Lidge, avant I 8 10. Les tenta-
tives de situer sur un croquis les maisons en bordure du
March6 (i I'aide d'actes pass6s devant les 6chevins) ont
jusqu'd pr6sent 6chou6. Plus d'un mill6naire s'est 6coul6
entre la ruine des bAtisses exhum6es lors des fouilles
r6centes et le cadastre primitif (1810-1834) r.

A cette distance dans le Temps s'en ajoute une autre,
dans l'Espace. Les chenaux en bois et en dalles exhum6s
en l9?8-1982 sont 5,6 m plus bas que la borne plac6e d
l'entr6e du Palais, soit 2 i 3 m en dessous des caves des
immeubles d6molis rue SaintejUrsule. En raison d'un tel
surhaussement du sol, on doit se demander comment
s'applique la rassurante loi d'inertie du dessin parcellaire.

t H6ldne DaNtnlNe, La cathidrale Saint-Lambert d Liige. Les

fouilles rdcentes, pl. h. t., non pagin6, in-4o, Lidge, 1980. - Marcel

OrrE, <Les fouilles de la place Saint-Lambert d Lidge en 1982u dans

Bult. de ta Socitti Royale le Vieu.x Lidge, t. X, no'221-222, pl. h. t.'

pp. 366-407. Liege, I 983. Nous avons b6n6fici6 de pr6cieux commen-

taires du professeur M. Otte, de M. Patrick Hoffsummer et de

M. Jean-Louis Kupper, auxquels nous exprimons ici notre vive recon-

naissance. Les r6f6rences aux documents cartographiques sont

d6taill6es dans E. Hrln, o Les plans anciens de Lidge ', dans Annuaire

d'histoire liigeoise, t. VI, pp. 5 89, 592, 59'7 ,7 12,7 I 6, Lidge, I 962' Un

suppldment est en pr6paration.

De nos jolrrs en effet, m6me si I'on remplace une maison it
pans de bois par une boutique en b6ton et en verre, on tire
parti des fondations et on doit bien s'ins6rer entre des

voisins. Rien ne prouvc qu'il en va de m€me pour des
bitiments agricoles ou religieux dont les occupants tirent
parti du sol et r6cupdrent les magonneries tout autrement
que des citadins.

A d6faut d'indices directement utilisables en vue de
reconstituer I'affectation du sol au d6part de son decou-
page en parcelles, les fouilles r6centes vont aider I'histo-

rien d 6lucider deux aspects du cadre urbain : la d6limita-
tion des plus anciens domaines et l'orientation du traftc'

L'immunit6 de Saint-Lambert et ses limites

L'immunit6, p agus cleri, d6signe le territoire privilegi6,

en principe r6serv6 aux chanoines, ir leurs supp6ts et

domestiques, qui c6ldbrent le culte dans une eglise cath6-

drale ou collegiale 2. A Liege m6me, comme dans maintes

villes de l'Empire, l'6tendue des < encloitres > ou terri-

toires immunis6s est d'autant mieux connue que, par

d6finition, ils sont ferm6s par des portes, par des chaines,

voire des murailles et que ces d6fenses en miniature ont

laiss6 des traces dans la toponymie' L'6glise et ses

annexes (oratoire r6serv6 aux paroissiens, cloitres,

compteries, greniers) occupent non pas toujours le centre
mais, comme c'est le cas d Saint-Lambert, un cdt6 du
pourtour. Autour d'une place, se regroupent les maisons

des dignitaires du Chapitre, de quelques chanoines et de

leur familia, du moins depuis l'6poque ori ils ont

abandonn6 la vie en commun. Quels que soient les

occupants et la destination de ces h6tels, ceux-ci different

2 En ce qui concerne les immunit6s. le livre de S. Fz. Mur-lrn, Over

claustraliteit. Bijdrage tot de kennis van den grond eigendom in de

middeleeuwsche steden,Ylll 230 p., in 8o, Amsterdam, 1890, n'a pas

6t6 remis d jour. La plupart des sp6cialistes du droit foncier ne raison-

nent gudre i partir des plans anciens tandis que les historiens du

paysage urbain ne s'embarrassent gudre des opinions des canonistes ni

des privildges eccl6siastiques. Les trouvailles r6centes i propos des

territoires claustraux restent donc en ordre disperse. Cf. les cartes

intitul6es Kirchen und selbstandige Kapellen -.in Regensburg et

Birgerstadt und Immunitciten in nachmittelalterlichen Bamberg

illustrant respectivement: Richard SrnosBI-, < Regensburg als

Bischofsstadt in bauhistorischer und topographischer Sicht >, et Isolde

MnrrnsorBn, n Bambergs verfassungstopographische Entwicklung

vom 15. bis 18. Jahrhundert dans Bischofs- und Kathedralstridte des

Mittelalters und der fnihen Neuzeit, hrsg. von Fr. Petri, pp. 60-83
(surtout pp. 64 sv.) et I 52 I 55, in-8o, K<iln, I 976. Plus g6n6ral. le livre

de Hans Pr-lNrtz, Die deutsche Stadt im Mittelalter [...]. pp. 63, 185,

187,  2O5. 208,  239,  Graz-K<i ln,  1954. reste un excel lent  guide.
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Reproduction du plan cadastrql de 1812. Quartier de l'Ouest, troisiime feuille,
A.C.L. ,  Bruxel les,  15,  25,  758.

des maisons bourgeoises serr6es le long des artdres
commergantes : large fagade, plan quadrangulaire,
6curies'et communs 6tal6s sur de spacieuses parcelles.
Bref, ces Hdfe, comme on les appelle en Rh6nanie, font
figure de demeures rurales attard6es en ville. Bien
entendu, les habitants des immunit6s 6chappent d la
juridiction du maire, aux charges militaires et aux imp6ts.
Ils ont leur moulin, leur accds d un d6barcaddre, parfois
leur hospice. A Lidge, les huit territoires immunis6s (sans
compter les immunit6s dites o ferm6es )) que sont abbayes
et couvents) ont joue tout au long de I'Ancien R6gime un
r6le capital qui explique d'abord le peuplement du terri-
toire citadin ensuite le maintien de ses traits les plus
archaiques 3.

Autant les fonctions et les privildges traditionnels des
immunit6s sont bien 6lucid6s, autant I'obscurit6 entoure
leur gendse. Qui etait propri6taire du sol ? Quels furent les
effets juridiques de la donation i l'6glise? L'hypothdse
prend ici le relai de la certitude. Puisque la plus ancienne
immunit6, celle de Saint-Lambert, ne coincide avec aucun
territoire paroissial, on est porte d croire qu'elle serait
ant6rieure d la division de la Cite en paroisses c'est-d-dire
ant6rieure au rxe sidcle. A cette 6poque, il n'y avait i
Liege ni vicus marchand, ni fortification. Les clercs et
l'6v6que qui avaient quitte Maastricht pour c6l6brer le

I Le r6le de la cath6drale dans la gendse du plan de Lidge et la
typologie des territoires immunis6s ont et6 esquiss6s dans E. Her-rN.
Le paysage urbain de Liige a1:ant la rdvolution industrielle,pp.56-58
et 93-98, Lidge, I 963. oi I'on trouvera les r6f6rences aux textes et aux
documents cartographiques. Les origines sont expliqu6es par Edouard
PoNcu-rr, Les domaines urbains de Liige, pp.38-42, Lid,ge, 1947.

;
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culte de saint Lambert au lieu m6me de son martyre
n'ont pu qu'occuper lavilla et ses alentours immediats. Le
territoire qu'ils se sont ainsi r6serv6, la future immunit6 de
Saint-Lambert, 6tait borde d I'Ouest par un bras de la
Meuse longeant la Sauvenidre. Vers I'Est, le chenal
traversant l'emplacement du futur Vieux March6, le bras
de la Legia longeant les futurs Degres de la cath6drale a

constituaient peut-dtre encore des repdres apparents,
puisque le sol n'6tait pas exhauss6. Contentons-nous
d'observer la coincidence entre les vestiges arch6olo-
giques et le pourtour de l'immunit6 de Saint-Lambert, tel
que le jalonne le procds-verbal d'abornement du l5 avril
l 6 5 g  5 .

a Le rieu du Marche ne se confond pas avec le chenal dont les traces
ont et6 exhumees par les foui l les de l98l  et  qui  devai t  t raverser du
Nord au Sud I'emplacement du cloitre oriental de Saint Lambert, i
une profondeur de 5,60 m (par rapport i la borne d l'entr6e du Palais).
Vers la fin de l'6poque m6rovingienne. le chenal en question fut comble
par des alluvions. Il se peut que I'eau de la L6gia, capt6e pour activer le
moul in domanial  du braz,  se soi t  ensui te 6coulee quelques mdtres plus
a I'Est, formant un rieu profond et par lir m€me dangereux.
Th. GoeEnr, Lidge a travers les 6ges. Lidge. I 975 et I 976. reed.. t. I,
p.  428 et  t .  VI I .  pp.  488.  489.  lu i  at t r ibue 6 pieds de profondeur et
relate les accidents caus6s par I'insufllsance du garde-fou. Jusqu'en
1737. ce bras de la L6gia s'6coula d ciel ouvert et fut utilis6 comme
vivier par les p6cheurs qui se partageaient les emplacements riverains.
E. HELTN, Le paysage urbain, pp. 79, 167, no 15. Voir aux A.E.L.
(= Archives de l'Etat d Lidge), Cartes et plans,237.

5 Caniveau de la planche 3 ; A.E.L., Prdv6ti,23. Cette < D6signa-
tion et bornement des limites de la Juridiction des Encloitres > est un
compromis entre le Chapitre et la Ville. Comme tel. il ne pr6tend pas d
rest i tuer minut ieusement un 6tat  des l ieux pour lequel ,  v is ib lement,  les
6crits ant6rieurs faisaient d6faut. D'ailleurs les litiges portaient sur la
rue qui longe Notre-Dame-aux-Fonts, dans un secteur rest6 en dehors

--P"} ' ' 3
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Passages et obstacles

Il vient d'€tre question d'un Vieux March6, par opposi-
tion au seul March6 que connaissent aujourd'hui les
Lidgeois, m€me s'il a perdu sa fonction commerciale. Aux
confins du domaine du Chapitre (les immunit6s de Saint-
Lambert) et du domaine du Prince (la paroisse Sainte-
Ursule ou des Onze Mille Vierges), le Vieux Marche
n'occupe que 23 ares. Avant la cr6ation de la place Verte
par Erard de la Marck, c'est le seul espace d6gag6 d I'int6-
rieur des immunit6s du pied du Publ6mont (Saint-

Lambert, Palais, Saint-Pierre, Sainte-Croix). Le statut
des immunit6s ou la proximit6 de la cour princidre lui
valent des privildges commerciaux rest6s en vigueur
jusqu'ir la R6volution frangaise. Les riverains du Vieux
March6 et les habitants de la rue des Onze Mille Vierges
peuvent exercer un m6tier sans acqu6rir le droit de
bourgeoisie 6. De toute anciennet6, le Vieux March6 a
donc ete vou6 au commerce. Paradoxalement, il est rest6
i l'6cart des grandes artdres qui drainent le traltc li6geois.
Vers l'Ouest, on doit gravir les degr6s Saint-Pierre qui
conduisent aux immunitds de la coll6giale et i la rue de ce
nom, endroits rien moins que commergants. Vers l'Est, la
rue Sainte-Ursule 6tait si 6troite que jamais deux
charrettes n'auraient pu s'y croiser : les Li6geois s'en
souviennent encore et les plans cadastraux le confirment.
Ce n'est donc pas la frequentation du Vieux March6 qui a
6t6 de nature d orienter le r6seau des voies de communica-
tion au centre de la ville.

Il en va tout autrement du Marche. En d6pit de son
6troitesse et en raison de son encombrement m€me,
6choppes, boutiques et, plus tard, n6goce en gros, en
debordent de toutes parts et se r6pandent devant les
Mineurs, en F6ronstr6e, rue du Pont et en Neuvice (en
direction du Pont des Arches), en G6rardrie enfin par ori
passe le traflrc vers I'Ile, Avroy, la vall6e de la Meuse en
amont de Liege.

Dans cette 6num6ration, une lacune : l'accds i la cath6-
drale. A notre avis, il se faisait du Vieux Marche, au
Nord, par le portail faisant face i I'entr6e du Palais. De la
place Verte i I'Ouest, comme de la rue G6rardrie au Sud,
par deux entr6es lat6rales m6nag6es au bas de la nef ?.

Il n'y avait aucune communication directe entre la
cathedrale et le Marche : outre que I'on ne connait aucun
exemple de grande 6glise dont l'accds se fasse par le
chevet, la pr6sence du cloitre oriental, r6serv6 au seul
Chapitre, est un obstacle suppl6mentaire.

du territoire explo16 par les fouilles. Sachant aussi I'intransigeance des
tr6fonciers dds que leurs privildges sont en cause, on les imagine peu

enclins ir ali6ner leur domaine c'est-d-dire le patrimoine de Saint
Lambert. La carence g6n6rale d'actes de donation est observ6e par
E. PoNCELET, Les domaines urbains, pp.24-28.

6 La nature des commerces localis6s sur le Vieux March6 est
precis6e par E. PoNcnl-rr, Les domaines urbains, pp. 73,80, 84; voir

J. RouHARr-CHABor et E. Her-rN, Admissions d la bourgeoisie de la

Ci t i  de Lidge,  1273 1794, p.319,  L iege,  1962.
t E. Hsr-rN. Le paysage urbain. pp.60 62; Io., La population des

paroisses lidgeoises, pp.57-60, 168, Liege, 1959.

A quoi servent alors les Degr6s de Saint-Lambert ?
Initialement d rattrapper la diff€rence de niveau entre
cloitre et cath6drale d I'Ouest et March6 d I'Est ? Ulterieu-
rement ir permettre aux marchands en plein air puis aux
boutiquiers d'6taler de la mercerie tout en b6n6ficiant de
I'aflluence du March6 ? Toujours est-il que ni le < rieu >
des p€cheurs, ni les 6talages des merciers, ni les maison-
nettes qui avaient envahi les Degr6s ne devaient faciliter le
passage direct du March6 en direction de I'Ouest E.

Une telle situation n'a rien d'exceptionnel. Il ne
manque pas de villes episcopales dont la cath6drale se
trouve en dehors des grands axes routiers. Sans doute est-
il normal que l'emplacement central du plus ancien
temple soit d proximite imm6diate de I'agglom6ration des
rirarchands (novus vrcas ou wik), de sorte qu'il va parfois
jusqu'd occuper un des c6tes du march6 principal. Une
telle disposition est d'autant plus significative qu'elle
s'observe dans des villes dont la gendse (p6riodes
m6rovingienne et carolingienne) et la premidre croissance
(periode ottonienne) sont contemporaines de celles de
Liege. Tel est le cas d Hambourg, Br6me, Hildesheim,
Munster et Erfurt ori la cathedrale et son territoire sont d
la fois proches du march6 et d l'6cart des principaux axes
de penetration dans la ville e.

Tout ce qui pr6cdde tend ir montrer que, dans les
immunit6s de Saint-Lambert, il n'y a ni place publique qui
polarise les rues, ni artdre qui aligne les maisons. Par
ailleurs, le noyau pr6urbain n'est pas non plus situ6 en
bordure d'une chauss6e ou d'une route un tant soit peu
notable. Qu'il s'agisse de traverser la Meuse, de la longer
ou de rejoindre le plateau hesbignon, bien des itin6raires
sont praticables; aucun ne s'est impos6 de manidre telle-
ment imp6rative qu'il dicte I'emplacement des murs, des
chenaux, du seuil d'un appentis, de la villa ou des tombes
d6couvertes lors des fouilles de 1977-1982.

Rupture ou continuit6 ?

Des conclusions trop affirmatives ne seraient pas de
mise ici. Il se peut que les chenaux r6cemment mis au jour

8 Acceptant trop docilement les interpr6tations de Th. Gosrnr.
Lidge d travers les 6ges,t. VII, p. 478, nous avions cru d tort en 1963
que c'6tait la porte de la cath6drale qui avait contribu6 d fixer le
Marche au point d'aboutissement de F6ronstr6e qui, ir son tour.
prolonge la voie terrestre en provenance de Maastrichtl E. Hiir-rN, Le
pa.rsage urbain, p.56, note 5.

' Le rapprochement avec les villes allemandes s'impose non seule
ment en raison de I'appartenance de Lidge d l'Empire mais du fait de
l'abondance des plans publies i I'appui de la gendse du peuplement

citadin. Nous excluons cependant les cit6s d'origine romaine (Cologne.

Trdves. Worms. Strasbourg, Ratisbonne, Augsbourg, Vienne) ou le
costrum primitif imprime une marque sans rapport avec les origines d
la fois spontan6es et modestes du Lidge pr6notg6rien. - Cf.
H .PLANr rz ,  D ie  deu t sche  S tad t ,  pp .7 ,  15 ,32 ,38 .  109  ( v i l l e s

romaines),  pp.  51,  68,  70,  73,  9 l  (v i l les carol ingiennes).  Autres
exemples dans E.  Hi I - rN,  Le paysage urbain,pp.57,  n. ,5,95,58,  167

n. t4. - Gerhard KoBLER, < Civitas und vicus, burg, stat, dorfund
wik> et Walter ScHI-esrNcBn. <Der Markt als FriiMorm der deut-

schen Stadt > dans Vor- und Friihformen der Europdischen Stadt im

Mit te la l ter ,  I ,  pp.  6 l -76,262-293, Gdtt ingen, 1973.
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aient servi d delimiter les immunites de Saint-Lambert
peu aprds que l'6vdque eut transf6r6 sa cath6drale d
l'emplacement de la villa.En revanche, I'absence de route
d ce m€me endroit laisse aux occupants la possibilit6 de
construire oi et comme bon leur semble.

Il n'en sera plus de m€me aprds les r66difications
d'6glises successives et de plus en plus vastes, l'afflux des
clercs et la naissance d'une ville dont le parcellaire est
d6sormais soumis ir des contraintes qui subsisteront
jusqu'ir la destruction de la cath6drale. Il est donc normal
de ne constater aucune continuit6 entre l'emplacement
des bAtiments de la villa et ceux des maisons cadastr6es
au debut du xlx' sidcle. Il n'y a pas de continuit6 non plus
entre le caractdre somme toute modeste de la vfl/a puis du
noyau pr6urbain d'une part, I'importance de la cit6 notg6-
rienne d'autre part. En l'occurrence, le contraste est peut-
6tre trop accentu6 du fait que nos sources sont h6t6-
roclites. Tandis que les arch6ologues tirent parti de

vestiges parfois bien prosaiques r0, les historiens
classiques interprdtent vies de saints, chroniques et
chartes de donation qui ont tendance i magnifier les faits
et gestes des grands de ce monde.

Entre les deux disciplines, le decalage subsiste et il
faudra patiemment le r6sorber. Les fouilles de la place
Saint-Lambert ont favoris6 un regroupement de sp6cia-
listes venus d'horizons trds divers. C'est le meileur gage
du succds final dans la longue qu€te des secrets que le
sous-sol de Saint-Lambert conserve encore jalousement.

r{'A cet 6gard, on observera de significatives diff6rences de
m6thodes et de r6sultats entre les chapitres interpr6tant des sources
litt6raires et ceux qui se fondent sur des traces archeologiques : Zor-
und Frilhformen der Europriischen Stadt im Mittelalter,33T p.l32pl.
et  322 p.*  36 pl . ,  Gott ingen. 1973 et  1974. Les foui l les ant6r ieures d
19'77 ne permettaient gudre de d6gager des certitudes quant d la
chronologie du peuplement sur le site primitif, Mathias WrnNEn. Der
litticher Raum in friihkarolingischer Zeit t...1, pp. 284, 286,
G<ittingen, 1980.
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Pr6sentation du site
Marcel OTTE,

Charg6 de cours d I'Universit6 de Liege

l. Conditions du gisement

L'aire oi se trouvaient pr6serv6es les traces d'occupa-
tion danubienne 6thit comprise entre la place Saint-
Lambert proprement dite et la place du March6; plus
pr6cis6ment dans la partie septentrionale de cette zone,
limit6e par la rue G6n6ral Jacques et la rue Sainte-Ursule.
Il est'vraisemblable que les fondations des deux princi-
paux bdtiments m6di6vaux (cathedrale au sud, palais au
nord) qui bordaient cette aire en ont d6truit une partie
importante. Il est probable egalement que cette occupa-
tion s'6tende, encore aujourd'hui, sous les voies de circu-
lation modernes, d I'ouest et ir I'est, oi nous esp6rons
pouvoir un jour poursuivre son exploration.

Ce pAt6 de maisons 6tait occup6, jusqu'en 1979, par
des habitations priv6es dont une grande partie, datant de
I'Ancien Regime, flanquait la cath6drale du cdt6 nord.
Aprds destruction ou d6montage de ces maisons, le
terrain fut aras6 jusqu'au niveau du fond des caves, d
environ 3 ou 4 m de profondeur selon les emplacements.
Le sommet des limons < st6riles > fut ainsi decap6 ce qui
permit, par la suite, de faire apparaitre les fosses
omaliennes par un nettoyage sommaire de cette surface.
L'implantation des caves d'habitations explique, d'autre
part, la destruction ir cet emplacement de toute la partie

r6cente de la s6quence stratigraphique.

C'est d I'occasion du creusement d'une tranch6e de
sondage par le Service National des Fouilles, occupd
alors ir l'6tude du chaur oriental de la cath6drale, que la
premidre fosse fut d6couverte. M-'Jeanine Al6nus-
Lecerf, directrice de ce chantier, a bien voulu nous en
confier la partie consacr6e ir l'Omalien, ce dont nous
tenons d la remercier vivement.

2. Conditions de fouilles et m6thodes utilis6es

La fosse l, d6couverte par le S.N.F. en 6t6 1979, fut
fouill6e par nous durant l'hiver qui suivit. Nous avons pu
toutefois y observer des relations stratigraphiques et
planimetriques entre les objets (cf. ci-dessous). Etant
donn6 les conditions de fouilles en cette fin d'ann6e (neige
et gel), I'ensemble des s6diments a 6t6 plac6, s6par6 par
couches, dans de grands bacs ou sacs plastiques de fagon
d pouvoir €tre tamis6 i l'eau l'616 suivant.

Durant ces autres campagnes, nous nous sommes
efforc6s tout d'abord de racler le maximum de surface
disponible de fagon d situer les fosses les unes par rapport
aux autres, ainsi que I'emplacement du cours d'eau fossile
qui coulait d proximit6 (cf. plan n' 2).

Chaque fosse fut ensuite fouill6e en ( planim6trie D,

c'est-i-dire en d6capant chacune des surfaces correspon-
dant d la fin du remplissage de chaque couche de manidre
d en examiner I'aspect lors de son abandon.

Ce decapage a 6te r6alis6 par quartiers de fagon d
obtenir deux coupes'perpendiculaires qui se compl6taient
d mesure de l'6volution de la fouille.

Tous les s6diments ont 6te tamis6s d 2 mm. En outre,
plusieurs 6chantillons substantiels provenant de chaque

couche ont 6t6 tamis6s d 0,5 mm dans le but de retrouver

des macro-restes v6g6taux et les plus fins vestiges de

micro-faune.

A la fin de I'et6 198 l, les remblais des d6molisseurs

avangant rapidement, quelquefois jusque dans la surface

en cours de fouilles !, tous les s6diments ont d0 €tre
emport6s au plus t6t et tamis6s, tri6s par la suite en

laboratoire.

3. R6partition des fosses

A la suite du creusement des caves d'habitations, puis

du nivellement r6cent du sommet des limons par les

machines, il ne nous reste probablement que la partie

inf6rieure des structures creus6es dans les limons par les

Omaliens. C'est ainsi sans doute que l'on peut expliquer
I'absence quasi totale d'6l6ment pouvant 6tre rapproch6

d'un trou de poteau ou d'une Paroi.

Dans la r6partition des fosses en plan (fig' 2), on

n'observe gudre de disposition particulidre, si ce n'est un

vague alignement des trois fosses de plan quasi circu-
laire : num6ros 8, 2 et 9. De part et d'autre, se trouvent les

deux fosses allongees mais toutes deux tronqu6es : not I

et 3. La fosse l0 pourrait correspondre d un trou de
poteau et la 12, allong6e, d l'emplacement de cloisons.

La fosse no I, allong6e dans la direction du nord-ouest

et A fond plat, est analogue ir celles bordant les habita-

tions, dans cette m6me civilisation, aux Pays-Bas.

Les autres fosses de forme circulaire (8, 2, 9)' dont

I'alignement n'est pas compatible avec l'orientation des

habitations danubiennes, sont par ailleurs trop r6gulidres

et en partie trop profondes pour leur supposer la m6me

nature.

4. Stratigraphie, plan et forme des fosses

Fosse I

Dimensions maximales :245X 310X45 cm'
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Frc. L
Surface digagde du sommet de la couche 4 dans lafosse 9. On y obsene la ripartition pAk-mAle de vesttges appartenant d des catdgories variies
timoignant de I'utilisation de cette fosse comme aire de rebuts : ossements, fragments de meules, ciramiques, silex, galets.

Fosse plate, allong6e, au contour curviligne irr6gulier,
orient6e dans le sens nord-ouest - sud-est. Elle a et6
recoup6e, en son milieu, par la tranch6e du Service
National des Fouilles ( I m de largeur) et, i l'extremit6 SE,
par des fondations modernes ou medi6vales.

Son creusement, relativement faible dans la partie
conserv6e, traverse le limon colluvial puis diff6rents
dep6ts de tuf interstratifi6s aux limons. La couche
limoneuse sup6rieure contient ici des traces d'industrie
mesolithique. Cette fosse a 6t6 tronquee par un nivelle-
ment moderne dont on retrouve des remblais enfonc6s
dans la partie sup6rieure du remplissage. Elle etait partiel-
lement recouverte par une lentille d'argile fonc6e, presque
sterile (= couche A). Le remplissage proprement dit 6tait
form6 d'une argile m6l6e de tuf contenant l'essentiel du
mat6riel arch6ologique (couche B). Ce d6p6t se chargeait
en humus dans la lentille du fond (couche C).

Le plan sommaire (ng. l) montre la r6partition de
menus objets sur le fond de la couche B (os, c6ramique,
terre br0l6e). Plusieurs grands tessons 6taient encore
fich6s verticalement et en connexion sur les bords de la
fosse.

La lentille inf6rieure (C) contenait de gros galets
enfonc6s dans I'argile sous-jacente ainsi que des outils
osseux.

Fosss 2 (fig. 5 et 6)
Dimensions maximales : 155 X 165 X 90 cm.

De plan ovoide au sommet du d6capage, les parois sont
presque verticales selon un axe et l6gdrement asym6-
triques dans I'axe perpendiculaire.

Bien qu'6cr6t6e, cette fosse a 6t6 conserv6e sur une
profondeur importante, relativement ir son diametre. Ses
parois, r6gulidrement creus6es, et son fond plat montrent
I'intention de son am6nagement qui ne peut r6sulter
simplement de l'extraction d'argile le long d'habitations.

Elle traverse une couche de limon, puis de tuf, puis de
tuf m€16 d'argile.

Son remplissage, dispos6 en couches horizontales d la
base suivant le fond, s'organise en cuvettes emboit6es
vers le sommet. Il debute par une lentille d'argile
compacte, brun fonc6, presque st6rile, limit6e au centre de
la fosse et se poursuit par une alternance de limon clair et
de couches argileuses humifdres et plus sombres. L'une
d'elles, la couche 2, pr6sentait au d6capage une concen-
tration de masses de terre cuite (parois effondr6es ?), de
galets et de grds brOles (fig. 2, 8).

L'ensemble des depdts, parsem6s de granules
crayeuses provoquant un milieu basique, a livr6 d'abon-
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Fro. 2.
Surface ddgagde au sommet de la couche 2,fosse 2. On voit ici une concentation de vestiges de nature particulidre (plaque de tete cuite
et galets partiellement brilis) qui ftmoignent de la localisation d'activitds autour ou au-dessus de cette structure dont laforme, particuftArement
rdgulidre, s'accorderait avec l'idie d'un aminagement intentionnel (four?).
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dants restes osseux : grands vert6br6s, poissons et outil-
lage (voir 6tudes particulidres).

Fossr 3 (fig. 9 et l0)

Dimensions maximales : 2,60 m (longueur), 15 cm
(profondeur).

Situ6e d l'extr6mit6 septentrionale de la fouille, elle a 6te
en partie d6truite par le bulldozer lors de I'arasement.

Elle est allong6e, curviligne irr6gulidre, d'assez grande
6tendue et de faible profondeur. Il pourrait s'agir ici d'une
fosse < accidentelle ), provoqu6e par I'extraction d'argile
le long d'une paroi puis remplie par les d6chets lors de
l'occupation. Le mat6riel qu'elle a livr6, ir cause de la
faible surface pr6serv6e, est trds r6duit et ne permet gudre
d'etablir de comparaisons pertinentes avec les autres
fosses.

Son creusement traverse les couches de tuf et de limon
et son remplissage, forme d'une couche unique, compor-
tait une terre brun fonce m6l6e de granules crayeux.

Fosse 7 (hg.  l l )

Il s'agit d'une petite fosse, fort peu nette, d I'ouest de la
fosse 2 creus6e dans le sommet du tuf et recouverte par

une argile brun fonc6 trds compacte. Il pourrait aussi
s'agir de la trace d'un trou de pieu tronqu6.

Fosss 8 (fig. 7 et 12)

Dimensions maximales :  l60X 150X20 cm.

En forme de cuvette peu profonde, circulaire et bien
r6gulidre, elle traverse le sommet des d6p6ts naturels
(limons, tuf puis tuf m6le d'argile) et contient deux
couches de remplissage : une argile brun fonc6 presque
st6rile au-dessus d'une terre brun fonc6 avec granules
crayeux. Cette dernidre entite constitue la couche arch6o-
logique proprement dite qui comprend un mat6riel faible
mais particulier (nombreux quartz br0les, cf. ci-dessous).

Fosse 9 ( f ig .  13 d 16)

Dimensions maximales : 100 X lO5 X I l0 cm.

De forme approximativement circulaire en plan, elle se
dispose comme une cuvette profonde et asym6trique
selon les coupes perpendiculaires.

Son creusement traverse d'abord les limons sup6rieurs
puis, alternativement, les formations de tuf et de tuf
m6le d'argile.
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Frc. 3.
Dicapage du sommet de Ia couche 3,fosse 9 montrant la disposition de la cuvette avant son remplissage par la couche 2, d'origine anthropique.
Le sediment constituant la couche 3, d'origine naturelle, a clairementflui par-dessus I'amas d'artefacts contenus dans le dip6t de ta couch.e 4.

Le remplissage contient plusieurs couches humifdres
fonc6es (no' 2, 4 et 6), alternant avec des dep6ts plus
clairs. Une perturbation, de forme allong6e, traverse cette
stratigraphie selon un des axes (nos 8 et 9) et pourrait
correspondre d un terrier combl6.

La forme asym6trique, selon l'axe longitudinal, semble
indiquer un remplissage pr6f6rentiel d partir d'un des
bords, situ6 vers le nord-ouest.

A la base de la couche I 6tait r6partie une s6rie de
boulettes et de nodules d'argile cuite.

Dans la couche 3 (fig. 3), se trouvaient dispos6s quatre
importants blocs de grds, r6partis dans chaque quadrant
et orient6s vers le fond de la cuvette. L'un d'eux, rectangu-
laire, portait des traces d'usure comme s'il s'agissait de la
prdparation d'une meule.

La couche 4 (fi9. l), trds humifdre, contenait une
6norme quantite de rejets de d6bitage en silex, accom-
pagn6e de galets, ossements animaux, terre br0l6e et
c6ramique.

Fossn l0 (fig. 17)
Dimensions maximales : 55 X 50X l5 cm.
Il s'agit d'une petite fosse ronde, peu profonde, remplie

d'une argile brun clair et creus6e au travers du tuf.

Son petit diamdtre nous avait fait supposer, au
d6capage, qu'il pouvait s'agir d'un trou de pieu. Cepen-
dant, 6tant donn6 sa faible profondeur, il aurait dfi €tre
recoup6 beaucoup trop bas par rapport d la hauteur
conserv6e dans les autres fosses.

FossE 12 ( f ig .  18)

Dimensions maximales : (85) X 55 X 15.

De forme allongee et 6troite, d'orientation nord-sud,
elle a 6te recoup6e par un mur m6di6val et par la tranch6e
du S.N.F. Elle 6tait comblee d'une terre brun fonc6 et
traversait les limons et les tufs sous-jacents.

La concentration lin6aire d'argile compacte qui borde
I'un de ses longs c6t6s nous a fait consid6rer l'hypothdse
d'une paroi dont cette fosse constituerait le vestige. Ici
aussi, la trop faible profondeur conserv6e aprds le nivelle-
ment du terrain ne permet pas d'assurer cette
interpr6tation.

5. Composition du remplissage

Chaque fosse contenait un mat6riel m6solithique plus
ou moins important montrant bien la pr6sence d'un
m6lange avec des vestiges d'une occupation plus
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ancienne, soit lors du creusement des fosses, soit lors de

leur remplissage.

L'alternance de d6p6ts d'origine naturelle (limons

ruissel6s) et d'origine humaine (couches humifdres) dans

le remplissage des fosses ne semble pas avoir de significa-

tion chronologique importante : les datations Cl4 sont

statistiquement identiques dans les diff6rents niveaux (cf.

6tude E. Gilot) et des remontages de silex taill6s peuvent

6tre op6r6s entre certains d'entre eux (cf. 6tude

D. Cahen). De cette faqon, il peut paraitre int6ressant

de comparer les documents mobiliers recueillis dans

chaque fosse de fagon d mettre en 6vidence certains

aspects des activit6s qui se sont deroul6es d proximit6.

Cependant, la masse de ces documents mobiliers 6tant

trds variable d'une fosse d l'autre, simplement en fonction

du volume de celle-ci, une partie d'entre elles ne peut €tre

utilis6e pour toutes les formes de comparaisons.

On se rend compte ainsi (tableau suivant) que seules les

fosses l, 2, 8 et 9 peuvent €tre significativement

compar6es et que la fosse 9, i elle seule, contient la

majorit6 de la masse des documents mobiliers. Ceci n'est
pas seulement d0 ir son volume plus important, mais aussi

d une concentration particulidre de pieces lithiques (cf. ci-

dessous).

T^r,sI-neu I
Variation de la masse des documents mobiliers
entre les diJfdrentes fosses

lithique d'< aspect > n6olithique, puis par les grds br0l6s

et les galets. On constate 6galement des differences entre

les fosses dont on n'a consid6r6 que celles pr6sentant une

masse sufftsante pour permettre de telles comparaisons
(tableau l). Les fosses I et 2 sont particulidrement riches

en galets tandis que la fosse 8 contient de nombreux

fragments de quartz et de grds br0l6s et relativement peu

d'industrie en silex. La fosse 9, par contre, pr6sente une

concentration remarquable de cette cat6gorie de

documents qui, par la masse de I'ensemble de cette fosse,

d6termine d'ailleurs le pourcentage 6lev6 de la moyenne
g6nerale. Inversement, on remarque, dans la fosse 8' une

concentration particnlidre de silex d'< aspect >

m6solithique.

Stratigraphiquement, on observe 6galement des varia-

tions de proportions entre ces mat6riaux qui ne sont

toutefois pas aussi importantes qu'entre les fosses elles-

m6mes : la fosse I contient davantages de grds br0l6s vers

le sommet et plus de galets vers le fond. Les silex d'allure

mesolithique y sont plus fr6quents vers le haut du remplis-

sage comme s'ils appartenaient surtout au comblement

final (tableau 3).

Dans la fosse 2, les quartz br0l6s sont particulidrement

abondants dans la couche 4, en m6me temps que les silex

d'aspect m6solithique, tandis que la couche 3 pr6sente

une concentration de galets et de silex n6olithiques. Les
grds br0l6s sont abondants i la base et au sommet du

remplissage.

Dans la fosse 9, on constate une forte variation des

proportions de gres br0les selon les couches, une concen-

tration de galets dans les couches 5 et 6 et une 6norme
quantit6 d'industrie lithique dans la couche 4.

Afin de mettre en 6vidence la concentration de la

c6ramique par rapport aux autres mat6riaux, nous avons
6tabli un tableau oti sont compar6es les masses d'616-
ments de poterie et l'ensemble des vestiges mobiliers.

On remarque ainsi I'abondance relative de la c6ramique

dans la fosse I et sa raret6 dans la fosse 9' Le cas des

fosses 8 et 12, dont la masse est extr€mement faible, peut

€tre tenu pour non significatif.

La masse de la terre brtlee (torchis, boulettes d'argile

cuite) se trouve 6galement r6partie de fagon variable : on

remarque une concentration particuliere dans le remplis-

sage de la fosse 2.

kg o/o

F I
F2
F3
F'l
F8
F9
F l 0
Ft2

t4,765
2t ,943
0 ,310
0,830
4,430

90,929
0,242
0,097

I  1,06
16,43
0,23
0,62

68,09
0 , 1 8
0,07

r 33,546 r00,00

Dans cette masse, la composante lithique' par sa
densite sup6rieure, est 6videmment la plus importante. Le
tableau suivant donne la r6partition moyenne des diff6-
rentes cat6gories de mat6riaux pour l'ensemble des
fosses. On observe I'importance prise par I'industrie

TesI,eeu 2
Variqtion des proportions de la masse des matdriaux lithiques entre les diffdrentes fosses

F1 F2 F8 F9
Ensemble
desfosses

Quartz br0les
Grds br0les
Galets
Silex N6o.
Silex Meso.

2,78
t R  5 S

31,90
27,60
9 , 1 7

J !  / +

22,92
44,56

5,45

16,'10
49,66
3,6 r

15,58
14,45

n 5 t
16 ,28
I  1 ,20
69,08

? o ?

1,86
) )  q 6

t7,97
\ )  9 , )

4,39

100,00 100,00 100,00 100,01
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Tesrrlu 3
Variation de la masse des principales composantes de la documentation tithique
entre les dilfdrentes couches de la fosse 1

Tnsleeu 4
variation de la masse de la documentation lithique par couches dans la fosse 2

Teslsau 5
Variation des proportions des documents lithiques selon les couches de la fosse 9

CA, C.B. c.c. Total

kg o/o kg o/o kg o/o kg o/o

Quartz brtl6s
Grds br0l6s
Galets
Silex Neo.
Silex M6so.

0,040
0,9 l5
0,420
0,525
0,375

1,76
40,22
l8,46
23,08
16.48

0,300
2,250
1,260
1,990
0.460

4,'t9
35,94
20,13
31,'19

7  1 5

0,060
o,920
3,030
l ,340
0,400

I,O4
16,00
52,'tO
23,30
6,96

0,400
4,085
4,7  tO
1 R S 5

|  , 1 5

2,80
28,60
32,97
26,99
8,65

)  ) 1 < 100.00 6,260 r00,00 5,750 r00,00 t4,285 100,01

c.]. c.2, c.3. c.4. c.6. c.7. Total

kg o/o kg o/o kg o/o kg o/o kg o/o kg o/o kg o/o

Quartz brrlles
Grds br0l6s
Galets
Silex N6o.
Silex M6so.

0,080
l ,630
0,250
0,550
0,210

2,94
59,93
9 , l 9

20,22
1 1 )

0,400
7,O40
4,680
2,050
0,250

1 1 A

48,82
32,45
14,22

l , / J

0,080
0,800
I , 6 1 5
1,470
0,055

r ,99
19,90
40,17
36,57

| , 3 7

0,030
0,050
0,008
0,010
0,030

23,44
39,06
6,25
7,8 I

23,44

0,045
0,390
0,445
0,595
o,265

? 5 0

22,41
t {  { 7

34,20
r5,23

0 ,015
0 , t  t 0

0,025
0,025

6 , )  /

62,86

t4 ,29
t4,29

0,650
10,020
6,998
4,'100
0.835

2,80
4 3 , 1 8
30,1  6
20,26
3,60

2,720 r00.00 14,420 99,99 4,020 100.00 0,r28 r00,00t, '740 100,000,1  75 r00.0123,203100,00

Q.B. G.B. Galets Sx.,rr'. Sx.M. Total

, k s
c . l .  I  ̂

|  " l t

0,040 0.600 0,680 0.750 0,240 2,3t0
r . / J 25,97 29,44 32,47 10,3 9 100

, ks.
c2 i ; ,

0.r60 )  s to 2,470 2,700 0,570 8,420

1.90 29,93 ? o  ? ? 32,O7 6,77 r00
( k g

c.3. i  " ,

0,070 2,650 0,540 3,090 0,990 7,340

0,95 36,1 0 't,36 4 2 , 1 0 t3,49 100
( k g

c'4' 7 or,
0,1 30 2,1 80 r ,370 53,  l  50 0,395 \ T  ) ) <

0,23 3 , 8 1 t 1 0 92,88 0.69 r00

{ k c
c.s.  1o/ , ,

0.060 3. r20 3,770 2,220 0,100 o ' t ? n

0,65 33.66 40,6',1 ? ' l  q5 t ,08 100,0 r
( k g

c.6. I ,r,
0,050 0,5  l5 0,340 0,005 0,910
5,49 56,59 37,36 o 5 s 99,99

r k s
c 8.  l ; ,

1,740 0,050 0,1 25 1 , 9 1 5

90,86 2 , 6 1 6 \ ) 99.99

( k c
Ensemble I or,

o,460 r2,860 9.345 62,300 2,425 87,390
o  5 1 14,72 r0.69 T  1 , 2 9 ) 1 1 r 00.1 0
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T^lsr-reu 6

Tesr-Beu 7
Variation de la masse de terre cuite entre les fosses

kg Proportion

Ensemble
Fosse I
Fosse 2
Fosse 8
Fosse 9

5,348
0,668
', )aA
0,012
) 11)

3,6 r
3,42
E,43
0,27
2,45

En outre, dans les documents mobiliers' on remarque

une concentration de l'outillage osseux, exclusivement

d6couvert dans les fosses I et2(cf.6tude ci-dessous). Les

fragments de meules se trouvent concentr6s dans la

fosse 2 (6 sur l0) et les elements de polissoirs proviennent

principalement des fosses 2 et 9.

En conclusion, on peut consid6rer que la r6partition du

mat6riel par fosse pr6sente certaines irr6gularit6s qui

peuvent 6tre li6es i des fonctions diff6rentes. Ces
questions seront reprises dans le chapitre d'interpr6ta-

tion, oi nous les confronterons aux donn6es d'autre

nature.

Des d pr6sent, on peut noter certaines associations

entre les documents mobiliers r6partis sur le site' En

6cartant les fosses non signiltcatives i cause d'une masse

trop faible (3, 7, 10, l2), il ne reste que quatre ensembles
que I'on peut comparer.

La fosse 1 contient ir la fois de nombreux galets,

d'abondants restes fauniques, de l'outillage osseux, de la

c6ramique et de I'oligiste.

Lafosse 2, qui est la plus diversiflr6e quant ir sa compo-

sition, contient une concentration particulidre dans sa

couche 3 : plaques de terre cuite (torchis?), galets, outils

osseux et polissoirs, meules, oligiste et restes de faune
(mammifdres et poissons). C'est 6galement de cette fosse

que proviennent les seules graines de c6r6ales r6colt6es.

Dans lalosse 8, se trouvent concentr6s des quartz et

des grds br0l6s ainsi qu'une proportion importante de

silex m6solithiques.

Dans la fosse 9, se trouvent principalement des
produits de d6bitage lithiques omaliens (couche 4), une

concentration de polissoirs (couche 2), de galets et de
grds brfil6s (couche 5).

Ciramique
(ke)

Autles doc,
mob.(kg)

Proportion

Ensemble to,4t4 133,546 7,80

Fosse I 4,r7'1 t4,165 27,88

Fosse 2 2,610 2r,943 l  1 ,89

Fosse 7 0,056 0,830 6,',15

Fosse 8 0,013 4,430 0,29

Fosse 9 3,475 90,929 3,82

Fosse l2 0,1 43 0,097 r4'1,42
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Fosse I - Vue en plan
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PS.L.
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Frc. 5.
Fosse 2 - Vue en plan

- Ftc. 4. - Fosse I - Vue en plan
et Coupe 55

I Argile foncde (couche A).
2 Argile brun foncd et tuf

(couche B).
3 Tene brun fonci, noirdtre,

humif,ire (couche C).
4 Zones perturbdes contenant

briques et moellons.
5 Gley.
6 Tuf.

! l o
t , l

8

9
l 0

l l
t 2

Tranchie creusde par le Semice
national des fouilles.
Terre noirdtre, humifire
(couche C).
Limon en place.
Milange d'argile et de tuf,
contient du charbon de bois.
Zone d'inJiltratton.
Argile.
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F o s s e 2 - C o u p e 6 8

r-1
3 t
t r

T-o
1

i

I

Frc. 6.
Fosse 2 - Coupes 6E et 69
la. Limon brun.
l. Terre limoneuse brun-clair et tuf.
2. Terre limoneuse bntn-fonci contenant du matiriel.
3. Terre limoneuse grise contenant des charbons de bois et du matdriel.
4. Limo'n stratili| gris-clair.
5. Tuf.
6. Terre limoneuse brun-clair.
7. Terre limoneuse brun-clair, parfois grtse.
8. Limon.
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Fosse E - Vue en plan
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FOSSE rO

5.36
\t_

vue en plan

Frc .  17 .
Fosse l0

I Argile brun-clair milangd d du tuf et contenant quelques silex patinds.

2 Limon brun gris stirile.
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Stratigraphie et environnement
s6dimentaire du secteur oriental
de la place Saint-Lambert ir Lidge

Paul HAESAERTS
Institut Royal des Sciences Naturelles, Bruxelles

l. Introduction
La place Saint-Lambert est localis6e sur le bord nord

de la vall6e de la Meuse au d6bouche d'un vallon lat6ral
emprunt6 par la L6gia; ce vallon draine le versant septen-
trional de la vall6e de la Meuse dont le substratum est
constitu6 pour I'essentiel de formations du Houiller et du
Cretac6. Sous la place, les nombreux sondages effectu6s
en pr6vision des travaux de la gare autoroutidre ont
atteint le contact entre les d6p6ts pl6istocdnes et le sub-
stratum primaire entre 53 et 55 m d'altitude ce qui
repr6sente un recouvrement quaternaire de prds de 13 m
d'6paisseur.

Dans le secteur oriental de la place, seule la partie
holocdne de la couverture quaternaire a et6 recoup6e sur
environ 2,5 m de profondeur, bien souvent sous plusieurs
mdtres de remblais modernes; la stratigraphie y 6tait en
outre perturb6e par les terrassements r6cents, par des
fondations de caves et par l'implantation des murs de la
cathedrale m6di6vale. Il en r6sulte des enregistrements
discontinus souvent d6pourvus de connexions lat6rales.

2. Stratigraphie
Le profil longitudinal reproduit d la figure I regroupe la

plupart des unit6s lithostratigraphiques observ6es dans le
secteur oriental; il fut construit ir partir de trois sections
compl6mentaires correspondant respectivement ir la
tranch6e ouest et i la tranch6e m6diane du Service
National des Fouilles et i la paroi orientale des excava-
tions (coupe 89). Du bas vers le haut, la succession des
unit6s s'y etablissait comme suit :

TR : Agglomerat de fragments et de blocs de travertin
calcaire, uniquement pr6sent dans la tranch6e ouest
du S.N.F. (hg. I et 2) ori son sommet avoisine la
cote - 6 m r. Cette unit6 fut recoup6e sur plus de
1,5 m de profondeur, les deux tiers sup6rieurs du
dep6t 6tant meubles et interstratiflr6s de lits de limon
argileux, tandis que le tiers inf6rieur pr6sentait un
aspect massif et concr6tionn6.

B I : Limon gris (5 Y 612 humide) 2 et sable limoneux

I Les cotes mentionn6es ici ont 6t6 mesur6es par rapport au sommet

de la borne kilom6trique ir I'entr6e du Palais des Princes-Ev€ques, situ6

environ 3 m au-dessus du niveau moyen du centre de la place Saint-

Lambert (environ 66 m d'altitude).
2 Munsell soil color charts; Baltimore, U.S.A'

frnement stratifr6, reposant en oblique sur le sommet
de l'unit6 TR jusqu'ir la cote - 6'80 m (fig. 2).

82 : Limon gris (5 Y 5/l), homogdne, avec petites taches
d'oxydation diffuses et abondants petits fragments
de travertin dispers6s dans la masse; partout pr6sent
entre les cotes - 6 et - ?,5 m dans les tranch6es du
secteur oriental mais aussi dans plusieurs sondages
du secteur occidental.

Cl: Limon fin, gris olive (5 Y 613) et sable limoneux
stratifi6, colmatant un chenal en fond de bateau
orient6 selon un axe nord-sud, incis6 dans la partie
sup6rieure du limon 82.

C2 : Limon homogdne gris olive (5 Y 6/2), avec
abondants petits fragments dispers6s de travertin et
nombreuses traces de racines partant de plus haut;
bien repr6sent6 dans la partie ouest du secteur
oriental. La partie inf6rieure du limon, nettement
discordante, incorpore des lentilles de d6bris de
travertin associ6s i de petits fragments de houille et
de charbon de bois' Dans la tranch6e ouest du
S.N.F. elle est soulign6e par plusieurs niveaux de
d6formations oblongues qui 6voquent des traces de
pi6tinement dans un s6diment boueux.

D : Limon argileux brun (10 YR 4/3), massif' avec
traces de racines d6ferrifiees et forte structure
prismatique; pr6sent au sommet de I'unit6 C2 dans
la tranch6e ouest du S.N.F. oti il incorpore quelques
6l6ments d'une industrie attribu6e d un M6solithique
tardif (cf. A. Gob, infra pp. 147 d 152)'

E : Ensemble de huit fosses plus ou moins cyclindriques
de 0,5 d 1,5 m de diamdtre et de 0,20 i 0,80 m de
profondeur, uniquement pr6sentes dans la partie
ouest du secteur oriental. Ces fosses, plus ou moins
tronqu6es par les terrassements, montraient un
remplissage form6 de couches biseaut6es ou
emboit6es de limon humique, p6n6tr6es par d'assez
nombreuses traces de racines; ces d6p6ts ont fourni
une abondante industrie n6olithique de type
Omalien ainsi que de nombreux restes osseux dont
une forte proportion d'ossements de poisson'
Plusieurs 6chantillons de charbon de bois provenant
des fosses 2 et 3 ont 6t6 dat6s entre 4'270 + 90 B'C'
(Lv-r2r}) et 4.420 + 130 B.C' (Lv-I30?d)'
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Frc .  l .
Place saintLambert, secteur oriental : proJil longitudinal (symboles graphiques, voir figure 3).

Frc. 2.
Place Saint-Lambert, secteur oriental : tranchde ouest (S.N.F.).

Chenal de section semi-circulaire incis6 jusqu,d la
cote - 7,5 m dans le limon hydromorphe enrichi en
travertin (unit6 B2); occupe la partie centrale du
secteur oriental (coupe 90, fig. l; sondages no' 2g
et 29) et s'inscrit selon un axe nord-sud paralldle d
celui du chenal Cl. Le remplissage du chenal F se
compose de plusieurs couches de limon stratifi6 gris
fonc6 ir brun sombre, avec localement des pass6es
plus sableuses. Dans la coupe 90 (frg. l) la partie
sup6rieure des d6p6ts a fourni des ossements de
mammifdres assez nombreux, tandis que plusieurs
fragments de tuile romaine ont 6t6 r6colt6s dans la
partie inf6rieure du remplissage; celle-ci fut dat6e
80 + 55 AD (Lv-1264) et 200 + 65 AD (Lv-1262\
sur charbon de bois.

Chenal parallele au chenal F, creus6 jusqu'd la cote
- 7 m dans les limons B2 en bordure de la paroi
orientale des excavations (coupe 89. f ig.3 et
sondage no 30). Le colmatage du chenal comprend
des couches ddcim6triques de limon gris (5 y S/t),
de sable limoneux et de limon argileux gris sombre
(5 Y 4ll), interf6rant lat6ralement avec des lentilles
de cailloutis de silex m6lang6s de sable. plusieurs
tessons m6rovingiens ont 6t6 recolt6s d diff6rents
niveaux dans le chenal, en particulier ir la base et
dans la partie mediane. Un 6chantillon de limon
humifdre provenant du sommet du remplissage fut
dat6 310 + 100 AD (Lv-1268).

Hl : Limon brun grisdtre (10 YR 4/2)homogdne, incor-
porant des petits fragments de calcaire, de petites
concr6tions limonitiques et quelques fragments de
charbon de bois disperses. La base du d6p6t recoupe
le sommet du chenal G et est soulign6e par un
cailloutis h6terogdne contenant notamment
quelques tessons romains et des fragments de
c6ramique m6rovingienne ou carolingienne. Dans la
partie m6diane de I'unit6 H l, soit d la cote
- 5,70 m, 6tait implant6e une structure en bois dis_
posee parallelement d I'axe du chenal. Il s'agit d,un
agencement de deux s6ries de planches pos6es sur
chant, pr6sentant un 6cartement de 0,50 d 0,60 m et
appareill6es par des pieux nervur6s qui prennent
appui dans la partie sup6rieure de I'unit6 G (fie. 3);
l'ensemble p16sentait en outre une 169ere inclinaison
vers le nord.
Les datations suivantes ont 6te obtenues pour cette
structure :
- Lv-1255 = 580 + 55 AD, sur fragment de
planche,
- Lv-1256 = 670 + 60 AD, sur fragment de
planche,
- Lv-1267 = 620 * 60 AD, sur brindilles et
charbon de bois pr6serv6s entre les deux s6ries
de planches,
- Lv-1265 = 730 * 50 AD, sur brindilles et char-
bon de bois pr6serv6s entre les deux s6ries de
planches.

F :

G :
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H2 : Limon sableux brun sombre (10 YR 512) avec
quelques fragments de charbon de bois et de brique.
A la base, le d6p6t est soulign6 par un lit de limon
sableux jaune ocre (10 YR 5-614) stratifi6, tandis
que vers le haut il passe i un limon ocre brun (10 YR
513-4). La partie inf6rieure du limon H2 fut dat6e
680+40 AD (Lv-I264) sur charbon de bois.

H3 : Ensemble de trois fosses quadrangulaires s'ouvrant

au sommet de l'unit6 H2 et contenant les sepultu-

resT42,T43 etT44 (fig.3). En plus des restes de

sarcophages, le remplissage des fosses comprenait

des couches involut6es de limon gris plus ou moins

humifdre et incluait 6galement quelques cailloux

disperses ainsi qu'un fragment d'amphore contem-
poraine de la production d'Andenne du x' ou du

xrt sidcle. Aux alentours des fosses, les couches
adjacentes montraient une teinte plus sombre et une

texture plus grasse selon une zone concentrique

d'environ I m de rayon dont la limite ext6rieure

recoupait en oblique la stratihcation. D'autre part,

plusieurs fragments de planche en provenance de la

s6pulture T42 furent dat6s entre 7'70 + 60 AD (Lv-

1257) et 800 + 50 AD (Lv-I259) tandis qu'un Age

dendrochronologique de 955 ans fut obtenu pour un

fragment de planche de la m6me s6pulture.

H4 : Limon sableux brun sombre, semblable au limon

H2 sous-jacent; pr6sence d'une couche de mortier

de quelques centimdtres d'6paisseur dans la partie

inf6rieure du depdt.

Mur du cloitre de la cathddrale m6di6vale; un tesson

de type Andenne'I (frn du xI' sidcle ou d6but du

xu'sidcle) fut r6colt6 dans une petite tranch6e de

fondation ir la base du mur.

J : Murs de caves du xx' sidcle.

K : Remblais divers, canalisations et fondations de la

voirie.

3. Granulom6trie

Les echantillons analys6s proviennent des unit6s Bl et

82 delatranchde ouest et des unit6s G, Hl, H2 etH4 de

la coupe 89; tous furent trait6s d I'H2O2 puis d I'HCI.

Aprds dispersion dans une solution d'oxalate de soude et

de carbonate de sodium, les fractions sup6rieures i 50 pm

furent s6par6es par tamisage i sec et les fractions ltnes

par d6cantation.

Dans l'ensemble, les s6diments contenaient entre 3,9 et

5,601, de matidre organique et entre 5,9 et l2,6oh de

carbonates; ils se caract6risent par une forte composante
limoneuse et par des teneurs relativement faibles en argile
(entre 9 dt l5 o/,), mais se distinguent cependant par leur

degre de classement et leur teneur en particules sableuses
(sup. d 50 pm).

Un premier groupe d'6chantillons appartient aux

unit6s Bl et G (fig.4); ils pr6sentent un excellent degr6 de

classement et des teneurs trds faibles en particules

sableuses, ce qui traduit sans doute une s6lection hydrau-

lique bien marqu6e. En effet, dans les deux cas' le limon

analys6 fut pr6leve dans un chenal correspondant ir un

ancien cours de laL6gia et peut 6tre assimil6 i un d6p6t

fluviatile d6cant6 sous une faible nappe d'eau.

Un second groupe d'echantillons correspond aux

unites 82 et Hl; 6galement bien class6s, ils contiennent

cependant entre 10 et l5o/o de particules sableuses et

montrent une distribution texturale comparable d celle

des lass. Toutefois, par leur contexte stratigraphique et

leur caractdre hydromorphe, ils s'apparentent plutdt i un

d6pdt alluvial mis en place en dehors du chenal fluviatile.

Enflrn, un troisidme groupe d'echantillons provient des

unit6s H2 et H4 dans la paroi orientale (coupe 89). Ils

atteignent des teneurs en particules sableuses de I'ordre

de 2Ooh et pr6sentent en outre une distribution l6gdre-

ment bimodale ce qui leur confdre un facids colluvial;

I :

f f imE=ff i86
1 2 3 4 5 6

mffiH[ruro8
7  8  9  1 0  1 1  1 2
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r i lo la00 aao !9l  .20 29r 2tO la9 lo!  t5 !r

Ftc. 4a.
Courbes granulomitriques : I
(partie supirieure).

unitd H4 (partie supdrieure);2 : uniti H4 (partie basale);3 : uniti H2;4 : unite HI

l i to r(00 aao tta ato trr l lo tat tot ?3 3t

Frc.4b.
Courbesgranu lomdt iques :5 :un i tdHl (par t ie in f i r ieure) ;6 :un i t i82 ;7 :un i t6B l ;g :un i tdG.

celui-ci est 6galement attest6 par la pr6sence au sein des
d6p6ts de petits fragments dispers6s de brique, de mortier
et de charbon de bois.

4. Interpr6tation

La s6quence enregistr6e dans le secteur oriental de la
place Saint-Lambert d6bute par la formation d'un
travertin (unite TR), dont le tiers inf6rieur, fortement
concretionn6, parait s'6tre form6 en place, et dont les
deux tiers sup6rieurs, meubles et stratifi6s, s'apparentent
i un facids d6tritique. Il s'agit d'un travertin de fond de
vall6e forme dans la partie aval du cours de la L6gia, suite

d des apports d'eaux satur6es en carbonates issues du
substratum cr6tac6, pr6sent plus haut sur le versant.

En Belgique, des travertins de ce type existent notam-
ment d Treignes, i Chaumont-Gistoux et d Villers-sous-
Orval ; la plupart ont fourni des enregistrements polli-
niques se rapportant d la premidre moitie de l,Holocdne
(M. Geurts, 1976). Rappelons que, d'aprds ces donn6es
palynologiques, la formation des travertins fut surtout
favoris6e par le d6veloppement d'une v6g6tation fores-
tidre domin6e par les conifdres, dans un contexte clima-
tique relativement chaud et sec; la croissance des traver-
tins d6buta, semble-t-il, au Preboreal, atteignit son plein
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d6veloppement au Bor6al et se poursuivit jusqu'ir la fin de
l'Atlantique (M. Geurts, 1976).

Place Saint-Lambert, le travertin s'est av6r6 trop
pauvre en pollen et n'a donc pu €tre dat6 par la palyno-
logie; toutefois, une attribution du travertin au Bor6al
parait la plus vraisemblable en raison de sa position dans
la s6quence stratigraphique et de la pr6sence de t6moins
m6solithiques et omaliens dans les d6p6ts sus-jacents.

Les unit6s limoneuses Bl et 82 qui surmontent }e
travertin sont 6galement d'origine fluviatile; le limon Bl,
tres bien class6, fut d6pos6 dans le chenal de la L6gia,
tandis que les limons hydromorphes 82, plus largement
r6partis, 6voquent un d6p6t de plaine alluviale en dehors
du chenal fluviatile.

La suite de I'aggradation fluviatile fut enregistr6e en
Cl et C2; dans un premier temps les limons sableux
stratifi6s C I colmatdrent un nouveau chenal fluviatile
creus6 par la L|gia dans les limons hydromorphes 82,
puis l'ensemble fut recouvert par des limons h6t6rogdnes
(unit6 C2) sans doute en partie d'origine colluviale.
Ceux-ci montrent en effet ir la base des ravinements et des
traces de pi6tinement et incorporent ir plusieurs niveaux
des 6pandages de d6bris de travertin. Ces d6bris, 6gale-
ment abondants, mais plus dispers6s, dans les limons
hydromorphes B2, furent probablement remani6s ir partir
de massifs de travertin d6velopp6s plus en amont dans le
prolongement du travertin TR.

Dans la partie ouest du secteur oriental, un dernier
episode fluviatile est repr6sent6 par une argile limoneuse it
forte structure prismatique (unit6 D) correspondant d un
d6p6t d'inondation de la L6gia ou peut-6tre m6me de la
Meuse. Les quelques artefacts recueillis dans cette argile
sont probablement indicatifs d'une occupation du site par
une population du M6solithique tardif au d6but de
l'Atlantique (cf. A. Gob, infra); un t6moin plus important
de cette occupation fut egalement observ6 i la m6me
altitude dans les profils du secteur occidental.

Une seconde occupation du site de la place Saint-
Lambert eut lieu au cours de la p6riode Atlantique;
elle est attest6e par les fosses omaliennes pr6serv6es dans
la partie ouest du secteur oriental (unit6 E) et datees entre
4.270 +90 et 4.420 + 130 B.C. sur charbon de bois. Ces
fosses, tronqu6es par les fondations modernes et par les
terrassements r6cents, furent creus6es dans les limons
alluviaux 82 etC2 au d6part d'une surface situ6e quelque
peu au-dessus de la cote - 5,10 m, soit environ 2 m sous
le niveau de la place actuelle. L'occupation n6olithique
s'est faite dans la plaine alluviale de la L6gia, sur des sols
limoneux bien drain6s si I'on en juge notamment par
I'absence de traces d'hydromorphie au niveau du remplis-
sage des fosses. A cette 6poque le cours de la L6gia avait
vraisemblablement migre lat6ralement ce qui expliquerait
le fait que nous n'avons pu observer de d6p6ts fluviatiles
contemporains de I'occupation n6olithique dans les
profils des deux secteurs de la place Saint-Lambert. Cette
interpr6tation est 6galement en accord avec le contenu
pollinique des fosses, lequel traduit un environnement

faiblement bois6 de fond de vall6e peu humide, constitu6
par quelques bosquets de Noisetiers associ6s d une
couverture herbac6e dominee par les Gramin6es, les
Compos6es et les Fougdres (cf. J. Haim, infra).

Cette situation de bord de plaine alluviale stabilis6e
s'est maintenue depuis I'Atlantique jusqu'au d6but du
Subatlantique, ce qui repr6sente un hiatus de plus de
4.000 ans dans la s6quence s6dimentaire entre les fosses
omaliennes et le chenal de la coupe 90 (unit6 F). Ce
chenal, 6galement orient6 selon un axe nord-sud, corres-
pond d un nouveau cours de laL|gia incis6jusqu'i la cote
- 7,5 m dans les limons alluviaux de la p6riode bor6ale
(unit6 B2). La s6dimentation fluviatile y fut active
pendant les premiers sidcles de notre dre comme l'indi-
quent les fragments de tuile romaine et les charbons de
bois, dat6s 80 et 200 A.D., en provenance de la partie
basale du remplissage limoneux (unite F). A cette 6poque,
la plaine alluviale de la L6gia et ses abords 6taient forte-
ment debois6s, avec cependant quelques Aulnes prdsent
le long du cours d'eau (cf. J.Heim, infra).

Vers la fin de la p6riode romaine, le chenal de la L6gia
migra ir nouveau, puis se stabilisa ir hauteur de la
coupe 89, paralldlement au bord septentrional de l'exca-
vation, oir sa base atteingit la cote - ? m (unite G). La
pr6sence de tessons m6rovingiens ir plusieurs niveaux
dans le remplissage limoneux du chenal permet, croyons-
nous, de situer celui-ci vers le vu' sidcle de notre dre et non
vers 310 A.D., comme le suggdre la datation 'nC obtenue
pour le limon humique de la partie sup6rieure de l'unit6.
Semblables divergences entre les datations taC et les
donn6es arch6ologiques ne sont pas exceptionnelles dans
une situation de plaine alluviale et r6sultent principale-
ment d'une contamination des s6diments dat6s par de la
matidre organique provenant de couches plus anciennes.
Cela fut demontre notamment au Gu6 du Plantin d
Neufvilfes (J. de Heinzelin et al., 1977) et ir Ramegnies-
Chin dans la vall6e de l'Escaut (J. de Heinzelin et al.,
r 984).

Le chenal fluviatile G cessa d'6tre fonctionnel peu
avant le d6p6t du limon humifdre sus-jacent (unit6 Hl);
celui-ci est soulign6 par un gravat caillouteux incorporant
notamment quelques tessons m6rovingiens ou carolin-
giens et pr6sente un facids de d6p6t alluvial de fond de
vall6e humide. C'est dans ce type d'environnement que
fut implant6 l'assemblage de planches paralldles pr6sent
dans la partie mediane de I'unit6 H l, assemblage qui, par
sa structure et sa disposition, 6voque semble-t-il une sorte
de rigole de drainage. Parmi les quatre datations r4C dont
on dispose pour cette structure, seule la datation la plus
r6cente (Lv-1265 = 730 * 50 A.D.) obtenue sur des
d6bris organiques pr6serv6s entre les deux s6ries de
planches parait compatible avec le contexte stratigra-
phique et avec le contenu arch6ologique des d6p6ts. Pour
cette raison, nous estimons donc pouvoir rapporter
I'ensemble de l'unit6 H I au d6but de la p6riode
carolingienne.
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Par la suite, I'environnement de fond de vallee humide
s'est maintenu lors du dep6t du limon alluvial H2, lequel
traduit cependant une augmentation sensible des apports
colluviaux. Ici 6galement, l'Age obtenu pour les charbons
de bois incorpor6s en H2 nous parait trop ancien
(Lv61264 = 680 * 40 A.D.), le mat6riel dat6 ayant
probablement 6t6 remanie par ruissellement.

Lors du creusement des fosses contenant les s6pultures
T42,T43 etT44 (unite H3), soit vers la fin du x' sidcle de
notre dre, la plaine alluviale de la L6gia 6tait encore
active. Cela est attest6 notamment par l'6tat de pr6serva-
tion des sarcophages mais aussi par la pr6sence, dans les
couches adjacentes aux fosses, d'une espdce d'aur6ole
plus sombre, laquelle serait due i une migration de la
matidre organique issue des s6pultures au contact de la
nappe phr6atique.

Au xI'sidcle de notre dre, les apports alluviaux et collu-
viaux se sont poursuivis aprds l'6dihcation de l'6glise
notg6rienne, ce dont t6moigne la hne couche de d6bris de
mortier i la base de l'unit6 H4; ils furent interrompus lors
de la construction du cloitre attenant d la cathedrale. dont
une partie des fondations fut reconnue dans la coupe 89
(unit6 I). Par la suite on enregistra essentiellement des
apports anthropiques, sous la forme de deblais h6t6ro-
genes (unit6 K), lesquels rehaussdrent la surface jusqu'au
niveau actuel de la place.

5. Conclusions

Au cours de l'Holocdne, la s6dimentation dans le
secteur oriental de la place Saint-Lambert fut surtout
conditionn6e par des apports fluviatiles de la L6gia, puis ir
partir du xn'sidcle de notre dre par les activit6s anthro-

piques. Deux 6pisodes principaux d'aggradation fluvia-
tile, s6par6s par un hiatus de plus de 4.000 ans, furent
enregistr6s.

Le premier 6pisode se situe pour I'essentiel au Bor6al. Il
d6bute par la construction d'un travertin de fond de vall6e
auquel succdde un systdme de chenaux emboit6s et de
d6p6ts alluviaux hns largement r6partis. L'activit6 fluvia-
tile fut interrompue au d6but de la periode Atlantique, peu
avant l'occupation du pite par une population neolithique.

Le second 6pisode d'aggradation eut lieu au cours du
premier mill6naire de notre dre. Il se traduit par le
developpement de deux chenaux fluviatiles paralldles
incis6s dans les depdts alluviaux du Bor6al, respective-
ment au d6but de l'6poque romaine et pendant la periode
m6rovingienne. Par la suite, le chenal delaL|gia migra en
dehors du secteur oriental de la place ou se maintint
cependant une s6dimentation alluviale hne associ6e d des
apports colluviaux. Cette situation persista jusqu'au

xu'sidcle de notre dre, les apports anthropiques ne
devenant pr6dominants qu'aprds la construction du
cloitre attenant d l'eglise notg6rienne.
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L'industrie lithique omalienne
Marcel OTTE,
Charge de cours ir I'Universite de Lidge

l. Mat6riaux, approvisionnement

L'essentiel de la matidre premidre est un silex gris fonc6
d grain frn, identique i celui du Cr6tace de Hesbaye. Les
plages corticales indiquent toutefois qu'il provient en
grande partie de bancs d6mantel6s puis faiblement trans-
port6s par une rividre. Des rognons alt6r6s ont pu donc
6tre r6colt6s au bas des falaises mosanes sur les flancs du
vallon creus6 par la L6gia ou dans le lit m€me de cette
rividre. Ce silex est en tout cas peu alt6r6, de texture
homogdne et se pr6sente en nodules suffisamment
volumineux pour permettre de confectionner de gros
nuclEus ir lames. Ces blocs ont d'ailleurs 6t6 retrouv6s,
intacts ou en voie de pr6paration, dans certaines fosses :
fosse I (12 blocs), fosse 2 (l bloc), fosse 9 (9 blocs).

On retrouve 6galement, dans une moindre mesure, des
elements en silex, de teinte gris clair et de texture grenue,
apparemment originaire du Maestrichtien de la Basse-
Meuse.

De rares documents (uniquement des outils) sont
confectionn6s dans un silex noir d grain hn, identique d
celui du Campanien du Hainaut dit < silex d'Obourg >.
Rappelons incidemment qu'un des 6clats d'herminette
recueilli sur notre gisement a 6t6 confectionn6 en phtanite
d'Ottignies et indique donc lui aussi des relations vers les
r6gions occidentales.

Enfin, certaines pidces n6olithiques sont r6alis6es en
retaillant des blocs d6jd d6bit6s ant6rieurement et alt6r6s
par une intense patine blanche, identique ir celle port6e
par les documents m6solithiques recueillis dans le m6me
contexte.

Une lame 6paisse, en grds quartzite de Wommerson
originaire de la r6gion de Tirlemont, faisait partie de cet
ensemble. Comme aucun autre reste en ce mat6riau n'a
6t6 recueilli, il est probable qu'elle ait 6te d6bit6e ir l'ext6-
rieur du site, peut-€tre i son lieu d'extraction. I1 se peut
aussi qu'elle appartienne i l'industrie m6solithique
retrouv6e dans le m€me contexte.

2. Importance du mat6riel

Pour I'ensemble du gisement, I'industrie lithique
d6bit6e repr6sente 73,357 kg, dont les 6l6ments sont
in6galement r6partis selon les fosses. En moyenne, cette
cat6gorie de vestiges correspond iL 52,8 o/o de la masse
totale des documents mobiliers de chacune d'elles.
Cependant, dans la majorit6 des cas, ils repr6sentent 20 i
3O oh et seule la fosse 9, avec une importante masse totale
et 92,88 o/,r de silex d6bit6s pour la seule couche 4, modifre
sensiblement cette proportion.

La couche 3 de la fosse 2 possdde 6galement une
proportion importante d'industrie lithique (36,57 o/o) mais
sa composition, davantage form6e d'outillage, est trds
diff6rente de celle de Ia fosse 9.

Gn remarque une 6crasante majorit6 de d6chets de
debitage par rapport i I'outillage confectionn6 (colonne
n ensemble >). Ce rapport est, d nouveau, en grande partie
d0 i I'importance de la masse de la fosse 9 qui, ir elle
seule, d6termine les proportions de I'ensemble. M6me si
I'on ne tient pas compte des esquilles, extr6mement
abondantes dans certaines couches, les vestiges du
d€bitage repr6sentent encore 95,67 o/o de l'industrie.

Seule la fosse I , avec prds de 8 o/o d'outils, contient une
concentration assez remarquable de pidces fagonn6es par
rapport aux rebuts de d6bitage.

La documentation de la fosse 9, par contre, se pr€tait
bien d l'6tude des techniques dans un atelier de d6bitage
(cf. ci-dessous article de D. Cahen). Les autres fosses
n'ont pas livre de mat6riel suflisant pour permettre d'6ta-
blir des comparaisons significatives.

3. D6bitage

Les nucl6us ont probablement 6t6 mis en forme sur
place comme en t6moignent les nombreux 6clats corti-
caux, les lames d cr6te et les 6clats transversaux. En
outre, leur remise en 6tat durant le d6bitage a suivi les

Tanlsau I
Proportions gindrales de l'industrie lithique

Ensemble F1 F2 F9

N o/o N % N o/o N o/o

D6bitage
Fagonnage

19.760
251

98,?5
I  ? 5

344
29

a )  ) 1

7,77
t .47  | 95,46

4,54
17.784

t4 l
99,21
0,79

20.01 r 100,00 J  / J 100,00 L54 1 100,00 t7.925 100,00
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Ensemble Fosse I Fosse 2 Fosse 9

.l/ o/o N o/o N o/o N o/o

Nucl6us
Eclats
Lames
Tablettes et flancs
Lames d crOte
Cassons et esquilles
Alt6rations par le feu

't2

2.837
2.333

t43
to./.

1 3 . 5 5 0
663

0,36
t4,36
I  l , 8 l
o,'12
0,82

68,57
1 1 6

J

98
63
2
2

r39
J /

0,87
28,49
t 8 , 3 l
0,58
0,58

40,41
10,?6

7
216
1 9 5

6
l 5

406
626

0,48
14,68
t3,26
0,4 |
t o ?

2',t,60
42,56

59
2.4't8
2.O43

1 3 5
t45

12.924

0,33
rl ol

|  1 , 49
0,76
0,82

72,6'l

t9.760 100,00 344 100,00 t .47  | r00,0 l t ' t .784 100,00

processus habituels utilis6s dans l'Omalien : extraction de
tablettes et de flancs (J. Hamal-Nandrin et al., 1936).

Les lames semblent avoir 6t6 extraites au ( punch ))
(percuteur interpos6) : elles sont regulieres mais assez
courtes, au talon lisse et large, formant surplomb, et au
bulbe saillant. Cette technique permet d'atteindre un
maximum de < rendement D lorsque le nucl6us est
soigneusement pr6par6 et la r6gularit6 des enldvements
prime sur leur longueur et leur sveltesse.

Dans l'ensemble, les nucl6us sont r6alis6s, en propor-
tions 6quivalentes, soit sur la tranche de gros 6clats, soit
sur blocs ir partir d'une ou de plusieurs directions. Les
remontages ont d'ailleurs montr6 que les deux cat6gories
provenaient accessoirement du mdme bloc de matidre
premidre successivement exploite selon les deux
m6thodes.

A cette cat6gorie appartiennent 6galement des
6bauches ir peine epanel6es (9 pidces) et des fragments de
nucl6us d6ji trds exploit6s (8 pidces).

Les esquilles et cassons sont trds in6galement r6partis
ce qui semble indiquer une localisation des activit6s de
d6bitage, peut-dtre davantage qu'au travers des
documents plus volumineux, ais6ment d6plac6s (fosses I
et 9).

Au contraire, les esquilles dues ir I'action du feu se
trouvent concentr6es dpns la fosse 2 oi, pr6cis6ment,
nous avions d6jd observ6 l'importance des grds br0l6s et
de la terre cuite.

Le tableau suivant rend compte de ces variations :

Les d6chets de mise ir longueur des lames par cassure
dans une encoche retouch6e sont fr6quents (22 o/o du
total). L'outillage est fagonn6 par retouches abruptes
(troncatures, dos), obliques (fronts de grattoirs) ou semi-
abruptes (rectification du profrl des bords). La retouche
plate par pression est utilis6e dans la fabrication des
armatures triangulaires. De fortes retouches trds creuses
am6nagent le front des denticul6s.

Tlsl-rau 2
Proportions des principales catdgories d'il6ments de ddbitage

4. Outillage

a) TrcHNrqurs

Les techniques utilis6es dans la fabrication des outils
sont relativement simples et elles ne visent qu'd mettre en
forme des lames-supports d6jd fortement st6r6otyp6es
par le d6bitage.

Tnnleau 3
Rdpartitions des principales classes d'outils lithiques

Ensemble des fosses FI F2 F9

1r o/o // N N

Lames utilis6es
Chutes d'outils
Denticul6s
Grattoirs
Pergoirs
Armatures
Pidces esquill6es
Percuteurs
Encoches
Couteau
Racloir
Burin

83
i )

J J

29
l 5
l 0
9
8
4
I
I
I

33,07
21,91
t3,t4
l  1 ,55
5,98
3,98
3,59
3 , 1 9
r,60
o,40
0,40
0,40

12

,

J

z

I

29
)
8

l 3
6
z

3
2

38
t 6
2 l

,|

8
3
J

I

I

251 100.0t 29 70 t 4 l
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D) PnononrtoNs, n6llnrnlox

Le tableau 3 indique les proportions des principales
classes d'outils. On remarque l'importance des < lames
utilis6es > qui pourraient, par exemple, correspondre aux
elements de faucille puis celle des denticul6s et des
grattoirs. Divers groupes d'outils sont ensuite en propor-

tions 6quivalentes: pergoirs, percuteurs' pidces

esquill6es, armatures.

Lorsque I'on compare les effectifs entre fosses, on
observe que les lames utilis6es sont pr6sentes partout
mais sont surtout abondantes dans la fosse 9. Les
grattoirs sont par contre nettement plus fr6quents dans la
fosse 2 r. Les armatures proviennent principalement de la
fosse 9.

c) Tvpot oclr
Parmi les r lames utilisies )), nous avons group6 diff6-

rentes cat6gories d'objets classiquement s6par6s sur la
base de leur morphologie ou de leur technique : les lames
i hnes esquilles d'utilisation marginales' les lames i
retouches partielles d'un des bords' les lames tronqu6es
(6 pidces), les lames sectionn6es intentionnellement et les
< lames ir t6te arqu6e 'r (4 pidces)'

Elles ont en commun de pr6senter des stigmates d'utili-
sation le long des bords trachants. Aucune d'elles ne
possdde le lustre v6ritable des lames de faucilles. Il se
pourrait donc, soit qu'elles n'aient gudre 6t6 utilis6es dans
cette fonction, soit qu'elles participent d des actions de
sectionnement longitudinal diff6rentes 2. Leurs fr6quents
am6nagements (dos partiel, mise d longueur, troncature)
plaident toutefois en faveur de leur insertion primitive

dans un support en matidre organique'

Les < dichets de fabrication d'outils n contiennent
surtout les chutes de lames sectionn6es dans une encoche'
analogues aux microburins m6solithiques. Mais, il s'y
trouve 6galement des fronts d'outils cass6s et leurs chutes
de r6aff0tage (grattoirs, pergoirs, burins).

Les denticul4s, particulidrement abondants, sont
realis6s sur 6clats massifs ou sur blocs; ils sont toujours
volumineux. Il est parfois malais6 de les distinguer des
6bauches de nucl6us pr6par6s par une cr6te longitudinale'

Les grattoirs sont de type classique pour l'Omalien : it
front plat et courbe sur extr6mit6 de lames (25 pidces).

Quatre pidces seulement sont faites par retouches irr6gu-
lieres d la p6riph6rie d'6clats.

Les pergoirs ont une mdche longue et robuste, taill6e
dans I'axe de la lame-support par retouches abruptes des
deux bords. Quelques-uns, d retouches alternes, peuvent

6tre attribu6s d la vari6t6 des al6soirs (fig. l, 6).

t Des groupements de lames de faucille ou de grattoirs ont dejd 6t6

observ6s entre des maisons danubiennes de la vall6e de l'Aisne

(M. D. Fal let ,  1978).
2 D. Cahen et J. Gysels (1982) ont observ6 que certaines lames du

Danubien de Blicquy avaient 6t6 employ6es longitudinalement dans le

d6coupage de hbres v6g6tales, peut-6tre lors de travaux de vannerie'

Les armatures sont triangulaires et fr6quemment
sym6triques, i retouches plates bifaces, obtenues par
pression.

Les piices esquillhes sont de morphologie trds irr6gu-
lidre et semblent provenir de l'utilisation intense de
segments de lames comme dans une action de ciseau.

Les percuteurs sont des nodules de silex avec des traces
de bouchardage aux extr6mit6s. Ils proviennent rarement
d'anciens nucl6us, comme c'est pourtant frdquemment le
cas dans les autres ensembles omaliens. Il s'agit aussi
quelquefois de gros 6clats 6cras6s sur I'un des bords.

5. Attribution, comparaison
L'ensemble correspond bien i l'6quipement lithique de

l'Omalien classique tel qu'il fut reconnu par M. De Puydt
dds 1888 et d6crit par la suite i plusieurs reprises (M. De
Puydt, l9o9a - J. Hamal-Nandrin, et a/., 1935). Ces
analogies 6videntes ont 6t6 soulign6es dds les premidres
fouilles ir cet emplacement (M. De Puydt, 19090).

L'int6r6t particulier du site de Lidge quant i I'industrie
lithique r6side surtout dans la pr6sence d'un abondant
atelier de taille dans la fosse 9, couche 4, ori, grdce i la
concentration d'6l6ments participants au d6bitage de
quelques blocs, il a 6td possible de reconstituer dans le
d6tail plusieurs chaines op6ratoires de cette industrie (ci-

dessous, article de D. Cahen).

La seconde particularit6 est peut-€tre la pr6sence
d'armatures triangulaires de forme sym6trique qui, selon
certains auteurs m€mes, seraient un indice d'anciennet6
dans le contexte danubien (J. P. Farrugia et al.,1978).

Les denticul6s, rarement observ6s dans les 6tudes
anciennes, forment cependant une constante de
l'industrie lithique omalienne, comme I'ont montr6 les
analyses plus r6centes (M. Ulrix-Closset et R. Rousselle,
l 982).

L'absence de la v6ritable lame de faucille est assez
6tonnante mais les nombreuses lames mises d longueur
ou finement retouch6es pourraient bien 6tre des 6bauches
de cet el6ment dont la morphologie peut 6tre trds vari6e
selon la disposition dans le manche.

6. Activit6s

Quelques aspects des activites humaines men6es sur le
site peuvent 6tre soulign6s au travers de I'industrie
lithique.

Tout d'abord, I'abondance des d6chets de la taille
comprenant tous les 6l6ments des chaines op6ratoires, les
nombreux remontages et les innombrables esquilles
indiquent I'importance des activit6s de d6bitage r6alis6es

sur place, particulidrement dans la fosse 9' Les rejets

d'am6nagement et de r6aff0tage d'outils montrent ensuite
qu'ils ont 6t6 fagonn6s et utilis6s sur place'

Le travail du bois est attest6 par les nombreux denti-
cul6s dont l'association ir cette activit6 a 6t6 d6montr6e
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par l'6tude des traces d'utilisation (D. Cahen et J. Gysels,
1982). Ces outils sont r6partis 6galement entre les princi-
pales fosses du site.

Le travail de la peau est indiqu6 par les nombreux
grattoirs, surtout fr6quents dans la fosse 2, et par les
pergoirs, bien que ces pidces aient pu aussi 6tre utilis6es
dans le travail des matidres osseuses (D. Cahen et
J. Gysels, 1982).

Si ce n'est au travers des fragments de meule, d6crits ci-
dessous, les pratiques agricoles ne sont pas refl6t6es de
fagon certaine dans I'industrie lithique, les lames
tranchantes, en I'absence de lustre, ayant pu servir ir
d'autres activit6s artisanales ou alimentaires.

Les activitds de la chasse sont, par contre, clairement
attest6es au travers des armatures triangulaires, fr6quem-
ment bris6es, apparemment lors de l'utilisation, et rame-
n6es au village soit dans le gibier, soit sur les hampes
des fleches.
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F1 c1

I  5 c n

Frc .  l .
Fosse I - Couche I : lame tronquie (t); lame d crArc Q); lame utitisde et sectionnie (3); grattoir sur lame (4): denticuli sur dclat (5): lame d dos

partiel, tronquie et utihsde (6).
(Inventaire : .1 :  1371 ; 2 = 1012; 3 = 1060; 4: 1371 ; 5 :  1011 ; 6 = 1371)
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F1 C2

I t

Ftc. 2.
Fosse I - Couche 2 : front de grattoir sur lame fracturi (I ) ; iclat denticuli (2) ; dclat cortical esquitli (3); fragments de lames utilisies (4 et 5) ;
hme tronquie (6); lame brute (7).
(Inventaire : I = I 922 ; 2 = 1068 ; 3 = 1382 : 4 = 1376 ; S = t06g ; 6 : I 278 : 7 = I 3g2.)
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F1 C3
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Frc. 4.
Fosse 1 - Couche 3 : nucldus centripAtu avec 6clat de gel, peut-€tre d'origine moustirienne et remanid lors du ueusement et de lafosse (patine
bleue) (1); iclat de plan defrappe aminagd en grattoil (2); lame et lamelle (3 et 4); industrie d'allure misolithtque : nucldus d lamelles (5);
lamelles brutes (6 et 7).
(Inventaire :  I  d 3 = 1060; 4= 1982; 5 et 7= 1378: 6= 1126.)
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F1 c3

5 crn

Frc. 5.
Fosse | - Couch e 3 : nucl4us d lames avec traces d'abrasion et de percassion (I ) ;fragment proximal de lame (2) ; segments de lames utilisies (3 et
6); dclat d retouches plates inverses (4); microburin sur lamelle (5); taraud massi.f (7);pergoir (8).
( Inventa i re  :  I  =  1082;  2=  1056;  3=  1082;4= 1168;  5  d  7= 1082;8= 1060)

$
H
ttl

Hm
ffi ^-\'-W '>N
tE) #w0

5

=:\

==\
==\
*:_,
S:
=:



t20 M. OTTE

F1C3

l 5 c r

7

Frc. 6.
Fosse I - Couche 3 : denticuli sur iclat (1); couteau d dos naturel (2).
(Inventaire : I et 2= 1082.)
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Frc. ?.
Fosse2-Couche 1:lamedfttearquie'ddospart ielettracesd'ut i l isat ion(1); lamesuti l is ies(2'5'6); lamebrute(3);chuted'avivaged'outi l
(4); fronts de grattoirs sur lame (7, 9, 10); denticul| ipais sur dclat (8)'

( I n v e n t a i r e : 1 = 1 9 a 6 ; 2 = 1 8 6 6 :  3 = 1 9 2 5 ; 4 = 1 s 7 2 ; 5 = 1 9 4 5 ; 6 = 1 8 7 0 ; 7 = 1 8 6 6 ; 8 = 1 8 7 0 ; 9 = 1 8 6 6 : 1 0 = 1 8 7 4 ' )
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Frc. 8.
Fosse 2 - Couch e I i tndustie d'allure misolithique, Nuclius d lamelles (I); lames uttlisies (2, 3); grattoirs sur lame (4 et 5); lamelles brutes (6, ge,t l0): lamelle tonqwie (7): nuclius d lamelles modiJii en grattoir (g).
( I n v e n t a i r e  : 4 =  I a O t ; 6 =  1 0 1 2 ; 7 =  I 3 7 I ; 8 =  f i 1 2 ; 9 =  1 2 2 5 ;  t 0 =  1 0 4 6 . )
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Frc. 9.
Fosse 2 - Couche | : industrie d'allure mdsolithique. Microburin (t); lamelles (2,4); nucl4us d lames (3)'

Fosse 2 - Couch e2: industrie d,allure misolithique. Lame outrepassde (5); tamelte (6); grattoir sur tamelle (7): lamelle cassie dans une encoche

(8); microburtns (9 et 10); lamelle d dos (11).

i i n * r r t o i r r : I = 1 8 7 2 ; 2 = 1 9 3 9 ; 3 = 1 9 7 8 ; 4 = 1 9 4 5 ; 5 = 1 8 5 5 ; 6 = 1 8 8 5 ; 7 = 1 8 8 9 ; E = 1 8 5 6 ' )
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44
Frc. 10.
Fosse 2 - Couche 2: denticali massif sur 6clat d retouches inverses da la base (1); tames brutes (2 et 3); segment de lame d1coupie dansune
encoche (4); nuclius globuleux (5): lames utilisies (6 et 7).
(Inventaire : I = 194 I ; 2 = 1862 ; 3 = 188 ; 4 = 1882 ; 5 = lgJJ; 6 = 1862 : 7 = 1g56.)
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Frc. I  l .
Fosse 2 - Couche 2 : bec et pergoir (l et 2); grattoirs sur lames et sur 6clat (3,4, 5,8);fragments d'armatures danubiennes (6 et 7); lames d dos
cortical retouchies et utilisies (9, 10, 11): segment de lame utilisde d troncature inverse d'une extr4mitA (12).
( I n v e n t a i r e  :  I  =  1 8 8 9 ;  2 =  1 8 6 8 ;  3 =  1 8 7 6 ; 4 =  1 8 5 6 : 6 =  1 8 5 5 ;  8 =  1 8 6 2 ;  9 =  1 8 5 3 ;  I 0 =  1 8 5 6 ;  1 1 : 1 8 5 3 ;  1 2 =  1 8 5 6 )
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Frc. 12.
Fosse2-Couche3l. lamesbrutesdeddbitage(1d5et9); lamesuti l is ies(8,I1,I3); lamefinementretouchie(12); lameddos(7);fragmentde
lame tronquie (6); denticul4 sur lame 4paisse (10).
( I n v e n t a i r e : 1  e t  2 = 1 8 7 8 ; 3 = 1 8 6 1 : 4 = 1 9 3 7 ; 6  e t  7 = 1 8 7 8 ; 8 = 1 8 7 1 ; 9 = 1 8 6 1 ;  l 0 = 1 9 3 7 ;  I 1 = 1 8 7 8 ;  I 2 = 1 8 5 9 ; 1 3 = 1 9 3 7 . )
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Fro .  13 .
Fosse 2 - Couche 3 :flanc de nucl4us avec traces d'utilisation (1); piice ipaisse dfortes retouches des deux bords r quartier d'orange r (2).
(Inventaire : I et 2= 1923.)
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FrG. 14.
Fosse 2 - Couche 3 : sphdroide en silex avec defortes taces d'4crasement sur les arArcs (1); nucl4us d lames transformd en percuteur (2);
iclat massif de priparation d'un nucl4us (3).
(lnuentaire : I d 3 = 1937.)
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Frc .  15 .
Fosse 2 : piices d'allure misolithtque.
Couche 3 : lames et lamelles (l d 3);
Couche 7 : microburin (4) et lame (5);
Couche 6 : Iames (7 et 11); tamelle (6); nucl4us sur iclat (8); chute transversale (9); tableue (10);

Couche ind6termin6e : lame, utilisde, (14) et (17): pergoirs (15); microburins (13 et 17); grattoir (16)'
( I n v e n t a i r e  :  I = 1 E 5 4 : 2 = 1 8 5 9 : 3 =  1 9 3 7 ; 4  e t  5 =  1 9 0 3 ; 7 =  1 9 1 1 ; 6 =  t 8 5 E ; 8 =  1 8 6 5 ; 9 =  1 8 5 8 ;  1 0  e t  1 1 =  1 8 6 5 )
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Frc. 16.
Fosse 2 - Couche 6 : lames utilisies (1 d 3); iclat avec encoche retouchie (4); segment de lame cassie dans une enioche (5); grattoirs sur lame
( 6 d 9 .
Fosse 2 - Couche ind6terminee : lames utilisdes (10 et l2); grattoir sur lame d base tronquie (11).
( I n v e n t a i r e : I = 1 8 6 5 ; 2 = 1 8 X ) : 3 = 1 8 6 5 ; 4 = l E 6 E ; 5 = 1 8 6 5 ; 6 = 1 8 5 8 ; 7 = 1 8 6 5 ; 6 = 1 8 3 5 : l 0 e t I I = 1 9 3 6 ; 1 2 = 1 8 7 4 . )
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Frc. 17.
Fosse 9 t pidces d'allure misolithique.
Couche | : nucl4us d lamelles (t); lame et lamelle utilisies (2 et 3); mitoburin (4); grattoir sur lame (5); lamelle d dos (6);

Couche 2 : grattoir sur lame (7); grattoir carind (9); grattoir sur 6clat (10); tiangle scaDne (8); lame (lI) et lamelles (12 et 13) brutes.
( I n v e n t a i r e : t = 2 5 1 1 ; 2 e t 3 = 3 0 0 7 : 4 e t 5 = 2 4 7 3 ; 6 = 2 5 1 1 : 7 = 2 5 6 6 ; 8 = 2 2 3 0 ; 9 = 2 5 9 9 ; 1 0 = 2 2 5 4 ; 1 1 = 2 4 5 0 : I 2 e t l 3 = 2 5 9 9 )
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Frc.  18.
Fosse 9 - Couche 2 : nuclius d lames sur bloc (1) et sur iclat (2); denticuli sur iclat cortical (3); fronts de grattoirs
lames utilisies (6 et 7); lame brute (8).
( I nven ta i r e  :  I  =  2494 ;  2  e t  3=2599 ;  5=2538 ;4  e t  6=2599 ;7=  2594 :8=2599 )

\

\ \
l l' ...-2ll

tl
7

\l
z ? 

|I
t/

6



z__--_--=

I  5c l l

Frc. 19.
Fosse 9 - Couche Z i denticali massif sur iclat (I) ; lame tronquie (2) ; racloir (3) ; bec (4); encoche clactonienne (5) ; lame retouchie (6): piice

esquillAe (7); grattoir sur 6clat (8).
fiiventaire' : I = 25Ia; 2 = 2450; 3 d 5 = 2s99; 6 = 2517; 7 = 2266; 8 = 2599)
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Frc. 20.
Fosse 9 - Couche 2 : pergoir (I); lame utilisde (2); lame tronquie et utilisde (3);fragments d'armatures (4 et 5); chute d'avivage de bec (6).
Fosse 9 - Couche 3 : lames brutes (7 et 8), Iame utitisie (9); grattoir sur lame (10); bec dhjeti d retouches inverses'(t I); nuclius d lo*r, ,rrorry
par un enlivement outrepassi (12).
( I n v e n t a i r e  :  l = 2 5 3 8 : 2 = 2 5 1 7 ; 3 = 2 5 1 4 ; 4 = 2 4 5 0 ; 5 = 2 5 4 3 ; 6 = 2 5 3 8 : 8 , 9 , 1 0 = 2 5 6 2 ; 7 = 2 4 8 8 ;  1 t = 2 2 5 6 ;  1 2 = 2 5 6 2 . )
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F r c . 2 l .
Fosse 9 - Couche 3 : lames de dibitage (t d 5); denticuli (6); bec et perQoir (7 et 8): tame utilisie (9); bloc de silex 'paneli et utilisi comme

percuteur (10).- ( I n v e n t a i r e  
:  I = 2 5 6 2 ; 2 = 2 4 9 8 ; 3 , 4 , 5 - - 2 5 6 2 ; 6 = 2 4 8 8 ; 7  e t  8 = 2 5 6 2 ; 9  e t  1 0 = 2 4 8 8 ' )
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Ftc .22 .
Fosse 9 - Couche 3 : piAces d'allure misolithique. Nuclius d lamelles (I et 2); lame utilis1e (3): lames et lamelles brutes (4,5, g,9 et I4); Iameile
retouchie denticalie (6); grattoir sur lame (7); fragment d'armature triangulaire (10); armature d retouches rasantes (ll); microburins(12 et I3).
( I n v e n t a i r e :  I  d 6 = 2 5 6 2 ; 7 = 2 2 5 8 ; 8  e t 9 = 2 5 6 2 ;  I 0 = 2 5 1 2 ;  I I = 2 2 6 4 ; 1 2 = 2 2 6 j ;  i S = Z Z S O ; 1 4 = 2 2 6 4 . )

+

@
'R

@'
d12

/A'

AW
F .Htrs
Ed
6

t\
il
IIva

(

10
ffi
ww

dt'



LTNDUSTRIE LITHIQUE

F9 C4

.ffi{
F9 C4

V I'ro. D',tK-il
W-il Wil

n
llL-'/l

t/
v'to

- ) )

U
Frc. 23.
Fosse 9 - Couch e 4 ; denticalti massi.f sur \clat (1); bec sur lame ipaisse (2); lame uttlisde (3); lame d tArc arqude et utilisie (4);grattoir sur lame

(5); armature (6); Iame dJines retouches abruptes (7): piAces d'allure misolithique : grattoir (8): lame et lamelles (9 d 1l).
( I n v e n t a i r e  :  I = 2 4 6 8 ; 2 = 2 5 7 6 ; 3 = 7 5 9 8 ; 4 = 2 5 7 6 ; 5 = 2 4 6 8 ; 6  e t  7 = 2 4 8 7 ; 8 = 2 4 8 0 ; 9 = 2 5 9 8 :  1 0 = 2 5 7 6 ;  1 l = 2 4 5 4 )
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Frc.24.
Fosse 9 - Couche 4 : nucldus utifisA en percuteur (I); hme utilisie (2); nuclius sur tanche d'iclat avec remontages (3); lame brute (4).
(Inventaire : I = 2451 ; 2 = 2454; 3 et 4= 2487.)
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Frc. 25.
Fosseg-Couche4 lameuti l is ie(1); lamesuti l is iessurunbordavecditachementd'unerchutedeburinr(2,4etl l ) ; lameoutrepassde(3);
lame brute (5); chutes longitudinales, probablement accidentelles (6 d 9); denticulis sur lames ipaisses (10 et I2).
( I n v e n t a i r e  :  1 = 2 5 7 6 : 2 = 2 4 8 7 ; 3  d  5 = 2 5 4 1 ; 6 = 2 4 8 0 ; 7 = 2 5 8 0 ;  E = 2 5 9 8 ; 9 = 2 4 8 0 :  l 0 = 2 5 7 6 ;  1 1 = 2 4 5 4 ;  I 2 = 2 5 0 8 )
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Frc. 26.
Fosse 9 - Couche 5 : lame d crAte premiire (I); segment de lame d cr€te seconde (2); lame outrepassie avec traces d'utilisation (3); tableue
premiAre (4); segments de lames utilisies (5,7,8); lame brute (6).
( I n v e n t a i r e :  I  e t  2 = 2 6 1 8 ; 3  d  5 = 2 5 8 1 ; 6 = 2 6 I E ; 7 = 2 5 8 1 ;  I = 2 6 1 8 . )
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Ftc. 27.
Fosse 9 - Couche 5 : lames et segments de lames brutes (l d 5).
Fosse 9 - Couche 6:fragment proximal de lame (6); Iame retouchie
Onventaire : I = 2475; 2 = 2581 ; 3 = 2618; 4= 2469; 5 = 2460; 6 d

(7): nuclius d hmes utilisd comme percuteur (8).

8 = 2484.)
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Ftc. 28.
Fosse 9 - CoucheB : piices d'allure misolithique : lamelle(I) et nuclius sur tranche d'dclat (2); piAces d'allure danubienne : armature (3); iclat
utilisd (4); segment de lame utilisie (5).
Fosse 12 : lame brute (6) et lame d retouches abruptes formant encoche (7).
(Inventaire : I et 2.= 2493; 7 = 2223: 6= 2231.)



LTNDUSTRIE LITHIQUE

F3 F7

|  S c m @ft

#-B

Fto .29 .
Fosse 3 : lame utilisde (l).
Fosse 7 2 grattoir sur lame (2).
Fosse 8 : piices d'allure misolithique : microburins (3 et 4); hmes retouchies et utiftsAes (5 d 7)-
(Inventaire :  I  = I9I2; 2= 1860;4= 1973; 5 et 6= t976;7= 1971)
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Frc. 30.
Piices d'allure misolithique.
Fosse 3 : nuclius d lamelles, grattoir sur iclat (2).
Fosse 7 ; lamelle d retouches inverses (3).
Fosse 8 : lamelles et lame (4 d 6); microburins (7 d 9); fragment d'armature miuolithique (10).
(Inventaire :  I  = 1860; 2= 1919; 3:1920;6 d I0= 1973.)
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F r c .  3 1 .
Sondage 29 : dicapage en surface. Nuclius d'allure danubienne (1); piice d retouches plates bifaces d'allure chalcolithique (2 et 3); lamelle et

grattoir d'allure mdsolithique (4 et 5).
(Inventaire : I d 5=2a$.)
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L'industrie lithique
m6solithique

Andr6 GOB

l. Introduction

l.l. Nos fouilles dans la zone occidentale ont permis
de mettre au jour, depuis l9?8, un mat6riel lithique
m6solithique recueilli dans un 6pais d6p6t de limon sous-
jacent aux d6p6ts d'6poques historiques et souvent
p6n6tr6 par ces derniers (Gob, 1980). Cette r6v6lation
d'une occupation mesolithique i l'emplacement de la
place Saint-Lambert confirmait une pr6sence pressentie
dejd dans le mat6riel recueilli en 1909.

Dans sa publication de fouille, M. De Puydt (1909,
frg. 4) signale l'existence de documents distincts de
I'industrie omalienne mais il ne conclut pas. Dans un
article de r6vision des donn6es sur la prdhistoire du site,
J. Philippe (1953) propose de consid6rer une partie
du materiel recueilli entre 1907 et 1929 comme le t6moin
d'une occupation m6solithique. Cette hypothdse est
aujourd'hui v6rifi6e, non seulement par les d6couvertes de
la zone occidentale mais aussi par la pr6sence marqu6e
d'artefacts m6solithiques dans les fosses danubiennes de
la zone grientale. C'est de ce mat6riel qu'il sera question
dans les pages suivantes.

1.2. Comme cela a 6t6 pr6cis6 plus haut (p. 89), la
s6paration entre industries m6solithique et n6olithique
s'est faite essentiellement sur base de la patine et acces-
soirement sur des caractdres morphologiques. Les arte-
facts consid6r6s comme m6solithiques sont g6nEralement
patin6s en blanc ou en gris trds clair, plus rarement en
gris bleut6. Cette d6marche semble justifi6e par les deux
observations suivantes :
- Dans la zone occidentale, la quasi-totalit6 des silex

m6solithiques pr6sentent une patine semblable;
- dans le mat6riel lithique des fosses de la zone orien-

tale, analys6 dans ce volume, les outils de typologie
m6solithique sont g6n6ralement patin6s trds clairs.

Cette fagon de faire, et les consid6rations des pages
suivantes sur la position stratigraphique et le mode de
d6p6t de ce mat6riel dans les fosses, indiquent clairement
les limites de cette 6tude. Nous ne disposons que d'un
ensemble tronqu6 par plusieurs tris successifs, s6dimen-
taires ou volontaires, qui oblitdrent fortement la repr6sen-
tativit6 de cette industrie.

Le petit nombre relatif d'artefacts recueillis diminue
encore la fiabilit6 de ce mat6riel. Son 6tude en sera donc
trds succincte. Un problime particulier se pose pour les
objets en roche tenace : plaquettes de psammite utilis6es,
fragments de grds avec plage polie ou us6e, etc.

On sait que ce mat6riel est abondant sur de nombreux
sites m6solithiques du bassin mosan (Gob et Pirnay,
1980; Gob et Jacques, ,1984); il occupe 6galement une
place de choix dans I'outillage danubien. D'autre part,
aucun critdre externe, tel que l'6tat physique, ne permet
de distinguer des pidces sffrement n6olithiques ou m6so-
lithiques ni m6me d'6tablir la moindre distinction au sein
de cet ensemble.

Dds lors, il nous a paru plus objectif de consid6rer ce
mat6riel en un seul lot et de I'adjoindre d l'6tude de
I'industrie lithique danubienne compte tenu du fait que
globalement celle-ci est dix fois plus abondante que la
documentation m6solithique. Cela ne signifie pas qu'i
mes yeux, aucune de ces pidces ne soit m6solithique, au
contraire.

2. La position stratigraphique
des artefacts m6solithiques

Seules les fosses, 1,2 et 9 ont livr6 du mat6riel mesoli-
thique en suffisance pour qu'une analyse d6taill6e soit
entreprise.

Mais les stratigraphies des fosses 2 et 9 sont plus
complexes et plus explicites et I'argumentation qui suit
sera bas6e exclusivement sur ces deux structures.

2. l. Ex.lr4rNs DE LA possp 9
Le tableau suivant rend compte de la distribution des

artefacts m6solithiques dans les diff6rentes unit6s de
remplissage de cette fosse (voir p. 87 pour dehnition
de ces unites).

Cette fosse est la plus riche en silex m6solithiques : on y
compte 30 outils sur 46 et 2,6 kg d'artefacts. Cependant,
le rapport de poids entre industries m6solithique et n6oli-
thique y est trds faible car elle est encore plus riche en silex
n6olithique (plus de 60 kg). On y remarque d'embl6e que
les silex n6olithiques se retrouvent essentiellement dans la
couche 4, qui renferme 85 % (en poids) de ce mat6riel.

Au contraire, les artefacts m6solithiques se retrouvent
surtout dans les chouches 2 et 3 (1,760 kg soit 67 o/o pout
ces deux couches ensembles, contre l5 o/o seulement dans
la couche 4).

Inversement. les couches 2 et 3 contiennent seulement
9 o/o des silex n6olithiques (la distribution de la c6ramique
danubienne dans les couches est identique i celle des silex
et tout ce qui vient d'6tre dit est valable pour la
c6ramique). Ces observations sont bas6es sur les poids de
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Fosse 9
ind. misolithique c.1 c.2. c.3. c.2.+

c.3. c.4. c.5. c.6. c.7. c.8. Tolal

Outils
Microburins
Nucleus
D6bitage
Poids total (kg)
Rapport M/N *

4
J

I
263

o,240
0.320

6

282
0,570
o.2tl

9

5
390

0,990
0.320

5
I

l l 9
0,200

I

4 J

0,395
0.007

39
0,070
0.032

6
0,005 0,007

4

2
34
o,t25
2.500

30
4

l 0

2,602
o.o42

' Rapport des poids entre industries m6solithique et n6olithique

mat6riau, mais elles sont aussi 6videntes en
d'outils.

La pr6sence quasi exclusive de silex m6solithiques dans
la couche 8 doit 6galement €tre relev6e.

D'aprds la morphologie des couches, leur lithologie et
leur contenu arch6ologique (cf. Otte, p. 87), on peut
penser que la couche 4 correspond d la couche < d'occu-
pation > danubienne tandis que les couches profondes
5,6,7) et superflrcielles (1, 3) sont des couches colluvi6es;
la couche 2 pr6sente un caractdre mixte.

On peut reconstituer la s6quence de remplissage de la
fosse de la fagon suivante : peu aprds le creusement de la
fosse par les danubiens (sans doute !), un premier collu-
vionnement se fait, peut-etre par ruissellement sur la
surface, et entraine dans la fosse de rares vestiges arch6o-
logiques qui devaient se trouver, en surface, aux abords
de la fosse. Puis se passe le principal remplissage anthro-
pique, qui donne naissance i la couche 4, danubiertre.

Un nouveau colluvionnement se produit, probable-
ment par effondrement des parois de la fosse et par
ruissellement. Ce colluvionnement pr6cipite dans la fosse
le mat6riel arch6ologique qui se trouvait dans le limon
superfrciel et i. la surface de celui-ci (mat6riel n6olithique
et m6solithique).

Une l6gere reprise du d6p6t anthropique marque la
couche 2 qui est aussi form6e partiellement de colluvions.
Au sommet de celui-ci, un niveau de boulettes d'argile peu
cuites marque, sans doute, l'effondrement des structures
de torchis voisines. Par-dessus, un dernier colluvionne-
ment scelle le tout. Enfrn, une bioturbation importante
provoque la formation de la couche 8.

Taslseu 2

termes 2.2. ExnnasNs DE LA rossr 2
Des constatations similaires peuvent 6tre faites pour la

fosse 2 (tableau 2).

L'industrie lithique m6solithique est surtout abondante
(en poids total et en nombre d'outils) dans les couches I et
2 et accessoirement dans la couche 6 (le poids 6lev6 de
cette dernidre provenant de la pr6sence de 3 nucl6us).
L'industrie lithique et c6ramique danubienne est, elle,
abondante dans les couches 2 et 3. Notons en outre que la
base de la couche 2 est structur6e.

On peut donc proposer la s6quence de remplissage
suivante : creusement de la fosse, premier colluvionne-
ment (= couche 7) puis importante ( occupation ))
danubienne, responsable de la formation de la couche 3.
Un nouveau colluvionnement (= couche 6) dont le
sommet est am6nag6 et forme la base de la couche 2.
Aprds cette seconde < occupation > danubienne, un
nouveau colluvionnement dont le s6diment s'homog6-
n6ise partiellement avec les d6pdts anthropiques d6ji
pr6sents, forme les couches 2 et I et comble la fosse. La
pr6sence m6solithique est donc marqu6e, ici aussi, dans
les d6p6ts colluviaux.

2.3. Il est clair que les silex m6solithiques retrouv6s
dans les fosses 2 et 9 (et sans doute les autres) proviennent
du limon superflrciel au travers duquel la fosse a 6t6
creus6e et que I'occupation m6solithique du site est
ant6rieure au creusement des fosses (ce qui semble assu-
rer que les restes fauniques et I'outillage osseux recueillis
dans les fosses doivent 6tre associ6s i l'occupation
danubienne).

Fosse 2
In. misolithique c.l c.2. c.3. c.4. c.6. c.7. Total

Outils
Microburins
Nucl6us
D6bitage
Poids total (kg)

Rapport M/N I

t t 2
0,2t0

0.382

6
J

I
86
0,250

o.t22

n  n { 5

0.037

4
0,030

3.000

J
' t l

o,265

.445

I

t 7
0,025

1.000

4
34',1

0,835
(+ 0,88s kg)

d'origine
ind6terminee

0.233

" Rapport de poids entre industries m6solithique et n6olithique.
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2.4. La distribution des blocs de grds, meules et
plaquettes de psammite n'apporte gudre de renseigne-
ments quant d leur attribution culturelle. Dans la fosse 9,
les blocs de grds se recueillent principalement dans la
couche 4, qui contenait aussi deux plaquettes de
psammite; deux autres (et trois petits fragments) provien-
nent de la couche 2 et pourraient 6tre m6solithiques.
L'une, notamment, est une trds belle pidce et porte une
usure trds marqu6e sur une face, au centre, en une zone
ovalaire de l0 cm sur 8 cm.

Cette m6me couche 2 renfermait I I des 20 polissoirs
de la fosse 9 (y compris ceux sur plaquettes).

Dans la fosse 2, meules et polissoirs proviennent essen-
tiellement de la couche 3, c'est-it-dire de la couche
danubienne principale.

2.5. La pr6sence de c6ramique du Limbourg dans les
fosses, et sp6cialement dans la fosse 9, pose, a priori,un
probldme.

Cette c6ramique peut-elle 6tre associ6e d l'occupation
danubienne, ir l'occupation m6solithique ou faut-il y voir
une troisidme occupation ? On connait I'hypothdse de
Modderman sur cette c6ramique, dont les porteurs
seraient des m6solithiques accultur6s, ne creusant pas de
fosse (Modderman, 1970 : 143) et les controverses qu'elle
souldve encore (Modderman, l98l; Constantin e.a.,
r  981) .

Les observations qui peuvent 6tre faites dans les
fosses 2 et 9 confirment I'hypothdse de Modderman sur
le probldme des fosses, sinon sur la question de
l'acculturation.

En effet, comme les silex m6solithiques, les tessons
< Limbourg , de la fosse 9 se retrouvent majoritairement
dans les couches 1,2, 3 et 5, ir l'exclusion de la couche 4
(tableau l, p. 158) c'est-ir-dire dans les couches dont le
s6diment est colluvial. Cela montre clairement que cette
c6ramique n'est pas associ6e d I'occupation danubienne
mais qu'elle se trouvait, comme les silex m6solithiques, en
surface ou au sein du limon superficiel'

La pr6sence de c6ramique du Limbourg dans la

couche 5, sous-jacente ir la principale couche
danubienne, indique clairement que l'apport de la
c6ramique du Limbourg sur ce site est ant6rieur d I'occu-
pation danubienne principale' Faut-il dds lors en conclure
que les porteurs de cette c6ramique et ceux de I'industrie
m6solithique doivent 6tre confondus ? Je ne le pense pas.

D'une part, d cause de I'abondance relative de ces
tessons < Limbourg u dans la couche 5, qui n'a livr6 que
quelques silex m6solithiques, d'autre part' parce que rien
n'indique une acculturation des m6solithiques de la place
Saint-Lambert : dans la zone occidentale, aucun tesson
de c6ramique du Limbourg n'a 6t6 recueilli et les tessons
associ6s ir I'industrie m6solithique (Gob' 1980) sont
protohistoriques (Otte et Degbomont, 1983, p. 369). On
est donc amen6 i consid6rer la succession suivante :
- une occupation mesolithique' ou plusieurs;

- une occupation des porteurs de la < c6ramique du

Limbourg >;
occupation danubienne avec creusement de

fosses.

La pr6sence de tessons de la c6ramique du Limbourg

dans la couche 5 sous-jacente ir la principale couche

d'occupation danubienne pose un probldme puisqu'ils se

trouvent cal6s entre la structure contenante (c'est-d-dire

la fosse) et le contenu le plus significatif (c'est-i-dire la

couche 4), contenant et contenu 6tant, par hypothdse,

attribu6s aux m€mes auteurs (au sens large). Pour expli-
quer cette pr6sence, il faut faire I'hypothdse que la fosse,

sitdt creus6e par les danuliens, s'est l6gdrement combl6e'

sans doute de mat6riaux dpport6s par le ruissellement sur

la surface, ruissellement qui aurait entrain6 des tessons
< Limbourg >. L'occupation danubienne se poursuivant,

et I'utilisation de la fosse comme d6potoir s'accentuant, le

remplissage prend un caractdre beaucoup plus anthro-
pique et donne naissance i la couche 4. Aprds I'abandon,
partiel ou total, de cette fosse, le colluvionnement devient
plus important et entraine dans la fosse (par effondrement

des parois ?) des 6l6ments qui se trouvaient enfouis sous

la surface et donc plus anciens que la < c6ramique du

Limbourg > : des vestiges m6solithiques. On observerait

donc, dans le remplissage de la fosse, une inversion strati-
graphique. Que, dans ces conditions, il soit encore
possible d'isoler des unit6s industrielles coh6rentes reldve

de la gageure; espdrer davantage d'homog6n6it6 est par

contre totalement illusoire.

3. Le mat6riel lithique

3.1. Les nucl6us et les d6chets de taille t6moignent

d'un d6bitage trds caract6ristique du m6solithique, orient6

vers la production quasi exclusive de lames. Les 6clats
produits r6sultent de la mise en forme ou du ravivage des

nucl6us.

Ces derniers sont le plus souvent des nucl6us prisma-

tiques d un ou deux plans de frappe (fig. 3-2) *. Leur taille

est variable et va du trds petit nucl6us livrant de ltnes

lamelles 6troites (fig. 22-2, 22-4, 22-5) iusqu'd des nucl6us

plus massifs dont le tailleur m6solithique a tir6 des lames

de dimensions plus cons6quentes, assez r6gulidres et

longues.

,Dans I'ensemble, le d6bitage laminaire produit des

lames assez r6gulidres, longues et minces' aux bords

sensiblement paralldles, qui se rapprochent du < style de

Montbani> defini par Rozoy (1968, p. 368). Bien s0r, on

trouve une majorit6 de lames irr6gulidres courtes et de

petites lamelles malvenues : ces pidces ne sont, d I'instar

des 6clats, que des enldvements de mise en forme, des

rat6s ou d'ultimes enldvements; leur utilisation comme

support d'outils trahit une certaine 6conomie de la

matidre premidre et non un d6bitage laminaire orient6

vers la production de ce type de supports.

r Les appels renvoient aux figures pp. I 15 d 145'
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3.2. Les MrcRoBURrNs
Ces derniers paraissent relativement peu nombreux

puisqu'on en compte 13 pour l8 armatures (i comparer
avec les donn6es pour le bassin de I'Ourthe : Gob, 1981,
p.2s3).

Leur r6partition dans les fosses est 6galement
remarquable.

Dans le mat6riel n6olithique (c'est-d-dire non patin6)
on observe 6galement la pr6sence de l0 microburins,
dont 7 se retrouvent, ici aussi, dans la fosse 8, qui est
pourtant pauvre en mat6riel lithique (201 silex m6soli-
thiques et 139 neolithiques representant ensemble 1.330
g). Cette coihcidence des microburins patin6s et non
patin6s dans une m6me fosse par ailleurs trds pauvre ne
parait pas pouvoir €tre due au hasard : I'abondance des
2 espdces de microburins doit €tre attribu6e d une seule
des deux industries sans que I'on puisse d6terminer
laquelle.

Remarquons cependant :
qu'il y en a davantage de non patin6s;
que ce critdre de la patine est - en tout 6tat de cause
- pris en d6faut ici !
que sur les I I microburins de la fosse 8, 7 proviennent

de la couche B, c'est-d-dire des 10 cm sup6rieurs
constitu6s d'une argile brune pauvre en travertin
calcaire. Ce s6diment est peut-€tre responsable de
I'absence de patine; mais dans ce cas, ce ne sont plus 4
mais I I microburins m6solithiques qui proviendraient
de cette fosse 8 et cette surabondance reste
inexpliqu6e.

Dans les autres fosses, on constate que les microbu-
rins, patin6s comme non patin6s, sont pr6sents essentiel-
lement dans les deux fosses les plus riches F2 et F9. Les
5 microburins m6solithiques de la F2, sont cependant trds
abondants en regard de I'unique armature recueillie. La
fosse 2 est voisine de la fosse 8; il y aurait donc eu dans ce
secteur une zone de fabrication dont les chutes ont 6t6
pi6g6es par les fosses. On observera aussi que la fosse 8
renfermait une grande quantit6 de quartz brril6s et de grds
br0l6s, particulidrement dans la couche d'argile brune.
On sait, d'autre part, qu'ir la Station Leduc d Remou-
champs (Gob et Jacques, 1984) les armatures et les
microburins se situent en plus grand nombre autour d'un
reste de foyer (domestique ?), marqu6, notamment, par
une abondance remarquable de fragments de quartz
br0l6s. On peut proposer l'hypothdse que, dans ce sec-
teur oi furent produites les armatures, se trouvait un
foyer m6solithique.

l .
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3. Outillage

3.3. Seules les fosses 1,2 et9 ont livr6 plus d'un outil et
30 outils (sur 48) proviennent de la fosse 9 (cf. tableau 4).
Compte tenu du petit nombre de piices, il ne semble pas
possible d'6tablir des diff6rences significatives entre les
fosses. Le tableau suivant rend compte de la distribution
des outils entre les diff6rentes fosses mais le texte qui suit
considErera l'ensemble du mat6riel'

Grattoirs. Les grattoirs sont presque tous r6alis6s sur
lame ou sur 6clat laminaire (fig. 3-3. 8-4, 8-5) et ont con-
serv6 une longueur importante (grattoirs longs). Certains
sont cependant fractur6s. la retouche du front, le plus
souvent distale, est r6gulidre et d6termine un front moyen-
nement convexe. Ces pidces sont, somme toute, assez
proches des grattoirs de I'industrie danubienne, dont ils
constitueraient, s'ils n'6taient pas patin6s, les exemplaires
les plus petits. Certains doivent peut-6tre €tre restitu6s ir
l'occupation danubienne, d'ailleurs'

Dans les deux cas, des arguments a priori (pr6sence de
patine) ont enfin guid6 un dernier tri pour isoler les
ensembles m6solithiques.

L'unique grattoir sur 6clat est un unguiforme (fig. l7-5)
pr6sentant une cupule thermique.

Un grattoir sur lame fractur6e, trds court, se rapproche
de ce dernier; la cassure, i languette, pourrait bien
r6sulter d'une mise i longueur.

Les trois burins sont trds peu significatifs : celui de la
fosse 9 est trds douteux car I'enldvement pourrait 6tre
accidentel.

Les deux pidces de la fosse I (couche B) sont deux
burins diddres de morphologie trds simple (hg. 3-4 et3-7);
I'un doeux pr6sente quelques retouches de pr6paration des
bords. L'un et I'autre pourraient bien n'6tre que des
nucl6us sur 6clat tris peu d6bit6s.

Deux denticul6s, un bec (fig. 15-15) et un couteau it
dos naturel (fie.22-14) compldtent I'outillage primaire de
ce petit ensemble.

Les outils sur lame comprennent 5 lames retouch6es,
une petite lamelle denticulee et une lame fractur6e dans
une encoche, d rapprocher des microburins.

Les armatures constituent la part la plus remarquable
et la plus caract6ristique de cet ensemble. Ce sont elles
qui, en d6hnitive, assurent de la pr6sence de vestiges
m6solithiques.

Les triangles scaldnes (flig. 3-8, l7-8) sont les plus nom-
breux (un tiers des armatures recueillies). Certains sont
trds petits; d'autres larges et trapus.

Les 4 pointes de Zonhoven (fie.22-lO) sont de petites
pidces i troncatures trds obliques en position proximale
ou distale.

Les retouches couvrantes sont repr6sent6es par trois
fragments de pointes en forme de feuille de gui (fig. 22-ll).
Une lamelle ir bord abattu tres 6troite (fig. 9- I I ) fractur6e
aux deux extr6mit6s et portant quelques retouches sur le
bord oppos6, et un trapize long compldtent ce tableau.

3.3.2. Si on compare cette petite s6rie d'artefacts avec
celle recueillie dans la zone occidentale (Gob, 198 l)' on
constate certaines diff6rences qui, malgr6 le petit nombre
de pidces, ne paraissent pas pouvoir €tre attribu6es au
hasard des tris. L'abondance des microburins dans la
zone orientale pourrait €tre accentu6e artificiellement
par la pr6sence de pidces n6olithiques non patin6es.

Mais elle pourrait aussi 6tre signifrcative. Le rapport
entre triangles et trapdzes s'inverse d'une s6rie d I'autre :
dans la zone occidentale, nous n'avons pas de triangle et,
au contraire, les trapdzes constituent la cat6gorie la mieux
repr6sent6e. Dans les fosses danubiennes, par contre, les

TenLsA,u 5
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triangles dominent nettement I'unique trapdze, fort peu
caract6ristique de surcroit.

Ces deux observations semblent montrer que les deux
s6ries d'artefacts ne sont pas homologues; d'ailleurs, la
distance d'une centaine de mitres entre les deux explique
ais6ment ce fait.

A priori, on peut etre tent6 de consid6rer que I'occupa-
tion m6solithique de la zone orientale est plus ancienne
que I'autre, toutes deux restant situ6es dans un contexte
culturel pr6cis, le RMS (Gob, 1983), caract6ris6 par les
armatures i retouches couvrantes et les lamelles i bord
abattu tris 6troites.

Il est cependant impossible d'apporter davantage de
pr6cision, d'autant qu'il est probable que diverses
occupations m6solithiques se sont succ6d6 li, au
confluent de la L6gia et de la Meuse, et que les vestiges de
ces occupations successives se retrouvent confondus,

mais dans des proportions diverses, dans les s6ries qui
nous sont parvenues; I'individualisation de celles-ci
repose en d6finitive, sur des tris successifs :
- en zone occidentale, la ou les ensembles mesoh-

thiques ont 6t6 bioturb6s et m6lang6s i un mat6riel
protohistorique; ensuite, le limon qui les contient s'est
vu entaill6 par une s6rie de magonneries d'6poque
historique qui en ont fragment6 le tissu, pr6servant
de-ci, de-li, des vestiges trds lacunaires des occupa-
tions ant6rieures;

- en zone orientale, fes vestiges abandonn6s par les
m6solithiques se sont trouv6s enfouis dans le limon
superfrciel et, 6ventuellement m€l6s aux artefacts des
porteurs de la c6ramique du Limbourg. Ensuite, ils se
sont colluvionn6s dans les fosses creus6es par les
danubiens, fosses qui ont elles-m6mes 6t6 rabot6es i
diff6rentes reprises par l'6rosion et les actions de
I'homme.



La c6ramique danubienne
Ren6e ROUSSELLE.
Aspirant au F.N.R.S.

Localisation du mat6riel

L'ensemble de la c6ramique d6couverte sur le site
omalien provient de six fosses (Fl-F2-F7-F8-F9-Fl2) et
de deux sondages (526 et S3?). Trois de ces fosses (Fl-
F2-F9), conserv6es sur une profondeur allant de 45 d
I l0 cm, recelaient presque la totalit6 du mat6riel tandis
que les trois autres dont la profondeur n'6tait pr6serv6e
que sur l0 A 20 cm, ne livraient que quelques tessons
(tableau l). Trois fragments de poterie danubienne furent
6galement mis au jour dans deux sondages situ6s d I'est
des fosses.

Plusieurs remontages ont 6t6 effectu6s entre les diff6-
rentes couches de m€mes fosses. Par contre, des tenta-
tives d'assemblage de fragments trds semblables mais
appartenant i des fosses diff6rentes se sont r6v6lees
infructueuses.

Composition du mat6riel

Les fosses ont livr6 de la c6ramique omalienne d6cor6e
(2,216 kg) et de la poterie omalienne grossidre (2,043 kg).
A l'exception de 3 vases bien conserv6s, le mat6riel est

contitu6 de tessons de taille vari6e. L'ensemble repr6sen-

terait environ 58 vases d6cor6s et 55 vases grossiers.

A ce premier ensemble, viennent s'ajouter 78 tessons
non ruban6s (0,155 kg) de taille trds r6duite. Ces derniers
apparaissent dans cinq des six fosses fouillees (F I -F2-F7-

F8-F9) et dans un des sondages (S37). n faut encore
signaler la pr6sence de 5,348 kg de terre cuite essentielle-
ment form6e de petits nodules de calibre plus ou moins
identique. On y trouve de trds rares fragments de torchis,
identifiables aux traces laiss6es en creux par les
branchages et les brindilles.

I. La c6ramique omalienne

l. Ln ilrersnlAu ET LEs TECHNIQUES DE FABRIcATIoN

a) L'argile

La c6ramique t6moigne, dans I'ensemble, d'un trds bon

6tat de conservation.

La p?rte est extrdmement fine avec des grains de quartz

roul6s dont la taille, inf6rieure ou identique i I mm,

depasse rarement 2 mm pour la c6ramique d6cor6e. Dans

les vases grossiers, la taille des grains de quartz augmente
mais les trds gros elements sont rares. Selon toute proba-

bilit6, I'argile utilis6e serait d'origine locale ainsi que le

prouve la pr6sence, dans certains tessons, de travertin ou
de diverses petites particules roul6es : v6ritable gravillon
inclus dans la pdte. Cette argile convenait donc parfaite-
ment i l'6laboration des poteries.

b) Les ddgraissants

Dans la c6ramique d6cor6e, les d6graissants, parfois
ajout6s par l'homme, le sont g6n6ralement en faible
proportion et, le plus souvent, la taille des 6l6ments est
r6duite. Dans la poterie grossidre, les d6graissants sont en
quantite plus importante et les particules ajout6es sont
plus grandes.

Un examen ir I'ceil nu a r6v6l6 la pr6sence de plusieurs
types de d6graissant.

1. La chamotte (12o/r). Elle apparait rarement dans
les vases orn6s (9 o/t) etle cas 6ch6ant, il s'agit de faible
quantite et de petites particules. Par contre, elle constitue
le d6graissant principal (63 V") de la c6ramique
commune. La taille des 6lements varie de l ir 8 mm et leur
nombre est parfois trds 6lev6. Dans certains cas, la
chamotte est combin6e d du travertin, du ltn gravier, du
silex ou du quartz 6clat6.

2. Le silex (2 ol'). I est pr6sent dans quelques tessons
d6cor6s mais il accompagne le plus souvent la chamotte.
Cette pr6sence occasionnelle et la taille des 6l6ments
souvent isol6s (4 d 8 mm) semblent indiquer qu'il s'agit de
particules introduites fortuitement et non d6lib6r6ment
dans l'argile utilis6e.

3. Le quartz 6clatd (2 o/"). Faiblement repr6sent6, il
apparait aussi bien dans I'argile des vases d6cor6s que
dans celle des vases grossiers. Il accompagne souvent la
chamotte. L'aspect anguleux des particules, trds diff6rent
de celui des grains de quartz inh6rents ir l'argile, permet
de croire qu'il s'agit de quartz eclate peut-Otre d6lib6r6-
ment ajout6 d la pite.

4. Le travertin et les gravillons (l o/o). Ils s'observent
quelque fois dans la pAte des vases grossiers mais, tout
comme les plus gros grains de quartz, ils faisaient proba-

blement partie int6grante de I'argile employ6e. Ils sont' en
effet, trds abondants et la taille des particules est tris

variable; de plus ils accompagnent parfois la chamotte.

5. Les dibris vdgdtaux. Seuls deux tessons ont
conserv6 en surface des traces en creux qui sont les
negatifs de d6bris v6g6taux. Leur nombre n'est cependant
pas assez repr6sentatif pour en permettre l'6tude.

6. L'os. Des particules d'os ont 6t6 rep6r6es dans un
tesson.
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Les d6graissants de debris v6g6taux et d'os sont des cas
trop isoles; ils n'entrent donc pas en ligne de compte dans
I'analyse g6n6rale.

Dans 33 o/,r des cas, repr6sent6s essentiellement par la
c6ramique d6cor6e, la pite ne contient aucune adjonction
et seuls de fins grains de quartz sont visibles.

c) La coloration

La couleur ext6rieure des parois des vases de la
c6ramique d6cor6e varie du gris moyen au noir
(7.5 YR 2.5/O-7.5 YR 3/0-10 YP.ZIt et l0 YR 3/l selon
les Munsell Color Charts sont les nuances les plus
fr6quentes). Il arrive que la coloration de la paroi ne soit
pas homogdne et allie le gris ou le noir i des nuances de
beige. La face int6rieure de la paroi est grise, gris-beige ou
beige fonc6 ( l0YR 4l t - l }YP.5l2 et  513-10 YR 6/3-
7.5 YR 512) et plus rarement noire (7.5 YR 2.510 et 3/O-
l0 YR 3/l). Le noyau de la paroi est gris ou gris beige
(7.5 YR 512 et 612-10 YR 3/l). La coloration noire est
trds recherch6e pour les vases d6cor6s et t6moigne d'une
cuisson en milieu r6Jucteur ou d'une phase r6ductrice d la
fin de la cuisson. Un seul vase d6cor6, de bonne facture.
offre une belle teinte rouge (photo ci-dessous).

La c6ramique grossidre, par contre, offre une plus
grande vari6t6 de tons. La paroi ext6rieure est gris fonc6 d
noir (7.5 YR 2.5/0-10 YR 3/l) ou gris beige (10 yR 5/3-
l0 YR 6/3) ou m€me beige orange (?.5 YR 5/4). pour la
face int6rieure, les teintes gris beige sont dominantes
(10 YR 5/2 et 5/3-l0YP.612 et 6/3). Le noyau de la
paroi est souvent gris beige (10 YR 512 et 513).

d) Les techniques

Les surfaces des vases orn6s ont, en grande partie,
conservr3 un trds bel aspect lustre. La c6ramique
grossidre, d surface rugueuse, pr6sente une moins bonne
finition. Seuls, quelques vases sont parfois liss6s.

Enfin, il reste d signaler l'utilisation d'une pdte blanche
ins6r6e dans le d6cor en creux de plusieurs vases. Cette
technique permet au motif de mieux se d6tacher sur le
fond sombre de la paroi.

2. Lps FoRMEs

Les formes sont classiques et de trois types :
- le type sph6rique;
- le type piriforme;
- le type hemispherique avec ses variantes : h6misph6-

rique d bords droits et h6misph6rique ir bords droits
l6gdrement rentrants.

Parmi les formes h6misph6riques, il faut noter la
pr6sence de quatre petits vases non orn6s dont deux ont
un hauteur de 4 i 4,5 cm et les deux autres, de taille
encore plus r6duite, une hauteur de 2,5 cm.

L'6paisseur des parois diffdre selon qu'il s'agit de la
poterie fine ou de la poterie grossidre mais d I'int6rieur de
ces deux ensembles, les fluctuations sont trds faibles.

La frgure I montre que 80 o/u de la production de
c6ramique d6coree prEsente une 6paisseur variant de 4 it
6 mm (50 o/o regroupant les vases de 4/5 mm et 30 %o
repr6sentant les vases de 6 mm).

Les 6paisseurs extr€mes, rarement observ6es, vont de
2 et 3 mm (5 yo) d l0 et parfois 13 mm (moins de I o/o).

En ce qui concerne la production de c6ramique
grossidre, l'6talement des chiffres est l6gdrement
sup6rielr avec toutefois une concentration de l'6paisseur
entre 6 et 9 mm (77 ,5 o/o). Les extr€mes vont ici de 5 mm
(7,7 o/o) d l2ll3 mm (2,5 o/o).

3. Lrs MoyENS DE pREHENsToN

A plusieurs reprises, des boutons et des oreilles ont et6
observ6s sur les vases de c6ramique grossidre; leur
apparition sur des vases d6cor6s est beaucoup plus
discrete. De fagon g6n6rale, le bouton est largement
pr6dominant (9O,5 o/,t).

Les boutons appliques sur le bord des vases orn6s
interrompent toujours les motifs d6coratifs dans lesquels
ils s'intdgrent (fig. 6-1, 6-2, 6-6). Leur fonction est
vraisemblablement ornemantale en raison de leur petite
taille. Dans certains cas, ils sont associ6s ir une oreille
fix6e d mi-hauteur du vase (fig.6-l). Les boutons sont
ronds ou ovales, parfois perfor6s et dans ce cas, leur faible
pro6minence les distingue des v6ritables oreilles.

C'est dans la poterie grossidre que I'on trouve la plus
grande variet6 de formes. Pour la morphologie des
boutons et des oreilles, j'ai repris les types 6tablis par
Stehli pour la c6ramique de Langweiler 2 (Stehli, 1973,
fig. 36 et 37). La figure 2 regroupe les ty'pes observ6s d la
place Saint-Lambert. Le bouton est quelquefois rond
mais il est le plus souvent ovale. Peu pro6minent lorsqu'il
est greff6 sur le bord (fig. 5-7), il devient plus important
lorsqu'il est applique aux deux tiers de la hauteur du vase.
Dans ce dernier cas, il est horizontal et g6n6ralement 6tir6
vers le haut (f ig. l4-5).

Le type de I'oreille est trds rare dans le mat6riel de la
place Saint-Lambert (9,5 o/,). A une exception prds
(fig. 7-9), I'oreille a la forme d'un boudin sym6trique
(fig. 7-8) appliqu6 d I'horizontale sur la paroi.
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4. Lp nicon
Les diff6rentes entit6s du d6cor : bord, ruban, remplis-

sage et motifs secondaires seront d'abord trait6es tandis
que I'organisation g6n6rale sera 6tudi6e en second lieu.

En ce qui concerne l'6tude des composants, je me suis
r6f6r6e, afin d'6viter la prolif6ration des classifrcations, d
la nomenclature 6tablie par Margarete Dorhn-Ihmig
(1974) pour la r6gion du Rhin.

l .  Le bord (ng.3)
Tous les fragments de bord d6couverts sur le site sont

soulign6s d'un d6cor qui peut 6tre class6 comme suit :

B f 6 ' r  :

Bf  r3 :

le ruban est form6 de sillons paralldles grav6s au
poingon;
le ruban est limit6 par deux traits et rempli de sil-
lons r6guliers grav6s au poingon;
le ruban est limit6 par deux traits et rempli d'inci-
sions longitudinales discontinues et parfois
s6cantes, r6alis6es au poingon;
le ruban est form6 de sillons paralliles grav6s au
peigne;
le ruban, limit6 par deux traits, est rempli d'inci-
sions longitudinales r6alis6es au peigne;
le ruban est limit6 par deux traits et rempli de sil-
lons crois6s r6alis6s au poingon;

Bf 25 : le ruban, limit6 par deux traits, est rempli de
coups de poingon r6gulidrement dispos6s;

Bf 27 : le ruban, limit6 par deux traits, est rempli d'im-
pressions obtenues au peigne;

Bf27'r:le ruban, limit6 par deux traits, est rempli d'im-
pressions au peigne avec alternance de pointill6s
et de sillons pointillds;

Bf 30 : le ruban est form6 de plusieurs lignes de coups de
poingon;

Bf 33 : le ruban est obtenu par des impressions au peigne.

Le motif le plus souvent relev6 est le type Bf 3; il
apparait trente-quatre fois (fig. 6-7). n est suivi d'assez
loin par le type Bf 6 (19foi$ (fig. l4-l). Les types Bf 5
(13 fois), Bf 33 (12 fois), Bf 4 (l I fois) etBf 27 (l I fois)
sont encore bien repr6sent6s de m6me que le Bf 25 (7 fois)
(fig. 7-5). Les autres motifs apparaissent ir une ou deux
reprises, rarement plus, dans I'ensemble du mat6riel.

Les motifs d'interruption interviennent 6galement au
niveau de l'6tude du ruban. Cette interruption peu se
marquer par un trait simple ou double dans I'angle du
chevron (fig.6-3), par deux traits laissant un espace
r6serv6 dans I'arrondi de la courbe (hg. 8-3) ou encore par
plusieurs traits dans l'arrondi de la courbe (fig. ll-10).

tBf6'et Bf27'sont des types qui pourraient €tre int6gr6s dans
ceux cre6s par Margarete Dohrn-Ihmig. Toutefois, en raison de l6gdres
diff6rences, il m'a sembl6 pr6f6rable de les distinguer tout en gardant
un lien de parent6 avec les types pr6existants.

0
a
a

48

Bf3

Bf4

Bf5

Bf6

R4
R6
R9

R r 0
R l l
R23
R25

R26

deux ou plusieurs lignes grav6es au poingon;
deux s6ries de pointill6s grav6s au poingon;
trois s6ries de pointill6s grav6s au poingon;
deux s6ries de pointill6s grav6s au peigne;
plus de deux s6ries de pointill6s grav6s au peigne;
plusieurs lignes horizontales r6alis6es au peigne;
plusieurs s6ries de pointill6s gravEs au peigne mais
en plus, limit6es par un ou deux traits de cl6ture;
deux ou plusieurs rang6es de sillons pointill6s
grav6s au poingon.

Le motif le plus utilis6 est celui des deux s6ries de
pointill6s grav6s au poingon (R6) (fig. 6-2,6-3,6-4). Il est
suivi de prds par les diff6rents d6cors obtenus au
poingon : deux ou plusieurs lignes grav6es (R4) (fig. l2-
l), trois s6ries de pointill6s (R9) (fig. l0-2, l0-3), deux ou
plusieurs rang6es de sillons pointill6s (R26) (hg. l0-l) et
par un d6cor au peigne : celui des lignes grav6es (R23)
(fig. 6-6). Les s6ries de pointill6s grav6s au peigne (R l0 et
Rll) sont beaucoup moins abondantes (flrg.5-l). Le
d6cor de pointilles grav6s au peigne et limit6 par un trait
(R25) n'apparait qu'une seule fois (frg. 6-5).

2. Le ddcor principal

Le motif du ruban est commun irla d6coration de toute
la poterie omalienne orn6e mais des diff6rences s'obser-
vent au niveau de sa r6alisation. Dans l'ensemble livr6 par
la place Saint-Lambert, onze types ont 6t6 r6pertori6s
(fie.4).

Frc. 4.
Dicor du ruban.
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Ces diff6rents motifs sont localis6s aux endroits ori la

courbe et le chevron opdrent une rupture de mouvement.

Un tesson t6moigne d'une interruption du ruban d mi-

hauteur du motif en m6andre. La rupture, commune it

deux rubans voisins, est obtenue par une bande horizon-

tale d6limit6e par des traits et remplie d'incisions triangu-

laires grav6es au poinqon (firg. l4-4).

En ce qui concerne les motifs secondaires, on observe

trds peu de vari6t6s : impressions triangulaires ou ovales

r6alis6es au poingon, s6rie de pointill6s obtenus au
poingon ou au peigne et s6rie d'incisions longitudinales
grav6es au peigne. Les impressions au poingon, de taille

trds variable, sont isol6es ou group6es (fig. l4-2 et hg. 8-

5). Quant aux s6ries de pointillEs et d'incisions, elles font

ofTice de pendentif pour meubler I'espace entre les rubans

et sont accroch6es soit au d6cor du bord (hg.5-l), soit

au sommet d'un chevron (flrg. 8-l). Dans certains cas,

ces s6ries sont elles-m€mes encadr6es d'impressions
(fig. I l- l).

Outre le d6cor en ruban accompagn6 de motifs secon-

daires, il existe aussi quelques d6cors couvrant toute la

surface du vase.

Bf 48 : pincements r6guliers obtenus au doigt ou ir I'aide

d'un bitonnet;
Bf 50 : coups de poingon align6s formant des motifs

anguleux, rhomboidaux ou sPiral6s ;
Bf50'2:sillons pointill6s r6alis6s au poinqon et formant

des motifs anguleux, rhomboidaux ou spiral6s.

3. L'organisation du ddcor

Tous les vases. m6me ceux i d6cor couvrant, ont un

bord orn6.

Les diff6rents types de rubans s'articulent en motifs

curvilin6aires ou en motifs rectilin6aires. Les motifs

courbes forment des arcs ou des spirales. Toutefois, une

seule organisation de ce genre se devine parmi les tessons

d6couverts : il pourrait s'agir d'une volute (fig. 6-7). Par

contre, le d6cor en chevron est mieux repr6sent6. Il

s'organise de diverses fagons : en simple ruban occupant

la hauteur et le pourtour du vase (fig. 8-5) ou en triangles

et en losanges emboit6s (frg. 14-l).

Dans I'ensemble, les d6cors sur base de chevrons sont

un peu plus nombreux que les d6cors r6alis6s i partir de

courbes.

Il est int6ressant de signaler, dans le mat6riel de la place

Saint-Lambert, I'existence de deux vases. L'un d'eux est

particulidrement bien conserv6 et le d6cor, 6tendu ir toute

la surface, est dispos6 en cercles horizontaux concen-

triques alternant les sillons r6alis6s au peigne et les

pointillds (fig.6-l). Deux autres fragments de vase

reprennent cette disposition (frg. I 2-8 et I 3- I ). Ce type de

d6cor est peu fr6quent.

2 Tout comme les types Bf 6' erBf 21'6taient apparent6s aux Bf 6
eIBf2'7, le type Bf50'est proche du Bf50. Une legdre diff6rence a
contribu6 i les s6parer.

Les tessons d motif couvrant (type Bf 50 et Bf 50)

repr6sentent vraisemblablement deux d trois vases. I'Jn

seul fragment t6moigne d'une organisation de ces aligne-

ments en motifs anguleux, peut-6tre losangiques (hg. 8-6).

Une indication analogue est fournie par un tesson d6cou-

vert lors des fouilles de 1907 (De Pu1'dt, l9O9a, fre. 5-2).

Il reste ir aborder le probldme du d6cor de la poterie

grossidre. De faqon g6n6rale, la surface des vases
grossiers est rugueuse ou liss6e. Parfois des 6l6ments trds

simples peuvent I'animer, par exemple un cordon en relief

situ6 i hauteur des moyens de pr6hension qu'ils relient

d'ailleurs entre eux (fig. l4-5).

5. Lus coMPARAIsoNs

|. Les comparaisons qvec la Belgique

La c6ramique ruban6e de la place Saint-Lambert
s'insdre parfaitement dans I'ensemble du mat6riel omalien
connu par les fouilles.

Les quelques tessons publi6s pour le site de Grand-

champs (De Puydt, 1909, t. XXVI) sont trds semblables
d notre mat6riel.

Les types de rubans : Bf 3, Bf 5 et Bf 25 existent sur
plusieurs sites de Hesbaye : Niva (De Puydt, 1904,
pl.II,5), Omal (De Puydt, 1902, frg.25), Horion-
Hoz6mont (Tromme, 1976, pl. XIV) et aussi en
Limbourg belge d Vroenhoven (Fr6mault, 1965, pl.22).

Le remplissage par sillons crois6s (Bf 13) apparait ir

Niva (De Puydt, 1904, pl.II,4), d Grandchamps (De

Puydt, 1909b, t. XXVI), i Wonck et d Tilice (Hamal-

Nandrin, Servais et Louis, 1936, fig. 62) et d Vroenhoven
(Fr6mault, 1965, pl. 17, 15 et l6)'

Les d6cors couvrants sont 6galement repr6sent6s dans
la plupart de ces sites.

Les deux vases d d6cor concentrique trouvent leur
parallele dans une poterie de Vaux et Borset (De Lo6,
1928, frg.43) et dans un tesson provenant de Wonck
(Hamal-Nandrin, Servais et Louis, 1936, fig.63). Sur le

vase de Vaux et Borset, les cercles s'arr6tent d mi-hauteur

de la panse. La forme du vase, le petit bouton fix6 sur le

bord et le mamelon perford situ6 d mi-hauteur sont, en

tous points, identiques aux caractdres du vase de la place

Saint-Lambert.

Des rapprochements s'effectuent encore avec la

c6ramique des sites ruban6s du Hainaut. A Aubechies,
par exemple, on retrouve les m6mes rubans Bf 3, Bf 5 et

Bf 25 (Constantin, Farruggia et Demarez, 1980;

Constantin et Demarez, 1983) d6jn pr6sents en Hesbaye.

2. Les comparaisons avec l'dtranger

Le mat6riel livr6 par les sites du Limbourg hollandais et

de la r6gion rh6nane offre beaucoup d'affrnit6s avec notre

c6ramique.

Les types de rubans : Bf 3, Bf 5 et Bf 25 apparaissent
trds souvent ir Elsloo et Stein ainsi que le d6cor du bord
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obtenu par deux ou plusieurs s6ries de pointill6s r6alis6s
au poingon (Modderman , 1970, tab. 4 I , 42, 67 ,86, 87 et
I t0).

Les m€mes constatations sont valables pour une
comparaison avec le site de Langweiler 2 (Stehli, 1973,
entre autres pl .  10, l -2,pI.  l l ,  l -5,  pl .  16,2-6 etB)
et celui de Kriln-Lindenthal (Buttler et Haberey, 1936,
tab. 53, 54, 55, 56).

Toutefois, il est important de signaler I'existence, dans
ces sites 6trangers, d'une phase ancienne ir d6cor lin6aire
simple et d bords non orn6s qui ne trouve pas de paralldle
dans la c6ramique ruban6e de la place Saint-Lambert.

IL La c6ramique non ruban6e,
dite c6ramique du Limbourg

Septante-huit tessons non ruban6s de trds petite taille
(min. : I X0,5 cm ir max. : 3 X3 cm) (0,155 kg) ont 6t6
d6couverts dans cinq fosses en m€me temps que la
c6ramique omalienne (tab. l). Trois constatations impor-
tantes se d6gagent d la lecture du tableau I :

- la pr6sence de c6ramique du Limbourg dans toutes les
fosses;

- la < richesse D en tessons du Limbourg de la fosse 9
par rapport aux deux autres fosses importantes (F I et
F2) ayant livr6 un mat6riel abondant;

- l'importance relative de la c6ramique du Limbourg
dans les couches l, 2, 3 et 5 de la fosse 9. Ces couches
contiennent i la fois de la c6ramique ruban6e, faible-
ment repr6sent6e ainsi que des tessons du Limbourg,
nombreux par comparaison avec les autres fosses. La
couche 4, par contre, offre une image diff6rente avec
une masse importante de c6ramique ruban6e et une
pr6sence trds limit6e de c6ramique du Limbourg. Un
tesson isol6 mais de facture similaire provient d'un
des sondages situes d I'est des six fosses.

La plupart des fragments sont d6cor6s. Quelques
6lements sans d6cor ont 6t6 attribu6s i cet ensemble sur la
base de caractdres g6n6raux identique: type de pdte,
d6graissant et degr6 de conservation.

Tesrseu I
Ripartition de la cdramique dans les fosses

Localisation Cir. rubanie Cir. Limbourg

Fosse I
c . l .
c.2.
c.3.
C. remani6e
Ravivage coupe
Tamisage

74 (0,9s7 ks)
I 83 (2,278 kg)
96 (0,763 I kg)
2a (0,0s0 kg)
3 (0,00e ke)

22 (0,033 kg)

2 (0,003 ke)
6 (0,008 kg)
2 (0,009 ke)

Fosse 2
Limon sup6rieur
C . I A .
c . l B .
c.2.
c.3.
c.4.
c.6.
c.'1.
Couche ind6term.

33 (0, I a0 kg)
I l9 (o,as7 kg)
128 ( l , l 9skg )
25 (0,030 ke)
a7 (0,295 ke)

I (0,024 kg)
t )

| (0,003 kg)
I (0,002 kg)

2 (0,001 kg)
I (0,001 kg)
I (0,00 I kg)

Fosse 7 9 (0,0s I kg) 2 (0,003 ke)
Fosse 8

c.A.
c.B.

a (0,010 kg) I (0,00 I kg)
I (0,001 kg)

Fosse 9
D6blais sup6rieurs
c . l .
c.2.
c.3.
c.4.
c.5.
c.6.
c.8.

l (  )
s3(0 ,212kg)

158 (0,0a? kg)
l2a(0 ,651kg)
I t9 (2,323 ke)
29 (0, I 80 kg)

I (0,006 kg)
I I (0,051 kg)

l0 (0 ,013kg)
l8 (0,03s kg)
I I (0,022 kg)
2 (0,003 kg)

l4 (0,037 kg)

Fosse | 2 s (0, la3 kg)
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l. Le MnrERIeu
ET LES TECHNIQUES DE FABRICATION

a) L'argile

La majorite des tessons t6moigne
conservation. Ils sont trds friables
poudreuse, s'6caille facilement.

d'une mauvaise
et leur surface,

La pdte parait, en tous points, analogue d celle utilis6e
pour la fabrication des vases omaliens : une argile conte-
nant de petits grains de quartz roul6s.

b) Zes ddgraissants

A cette argile, s'ajoutent des d6graissants de trois

types :

l. La chamotte (55 o/o). On la trouve sous forme de
petites particules ne d6passant jamais 2 mm. Elle peut

€tre associ6e i un autre d6graissant, le plus souvent d I'os.

2. L'os (14o1,). De petits 6l6ments de couleur blanche
attestent la pr6sence d'os. Par ailleurs, des 6tudes ont
prouv6 que, dans ce type de c6ramique, I'os 6tait brffl6 et
pil6 avant d'6tre int6gr6 i la pdte (Modderman, 1981,
p .  l a l ) .

3. La coquille (9 Vo). A la surface de certains tessons,
des particules grises, allongEes et parfois l6gdrement
convexes sont visibles. Une analy'se par lame mince a
permis leur d6termination : il s'agit de coquilles
d'escargot broy6es 3. Malgr6 sa faible repr6sentation, ce
type de d6graissant aurait 6te volontairement ajout6 car,
lorsqu'il est pr6sent, les 6l6ments sont nombreux et leur

taille atteint jusqu'd 4 mm.

Les 22 o/o restants regroupent les tessons dont la pAte

contient des grains de quartz sans aucune autre

adjonction.

Dds lors que la pdte est identique i celle utilis6e pour la

c6ramique omalienne, seul le mode de cuisson, diff6rent,
expliquerait la mauvaise conservation des tessons, leur

taille r6duite et I'impossibilite d'obtenir des remontages
m6me ir I'int6rieur d'une seule couche.

c) La coloration

La couleur est un second 6lement de diff6renciation par

rapport d la poterie omalienne. La couleur de la face

ext6rieure s9 situe dans les teintes beige orange d brun
rouge/brun (5 YR 5/4-5 YR 413-7.5 YR 4/2 selon les

Munsell Color Charts). La paroi int6rieure est gris fonc6

d noir (7.5 YR 2.5/0-5 YR 2.5/l-10 YR 3/l) et parfois

brun rouge (5 YR 3/3) i beige gris ou beige orange
(?.5 YR 512-1.5 YR 5/4). Cependant, on peut se

demander si la pellicule superficielle de la face int6rieure

est bien pr6serv6e et si la couleur gris fonc6 i noir si
fr6quemment observ6e correspond bien d la surface
int6rieure d'origine. L'int6rieur de la paroi est le plus

souvent noir ou brun fonc6 (?.5 YR 2.51O-lO YR 2'5ll-

5 YR 3/l) et il se pourrait que la coloration sombre de la
3 Je remercie Monsieur Eddy Potty, premier assistant au Service de

Pal6ontologie animale de I'Universit6 de Lidge, dont I'aide pr6cieuse a

permis la d6termination par lame mince de ce d6graissant.

face int6rieure corresponde dejd d la surface du noyau de
la paroi. Cette coloration est due soit i une cuisson des
vases en mitieu oxydant, soit ir une phase oxydante en fin
de cuisson.

d) Les techniques

Plusieurs cassures en biseau trds nettes indiquent un
montage des vases au colombin : technique caract6ris-
tique pour cette c6ramique.

2. Ln ronlrs

Malgr6 le grand nombre de tessons d6couverts, les

el6ments susceptibles de donner des informations sur la
forme et la taille des vases sont inexistants. Cette absence
d'information est une cons6quence de l'6tat trds fragmen-
taire du mat6riel.

L'ensemble ne comprend que trois bords d6cor6s dont
I'un avait d6jir 6te d6crit pr6cedemment (Rousselle, l98l ).
Tous trois semblent appartenir d des formes ouvertes :
deux bords pourraient €tre verticaux (hg. I I -2 et I 3- I 4)
tandis que le troisidme serait legdrement rentrant
(fie. l3-5).

L'6paisseur des parois est trds variable avec toutefois
une fr6quence d'6paisseur concentr6e entre 5 et ? mm.

3. Ls o6con

La d6coration est lin6aire. Elle se compose soit de
sillons trds frns et peu profonds grav6s d l'aide d'un instru-
ment tranchant (fig. 7-13) soit de sillons plus ou moins
larges de profondeur variable obtenus au poingon ou au
bdtonnet (fig. 5-9 et I I - l3). Ce t1'pe de sillon est g6n6rale-
ment moins r6gulier que le pr6c6dent. Il existe aussi de
fines incisions ou des impressions de forme triangulaire
ou semi-circulaire, r6alis6es au poingon ou d I'ongle
(fig. l0-7). Dans certains cas, elles semblent surim-
primees i un sil lon (fig. l3-6, l3-7 et l3-8).

Les traits sont paralleles et forment des motifs en
chevrons ou en ar6tes de poisson (fig. l3-9). Quelques
tessons orn6s de sillons l6gdrement courbes pourraient
appartenir d un type de d6cor diff6rent (fig. I I - I 3).

Les tessons non orn6s repr6sentent vraisemblablement
des plages non d6cor6es de certains vases.

4. LBs coMPARAIsoNs

Face d l'6tat trds fragmentaire du mat6riel, force est de

constater l'absence de donn6e suffisante pour ce qui

regarde la forme et l'organisation des d6cors.

l. Les comparaisons avec la Belgique

Le type du sillon large et peu profond et le motif en

ar€tes de poisson sont toutefois pr6sents dans d'autres
sites omaliens de Belgique. Des bords, identiques ir ceux
d6couverts, existent d Aubechies dans le Hainaut
(Constantin et Demarez, 198 l, f ig. l, l3-14). On y trouve

aussi le motif en ar6tes de poisson et le large sillon irr6gu-
lier (Constantin et Demarez, l98l). Les m6mes carac-

tdres s'observent sur plusieurs tessons de Rosmeer
(Modderman.  1981,  f ig .8.  9 et  l0) .
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Le d6graissant constitu6 d'os se trouve 6galement dans
le mat6riel livr6 par ces sites.

2. Les comparaisons avec l'Ltranger

Aux Pays-Bas, plusieurs sites ruban6s ont livr6 des
tessons similaires. On peut citer, entre autres : Elsloo,
Stein (Modderman, l98l). En Allemagne, des 1936,
Buttler avait isol6 des fragments analogues dans le
materiel ruban6 de Kciln-Lindenthal (Buttler et Haberey.
1936 ,  t a f . 6 l ) .

Il y a peu, une 6tude r6alis6e pour la vall6e de I'Aisne
vient de mettre en lumidre I'existence de cette m6me
c6ramique dans les sites ruban6s r6cents du Bassin
Parisien (Constantin, Coudart et Boureux, 198 l).

L'analyse fait apparaitre une diff6rence entre la
c6ramique non ruban6e de la place Saint-Lambert et celle
livr6e par les autres sites ruban6s belges ou 6trangers : la
pr6sence d'un d6graissant constitu6 de coquilles
d'escargot. Il semble que ce t1'pe de d6graissant soit
observ6 ici pour la premidre fois.

III. Conclusion

Le mat6riel ruban6 d6couvert place Saint-Lambert
forme un ensemble homogdne. Il refldte de fagon parfaite
l'image traditionnelle de la c6ramique ruban6e et, du point
de vue chronologique, s'intdgre dans les phases Id A IId
de la chronologie de Modderman (Modderman, 1970) et
de Margarete Dohrn-Ihmig (Dohrn-Ihmig, 1974).

Un l6ger d6calage pourrait exister entre les trois fosses
principales (FI-F2-F9). I l semble que la fosse2 soit
l€gdrement < post6rieure > aux fosses t et 9. En effet,
certains types de rubans dont l'apparition est tardive
(Bf 6, Bf 27, Bf 33, Bf 50) constituent l'essentiel du d6cor
des tessons et ceci m€me dans les couches profondes de la
fosse. Ces types ne sont attest6s que de fagon sporadique
dans les autres ensembles et, le cas 6ch6ant, uniquement
dans les zones sup6rieures du remplissage.

La c6ramique non ruban6e, dite du Limbourg, est
pr6sente dans cinq fosses omaliennes. Elle constitue, un
second ensemble qui trouve son paralldle en Belgique et d
l'6tranger. Il faut n6anmoins souligner I'existence de
particularit6s propres au mat6riel de la place Saint-
Lambert : l'utilisation d'un d6graissant fait de coquilles
d'escargot, la taille tres r6duite des tessons et l'impossibi-
lite d'obtenir des remontages. Sur ces deux derniers
points, on constate d'embl6e la diff6rence par rapport au
mat6riel ruban6 qui, scell6 dans les m6mes conditions,
offre un bon 6tat de conservation et de nombreuses possi-
bilit6s d'assemblage.

Ceci ne peut, semble-t-il, que partiellement s'expliquer
par un mode de fabrication et surtout un mode de cuisson
diff6rents entre les deux c6ramiques, la technique des
vases ruban6s 6tant plus soign6e.

L'intervention d'6l6ments ext6rieurs tels le temps et
l'environnement me parait trds probable. Un s6jour en

surface expliquerait la det6rioration plus rapide et plus
importante. Il n'est donc pas exclu de chercher I'origine
de la c6ramique du Limbourg dans la couche superficielle
entam6e par les porteurs de la c6ramique rubande lors du
creusement des fosses.
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Technologie
du d6bitage laminaire

Daniel CAHEN,

Chef de travaux
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique,

Collaborateur scientifique de I'Universit6 de Liege

Introduction
Malgr6 l'accumulation de milliers de documents, le

d6bitage laminaire de I'Omalien reste encore mal connu.
J. Hamal-Nandrin et J. Servais (1929, Ophoven, 1950)
ont mis en 6vidence le r6le des tablettes d'avivage dans la
r6fection des plans de frappe. L. Eloy (l 950, I 95 l, I 953)
arlpltl ces observations et montr6 certains accidents de
taille. Depuis lors, la plupart des 6tudes se bornent d
signaler la pr6sence de tablettes, de flancs et de lames it
cr€tes, I'abondance des outils sur lames et la forme
pyramidale ou prismatique des nucl6us.

Le d6bitage omalien t6moigne pourtant d'une homog6-
n6it€ aussi flagrante que celle qui est attest6e par la
c6ramique qui, jusqu'ir pr6sent, a retenu toute I'attention
des arch6ologues. L'industrie lithique, sp6cialement dans
ses aspects techniques, est cependant digne d'int6r€t : elle
a fourni les outils qui furent utilis6s par les Omaliens; elle
nous documente sur les relations qu'entretenaient ces
premiers agriculteurs avec leur milieu naturel, elle nous
renseigne enfin sur les aptitudes, les intentions, le mode de
vie, voire m6me le psychisme des premiers habitants
s6dentaires de notre pays.

M6thode d'6tude et terminologie

Ce travail est consacr6 ir l'6tude technologique des silex
taill6s provenant de la couche 4 de la fosse 9 de la place
Saint-Lambert r. Il s'agit de I'ensemble lithique le plus
riche d6couvert dans ce site et dont les caractdres
indiquent, de prime abord, qu'il ne s'agit pas des rebuts
habituels que I'on retrouve dans les fosses omaliennes.

L'6tude se fonde d la fois sur I'observation directe des
artefacts et sur les remontages. L'ensemble du mat6riel
analys6 pdse 50.905 g, dont 39.510 g, soit 77,6 o/o, ontEtb
remontds. Cette donn6e pond6rale ne signihe cependant
pas que les trois quarts des artefacts aient 6t6 remont6s
car ce sont surtout les plus gros 6l6ments qui ont 6t6
raccord6s. Le travail a 6t6 effectu6 en deux semaines
environ de recherches assidues. Une p6riode plus longue,
et surtout quelques interruptions au cours desquelles le

t Il m'est agr6able de remercier Monsieur Jean-Paul Caspar qui m'a

aid6 i effectuer les remontages ainsi que Monsieur Marcel Splingaer

qui a 16alis6 I'il lustration photographique. L'illustration graphique est

due i Mademoiselle L6a Bernard.

mat6riel aurait 6t6 redistribud auraient sans doute permis
de remonter la quasi-totalit6 des pidces.

Pour faciliter la description technique des ensembles
remont6s, il importe de pr6ciser la signification de
certains termes (Tixier et al., l98O).

Conventionnellement, le nucl6us est orient6 avec Ie
plan defrappe vers le haut (hg. l). S'il y a deux plans de
frappe, c'est le plan de frappe pr6fErentiel ou encore celui
au d6part duquel le dernier enlivement a 6t6 d6tach6 qui
est tourn6 vers le haut. L'extr6mit6 oppos6e au plan de
frappe unique ou pr6f6rentiel porte le nom de base. La
surface d d6biter ou d6bit6e, qui porte dans ce cas les
n6gatifs des enldvements laminaires, constitue laface dt
nucl6us et elle est oppos6e au dos qui peut 6tre cortical
(r6serv6) ou pr6par6. Les flancs du nucl6us sont compris
entre la face et le dos. Cette orientation conventionnelle
permet de ddfrnir trois plans :
- le plan frontal, paralldle i la face;
- le plan sagittal,parallile aux flancs et perpendiculaire

ir la face, passant par I'axe du nucl6us;
- le plan transversal, paralldle au plan de frappe'

Un nucl6us doit prdsenter une double courbure dont le
contr6le est essentiel pour assurer I'efficacit6 du d6bitage.
Laface doit 6tre courb6e dans le plan sagittal : il s'agit de
la carine du nucl6us. Elle doit 6galement €tre bomb6e
dans le plan transversal : c'est le cintre du nucl6us.
L'angle de percussion, compris entre le plan de frappe et
la face doit 6galement 6tre contr6l6 et ne peut d6passer
90o. La cr6te pr6par6e du cdt6 de la face est la crdft
avant;certains nucl6us pr6sentent aussi une crArc dorsale
ou arriire.

Dans I'Omalien, le plan de frappe est g6n6ralement
pr6par6 par un ou plusieurs grands dclats corticaux, plus
ou moins circulaires, que I'on appelle calotte, d'oi I'op6-
ration de d6calottage. La r6fection du plan de frappe est
assur6e par des tablettes que l'on num6rote en s6quence.
Les tablettes qui ne portent pas de contre-bulbe sont dites
prime, seconde, et tierce... de sorte qu'une succession de
tablettes sera d6sign6e comme suit  :  l ,  l ' ,1", l " ' ,2,2' ,
3, ..., afin que chaque num6ro nouveau corresponde d une
nouvelle s6rie d'enldvements laminaires. Les /ancs sont
d'autres 6clats cbract6ristiques du d6bitage omalien. Ils
portent des n6gatifs d'enlivements laminaires. On
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distingue les flancs axiaux, dont I'axe de percussion est
paralldle d celui des lames et leslfla ncs latiraux,dont I'axe
de percussion est perpendiculaire d celui des lames.

Matiire premiire
L'examen des artefacts permet d'individualiser de 50 d

60 rognons diff€rents. Il s'agit d'une estimation minimale
qui n6glige les blocs qui ne sont repr6sent6s que par un
petit nombre d'6l6ments.

Le silex gris-vert, mouchet6 ou tachet6 de blanc, i
grain moyen, domin-e le lot. Il pr6sente un cortex tantdt
roul6, de teinte brundtre, grisAtre ou rougeitre, tant6t un
cortex de craie blanchitre, toujours us6. On remarque la
pr6sence fr6quente de nodules saccharoides, de g6odes et
de cavernes. On trouve 6galement des silex gris, beiges ou
blonds qui offrent les m6mes caract6ristiques de texture et
de cortex que les silex gris-vert.

Les rognons montrent des formes et des dimensions
variables. On rencontre des blocs assez plats, des rognons
ovoides ou cylindriques. Nombre de rognons qui pr6sen-
taient des fissures dues au gel ont explos6s en multiples
fragments i la premidre percussion.

De prime abord, il semble qu'il s'agisse d'un mat6riau
m6diocre. Cette impression est induite par le fait que I'on
est confrontd d un ensemble de rebut dont la majeure
partie des bons produits a 6t6 enlev6e. En r6alit6le silex de
la place Saint-Lambert n'est sans doute ni meilleur ni pire
que celui que les Omaliens du plateau hesbignon
employaient d'ordinaire.

L'origine du silex est inconnue. la pr6sence de cortex
roul6s et us6s indique un remaniement des rognons par
voie fluviatile ou de ruissellement. Il s'agit d'un mat6riau
r6colt6 en contexte secondaire. Vu le poids d6plac6, il est
peu vraisemblable que le lieu d'approvisionnement ait 6t6
trds 6loign6 du poste de d6bitage, d'autant que les
Omaliens ne se sont pas donn6 la peine de tester les
rognons et qu'ils ont apport6 quelques blocs inutilisables.

Description des ensembles remont6s

A. Blocs BRUTS
A. l. Rognon de mauvais silex. Cortex roul6. Non

debite (hg.2).
Poids (P) : I . 140 g. Longueur (L) : I 6,6 cm.

A.2. Rognon complet. Cortex de craie. Cass6 en 3 frag-
ments (hg. 2).
P  :675 g .  L  :  13 ,6  cm.

A.3. Rognon presque complet. Cortex de craie. Cass6
en 3 fragments (fig. 2).
P :  685 g. L :  17,5 cm.

A.4. Rognon plat. Cortex roul6. Cass6 en 5 fragments.
Tentative de d6bitage sur un bord et d6calottage
d'une extr6mit6 (fig. 2).
P : 1 . 7 6 5 9 . L : 2 0 c m .

A.5. Rognon plat incomplet. Cortex roul6. Cass6
5 fragments (fig. 3). D6calottage et tentative
pr6paration d'une cr6te.
P : 1 . 4 3 5  g . L : 2 3 , 3 c m .

,{.6. Rognon cylindrique. Cortex roul6. Tentative de
d6bitage assez pouss6e contraride par des fissures
de gel (fig. 3).
P : 983 g. L : 16,6 cm.

B. Nucr,6us rn6ranfs, pEU ou NoN DiBrrts
B.l. Rognon ovoide. Cortex roul6 (frg. a).

- Am6nagement d'une crete grossidre alter-
nante.

- D6calottage.
- D6bitage de la cr6te. Abandon.
P :965 g. L :  15,7 cm.
Longueur pr6par6e de la cr6te : 12,3 cm.
Longueur de la lame d cr6te : 8,5 cm.

B.2. Rognon ovoide, assez plat. Cortex roul6 (fig. 4).
- Am6nagement d'une cr€te avant.
- Am6nagement d'une cr€te dorsale partielle.
- D6calottage.
- D6bitage de lames courtes.
- R6fection de la cr6te avant. Abandon d ce

stade vu I'apparition de cavernes.
P :885 g .  L  :  15 ,9  cm.
Longueur pr6par6e de la cr€te avant : 10,6 cm.
Longueur des dernidres lames : 7,5 cm.
Rendement m6diocre. Nucl6us pyramidal irr6-
gulier.

B.3. Rognon cylindrique trds caverneux. Cortex roul6
(fie.4).
- D6calottage.
- Tentative de pr6paration d'une cr€te et de la

base. Abandon avant tout d6bitage de lame.
P :  650 g .  L :  17  cm.
Longueur du nucldus : 7,1 cm.

C. Nucr,Eus ofsnfs
C.l. Rognon trds plat. Cortex de craie us6 (fig. 5).

Cass6 en 2 parties, chacune 6tant d6bit6e ind6pen-
damment.
C.l.l. - D6bitage d'une lame corticale le long

d'un c6t6 6troit.
- R6gularisation de la face de fracture

en crdte avant unilat6rale.
- D6bitage de quelques lames guid6es

par cette cr6te au d6part d'un plan de
frappe form6 par le n6gatif de la pre-
midre lame corticale.

Longueur pr6par6e de la cr6te : 9,5 cm.
Longueur de la dernidre lame : 6,8 cm.

C.1.2. - D6bitage d'enldvements laminaires le
long d'un c6t6 6troit (cr6te naturelle),
au ddpart de la face de fracture. Suc-
cession de 9 enldvements dont I'avant-
dernier est outrepass6 et le dernier,
rebrouss6. Abandon.

en
de
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Longueur de la plus grande lame : 8,? cm.
Longueur de la dernidre lame : 5,7 cm.

P : 810 g. Longueur totale : 16,6 cm.

C.2. Rognon demi-cylindrique. Cortex roul6 (fig. 5).
- D6calottage ou casse au l/3 environ de la lon-

gueur.
C.2.1. Tentative infructueuse de d6bitage du plus

petit fragment le long d'un c6t6 6troit, au
d6part de la face de fracture.
Longueur maximale Possible : 7,5 cm.

C.2.2. Debitage de quelques lames corticales le
long d'un c6t6 6troit, au d6part dela face de
fracture. Les lames ne d6passent pas la
mi-longueur du nucl6us.
- R6fection du c6t6 6troit en cr6te avant

bilat6rale.
- Debitage de la cr€te.
- Am6nagement en Pointe delabase.
- R6fection de plan de frappe : tablette l.
- D€bitage d'au moins 9lames.
- R6fection de la base et casse du

nucl6us. Abandon.
Longueur totale disponible : 13,5 cm.
Longueur premiire lame : 6,5 cm.
Longueur lame d cr€te : l3 cm.
Longueur derniires lames : 8 cm.

P : 630 g. Longueur totale : 20,9 cm.

C.3 Rognon assez plat. Cortex roul6 (ltg. 6).
- D6calottage.
- Pr6paration d'une cr€te partielle sur un c6t6

6troit.
- Pr6paration duplan defraPPe.
- D6bitage de la cr6te suivie d'une s6rie de

lames.
- R6fection de plan de frappe : tablette 1.
- Am6nagement de la base en Pointe.
- D6bitage et abandon lorsque la face devient

trop peu cintr6e.
Bon rendement, nucl6us prismatique ir dos
16serv6.
Longueur lame i cr6te :5,2 cm.
Longueur lames premidres s6rie : I I cm.
Longueur dernidres lames : 9 cm.
P : 350 g. L : 15,4 cm.

C.4. Rognon assez plato de forme triangulaire. Cortex
de craie us6 (frg. 6).
- Pr6paration sommaire d'une cr€te avant.
- Pr6paration trds sommaire d'une cr€te arridre.
- D6calottage.
- D6bitage. Les derniers enldvements de la s6rie

cassent d l'emplacement d'un nodule saccha-
roide. La face n'offre plus de cardne suflisante.

- Enldvement d'un flanc lat6ral.
- D6bitage.
- R6fection de la base par deux enldvements

trop importants qui raccourcissent exag6r6-
ment le nucl6us. Abandon.

- Rendement assez faible de lames irr6gulidres.

Nucl€us pyramidal i dos Pr6Par6.
Longueur prfiparbe de la cr€te avant : l6 cm.
Longueur lames de la premiire s6rie : 9 cm.
Longueur dernidres lames : l0 cm.
Longueurnucl6us:6cm.
P :765 g .L :20 ,3  cm.

C.5. Rognon irr6gulier. Cortex de craie us6 (flte. 6).
- Orientation du nucl6us par son c6t6 le plus

6troit et suppression de quelques excrois-
sances.

- D6calottage.
- D6bitage qui ne fournit que des lames courtes,

vu la mauvaise cardne et le faible cintrage.
- Enldvement d'un flanc axial qui casse cette

extr6mit6 du nucl6us.
- Le nucl6us est retourn6 haut pour bas, nou-

veau d6calottage.
- D6bitage; apparition de cavernes. Abandon.
Rendement faible ou nul. Nucl6us pyramidal irr6-
gulier.
Longueur lames de la premidre s6rie : 6,5 cm.
Longueur lames de la seconde s6rie : 7 cm.
P :  690 g. L :  16,1 cm.

C.6. Rognon assez plat, quadrangulaire. Cortex roul6
(fie.7).
- Suppression des angles du rognon' pr6para-

tion d'une cr6te dorsale et am6nagement de la
base en pointe.

- D6calottage par plusieurs trds gros enldve-
ments qui entrainent la perte du tiers de la lon-
gueur totale du rognon.

- D6bitage du c6t6 6troit, guid6 par I'arrondi
cortical. Aboutit ir des enldvements rebrouss6s
et une face peu cintr6e.

- Enldvement d'un flanc axial,
- Debitage.
- Refections de plan de frappe : tablettes I et 2.
- D6bitage.
- R6fectiondelabase.
- D6bitage. Abandon lorsque le nucl6us devenu

trds mince n'offre plus de cardne ni de cintre
sufftsants.

Bon rendement. Nucl6us pyramidal i dos pr6par6.
Longueur lame premidre s6rie : 7,8 cm.
Longueur dernidres lames : 9 cm.
Longueur nucl6us : 10,5 cm.
P :  1 .095 g .L :22 ,5  cm.

C.7. Rognon globuleux, assez caverneux. Cortex roul6
(rre.8).
- D6calottage.
- Am6nagement de la base en Pointe.
- D6bitage par cdt6 6troit. Apparition de

cavernes.
- Enldvement de 3 flancs lat6raux successifs.
- D6bitage infructeux' Apparition de nouvelles

cavernes. Abandon.
Rendement nul. Nucl6us prismatique d dos r6serv6.
P :  810 g. L :  16,6 cm.
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C.8. Gros rognon de forme triangulaire. Cortex roul6
(fie.8).
C.8.1. - Suppression des protub6rances.

- Am6nagement d'une cr6te avant.
- D6calottage.
- D6bitage de la cr€te suivie de quelques

lames courtes car la cardne est trop
forte.

- R6fection de plan de frappe : tablettes I
et lr pour changer I'angle de percus-
sion et r6duire la courbure de la cardne.

- D6bitage.
- R6fection de plan de frappe : tablette 2.
- D6bitage. Abandon du nucl6us devenu

trop 6troit.
Bon rendement. Nucl6us pyramidal d dos
cortical.
Longueur pr6par6e de la cr6te : l6 cm.
Longueur lames premidre s6rie : 7 cm.
Longueur dernidres lames : 8,5 cm.

C.8.2. Reprise de la calotte en nucl6us sur 6clat.
- Plan de frappe correspondant au talon

de l'6clat.
- Am6nagement sommaire d'une cr6te

unilat6rale.
- Essai infructueux de d6bitage. Aban-

don.
P :  1 . 7 6 0 g . L : 2 1 , 3 c m .

D. RocNoNs REcoNsrrrufs, Nucr,6us ABSENT

D.l. Gros rognon quadrangulaire. Cortex roul6 (hg. 9).
- D6calottage qui supprime plus du tiers de la

longueur totale.
- Am6nagement le long du c6t6 6troit d'une ner-

vure guide par des enldvements oppos6s,
venant de la base et du plan de frappe.

- Am6nagement dela base en pointe.
- D6bitage et nucl6us manquent.
Nucl6us pyramidal ir dos r6serv6.
Longueur pr6par6e de la nervure guide : l0 cm.
P : 1 . 7 6 0 g . L : 2 1 , 6 c m .

D.2. Rognon ovoide. Cortex de craie us6 (fig. l0).
- D6calottage.
- Am6nagement en pointe de la base.
- Pas de trace de pr6paration de cr6te ou de

nervure.
- D6bitage. Les lames exploitent environ la moi-

ti6 de la longueur disponible du fait du faible
car6nage de la face.

- Enldvements de deux flancs lat6raux.
- R6fection de plan de frappe : tablette l.
- Debitage. Cette dernidre s6rie de lames ainsi

que le nucl6us manquent.
Rendement assez bon. Nucl6us pyramidal.
Longueur lames premiire s6rie : 9,5 cm.
Longueur lames deuxidme s6rie : 9 cm.
P :425 g. L :  18,5 cm.

D.3. Rognon de forme triangulaire. Cortex de craie us6
(fie. 10).
- D6calottage de I'extr6mit6 la plus large du

rognon.
- Am6nagement de la base en pointe.
- D6bitage de lames corticales et semi-corti-

cales.
- R6fection de plan de frappe : tablettes l, l'

e t  1 " .
- Poursuite du d6bitage et nucl6us manquent.
Rendement assez bon. Nucl6us pyramidal.
Longueur lame la plus longue de la premidre s6rie :
l l c m .
Longueur lame la plus longue possible de la
deuxidme s6rie : 9,5 cm.
P :405 g .L :12 ,5  cm.

D.4. Rognon plus ou moins cylindrique. Cortex roul6
(ne. I 1).
- D6calottage.
- Ddbitage sans pr6paration apparente.
- R6fection du plan de frappe : tablettes l, l',

1 , , ,  l ,  , , .
- Am6nagement des flancs et de la base du

nucl6us par des enlivements oppos6s.
- Poursuite du d€bitage et nucl6us manquent.
Rendement assez bon. Nucl6us pyramidal e d6bi-
tage p6riph6rique.
Longueur maximale lames premidre s6rie : 12 cm.
Longueur maximale lames deuxidme s6rie :
9.5 cm.
P  :  6 1 5  g . L : 1 2 , 3  c m .

D.5. Rognon prismatique. Cortex roul6. Silex assez
caverneux dans la zone sous-corticale (hg. I l).
D.5.1. - D6calottage.

- Pr6paration sommaire de la cr6te
avant.

- Am6nagement de la base en pointe.
- D6bitage. Les deux lames sous la cr6te

d6gagent une g6ode.
- Enldvement d'un flanc axial qui sup-

prime la g6ode.
- Am6nagement de I'un des flancs du

nucl6us par une s6rie de lames courtes
qui suppriment une zone de silex caver-
neux.

- R6fection d'une cr€te en cours de d6bi-
tage.

- D6bitage de la cr6te.
- R6fection du plan de frappe : tablettes

I  e t  l ' .
- Poursuite du d6bitage et nucl6us

manquent.
Bon rendement. Nucl6us pyramidal.
Longueur de la premidre lame i cr6te :
I1 ,5  cm.
Longueur de la deuxidme lame i cr6te :
9 cm.
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D.5.2. Reprise de la calotte en nucl6us sur 6clat.
- Talon et bulbe emport6s par un enldve-

ment sur la tranche de la calotte.
- Pr6paration en cr6te unilat6rale du

bord adjacent.
- D6bitage de la cr€te.
- D6bitage d'une s6rie de lames courtes

au d6part du plan de frappe correspon-
dant au n6gatifde la cr6te.

Longueur de la cr6te : 5,8 cm.
Longueur des lames : 4,5 cm.

P :535 g .  L  :  13 ,8  cm.

D.6. Rognon globuleux de forme plus ou moins trian-
gulaire. Cortex roul6.
D.6.1. - Pr6paration sommaire d'une cr€te

avant(fig. l2).
- D6calottage.
- Epannelage p6riph6rique par des enld-

vements oppos6s, venant du Plan de
frappe et de la base.

- Am6nagement de la base en Pointe.
- D6bitage qui exploite un demi-p6ri-

' mdtre environ.
- Recar6nage du nucl6us Par un flanc

lat6ral.
- R6fection du plan de frappe : tablette 1.
- D6bitage qui exploite les trois quarts

du p6rimitre.
- R6fection de plan de frappe : tablette 2.
- D6bitage qui int6resse tout le p6ri-

mdtre. Les lames et le nucl6us
manquent.

Bon rendement mais casse fr6quente des
lames. Nucl6us pyramidal d d6bitage p6ri-
ph6rique.
Longueur lames premidre s6rie : I 1,5 cm.
Longueur lames deuxidme s6rie : 9,5 cm.
Longueuilames troisidme s6rie : ?,5 cm.

D,6.2. Reprise de la calotte en nucl6us sur 6clat.
- La calotte est fendue longitudinale-

ment (accident Siret).
- Tentative de d6bitage le long de la face

de fracture au d6Part du talon de
1'6clat. Essai infructueux. Abandon.

P :  1 . 1 8 5  g .  L :  1 6 , 8  c m .

D.?. Rognon ovoide. Cortex roul6.
- D6calottage.
- Am6nagement de la base en pointe et d'une

cr6te dorsale irr6guliire.
- D6bitage du c6t6 6troit guid6 par arrondi

cortical.
- R6fection du plan de frappe : tablettes I et I '.

- Poursuite du d6bitage et nucl6us manquent.
Rendement assez bon. Nucl6us pyramidal'
Longueur maximale possible des lames : 11,5 cm.
P : 690 g. L : 15,2 cm.

E. S6rues DE TABLETTES

E. l. Cortex roul6 (ltg. l3).
E.l.l. - Suppressiond'uneprotub6rance.

- D6calottage.
- D6bitage.
- R6fection de plan de frappe : tablettes

I  e t  l ' .
- D6bitage.
- R6fection de plan de frappe : tablette 2.

8.1.2. - Tentative infructueuse de d6bitage de
la protub6rance.

P : 5 6 0 g .
E.2. Cortexroul6(fig. l3).

8.2.1. - Pr6paration d'une cr6te avant.
- D6calottage.
- D6bitage.
- R6fection de plan de frappe : tablette 1.
- D6bitage de la cr€te et de quelques

lames courtes.
- R6fection de plan de frappe : tablette 2.
- D6bitage.
- R6fection de plan de frappe : tablette 3.

E.2.2. Reprise de la calotte en nucl6us sur 6clat.
- D6bitage Par la tranche effectu6

d'abord ir partir de l'extr6mit6 distale,
puis du talon de la calotte; peu fruc-
tueux.

P : 7 8 0 g .
E.3. Cortex de craie us6 (fig. l3).

8.3.1. - D6calottage.
- Am6nagement d'une nervure-guide par

des enldvements Partant du Plan de
frappe.

- D6bitage . La face est trop peu car6n6e,
les lames rebroussent.

- Enldvement d'un flanc lat6ral.
- R6fection de plan de frappe : tablette l.
- D6bitage Peu fructueux de lames

courtes et minces.
- R6fection de plan de frappe : tablettes

2 e t 2 ' .
Longueur maximale des lames de la pre-
midre s6rie : 9,5 cm.

E.3.2. Reprise d'un gros 6clat de pr6paration de la
nervure guide en nucldus sur 6clat.
- D6bitage par la tranche. Le nucl6us

manque, Pr6sence d'un enldvement
outrepass6.

Longueur de I'enldvement laminaire :
9'5 cm.

E.3.3. Reprise d'un autre 6clat de pr6paration de
nervure guide en nucl6us sur 6clat'
- D6bitage infructueux au d6part du

talon de l'6clat.
- Troncature de I'extr6mit6 distale.
- D6bitage infructueux au d6part de la

troncature.
Longueur totale disPonible : 9 cm.

P .  : 9 1 5  g .
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8.4. Cortex de craie us6 (fig. l4).
8.4.1. - D6calottage (4 enldvement successifs).

- D6bitage. Au moins 16 lames. Appa-
rition de cavernes.

- R6fection de plan de frappe : tablettes I
e t  l ' .

- Debitage. Au moins l5 lames.
- Refection de plan de frappe : tablette 2.
Bon rendement mais les tablettes entrainent
une perte impo$ante de longueur.
Longueur des lames de la premidre s6rie :
aumoins l0cm.

E.4.2. Reprise de la deuxidme calotte en nucl6us
sur 6clat.

- D6bitage par la tranche au d6part du
talon de la calotte.

Longueur totale disponible : I 1,5 cm.
E.4.3. Outil a posteriori: le troisidme enldvement

de d6calottage est une grande pidce
esquill6e (coin d fendre ?).

8.4.4. Denticul6 am6nag6 sur le quatridme enld-
vement de d6calottage, remontage d'un
6clat de retouche.

P  : 7 2 5  g .
8.5. Cortex roul6 (frg. l4).

E.5.1. - Pr6parationd'unecr6te avant.
- D6calottage.
- D6bitage de la cr€te poursuivi en d6bi-

tage p6riph6rique : 22 contre-bulbes
visibles.

- R6fection du plan de frappe par une
succession d'au moins 8 tablettes
< prime >.

8.5.2. Reprise de la calotte en nucl6us sur 6clat.
- Am6nagement d'une troncature dis-

tale.
- Am6nagement de la tranche en cr€te

unilat6rale.
- D6bitage d'au moins 3 lames dont la

dernidre est rebrouss6e. Abandon.
Longueur des lames : 9 cm.

Trds bon rendement de ce rognon.
P :  l . 1 6 0 g .

E.6. Cortex roul6 (frg. l4).
- D6calottage.
- D6bitage.
- R6fection de plan de frappe : tablettes I et I '.
- R6am6nagement complet du rognon car les

lames de la s6rie F.2. en proviennent et ont 6t6
d6bit6es i partir d'un plan de frappe naturel
situ6 lat6ralement par rapport aux tablettes.

P  :605 g .

8.7. Rognon ovoide, cortex roul6 (fig. la).
- D6calottage.
- D6bitage d'une lame corticale.
- R6fection de plan de frappe : tablette l.
- D6bitage de lames corticales et semi-cor-

ticales.

- R6fection de plan de frappe : tablette 2.
- D6bitage.
Longueur de la premidre lame : 9,3 cm.
Longueur des lames de la deuxidme s6rie :
I1 .6  cm.
P : 6 8 0 g .

E.8. Cortex de craie us6. Silex assez caverneux
(fig. l4).
- D6calottage.
- Am6nagement du dos.
- D6bitage. Les lames rebroussent ou cassent.
- R6fection de plan de frappe : tablettes I et I '.
- D6bitage : infructueux.
- R6fection de plan de frappe : tablettes 2 et},.
P : 3 1 0 g .

E.9. Cortexroul6(fig. 14).
- D6calottage.
- D6bitage.
- R6fection de plan de frappe : tablettes l,1,,1,,.
- D6bitage :4lames seulement.
- R6fection de plan de frappe : tablette 2.
Rendement apparemment faible mais d6bitage des
deux tiers de la ph6riph6rie.
P  :645 g .

E.10. Cortexroul6.
- D6calottage.
- D6bitage d'une lame.
- Tablettes I et l'.
- D6bitage.
- Tablette 2
Trds petites dimensions des tablettes (diamdtre
4,7 cm pour les tablettes I et l', 3,5 cm pour la
tablette 2).
D6bitage des deux tiers de la p6riph6rie.
P  : 5 5  g .

E.l1 Cortex roul6.
- Ddbitage.
- Tablettes l, l ', l ' ' .
- D6bitage.
Longueur d'une lame : 8,5 cm.
P :305 g .

E.l2 Cortex roul6.
- D6bitage d'une importante s6rie de lames dont

la dernidre d6couvre une g6ode.
- R6fection de plan de frappe : tablette.
Longueur d'une lame : 8,7 cm.
P : 2 7 0 9 .

E. 13. Cortex roul6. Silex trds caverneux.
D6calottage.
D6bitage.

- Recar6nage de la face par un flanc lat6ral.
- R6fection de plan de frappe : tablette l.
Longueur possible d'une lame : 9 cm.
P : 5 7 0 g .

F. SeRns DE LAMEs
F. l. Rognon i deux extr6mit6s naturellement plates.

Cortex roul6 (fig. l5).
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- D6calottage.
- Am6nagement d'une nervure-guide, des flancs

et de la base par des enldvements oppos6s,
venant du plan de frappe et de la base.

- D6bitage d'une s6rie d'au moins 12 lames,
toutes cass6es.

Nucl6us pyramidal.
D6bitage tournant du plan frontal vers le plan
sagittal.
Pas d'abrasion des corniches ni des contre-bulbes
entre chaque lame.
Longueur deslames : I I cm.
P t 4 4 5 g .

F.2. Cortexroul6.
- D6bitage de 5 lames successives, toutes

cass6es, au d6part d'un plan de frappe naturel.
Pas d'abrasion des corniches ni des contre-bulbes
entre chaque lame.
Appartient au rognon d'oti provient la s6rie de
tablettes d6crite en 8.6.
Longueur lames : 8,2 cm.
P  : 3 6  g .

F.3. Rognon i cortex de craie us6.
F.3.1. - Pr6paration d'une cr6te avant.

- D6calottage.
- D6bitage.
Longueur pr6par6e de la cr6te : 10,5 cm.

F.3.2. Reprise d'un 6clat de pr6paration de cr6te
en nucl6us sur 6clat.
- Troncaturelat6rale.
- D6bitage de lamelles sur la tranche.
Longueur lamelle : 6,1 cm.
N.B. Il pourrait s'agir d'un burin.

P  : 3 7 5  g .
F.4. Cortex de craie us6. Silex blond.

- Pr6paration d'une cr6te avant par 2 enldve-
ments.

- D6calottage.
- D6bitage de lamelles courtes et 6troites.
Longueur lamelles : 5,5 cm.
P :125 9 .

G. Sfnrrs D'icLArs
G. l. Silex gris ir grain grossier, entidrement d6cortique

(type, Orp-le-Grand).
- S6rie de 4 gros 6clats reconstituant un plan de

frappe quadrangulaire au d6part duquel une
cr6te et quelques lames courtes ont 6t6
d6bit6es.

Longueur lames : 6,5 cm.
P  : 3 7 5  g .

G.2. Cortex roul6.
- S6rie de gros eclats, probablement de pr6pa-

ration de plan de frapPe.
- Le dernier enldvement porte un denticul6 con-

cave inverse, un 6clat de retouche y est
raccord6.

P : 6 8 0 s .

Modes op6ratoires
Le materiel de la couche 4 de la fosse 9 de la place

Saint-Lambert peut €tre r6parti en deux modes op6ra-
toires producteurs de lames : le d6bitage de rognons, qui
est majoritaire, et celui de nucl6us sur 6clat.

A. DesnecE DE RocNoNs

A.l. Choix du rognon
La morphologie naturelle du rognon parait indiff6-

rente. L'artisan omalien n'h6site pas d sacriher une masse
importante de matidre premidre pour pr6parer le volume
recherch6. Quelques constantes, communes d'ailleurs
d la plupart des d6bitages laminaires de toutes les
cultures, peuvent €tre relev6es dans I'orientation du
rognon dont le c6t6 le plus 6troit, dans le sens de la plus
grande longueur, deviendra la face et I'extr6mit6 la plus
large, le plan de frappe.

On ne constate pas de d6corticage syst6matique. Les
cas assez rares d'Epannelage total correspondent i une
pr6paration pouss6e qui, d'ailleurs, est effectu6e en
plusieurs 6tapes. Le cortex us6 ou roul6 des rognons de la
place Saint-Lambert est fiable et dur. Il permet le
d6bitage, la retouche, voire I'utilisation.

A.2. Prdparation de la face
On rencontre trois m6thodes de pr6paration de la face :

- la pr6paration d'une cr€te avant qui est g6n6ralement
effectu6e par des enldvement alternants; la pr6para-
tion de la cr€te est toujours ant6rieure d celle du plan
de frappe;

- la pr6paration d'une nervure-guide par de grands
enldvements partant du plan de frappe et de la base;
cette pr6paration est post6rieure d celle du plan de
frappe;

- l'ouverture de la face par une s6rie d'enldvements
laminaires corticaux et semi-corticaux guid6s par
l'arrondi cortical du c6t6 6troit.

Le r6le de la cr6te est de fournir une ar6te qui guidera
les ondes de choc et de former la cardne du nucl6us.

A.3. Priparation du plan de fraPPe
Cette op6ration est r6alis6e par le d6calottage de

I'extr6mit6 la plus large du rognon, orient6 dans le sens de
sa plus grande longueur. Lorsqu'une cr6te avant a 6t6
pr6par6e, c'est un n6gatifd'6clat de cr€te qui sert de plan
de frappe pour I'enldvement de la calotte.

On n'observe aucun facettage du plan de frappe qui est
lisse et constitu6 par le n6gatif d'une calotte ou d'une
tablette.

A.4. Prdparation de la base et du dos

Les bases des nucl6us sont syst6matiquement
appoint6es pour pr6parer la terminaison des lames et
subsidiairement, offrir un plan de frappe secondaire pour
rem6dier d certains accidents de taille et contr6ler l'6volu-
tion du d6bitage.



L'am6nagement de la base, s'6tend parfois au dos du
nucl6us par la prdparation d'une cr€te arridre qui est
toujours plus sommaire que la cr€te avant. La cr€te
dorsale semble r6serv6e aux rognons ovoides ou quadran-
gulaires assez plats tandis que les rognons cylindriques
ou globuleux pr6sentent g6n6ralement un dos cortical,
quand ils ne sont pas entiirement d6bit6s. Le rdle de cette
cr6te arriire est de parfaire la mise en forme du nucl6us en
le dotant d'une section biconvexe ou losangique et de
m6nager des plans de frappe pour contr6ler les flancs et le
cintrage du nucl6us.

A.5. Dibitage des lames
Il d6bute normalement par I'enldvement de la lame ir

cr6te ou celui de la nervure-guide. On constate fr6quem-
ment que la premidre lame est plus courte que les
suivantes et le fait est encore plus marqu6 dans le cas
d'une ouverture de la face par des lames corticales. Une
refection de la cardne du nucl6us intervient souvent ir un
stade pr6coce du d6bitage afin de permettre I'exploitation
de toute la longueur disponible.

Le d6bitage 6volue de la cr€te vers les flancs du
nucl6us, jusqu'ir couvrir environ un demi-p6rimdtre. Les
cas de d6bitage p6ripherique complet sont rares et n'ont
pas 6t6 r6alis6s par une seule s6rie de lames. La face, les
flancs et le dos originels peuvent 6tre exploit6s tour d tour,
en plusieurs s6ries distinctes de lames, aprds plusieurs
r6fections de plan de frappe.

4.6. Modalitds techniques
La prfiparation est effectuEe au percuteur dur, seul

capable de d6tacher de grands 6clats massifs. Ceux-ci
portent un talon lisse ou cortical, un bulbe en fort relief et
un point d'impact bien marqu6.

Les lames sont tir6es au percuteur tendre. Elles pr6sen-
tent g6n6ralement un petit talon lisse, en forme de crois-
sant ou de triangle curviligne biconcave. On n'observe
aucune trace d'abrasion des corniches ni des contre-
bulbes.

Il s'agit probablement d'un d6bitage par percussion
indirecte. En effet, la pr6sence d'une corniche non abras6e
rend hasardeuse une percussion directe. Le percuteur
risquerait de ce fait d'accrocher le plan de frappe en
plusieurs endroits.

A.7. Rifection et contr6le de l'4volution du dibitage
L'efficacit6 du d6bitage d6pend du contr6le de trois

facteurs essentiels : I'angle de percussion, la cardne et le
cintre. L'artisan omalien dispose d'une panoplie de
m6thodes de contr6le qui n'entrainent pas une remise en
forme compldte du bloc. Il s'agit essentiellement de :
- la r6fection du plan de frappe par l'enldvement de

tablettes;
- I'enldvement de flancs axiaux et lat6raux;
- la preparation d'une cr€te en cours de d6bitage;
- I'am6nagement ou le r6am6nagement de la base.

La r6fection du plan de frappe par l,enldvement de
tablettes est le proc6d6 le plus usit6. Il permet de rendre
plus aigu I'angle de percussion, de modifier I'orientation
de la face ou, encore, de supprimer des accidents de taille
(une s6rie de lames rebrouss6es par exemple) ou une zone
de mauvais silex.

La modification de I'angle de percussion peut modifrer
la cardne du nucl6us. Ainsi, dans le cas du rognon C8, une
cardne trop prononc6e ne permettait de d€biter que des
lames assez coultes, inconv6nient auquel il a 6t6 rem6di6
par I'enldvement d'une tablette.

Le proc6d6 des tablettes est peu 6conomique. Il
entraine une perte de longueur rapide, puisque les
tablettes de plus de 2 cm d'dpaisseur ne sont pas rares. De
plus, un mauvais ajustage de I'enldvement n6cessite de
d6tacher des tablettes < prime > qui d6terminent une perte
de longueur suppl6mentaire.

L'enldvement de flancs axiaux et lat6raux ob6it d des
motivations distinctes. Les flancs axiaux permettent de
restaurer le cintre du nucl6us dont la face est devenue trop
plate (frg. 16-A). Ils permettent aussi de supprimer des
accidents de taille ou des imperfections de la matidre
mais, dans ce r6le, on leur pr6fire g6n6ralement I'enlive-
ment d'une tablette.

Les flancs lat6raux sont toujours tir6s vers l'extr6mit6
distale des lames et souvent en s6rie de deux ou trois. Leur
but est de recar6ner le nucl6us en restaurant sa courbure
dans le plan sagittal (fig. 16-8). Il est exceptionnel en
revanche qu'un flanc lat6ral ait servi d surmonter un
accident ou un d6faut du silex.

La fonction des flancs est double. L'une, sp6cifrque, est
d'assurer le contr6le du cintre ou de la cardne, l,autre,
circonstancielle, est de pallier un accident ou un d6faut de
la matidre.

Contrairement aux flancs et aux tablettes, la r6fection
d'une cr6te en cours de d6bitage n'est nullement un
proc6d6 propre d I'Omalien, dans lequel il est d'ailleurs
peu fr6quent. Cette m6thode permet d'agir d la fois sur le
cintre et sur la cardne et fournit une nouvelle ar6te pour
guider les enldvements. Il est probable que certains flancs
lat6raux aient 6t6 suivis d'une r6fection de cr6te mais ce
proc6d6 est surtout employ6 lorsque les lames ne parvien-
nent pas i traverser toute le longueur du nucl6us. La
r6fection d'une cr6te en cours de dEbitage est g6n6rale-
ment suivie, avant tout nouveau d6bitage, par celle du
plan de frappe pour ajuster I'angle de percussion.

Le r6am6nagement de la base assure le contr6le de la
terminaison des lames et permet d'6viter ou de rem6dier d
certains accidents voire, subsidiairement, de recar6ner le
nucl6us en prolongeant une nervure-guide jusqu'd I'extr6-
mit6. Il s'agit d'un proc6d6 utilis6 surtout en frn de travail.

A.8. ArrOt du ddbitage et rendement
Outre la casse, les accidents de taille et la mauvaise

qualit6 du silex, diverses raisons motivent l'arr6t du
d6bitage. Il s'agit fondamentalement de causes 6cono-
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miques, que le nucl6us soit devenu trop petit ou qu'il
ndcessite une remise en forme trop importante.

On constate une corr6lation nette entre la longueur des
lames et I'arr6t du d6bitage. La distribution des longueurs
montre un mode entre 9 et l0 cm pour les premiires
lames, entre 8 et 9 cm pour les dernidres lames (hg. l7-A).
Tant que le nucl6us permet d'obtenir des lames de cette
dimension, il est d6bit6 et r6fectionn6, en deqd, il est
rapidement abandonn6.

Les artisans omaliens ont manifestement recherch6 des
lames robustes, assez larges et d'une longueur comprise
entre 8 et 12 cm. On ne constate aucun effort pour obtenir
des lames plus longues, ce qui eut 6t6 possible avec les
rognons disponibles (fig. l7-B). La seule op6ration de
decalottage ampute les rognons du quart et parfois m6me
du tiers de leur longueur. D'autre part, la longueur
pr6paree des crdtes oscille entre l0 et 14 cm. Moyennant
une pr6paration moins brutale, les Omaliens auraient pu
obtenir de plus grandes lames. De m€me en accentuant le
cintre de la face, ils auraient pu produire des lames plus
6troites. Ce type de support ne les int6ressait pas et, d'ail-
leurs, il est exceptionnel de trouver un outil omalien sur
lame d6passant l0 cm.

Le rendement du d6bitage est diflicile d 6valuer,
compte tenu du caractdre incomplet des reconstitutions et
d'un taux de casse de lames au d6bitage qui parait impor-
tant. Le mat6riel comporte fort peu de lames entidres et
celles-ci sont g6n6ralement d'un petit module. Il est exclu
que les lames d6couvertes repr6sentent la totalit6 de la
production. Les meilleures lames ont sans doute 6t6 s6lec-
tionn6es avant la mise au rebut des d6chets. Si l'on admet
que les 20 A 30 enldvements laminaires que l'on peut
d6nombrer sur plusieurs nucl6us ne sont que le reflet
d'une production rdelle au moins double et qu'une lame
sur cinq seulement est sortie entidre, on obtient encore un
total d'environ 500 lames compldtes. Une production de
l'ordre de 300 d 800 supports laminaires complets et de
bonne qualit6 pourrait donc constituer une estimation
intuitive minimale.

A.9. Nucldus rdsiduel
La forme la plus habituelle est un nucl6us pyramidal

avec une face correspondant ir un demi-p6rimdtre
environ.

Tous les nucl6us retrouvds dans la couche 4 de la fosse
9 ont 6t6 remontes, sauf un, repris en percuteur. Il
manque donc au moins 25 nucl6us, si l'on se limite aux
ensembles d6crits ci-dessous; plus du double si l'on consi-
ddre la totalit6 des rognons.

B. D6ntrlce or xucr.6us suR 6cu,r

Ce second mode op6ratoire est assez mal attest6 dans
le mat6riel provenant de la couche 4 de la fosse 9. L'6clat
support est parfois un 6clat de pr6paration de cr6te mais,
dans la majorit6 des cas, il s'agit d'une calotte. Vu leurs
dimensions importantes, ces dernidres constituaient

encore une r6serve appr6ciable de matidre premidre facile
ir exploiter.

La succession des gestes techniques est simple :
- orientation de l'6clat dans le sens de sa plus grande

longueur;
- r6gularisation 6ventuelle d'un bord en cr6te unilat6-

rale directe;
- am6nag6ment 6ventuel d'un plan de frappe par une

troncature:
- d6bitage.

Dans certains cas, le dEbitage peut €tre crois6, le
n6gatif du premier enldvement servant de plan de frappe
pour le d6bitage du suivant, le long du bord adjacent, et
qui, i son tour, devient plan de frappe pour le d6tache-
ment de lames du cdt6 du premier enldvement (cas de la
s6rie D.5.2.).

A la place Saint-Lambert, ce mode de d6bitage n'appa-
rait gudre fructueux. Si, dans une majorit6 de cas, on a
cherch6 d d6biter des produits d'une longueur d6passant
8 cm, il est arriv6 que le module descende jusqu'd la
lamelle de 4 ou 5 cm. Le rendement semble toujours
faible.

Nature du d6p6t arch6ologique
D'6vidence, les artefacts de silex de la couche 4 de la

fosse 9 de la place Saint-Lambert sont des rebuts d'un
atelier de d6bitage de rognons. Le mat6riel est caract6ris6
par l'absence virtuelle d'outils, par la raret6 des lames
compldtes et, en revanche, par l'abondance des 6clats de
pr6paration et de lames cass6es en cours de dEbitage,
ainsi que par la mise en cuvre d'un grand nombre de
blocs diff6rents. La nature m€me des vestiges indique
qu'il s'agit de d6chets rebut6s aprds une sdlection des
produits utilisables. Selon toute vraisemblance, ce d6p6t
ne correspond pas i un atelier de d6bitage en place mais
plut6t au r6sultat de l'6vacuation d'un tel atelier. En effet,
malgr6 un tamisage soigneux, on n'a recueilli qu'une
proportion somme toute restreinte d'esquilles dont le
nombre, en contexte primaire, aurait sans doute 6t6
beaucoup plus 6lev6.

Une recherche rapide (moins de 3 h.) dans le mat6riel
de silex provenant des autres couches de la fosse 9 a
permis d'6tablir plusieurs liaisons avec la couche 4.

Couche 1 :
- I 6clat sur rognon D.4.

Couche 2 :
- I lame sur tablettes E.7:
- I lame sur rognon C.8;
- I 6clat sur rognon non d6crit.

Couche C-C*B :
- I eclat de d6calottage sur rognon C.5;
- 2 6clats sur bloc A.5;
- I lame sur tablettes E.6;
- I 6clat sur rognon C.6;
- I 6clat de pr6paration de cr6te et I lame sous
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crete qui appartiennent aux
s'y raccordent pas;

- I lame de la s6rie D.5.2 du
- I 6clat sur rognon C.8.

Couche 3 :
- I lame et I fragment de lame sur rognon C.l;
- 2 lames sur rognon D. I ;
- I lame sur tablettes E.4;
- I 6clat de cr€te arridre sur rognon C.4;
- I fragment de lame de la s6rie F.3;
- I fragment de lame de la s6rie F.5;
- I fragment de lame sur rognon C.3;
- I nucl6us avec I lame et 2 6clats de d6calottage;
- l0 6clats avec 6clats et fragments.

Couche 5 :
- I lame sur tablettes 8.3;
- I 6clat de d6calottage des tablettes E.l0;
- I fragment sur rognon D.6;
- I fragment sur tablettes E.l ;
- 9 6clats avec 6clats et fragments.

Couche I :
- I 6clat sur rognon D.6;
- I lame avec une lame.

Les couches 6 et 7 necontenaient pratiquement pas de
silex taill6s. La couche 4 est reli6e aussi bien i celles qui la
prdcddent qu'd celles qui la suivent. Les couches
C-C+B, 3 et 5 fournissent le plus de raccords avec la
couche 4.

Du point de vue de I'industrie lithique, le mat6riel de la
fosse 9 constitue une unit6, d'autant qu'i I'exception des
couches I et 2, les autres ne paraissent pas contenir de
vestiges de rognons diff6rents de ceux de la couche 4. La
seule exception apparente est constitu6e par un nucl6us
de la couche 3 qui se raccorde ir une lame de la couche 4.
Ce nucl6us est am€nagd sur un 6clat de d6calottage sur
lequel on a remont6 d'autres 6clats de d6calottage trouv6s
dans la couche 4. On note 6galement que les autres
couches de la fosse 9 ne contiennent pas les 6l6ments,
nucl6us, lames compldtes, 6clats de pr6paration, qui
manquent dans la couche 4.

Ces donn6es indiquent que la succession stratigra-
phique relev6e dans la fosse 9 est d6pourvue de significa-
tion chronologique ou, plut6t, qu'elle ne refldte que des
6pisodes ponctuels de d6versements intentionnels ou
d'6ventuels remblayages naturels, et non des phases
d'occupation ou d'activit6 distinctes puisqu'on ne peut
admettre qu'une lame trouv6e dans la couche 5 y ait 6t6
jet6e avant d'avoir 6t6 d6bit6e dans la couche 4 !

Donn6es ethnographiques
Le trds faible nombre d'outils retrouv6s dans la

couche 4 de la fosse 9, le fait aussi qu'il s'agisse surtout
d'instruments de morphologie al6atoire, fagonn6s sur des
6clats provenant des rognons mis en cuvre dans I'atelier
de d6bitage, indiquent clairement que la finalit6 de I'op6-
ration 6tait la production d'une r6serve de lames et non

tablettes 8.1, mais ne leur utilisation imm6diate. L'emploi des outils apparait
donc trds subsidiaire par rapport d I'activit6 dominante de

rognon D.5; d6bitage.

L'homog6n6it6 technique est telle que l'on pourrait
attribuer I'ensemble du travail i la main d'un seul artisan.
Cependant, rien ne distingue fondamentalement le
mat6riel de la place Saint-Lambert de celui d'autres sites
omaliens. De ce fait, cette homog6n6it6 pourrait refl6ter
davantage une tradition culturelle contraignante qu'une
individualit6.

Il y a 50 e 60 rognons qui sont attest6s dans la
couche 4 dont 35, au moins, ont fait I'objet d'un
d6bitage assez pouss6 comportant plusieurs stades de
r6fection. Si I'on estime qu'il a fallu de 20 d 30 minutes en
moyenne pour la mise en cuvre de chaque rognon, on
aboutit i un total de 20 d 30 heures de travail. Cette
estimation n'est pas exag6r6e car, si certains blocs ont pu
6tre liquid6s en quelques minutes, d'autres, plus 6labor6s,
ont requis plus d'une demi-heure pour €tre d6bit6s. Ainsi,
l'ensemble de la couche 4 repr6sente au minimum deux i
trois journ6es de travail pour un seul artisan.

Le mat6riel ne t6moigne gudre de souci 6conomique ni
de productivit6. On ne discerne pas de choix pr6alable
bas6 sur la morphologie des rognons ou la texture du
silex. De plus, le mat6riau n'a pas 6t6 test6 au moment de
la r6colte, de sorte que les Omaliens ont rapport6, effort
inutile, des blocs inexploitables. La pr6paration des
rognons au percuteur dur d6termine une perte de volume
et de longueur importante. Il en va de m€me des proc6d6s
de rEfection en cours de d6bitage, particulidrement des
tablettes. Manifestement, les Omaliens se sont efforc6s de
sculpter la forme qu'ils recherchaient d I'int6rieur des
rognons plut6t que d'adapter leurs mdthodes au matEriau
disponible.

Les remontages r6vilent I'existence d'un certain
nombre de < manques > : d6ficit trds sensible en nucl6us et
en grandes lames complites, absence de plusieurs grands
6clats de pr6paration, de calottes notamment. On peut
supposer que les nucl6us ont 6t6 remploy6s comme percu-
teurs pour le ddbitage et pour le bouchardage des meules
et des herminettes, que les lames ont 6t6 r6serv6es comme
support d'outil et enfin que les grands 6clats ont pu €tre
repris comme nucl6us.

Comparaisons
La litt6rature arch6ologique ne fournit pas d'ensemble

6quivalent i celui de la couche 4 dela fosse 9 de la place
Saint-Lambert et qui puisse lui 6tre compar6 dans le
d6tail.

Dans le mat6riel d'Elsloo, en Limbourg hollandais,
R. R. Newell (1970) distingue quatre traditions
techniques : le d6bitage de lames, celui de disques et
d'6clats et la taille de nucl6us. Seule la premidre est
attest6e d la place Saint-Lambert. Les < disques >
reconnus par R. R. Newell pourraient correspondre d des
calottes, d des flancs ou des tablettes, d'autant qu'il
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n'existe pas, dans I'Omalien, de d€bitage sp6cifiquement
orient6 vers la production d'6clats discoides. Il en va de
m€me des 6clats. La pr6paration du d6bitage lami-
naire fournit une masse d'6clats consid6rable qui rend
superflue toute production sp6cifrque. Les rares nucl6us i
6clats que l'on retrouve dans les sites omaliens sont soit
des nucl6us abandonn6s en cours de prdparation (cas du
rognon 8.3. : fig. 3) soit des nucl6us ilames d6hgur6s par
une tentative de remise en forme (cas du rognon C'7 I
f ie.8).

Les reconstitutions r6alis6es par J. Hamal-Nandrin et
J. Servais et par L. Eloy montrent des modes op6ratoires
identiques ir ceux des s6ries de la place Saint-Lambert.
Ces derniires comportent toutefois un moins grand
nombre de tablettes, ce qui s'explique sans doute par les
dimensions plus r6duites des rognons originels.

A I'autre extr6mit6 du territoire omalien, en Hainaut
occidental. on retrouve des m6thodes de d6bitage
analogues, comportant des calottes, des tablettes et des
flancs, appliqu6es i de grandes plaques de silex et non
plus i des rognons (Cahen et al.,19'19). On constate it
nouveau I'ind6pendance du sch6ma op6ratoire vis-d-vis
de la morphologie naturelle du mat6riau'

Si I'on compare I'industrie de la couche 4 ir celles de
sites hesbignons comme celui de Darion (Van Berg et
C ahen, I 982) ou celui de la rue Stiernet d Omal (Cahen et
Van Berg, 1980), on remarque dans ces derniers la
moindre abondance des d6chets du d6bitage de rognons
face d un nombre nettement plus 6lev6 de nucl6us sur
6clat. Cette diffErence suggdre que le d6bitage de rognons
serait une activit6 sp6cialis6e, effectu6e dans des lieux
particuliers, tandis que le d6bitage de nucl6us sur 6clat
pr6senterait un caractdre plus g6n6ralis6, plus
< domestique >.

Conclusion
Le mat6riel de la couche 4 de la fosse 9 de la place

Saint-Lambert correspond aux rebuts d'une atelier de

d6bitage de lames. Les sch6mas op6ratoires, qu'il s'agisse
du d6bitage de rognons ou de celui de nucl6us sur 6clat,
s'avdrent trds st6r6otyp6s et analogues d ceux que I'on
peut observer dans d'autres sites omaliens. Il s'agit d'un
d6bitage techniquement bien maitris6 qui est appliqu6 de
manidre rigoureuse, sans gudre d'adaptation, au mat6riau
local. Il t6moigne ainsi d'une tradition technique tris
contraignante dont les particularit6s, tels les tablettes et
les flancs par exemple, constituent de bons marqueurs
culturels.
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Blocs bruts. Ech. 1/2.
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Fro. 3.
Blocs bruts. Ech. l/2
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Frc. 4.
Nucldus prdparis, peu ou non dibitis. Ech. l/2.
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Frc. 5.
Nuclius dibitis. Ech. t/2



E
'J
rr)

Frc. 6.
Nucl|us dibitis. Ech. | /2.
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Frc. 7.
Nuclius dibiti. Ech. l/2.



Frc. 8.
Nuclius dibitis. Ech. l/2.
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Frc. 9.
Rognon reconstitw!, nucldus absent. Ech. l/2.
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Frc. 10.
Rognons reconstituds, nuclius absents. Ech. 1/2.
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Rognons reconstituis, nucl'us absents. Ech. 1/2.
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Rognon reconstitui, nucldus absent. Ech. l/2.
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Frc. 13.
Siries de tablettes. Ech. l/2.
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Siries de tablettes. Ech. l/2.
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Siries de lames.Ech. l/2.
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A. Accentuation du cintre par I'enlivement d'un flanc axial.
B. Accentuation de la carine par I'enDvement de flancs latdraux.
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Le choix des pidces a 6t6 limit6 aux outils au sens
typologique de ce terme, des fosses 1,2 et 9 (M. Otte, ce
volume, p. 112 et tableau no3). Sur les 2O2 sp6cimens
recens6s, 143 (70,7 %) ont pu 6tre examin6s, i savoir 49
(34,2o/o) pidces retouch6es et 94 (65,7 o/o) pidces
esquill6es (essentiellement des lames). En outre, 38 lames
et fragments de lames provenant de la couche 4 de la
fosse 9, parmi lesquelles certaines avaient 6t6 remont6es
(D. Cahen, ce volume, pp. l?l e 197), ont 6t6 6tudi6es
ahn de verifier la pr6sence d'6ventuelles traces d'usure.

Au commencement de nos travaux de recherche, nous
6tions parfaitement conscients des limites de notre 6chan-
tillonnage. Diff6rentes 6tudes fonctionnelles conftrmant
notre propre exp6rience ont montr6 qu'une quantit6 non
negligeable d'artefacts qualifi6s de < non-outils > par la
typologie, porte des traces 6videntes d'usure. Le temps
limite (10 jours) qui nous a 6t6 accord6 pour r6aliser cette
6tude nous a emp6ch6s d'analyser un plus grand nombre
d'objets. Sur les 143 <outils, examin6s, 92 (640/0)
portaient des traces d'usage reconnaissables et interpr6-
tables. Si pour I'outillage, ce qui a 6t6 examin6 est suffr-
samment repr6sentatif, il n'en va sans doute pas de m€me
pour les lames et les 6clats bruts' De plus, le caractdre
limit6 de l'industrie, 3 fosses seulement, ne permet assur6-
ment pas de g6n6raliser les conclusions.

L'6tat remarquablement frais du mat6riel a favoris6
largement I'examen des traces microscopiques d'utilisa-
tion. Seul un denticul6 porte une l6gdre patine sur toutes
ses faces tandis qu'une alt6ration de la face dorsale
ant6rieure au fagonnage est visible sur deux autres sp6ci-
mens. On constate, sur un petit nombre de pidces, la
pr6sence de traces < parasites r qui sont parfois super-
pos6es aux traces d'usure r6elles. Ces traces, provoqu6es
fortuitement, offrent une grande vari6t6 de forme, de
nature et d'intensit6 (stries, 6caillures, abrasion, polis sous
forme de taches, etc.). Elles peuvent 6tre dues d des causes
m6caniques ant6rieures au d6p6t (accidents, pi6tine-
ment), ou i un certain nombre d'alt6rations se produisant
tantdt d l'int6rieur du d6p6t (racine, tassement du

s6diment), ou, tout simplement, au moment de la fouille et
de l'6tude. Ahn d'6viter une interpr6tation trop hasar-
deuse. nous avons 6cart6 les traces ne permettant pas une
diagnose assur6e quant i leur origine (fortuite ou inten-
tionnelle). Cette s6lection s6vire a bien sOr augment6 le
pourcentage des outils non interpr6t6s'

L'analyse, effectu6e selon les m6thodes mises au point
par L. H. Keeley (1980), comportait les stades suivants :
nettoyage au d6tergent, bains froids d'acide chlorhy-
drique (dilu6 d l0 o/o) et d'ac6tone, examen au microscope
m6tallographique Olympus BHM, ir des grossissements
de 100 A 400X ' .

Au stade actuel, l'analyse fonctionnelle permet d'iden-
tifier la matidre travaill6e (grdce d l'6tude des polis d'utili-
sation) et de reconstituer le mouvement de I'outil en silex
(par l'examen de I'orientation des stries et de la disposi-
tion du poli sur la partie active, ainsi que des traces
macroscopiques. 6caillures, stries.'.).

Le mat6riel de la place Saint-Lambert a r6v6l6 - outre
des traces li6es i la fonction des objets - la pr6sence d'un
ensemble de traces qui parait r6sulter sp6cifiquement de
1'emmanchement.

Dans un but de clarihcation, on a choisi de classer les
objets par catigories de matdriaux travaillds. Puisque
typologie et fonction ne sont pas n6cessairement superpo-
sables, cette m6thode de classement permet une pr6senta-
tion plus synth6tique des r6sultats.

Les mat6riaux identifiEs comprennent le bois, les
plantes, le cuir et la viande. Nous les traiterons en les
groupant en deux grandes cat6gories : les matidres
v6g6tales (plantes ligneuses et non ligneuses) d'une part,
et les matidres animales (cuir et viande) d'autre part.

I Laboratoires du Service de Pr6histoire de l'Universit6 de Lidge et

la section de Pr6histoire et d'Arch6ologie du Mus6e royal d'Afrique
centrale.
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Pour I'indication des traces d'usure sur les figures
(6chellel/l), nous avons adopt6 le systdme suivant :
oOO poli trds intense dintense;
o.. polimod6r6;

pr6sence d'un poli l6ger.

L'espacement entre les points ainsi que leur combi-
naison indique le d6veloppement et le caractdre continu
du poli sur le bord de travail.

Les traces d'emmanchement sont figur6es par un trait
gras le long des bords.

Traces d'emmanchement
- 12 fragments proximaux de lames (nos I et 2)

montrent des traces dues d I'emmanchement. Il s'agit
d'un poli de cuir trds couvrant d6velopp6 tant sur les deux
faces de l'instrument que sur les ar€tes dorsales et plus
g6n6ralement sur les points pro6minents de la
topographie du silex. Il est accompagn6 de stries courtes,
g6n6ralement perpendiculaires au bord, qui n'ont pas
d'explication fonctionnelle mais qui r6sultent d'un frotte-
ment localis6. On a remarqu6 parfois, outre le poli de cuir,
de menus points de poli d'os, que I'on distingue sur les
bords de I'outil ou sur les parties saillantes (no l). En inter-
pr6tant l'ensemble de ces observations, on peut en d6duire
que I'emmanchement 6tait constitu6 d'une gaine de cuir
entourant I'outil ench6ss6 dans un manche creux de
matidre osseuse.

Etude des fonctions

I. M,c,niREs v6cEr.nles

a) Travail du bois
En rigle g6n6rale, les polis de bois sont assez peu

d6velopp6s. Nos propres exp6riences ont montr6 que cet
6tat du poli peut r6sulter n6anmoins d'une aitivit6
prolong6e et intense. La formation du poli d6pend en effet
du taux d'humidit6 du mat6riau ouvr6 : le travail d,un
bois trds humide ou vert cr6e rapidement un poli compa-
rable i celui qui r6sulte d'un travail plus long sur du bois
sec (J. Gysels et D. Cahen, 1982, pp.Z2l-224).

L'outillage ayant servi i travailler le bois comprend
essentiellement les denticul6s et des 6clats 6pais et massifs
g6n6ralement pourvus d'esquilles sur le bord de travail.
La distribution du poli sur les denticul6s d6pend de
plusieurs facteurs : forme et diastdme des dents, angle de
travail. Dans la majorit6 des cas, le poli est trds intense
sur les dents et faible voire inexistant dans les creux.
L'absence de continuit6 dans la distribution des polis de
bois sur les denticul6s rend malais6e la distinction entre
les activit6s de grattage (angle de travail 6lev6) et de
raclage (angle de travail faible).

Sur les I 7 denticul6s examin6s, l5 montrent des traces
manifestes de travail. Deux, dont I'un est patin6 et I'autre
denticul6 sur rognon (no 3), ne portent pas de traces
observables.

On distingue deux cat6gories d'objets qui ont travaill6
le bois :

Instruments d usage unique.' 26 artefacts soit 86,8 o/o
des pieces utilis6es sur le bois (tableau 1).

Des 3 6clats utilis6s comme rabots, 2l'ont6t6 avec la
face ventrale tourn6e du c6t6 du mat6riau i cuvrer
(no'5 et 6) et le troisidme avec la face dorsale (no 7), le
poli s'6tendant d'ailleurs assez loin sur les ar€tes.
Seuls un fragment proximal de lame (no 8) utilis6
comme grattoir sur la cassure et un al6soir sur lame
(no 9) ont 6t6 emmanch6s.
Les instruments i percer (n"" 9 i 14) ont servi i la
confection de trous dont le diamdtre varie entre l4 et
l9  mm.
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Tnsl-elu I

,1; = poli trds intense.
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Instruments d usage multiple.' 4 artefacts, soit 13,3 %
des pidces utilisees sur le bois (tableau 2). La combinaison
de 3 actions diffArentes sur un m€me objet n'indique

T,lsrnlu 2

cependant pas qu'elles soient li6es dans une m6me activit6
ni la d6pendance mutuelle des diff6rents bords de
travail.

Ddveloppement
du poli

Rdpartition
du poli

Frequence
des stries

Outils dusage
multiple (bois)

e
a,

S *
: i E.SFE
= : s
e€R

s
€c
x3
{ P
! - a q

. ? E P
sRt

Catigories
d'action

Fie.
n"

A
Quartier d'orange B

c

X
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X

x
X

x

X
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X

'Rabotage

Sciage
Grattage

l 5

A
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c
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D'une manidre g6n6rale, I'angle du bord de travail
varie entre 44o et94o dans le cas des pidces ayant servi ir
couper-scier, entre 610 et 94o dans le cas des pidces
employ6es comme rabots et entre 54o et 85o dans le cas
des denticul6s qui majoritairement ont servi d gratter et ir
racler. Le petit nombre de piices (30) ne permet pas d'6ta-
blir une relation entre angle et action, d'autant plus qu'il y
a recouvrement des valeurs angulaires.

b) Travail des plantes .' 9 artefacts.
- I pidce pr6sente un lustre visible i I'ceil nu. Il s'agit

d'un fragment m6dian de lame d lustremarginal paralldle
au bord (no l9). L'angle du bord de travail est de 28o.

- 2 lames, dont une entiire (no 2l) et un fragment
m6dian (no 20), portant sur la face ventrale une plage
lustr6e assez intense soulign6e de nombreuses stries
perpendiculaires au bord agissant. Cette trace est limit€e

d une longueur de quelque 2 et 3 cm. Ce type de trace a
6t6 reconnu exp6rimentalement en fendant longitudinale-
ment des tiges fraiches de roseaux. L'angle du bord de
travail est de 28o, tandis que I'autre est de 29o.

- 6 lames (no" 22 et 23) et fragments de lames corti-
cales pr6sentent un poli mod6r6 sur les deux facesjusqu'i
0,3 cm environ du bord actif. Elles sontpourvues d'assez
nombreuses stries r6sultant de la combinaison de deux
actions simultan6es : le hachage (stries perpendicu-
laires) et le coupage (stries paralldles). Aucune ne porte
des traces d'emmanchement. L'angle du bord de trravail
varie entre 3lo et 45o.

o
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II. Mlrdnrs ANIMALES

a) Travail de la viande.' 15 artefacts
- l0 lames brutes de d€bitage (no' 24 et 26) ont servi

d couper la viande. D'abondantes stries paralldles au bord
indiquent la prdsence de poussidre lors de I'emploi. L'une
d'elles (no 25) pr6sente, outre le poli de viande, de menus
points de poli d'os qui prouvent qu'elle a 6t6 employ6e
comme couteau de boucherie. Aucune n'a 6te
emmanch6e. Sur la pidce no 26, on voit un l6ger poli de
peau fraiche marqu6 par un adoucissement de la microto-
pographie sur le bord oppos6 d celui qui porte le poli de
viande. Cette observation indique sans doute que la lame
a 6t6 tenue d la main.

traces nettes d'emmanchement jusqu'd la cassure qui
a 6t6 utilis6e.

- On remarque des indices de r6avivage des fronts de
grattoirs sur I 2 pidces (no' 3 I et 35). Le grattoir no 3 1,
i front irr6gulier, atteste un stade ultime de r6avivage.
Le front, marqu6 par une gibbosit6 dans le plan et un
profil scalariforme est devenu trop abrupt. Les
dernidres retouches, r6fl6chies, ne peuvent plus
raffraichir I'intr6galit6 du front. Une compldte remise
en forme du front 6tait n6cessaire. mais elle aurait
entrain6 une trop grande perte de longueur, rendant
l'outil trop court pour encore 6tre employ6. Les traces
d'usage qu'on y remarque montrent une dernidre
tentative d'emploi.

- Sur les 5 armatures danubiennes (no' 27-28), 4 ont
pu €tre examin6es. Un fragment de base trop petit pour
une analyse correcte, a d0 6tre 6cart6. Deux ont la pointe
bris6e. L'une (no 28) montre une abrasion < pierre contre
pierre > sur la cassure. Celle-ci est caus6e probablement
par une abrasion entre la pointe et le corps de I'armature,
la pointe se cassant au moment de l'impact et frottant
brutalement sur le corps de I'outil. D'une manidre
g6n6rale, ces armatures sont caract6ris6es par une dispo-
sition lin6aire du poli, souligne par de petites stries paral-
ldles d I'axe longitudinal.

b) Travail de la peau.' 26 artefacts
Mouvement Matiare Type
Racler, gratter Peau < souple , 

3#[il:lI fff:
Peau sdche Grattoir sur lame i front

R6sultats de l'analyse des 3t lames de la couche 4
de la fosse 9

Ce nombre r6duit ne constitue pas un 6chantillonnage
repr6sentatif des lames et des fragments de lames
retrouv6s dans cette couche. N6anmoins, l'absence de
toute trace d'usure sur ces 38 pidces indique, de m6me
que d'autres arguments d6velopp6s ailleurs (D. Cahen,
ce'volume, p. l7l), que cette couche correspond aux
rebuts d'un atelier de debitage.

irr6gulier Sur la masse consid6rable de lames et de fragments deGrattoir sur eclat
Gruttoi.ssurla-e(13:no'36-37; lames exhum6s, 38 ont fait I'objet d'une analyse
Face de cassure de fragments fonctionnelle.

Couper Peau sdche

Observations :
- 2 grattoirs (no' 29 et 30) montrent un lustre l6gdre-

ment graisseux indiquant que le cuir a 6t6 assoupli par
adjonction d'une matiire grasse avant d'6tre travaill6.

- 3 fragments proximaux (no' 32-34) manifestent des

proximaux (6)
Fragment proximal de lame
Fragments m6dians de lame (2)
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Tlst-slu 3
Ricapitulation des rdsultats

Conclusions
La repr6sentativitE du mat6riel analys6 par rapport i

celui qui a 6t6 r6ellement mis en cuvre par les n6oli-
thiques est faible. En effet, la surface d'habitation n'a pas
6t6 conserv6e et seul subsiste le fond de quelques fosses
qui, 2r une exception prds (fosse 9), a livr6 peu de
mat6riel lithique. Il serait donc hasardeux de consid6rer le
materiel recueilli, et plus encore la portion qui a 6t6
etudi6e, comme repr6sentatif de la totalit6 des activit6s
r6ellement effectu6es. Malgr6 ces r6serves, les r6sultats
suivants m6ritent d'6tre soulign6s.

A I'exclusion du denticul6 no 3, on a fait usage de tous
les outils retouch6s. Quant aux piices non retouch6es
caract6ris6es par des macrotraces (esquillements),
59,4 o/o, soit plus de la moiti6, n'ont pas 6t6 utilis6s. Ces
macrotraces peuvent, en effet, avoir 6t6 caus6es, soit lors
du ddbitage, soit lors d'op6rations qui se sont faites entre
le d6bitage et I'analyse de l'outil au microscope. Il n'est
pas non plus exclu que certaines d'entre elles puissent
r6sulter d'une utilisation trop courte pour permettre la
formation de stigmates microscopiques d'usure.

Les cat6gories de matidres travaill6es sont le bois et la
peau sdche ou < souple > qui dominent largement, et
ensuite la viande et les plantes.

En ce qui concerne le travail du bois, il est essentielle-
ment effectu6 i I'aide d'outils de morphologie diverse, tels
les denticul6s qui ont servi i racler et d gratter, et les 6clats
non retouch6s i raboter et i scier. La standardisation
d'une morphologie g6n6rale n'apparait pas dans cette
cat6gorie d'objets. On peut pr6sumer que ces outils ont
6t6 selectionn6s en fonction de la nature de leurs bords.

Une lame i lustre macroscopique pourrait 6tre inter-
pr6t6e comme un 6l6ment de faucille. Parmi les autres
traces d'utilisation r6pertori6es, il en est une qui semble
avoir 6te produite par le fendage d'une matidre v6g6tale,
6voquant la vannerie ou la sparterie.

L'activit6 de peausserie est largement sup6rieure d celle
de la d6coupe de la viande. Dans le site de la place Saint-
Lambert, contrairement aux observations r6alis6es
ailleurs, seul le travail de la peau sdche ou souple est
attest6. Outre les grattoirs, on a 6galement effectu6 le

grattage en ayant recours ir la face de cassure des lames.
A c6t6 du grattage habituel, on trouve trois fragments de
Iames qui ont servi i couper du cuir.

Le travail de la viande est relativement mal repr6sent6
par les quelques lames non retouch6es qui ont servi i
couper. L'origine de cette viande est soit l'6levage du
b6tail, soit le produit de la chasse, comme I'attestent les
armatures danubiennes qui ont 6t6 utilis6es comme
pointes de projectiles.

Ni le travail de la terre i des hns agricoles, ni celui de la
poterie non plus que de I'os ne sont pr6sents dans notre
6chantillonnage. Cependant, I'existence de manches en
matidre osseuse attest6e par l'6tude trac6ologique et celle
des outils en os eux-memes t6moignent que le travail de
I'os a bien exist6. L'absence d'outils de travail de I'os dans
le mat6riel 6tudi6 refldte soit la carence de l'6chantillon-
nage, soit le fait que I'os 6tait principalement travaill6 i
I'aide d'instruments fagonn6s en d'autres matidres que le
silex. On peut se demander si d'un point de vue plus
glnlral, les activit6s non repr6sent6es dans l'6chantillon-
nage analysd sont une particularit6 de cet 6chantillon-
nage, ou du site proprement dit, ou si, au contraire, le silex
ne servait somme toute qu'i la satisfaction d'une gamme
limitee de besoins.

Nous remercions vivement M'" Y. Baele qui a effectu6
les figures reprises dans ce travail, M. D. Cahen pour les
nombreux conseils qu'il a bien voulu nous prodiguer et,
enfin, M. Otte, pour I'aide qu'il nous a apport6e d la r6ali-
sation de cette 6tude.
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Matiire o/o Matiriau %

Nombre
Action desbords

actifs
Type d'outils

veg6tale 48,'l
(3e)

Bois
(30)

1 7 5
Gratter/racler
Raboter
Forer/percer
Couper/scier

2 l,|
6
5

Denticul6s
Eclats massifs
Pergoir, taraud...
Eclats

Plantes
(e)

l  l , 2 Couper
Fendre

n

2
Lames
Lames

Animale 51.2
( 4 t )

Peau
(26)

1 ? 5 Gratter

D6couper

23

J

Grattoirs et lames
cass6es

Lames

Viande l8,7
( 1 5 )

Decouper
Perforer

l 0
)

Lames
Armatures
danubiennes



Documents lithiques divers
Marcel OTTE,

Charg6 de cours d I'Universit6 de Lidge

L Quartz brfil6s
Le quartz, obtenu i partir de galets ou de graviers

locaux, est 6clat6 par le feu en de trds petits 6l6ments,
profond6ment rougis par cette alt6ration. Les 2'525 kg de
quartz br0l6 r6colt6s sur le site correspondent ir 322frag'
ments, soit un poids moyen par pidce de 8 g. Pour compa-
raison, les 6l6ments moyens de grds font 20 g i la fracture
thermique.

Ce type de fracturation intense, li6 au mat6riau utilis6,
conviendrait, d'aprds une exp6rience r6cente (D.
Batchelor, 1979), e la chauffe de liquides. Les fosses oi se
trouvent concentr6s ces rejets seraient donc en relation
avec cette activite.

Comme on l'a vu au chapitre de la <composition du
remplissage>, ces fragments de quartz, dont la masse
moyenne par fosse est de 1,86 o/o, sotlt surtout abondants
dans la fosse 8 (moyenne : 16,1O o/o) et dans la couche 4
de la fosse 2 (moyenne :23,44o/o).

2. Gris et quartzite brfil6s
Il s'agit de fragments de diff6rentes tailles, fortement

alt6r6s par l'action du feu qui a provoqu6 des surfaces
d'6clatement tourment6es ou cdncaves. Une partie porte
en outre des traces de percussion montrant que les blocs
ont 6t6 plus ou moins mis ir dimensions. Par leur consis-
tance, ces deux mat6riaux donnent en moyenne des
fragments plus volumineux que ceux en quartz.

La plupart des grds sont d'origine locale (Houiller) et
ont pu €tre r6colt6s dans les vallons qui entaillent les
versants de la Meuse comme les dalles trouv6es dans la
couche 3 de la fosse 9 (cf. ci-dessous). Plus rares' sont les
fragments de grds et de quartzite provenant du lit du
fleuve.

La fonction de ces objets, manifestement utilis6s
comme pierres de foyer, a pu €tre de rayonner la chaleur
dans un habitat, la cuisson d'aliments par contact direct
ou le calage de r6cipients d cuire.

Trds fr6quents dans I'ensemble du site (22,96 o/o de la
masse des documents), ils 6taient particulidrement
abondants, comme les quartz brtl6s, dans la fosse 8
(49,66o/,t) et au sommet de la fosse | (40,22o/o)'

3. Galets
Ils sont de dimensions assez constantes (entre l0 et l5

cm) et ont manifestement fait I'objet d'un tri i la rividre.

La plupart sont allong6s, en grds ou en quartzite, et
auraient pu 6tre utilis6s, d'aprds leur morphologie,

comme percuteur (A. Gob et L. Pirnay, 1980). Cepen-
dant, ils ne pr6sentent que trds rarement des stigmates de
percussion et ne se trouvent pas associ6s, sur terrain, aux
produits de d6bitage lithique. Au contraire, ils sont claire-
ment associ6s, dans la couche 3 de la fosse 2, aux plaques
de terre cuite apparemment effondr6es de parois en
clayonnage recouvertes d'argile.

Une s6rie de galets plats (grds et quartzite) se trouvent
concentr6s dans la couche 2 de la fosse 2.

Une dernidre s6rie rassemble des galets massifs,
sph6roildes ou ovoides, souvent alt6r6s par le feu et qui

ont pu servir d diffuser la chaleur. Certains d'entre eux
sont en quartz.

Pour l'ensemble de ces galets, on discerne une concen-
tration dans les fosses I et 2 (couches 2 et3) qui s'oppo-
sent en cela i la fosse 8.

4. Plaquettes
Des plaquettes de psammite, 6galement extraites des

versants de la Meuse, ont pu servir d la fabrication de
polissoirs ou i des pr6parations alimentaires (6crasement
de graines). Trois ont 6t6 retrouv6es dans la couche B de
la fosse I et deux dans la couche 4 de la fosse 9.

5. Blocs de gris

Ce sont de grandes plaques de grds houiller, non alt6r6
et non utilis6, qui ont pu servir de r6serve de matidre
premidre pour le d6bitage des blocs de foyer ou la pr6pa-
ration des meules.

Deux proviennent de la fosse I, couche B, quatre de la
fosse 9, couche 3 et trois de la fosse 9, couche 4.

6. Graviers
Les fins graviers de roches vari6es retrouv6s dans les

couches sup6rieures des fosses 2 et 9 peuvent €tre
d'apport naturel, lors du comblement fitnal.

Par contre, dans la couche C de la fosse l, se trouve
une concentration de graviers de quartz apparemment
tri6s pour leur mat6riau et leurs dimensions' Ils ont pu
servir de r6serve soit pour la chauffe indirecte de liquide
soit pour le lissage des poteries (H. Danthine' 1955).

7. Oligiste
De petits blocs d'oligiste trds pur pr6sentent de nettes

plages d'usures en facettes montrant leur utilisation
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comme colorants. Au nombre de 13 au total. ils sont
surtout concentr6s dans les fosses I (5 pidces) et 2
(6 piices).

8. Meules
R6alis6es dans un gris i gros grain d'origine locale,

elles se pr6sentent presque toujours i l'6tat de fragments,
intentionnellement d6bit6s par percussion.

Sur les l0 piices du total, six se trouvent rassembl6es
dans la couche 3 de la fosse 2.

Dans la couche 3 de la fosse 9, par contre, parmi les
quatre grands blocs de gris 6pannel6s et percut6s, l'un
pr6sente une surface concave us6e comme s'il s'agissait
de la pr6paration d'une meule courante.

9. Polissoirs (37 pidces)
Ce sont des plaquettes de grds ir grain fin, exception-

nellement des galets, pr6sentant une surface us6e, rare-
ment en cuvette.

Ils se trouvent concentrds dans la fosse 9 (20 dont I I
dans la couche 2) et dans la fosse 2 (13 dont 8 fragments
dans la couche 3).

10. Percuteurs, retouchoirs
Un gros bloc de grds porte des 6crasements localis6s et

a pu servir de < retouchoir > (fosse l, couche C).

Quelques galets allong6s et plaquettes portent des
traces de percussion et ont pu €tre utilis6s dans le d6bitage
de lames (fosse l, couche B).

l l. Herminettes (3 piices)
Une seule est complite; de type haut et 6pais, elle porte

des retouches r6gulidres du tranchant post6rieures au
polissage et est r6alis6e en gris quartzite de Horion-
Hoz6mont (fosse 2, couche 2).

Un fragment, de m€me mat6riau, provient de la fosse 9,
couche 5 et un 6clat, intentionnellement d6bit6 sur une
surface polie, en phtanite d'Ottignies, a 6t6 retrouv6 dans
la fosse l, couche B.

Lors des travaux de 1907, deux fragments d'hermi-
nettes avaient d6ji 6t6 d6couverts : une de section plate en
roche 6ruptive de l'Eifel, I'autre, massive r6alis6e en
calcaire. Un petit ciseau en roche verte (quartzite du
Cambrien?) 6tait 6galement d6crit (M. De Puydt, 1909).
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Frc .  l .
Fosse I - Couche 1 : galet allongd en quartzite sans tlace d'utilisation (2).

Fosse I - Couch e 2 : galet de grAs iqasi d une extrdmift (I); iclat de gris dibiti d partir de la surfoce usie d'une meule dormante (3);fragment

de galet en quartzite poli sur plusieursfaces (4); galet allongi plat usi sur uneface (5)'
(lnventaire : I = I0l4; 3 = 1027: 4 = 1062; 5 = 1276.)
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F 2 C 2

lrc. l .
Fosse I - Couche 3 : galets allongds en quartzite (I et 2);fragment de galet plat en quartzirc a surface usie (polissoir ?) (3); galet plat en quartzite
d surface usie et fracturi dans l'4paisseur (4): bloc d'oligiste avec facettes d'usure (5 et 6).
(Inventaire :  I  = Ia60; 2 et 3= 1082; 4= 1056; 5= 1082;6= 1552.)
Fosse 2 - Couche | : bloc de gris brfrli d sudace usie (7).
(Inventaire = 1%2.)
Fosse 2 - Couche 2 : galets de quartztte rapportis au gisement (8 et 9).
(Inventaire : E et 9= l94L)
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Frc. 3.
Fosse 2 - Couch e2: bloc de gris d surface plie, brisi par I'action dufeu (r polissoir D (1); bloc de gris d sudace polie (r polissoir t) (2); hermi-

nette en gris d micas d traichant retailld (3); galets plats rapportas au gisement (4 et 5).

(Inventaire :  1 = 1882; 2= I8E9; 3: 1881 ; 4 et 5 = 2438.)
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Fosse 2 - couche 3 : acht en gras dibiti d partir de la surface usie d'une meule (I); galer plat en quartzite (2); galet sphirique (3); fragment de
meule mobile en gr4s d surfoce polie (4); galet allongi en quartzite (5).
Fosse 2 - Couche ind6termin6e : galet ovale plat (6); galet allongi fracturd (7) ; iclat ddbiti d partir d'une meule (8) ; gatet allongi en quartzite(e).
(Inventaire :  1 :  1923; 2 = 1937; 3 = 1854; 4= 1937; 5 = 1872; 6 d 9= 1936.)
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Frc. 5.
Fosse 8 - Couche | : galet allongi en quartzite etfracturi tansversalement (I).

Fosse 9 - Couche | : galets allongis en quartzite (2 et 3).
Fosseg-Couche2:plaquedegrAsdgrainJinavecunelargesurfaceusieovalaire(rpolissoir>)(4):galetallongienquartzite(5);6clatddbitid
partir d'une surface usie de meule dormante (6).
Onventaire : 1 = 1973; 2 et 3 = 25Il ; 4 = 2599; 5 et 6= 2517.)
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Frc. 6.
Fosse 9 - Couche 3 : Galet allongd en quartzite (1); galet allongi etfracturi (2); fragment de galet en quartzite d surface usie (< polissoir >) (3).
Fosse 9 - Couche 4 : plaquette de psammite percaAe d h piriphirie avec surface usie ft polissoir ,) (4); galet aUongi en quartzite rapporti au
gisement (5).
(Inventaire : I = 2222; 2 = 2264: 3 = 2258: 4 et 5 = 2541.)



DOCUMENTS LITHIQUES DIVERS 2t9

w-b. ffi,ffi.
Frc. 7.
Fosse 9 - Couche 4 : galet allongd en quartzite (1); fragment de gris brfild et d surface usie (2).

Fosse 9 - Couche 5 : iclat d'herminette polie en phtanite (3); iclat de gris d sudace polie (4); galet allongi en quartzite (5).

( lnventaire :  I  =2508; 2=2574;3 d 5= 2581.)
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Les limons de Hesbaye, cette terre d'6lection des
Omaliens ont, du point de vue arch6ologique, le grave
inconv6nient de d6truire en peu d'ann6es les ossements
qui y sont enfouis. Aussi, alors que la poterie comme
l'outillage lithique sont connus par des dizaines de milliers
de documents, le mat6riel en matidre osseuse serait-il
pratiquement inconnu si, par chance, le milieu basique de
la place Saint-Lambert n'avait assur6 sa conservation,
d'ori I'int6r€t particulier que pr6sentent tant les d6bris de
cuisine que les ossements et bois de cervid6s travaill6s qui
y furent recueillis.

Deji en l90?, I'unique emplacement explor6 avait livr6
et des restes de faune, t6moins des habitudes alimentaires
des Omaliens, et quelques documents ouvr6s dont le plus
remarquable est le petit < peigne )) en os' bien poli, i
quatre courtes dents, qui, selon toute vraisemblance, a
servi aux potidres, tant pour achever le fagonnement de
leurs vases que pour tracer plus rapidement le d6cor
classique de lignes et de pointill6s dispos6s en bandes
paralldles (fig. l-l). Il trouve un excellent, et, i notre
connaissance, unique correspondant dans le < peigne >
6galement en os mais d huit rang6es de dents d6couvert ir
Plaidt (r6gion de Mayen), autre site important de la civili-
sation c6ramique ruban6e r.

Un seul bois de cerf travaill6 fut trouv6 en 1907 place
Saint-Lambert (hg. | -2). Nous en empruntons la descrip-
tion au grand prehistorien li6geois Marcel De Puydt 2 :
< Le tranchant est aiguis6, une partie de la pidce manque;
compldte, elle pouvait atteindre une trentaine de centi-
mdtres... La cassure s'est produite dans les parois
amincies par suite du travail de perforation. Le dessin
laisse voir la cassure int6rieure et la partie de la corne us6e
et polie qui avoisine l'oriftce. L'examen de I'outil montre'
qu'en I'espdce, le trou n'a jamais eu un diamdtre suffisant
pour permettre une emmanchure. Il doit s'agir d'un rebut
de fabrication. >

Quelques bois de cerf portant des traces d'un travail
humain furent encore d6couverts lors des travaux effec-
tu6s place Saint-Lambert en 1929-1930. Signalons, en
particulier celui, trds vraisemblablement omalien' qui fut
recueilli par Ch. J. Comhaire.

t W. Bcrrrrpn, Der donaukindische und der westlische Kulturkreis
der jiingeren Steinzeit, Berlin et Leipzig, l 93 8' fig. I 7, no 38 et p. 34.

2 M. Dn Puvor, < Le fond de cabane ndolithique decouvert d Lidge
sous la Place Saint-Lambert >, in Ann. de la Fid- arch. et hist. de
Belgique, c.-r. de la XXI'session, Lidge' 1909' pp. l4-15.

Au cours de nos fouilles, nous avons d6couvert deux

dents et quelques bois de cerf travaill6s par l'homme ainsi
qu'une s6rie d'artefacts en os dont nous donnons ci-

dessous la description.

Presque tous ont 6t6 trouv6s dans les fosses I et 2; c'est

ld aussi qu'ont 6t6 r6colt6s la plupart des d6chets

culinaires provenant de la faune. En plus des ossements et

des bois de cervid6s travaill6s, il s'1'trouvait des esquilles

carbonis6es, des ossements percut6s, d'autres portant des

traces de d6carnisation, sans doute aussi quelques

6bauches ou d6chets de fabrication de documents ouvr6s.

Parmi eux, signalons une d6fense de sanglier fendue dans

son 6paisseur puis racl6e.

L'outillage osseux

Le poingon repr6sente sans doute l'outil le plus souvent

signal6 dans I'outillage danubien. Une m6thode rapide et

effrcace de fabrication de cet instrument a 6t6 experi-

ment6e par Franqois Poplin au d6part de m6tacarpiens de

moutons 3, Ce sont 6galement des m6tacarpiens d'ovica-
prins qui ont 6t6 utilis6s par les Omaliens de la place

Saint-Lambert pour confectionner les trois poingons, fort

bien appoint6s que nous avons mis au jour; ils paraissent

bien avoir 6t6 confectionn6s par une m6thode analogue ir

celle d6crite par Poplin. Un quatridme n'est repr6sent6
que par sa partie m6diane mais ses proportions comme

les traces laiss6es par sa fabrication permettent de la

classer dans ce groupe (fig.2-3,2-5)'

Un cinquidme poingon (fie.2-6) doit avoir 6t6 fabriqu6

selon une m6thode analogue mais, fait au d6part d'un

m6tatarsien de chevreuil, ses proportions sont 6videm-

ment toutes diff6rentes; comme les pr6c6dents, une

6piphyse a 6t6 conserv6e, sans doute pour faciliter la

pr6hension; la pointe est bris6e.

La partie m6diane d'une lame d'os, soigneusement
polie, sur une face et sur les deux bords, malheureusement

cass6e i ses deux extr6mit6s,6voque aussi un poingon par

sa forme trap6zoidale mais sa faible 6paisseur qui devait

la rendre relativement fragile nous la fait consid6rer
plut6t comme une dent de peigne d carder (fre. 2-7).

Au d6part d'un os massif, un ciseau a 6t6 soigneuse-

ment et habilement am6nage en d6gageant la partie

3 Fr. Popr-n, < Production de poingons d la paire par usure de

m6tapodes de moutons >,in I"'Colloque sur I'industrie de l'os dans la

prdhistoire, 1974, Universit6 de Provence, pp.89-92.
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agissante qui s'achdve par un biseau 6troit et en r6servant
a I'autre extr6mite une masse qui constitue une excellente
pr6hension (fie. 2-8). La pidce est quelque peu endom-
mag6e i la base oi subsistent de faibles traces du canal
medullaire et de la partie spongieuse de I'os.

Un fragment d'os dont un bord rectiligne porte des
enldvements 6voque une piice esquill4e en pierre. Les
traces d'6crasements sur le biseau indiquent qu'il a d0
servir i un travail relativement rude.

A c6te des poingons, le t1'pe d'outil le plus souvent
signal6 dans le Danubien est le ftssoir. On peut classer
dans cette cat6gorie une lame assez 6paisse, bien polie sur
la plus grande partie de sa surface (fie. 2-9). La partie
inf6rieure, qui porte des traces d'encoches peu profondes,
doit avoir servi ir la pr6hension, la partie agissante 6tant le
tiers sup6rieur du bord gauche. En effet, alors que la pidce
a une section gen6rale rectangulaire avec des bords tout
juste adoucis, le tiers sup6rieur du bord gauche a un profil
bien arrondi, sans doute en raison d'un frottement
r6gulier avec cette partie de I'outil.

En raison de la perforation, faite au d6part d'un seul
c6t6, qui timbre son extr6mit6 sup6rieure, nous d6signe-
rons sous le nom de c pendeloque , lne lame d'os trds
mince, compldtement polie sur toute sa surface (fig. 3- l2).
La partie sup6rieure, celle qui porte la perforation, est
partiellement endommag6e par une cassure; elle devait
dessiner une sorte d'arc ogival qui se prolonge par de
longs c6t6s faiblement bomb6s tandis que la base est
presque rectiligne. La plupart des bords sont d6coup6s
dans l'6paisseur de la lame, seul le bord inf6rieur est
doucement amorti, il aurait pu servir de lissoir.

Il est d'autres objets que I'on pourrait classer parmi les
lissoirs; plusieurs d'entre eux nous paraissent avoir 6t6
utilises dans la finition des poteries. Ils se pr6sentent sous
des formes vari6es.

Une petite plaquette d'os trds mince (l mm en
moyenne) s'inscrit dans un cadre en trapdze allong6 dont
une des bases, la plus 6troite, est arrondie tandis. que
l'autre est presque rectiligne et forme un l6ger biseau; c'est
la partie agissante (fig. 3-l l). La piece porte, sur toute sa
surface, des stries trds nettes dues au ddgrossissage et
incompldtement effac6es par le polissage. Ces stries ont
presque disparu sur le biseau, enlev6es sans doute par
I'utilisation de cette petite piece que nous consid6rerions
volontiers comme une estique,

Quatre fragments d'os plats ont une caract6ristique
commune : une partie de leurs bords est arrondie, bien
lisse et comme polie par frottement. Ces fragments, car ils
sont tous cass6s, font penser d des outils de fortune et
semblent, au moins pour certains d'entre eux, devoir 6tre
mis en relation avec la fabrication des poteries; en parti-
culier ceux reproduits figures 3-14, 3-15, 3-16,3-17 nous
semblent tout indiqu6s pb\r r6gulariser la surface
int6rieure des r6cipients.

Des tubes en os d'oiseau, de diamdtre analogue, ont 6t6
sectionn6s perpendiculairement d leur axe et polis; la

section est fort adoucie sur tout son pourtour, sans doute
par frottement. De ces < tubes >, un seul est entier (fig. 3-
l3) et mesure 57 mm de longueur; un deuxidme est cass6
d un bout mais son autre extr6mit6 est intacte et pr6sente
ce lissage caract6ristique qui adoucit si bien le bord de la
coupure; trois autres fragments pr6sentent la m€me
caract6ristique mais sont r6duits d l'6tat d'esquilles par
des firactures non seulement transversales mais aussi
longitudinales. Un de nous (H.D.) a sugg6r6 qu'il pourrait
s'agir d'6l6ments d'une fl0te de Pan.

Les dents

En dehors de la demi-defense de sanglier signal6e ci-
dessus, une seule dent porte trace de I'intervention
humaine : c'est un fragment de la racine d'une dent d'un
petit animal, trop mutil6e pour qu'une identification soit
possible. Cass6e, aussi bien transversalement que longitu-
dinalement, elle garde cependant la trace, i peine visible,
de la perforation qui a d0 en faire autrefois un 6l6ment de
parure (fie. a-20).

Les bois de cervid6s

Les bois de cerfs portant la trace de l'action humaine
sont relativement peu nombreux. Les plus 6labor6s sont
deux extr6mit6s d'andouillers polis mais dont la pointe
manque; dans un cas (fig. 4-18) elle est bris6e, dans
l'autre, elle a 6te coup6e (fig. 4- I 8, 4- I 9). Leur usage reste
ind6termin6.

Signalons encore un petit fragment d'andouiller qui
montre nettement la technique utilisee pour le d6bitage :
une entaille circulaire de la partie corticale puis une
fracture, sans doute ir la main.

L'extr6mit6 d'un andouiller a 6t6 coup6e i sa base selon
la m6me technique puis racl6e ir I'autre extr6mit6 dont la
pointe est bris6e. La partie m6diane porte 2 plages de
morsures animales, probablement d'un rongeur qui, en un
point ont entam6 la surface raclle (fig. 4-21).

Conclusions

Le nombre d'objets manufactur6s en os et en bois de
cervid6s d6couvert place Saint-Lambert n'est pas bien
grand mais, relativement au petit nombre de fonds de
fosses que laissdrent subsister les constructions 6lev6es
plus tard d I'emplacement du village omalien, il apparait
r6v6lateur, et d'une bonne mise en cuvre du mat6riel
osseux, et d'une vari6t6 plus grande que celle qu'on recon-
nait d'habitude au danubien a.

Certes, ce sont les poingons et les lissoirs qui sont le
mieux repr6sent6s mais nous avons aussi un ciseau, une
piece esquill6e, des tubes en os d'oiseau, peut-Etre une
dent de peigne d carder, sans compter le < peigne > d6cou-
vert en I 907. Il est bien net, d'autre part que, sous l'appel-

aW. Burr l rn,  op.  c i t . ,  p.34;  G. Bar l louo et  F.  MrEc DE
Boorzneru, Les civilisations nAonthiques de la France, Paris. 1955.
o . 2 8 .
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lation de < lissoir > on peut classer des artefacts de formes,

de dimensions et sans doute d'usages diff6rents. L'6tude

au microscope des traces d'utilisation serait bien souhai-
table et permettrait peut-€tre d'6tablir plusieurs cat6gories
au sein de ce groupe h6t6rogene; le temps nous a manqu6
pour mener d bien cette enquOte que nous esp6rons
reprendre bient6t. Dds d pr6sent, il nous parait que

certains < lissoirs > devraient €tre plut6t qualifi6s

d'< estdques >.

En fait, l'outillage en os de la place Saint-Lambert
prouve I'int6r6t tout particulier du site pour la connais-

sance d'une activit6 qui, ainsi que l'6crivait Buttler, devait

€tre importante mais qui reste singulidrement limit6e en

raison des conditions habituelles d'enfouissement de

I'outillage danubien s. C'est une raison de plus pour que

soient donn6es les possibilit6s d'une fouille complete de ce

site exceptionnel avant sa compldte destruction par les

bulldozers.

5 W. Burrr-en, op. cit., p. 34.

4

5 c m

Frc. l .
Outils dicouverts en 1907 : I : lame osseuse dentelie probablement destinie d la dlcoration des poteries: 2 : hache en bois de cedperforde et

biseautie.
(D'aprds M. DE PuYDr, 1909.)
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Frc. 2.
3 d 6 : poingons ; 7 :fragment d'os poli probablement appointi (dent de peigne d carder ?) ; 8 : ciseau en os massif: 9 : os courbe poli et usi, encochi
et strii vers la base.
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Les macro-restes du site omalien
Ren6e ROUSSELLE,
Aspirant au F.N.R.S.

Les echantillons omaliens de la place Saint-Lambert
proviennent de trois fosses : F2, F8 et F9. Sur chantier, le
remplissage des fosses fut tamis6 et le contenu du plus hn
tamis fut en partie conserv6. Une 6tude au binoculaire,
poursuivie en laboratoire, a permis de d6celer, dans
6 litres de ces refus de tamis, la pr6sence de grains
carbonis6s.

Ces grains sont dans I'ensemble trds abim6s et la
plupart sont rdduits ir l'6tat fragmentaire; ce qui emp6che
toute d6termination. Trois espdces ont cependant pu 6tre
identifi6es (tabl. l).

Six graines d'une vari6t6 de bl6, l'amidonnier (Triticum
dicoccum), font partie du mat6riel de la fosse 2 (ph. 1).
Vingt-quatre fragments appartiennent vraisemblable-
ment au genre Triticum.

Une seconde espdce est repr6sent6e par deux graines
incompldtes d'une gramin6e du genre brome (Bromus
sp.). Un autre fragment pourrait 6tre la partie inf6rieure
d'une graine de Bromus commutatis/mollis/secalinus.
Ces grains longs et effrl6s sont malheureusement cass6s
dans leur longueur : la partie distale manque. Cette
absence de donn6es nous emp6che de pousser l'identifica-
tion plus avant.

Les fosses 2 et 8 ont encore livr6 trois fragments de
coquille de noisette (Corylus avellana L.).

Test.neu I

En Belgique, la pr6sence de graines carbonis6es, identi-
h6es comme de l'amidonnier, 6tait d6ji signal6e en
Hesbaye, au d6but du sidcle, sur les sites omaliens de
Jeneffe et d'Oudoumont (A. Gravis, 1909, p. 871-878 et
I 9 I 0, pp. 40-42). Des coquilles de noisette avaient 6gale-
ment et6 mises au jour sur le site de Latinne (M. de Puydt,
1895-1896, pp. 3 l6-3 l9).

Les restes carbonis6s, livr6s par le site omalien de
la place Saint-Lambert, confirment les d6couvertes
ant6rieures. En r6v6lant la pr6sence d'un brome, ils allon-
gent la liste des espdces d6jir connues pour la Belgique.

Bibliographie

M. Dp Puvpr, 1895-1896. - Fonds de cabanes neolithiques de
la Hesbaye, Compte rendu des fouilles ex6cut6es par
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Ripartition des macro-restes dans les fosses omaliennes de la place Saint-Lambert

iliTii'^

Localtsation
Fosse 2

Couche 2
Fosse 8

Couche A
Fosse 9

Couche I
Fosse 9

Couche 2
Fosse 9

Couches 3-7
Fosse 9

Couche 4

Triticam dicoccam
Triticum. mono co ccum f dico ccum
Bromus commutatis / mollis / secalinus
Brumus sp,
Corylus avellana
Indetermin6s

6
a t

2
I a

I 4 I

I

Bli amidonnier (Triticum dicoccum)



L'environnement pal6obotanique
des fosses omaliennes de
la place Saint-Lambert e Lidge
par l'6tude palynologique

Jean HEIM,

Laboratoire de Palynologie et Ph1'tosociologie, U.C.L.

Pr6livement et prEparation

Les preldvements ont et6 effectu6s au moment des

fouilles.

L'extraction des spores et pollens a 6t6 r6alis6e au

moyen d'une solution d'iodure de cadmium et d'iodure de

potassium de densit6 2. Ce proc6d6 pr6sente I'avantage

de traiter au d6part des quantit6s importantes de matidre

min6rale (50 g) ce qui n'est pas possible avec la m6thode

classique.

Pr6sentation des r6sultats

Tous les r6sultats palynologiques sont exprim6s en

fonction de la somme totale des spores et pollens des

plantes vasculaires (ol,T : T = AP + NAP)' La superpo-

sition des diff6rents spectres sporo-polliniques correspon-

dant d la succession des niveaux echantillonn6s, fournit le

diagramme palynologique. Les ftgures I et 2 repr6sentent

respectivement les diagrammes palynologiques des

fosses l, 2 et 9 ainsi que des coupes 89 et 90.

Le diagramme palynologique se compose de deux
parties :
a) le diagramme principal od I'abscisse 6quivaut ir

IOO oh etori sur I'ordonn6e sont report6s les differents
niveaux ayant fourni un spectre sporo-pollinique.
Pour chaque spectre, les pourcentages des taxons

arbor6ens (= Ap : arbres, arbustes, ...) sont indiques
par un symbole ir partir de l'ordonn6e de gauche,

alors que les valeurs des espdces herbac6es (= NAP)

sont figur6es par des surfaces cumulatives i partir de
l'ordonn6e de droite. Le taux de boisement (ou de

dEboisement) est materialise par la ligne AP/NAP.

b) le diagramme accessoire comprend toutes les espdces

observ6es avec de trop faibles pourcentages pour 6tre

incluses dans le diagramme principal.

En plus de la legende, des indications de profondeur et

du nombre total de pollens et spores d6nombr6s, on a

exprim6 les proportions de spores de bryophytes
(Sphagnum et Anthoc6rac6es), plantes non vasculaires,
par rapport ir la valeur T.

Commentaire des diagrammes palynologiques

Dans le commentaire' on se limitera uniquement au

contenu prelev6 dans les fosses et on n'insistera pas sur

l'origine des fosses et sur leur insertion dans le s6diment

sous-jacent. De plus, suite aux travaux pr6liminaires de

d6capage m6canique de la surface et i cause de la proxi-

mite des fondations des habitations modernes, les niveaux

sup6rieurs des fosses pourraient 6tre pollu6s, ce qui se

traduit notamment par la pr6sence suspecte d'un pollen

de Vitis dans la couche I de la fosse 9.

Sans les datations C arbone I 4 et les donn6es arch6olo-

giques, il aurait 6te hasardeux de commenter des spectres

polliniques u d caractdre bor6al > (dominance de Corylus)

avec indice de cultures c6realidres. Or, il est incontestable
que la fosse 2 avec en moyenne 6,5 o/o de pollens de

c6r6ales, dat6e entre 6220 + 90 BP (Lv-1212) et

6310+60BP (Lv-1214) et contenant des artefacts
pr6historiques de facture omalienne, doit se placer dans la

periode atlantique.

Le tableau I reprend quelques valeurs polliniques

moyennes int6ressant les fosses et les coupes.

Le commentaire s'appliquera d I'ensemble des 3 fosses

6tant donn6 que le tableau montre une grande ressem-

blance entre les r6sultats palynologiques de celles-ci.

Le taux de boisement est faible (o/o AP moyen =

35.'7 ol). Le site est d6bois6 comme le montrent

les faibles proportions polliniques des espdces arbores-

centes : Quercus (= ch€ne), Tilia (= tilleul), Ulmus
(= orme). L'espdce ligneuse la plus importante est le

noisetier (Corylus avellana) dont les valeurs s'6ldvent en

moyenne A 18,8 o/<t (de 16,7 iL2O,5 o/o). Apres d6friche-

ment, le noisetier rejette trds facilement de souche et il

peut reconstituer rapidement des fourr6s. Cet arbuste est

trds commun dans les clairidres, au bord des chemins et

dans les haies vives et son maintien et sa protection est

assur6e par l'homme, car son fruit, la noisette, constitue

un aliment recherch6 servant de r6serves pour la

mauvaise saison. Bien que la Llgia coulait d proximit6,

les espdces des bords de ruisseau sont peu importantes :

I'aulne (Alnus) constamment pr6sent ne d6passe pas les
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3 oh,le pollen du fr€ne (Fraxinus) a 6tE not6 une fois et le
saule (Salix) est compldtement absent.

Parmi les espdces herbac6es, trois plantes se disputent
la premidre place : les fougdres type Dryopteris (en
moyenne 18,6 o/t),les gramin6es (en moyenne 15,5 o/o) et
les compos6es liguliflores type Crepis (en moyenne
13,2 o/t). Dans le cortdge floristique herbac6, les espdces
aquatiques sont absentes. Seules les fougdres type
Dryopteris par leur importance refl6teraient 6ventuelle-
ment une ambiance fraiche, li6e probablement aux sols
alluvionnaires d capacit6 de r6tention d'eau 6lev6e.

On congoit I'environement v6g6tal des fosses comme
un paysage bocager d dominance de parcelles pdturies

Teslreu I

comme le montre la pr6dominance des plantes prairiales :
gramin6es, compos6es type Crepis (par ex. pissenlit), type
Centaurea (Centaur6e), Plantago lanceolata, Rumex
(oseille), crucifdres, caryophyllac6es, ombellifdres! renon-
culac6es. ...

Toutefois les cultures c6r6alidres 6taient pratiqu6es
dans le voisinage comme en t6moignent les pollens de
c6r6ales (6,5 o/,t dans la fosse 2 et 1,9 o/<t dans la fosse 9)
ainsi que les spores d'Anthoc6rac6es, h6patiques coloni-
sant les 6teules.

Les pollens d'Artemisia (armoise), des ch6nopodiac6es
et Ies pollens d'Urtica (ortie) sont des indicatrices de rude-
ralisation.

Sites Fosses Coupes

eno/o I 2 9 M 89 90 M

AP
Corylus
Ulmus
Tilia

1 5  l

t6,'l
1 , 9
0,8

33,6
17,8
6,8
t ,4

3' l , l
t n (

' t 1

7 . 1

1 5  ?

r 8,8
3 , 1

t0,4 l  l ,0 r0.7

Gramin6es
Crepis
Dryopteris

n l

1 , 6
38,9

19,8
18,4
10.2

t7,9
17,0
I  1 , 6

1 5 , 5
t ? ' )

r8,6

26,9
20,8
6,4

1 6 , 3
6,0

r R  5

6,2

C616ales
Ch6nopodiac6es
Plantago
Crucifdres

' ) \
6,9
0,5

6,5
t ,4
0,8
2,0

1 1
') ')
1,0
0,3

) <
. , I

) \
0,8

5 , 1
) 9

7 0

t n  {

8,6
1 4

3,9

6,9
3 , 1

6 ,8

M: moyenne



L'ENVIRoNNEMENT PALEOBOTANIQUE DES FOSSES OMALIENNES PAR L'ETUDE PALYNOLOGIQUE 231

; 3 8 ?
6 ! r Z
c < c c
6 = - a

; >
-
=

D A N U B I E N

C O U C H E

> a o !

TEEEffi

T I L I A

U L i \ , 1 U S  r  F R A X  I N U S  m

J U G I A N S
H E O E R A
V I T I S
C A L L U N A  T  E R I C A C E E S E D
C A I , I P A N U L A t E E S
T A R Y O P H Y L L A T E E S

C H E N O P O D I A C E E S

r
m
6)
m

T
r-

c)
m

a

=-{
I

r

TD
rn
4

r z
l r  o  D  =
-  o  !  !  - q

B f i Z  F  
-

9 A ;
- C
g -

- o o
= i a t <
r > : < !

" :  
z
r ; r
6 = n

- 6 6

@ o
a
a
o

a
a
.D

A R T E M I S I A I  C E N T A U R E A
P R A T E N S I S  M

t 0 t ' 4 P 0 s E E S

T R U T I F E R E S
H Y P E R I I A I E E S
L A B I E E S
O I . I B E L t I F E R E S

P L A N T A 6 O

R E N O N C U L A ( E T S

R O S A L T S

R U B I A C T E S
R U M T X
T H A L I C  T  R U M
U R T I C A
P O L Y P O D I U I " l
P T E R I S

T O T A  L

S P H A 6 N U I - 4

A N T H O T T R A I E E S

C O U C H  E

(o
@

N

7 \

vl

v

J
-

,7

7

7

5 0 t o

q
;r



Analyse anthracologique
Werner SCHOCH,
Labor fiir quartdre Hcilzer, Eidgendssische Anstalt

fiir das forstliche Versuchswesen, CH-8903 Birmensdorf

Dans le cadre des recherches arch6ologiques de la

place Saint-Lambert d Lidge, des restes de charbons de

bois ont pu 6tre recueillis. Ces 6chantillons m'ont 6t6

envoy6s par M. Marcel Otte. Bien que la quantit6 de

charbons de bois soit relativement limit6e, ils permettent

toutefois d'obtenir des r6sultats quant i I'interpr6tation

de l'environnement v6g6tal et, dans une certaine mesure'

de l'6conomie n6olithique.

l. Etat de conservation du mat6riel 6tudi6

Tous les 6chantillons sont fort bien conserv6s et

permettent une d6termination avec les m6thodes appro-
pri6es sans diffrcult6 (Schweingruber, 1976). Il est

frappant de constater l'absence des espdces i bois blanc,

telles que le tilleul, le saule et l'aulne. Peut-€tre ces

charbons ont-ils 6t6 ddtruits lors du d6p6t dans le

sediment.

2. R6sultats d'analyse

Voir tableaux.

3. Conditions d'environnement
Dans les trois 6chantillons apparait un ensemble de

trois espdces assez constant: le chEneo le groupe du
pommier et le noisetier qui existent dans chaque niveau.

Quelquefois apparaissent en outre quelques restes de
fr€ne et d'orme.

Ces charbons de bois reconstituent une image de la
veg6tation dans I'environnement imm6diat du site.
D'aprds l'importance des espices d'arbustes, il est
vraisemblable qu'il s'agissait d'une v6g6tation de chdnaie
mixte domin6e par le ch€ne. Le paysage d proximit6 du
site avait d0 6tre modifi6 par I'action humaine et devait
pr6senter un aspect de bocage.

Bien qu'il ne soit pas possible de d6terminer de fagon
plus precise le groupe des < Pomoideae >, je pense qu'il
s'agit principalement d'espdces d'arbustes : Crataegus
(aub6pine) et Pirus ps. (pommier et poirier).

Ces r6sultats sont comparables d ceux obtenus aux
sites ruban6s de < Langweiler 2 > (Schweingruber, 1973).

T^lsleeu I

Echantillons Quercus Pomoideae Corylus Fraxinus Ulmus Total

Lt8'79 40 64,5 20 2 62 100

L  1 9 3 6 30 93,8 2 6,2 32 100

PSL'80  S
Fosse 2 I'

Couche ind6t.
70 74,5 22 L J  \ q 2 ) l 94 100

L  1 8 5 5 l 5 41,7 l 5 A 1  1 J 8,3 z { 6 2,7 36 r00

L  t 8 8 2 3 100,0 J 100

PSL '80  S
Fosse 2 /'

Couche 2

l 5 38,4 l 5 38.4 3 ' t  
; l 2 5 l 4 10,4 39 100

L  1 8 5 4 39 83.0 ) r0,6 2 4 , J I t l 47 100

L 193'.7 l 5 53,6 6 2 t , 4 l t7,9 z 7 , 1 28 r00

PSL'80 t
t osse z
Couche 3

54 , 72,O
Stiick I o/'

l l
Strick

14,7
%,

7  0 1

Stiick | ;;,"
J

stiick
4,0
o/t sttick I olt

75
sti.ick

100
o,4t

Total : 208 charbons de bois
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Tesreau 2

Echantillon Quercus Pomoideae Corylus Corylus Fraxtnus Ulmus Fagus Total

L2256
F9-C3 3 30,0 I  10,0 6 60,0 l 0 100
L2503
F9-C2 I 2,6 1 6  4 1 , 0 1 6  4 1 , 0 2,6 ) t2 ,8 39 100
L2504
F9-C5 4 50,0 J 37.5 t ?  { 8 100
L2505
F9-C3 I  J J I J l  33,3 I 3 100
L2506
F9-C5 2 50,0 2 50,0 / r00
L25t9
F9-C3 i l . 1 I  i l . I 5 55,6 I i l . 1 i l . 1 9 t00
L2520
F9-C2 I 100,0 I 100
L2529
F9-C2 2 50,0 z 50.0 4 100
L2562
F9-C3 l t00,0 1 100
L2488
F9-C3 r 33,3 2 66,6 3 100
Total 8 9,8 20 | 24,4 40 | 48.8 4 4.9 7 R 5 z 2,4 I t . 2 82 | 100

st. o/,, st. Vo St. %, st. %t St. o/o St. ol, st. olt St. a,trt
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F. H. ScnwnncRUBER, 19'16. - Prcihistorisches Holz, Academica

Helvetica, Bern.
F. H. ScnwenGRUBER, 1973. - Holzarten. Rheinische Ausgra-

bungen, Band 13, K<iln.



La faune omalienne
de la place Saint-Lambert dr Lidge

Jean-Marie CORDY et Madl' STASSART,

Service de Pal6ontologie animale
Universit6 de Liige, place du XX-Aofft 7, 4000 Liege

Introduction
Malgr6 I'abondance des sites omaliens en Belgique et,

dans un sens plus large, des sites danubiens en Europe,
fort peu d'ensembles fauniques du N6olithique ancien ont
6t6 conserv6s. En effet, les ossements ont 6t6 d6truits dans
la plupart des cas par les ph6nomdnes de ddcalcifrcation
p6dog6n6tique. Sur le site de la place Saint-Lambert i
Lidge, la charge 6lev6e en calcaire de la rividre voisine, la
L6,gia, a heureusement satur6 ses alluvions en ions
calcium et permis ainsi la conservation des d6bris osseux.
Dans le cadre de la civilisation omalienne, les d6couvertes
fauniques r6alis6es sur le site liEgeois sont uniques en leur
genre et apportent dds lors des indications tout d fait origi-
nales sur 1'6conomie de ces premiers 6leveurs et
agriculteurs.

L'6tude sch6matique que J. Fraipont avait r6alis6e sur
les mat€riaux osseux recueillis lors de la fouille d'une
premidre fosse en 190? (De Puydt, 1909) avait d6ji
permis d'entrevoir quelques aspects de l'6levage pratiqu6
par les omaliens. L'6tude pr6liminaire des mat6riaux
r6colt6s lors de la fouille r6cente (Danthine et Otte' 1982)
de deux nouvelles fosses selon les mdthodes arch6olo-
giques modernes a conduit d un tableau beaucoup plus
pr6cis non seulement de la faune li6e directement d l'occu-
pation n6olithique, mais aussi de la faune autochtone
sauvage. Ces donnEes constituent sans doute I'apport le
plus marquant des nouvelles fouilles du site d'occupation
omalien de la place Saint-Lambert.

Description et interpr6tation de la macrofaune

Le d6tail du nombre de d6bris d6termin6s par espdce et
de leur proportion relative est consign6 dans le tableau l.

Il est important de noter I'absence totale de l'aurochs
au profit du bceuf domestique qui repr6sente environ
2O o/o de l'ensemble de la faune. Le cerf, quant d lui,
devrait atteindre 15 o/o du total. Parmi les suidds, qui
constituent eux aussi environ 2O o/o de la faune, il semble
que le sanglier soit nettement mieux repr6sent6 que le
cochon. Quant aux petits artiodactyles, si l'on ajoute ir
leurs pourcentages une part proportionnelle des pourcen-
tages des d6bris ind6termin6s, il apparait que les caprid6s
atteignent environ 20 oh de I'ensemble et le chevreuil
l0 o/o. Enhn, il faut souligner I'importance non n6gli-
geable du castor.

D'un autre c6t6, les caracteristiques 6cologiques du
gibier semblent indiquer que I'environnement naturel de
I'habitat omalien 6tait essentiellement de type forestier
comme le d6montre la pr6sence exclusive d'espdces sylvi-
coles et I'absence d'animaux d'espaces ouverts tels que
I'aurochs et le cheval. La pr6sence du castor atteste bien
entendu de la proximit6 imm6diate des cours d'eau.

Le r6gime carn6 des omaliens de la place Saint-
Lambert 6tait donc fort vari6, le beuf, les porcs, les
caprid6s et le cerf formant d peu prds i parts 6gales plus
de 80 o/o des mammifdres consomm6s. Il faut toutefois
nuancer cette premidre indication en tenant compte que
ces diff6rents animaux ne fournissent pas le m€me poids
de viande : ainsi, un bceuf produit environ 250 kg de
viande et abats par t6te, un caprid6 25 kg, un porc 60 kg
et un cerf 80 kg. D'autre part, la repr6sentativit6 du
cerf est sans doute l6girement surfaite, vu que des
fragments de bois d6compt6s peuvent 6tre 6ventuellement
des bois de chutes et n'avoir ainsi aucune signification sur
le plan de I'alimentation. Dans ce contexte, il serait bon de
tenir compte non seulement du nombre de d6bris d6ter-
min6s, mais aussi du nombre minimum d'individus;
toutefois, nous attendons d'avoir 6tudi6 I'ensemble de la
faune du site omalien pour calculer cet indice. En tenant
compte de ces remarques, il est possible cependant de
conclure momentandment que I'apport en prot6ines
animales devait surtout €tre fourni par le bauf domes-
tique puis par le cerf et les porcs et enfin, dans une
moindre mesure, par les caprid6s. A cela, s'ajoutent le
chevreuil et le castor. mais aussi des oiseaux, dont une
vingtaine de restes ind6termin6s ont 6t6 retrouv6s dans les
fosses omaliennes.

Le rapport des espices sauvages et des espdces domes-
tiques est proche de I'unit6, ce qui semble d6montrer que
l'6conomie de ce village 6tait mixte : l'6levage, bien que
d6jd important, n'6tait sans doute pas suffisant, et ces
premiers 6leveurs devaient assurer leur subsistance par
une activit6 de chasse compl6mentaire. Cependant, il faut
encore tempdrer cette conclusion en tenant compte des
remarques formul6es dans le paragraphe pr6c6dent.

Description et interpr6tation de la microfaune

Le lavage-tamisage des s6diments de remplissage des
fosses omaliennes de la place Saint-Lambert a permis de
recueillir de trds nombreux restes de microvert6br6s. Le
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Tesrrlu I
Liste faunique des macromammifares avec le nombre et le pourcentage de d1bris
ddterminds pour chaque espice

Espices Noms communs
Fosse I Fosse 2 Total

o/o o/o o/o

Bos taurus
Cervus elaphus
Bos/ Cervus
Sus scrofa
Sus domesticus
Szs sp.
Capra hircus / Ovis aries
Capreolus capreolus
Capra/Ovis/ Capreolus
CastorJiber
Vulpes vulpes
Meles meles

Beuf
Cerf

Sanglier
Cochon

Chdvre/Mouton
Chevreuil

Castor
Renard
Blaireau

16 22 ,8
13 |  8 ,6

4  \ /

)  ) q

)  ) o
8  I 1 , 4
6 8,6
6 8,6
9 12,8
)  1 0

I  t , 4
I  1 , 4

20 r3 ,7
16 t0 ,95
14 9 ,6
7 4,8
2  1 , 4

26 t'.7,8
I  6  10 ,95
6  4 , 1

2 5  t 1 , l
t2  8 ,2

1 , 4

36
29
l 8
9
4

34
22
l 2
34
l 4
I
3

1 6 , 7
t3,4
8 ,3
4,2
r , 8 5

t5,7
lo,2

l <  7

6,5

'I ,4

Total 70 r00,00 t46 100,00 216 100,00

EspAces Nomcommun o/o

Talpa europea
Sorex araneus
Erinaceus europaeus
Sciurus vulgaris
Apodemus sylvaticus/

Apodemus flavicollis
Mus musculus
Amicola terrestris
Mtcrotus amalis/

Microtus agrestts
Pytimys subterraneus
C let hrionomys glareolus
Microtides ind6termin6s

Taupe
Musaraigne carrelet
H6risson
Ecureuil

Mulot
Souris
Rat taupier
Campagnol des champs

Campagnol agreste
Campagnol souterrain
Campagnol roussdtre

2
t)
I
3

9
I
I

3
I

t l

4

4,2
I t  s

) l

6,2

l  8 ,75
) l
' ) l

6  ) \

) l

1 5  4

8,3 3
Total 48 100,00

Tesrreu 2
Liste faunique des micromammifires avec le nombre et le pourcentage de ddbris
ddterminis pour chaque espAce

triage de ces mat6riaux a 6t6 r6alis6 par R. Rousselle sous
la direction de I'un des auteurs (J.-M. C.). Les donn6es
obtenues constituent d notre connaissance l'ensemble
faunique le plus riche que l'on possdde actuellement sur le
N6olithique ancien de type danubien.

La liste des micromammifdres, ainsi que le nombre et le
pourcentage des d6bris d6termin6s pour chaque espdce,
sont repris dans le tableau 2. Ces donn6es ont 6t6 6tablies
sur la base des dents et des fragments dentaires r6colt6s.
Cette microfaune apporte essentiellement des informa-
tions sur I'environnement naturel imm6diat du village
omalien. Son interpretation pal6o6cologique confirme,
tout en la nuangant, la premiire impression donn6e par
l'6tude de la macrofaune. Les deux tiers de la microfaune
correspondent effectivement d des animaux sylvicoles
comme le mulot, le campagnol roussdtre et l'6cureuil, ce

qui confrrme la pr6dominance de la for6t. Toutefois, la
pr6sence de prairies humides de fond de vall6e est attest6e
par un quart des petits mammifdres r6colt6s, comme la
taupe, la musaraigne carrelet, le rat taupier et le campa-
gnol souterrain; ces espaces ouverts pouvaient servir de
paturage pour le b6tail. Enhn, la pr6sence r6duite de
clairidres plus sdches sans doute sur le flanc de la vall6e
est A peine indiqu6e par moins de l0 o/o de la microfaune.

A cdt6 des micromammifdres, de nombreux ossements
de batraciens ont encore 6te r6colt6s; ils appartiennent
pour la plupart au crapaud commun (Bufo bufo) et souli-
gnent encore le caractdre humide du biotope. Plusieurs
vertdbres d'ophidiens ont aussi 6t6 recueillies dans les
fosses omaliennes et doivent sans doute 6tre rapport6es ir
des couleuvres.
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Toutefois, l'apport sans doute le plus 6tonnant i la
connaissance du mode de vie de ces premiers 6leveurs est
la d6couverte de centaines de restes de poissons, repr6-
sent6s surtout par des vertdbres, mais aussi par de nom-
breuses pidces buccales et pharyngiennes. L'6tude de
ces pr6cieux restes osseux est r6alis6e par G. Desse; nulle
doute qu'elle apportera des informations tout i fait origi-
nales sur les activit6s de p6che des danubiens. Dds i
pr6sent, la d6couverte d'une telle quantit6 de restes
d6montre incontestablement que la p€che 6tait une
activite importante dans ce village omalien. Il est 6vident
que la proximite du fleuve a dfi influencer l'6conomie de
ces hommes du N6olithique ancien; il n'en reste pas

moins vrai que I'importance de cette activit6 de p6che
renforce encore I'id6e de la mixit6 de l'6conomie' de
I'importance encore marqu6e de la pr6dation et enfin de la
diversification des ressources alimentaires.

Donn6es arch6ozoologiques
L'6tude extrinsdque des mat6riaux fauniques permet

d'obtenir des informations sur quelques activit6s pr6cises
des omaliens. Par exemple, les traces de < coups de silex 'r

reconnues sur plusieurs esquilles osseuses illustrent bien
entendu les activit6s de d6pegage ou de d6coupage des
animaux abattus.

Dans cette optique, il faut souligner que plusieurs
centaines d'esquilles osseuses, le plus souvent de taille
centimEtrique, ont 6t6 retrouv6es dans les remplissages
des deux fosses omaliennes de la place Saint-Lambert; de
plus, la plupart des ossements d6termin6s sont trds
fractur6s et seuls quelques os massifs, comme les os du
carpe et du tarse et les phalanges, ont 6t6 conserv6s dans
leur int6gralit6. Ceci indique probablement que les
omaliens fragmentaient intentionnellement les ossements
i des frns culinaires; en effet, la cuisson dans l'eau des
ossements 6cras6s permet de r6cup6rer au mieux les
prot6ines et les graisses animales. Cependant, de
nombreuses esquilles sont brtl6es ce qui semble attester
malgr6 tout la cuisson directe au feu, encore que ces
traces pourraient €tre expliqu6es par le simple rejet dans
le foyer des restes non comestibles du bouillon.

D'un autre c6t6, plusieurs ossements ont 6t6 plus ou
moins fagonn6s par I'artisan omalien pour en faire des
outils. Parmi ceux-ci, notons I'existence de plusieurs
poingons r6alises ir partir de fragments d'os canon de
caprid6s ou de chevreuil, de quelques fragments de bois
de cerf diversement am6nag6s et de quelques lissoirs
frustes fabriqu6s d partir de fragments d'os long proba-
blement de bovid6s'

Enfrn, il faut souligner la variabilit6 de la composition
faunique des deux fosses omaliennes. Ces diff6rences,
dont le d6tail apparait ir la lecture du tableau 1, sont sans
doute la cons6quence de la variation chronologique de
l'emploi des fosses alliee d la variation du r6gime alimen-
taire. Cette variabilite doit nous conduire d ne pas consi-
d6rer d'une manidre trop rigoureuse les proportions
fauniques obtenues d partir de la fouille d'une seule fosse
d d6tritus.

Comparaisons
Plusieurs caract6ristiques opposent la macrofaune

omalienne de la place Saint-Lambert i celles des sites
danubiens de Miiddersheim en Bavidre (Stampfli' 1965)
et d'Armeau dans le bassin parisien (Poplin, 1975). Dans
ces deux derniers sites, les bovid6s dominent sans
conteste la faune puisqu'ils en constituent prds des deux
tiers, et le bauf domestique fournit la plus grande part des
prot6ines animales. D'autre part, l'apport des cervid6s est
tout i fait n6gligeable dans la constitutioh de ces faunes.
Sur ces points, le site omalien li6geois ressemble
beaucoup i celui de Hienheim dans le pays rh6nan
(Clason, l9?7), ori I'importance des bovid6s est nette-
ment plus r6duite et oi les cervid6s forment une part
importante de la macrofaune. Toutefois, l'6conomie du
village omalien semble se singulariser sur plusieurs
points : l. par rapport au nombre de d6bris, le beuf
domestique est nettement domin6 par le groupe des porcs
et aussi par celui des petits artiodactyles; 2. le groupe des
petits artiodactyles, et en particulier celui des caprid6s,
est particulidrement bien repr6sent6; c'est une situation
qui rappelle un peu celle du site d'Armeau; 3. parmi les
suid6s, le sanglier parait plus fr6quent que le cochon
domestique; 4. le castor, bien que formant une petite
entit6 faunique, est relativement abondant; 5. l'apport de
la p€che est un facteur important de l'6conomie.

Ces diff6rentes caract6ristiques doivent 6tre 6tay6es
par l'6tude de la faune des autres fosses omaliennes
fouill6es sur la place Saint-Lambert. Toutefois, il semble
que ce village se distingue par son 6conomie mixte et par
la diversification des ressources alimentaires sans
pr6pond6rance exclusive de I'une d'entre elles. Un certain
opportunisme dans I'utilisation des ressources locales
semble se degager de I'importance relative de la chasse et
de la p6che. La position quelque peu marginale de ce
village par rapport aux zones d'habitation de la civilisa-
tion omalienne en Belgique, et cela dans un contexte
inhabituel de fond de vall6e, explique peut-€tre la relative
originalit6 de l'6conomie de ce village du N6olithique
ancien. Les recherches compl6mentaires qui seront effec-
tu6es sur ce site arch6ozoologique remarquable permet-
tront sans doute de d6tailler ces premidres interpr6tations'
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Les restes de poissons
dans les fosses omaliennes

Jean DESSE,
Centre de Recherches Arch6ologiques du C.N.R.S.

Sophia-Antipolis, Valbonne

Les gisements danubiens sont g6n6ralement localis6s
dans les terrains lcessiques des grandes plaines ouest-
europ6ennes. Ces sols, malheureusement, corrodent et
altdrent le mat6riel osseux qu'ils contiennent et, hors
quelques sites privilegi6s tels ceux du Bassin parisien
(Armeaux, Cuiry-les-Chaudardes), les arch6ozoologues
ne recueillent gudre de renseignements sur l'6levage, la
chasse et la p6che des premiers agriculteurs de I'Europe
Occidentale non m6diterran6enne.

Parmi les vestiges fauniques, les ossements des
poissons communs d'eau douce figurent dans la cat6gorie
des el6ments les plus discrets (et donc les moins frequem-
ment mis au jour) en raison de leur taille et de leur fragi-
lite. Comme tous les documents appartenant au vaste
groupe des < microfaunes >, leur mise en Evidence et leur
interpr6tation requidrent, tant sur le terrain qu'en labora-
toire, des traitements particuliers (tamisages fins, flotta-
tions, ...) qui ne sont pas syst6matiquement mis en cuvre
- tant s'en faut - sur les chantiers de fouille.

C'est dire que les vestiges osseux de poissons du
gisement danubien de la place Saint-Lambert constituent
une remarquable source de documentation sur le rdle
jou6 par la p€che dans les activit6s des anciens habitants
du site.

Bien que ce mat6riel soit encore en cours d'analyse, les
d6terminations portant sur plus d'un millier de fragments
osseux de poissons issus d'un m6me locus, la fosse 2,
fournissent d6ji une bonne image de 1'activit6 de p6che
des Danubiens.

Toutes les espdces repr6sent6es consistent en poissons
indigdnes, qui devaient constituer (et qui constituent
encore) le fond commun des eaux dormantes de nos
rividres : il s'agit quasi exclusivement de Cyprinid6s
(poissons de la famille de la carpe) repr6sent6s par des
sp6cimens de taille moyenne d petite; tanches (Tinca
tinca), carassins (Carassius carassdzs) et barbeaux
(Barbus barbus) pour les poissons de plus grande taille,
gardons (Rutilus nttilus), rotengles (Scardinius sp.) et
goujons (Gobio gobio) pour les petits individus.

Quelques fragments osseux attribuables i des anguilles
(Anguilla anguilla) de petite taille, i des perches (Perca

fluviatilis) et peut-Ctre i des sandres (Stizostedion
lucioperca) t compldtent le <tableau de p6cher pr6sent6
par I'analyse de la fosse no 2.

I Sous r6serve de determination compl6mentaire car cette espice
est, jusqu'i pr6sent, absente des eaux du n6olithique d'Europe nord-
occidentale.

Ces d6terminations ont 6td obtenues par I'examen des
pidces buccales, des os pharl'ngiens (fig. l) et surtout des
centrums des vertdbres dont la radiographie permet la
distinction sp6cifrque (fre. 2).

Fro. l .
Carassius carassius (carassin
pharyngien.

Ce bilan faunique ne

d'Europe), fosse 2, L20EE, os

(Dessin : H. Ballade.)

comporte pas d'espdces
inattendues, comme des poissons marins parfois trans-
port6s - fum6s ou s6ch6s - sur de longues distances; il
pr6sente par contre d'6tonnantes lacunes : l'absence de
carpes (Cyprinus carpio), de salmonidils (Salmo sp.) et
surtout de brochets (Esox lucius) que I'on se serait
attendu d voir figurer nombreux parmi les espdces
p6ch6es. L'analyse de I'ichtyofaune des autres fosses
permettra de v6rifier si ce ph6nomdne est propre au
mat6riel de la fosse no 2 ou s'il s'6tend d la totalit6 du site.
Cette surprenante absence d'espdces certainement repr6-
sent6es dans les cours d'eau locaux ne peut en tout cas,
cornme nous allons le voir, d6couler de ph6nomdnes
saisonniers.

La croissance des 6l6ments du squelette osseux des
poissons, au contraire de celle des vert6br6s sup6rieurs,
est continue. Cette croissance est toutefois ralentie en
hiver, au moment oi la nourriture est peu abondante et or)
l'activit6 g6n6rale du poisson est la plus faible. On observe
donc, sur les ossements, des plages sombres et claires,
altern6es, dont le nombre fournit I'ige du sp6cimen et
surtout le moment de sa mort en prenant en compte la
position du dernier cerne hivernal par rapport i la marge
externe de I'os.
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Nous avons tent6 cette <lecturer sur les pidces vert6-
brales de la fosse no 2 pour lesquelles 149 r6ponses inter-
pr6tables ont 6t6 obtenues (frg. 3).

Il apparait nettement, tant pour les Cyprinid6s de taille
moyenne que pour les petits sp6cimens, que I'activit6 de
p6che s'est d6roulee tout au long de I'ann6e. C'est cepen-
dant en hiver que les anciens habitants du site ont proc€d6
au plus grand nombre de captures, moment ori les
activit6s agricoles et pastorales sont ralenties et ori la
n6cessit6 d'un compl6ment alimentaire devait se faire
sentir.

Les vestiges osseux de poissons, souvent n6glig6s par
les arch6ologues, permettent donc d'obtenir de nouvelles
informations sur le mode de vie et l'6conomie de nos

pr6d6cesseurs. L'6tude du mat6riel des autres structures
de la place Saint-Lambert apportera certainement les
donn6es n6cessaires pour apprdcier les techniques de
p6che des danubiens. Il est cependant possible, dds
maintenant, de pr6ciser que ces poissons furent
consomm6s sur place : la pr|paration de sp6cimens
destin6s ir une longue conservation ou d, un transport
implique un d6ficit en 6l6ments du squelette rachidien et
tout sp6cialement des vertdbres post-thoraciques qui
restent solidaires de la portion comestible du poisson; or,
dans le mat6riel de la fosse no 2, la proportion de vertdbres
caudales est normale. Ces poissons, enfin, furent vraisem-
blablement grill6s, ainsi qu'en t6moignent les traces de feu
marquant directement les ossements.
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de mort des poissons : fosse 2 (Cyprinidis, 149 specimens).
(Dessin : H. Ballade.)
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Fro. 2.
Radiographies frontales de corps vertibraux, image caractiristique
des vertibres caudales de Cyprinid4s.'- 

(Photographie : M, Poyet.)

Printemps



Datation par Carbone 14
de I'occupation pr6historique
de la place Saint-Lambert e Lidge

Etienne GILOT,

Laboratoire de Chimie inorganique et nucleaire,

Universite de Louvain

Les fosses omaliennes de la place Saint-Lambert ont
livr6 d divers niveaux des d6p6ts de matidres organiques
utilisables en datations tac. Une dizaine d'6chantillons
ont et6 pr6leves et confi6s au Laboratoire de Carbone 14
de I'Universit6 de Louvain, d Louvainla-Neuve, qui en a
d6termin6 l'dge. Les 6chantillons analys6s proviennent de
trois fosses, mais principalement de la fosse 2. On a aussi
analys6 un 6chantillon pr6lev6 lors des fouilles de 1907 et
attribu6 par les fouilleurs de l'6poque au < N6olithique
omalien >.

M6rhode

Cinq des 6chantillons dat6s 6taient constitu6s de
charbons de bois de diff6rentes grosseurs, parfois pulve-

rulents, melang6s ir des quantit6s variables d'argile et de
tuf. Ces 6chantillons ont 6t6 lav6s par une solution d I 7o
de HCl, de manidre d d6composer les carbonates et
6liminer ainsi tout le carbone inorganique impropre d la
datation par toC. Sauf mention contraire, ils ont aussi 6t6
lav6s par une solution diluee de NaOH, altn d'6liminer les
6ventuels contaminants humiques de formation plus

r6cente qui auraient pu percoler depuis les couches
sup6rieures.

Les autres echantillons 6taient constitu6s d'ossements
animaux. Dans un tel mat6riau, le carbone est pr6sent

sous forme carbonat6e et sous forme prot6ique, mais on
sait que seule la partie prot6ique permet d'obtenir des
dates raC fiables. Les os ont donc 6t6 broy6s et dissous
dans une solution froide de HCl0,1 N ahn d'en extraire le
collagdne insoluble. Celui-ci avant datation a encore 6t6
lav6 par une solution dilu6e de NaOH et calcin6 i
300 0c.

Les 6chantillohs ainsi pr6par6s ont et6 br0l6s dans un
courant d'oxygdne, purifies et transform6s en m6thane.
Sous cette forme, leur radioactivit6 r6siduelle a 6t6
mesur6e dans un compteur proportionnel d remplissage
gazeux. Pour chaque 6chantillon, les mesures ont 6t6
redoubl6es le mois suivant ir titre de contrdle.

Conform6ment d l'accord international, les dges toC

sont calcul6s sur base de la p6riode dite de Libby
(5568 ans); ils sont exprim6s par rapport d I'ann6e de
r6f6rence AD 1950 prise comme point de d6part (BP)'

L'impr6cision est d6termin6e en tenant compte unique-

ment de la fluctuation statistique observ6e lors des
mesures; elle est exprim6e par la valeur de la deviation
standard o. d6limitant ainsi un intervalle de conltance d
68 o/,.

Description des 6chantillons et r6sultats bruts

Lv- I 108 : ossements animaux ind6terminables r6colt6s
en 1907 dans une couche < omalienne u de
matidres organiques situee d environ 4 m de
profondeur dans le limon.

Age 'ac :  5480 + 55 BP

Lv-1211 : charbon pulv6rulent ir forte charge de limon
calcaire (terre noircie par des d6bris de
foyer ?) pr6lev6 i 4 m de profondeur dans la
fosse 2, couche 2 (n" L-1853).
Le charbon paraissait fortement humifie,
comme souvent en milieu calcaire, et se
serait quasi totalement dissous dans la
soude. Aussi le lavage d NaOH n'a pas 6t6
appliqu6, au risque d'obtenir une date
6ventuellement rajeunie par les contami-
nants humiques.

Age tac : 32830 + 940 BP

Ce r6sultat indique que le d6pdt organique
noir de l'6chantillon 6tait constitu6 essentiel-
lement de houille, dont la teneur en laC est
nulle puisqu'elle date de millions d'ann6es.
La faible radioactivit6 observ6e
(1,7 +0,2 o/<r) est ir attribuer ir des contami-
nants humiques qui ont percol6 depuis la
surface et/ou i des traces de charbon de bois
m6lang6es aux cendres de houille.

Lv-1212:  charbons de bois de la  fosse 2,  couche 3
(n 'L -1861 )  

e  ' ac  :  6220+90  BP

Lv-1213 : charbons O. Uoi, de la fosse 2, couche 3
(n"L-1909) 

e tac :  6250+75 BP

Lv-1214: charbons A. Uoi, de la fosse 2, couche 3
( n "  L  1 9 2 3 ) e ' n c  

: 6 3 1 0 + 6 0  B P
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Situation Echantillon AgetaC (BP)

Date calibrie (BC)

selon MASCA(1973) selon
Radiocarbon

24/ 2
- 2 o Centre *2o

Fosse I couche B
couche C

Lv- l  339
Lv-l 340

6300 + 70
6460+60

5 100
5280

5260
5330

5320
hors limites
calibration

5000-5500
5200-5650

Fosse 2 couche 2
couche 3
couche 3
couche 3
couche 3

Lv-1341
Lv-1342
L v - 1 2 1 2
Lv-1213
Lv-1214

6250 + 80
6270+ tOO
6220+90
6250 +75
6 3 1 0 + 6 0

5030
5020
5000
5050
5 l  l 0

52tO/5240
5240

5t40/5240
s2t0/5240

5210

53  l 0
5330
53  l 0
53  l 0
5320

4960-5400
4960-5480
4935-5380
4985-5380
5050-5500

Fosse 9 couche B Lv- I 307D 6370+  130 5050 5290 hors limites
calibration

5000-5610

Fouilles 1907 Lv-l 108 5480 + 55 42'.10 4400 44',tO 3975-4440

Lv-I307D: fragments de charbon de bois (n"" L-2227,

Lv-1342

L-2252, L-2266, L-2494, L-2599) preleves d
environ I m sous la surface dans la fosse 9,
couche B.
La faible quantit6 de matidre carbon6e
disponible ne permettait pas une datation
dans les conditions habituelles. On a donc
dilu6l'6chantillon par une quantit6 ad hoc de
carbone inactif, avec comme cons6quence
in6vitable une impr6cision plus grande sur le
r6sultat hnal

Age  raC  :6370  +  130  BP

ossements de la fosse l. couche B

Age roC : 6300 + 70 BP

ossements de la fosse l, couche C (not L-
1056,  L-1060,L-1082,  L- l  168,  L-1847,  en
vrac)

Age rac : 6460 + 60 BP

ossements de la fosse 2, couche 2, (not L-
1853,  L- l  855,  L- l  856,  L-1862,  L-1876,  L-
1882,  L-1889,  L-1897,  en vrac)

Age raC : 625o + 80 BP

ossements de la fosse 2, couche 3 (not L-
1854 ,  L -1857 ,  L -1859 ,  L -1861 ,  L -1871 ,  L -
1878, L-1923, L-1932, L-1937, L-1942, en
vrac)

Age rac t 627o + loo BP

Calibration

Les dges obtenus par datation raC ne sont pas des dates
stricto sensu et sont par ailleurs entach6s d'erreur
d'importance variable mais connue. Ainsi on sait que la
p6riode de Libby conventionnellement utilis6e dans les
calculs d'dge est trop courte de 3 o/,>. On sait aussi que la
teneur atmosph6rique en taC n'est pas rest6e strictement
constante au cours des temps; les variations en ont 6t6
d6termin6es pour les sept derniers mill6naires i partir des
donn6es dendrochronologiques. Sur ces b'ases, diff6rentes
tables de calibration ont 6te proposees, et notamment
MASCA (1973) que nous avons utilis6e.

Mais lorsqu'on veut comparer entfe elles des dates raC

totalement ind6pendantes, obtenues dans des labora-
toires diff6rents par des proc6d6s diff6rents, on doit aussi
tenir compte des petites erreurs syst6matiques
6ventuelles, en sens divers, dues au mode op6ratoire, au
choix des standards, aux appareils de mesure, etc.
L'impr6cision absolue en sera augment6e. Une table de
transposition int6grant toutes les causes d'incertitude
inh6rentes d la datation tnc, d I'exclusion des causes
propres d 6chantillon lui-m6me, a 6te publi6e dans le
volume 2412 de Radiocarbon.

D'autre part, si on limite la zone d'incertitude d la
periode d6hnie par + I o,ily a seulement une probabilit6
de 68 oh que la date r6elle soit situ6e dans ces limites. Pour
atteindre un degr6 de certitude suffisant, c'est-d-dire une
probabilite sup6rieure d 95 o/,t, nous consid6rons chaque
fois en dates calibr6es la p6riode d6hnie par *.2 o.

Lv- I  339

Lv- I 340

Lv-1341

T^lsI-rau I

Chronologie interne du site

Tous les iges raC du site omalien de la place Saint-
Lambert ont 6t6 determin6s dans le m6me laboratoire et
par les m6mes techniques. M6me si le cas 6ch6ant ils
6taient entach6s d'une l6gdre erreur syst6matique, celle-ci

affecterait dans la m6me mesure et dans le m6me sens
chacun des r6sultats et n'aurait pas d'incidence sur la
chronologie relative. Pour analyser la chronologie interne
du site, on a donc utilis6 les dates calibr6es selon la
table de MASCA 1973. Celles-ci sont report6es dans la
hgure l.
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Il apparait imm6diatement que les trois fosses appar-
tiennent d une seule p6riode d'occupation. Les 8 dates se
regroupent en une distribution continue et trds serr6e
autour de 5250-5300 BC, et rien ne suggdre un
quelconque hiatus dans le peuplement du site. Bien au
contraire, le regroupement des dates suggdre plut6t une
occupation relativement courte, qui ne d6passerait pas un
sidcle.

On peut souligner aussi la coh6rence interne des fosses.
C'est particulidrement visible dans la fosse 2, pour
laquelle on dispose de 5 dates. Leur parfaite concordance
indique que le remplissage a 6t6 rapide et que la strati-
graphie de la fosse ne doit pas €tre prise comme un
el6ment d6terminant pour structurer l'6volution cultu-
relle. M6me pour la fosse l, encore que les deux dates
s'articulent conform6ment d la stratigraphie, la plus
vieille appartenant d la couche inf6rieure, l'6cart entre
elles n'est pas statistiquement significatif et ne permet pas
de certiher - sans toutefois I'exclure - qu'il y a un 6cart
chronologique marqu6 entre les deux couches.

Si on considdre chaque fosse comme un ensemble
chronologiquement homogdne, I'dge peut 6tre pr6cis6 par
des calculs de moyennes et on peut comparer les fosses
entre elles sur cette base. Pour la fosse l,l'ige taC moyen
(6393 + 46 BP) repr6sente une date situ6e quelque part
entre 5260 et 5350 BC, avec un maximum de probabilit6
vers 5300 BC. La fosse 2 ( ge tnc moyen :

F moyenne  ponder6e  t  2o

6268 + 35 BP) est i dater d'entre 5l l0 et 5280 BC, avec
un maximum de probabilit6 vers 5240 BC. Il estprobable
que la diff6rence observ6e, de I'ordre de 60 ans, n'est pas
le fruit du hasard et que la fosse I est r6ellement
antdrieure de quelques d6cennies ir la fosse 2.

Mais on peut aussi faire I'hypothdse que les couches A
et B de la fosse I sont chronologiquement discontinues.
S'il en est ainsi, le d6but du remplissage de la fosse I
(couche A) est ant6rieur au remplissage de la fosse 2,
mdme si par la suite les deux fosses ont pu 6tre utilis6es
simultan6ment.

En ce qui concerne la fosse 9, dat6e par le seul 6chan-
tillon Lv- I 307D, I'incertitude statistique sur le r6sultat ne
permet pas de la situer avec pr6cision dans la chronologie
interne du site.

Quant aux ossements d'animaux recueillis lors des
fouilles de 1907, il est exclu qu'ils puissent €tre rattach6s d
l'occupation omalienne : ils sont post6rieurs e 4500 BC.

La place Saint-Lambert dans le Danubien mosan
Il n'est pas sans int6r€t de voir comment les datations

r4C situent la place Saint-Lambert au sein des habitats
danubiens du bassin mosan. On dispose en effet de
29 dates tnC concernant 9 sites omaliens s'6chelonnant
de Omal d Sittard le long de la Meuse et de ses afTluents.

{ 0 . *  
! ? o

Frc. l .
Fosses omaliennes de la place Saint-Lambert d Liige : dates calibries selon MASCA 1973.
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Site Echantillon Aget4C (BP) Date calibrie (BC)

selon Radiocarbon 241 2

Omal Hv-9284
Hv-9285
Hv-  10160
H v - l 0 l 6 l

6 1 5 5 + 6 5
6505 + r05
6770 +75
6145 + t45

4925-5295
5205-5705
5355-5970
4735-5345

Darion Lv-1291
Lv-1292

5890 + 50
6 1 9 0 + 8 0

4560-50?0
4920-5350

Awans Lv- l  159
Lv-l 160

5890 + 80
6070 + 90

4550-5 r 80
4740-5270

Liege, place Saint -ambert (voir plus haut)

Vlijtingen L v - l l l 7 6160+95 49 l0-5325

Kanne Lv lO25 6260 +',t5 4990-s395

Elsloo GrN-2164
GrN-2159
GrN-2160
GrN-5733
GrN-23 I I
GrN-2884

6270 + 85
6320 + 90
6 1 5 0 * 7 0
6300 + 65
6510+  r00
6055 + 80

4965-5475
5005-5535
4925-5295
5035-5485
52t0,57 l5
4730-5260

Geleen GrN-995
GrN-996

6370 +60
6175+60

5090-5560
4935-5305

Sittard GrN-320
GrN-422
GrN-423

6100+  140
5790 + I 90
6200 + r 50

4590-53 | 5
4380-5 | 90
4895-5420

Te,sr-sA.u 2

LaFrgure2reprend ces diff6rentes dates corrig6es selon
la table de Radiocarbon 24/2. Certaines d'entre elles
ne sont toutefois ir consid6rer qu'avec quelque r6serve.
C'est le cas pour Omal, of les dates raC montrent une
dispersion manifestement contraire au contexte arch6olo-
gique; c'est le cas aussi pour la premidre date de Darion
(Lv-1291) et pour celle de Kanne, qui ont toutes deux 6t6
obtenues sur des charbons non trait6s d la soude.

Comme dans I'ensemble de son aire de dispersion, le
ph6nomdne Ruban6 dans le bassin mosan apparait bien
circonscrit dans le temps. Toutes ses dates s'alignent en
une suite continue, sans cassure ni hiatus, sur une p6riode
relativement brdve. Sa dur6e y serait de I'ordre de 4, voir
5 sidcles, d partir d'environ 5300 BC.

Au sein de cette unit6 spatio-temporelle, les datations
raC permettent cependant d'6tablir une certaine relation
chronologique entre les diff6rents sites. Ainsi, il ne fait
aucun doute que la place Saint-Lambert appartient d la
toute premidre phase d'occupation. Il en va de m€me pour
Elsloo. Par contre, les aires d'habitat install6es plus loin
sur le plateau semblent bien 6tre quelque peu plus
r6centes. La distribution se pr6sente comme si la p6n6tra-
tion omalienne s'6tait faite par le fleuve, qui aurait alors
servi de base de d6part pour la colonisation du plateau.

La relation ossements/charbons de bois
Des nombreuses datations raC consacr6es aux sites

omaliens, la plupart ont 6t6 effectudes sur des charbons de
bois ou autres matidres organiques analogues. Plus
r6cemment, quelques-unes ont 6t6 r6alis6es sur
ossements; elles concernent exclusivement des sites du
Bassin parisien. Mais on ne connaissait jusqu'i pr6sent
aucun site du Ruban6 pour lequel des datations taC

avaient 6t6 obtenues d la fois sur charbons de bois et sur
ossements. Et certains auteurs s'interrogeaient quant i la
confiance ir accorder au charbon de bois pour d6terminer
avec quelque finesse la chronologie du Ruban6.

A cet 6gard, la place Saint-Lambert constitue un site
particulidrement int6ressant. En effet, pour la premidre
fois, on a pu dater des ossements et des charbons de bois
en provenance de la m6me fosse et de la m€me couche.
Bien s0r il ne s'agit que de quelques 6chantillons. Mais le
parfait synchronisme entre les diff6rentes dates obtenues
sur les charbons de bois et la faible marge d'impr6cision
qui en r6sulte rendent bien improbable une concordance
accidentelle entre les dates sur ossements et celles sur
charbons. Avec des limites de fluctuation aussi 6troites,
une diff6rence d'dge significative qui aurait exist6 entre
les os et les charbons de bois se serait n6cessairement
marqude dans les r6sultats. Ceux-ci montrent en tout cas
qu'il n'est pas d6raisonnable de croire que les charbons de
bois recueillis dans les fosses omaliennes peuvent 6tre des
t6moins fideles de l'6poque d'occupation.
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BC

6 000

5500

5000

4500

Conclusions

Le site de la place Saint-Lambert correspond d une

premidre phase d'occupation des Danubiens arrivant

dans le bassin Mosan. On peut situer cette arriv6e vers

5300-5250 BC. Il s'agit d'une phase d'occupation

continue, relativement brdve, au d6part de laquelle a pu se

d6velopper la colonisation du plateau.

Ftc.2.
sites omaliens du bassin de la Meuse : dates t4c calibr^es selon Radiocarbon 24/2.
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Interpr6tation g6n& ale
Marcel OTTE,
Charg6 de cours i I'Universit6 de Lidge

Cette occupation omalienne, d6gag6e sur une aire trds
limitee, a fourni toutefois des informations relativement
importantes quant au mode de vie de ces premiers n6oli-
thiques, principalement grice aux conditions chimiques
du sous-sol d cet emPlacement.

Les < structures d'habitatr, classiquement recherch6es
sous la forme d'alignements de trous de poteaux, n'ont
pas pu €tre mises en 6vidence ici probablement d cause du
raclage dont a fait I'objet le sommet du limon d'abord lors
du creusement des caves des maisons ensuite lors du
nivellement du chantier par les excavatrices'

Mais il est trds vraisemblable que cet habitat se pour-

suive aux abords de la surface fouill6e, sous les voies de
circulation oti nous esp6rons pouvoir les mettre au jour

i I'occasion des travaux routiers r.

L'installation omalienne avait pris place sur une argile
d'inondation probablement due aux crues de la Meuse et

recouvrant elle-m6me des d6p6ts complexes alternant
avec des travertins apport6s par la L6gia' des colluvions
et de nouveau des formations alluvionnaires.

L'argile recoup6e par les fosses contenait quelques
traces d'occupation m6solithique sous la forme d'6clats,
de lamelles et d'un nucl6us. Ces vestiges semblent toute-
fois pouvoir 6tre associ6s aux documents plus abondants
recueillis par ailleurs (int6rieur des fosses et zone occiden-
tale) ce qui permet de les situer dans la phase r6cente du
mesolithique (RMS/B) attribu6e au 6'mill6naire avant
notre dre. Ce stade est en particulier caract6ris6 par la
pr6sence de < feuilles de gui > et de trapdzes (A. Gob,
l 9 8 l ) ' ? .

C'est le creusement de ces fosses, au travers du
travertin sous-jacent, qui a donn6 le caractdre basique au
milieu, provoquant les bonnes conditions de conservation
des matidres organiques, et qui a vraisemblablement
amen6 les m6langes avec le matEriel m6solithique.

Le remplissage de ces fosses s'est d'ailleurs op6r6 en
plusieurs phases oi ont altern6 les rejets dus ir I'activit6 de
I'homme et les remplissages naturels dus, par exemple, it
des pluies violentes.

I La pr6sence du < fond de cabane > omalien d6couvert en I 907 au

centre de la place Saint-Lambert indique bien l'6tendue, vers I'ouest, de

cette installation.
2M. De Puydt (1909) avait d6ji signal6 la presence de silex trds

patin6s au-dessus et i I'ext6rieur des fosses, ainsi qu'd une profondeur

plus importante (entre 4,50 m et 5 m) et ir 50 m d l'est du < fond de

cabane r omalien.

Des traces d'une seconde couche d'argile d'inondation
se retrouvent finalement au sommet du remplissage de la
plupart des fosses.

Cette installation avait donc pris place dans la plaine
alluviale, sur un l6ger replat en bordure imm6diate du
fleuve et d proximit6 d'un petit cours d'eau adjacent (la
L6gia) dont il semble que I'on ait retrouv6 le lit fossile'
directement i l'est de cette concentration (fig. l). Cette
implantation contraste avec les habitudes observ6es dans
I'Omalien de Hesbaye ori I'habitat est nettement r6parti
sur les plateaux de bonne exposition (R. Seret, 1960-
1962). Par contre, une implantation similaire i celle de
Lidge se retrouve aux Pays-Bas (Elsloo, P. Modderman,
l9?0) et, surtout, dans le bassin de l'Aisne oi cette dispo-
sition semble syst6matique au Ruban6 (M. Boureux et
A. Coudart. 1978).

Comme I'avait pens6 M. De Puydt (1909, p. 49), il est
vraisemblable que de telles installations soient 6galement
fr6quentes en nos r6gions. Leur d6couverte est probable-
ment rendue difficile par les alluvionnements r6cents et,
corr6lativement, par un manque de prospection syst6ma-
tique dans les fonds de vall6e.

Chronologie
Le paysage, reconstitu6 au travers de l'6tude anthraco-

logique, comportait une v6g6tation de ch€naie mixte,
caract6ristique de la phase atlantique.

Les datations au radiocarbone pr6cisent que I'occupa-
tion devait se situer, en dates corrig6es, entre 5300 et
5 250 ans avant notre dre (6220 A 63 l0 BP) et qu'il existe-
rait un l6ger d6calage entre la date de la fosse I (vers

5300 BC) et celles des autres fosses (vers 5240 BC). Par
comparaison aux r6sultats obtenus d l'6tranger, ceci
impliquerait une p6n6tration, d partir des Pays-Bas, plus
ancienne le long de la vall6e mosane que par les plateaux.

Les diff6rences de datations C14 entre les couches de
la m6me fosse ne se sont pas montr6es statistiquement
significatives. Si l'on considdre en outre que plusieurs

remontages de vestiges lithiques et c6ramiques ont pu €tre
op6r6s entre plusieurs couches des fosses 2 et 9, on doit
admettre que ces entit6s stratigraphiques n'ont pas de
valeur chronologique importante et que le remplissage
a d0 s'effectuer en une courte p6riode.

Attribution culturelle
A I'intdrieur de la s6quence du n6olithique ruban6, cette

installation se situerait, d'aprds le d6cor c6ramique, dans
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les stades Id et II de la classification du Dohrn-Ihmie et
de Modderman.

L'occupation m6solithique serait, d'aprds la typologie
de l'6quipement lithique, de peu ant6rieure.

Les quelques tessons de c6ramique du Limbourg attes-
tent 6galement d'une autre occupation que le Ruban6.
Fr6quemment d6couverte dans le m6me contexte, d
l'dtranger et plus rarement dans des sites belges, cette
c6ramique a fait I'objet d'interpr6tations diverses
(P.J.R.Modderman,  l98 l ) .  Dans le cas qui  nous
occupe il ne nous parait pas exclu qu'elle appartienne aux
porteurs de l'industrie lithique m6solithique.

Environnement

Les espdces de la micro-faune, retrouv6es pi6gees dans
les fosses, impliquent la pr6sence d'un couvert forestier ir
proximit6 du site ainsi que, pour certaines d'entre elles, de
prairies humides.

La palynologie, par contre, rend compte d'un faible
taux de boisement et d'un paysage de bocages.

D'aprds l'anthracologie dominaient le ch€ne, le noise-
tier et, soit les fruitiers sauvages, soit I'aub6pine.

Economie

D'aprds les vestiges osseux retrouv6s, on sait que les
Omaliens de la place Saint-Lambert 6levaient les baufs,
les porcs et les ovicaprins. Les 6tudes palynologiques
montrent, par ailleurs, I'importance des pdtures install6es
d proximit6 de I'habitat.

Cependant, une partie importante de I'alimentation
carn6e provenait du gibier (cerf, chevreuil) et de la p6che.
Celle-ci 6tait orient6e vers les espdces propres aux eaux
dormantes des rividres (carpes, tanches, barbeaux,
goujons) et etait surtout pratiqu6e en hiver, peut-6tre
lorsque les autres formes d'approvisionnement alimen-
taire diminuaient.

Bien que les espdces sauvages soient fr6quemment
repr6sent6es dans les sites du n6olithique ancien
(J. Desse, 19761' H. H. Miiller, 1964), le gisement de
Lidge semble pr6senter une particulidre importance dans
cette forme d'alimentation.

Les pratiques agricoles sont 6galement bien repr6-
sent6es : des grains de bl6 amidonnier ont 6t6 retrouv6s
dans la fosse 2 et la palynologie indique la pr6sence non
seulement de plantes parasites qui croissent sur les
champs cultives mais aussi une quantit6 importante
(6,5 o/o) de pollens de c6r6ales.

Les 6tudes anthracologiques avaient 6galement montr6
l'importance de l'action de l'agriculture dans la modifica-
tion du paysage. Les pratiques agricoles sont, de plus,
attest6es par la pr6sence d'6l6ments tranchants appro-
pri6s pour armer les faucilles et de diff6rents fragments de
meules.

D'autres aspects de l'6conomie sont manifest6s par la
pr6sence de certains mat6riaux, tels que le grds de
Horion-Hoz6mont (herminette entidre), l'6clat en
phtanite d'Ottignies et le grds-quartzite de Wommerson
(cf. pl. 00). Ces diff6rents petits 6lements t6moignent de
relations i moyenne distance et orient6es vers le nord-
ouest. Cependant, un fragment d'herminette, d6couvert
en 1907, est en roche 6ruptive probablement originaire
de I'Eifel.

L'essentiel du mat6riel (silex gris clair) est toutefois
d'origine trds proche du site.

Certaines espdces animales semblent avoir 6te
captur6es en vue de I'utilisation de diff6rents mat6riaux :
les oiseaux dont on a utilis6 les os creux et les castors,
peut-6tre chass6s pour leur peau. De la m6me fagon, les
cerfs ont fourni la matidre premidre de difl6rents outils.

Activit6s

Les pratiques alimentaires fondamentales, attest6es
sur le site, ont d6je 6t6 6voqu6es plus haut (agriculture,
chasse, 6levage). On sait aussi que les pr6parations
culinaires 6taient r6alisees sur place : d6sarticulation et
d6bitage des ossements animaux, trds nombreuses
esquilles d'os br0l6s, pr6paration et cuisson des poissons
sur place, restes de meules et de molettes percut6es.

Les analyses palynologiques et anthracologiques
indiquent aussi des activit6s de d6frichement d proximit6
du site. La chasse est par ailleurs attest6e par la pr6sence
des armatures lithiques.

La documentation lithique abondante montre 6gale-
ment l'importance des activit6s de d6bitage et de fagon-
nage op6r6es sur le site. Les outils qui en sont issus t6moi-
gnent au moins du travail de la peau (grattoirs, pergoirs)
et du bois (pieces esquill6es, denticul6s). On peut egale-
ment supposer la pr6sence d'autres formes d'activit6s
telles que la cuisson des poteries (plaques de terre cuite) et
la chauffe de liquides (quartz br0l6s).

Les activit6s techniques men6es sur le site concernent ir
la fois les mat6riaux c6ramiques (poteries et torchis),
lithiques (processus 6labor6s de d6bitage) et osseux.

Les activitds esth6tiques ne sont manifest6es qu'au
travers du d6cor des poteries, par la pr6sence de quelques
blocs d'oligiste polis en facettes et I'utilisation de perles
tubulaires.

Localisation des activit6s

Nous nous sommes efforc6s, dans la pr6sentation du
mat6riel mobilier, de mettre en 6vidence des diff6rences
dans leur r6partition de fosse d fosse. En l'absence de trou
de pieu, on ne peut connaitre la relation entre les diff6-
rentes fosses et les longues habitations rectangulaires
habituellement retrouv6es dans les sites danubiens. Il
semble pourtant que les fosses allong6es et plates (l et 3)
se soient 6tendues le long de parois et que les circulaires,
plus profondes, aient 6t6 creus6es dans un but diff6rent.
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Frc. L
Reconstitution de la topographte et de I'hydrographie du site primitif de Lidge avec indication des zones fouill6es.
(D'aprds Ph. LecouruntER, Li|ge, itude de gdographie urbaine, Lidee, 1930.)

La fosse 2, aux parois presque verticales, semble li6e

aux activit6s de cuisson comme le montrent les plaques de

terre cuite, les galets et grds br0les qu'elle contient. Il est
possible que ces plaques, qui portent des traces de tiges

v6g6tales, proviennent de I'effondrement de la couverture

d'un four dont la sole 6tait constitu6e par les galets. Sa

fonction pourrait 6tre, par exemple, le grillage du grain,

pratique probablement utilis6e au Ruban6 (H. Danthine'

1962).

Dans cette fosse, se trouvait aussi une concentration de

meules, polissoirs, de grattoirs et d'outils osseux' soit une

s6rie d'objets lies i des activit6s techniques et alimentaires
vari6es.

La fosse 9, par contre, contenait de tres nombreux
rebuts de la taille avec d'abondantes esquilles et de
fr6quents remontages d6montrant la localisation pr6cise

de cette forme d'activit6. Il s'y trouvait 6galement de
nombreux polissoirs, galets et grds brfil6s.

La fosse I contenait des vestiges vari6s et plut6t li6s
aux activit6s domestiques : abondants restes osseux,
galets et grds bril6s, c6ramique, outils lithiques et osseux.

La fosse 8, avec d'abondants d6bris de quartz et de
grds br0les, devait 6tre associ6e d la chauffe d'aliments ou
de liquides.



250 M. OTTE

Les 6tudes de localisation, sur la plupart des autres
sites danubiens, ne sont souvent pas assez pouss6es pour
permettre d'6tablir des comparaisons significatives. Les
recherches entreprises dans la vall6e de I'Aisne sont, ir cet
6gard, trds prometteuses et devraient 6tre poursuivies
syst6matiquement ailleurs.
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Dans la vaste aire d6gag6e au nord de la cath6drale,

nous avons d6cap6 le sommet des limons ahn de mettre

au jour les fosses de I'occupation omalienne (hors-texte

no 2). C'est ainsi que l'on a pu reconnaitre diverses struc-

tures, de nature vari6e, dont la plupart sont attribu6es au

< Haut Moyen Age > c'est-i-dire, dans l'acceptation

adopt6e ici, ant6rieure i Notger' Ces diff6rents am6nage-

ments, datant de la premidre installation m6di6vale, ne

sont pas sans int6rdt quant d I'histoire de la Ville' Le lec-

teur se reportera aux documents joints en annexe.

L Trous de poteaux

Un groupe de trous de poteaux, apparemment dispos6s

par paires, d6limite une surface vaguement ovalaire

vers le centre de I'aire d6gag6e. Ils sont associ6s i une

petite fosse entaillant le sommet des limons et qui

contient, dans son remplissage brun fonc6, quelques
documents c6ramiques m6rovingiens (fig. 2).

Dans I'axe d'un des alignements d6ltnis par ces
poteaux et ir 1,50 m vers l'ouest, quatre pieux forment un

autre rang rectiligne. Ils sont r6gulidrement r6partis sur

une longueur d'un mdtre, ont une section circulaire

d'environ 10 cm de diamdtre, un proltl pointu et un
remplissage de terre noire. La profondeur conserv6e est
de 50 i 60 cm. Des traces de gleyfication autour du pieu,

dans le limon sous-jacent, marqu6es par une aur6ole de

terre d6color6e et par un cerne rouille, indiquent leur

anciennet6 (frg. 4).

Un troisidme alignement de cinq trous de poteaux se

marque ir environ 2,50 m d I'ouest du pr6c6dent et

toujours dans le m6me axe. Ils passent i proximit6 de la

fosse 2 (n6olithique), font l0 d 20 cm de diamdtre et ont
encore 30 A 70 cm de profondeur conserv6e (fig. 2).

:rff
. ' " . i ' ir \ , . . '

'. .,ix

l -$.

Frc. l .
D1capage d,un ensemble de trous de poteaux de Haut Moyen Age dont deux rangs forment un angle droit (Structure 1)
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Frc. 4.
Coupe verticale dans quaffe tous de poteaux du Haut Moyen Age.

Frc. 5.
Structures de bois consenies dans un ancien cours de la Ldgia. Caissons sipulcraux de ta Jin du f, siicle reposant sur un bief constttui
de pieux rainuris et de planches mcastrdes.
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Au sud-ouest de cet ensemble, deux alignements de
trous de pieux jointifs forment un angle droit ouvert en
direction du sud. Ils sont soit vides soit remplis de terre
noire et ont la m6me forme, en profil et en section, que

ceux d6crits ci-dessus (frg. 3).

Vers le nord de cette aire, une trace allong6e, de direc-
tion nord-sud, est formee d'une argile brun fonc6 avec
traces de charbons de bois et semble correspondre i
une poutre br0l6e sur Place.

2. Cours occidental de la L6gia

Un bras de rividre a 6t6 recoup6 (tranch6e du S.N.F.'
coupe 90) puis d6cape et suivi dans toute la partie nord de

cette zone.

Nous y avons pratiqu6 deux sondages transversaux
(sondages 28 et29) qui ont permis d'examiner une partie

de son prohl en amont (coupe 98) (ltg. 7) et nous avons
6tudi6 le profil dejd dtgag| en aval (coupe 90).

Dans la coupe 98, ce qui subsiste du lit dans cette
partie, oi les nivellements ont 6t6 trds intenses, est form6
d'un chenal i profrl en V, d'environ 3 mdtres de largeur et
d'un mdtre de profondeur. Il a 6t6 entaill6 au travers des
limons entrecrois6s avec des travertins. Son remplissage
est constitu6 d'alluvions limoneuses plus compactes vers
la base et entrecoup6es de lentilles graveleuses ou

sableuses. Il s'agit donc bien du comblement d'un chenal
fluviatile par s6dimentation naturelle. Les prEcipitations
ferriques et la d6coloration partielle du limon sous-jacent
montrent 6galement l'importance de la nappe d'eau qui y

etait superpos6e. Plusieurs tessons de c6ramique
m6rovingienne (vn' et vttt" sidcles) s'y trouvaient m6l6s,
principalement dans la partie sup6rieure du remplissage
(cf. p. 280).

Une s6rie de silex m6solithiques y furent 6galement
d6couverts (grattoirs unguiformes, lamelles, nucl6us)
ainsi qu'un racloir denticul6 d hnes retouches par
pression, d'aspect chalcolithique (fig. 31, p. 145).

A cause du nivellement qu'a subi le terrain dans cette
zone, ce bras de laLlgia est mieux conserv6 vers le sud,

en aval (coupe 90). Par-dessous les remblais de construc-
tions r6centes, on retrouve le lit principal, cette fois avec

un fond courbe en U, flanqu6 d'un lit adjacent de m€me

profirl, tous deux entaill6s au travers de travertins m6l6s de
limon. Le comblement est form6 de d6p6ts limoneux
humifdres grisdtres entrecoup6s' vers le milieu, par une
bande d'alluvions limoneuses stratif6es avec traces de
pr6cipitations felriques.

A I'ouest, une magonnerie m6di6vale (M142), de
technique analogue i celle des constructions notg6-
riennes, recoupait ce remplissage (d6pliant no 2)' A l'est,
le sondage 6tait interrompu par un mur de cave moderne
(M144).

Quelques fragments de tuiles d'aspect romain ont 6t6
d6couverts i la base de ce chenal accompagn6s de rares

silex mEsolithiques. Vers le sommet, divers 6l6ments
c6ramiques ont 6t6 attribu6s au Haut Moyen Age (cf.
p . 2 8 1 ) .

Deux datations au radiocarbone, r6alis6es i partir de
charbons de bois recueillis d la base du chenal (no 7 de la
coupe 90, d6pliant no 4), ont toutes deux livr6 des
datations de l'6poque gallo-romaine : 60 d 420 AD et
5 BC A 240 AD (cf. p. 266).

L'6tude palynologique semble 6galement indiquer que
l'on a affaire d un terme de passage entre l'6poque gallo-
romaine et le Haut Mo1'en Age (p' 261).

3. Cours oriental de la L6gia

Un second bras de rividre a 6t6 d6gag6 d 12 m d I'est du
prec6dent et il a 6t6 conserv6 d une altitude sensiblement
sup6rieure.

Nous I'avons d6gage principalement dans une coupe
longitudinale en aval (coupe 89) puis en amont selon un
axe transversal, dans le prolongement de la tranch6e du
S.N.F. (sondage 30).

Dans S30, on rencontra les d6p6ts caract6ristiques de

I'ancien lit de la rividre qui coulait approximativement du
nord au sud. La tranch6e de fouille 6tait cependant entre-
coup6e de structures magonn6es nettement postErieures i
l'abandon du cours d'eau et li€es aux habitations dont les

caves ont tronqu6 les d6pdts arch6ologiques' Il s'agit d'un
puits circulaire, de 1,10 m de diamdtre' magonn6' partiel-
lement d6truit par une citerne ovale de l,16 m dans sa
plus grande longueur, et d'une autre cuve rectangulaire
dont l'angle nord-est seulement a6t6,dbgag6. Ces installa-
tions trds tardives - la citerne ovale et les remblais
sup6rieurs du puits contenaient de la vaisselle du
xx" sidcle - ont boulevers6 la stratigraphie au point de
ne plus pouvoir cerner les limites exactes des rives du bras
d'eau dont on sait qu'il avait au moins 5 m de large ir la
cote - 5 m.

Toujours dans S30, l'observation des d6p6ts conserv6s
entre les magonneries modernes a mis en 6vidence le
sommet d'une couche alluvionnaire de limon argileux
gris-noir, riche en charbon de bois i la cote - 612, soit
quasiment au m€me niveau que le d6p6t analogue visible
dans 526, dans la coupe 89. Dans S30, cette couche 6tait
surmont6e d'un apport de sable blanc entrecoup6 de
lentilles brundtres, d'une fine couche de charbons de bois
et d'un niveau compact de cailloutis de rividre soud6s par

des pr6cipitations ferriques.

Une importante concentration de restes osseux a 6t6
mise au jour d cet endroit, essentiellement dans les
cailloutis (cf. p. 285). Quelques beaux tessons de
c6ramique du Haut Moyen Age, probablement carolin-
gienne, accompagnaient les ossements (cf. p- 279).

La coupe 89 a par contre 6t6 tracEe paralldlement ir
l'axe de ce chenal et d proximit6 de sa rive occidentale
(d6pliant no 3, coupe 89 et sondage 33). Ce bras de la
Ltgia a 6t6 entaill6 au travers des travertins m€l6s de
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limons (n'32). Dans le premier mdtre inf6rieur' son
comblement est form6 de d6p6ts alluvionnaires, plus

argileux i la base et plus limoneux vers le sommet (no' 23,
25,29), dispos6s en strates plus ou moins humifdres et
alternant avec des lentilles sableuses (no l8) ou caillou-
teuses (no 26). A l'int6rieur de ces d6p6ts, quelques
vestiges c6ramiques et osseux m6rovingiens ont 6t6
d6couverts accompagn6s de quelques pidces lithiques,
neolithiques et m6solithiques. Une datation au radio-
carbone r6alis6e sur bois br0le (Pr. 23) a livre, en
dates corrig6es, 230-570 AD. Un pieu de bois (no 28) s'y
trouvait hch6 sans que nous puissions en pr6ciser l'dge
par la dendrochronologie mais il a livr6 deux dates raC :
605 e 875 AD et 610 e 880 AD.

Au sommet du comblement de ce chenal, une
construction de bois a 6t6 implant6e. Elle est faite de deux
s6ries de planches jumel6es, dispos6es sur chant (no' I 9 et
20) et emboit6es dans des pieux rainur6s (n" 2l). Cette
sorte de caniveau, amenage dans I'ancien cours de la
L6gia, est d6crit par ailleurs (p. 261)' Il contenait un
remplissage fait de hnes strates sableuses avec charbons
de bois et tessons m6rovingiens, dat6 du vn" sidcle'
Avec certaines r6serves, un des pieux rainur6s a regu une
date dendrochronologique post quem de 559 AD. Les
planches de cette construction firent I'objet de deux dates
taC : 580 d775 et 610 i 880 AD, aprds correction. Les
bois br0les contenus dans ce caniveau ont livr6 les deux
dates suivantes : 630 d 900 AD et 590 e 850 AD.

Le comblement de cet ancien lit par des limons gris-

brun d'origine colluviale (no' 12, 13, l7) s'est alors
poursuivi dans une zone qui demeurait sans doute
mar6cageuse. Une s6rie de sarcophages de ch6ne y ont
alors 6te dispos6s, s'appuyant apparemment sur les
planches du caniveau d6crit ci-dessus. L'une de ces
tombes encore en place (d6crite p. 269) a permis une
datation dendrochronologique (955 AD). L,es datations
tac, r6alis6es sur les mdmes 6l6ments' peuvent s'ac-
corder avec ce r6sultat : 645-915; 630-900 et 665-
1015. Quelques vestiges c6ramiques, dont un tesson de
Pingsdorf, indiquent aussi le x" sidcle.

Parmi cette s6rie de s6pultures, l'une d'elles (T52) 6tait
partiellement recoup6e par les fondations de Ml53 que

nous interpr6tons comme I'un des murs du cloitre de l'6di-
frce notg6rien. L'un des sarcophages de bois (T50) 6tait
visible dans la coupe du fond (vers l'est) lorsque le
sondage a 6t6 combl6 inopin6ment par une entreprise de
terrassement.

Les dep6ts colluviaux travers6s par les fosses des
sarcophages ont livr6 deux dates tnc r6alis6es sur
charbons de bois : 610 d 880 et 605 a 875 AD.

Par-dessus, un mince lit de chaux 6tait ininterrompu
(no 12) et donc post6rieur au creusement de ces fosses.

Cette couche semble liee au ressaut de fondation d'un des
murs du cloitre (Ml53) et correspondrait i sa surface de
travail. Dans la tranch6e de fondation de ce bitiment,
diff6rents elements c€ramiques attribu6s d < I'Andenne I >
(1075-l 175) ont 6t6 retrouv6s. Une couche de remblais de
construction se trouve superpos6e i ce lit de chaux (no 9)
et indiquerait que le sol contemporain de cette construc-
tion 6tait ir une altitude encore sup6rieure.

La partie sup6rieure de la s6quence, malheureusement
perturb6e, est form6e de remblais modernes (no 5).

Conclusion
Le decapage de la surface dans la zone orientale a

permis de reconnaitre deux cours fossiles de la L6gia.
Celui de l'ouest, entaill6 ir une altitude assez basse, semble
le plus ancien. Son comblement d6bute avec la p6riode
romaine (C 14 et documents cEramiques) et se termine au
d6but du Moyen Age. Le second, plus i I'est et ir une
altitude sup6rieure, fonctionnait durant l'6poque
m6rovingienne. Lorsqu'il fut combl6 par des alluvions
naturelles, on y installa, au vII" sidcle, une sorte de bief
qui, apparemment, devait servir d amener I'eau dans une
aire aujourd'hui d6truite et situ6e au nord de la coupe
degag6e.

Cet am6nagement autant que les s6ries de trous de
poteaux r6gulidrement dispos6s indiquent la pr6sence
d'une petite agglom6ration, avec des fonctions artisanales
ou domestiques, install6e dds le vtI'sidcle. Lorsque I'on
considdre la pr6sence d'autres bdtiments m6rovingiens
dans la ( zone occidentale > c'est-d-dire dr plus d'une
centaine de mdtres de distance, on doit imaginer l'exis-
tence, dds cette haute 6poque, d'une petite bourgade d
l'emplacement de la future Ville de Lidge, bien avant les
premidres mentions par les sources 6crites.

Dans la partie nord du cours oriental, des restes
d'occupation probablement carolingienne rendent
compte d'une alimentation carn6e domin6e par le porc,
impliquant une 6conomie ferm6e et un environnement
encore fortement bois6.

Aprds le comblement complet de ce bras de rividre, qui
fut probablement ir nouveau d6plac6 vers I'est, une n6cro-
pole fut install6e d proximit6 de la future 6glise cath6drale.
Ces sarcophages de bois, contenant un enfant et, parmi
les adultes, principalement des femmes (voir C. Charlier,
infra, p.289), devaient 6tre contemporains de l'6difice
pr6notg6rien (x'sidcle). Lorsque le cloitre de la nouvelle
6glise de Notger fut install6, cette n6cropole 6tait d6jd
abandonn6e puisque les fondations ont recoup6 I'une de
ces s6pultures. L'implantation de la nouvelle 6glise avait
d0 d6jd modifier totalement les fonctions de cette ( zone
orientale > d6sormais englob6e dans le p6rimdtre des
cloitres de la cath6drale.
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L'environnement pal6obotanique
de la place Saint-Lambert
au Haut Moyen Age

Jean HEIM.

Laboratoire de palynologie et phytosociologie,

Louvain la-Neuve

Les pr6ldvements et le traitement des 6chantillons ont
6t6 realis6s dans les m€mes conditions et avec les m6mes
moyens que pour les fosses omaliennes (voit supra,
p.229).

Pour la pr6sentation des r6sultats, on se r6f6rera aux
explications donn6es plus haut (p.229).

Commentaires des diagrammes palynologiques

Les diagrammes du Haut Moyen Age se caract6risent
par un d6boisement plus important puisque les valeurs
moyennes de AP n'atteignent que 10,4 o/o dans la
coupe 89 et I 1,0 o/o dans la coupe 90, contre 35,7 o/o dans
les fosses omaliennes (tableau l).

Les proportions du noisetier (Corylus),du tilleul (Tilia)
et de l'orme ( Ulmus) ontfortement r6gress6 et on constate
I'apparition du h6tre (Fagus) et du charme (Carpinus)
presque d tous les niveaux. L'influence de la proximit6 de
la L6gia se traduit par la predominance de l'aulne (Alnus)
sur les autres espdces ligneuses. La pr6sence du saule
(Salix) et d'autres espdces li6es aux pidces d'eau libre
telles que Myriophyllum, Sparganium et Typha pourrait
s'expliquer par de petits m6andres abandonn6s, trans-
form6s en mares.

Ce qui frappe d partir du niveau 6,60 m de la coupe 89,
ce sont les pollens de vigne (Vitis). S'ils sont absents dans
la coupe 90, cela signiherait que le chenal de la coupe 90
6tait d6jir colmat6 et remblay6 d cette 6poque et que la
Legia coulait dans le chenal de la coupe 89 (niveaux 6,16
d 6,72 m). Ces pollens de vigne proviennent probable-

ment des vignobles occupant les cdteaux du c6t6 de Saint-

Servais, et c'est ir la faveur des orages que la terre des
vignobles 6tait entrainee et charri6e par la L6gia. Vu que

les fleurs de vigne sont essentiellement pollinis6es par des
insectes, un transport par le vent i moyenne distance

semble peu probable.

D'aprds les sources historiques, la culture de la vigne

est attest6e dans la r6gion li6geoise dds le x' sidcle.

Les autres particularit6s des coupes 80 et 90 appa-

raissent dans la figure 2 et la tableau l. On constate
que la pression humaine va grandissant, 6tant donn6

l'augmentation des proportions polliniques des gramin6es

en moyenne 31,2 o/o), des compos6es liguliflores (en

moyenne 18,5 o/o), des crucifdres, etc. traduisant un

accroissement des surfaces herbagdres. En m6me temps

les terrains emblav6s se sont accrus puisque les valeurs
polliniques des c6r6ales passent de 2,5 o/o en moyenne
(Omalien) d 6,9 o/o (Haut Moyen Age) et simultan6ment
dans le haut du diagramme de la coupe 89 apparait une

espdce messicole stricte ir savoir le ble:uet (Centaurea

cyanus).

En conclusion : depuis l'6poque omalienne on assiste ir

un d6boisement grandissant li6 essentiellement i une
augmentation des pdturages.
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Datations par Carbone L4
des niveaux historiques
du secteur oriental
de la place Saint-Lambert ir Lidge

Etienne GILOT,

Laboratoire de Chimie inorganique et nucl6aire,

Universit6 Catholique de Louvain

La datation par roC de couches arch6ologiques des Lv-1256

p6riodes historiques n'est pas une d6marche qui va de soi.
Le plus souvent, en effet, les methodes classiques de
l'arch6ologie permettent une approche bien plus pr6cise

de la chronologie r6cente. Lorsqu'on fait n6anmoins

appel au r4C, c'est alors pour contr6ler une hypothdse, 
Lv-125j

lever une ambiguit6, orienter une recherche, voire pr6ciser

un 6l6ment de stratigraphie ou mettre en 6vidence un
remaniement de terrain. On sait par avance que les r6sul-

tats de I'analyse raC seront entach6s d'une incertitude Lv-1258
statistique relativement importante face aux donn6es de

l'histoire. Mais dans leurs limites les dates raC viendront
soutenir ou au contraire interpeller I'interpr6tation des 

Lv_1259
documents arch6ologiques.

Pour le secteur oriental de la place Saint-Lambert,
l8 6chantillons de bois et de charbon de bois ont 6t6
analys6s au Laboratoire de Carbone 14 de I'U.C.L. i Lv-1260

Louvain-la-Neuve. La m6thode utilisee est la m6me que

celle qui a 6t6 appliqu6e pour la datation des 6chantillons
des fosses omaliennes (voir ce chapitre).

Lv-1261

Description des 6chantillons et r6sultats

Lv-1251 fragment de pieu r6colt6 en place dans une
couche de l imon sous les fondations du Lv-1262
chceur oriental de la cath6drale (no L-
1e461 t)

Age rac : 94o *.5o BP

fragment de pieu dans la m6me couche que

Lv-1251 (n" L-1946/2)

Age roC : 820 * 55 BP

fragment de pieu dans la m6me couche que

Lv-1251 (n'L-194613)

Age rac : 880 * 55 BP

fragment de pieu dans la m6me couche que Lv-1263
Lv-125r (no L-194614)

Age rac : 950 * 60 BP

bois pr6leve dans la planche pos6e sur chant,
dite couche 20 de la coupe 89 (PR-3)

Ase  ' nC  :  1370+55  BP

Lv-1252

fragment de planche sur chant (couche I 9 de
la coupe 89) r6colt6 dans un niveau
(couche 23) de s6diment alluvionnaire ir
l'aplomb du cailloutis 26 (PR-2)

Age  l ac  :  l 28o+45  BP

planche lat6rale de la tombe dite T42 de la
coupe 89 (PR-l)

A g e  r a c  :  l l 8 o + 6 0  B P

planche sup6rieure de la m6me tombe 42.
Partie voisine du ccur de I'arbre (n'L-2142)

Age tac : l22o + 40 BP

m6me planche que Lv-1258. Partie proche

de l'aubier (n" L-2142)

Age  rac  :  1 l 5o  +  50  BP

pieu (couche 28 de la coupe 89) enfonc6
dans un ancien lit de la Legia. Partie voisine
du ccur de I'arbre (no L-2143)

Age rac : l29o + 65 BP

m6me pieu que Lv-1260. Partie proche de
l'aubier (n' L-2143)

Age tac :  l27o + 60 BP

charbon de bois pr6lev6 dans la partie

centrale du d6p6t alluvionnaire (couche 7 de
la coupe 90) d'un lit de la L6gia (PR-I ).
Le charbon de bois, finement divis6 et
adsorb6 sur le s6diment, n'aurait pas resist6
d un lavage ir la soude.

On a donc limit6 le pr6traitement au seul
lavage par HCl, au risque d'obtenir une date
quelque peu rajeunie par d'6ventuels conta-
minants humiques

Age  rac  :  l ?50+65  BP

charbon de bois r6colt6 dans la m6me
couche que Lv-1262 mais dans le chenal
lat6ral (PR-15).

Ici aussi la mddiocre qualit6 de l'6chantillon
n'a pas permis le lavage ir la soude

A g e  r a c :  l 8 7 o + 5 5  B P

Lv-1253

Lv-1254

Lv-1255
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Lv-1264 charbon de bois pr6lev6 dans une couche de
colluvions limoneuses (couche l3 de la
coupe 89) recouverte de mortier de d6moli-
tion, d gauche du mur du cloitre (PR-19).

L'6chantillon paraissait fortement humifi6,
probablement d cause du voisinage du
mortier, et n'a donc pas 6te trait6 d la
solution sodique

Age raC : t27o + 40 BP

charbon de bois recueilli derridre la planche
19, dans les alluvions de sable blanc-gris
(couche 22 de la coupe 89) situ6es d I'inte-
rieur du bief form6 par les planches pos6es
sur chant (PR-20)

Age raC :  l22o + 50 BP

fragment de bois recolt6 dans la m6me
couche de colluvions que Lv-1264 (couche
l3 de la coupe 89) mais dans la zone d poche
de charbon de bois jouxtant la tombe 42
(PR-2r)

Age 'nc : t29o + 50 BP
charbon de bois recueilli dans la m6me
couche que Lv-1265 (couche 22 de la coupe
89) entre les planches 19 et 2O (PR-22)

Age  ' aC  :  l 33o+60  BP

Lv-1265

Lv-1268D: charbon de bois r6colt6 dans la couche de
limon gris-noir d'origine fluviatile (couche
25 de la coupe 89) au voisinage du pieu 28
(PR-23).

La pauvret6 de I'echantillon a n6cessit6 sa
dilution par une quantit6 ad hoc de carbone
inactif pour permettre la datation, avec en
cons6quence une augmentation de I'impr6ci-
sion sur le r6sultat final

Ase 'oc : 1640 + loo BP

Calibration

Les 6ges ci-dessus sont les Ages toC conventionnels BP,
etablis sur base de la periode de Libby, et dont la marge
d'incertitude est exprim6e par la valeur de la deviation
standard observ6e lors des mesures de radioactivit6.

Pour transposer ces dges toC en p6riodes calendaires
dans le tableau ci-aprds, il a 6te fait usage de la table de
calibration publi6e par Klein et al. dans le n" 2412 de
Radiocarbon [l]. Les limites ainsi fix6es apportent un
degre de certitude d'au moins 95 o/,r.

A I'int€rieur de ces limites < s0res >, il est encore
possible en s'appuyant sur des 6tudes r6centes concer-
nant les variations naturelles du raC pendant l'dre
chr6tienne [2-31, de proposer des zones de plus grande
probabilit6. La reconnaissance de telles zones n'exclut
toutefois pas, loin s'en faut, la possibilite que la date se
situe quand m6me en dehors de la zone pref6rentielle.

Le chaur de la cath6drale

Les 6chantillons analys6s sont tous les quatre des
fragments de pieu et proviennent de la m6me couche. Si
on fait l'hypothese probable que ces bois sont contempo-

Lv-1266

Lv-1267

Tesleau I

Siruation Echantillon AgetaC (BP) Date calibrie (AD)

selon Radiocarbon 24/ 2

Chceur de la cath6drale Lv
Lv
Lv
Lv

251
252
253
254

940 + 50
820 + 55
880 + 55
950 + 60

920-1230
t060-12't5
l 035- r 250
915-t225

Coupe 89
couche I 3

couche | 4
(tombe 42)

couche I 9
couche 20
couche 22

couche 25
couche 28

Lv-
Lv-
Lv-
Lv-
Lv-
Lv
Lv-
Lv-
Lv-
Lv-
Lv-
Lv-

264
266
25',l
258
259
256
255
265
26',|
268D
260
261

270 +.40
290 + 50
1 8 0 + 6 0
220+40
r 5 0 + 5 0
280 +45
370 + 55
220 * 50
330 + 60
640 + r00
290 * 65
270 +60

6 l  0-880
605-87s
645,9 I 5
630-900
6 6 s  l 0 l 5
6 l0-880
580-775
630-900
590-850
80-595

605-87s
6 l  0-880

Coupe 90
couche 7 Lv-1262

Lv-1263
1 7 5 0 + 6 s
r 8 7 0 + 5 5

60-420
5 BC-240 AD
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rains, on peut alors effectuer des calculs de moyenne pour

affiner le r6sultat.

L'6.ge t4C moyen de ce groupe de pilotis est

900 + 25 BP. Il faut donc situer I'epoque de croissance de

ces arbres quelque part entre AD 1035 et AD 1235, et

plus probablement entre AD 1050 et AD 1200' A l'int6-

rieur de cette dernidre p6riode, l'allure de la courbe de

calibration est telle qu'il n'est pas possible de pr6ciser

davantage; toute date peut 6tre propos6e avec une proba-

bilit6 sensiblement 6quivalente'

Tenant compte qu'il s'agit d'un Age moyen du bois des

pieux, on peut situer le d6but des travaux de construction

du chceur oriental de la cath6drale entre la hn du xI'et le

milieu du xn" sidcle.

La n6cropole

Les trois 6chantillons de bois proviennent de la m6me

tombe 42. L'une des planches (L-2142) montre un dge de

l22O +40 ans pour sa partie la plus ancienne et de

I 150 + 50 ans pous sa partie proche de I'aubier, soit un

Age moyen de I 180 * 30 ans. Ce r6sultat concorde

parfaitement avec I'dge de I 180 * 60 ans obtenu sur un

morceau d'une autre planche du m6me sarcophage. On

peut donc assigner pour le bois de cette tombe une date

situ6e entre AD 660 et AD 905, et plus probablement

dans le courant du Ix' sidcle. S'agissant d'un dge moyen,

il faut y ajouter les ann6es de croissance de I'arbre post6-

rieure d l'6chantillon moyen et le temps de mise en ceuvre.

Par ailleurs l'6chantillon chronologiquement le plus

proche de l'abattage (Lv-1259) repr6sente une date

probable du Ix' ou x' sidcle indiff6remment. La date de

I'inhumation serait donc ir situer plutdt vers la deuxidme

moitie du x' sidcle ou dans le courant du x" sidcle.

Quant raux 6chantillons recueillis dans la couche l3 qui

scelie la n6cropole, tant le bois que ie charbon de bois
pr6sentent un Age laC superieur ir celui de la tombe 42.

Avec un ige moyen de 1280 * 30 ans' ces 6chantillons

datent d'une 6poque comprise entre AD 615 et AD 865,

et plus probablement du vtrl'sidcle. La parfaite concor-

dance d'Age des 2 6chantillons, malgr6 la distance qui les

s6pare, incite d croire qu'il ne s'agit pas d'6l6ments intru-

sifs, mais d'6l6ments qui ont appartenu d la couche 13 dds

sa mise en place (sans pour autant prejuger de leur

origine) et, le cas 6ch6ant' ont 6t6 remani6s avec elle.

Le bief am6nag6

Les fragments de planche analys6s appartiennent d une

m6me structure et ont montr6 des dges raC sensiblement

6quivalents. Leur dge moyen (1315 + 35 BP) conduit i

les situer entre AD 600 et AD 800, et plus probablement

vers la fin du vtt'sidcle ou la premidre moitie du

vltt' sidcle. L'6poque d'am6nagement du bief, n6cessaire-

ment post6rieure d'au moins quelques d6cennies ir I'ige

moyen des planches, se situerait donc probablement au

vlrf sidcle.
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Avec un 6ge moyen de 1265 + 40 BP, les charbons de
bois recueillis dans le s6diment semblent ir peine plus
r6cents. Ils sont d dater entre AD 620 et AD 870, et plus
probablement du courant du vrlr" sidcle sans qu'il soit
possible de pr6ciser davantage. Toutes les dates au sein
du vItI" sidcle pr6sentent grosso modo une probabilit6
6quivalente. S'ils ne sont pas contemporains de I'am6na-
gement du bief, les charbons de bois ont d0 s'y d6poser
dans les d6cennies qui ont suivi.

Bien qu'il soit stratigraphiquement isol6 des planches
du bief, le pieu 28 est d rattacher d la m6me 6poque. Les
deux dates toc r6alis6es i partir de fragment de ce pieu
concordent parfaitement pour situer cet arbre entre
AD 610 et AD 880, et plus probablement dans le courant
du vIrI" siecle. Ce tronc est donc contemporain des
planches du bief. Si on veut n6anmoins consid6rer les
deux structures comme chronologiquement distinctes, on
doit alors conclure que la couche 23 a 6te d6posee trds
rapidement et que les divers am6nagements se sont
succ6d6 en moins d'un sidcle.

i/.B. .' On pourrait aussi faire I'hypothdse que le bief a
6te am6nag6 avec des planches r6cup6r6es de la structure
li6e au pieu 28. On expliquerait par ld l'dge 6quivalent
pr6sent6 par les planches et le pieu. Il reste que I'am6nage-
ment du bief doit se situer entre la date du pieu 28 et celle
de la n6cropole, et que les charbons recueillis dans le
sediment du bief datent du vrrr'sidcle, peut-6tre du
txt sidcle. Les conclusions ci-avant n'en seraient sudre
modifiees.

Le cours de la L6gia

Dans les s6diments fluviatiles, les charbons de bois
flottds constituent toujours un mat6riel remani6 chrono-
logiquement ind6pendant du phenomene de s6dimenta-
tion. Ils ne donnent aucune information quant au temps
qui a pu s'6couler entrel'6poque de leur production - qui
sera dat6e par tnC - et celle de leur remaniement par la
rividre. Il n'est pas rare d'observer des inversions d'Age,
lorsque l'eau 6rode en amont des couches de plus en plus
anciennes pour les red6poser en ordre inverse en aval. Les
charbons de bois flott6s permettent donc seulement
d'attribuer un ige maximal d un d6pdt.

Dans la coupe 89, le s6diment 25 contient du charbon
de bois d'dge taC 1640 + 100 Bp. Cela conduit d le dater
du rr'au vr' sidcle de notre dre, plus probablement aprds le
milieu du ur'sidcle. Ce niveau de s6dimentation est donc
post6rieur ou au plus t6t contemporain du Gallo-Romain.

Dans le d6p6t alluvionnaire de la couche ? de la coupe
90, les deux 6chantillons analys6s sont dat6s du r.'au
ur/lv'sidcle, avec une probabilite plus grande pour le
tte sidcle ou le d6but du llr" siecle. Il s'agit ici aussi de
charbon de bois Gallo-Romain et ce lit de la Legia est
donc lui aussi post6rieur ou au plus t6t contemporain de
l'6poque romaine.

Les analyses tnC ne permettent pas de d6terminer si le
lit de la Legia dans la coupe 90 est ant6rieur ou post6rieur
d celui de la coupe 89.

Conclusion

La construction du chcur oriental de la cath6drale a
d6but6 au plus t6t dans la deuxidme moiti6 du xf sidcle et
au plus tard au milieu du xrn. sidcle.

Dans la zone d6crite par la coupe 89 :
- la L6gia y passait encore aprds ou pendant l'6poque

Gallo-Romaine;
- des am6nagements y ont 6t6 apport6s, en une ou

plusieurs fois, aux alentours du vlrr. sidcle;
- des inhumations y ont eu lieu au lx" ou x. sidcle.

Quant d la coupe 90, le cours delaLlgiay est contem-
porain ou post6rieur d l'6poque romaine.
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Les structures de bois et leur
analyse dendrochronologique I

Patrick HOFFSUMMER,

Assistant volontaire au Centre interdisciplinaire

de recherches archeologiques (U.Lg.)

l .  Le bief

a) DnscnlpuoN

La paroi de la coupe 89 laissait apparaitre une s6rie de

fragments de planches mieux d6gag6es lors de l'extension

de la fouille vers I'est, dans les sondages 526,527 et 533 ir

I'altitude - 6,00 m (voir d6pliant no 3, coupe 89, no' 19,

2O et 2l).

Il s'agit d'une structure de ch€ne allong6e' suivant la

direction de I'ancien chenal de la L6gia, compos6e de

deux rang6es de planches pos6es de chant et gliss6es dans

des poteaux de section rectangulaire, rainur6s et

appoint6s. L'ensemble, plus ou moins bien conserv6 sur

une longueur de 8,40 m, est interrompu par les fondations

des caves d'habitations qui bordaient la rue du G6n6ral

Jacques. La largeur comprise entre les deux parois de

bois, hautes de 25 cm environ, varie de 60 A 70 cm. Les

piquets 6quarris et rainur6s, de 80 cm de haut, 6taient

enfonc6s i des intervalles d'environ 2,4O m, la pointe

atteignant les s6diments d'origine fluviatile. Cinq de ces

poteaux 6taient conserv6s au moment de la fouille;

l'emplacement de trois autres est suppos6 sur le plan du

d6pliant no 3. D'aprds l'6tude s6dimentologique, les

planches retiennent des d6p6ts d'origine colluviale qui

recouvrent le comblement de l'ancien chenal de la rividre.

Celle-ci coulait donc dejd plus d I'est lorsque la structure

de bois a 6t6 construite dans un < fond de vall6e humide >

(voir supra, p. 109). La composition du remplissage

entre les deux rang6es de planches (voir d6pliant no 4,

coupe 93, n'22) diff|rait nettement des colluvions

voisines i la m6me altitude; il s'agissait de s6diments

relativement fins, r6gulidrement lit6s, sablonneux et

remplis de charbons de bois. Dans 526' un fragment de

tronc de chdne de 25 cm de diamdtre 6tait dress6 sous

I'am6nagement en planches, dans les alluvions de la

L6gia. Ce tronc i base plate grossidrement d6coup6e

n'6tait rattach6 i aucune structure.

ment celle d'< embarcaddre > qui aurait bord6 la rive de la

L6gia. Cette hypothdse s'est r6v6l6e fort caduque dds le

moment oi I'etude s6dimentologique a montr6 que I'ins-

tallation des planches s'est faite dans un niveau de forma-

tion colluviale, mar6cageuse, post6rieur d I'activit6 fluvia-

tile de la rividre d6port6e vers I'est. On songea alors d une

passerelle frch6e dans le sol mar6cageux. Cette deuxidme

interpr6tation s'accordait mal avec la disposition des

planches, pos6es de chant, gliss6es dans des poteaux

rainur6s, et ne soutenant aucune trace de plancher.

Finalement nous retiendrons plus volontiers l'hypo-

thdse d'un bief dont les parois en bois 6taient destin6es ir

retenir les terres mar6cageuses alors qu'un 6coulement

d'eau 6tait prevu lir ori la fouille a mis au jour un d6p6t

sablonneux, riche en charbon de bois. Une observation

suppl6mentaire viendrait 6tayer cette troisidme interpre-

tation : en plus d'6tre maintenues par les poteaux

rainur6s, les parois de ce caniveau sont soutenues vers

I'int6rieur par quelques petits piquets circulaires, de 5 cm

de diametre (d6pliant no 3, no 27), probablement pour

6viter l'affaissement des berges. Malgr6 les d6placements

de l'ancien chenal naturel, il a peut-6tre 6t6 n6cessaire de

conserver une canalisation de d6bit beaucoup plus

modeste, soit pour poursuivre l'assdchement du site, soit

qu'une installation artisanale voisine n6cessitait I'apport

ou l'6vacuation d'eau.

c) DeranoN

- Relative

La chronologie relative que nous fournit la strati-

graphie place clairement la construction du bief aprds le

comblement du bras de la L6gia, avant I'installation des

s6pultures T42 et T43, et avant l'6l6vation du mur du

cloitre Ml53 (d6pliant no 3, coupe 89)'

- Absolue

b) FoNcnoN "J::'1"T;:":i1T."""'::,:ff:: :T1';; 't':':"il:'i:
Au moment de la d6couverte, on proposa plusieurs arch6ologique, l'analyse du bois et du charbon de bois au

explications quant ir la fonction de cette structure, notam- radiocarbone, l'analyse dendrochronologique du bois.

, Nous nous sommes charg6 de l'6tude dendrochronologique en Le mat6riel arch6ologique en relation avec I'utilisation

disposant, pour une partie du travail, du mat6riel du laboratoire de dubief comprendquelquetessonsdec6ramiquem6rovin-

iH":l;3,i,?l:il$ii:il'fl1,:fiff::TiXlH:JT"J'i'?'i:[: ryil:r-{l'6t vtr sidcre (voir inrra'p'27s)' L'anarvse'nc
methode d'analyse dans le cadre de l'enseigneme* O. 

""ittt." 
#t'. recouvre cette p6riode (590-850 AD; 580-?75 AD; voir

du F.N.R.S. 
" supra, p' 263, analyse d'Etienne Gilot)'
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Pour l'6tude dendrochronologique, la qualit6 et le
nombre d'6chantillons n'6taient pas suffisants pour
atteindre un r6sultat s0r. Seul un des poteaux 6quarris de
la paroi du bief a fourni une s6quence de 65 cernes.
L'absence d'aubier et d'6corce ne permettait pas d'obtenir
un r6sultat autre qu'un Terminus post quem. La position
du spectre que nous proposons sur la courbe de r6f6rence
dont les valeurs ont 6t6 publi6es par Ernst Hollstein
(E. Hollstein, 1980) reste donc al6atoire. Dans I'hypo-
thdse oi elle serait correcte, le r6sultat serait le suivant :
Nombre de cernes mesur6s 65
Chronologie de r6f6rence Westdeutsche Eiche

(E. Hollstein, 1980)
Position du dernier cerne 559 AD
Coefficient de coincidence 2 66o/o
Abattage probable du bois 2e moiti6 du vf sidcle

ou d6but du vn'sidcle.

Si I'on Etablit les recoupements entre les diff6rents
r6sultats, la construction du bief pourrait donc remonter
d la fin de la p6riode m6rovingienne.

2. Les s6pultures

a) DrscnrnrroN (fig. l)
Six s6pultures (T42, T43, T50, T5l,T52 et T54) ont

6t6 creus6es ir travers les colluvions accumul6es au-
dessus du bief d6crit ci-dessus. Ces tombes, plus ou moins
bien conserv6es, se pr6sentaient sous la forme de caveaux

2 Le coefficient de coincidence se d6finit comme 6tant le pourcen-
tage de cas ou la variation entre deux cernes cons€cutifs se fait dans un
sens identique pour les deux courbes compar6es (A. V. Munaut, | 978).
La m6thode d'analyse est d6crite plus compldtement dans le
paragraphe consacr6 d la datation des s6pultures.

o 1
l r , l

Frc. l .
Fouille de la nicropole sous la rue Giniral Jacques avec les caveaux de ch€ne. La T5I est une tombe d'enfant posde sur la 742 (coupe AA,) et la
752 est recoupde par lesfondations d'un des murs du clottre oriental de la cathhdrale

2 ^
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compos6s d'6paisses planches de ch6ne dispos6es dans le
sol sans assemblage. Les d6couvertes analogues faites
par M" Alenus-Lecerf lors du creusement de la rue du
G6neral Jacques indiquent que ce cimetidre se prolon-
geait vraisemblablement plus ir I'ouest, d proximit6 d'un
des murs (M153) du cloitre oriental de la cath6drale
(J. Alenus-Lecerf, 1981, p.39).

Les s6pultures T42,T43 et T5l ont plus particulidre-
ment retenu notre attention du fait de leur bon 6tat de
conservation. De la T52, il ne subsistait plus que le flanc
m6ridional du squelette et quelques minces fragments de
bois car la tranch6e de fondation du mur du cloitre a
travers6 le niveau du cimetidre avant de s'arrEter au
sommet des vestiges du caniveau en planches. La T50
etait peut-6tre bien conserv6e mais la fouille n'a pas 6t6
au-deli du d6gagement de son chevet; le cimetidre se
prolonge probablement vers la place du March6. Quant i
la T54, seul un fragment de planche et quelques
ossements etaient conserv6s d c6t6 de la perturbation due
ir un des murs de cave.

La T5 I est une tombe d'enfant dont le cercueil avait 6t6
d6pos6 sur le couvercle du caveau de la T52. Les planches
6taient trop fines pour les soumettre ir l'analyse
dendrochronologique. Par contre le squelette a fait I'objet
d'une 6tude anthropologique qui nous situe I'ige du d6cds
vers un an et demi (voir infra, p.289,6tude de Christine
Charlier).

Le caveau de la tombe 42 renfermait des ossements
m6langes au moment de notre fouille. Quatre panneaux
de ch6ne 6pais d'environ 5 cm 6taient dispos6s sans
assemblage pour former le fond, les longs et un des
petits c6t6s de la s6pulture. La planche de chevet
manquait. Le couvercle comprenait deux parties : une
planche longitudinale dont un fragment fut retrouv6
dans les d6blais d proximit6 des sondages, et une planche
plus petite (0,30 X 0,50 cm) pos6e transversalement
sur I'extr6mit6 orientale du caveau.

La tombe 43, install6e d c6t6 de laT42, a 6t6 retrouv6e
quasi intacte; seul le panneau du c6t6 du chevet avait

disparu. Cinq planches de ch6ne de m€me 6paisseur que

celles de la s6pulture voisine servaient de fond, de c6t6s et
de couvercle d ce caveau dont les elEments 6taient sou-
tenus i la base par quelques blocs de calcaire de faibles

dimensions (10 d l5 cm de c6t6). En retirant le couvercle,
bris6 longitudinalement par le retrait du bois, on d6cou-

vrit un squelette en bon 6tat de conservation dont les

ossements 6taient toujours en connexion anatomique. Le
poids des terres avait toutefois 6cras6 les os crAniens. Des
planches de h€tre, affaiss6es, ont 6te retrouv6es repli6es

sur elles-m6mes, le long des parois de ch6ne; sous les
ossements, probablement en connexion avec les planches

de h6tre, on mit au jour les restes de huit baguettes de bois
transversales d'environ 2 cm de diamdtre. Une autre tige,
plus frne encore - environ 0,5 cm de diamdtre -

couvrait la d6pouille dans le sens de la longueur (fig.2

et 3). Ces 6l6ments sont clairement ind6pendants du

Fro .2 .
Relevd du caveau de Ia sdpulture 743 aprds enlAvement du couvercle.
l. Panneau du caveau en chdne.
2. Terre d'tnJiltration soutenant les planches du cercueil en hAtre.
3. Baguette ftansversale reliant les parois du cercueil.
4. Tige longitudinale qui couvrait le squelette.
5. Fragment de tissus vdgdtaux milangis d des restes humains.
6. Terre d'in|iltration.

Frc. 3.
Reconstitution montrant l'emboitement du cercueil de hdtre dans
le caveau en chdne.
1. Couvercle du caveau en chOne.
2. Cercueil ou brancard en hdte.
3. Caveau de chOne en planches posdes dans le sol sans assemblage.
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caveau proprement dit; ils pourraient appartenir d une
sorte de brancard.

b) DererroN

- Relative

La stratigraphie observ6e au niveau de la coupe 89
situe clairement I'installation des tombes aprds I'accumu-
lation des colluvions au-dessus du bief m6rovingien. Elle
nous apprend aussi que la tranchde de fondation du mur
M 153 du cloitre de la cath6drale, probablement notg6rien
ou de peu post6rieur (voir infra,p. 3 l4), a recoup6 une des
tombes du cimetidre, laT52. Ces repdres situeraient donc
les inhumations entre le vrre et le xr" sidcle au plus tard.

- Absolue

L'analyse au radiocarbone et l'6tude dendrochronolo-
gique convenaient particulidrement bien comme m6thode
de datation du bois. On choisit d'effectuer les pr6ldve-
ments n6cessaires parmi les planches de la tombe 42 et de
conserver intacte la s6pulture T43 en vue d'une exposi-
tion 6ventuelle dans un mus6e.

Sur la tranche des pr6ldvements de la tombe 42, on
pouvait observer la succession des cernes de croissance
depuis les environs du caur de I'arbre jusqu'i l'aubier que
nous estimons proche d'aprds le sciage de la planche.
Autrement dit, le d6bitage du tronc s'est fait sur quartier
et non sur dos, ce qui a permis d'obtenir de trds belles
s6quences dendrochronologiques. L'analyse au C14 a
port6 sur trois 6chantillons : l'un a 6t6 pr6lev6 dans une
des planches de c6t6; les deux autres dans le couvercle,
I'un prds du cceur, l'autre prds de I'aubier. Les r6sultats
obtenus par Etienne Gilot sont les suivants (voir supra,
p .263 )  :
- Planche lat6rale (Lv-1257) : 645-915 AD;
- Couvercle, vers le ccur (Lv-1258) :630-900 AD;
- Couvercle, vers I 'aubier (Lv-1259) : 665-1015 AD.

Pour l'6tude dendrochronologique on choisit cinq
echantillons pris dans la petite planche du couvercle,
les deux longs c6t6s, la longue planche du couvercle
et la planche du fond (fig. 4 et d6pliant no l0).

Le mesurage de l'6paisseur des cernes de croissance
s'est fait ir l'aide d'un binoculaire muni d'un systdme de
mesure pr6cis au l/100 mm raccord6 d une imprimante.

Nous n'utilisons pas encore la transcription par
ordinateur.

Les r6sultats chiffr6s ont 6t6 report6s sur un papier d
6chelle semiJogarithmique pour accentuer les variations
relatives de cerne en cerne. Les ann6es y sont report6es en
abscisse, tandis que l'6paisseur des stries de croissance y
figure en ordonn6e suivant une 6chelle logarithmique.
N'utilisant pas encore I'ordinateur, nous nous sommes
content6 d'interdater les courbes par simple superposition
visuelle, suivant la m6thode classique augment6e toute-
fois d'un coeflicient de coincidence. Celui-ci se definit
comme etant le pourcentage de cas ori la variation entre
deux cernes cons6cutifs se fait dans un sens identique
pour les deux courbes compar6es (L. Leboutet, 1972;
A.-V. Munaut, 1978, p. 9). La pr6sence r6gulidre, pour
certaines ann6es caract6ristiques, de < signatures r, pics
ou d6pressions de forme bien accentu6e, constitua un
guide suppl6mentaire et trds pr6cieux dans la plupart des
synchronisations.

Deux chronologies de r6f6rence ont et6 utilis6es pour
situer la position des s6quences par rapport au calendrier.
Toutes les deux sont dues ir Ernst Hollstein, du Labora-
toire de Trdves (E. Hollstein, 1980). La premidre,
couvrant I'ouest de l'Allemagne, se rapporte A une zone
climatique dans laquelle I'est de la Belgique peut raison-
nablement 6tre compris (< Westdeutsche Eiche >,
691 BC-1975 AD). La deuxidme, bien qu'6tant la
moyenne de peu d'6chantillons individuels par rapport d
la premidre, concerne plus specihquement I'Ardenne et
I'Eifel (< Ardennen-Eifel >, 164 BC-1965 AD).

L'interdatation entre les diff6rents diagrammes indivi-
duels est excellente. Plusieurs < signatures u aux d6pres-
sions parfois fort accentu6es jalonnent I'ensemble des
s6quences. On remarquera la longueur particulidre de la
courbe issue de I'analyse du fond du caveau (fig.4 et
d6pliant no 10, no 5) qui ne comprend pas moins de
l8l cernes mesur6s. L'aubier n'apparait pas clairement
sur les pr6ldvements mais l'6quarrissage du bois montre
encore la fin du duramen i certains endroits.

La courbe moyenne obtenue en rassemblant les
valeurs des cinq echantillons se synchronise le mieux sur
les chronologies de r6f6rence cit6es plus haut entre772 et
955 AD. Le coefficient de coihcidence est de 660/o par
rapport i la courbe < Ardennen-Eifel > (depliant no 10,
Hl) et tombe d 620/o si la comparaison se fait avec la
courbe g6n6rale < Westdeutsche Eiche > (depliant no 10,

7ao 790 800 810 A20 830 840 850 a60 a7o a80 a90 900 910 920 930 940 950 960
l l l l l t l l l t t r t t r t t t l

70

I

. l

7

Frc. 4.
Bloc-diagramme montrant I'interdatation des dilfdrents dchantillons prilevis pour I'analyse dendrochronologique de la tombe 742 trouvee sous
la rue du Gdniral Jacques.
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Tnslreu I
Les datations tac et dendrochronologiques obtenues pour les dchantillons de la tombe 42

T^qgr-B.Au 2
Liste des valeurs (11100 mm) de la courbe dendrochronologique rdunissant
les dchantillons de la tombe 42

Tnslenu 3
Liste des valeurs (11100 ntn) de la courbe dendrochronologique rdunissant
les 6chantillons de pieux trouvds sous le cheur oriental

Provenance de
I'ichantillon

Risultats
taC (E.Gilo)

Nombre
de cernes
mesuris

Coefficient
le coincidenct
par rapport

d ( H l  ,

Coefiicient
de coincidence

par rlpport
d < H 2 t

Ann,le du
dernier
cerne

Annie du
ddbut de
I'aubier

I

2
3
4

5
M

Petite planche
de la couverture

Premier cdt6
Deuxidme c6t6
Longue planche

de la couverture

Fonds
Moyenne des 6chantillons

645-9 r 5 AD

630-900 AD
(ceur)

665-1015 AD
(aubier)

88

99
99

l 0 l

1 8 7
t82

69 0,1

66 0/

60 0/

66 0/

67 0,4

66 0,1

65 0,4

64 0/

55 0/

60 0,1

64 0,1

62 0/

928

955
950

95 1

954
955

vers 954

Annie 0 I 2 4 5 6 7 8 9

770
780
't90

800
8 1 0
820
830
840
850
860
870
880
890
900
9 r 0
920
930
940
950
960

245
231
190
342
278
l 8 ?
276
248
282
3 3 1
214
228
3 0 1
t 3 l
1 5 6
l 8 l
149
1 5 5

304
289
238
z t 5

225
222
23'l
2t6
284
293
293
260
z',to
237
169
219
164
t43

3 1 6
2t4
208
260
378
t7 l
t82
26s
503
328
245
208
2't9
1 9 8
3 1 9
126
251
t20
1 6 9

285

252
226
376
209
287
I  t 5

425
230
419
294
1 9 5
203
251
t52
l7 ' l
128
1 5 4

296
223
r 3 9
291
305
1 9 9
320
2',t7
393
221
1 8 9
354
341
182
219
t 5 0
164
t J  /

126

238
278
2to
234
223
222
306
347
265
195
423
321
198
160
l'7 5
l 9 l
144
1 6 3
1 3 9

280
2t5
2t6
2t0
270
327
298
327
198
321
394
379
160
23s
t52
) ) 4

1 8 9
l 9 l

193
297
202
262
226
204
475
334
280
3 5 1
2't6
322
2 t o
204
223
213
168
208

277
2't6
223
340
273
272
396
J J J

325
296
227
437
1 7 0
256
202
222
143
t74

1 9 9
25'.|
3 3 r
350
215
1 8 5
240
291
a 1 A

431
241
389
2to
260
r89
205
l ) J

201

Annde 0 I 2 J 4 5 6 7 8 9

080
090
r00
l l 0
t20
130
140
r 5 0
160
170
180
t90

t02
243
t02
106
92
9'l

t 7 5
1 6 3
t44
l t 9
t 5 0
r93

223
269
r05
90
84
96

1 8 6
l 5 ?
r 5 8
125
l 3 l
2t9

t02
t34

90
82
l l
0 l
7'l
5 2
3 l
1 3 5
L 1 8
I',t9

201
229

75
75

1 3 5
103
t66
167
1 1 6
l 3 l
1 1 3
248

2t5
192
55
7 l

I  1 9
1 1 5
1 8 5
1 5 0
't5

123
96

1 8 6

227
t92
54
7 1

l04
1 5 3
225
1 3 6
54

134
121
l ) l

227
t 9 6
50

l 0 l
121
142
1 9 8
t54
59

104
l 6 l

216
1 8 9
6',1

l l l
108
1 3 8
t94
t4 l
5 7
80

t76

289
l 6 l
l l l
99

105
1 5 0
1 6 6
t 4 I
8 l

104
120

269
1 3 5
l 0 l
78
63

1 5 6
206
1 3 0
l l l
t29
154
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H2). Dans la mesure oi la courbe ( H I )) est plus sp6cifi-
quement ardennaise, cette diff6rence s'explique ais6ment.

Individuellement, les diagrammes se superposent ir la
courbe ( H I ') avec des coefficients variant de 60 ir 69 olt

(voir tabl. I ). Quelques belles < signatures > se marquent
en 843, 869, de 872 d 875, de 892 d 895 et en 910.

D'une manidre g6n6rale, la position que nous propo-
sons dans l'6chelle du temps est relativement bonne et
permet de situer l'abattage du bois utilis6 dans la fabrica-
tion du sarcophage aprds 955, vraisemblablement vers
975, au plus tard, si I'on tient compte d'un aubier d'une
vingtaine d'ann6es.

3. Les Pilotis sous les fondations du chcur

Les travaux du Service national des fouilles avaient mis
en 6vidence I'existence des fondations du chaur oriental
(J. Alenus-Lecerf, 1981, pp.27-28). En chronologie
relative, il est clair que ce renforcement est post6rieur aux
puissantes fondations de l'6tape de construction qui
comprend les vestiges de la crypte avec ses bases
moulur6es. Mais il 6tait impossible, uniquement par

I'observation des magonneries, de connaitre l'6poque
exacte de construction du rhabillage pos6 sur les pieux et,
afortiori,l'6cart de temps - si il y en a un - qui s6pare
sa construction de celle de la crypte.

L'abondance d'6l6ments de bois offrait naturellement
une possibilit6 d'6chantillonnage de premidre valeur pour
f a datation au toc (voir supra, p. 263) et surtout l'ana-
lyse dendrochonologique. M'"Alenus-Lecerf s'6tait
charg6e, d la fin de sa campagne, de pr6lever quelques
6chantillons; puis le C.I.R.A., devant I'imminence de la
destruction des vestiges au moment de la construction
d'un parking, estima utile de retirer dix-huit autres pieux
conserv6s en place (P. Hoffsummer, 1983, p. 119).

Les pilotis de ch6ne 6taient grossidreme.n( equarris,
appoint6s, et enfonc6s en r6seau serr6 dans un sol fangeux
d'origine fluviatile. Leur hauteur oscille entre 1,20 m et
1,60 m tandis que leur diamdtre varie de 15 ir 2O cm.
L'6quarrissage de cinq des pieux analys6s a laiss6 I'aubier
en place sur une bonne partie du bois et parmi les neuf
6chantillons mesur6s, un gardait son 6corce parfaitement
en place (fig.5) tandis que trois poss6daient les cernes
prec6dant I'assise cambiale.

$1.,{.::";;
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Frc. 5.
Un des ichantillons des pieux en chAne dicouverts sous le rhabillage extirieur du cheur oriental. L'aubier bien visible malgrd le retratt du bois,
est encore couvert de I'dcorce. Le cerne qui prdcdde celle-ci date de 1194.

ECORC E
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1 o l 8 o  t o f o  t t l o  t t i o

La m6thode d'analyse dendrochronologique est la
m6me que celle decrite d I'instant ir propos de l'6tude du
sarcophage <T42 >.

Un ralentissement de croissance particulidrement
marqu6 sur l'espace de 10 ans apparaissait comme une
< signature > dans la plupart des diagrammes transcrits.
Dds lors, ceux-ci ont pu €tre facilement superpos6s pour'
dans un premier temps, synchroniser les 6chantillons
dans une chronologie flottante 6tal6e sur I 15 ann6es. Il
apparaissait alors, de fagon 6vidente, que tous les arbres
avaient et6 abattus en m6me temps, l'aubier 6tant partout
pr6sent dans les quinze dernidres ann6es de la s6quence
(fie. 6).

La courbe de r6f6rence utilis6e pour la datation finale
est celle de Ernst Hollstein, du Laboratoire de Trdves,
dress6e de 822 i 1952 et se rapportant d une zone clima-
tique dans laquelle I'Ardenne belge peut raisonnablement
6tre comprise (E. Hollstein, 1965). Le ralentissement de
croissance 6voqu6 plus haut nous a facilement guide pour
trouver la meilleure synchronisation possible entre la
courbe de r6f6rence et la moyenne trac6e ir partir des
6chantillons i dater. Un fl6chissement identique apparait
en effet entre 1160 et 1170, p6riode oi les conditions
climatiques ont dt 6tre particulidrement rudes pour le
d6veloppement des ch6nes ardennais.

La correspondance entre les deux courbes se v6rifie
aussi pour le reste, moins peut-6tre entre 1100 et I120 oti
un fl6chissement enregistr6 sur la courbe li6geoise est
moins accentu6 sur la r6f6rence de Ernst Hollstein; la
faible quantit6 d'6chantillons intervenant d cet endroit de
notre moyenne (quatre sur les neuf analys6s, voir frg. 6)
ou I'existence d'un ph6nomdne climatique plus local sont
deux explications possibles de cette diff6rence.

Le coeflicient de coincidence entre la courbe moyenne
des pieux et la chronologie de r6f6rence est de 66 o/o.

Le r6sultat de l'analyse se lit alors ais6ment : le cerne le
plus r6cent de I'ensemble des Echantillons date de 1195 et

l'6corce couvre l'anneau de croissance compldtement
form6 (printemps et et6) de I 194 sur un autre pr6ldve-

ment. L'abattage du bois n6cessaire d l'Elargissement des

fondations du chaur oriental se situe donc soit d la fin de

l'ann6e I I 94, soit en I 1 95. Notons que sept autres 6chan-

tillons, ceux r6colt6s par M" Alenus-Lecerf, ont fait

I'objet d'une analyse par notre colldgue du laboratoire de

dendrochronologie de Neuchitel, Heinz Egger, qui

obtient le m6me r6sultat avec une d6pression < anormale >

identique entre I l0O et I 120 3.

Ces donn6es s'intdgrent parfaitement dans l'histoire de

la cathedrale puisque I'on sait que la reconstruction
gothique a rapidement suivi I'incendie de I'edifice notg6-

rien en I 185.

3 Nous remercions ici trds chaleureusement Heinz Egger de nous

avoir transmis ses r6sultats lors d'un 6change de donn6es dans son
laboratoire en septembre 1983.
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La fouille des sondages pratiqu6s d I'emplacement des

deux cours de la L6gia a permis de r6colter un lot de

tessons dont nous publions l'inventaire descriptif dans les
pages qui suivent. La c6ramique n'est repr6sent6e que par

quelques tessons finalement peu signihcatifs. C'est

surtout pour le Haut Moyen Age que la c6ramique r6vdle

une occupation plus marqu6e. A l'int6rieur des ensembles
definis par le lieu de la d6couverte, nous avons identifi6

des groupes par cat6gories de pAte. Dans quelques cas

seulement, on peut distinguer, par le d6cor notamment, la

c6ramique m6rovingienne de tessons plut6t carolingiens.
Mais la production locale de r6cipients aux formes finale-

ment fort simples peut difficilement 6tre compar6e d

d'autres d6couvertes. On mesure lir le chemin qui reste it

faire pour mieux connaitre la c6ramique, surtout
< carolingienne >, de nos r6gions.

La c6ramique du Bas Moyen Age fait l'objet d'un

troisidme paragraphe. Il s'agit de tessons trouv6s dans les

couches sup6rieures de la coupe 89' sous la rue du

G6n6ral Jacques, ou dans les niveaux perturb6s d'autres

sondages. Dans ce domaine, les comparaisons sont plus

ais6es.

A. La c6ramique romaine

Dans 530
L-2467.

- Un fragment de panse en c6ramique noire
verniss6e d6cor6e au guillochis (fig. 1; l).

- Un bord de couvercle en pdte rose, us6 par I'action
de I'eau.

Dans 533
L-2677.

- Un fragment de bord 6pais de section carr6e (fig. I ;
2). C6ramique rouge, brillante.

B. La c6ramique du Haut Moyen Age

1. A I'emplacement de la coupe 89 (526' S27' S33)

C6narvlqun A pAre cruse
L-2086.

- Un fragment de vase biconique de grandes dimen-
sions trouv6 dans le fond du lit de la L|gia (CH32,

cote - 7O7).Il s'agit d'un morceau de la partie inf6rieure
de la cardne de pdte gris-beige d la cassure, ir couverte
grise un peu rugueuse s'6caillant volontiers en grandes
plaques. Des sillons de tournassage rapproch6s parcou-
rent l'int6rieur du vase. Les cassures sont fortement
6mouss6es par I'action de I'eau (fig. 2; l).

L-2496.
- Un fragment de bord d ldvre droite, i surface gris-

fonc6, liss6e, brillante avant 6rosion, peut-Otre de vase
biconique (frg. 2;2).

- Un fragment de panse d6cor6 d'une roulette carr6e
(fie. 2; 3).

CEnelrreus A couvsnre NoIRE ou cnlsr er pAre

BLANCHE OU CLAIRE A UI CASSUNT

L-2261.
- Un fragment de panse, blanc d la cassure, d la

couverte noire parcourue de reflets m6talliques d l'ext6-

rieur du vase.
- Un fragment de rebord arrondi d pdte grise d la

cassure et couverte iisse gris-fonc6. Forme carolin-
gienne? (frg.2; 4).

C6uureun A pArs cRIsE, DE TEXTURE AssEZ FINE

L-2083.
- Un fragment d'6paule en pite blanche ir la cassure

et ir couverture grise assez mate. Le decor d la roulette,

mal imprim6, au-dessus de deux traits paralldles, n'a pas

la qualit6 de la c6ramique m6rovingienne traditionnelle.
Cette c6ramique pourrait 6tre plus tardive (frg. 2; 6).

- Un important fragment de vase biconique

mErovingien trouv6 en d6capant le rivage du bras d'eau

recoup6 par les sondages 526 et S27, dr proximit6 d'un des
pieux de la structure en bois d6gagee dans le plan de la

coupe 89. A la cassure, la pAte du tesson est rose alors
que la couverte est lisse et noire. L'6paule est d6cor6e

d'une roulette imprimee profond6ment, avec soin, sur

trois bandes. D'aprds Bcihner, ce type de vase biconique,
par sa cuisson r6ductrice et sa surface lisse appartient au

groupe Trier B; chronologiquement, sa typologie et son

d6cor se retrouvent dans la < Stufe IV > (environs du

vn" sidcle) (K. Bohner, 1958).
Les datations Cl4 effectu€es sur des prelevements de

charbon de bois ou de bois dans le niveau stratigraphique
oi le tesson a 6t6 d6couvert recouvrent cette datation:
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1

Frc. l
I et 2 : Ciramique romaine

Fto .2 .
Cdramiques du Haut Moyen Age touvie dans 526, 527 et 533
I A 4 : Ciramique d pdte grise.
5 et 6 : Cdramique d pdte grise, de texture assez Jine.

t,
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610 AD-880 AD, 630 AD-900 AD, 590 AD, 850 AD'
775 AD, suivant les 6chantillons.

Le terminus post quem obtenu par la dendrochrono-
logie sur I'un des pieux de I'am6nagement de la rive
(559 AD), malgr6 les restrictions dues aux conditions
d6licates d'analyse, n'est pas contradictoire dans le
contexte de la trouvaille (fig. 2; 5).

L-2085.
- Dans les alluvions sous les s6pultures T42 etT43,

un fragment de panse ir bossettes d pite grise ir la cassure
et noire en surface. L'int6rieur du tesson pr6sente de ltnes
traces de tournassage alors que I'ext6rieur est liss6 avec
des aplats (ftg. 3; l).

- Au m€me emplacement, un fragment sup6rieur de
vase d ldvre arrondie d6cor6 de quatre traits horizontaux.
La pAte est grise d la cassure; la couverte est noir-mat (fig.

3: 2).

L-2269.
- Derridre I'am6nagement de la rive du cours d'eau'

un fond de vase i base plate, pAte grise ir la cassure et

couverte noire. Celle-ci a 6t6 liss6e d l'6bauchoir alors que
I'int6rieur du vase, plus mat, pr6sente des sillons de
tournassage (fltg. 3; 3).

L-2687.
Dans le sol sableux, sous I'empierrement, d la
c o t e  - 6 1 0 :

- Un fond de vase d base concave coup6e d la ficelle
avec i I'int6rieur de profonds sillons de tournassage
(fre. 3; 4).

- Un tesson de panse d6cor6 d'une roulette carr6e
(fie. a; l).

- Un fragment de fond d base plate; la couverte noire
pr6sente des traces d'6bauchoir, I'int6rieur, des sillons de
tournassage (fig. 3; 5).

- Un fragment d'6paule avec un bourrelet d6coratif
( f rg.  4;2).

L-2683.
- Un fragment de ldvre arrondie et d6vers6e

(fie. a; 3).

r
2

Frc. 3.
Cdramique du Haut Moyen Age trouvie dans 526' 527 et 533.
I it 5 : Ciramique d pdte grise de texture assez fine.
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L-2496.
- Un petit fragment de vase biconique d6cor6 d'une

roulette carr6e juste au-dessus de la limite de la cardne. La
couverte noire est r6gulidrement liss6e (fig. 4; 4).

C6neulque A pAre RoucE

L-2493.
- Un fragment de panse en terre cuite sigill6e d6cor6

i la molette (fie. 4; 5).
- On peut encore signaler, dans les couches d6ji

cit6es, la pr6sence de cinq fragments de panse, de deux
fragments de fond d base plate, tous d'une pAte grise assez
grossidre, un fragment de rebord en pdte trds fine, ir
couverte noire, lisse, l0 tessons de panse et un fragment
de col d pdte hne.

2. Dans les alluvions fluviatiles du sondage S30

C6naurqur A couvsnrn NorRE ou cRrsE
rr pArs BLANCHE ou cLAIRE A La c.lssune

L-259t.
- Partie sup6rieure de vase ir ldvre arrondie limit6e d

I'int6rieur par une large encoche vraisemblablement
destin6e ir recevoir un couvercle.Lapi.lc est relativement
hne, bien cuite, blanche d la cassure, soigneusement
tournass6e tout en restant rugueuse, avec une couverte
grise, d reflets m6talliques (fig. 5; l).

- Pied de vase en pdte grise i rose d la cassure et noir
mat en surface (frg. 5;2).

- Une ldvre arrondie d6vers6e vers I'ext6rieur
(fig. 5; 3).

,l

\q
Frc. 4.
Cdramique du Haut Moyen Age trouvde dans 526, 527 et 533.
I d 4 : Ciramique d pdte grise de texture assez Jine.
5 : Ciramique sigillie.

g ; 9 9 o j r o 6 l r
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L-2591.
- Une ldvre arrondie d6vers6e vers I'ext6rieur d pdte

grise ir la cassure et couverte gris-bleut6 (fig. 5; 4).

L-2492.
- Partie sup6rieure d'6cuelle d encolure tronconique

limit6e vers le bas par un bourrelet saillant et d6cor6e de
sillons en escalier. Lapite est gris-clair i la cassure avec
une couverte gris plus fonc6, un peu bleut6e (fig. 8; 6). On
rencontre ce genre de forme, en particulier le col, dans la
typologie des ateliers de Saran (Loiret, France) propos6e
par J. Chapelot et situ6e chronologiquement du
vnI'sidcle au xt'sidcle. I'auteur ne peut toutefois pas
d6terminer I'aire de diffusion de cette c6ramique qui se
diff6rencie de la n6tre par le mode de cuisson en
atmosphdre oxydante (J. Chapelot, l98l). Un rapproche-

ment plus 6troit, portant i la fois sur la forme et la pite,
est peut-€tre plus probant ir propos d'une < 6cuelle en terre
blanc-sale, rugueuse, noir mat i I'ext6rieur > trouv6e dans
un fond d'habitation i Huy (J. Willems, 1975-1976,
p. 144). D'aprds I'auteur de la d6couverte, la trouvaille
serait issue d'un contexte m6rovingien, avec traces
d'habitat voisinant des fours de potier. Une autre compa-
raison, plus proche encore de Lidge, peut 6tre 6tablie avec
un fragment de vase d6couvert sur le site de Chdvremont,
i 6 km de la place Saint-Lambert, dont l'occupation au
Haut Moyen Age, en tant que place forte de la Lotha-
ringie, est bien connue des textes (J. Mertens, 1972;
A. Bosson, 1981, p. lO2, frg.73).

- Restent i signaler deux fragments de ldvre et un
fragment de panse d couverte grise ou noire et dix-huit
tessons de panse de c6ramique grise de cuisson variable.

3

4

f-
TF

6
Frc. 5.
I i,5 : Ciramique d couverte noire ou grise et pdte blanche ou claire d Ia cassure, trouvie dans 530.

6 : Ciramique d pdte grise trouvie dans 528.
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3. Dans les alluvions fluviatiles fouill6es
dans les sondages S28 et S29

CEnerrarqur A pAre cruse
L-2224.

- Un fragment de cruche en terre cuite gris clair avec
un col, une ldvre droite et une anse. D'aprds la typologie,
ce vase appartiendrait dr la stufe V (vru' sidcle) de Brihner
(K. Bcihner, 1958) (fig. 5; 6).

L-2275.
- Un fragment d'6paule de vase biconique en terre

cuite grise et i couverte noire. L'ext6rieur est liss6 et
d6cor6 de cachets de petits restangles au-dessus de la
limite de la cardne (vn' sidcle d'aprds Brihner) (fig. 6; l).

L-2278.
- Un bord i ldvre arrondie d6vers6e vers I'ext6rieur.

La pdte est blanche d la cassure et grise en surface
(f ie.  6;2).

L-2273.
- Un fragment sup6rieur de vase d ldvre arrondie, ir

pdte grise tant i la cassure qu'en surface. Celle-ci porte
des traces noires d'utilisation (fig. 6; 3).

L-2482.
- Un fragment de panse i couverte noire d6core ir la

roulette (fig. 6; a).

L-2486.
' - Un fragment de ldvre arrondie ir couverte grise et
gros d6graissant de quartz (fig. 6; 5).

- Un fragment de col 6vas6 de cruche ir anse plate
partant de la ldvre (fig. 6; 6).

CEneurque A pArr RoucE
L-2482.

- Un fond de vase i base plate en terre cuite imitant
la sigill6e (fig. 7; l).

hrllft\

Fni,'\
FrtfuUrirl
|0atarvqOl

4

T
5

Frc. 6.
I d 6 : Cdramique d pdte grise trouvde dans 528 et 529.
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- Un fragment de ldvre arrondie de m6me type de
pdte (fig. 7; 2).

L-2486.
- Un fragment de panse de terre sigill6e, ou d'imita-

tion, fort us6 par l'action de I'eau, mais montrant encore
la trace d'un d6cor ir la molette (hg. 7; 4).

Une dizaine d'autres fragments de panse de divers
types de c6ramique i pdte grise proviennent des m6mes
sondages.

4. Dans les alluvions de la couPe 90

L-23t7 .
- Un fragment de panse en terre cuite rose A couverte

noire ext6rieure soigneusement liss6e d6cor6e d'ondula-
tion au poingon au-dessus d'un trait horizontal (frg' 7; 5)'

- Partie iirf6rieure de vase en terre cuite blanche d la

cassure, ir gros d6graissant et couverte noir mat trds

rugueuse. L'int6rieur du vase, d I'approche du fond, est
parcouru de larges ondulations dues au tournassage.

- Fragment d'anse en terre cuite gris clair i la
cassure, d gros d6graissant et couverte noir mat.

5. Dans les traces de structures d'habitat (Fll)

L-2465.
- Un tesson de terre cuite rose ir la cassure ir couverte

noir mat d6cor6 d'une roulette losangique (frg. ?; 6).
- Un fragment de fond plat de vase en c6ramique

verniss6e.

6. Dans les perturbations de fosses omaliennes (F I et F3)

L-2480.
- Un fragment de ldvre d6vers6e (frg. 7; 3).
Dans les fosses I et 9 ont 6t6 d6couverts cinq autres

fragments de c6ramique du Haut Moyen Age.

5
3T

2

Frc. 7.
1,2 et 4 : Ciramique d pdte rouge trouvde dans 528 et 529.
3 : Cdramique provenant de perturbations dans les fosses omaliennes'
5 : Ciramique d pdte claire et couverte noire provenant de la coupe 90

6: Ciramioue trouvie dans les fiaces de structure d'habitat (Fll)'
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C. La c6ramique du Bas Moyen Age

l. Dans les sondages recoup6s par la coupe 89
L-2987.

- Dans la tranch6e de fondation du mur M 153, d la
m6me altitude que la tombe T42,unfragment de panse d
glagure plombifdre jaune mat d6cor6e d'une roulette
carr6e du type < Andenne I > (R. Borremans et R. Wargi-
naire. 1966) (fig. 8: 2).

L-2552.
- Au-dessus des tombes 42 et 43, une anse

d'amphore avec rubans appliqu6s de section triangulaire.

La pdte rappelle la production du groupe < Andenne ,r
mais la typologie ne correspond pas aux formes
rencontr6es dans les trouvailles des fours de la vall6e
mosane. A propos d'une d6couverte analogue faite i
Londres (Lime Street), R. Borremans envisage la fabrica-
tion de ce type d'amphore comme pouvant 6tre contem-
poraine des premidres productions d'Andenne, aux xre-
xtt€ sidcles (G. C. Dunningh, J. G. Hurst, J. N. L. Myres
et F. Tischler, 1959, p.62 (frg. 8; l).

Les couches sup6rieures de la coupe 89 ont 6galement
fourni une s6rie de tessons de panse de c6ramique du Bas
Moyen Age et des Temps Modernes.

-tf

Frc. 8.
Ciramique du Bas Moyen Age.
I et 2 : Ciramique provenant de 533.
3 : Cdramique touvde au niveau de la coupe 90.
4, 5 et 6 : ciramique provenant des perturbations modernes de 530.
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l r l L----J 5 cm

Frc. 9.
Fragments de vases biconiques mirovingiens dicoris d Ia roulette et au poingon dicouverts dans les bras de la Ligia.
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2. Au niveau de la coupe 90

L-2155.
- Un fragment de ldvre en bandeau convexe en terre

cuite rose. Production du type < Andenne I n (R.Borre-
mans et  R.Warginai re,  1966) (hg.8;3) .

- Une dizaine de tessons en terre cuite beige ou
blanche parfois couverts d'une glagure orange
(< Andenne I >).

3. Dans la zone de S30 perturb6e
par les constructions modernes

L-2448.
- Un fragment de ldvre d epaississement externe en

terre cuite rose. Production du type n Andenne >
(hg. 8; 4).

- Une ldvre i bandeau concave en terre cuite rouge
couverte d'un engobe blanc ir l'ext6rieur et d l'int6rieur du
vase (frg. 8; 5).

- Un fragment de coupelle en grds de la production
de Sieburg (periode IV, d partir de 1300, B. Beckmann,
1974) (fre. 8; 6).
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Nous avons vu dans le compte rendu de fouilles qu'un
sondage (S30) pratiqu6 ir I'emplacement du cours oriental
de la L6gia avait permis de r6colter un int6ressant lot de
restes d'animaux accompagn6s de quelques beaux
tessons de c6ramique du Haut Moyen Age, peut-Etre
d'6poque carolingienne. Bien que les conditions de
fouilles, trds pr6caires, n'aient pas permis de fouiller l'int6-
gralit6 du gisement, nous avons pens6 que la quantit6
d'ossements recueillis m6ritait une analyse archEozoolo-
gique. Les ossements ont 6t6 mis au jour dans un niveau
compact de cailloutis appartenant d I'ancien lit de la
rividre.

Ces restes osseux ont 6t6 recueillis d la main, sans
tamisage; il s'agit g6n6ralement de fragments bien
conserv6s, mais encrott6s d'oxyde de fer. Le mat6riel a
donc subi I'action d6gradante de l'eau dans le sol et
l'6chantillonnage est quelque peu fauss6 par le fait que
certains restes trop d6grad6s n'6taient pas r6cup6rables
dans les conditions de fouilles. Ce pr6ldvement i la main
et pr6f6rentiel de restes bien conserv6s explique le taux
d'identihcation assez haut, c'est-it-dire le nombre 6lev6 de
restes d6termin6s par rapport au total des restes recueillis'

La collection est conserv6e au C.I.R.A. sous le num6ro
L2280. Un inventaire sommaire suit.

- Chien (Canis lupus f. familiaris) : I m6tapode d'un
individu d'environ 50 cm de hauteur au garrot.

- Cheval (Equus przewalskii f.caballus) : I premidre
phalange pathologique montrant des exostoses lat6rales
et m6diales.

- Porc (Sus scrofof. domestica) :6l6ments crAniens :
2l fragments de boite crinienne; 24 mAchoires inf6-
rieures avec dents: I I mAchoires inf6rieures sans dents;
18 mdchoires sup6rieures avec dents. El6ments post-
crdniens:23 omoplates; l5 hum6rus;5 radius;7 cubitus;
6 m6tacarpiens; l2 bassins; l2 f6murs; 1l tibias;
I astragale;2 m6tatarsiens; I premidre phalange;
I deuxidme phalange; 5 m6tapodes non d6termin6s'
Total : 222 rcstes.

- Cerf 6laphe (Cervus elaphus) : 1 astragale.

- Gros bltail (Bos primigenius f. taurus) : El6ments
crlniens : 1 cheville osseuse; 15 fragments de crine;
2 mAchoires inf6rieures avec dents; 4 michoires inf6-
rieures sans dents; 3 michoires sup6rieures avec dents;
? dents isol6es. El6ments postcrdniens : 4 omoplates;
3 radius ; 3 m6tacarpes ; 2 os du bassin; 1 f6mur; 6 tibias ;
2 astragales; 4 calcanfiums; 1 os naviculo-cuboide;
I epiphyse distale de m6tapode; I os carpien; 2 6clats
ind6termin6s. Total : 72 restes.

- Petit b6tail (chdvre ou mouton; Capra aegagrus f .
hircus/Ovrs ammon f. aries) : 6l6ments crAniens : 6 che-
villes osseuses (mouton); I fragment de crine avec che-
villes osseuses d6coup6es (mouton); 8 fragments de
boite crAnienne; 2 mdchoires inf6rieures avec dents;
6 mdchoires inf6rieures sans dents; 6 dents isol6es. El6-
ments postcrAniens : 3 omoplates;3 hum6rus; 2 radius;
2 cubitus; 4 mltacarpes; 3 os du bassin; 4 f6murs;
14 tibias; I calcandum; 4 m6tatarses; 1 premidre pha-
lange. Total : 70 restes.

La composition globale de la faune est recapitul6e dans
le tableau 1.

Teslreu I
Friquences des di.ffdrents animaux
(comptages de fragments)

Animal

Friquences

n o/o o/o

Chien
Cheval
Cerf6laphe

Porc
Grand b6tail
Petit b6tail

I
I
I

222
72
70

61 ,0
r 9,8
l o  ?

Total
Non identifi6
Grand total

364
+ 250

6t4

'90 + 6 0
+40
100

D'aprds leurs taille et proportions, les animaux domes-
tiques d6crits dans I'inventaire ne se distinguent en rien de
leurs parents d'autres sites m6dievaux; ce sont des
animaux de taille peu 6lev6e et de proportions plut6t
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Os Longueur
de l'os

Facteur Hauteur
au gar/ol Sexe

M6tacarpien
Mdtacarpien
M6tatarsien

178 mm
208 mm
2 l l  m m

6 ,15
6 , r5

109 cm
l 2 8 c m
l 1 8 c m

?
Bceuf
Jeune taureau ?

Tesr-elu 2
Hauteurs au garrot.du grand bdtail
(cf. A. von den Driesch et J. Boessnoeck, Ig74)

sveltes. Ceci est bien visible chez le porc, qui se rapproche
par sa conformation encore nettement du sanglier, son
ancetre sauvage. Trois mesures sur les os canons
complets de grand b6tail permettent d'estimer quelques
tailles au garrot (tableau 2).

La pr6dominance du mouton est nette car il n'y a qu'un
seul reste postcranien qui pourrait provenir de chdvre.
Les chevilles osseuses des moutons devaient soutenir des
cornes enroul6es, mais seuls les b6liers portaient proba-
blement des cornes.

La collection est essentiellement compos6e de dechets
de cuisine, auxquels ont 6t6 ajout6s par hasard quelques
restes vraisemblablement de charognes (chien, cheval).
Vu sa localisation dans les alluvions fluviatiles, il s,agit
sans doute d'un d6p6t de d6chets secondaire, dont la
composition peut 6tre influenc6e par le transport diff6-
rentiel des d6chets les plus gdnants au lieu de d6p6t.

A part un seul reste de cerf 6laphe, les d6chets de
cuisine ne contiennent que le trio classique des animaux
domestiques de consommation : porc, grand et petit
b6tail. Les pourcentages de ce trio (tableau l) montrent
clairement la pr6dominance du porc et les pourcentages
moindres, mais plus ou moins 6gaux, du grand et du petit
b6tail. Un tel assemblage suggdre un paysage avec
abondance de bois oi le.porc trouvait sa pitance er peut-
6tre I'absence de bons pAturages, car autrement le grand
b6tail pourrait 6tre plus important que le petit b6tail.
Notons encore l'absence virtuelle de la chdvre qu'on peut
consid6rer comme < la vache du pauvre >.

La r6partition d'dge des porcs est analys6e d'aprds
l'6tat d'6ruption des dents et de leur usure dans le
tableau 3.

D'aprds cette r6partition, la taphocEnose parait
compos6e aussi bien de jeunes animaux abattus directe-
ment pour la consommation que de vieux animaux
reform6s aprds avoir servi comme producteurs. Notons
toutefois que I'histoire taphonomique et l'6chantillonnage

Tesr-nA.u 3
Distribution d'6ge chez le porc

DerniAre dent
Nombre

n o/o

M I
M2
M3 sortant

M3 peu us6e
M3 us6e
M3 tres us6e

5

2
I

A 1

2
5
I

58

Total t 4 100

ont peut-6tre favoris6 les animaux adultes. N6anmoins,
cette r6partition est assez comparable ir celle observ6e
dans le d6potoir du site de Wellin (vn. sidcle ?), entre
Rochefort et Beauraing. L'analyse pr6liminaire de ce
d6pdt de dechets secondaire montre une meme pr6pond6-
rance du porc avec 42o/<t de jeunes et subadultes. Les
deux r6partitions indiquent sans doute des 6tablissements
qui produisaient pour leurs propres besoins.

En r6sum6, nous pouvons dire que la collection repr6-
sente des d6chets de nourriture d'un centre de consomma-
tion autonome pratiquant un 6levage ax6 sur le porc dans
les bois environnants. Le grand b6tail et le petit b6tail
jouaient un r6le beaucoup moins important dans I'appro-
visionnement et fournissaient peut-etre surtout du lait et
de la laine. D'autres 6chantillons de la m6me p6riode et du
mdme site sont n6cessaires afin de v6rifier I'interpr6tation
avanc6e.

Bibliographie
A. voN onN Dnrcscn et J. BoEssNEcx, 1974. - < Kritische An-

merkungen zur Widerristhcihenberechnung aus Ldngenmassen
vor- und frrihgeschichtlicher Tierknochen>. Sciugetierk. Mitt.,
22 (Q, pp. 32s-348.
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Etude anthropologique
des s6pultures du Secteur oriental

Christine CHARLIER

l. Introduction

Le Secteur oriental des fouilles du vieux centre de la
ville. secteur situ6 en-dehors des ruines de I'ancienne
cath6drale Saint-Lambert, pr6sente un certain nombre de
caract6ristiques qui le differencient nettement du reste du
terrain fouill6, celui-ci en connexion directe avec les
ruines (voir section arch6ologique). Cette remarque
concerne aussi les conditions de gisement, l'6poque des
s6pultures et la nature de celles-ci.

L'humidit6 et la compacit6 du terrain, sans doute un

effet de la proximit6 d'un ancien bras de laL6,gia, un petit

aflluent de Ia Meuse, ont permis le d6veloppement d'un

milieu r6ducteur. Celui-ci a favoris6 la conservation du

mat6riel, exceptionnellement bonne, et explique sa

couleur trds sombre. Non seulement les corps, mais aussi

les sarcophages des tombes 42, 43 et 5 I se trouvaient
dans un etat de conservation trds inhabituel. Ces derniers

etaient constitu6s d'6paisses planches de ch6ne. La clart6

des structures du bois a permis une datation dendrochro-

nologique : 955 AD (voir supra,p.27O). Cette partie de la

n6cropole est donc ant6rieure d'au moins un siecle i la

plupart des tombes exhum6es place Saint-Lambert.

Enhn, le Secteur oriental est le seul d avoir livr6 des
s6pultures f6minines.

Les m6thodes de mesure, de classification et de d6ter-
mination de I'dge au d6cis, du sexe et de la taille sont
indiqu6es avec la bibliographie.

Il m'est agr6able de remercier i"i 14lles Carine Havard

et Ren6e Rousselle ainsi que M. L6onard Crahay qui ont,

avec beaucoup de soin et de patience, participe d I'enldve-

ment d6licat des restes contenus dans le sarcophage de la

tombe 43.

2. Inventaire

Tolrsp 42

Individu no I

Etat de conservqtion .' la mandibule et le squelette
postcrdnien sont presque complets'

De la colonne vert6brale, seuls le sacrum et un

fragment du coccyx subsistent. Huit c6tes droites et

l0 gauches compldtent l'inventaire de la cage thoracique.

Du membre sup6rieur, sont conserv6s la clavicule et

l'omoplate gauche endommagees, I'hum6rus gauche

complet et les 4 os de I'avant-bras, complets, ainsi que

4 mltacarpiens et 2 phalanges.

L'os coxal droit est en bon 6tat, sauf la zone symphy-

sienne, cass6e; I'os gauche est abim6' le pubis manque

entidrement.

Le f6mur et le tibia droits sont complets, comme le tibia
gauche. La section distale du f6mur gauche et la partie

proximale des deux perones manquent. Des pieds, subsis-

tent les deux phalanges du pouce droit.

Les os sont trds solides et de couleur fonc6e.

Sexe : f6minin.

Age :les epiphyses des os longs des membres se sont
soud6es aux diaphyses correspondantes peu de temps

avant le d6cds;les epiphyses sternale de la clavicule, du

bord vert6bral de I'omoplate, de la cr6te iliaque et de la

tuberosite ischiatique n'ont pas achevE le processus de

synostose. L'ossification n'est pas compldte non plus sur
le sacrum.

Cette jeune femme a donc d0 atteindre l'Age de 20 ans,
mais pas celui de 30 ans. Une estimation de 20 i 25 ans
est vraisemblable.

Taille : 157,3 cm (formule combinant l'hum6rus, le
f6mur et le tibia).

Caractdristiques : la mandibule est large par rapport ir

sa longueur (brachygnathe; indice mandibulaire ;84,6),

avec un corps gracile (indice de robustesse du corps :
41,4) et des branches peu 6lev6es (indice de la branche :

58,0). Ces caractdres permettent de supposer une t6te
relativement large et courte (brachyc6phale ou m6soc6-
phale), d I'ossature d6licate.

La clavicule est gracile (tableau I : indice de robus-
tesse) et, compar6e d la longueur de I'hum6rus, relative-

ment courte (indice claviculo-hum6ral), mais l'indice est
proche de la limite sup6rieure de classe. L'omoplate est
mince (dolichomorphe) et longue par rapport d
l'hum6rus. Il est permis d'imaginer des 6paules 6troites et
un torse mince.

La longueur du radius, rapport6e ir celle de l'hum6rus,
le situe d la limite des classes < radius relativement

court >/< radius de longueur moyenne )).

Si la longueur absolue de I'hum6rus est presque

identique d la moyenne de la s6rie parisienne de compa-
raison (tableau l), celles des os de I'avant-bras se rappro-

chent des moyennes de la s6rie norv6gienne. Les indices
de robustesse (p6rimdtre minimum rapport6 i la longueur



290 C. CHARLIER

Mesures et indices
(n' : Martin, 1928)

PSL : 7.42
dr. c.

PSL : 7-.43
dr. c.

PSL : 7.52
dr. c.

Oslo
dr. * g.

Paris
dr. ! g.

Clavicule
Longueur max. (C,)
Ind. robust.(C2:C)

Humirus
Longueur max. (H,)
Ind. robust.(H, :Hr)

Radius
Longueur max. (R,)
Ind.  robust . (R,  :Rr)

Cubitus (Ulna)

Longueur max. (U,)
Ind.robust. (Ur : Ur)

Fimur
Long. < en position > (Fr)
Ind.. robust. (F 6 :F 2)
Ind. robust. (F u * F7 : Fr)

Tibia
Long. totale (T,)
Ind.robust . (Tp6:T)

Pdroni (Fibula)
Long. max. (Fib.,)
Ind. robust. (Fib. 1" : Fib.1)

Proportions
Ind.claviculo humdral

( C 1  : H 1 )
Ind. brachial(R, :H)
Ind. crural (T 1 :F 2)
Ind. intermembral

( H r + R r : F 2 * T 1 )

140
20,7

306
1 7  )

230 229
15,0  r5 ,7

252 249
r 3,r 1 3,2

412
19,9 .
I  1 ,9

347 347
19,6 19,6

R r ' )

(70,s)

4 5,8
74,8

r 3 l
24,4

3t7

239
t  5 ,1

262
12,6

442
u6,6)
r0,6

(> 36s)
(< 19,4)

(3s0 ?)
(8,6 ?)

132
2 ?  5

3 r 6
16,8

244

264
I )  )

4 1,3 41,8
7s,4 77,2

(>8J ?)

6e?)

239
1 3,0

3s0
18,6

339

3 10 ,5
1 8,5

233,1
I6,8'

251,2
I4 , t  *

417,4
t 9 , t '
t )  t +

333,  l
20,0-

1 ) \  4

t0,0

7 t  I

79,8

7 2,5

xIIl"-xvt s.
Wagner
(t92'r)

305

225

2 4 5

4t2
19,7

340

73,8"
82,s+

70t5'

Ivt xl" s.
Rahon
(  I  893 )

Tasrrnu I
Dimensions du squelette post-crAnien : sdries fdminines*

I Mesures : mm1, indices : o/,'.
'  

Quotient des moyennes.
( ) Estimation (parfois i I 'aide de mesures bilat6rales).

maximum de I'os) ne sont publi6s que pour une s6rie de
comparaison : ils d6passent nettement ceux de cette jeune
femme.

Le f6mur est plus court et plus 6pais que la moyenne
norv6gienne, se traduisant par un indice de robustesse
plus 6lev6 (rapport du p6rimdtre au milieu d la longueur
( en position >). La longueur absolue et la massivit6 sont
par contre presque identiques aux valeurs correspon-
dantes de la s6rie parisienne.

L'indice de robustesse du tibia (p6rimdtre minimum
rapport6 d la longueur totale de I'os) est de peu inf6rieur i
la moyenne de la s6rie d'Oslo; en raison de la grande
longueur absolue de cet os, il faut croire que la gracilit6
remarqu6e au membre sup6rieur 6tait un peu moins
6vidente au niveau du membre inf6rieur.

Contrairement au f6mur, le tibia li6geois est nettement
plus long que la moyenne de la s6rie norv6gienne, tradui-
sant une sensible diff6rence dans les proportions entre les

deux 6chantillons. L'indice crural (longueur du tibia
rapport6e ir celle du f6mur) varie en concordance avec
cette observation. Il d6passe 6galement la moyenne
parisienne. La jeune femme de la place Saint-Lambert
avait donc la jambe trds longue par rapport i la cuisse.

La comparaison entre les longueurs des membres
sup6rieur et inf6rieur (indice intermembral) montre la
similitude des proportions, d ce niveau du moins, entre
cette jeune femme et la moyenne parisienne. Pour Oslo, la
valeur 6lev6e de l'indice est due d la combinaison, chez les
Scandinaves m6di6vaux, entre la longueur exceptionnelle
du membre sup6rieur et la brievet6 relative du tibia.

Individu no 2

Etat de conseryation.' quelques 6l6ments du squelette
postcrenien d'un petit enfant :
- I'omoplate droite, compldte sauf l'6pine, la plus

grande partie de l'acromion et la plus grande partie de
la fosse sous-6pineuse;
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- I'hum6rus droit, complet sauf les dpiphyses (situation

normale chez un petit enfant):
- une c6te gauche, compldte.

Sexe : ind6termin6.

Age : enlre un et deux ans.

Remarque.'voir note relative ir la tombe 5l-

Individu no 3

Etat de conservation .' fragments trds petits et prove-

nant de parties trds diverses du squelette:
- un petit fragment de calotte crdnienne (probablement

un pari6tal);
- le manubrium d'un sternum, dont le coin sup6rieur

droit a 6t6 casse post-mortemi
- une premidre phalange sup6rieure;
- deux petits fragments de diaphyse de f6mur(s), dont

l'un porte le trou nourricier (il pourrait alors s'agir

d'un f6mur droit).

Il n'est pas impossible que tous ces fragments aient

appartenu d un m6me individu'

Sexe : masculin ?

Age : adulte (20-40 ans) ou peut-€tre d'dge m0r (40-60

ans); I'dge est difficile ir d6terminer en raison de l'6tat de

conservation defectueux.

Tolrsr 43

Etat de conservation .' exceptionnel. Le squelette est

complet, pour la plus grande partie en excellent 6tat de

conservation, dur, trds fonc6, et partiellement momift6,
grdce aux conditions de gisement d6crites plus haut.

Le crine a d0 €tre consolid6 et reconstitu6; c'est le

sacrum et les tibias qui ont le plus souffert'

A l'int6rieur du crlne se trouvait une petite masse
globuleuse, de la taille d'une orange et de consistance

spongieuse. La cage thoracique et la cavit6 abdominale

ont livr6 des fragments spongieux m6l6s i la terre. La

nature organique de ces substances est trds probable' Ces

restes ont 6te confi6s au Docteur M. Schultz, de I'Insitut

d'Anatomie de l'Universit6 de Gcittingen, pour analyse et

pour la recherche d'6ventuels aufs de parasites au niveau

des viscdres.

Le long des os des membres, surtout du membre

inf6rieur, des lambeaux ftbreux, noirdtres (par la suite

compldtement effrit6s par les mauvais traitements subis)

pourraient correspondre d des restes de muscles partielle-

ment momifi6s. Quelques pupes de mouches ont 6gale-

ment et6 recueillies, certainement d6velopp6es dans les
jours qui ont suivi le d6ces. Elles se trouvent actuellement

d Gcittingen.

Un 6tat de conservation semblable se rencontre excep-

tionnellement et m6rite d'6tre souligne. Il pourrait

permettre une incursion, bien plus en profondeur qu'il

n'est possible habituellement, dans la biologie de popula-

tions depuis longtemps disparues. La fouille a 6t6

conduite, pour ce squelette au moins, de manidre trds

soigneuse. Il est regrettable que les circonstances

ult6rieures d'entreposage, particulidrement cahotiques'

aient detruit de manidre irr6m6diable une quantit6 d'infor-

mations d'ordre biologique trds rarement accord6es aux

fouilleurs.

Sexe : f6minin.

Age : le degr6 de synostose des 6piphyses du squelette
postcrdnien est 6quivalent i celui de la tombe 42. Le

m6me dge approximatif pourrait €tre attribu6 ir cette
jeune femme : entre 20 et 30 ans.

Taille : peut-6tre un peu sup6rieure i 163 cm (formule

combin6e : hum6rus, f6mur, tibia - la longueur de ce

dernier est estim6e au minimum).

Caractiristiques : le crine est trds long (183 mm) et

surtout trds large (145 mm), m6so-/brachycrine (indice

cephalique horizontal i la limite des classes correspon-

dantes :79,23). La reconstitution de la base peut fausser

certaines mesures, en particulier celle de la hauteur

cephalique ( I I 8 mm), extr€mement basse. Le calcul de la

capacite crAnienne d partir de la hauteur basion-bregma
(1300,46 cm3) correspond 6troitement ir celui obtenu d

partir de la hauteur auriculaire (1315'73 cm3), moins

sujette ir deformations. Il faut donc consid6rer que, s'il y a

erreur due d la reconstitution, elle est faible' Combin6e

aux trds grandes valeurs de la longueur et de la largeur

de la boite crdnienne, la hauteur donne des indices qui

placent le crAne dans les classes chamaecrdne et tapei-

nocrAne (64,48 et 81,38 respectivement). La capacit6

crAnienne est trds 6lev6e, d la limite des classes < euenc6-

phale> et < aristenc6Phale >.

La face est trds longue, prognathe (indice de progna-

thisme de Flower : 108,16). Sa hauteur et sa largeur, de

valeurs moyennes, se combinent de fagon d donner

l'impression d'un visage plut6t allong6 (face leptdne;

indice facial sup6rieur : 55,74). L'orbite est trds basse
(chamaeconque; indice orbitaire : 75,00) et le nez' large

et bas (platyrhinien; indice nasal : 58,69)' La mandibule

est gracile, 6troite et longue (dolichognathe; indice

mandibulaire z 94,69), en relation avec le prognathisme

de la face.

La clavicule (tableau l) est de robustesse moyenne et

trds courte par rapport i 1'hum6rus. L'omoplate est mince
(dolichomorphe) et de hauteur moyenne i basse par

comparaison avec l'os du bras.

Le tableau I fait surtout ressortir la grande longueur et

I'extr0me gracilite.des os des membres par rapport aux

s6ries de comparaison. L'allongement relatif du radius,

surtout ir gauche, est remarquable (indice brachial).

Il est difficile d'6valuer les proportions du membre

inf6rieur, i cause de la d6t6rioration des extr6mit6s des

tibias et des p6ron6s. Un indice crural sup6rieur ou 6gal i

83 est possible, nettement plus 6leve que celui d'Oslo,

mais proche de celui de Paris.

En valeur absolue, le f6mur de cette jeune femme est

trds long; le tibia semble partager cette tendance.
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ToMse 44

Cette tombe fut seulement rep6r6e. Elle n'a pas livr6
son contenu.

ToMsn 5l

Etat de consemation.' squelette presque complet d'un
petit enfant. Le crdne est 6cras6 et d6form6 par le poids
des terres et des bdtiments qui I'ont surplomb6 pendant
des sidcles. La face, r6duite en fragments minuscules,
n'est maintenue dans une certaine forme que grdce d la
masse de terre argileuse moul6e sous elle et qui n'a pas 6t6
retir6e.

Sexe : ind6termin6.

Age au dicds : au-dessus d'un an d'aprds l'6tat de
maturation des fontanelles; moins de trois ans d'aprds
celui des vertdbres. La longueur des os des membres (sans
les 6piphyses) et le stade d'6ruption dentaire convergent
vers une estimation d'environ un an et demi.

Remarques :
- Le petit cercueil 6tait pos6 sur celui de la tombe 42.

Les ossements d'enfant qu'on y a trouv6s, de m€me
Age estim6 que ceux-ci, font justement d6faut d ce
petit squelette. Il est probable qu'ils aient gliss6 entre
les planches disjointes des deux sarcophages et que
les 6l6ments catalogu6s < individu no 2 > de la
tombe 43 soient simplement originaires de la
tombe 51.

- Les os du membre inf6rieur sont tordus. Le f6mur
droit pr6sente une forme < en cloche > de la zone
m6taphysaire distale, 6largie. Il s'agit sans doute de
traces de rachitisme.

Totr{se 52

Etat de conservation .' seulement quelques os du
squelette postcrdnien. Vertdbres : 3 cervicales, une
lombaire. C6tes : 6 droites, 2 gauches, 2 fragments.
Sternum : le manubrium. Le cubitus droit. Un f6mur
existait encore; il a 6te vol6 sur le lieu de fouille, pendant
la nuit. Membre inf6rieur droit : le tibia, le p6ron6, les
deux premiers m6tatarsiens et la premidre phalange du
pouce. Membre inf6rieur gauche : les trois premiers
m6tatarsiens.

Les os sont trds bien conserv6s, trds compacts.

Sexe : les ossements recueillis ne sont pas les meilleurs
pour la d6termination du sexe. Cependant, leur extr6me
gracilite fait irrem6diablement penser d une femme.

Age : ici non plus, le r6sultat de la fouille n'est pas trds
favorable ir une d6termination. Il est juste possible de
constater l'ossihcation achev6e des 6piphyses et I'absence
de traces d'arthrose dans les zones articulaires: une
fourchette de 20 d 40 ans est probable.

Taille : l6l,4 cm (formule combin6e pour le cubitus et
le tibia). Les os utilisables ici tendraient cependant d un
peu surestimer la taille. Celle-ci pouvait 6tre l6gdrement
inf6rieure au chiffre propos6.

Caractdristiqtes .' les quelques os conserv6s sont
surtout remarquables par leur extr€me minceur, encore
plus accus6e que sur les squelettes pr6sent6s plus haut
(tableau l). Leur longueur absolue les situe bien en degi
de ceux de la tombe 43. Compar6 avec celui de la
tombe 42, le cubitus montre la m6me tendance mais le
tibia montre la tendance inverse, rendant probable une
diff6rence de proportions entre ces deux personnes. Cette
diff6rence est encore plus frappante par comparaison
avec Oslo; elle existe encore, att6nu6e, face d la s6rie
parisienne : le tibia est plus lo4g, le cubitus plus court.
L'absence regrettable des segments proximaux,
I'hum6rus et surtout le f6mur, rend impossible une 6tude
plus pouss6e.

ToMsr 54

Etat de conservation.'diaphyse d'un f6mur gauche. La
qualit6 de l'os est bonne.

Sexe : masculin ?

Age : adulte (20-40 ans).

Taille : par estimation (assez aventureuse) de la
longueur probable du f6mur : environ 170 cm, peut-6tre
un petit peu plus.

Caractdristiques .' os provenant apparemment d'un
individu jeune et trds vigoureux. La fossette pr6trochanti-
nienne est extr6mement developpee.

Le tableau 2 donne les dimensions de I'os. Une incerti-
tude vient de l'estimation de la longueur du f6mur, incom-
plet. Plut6t que des mesures exactes, le tableau donne des
ordres de grandeur.

Les estimations sont trds proches des valeurs
moyennes de la s6rie masculine d'Oslo, connue pour sa
grande taille et sa vigueur.

La longueur estim6e du f6mur d6passe nettement la
moyenne parisienne et encore plus celle de Bruxelles.
Cette s6rie a et6 introduite pour I'int6r6t que peut repr6-
senter la comparaison avec un 6chantillon belge, mais
cette comparaison est un peu boiteuse. En effet, Twiessel-
mann n'a pas distingu6 entre ossements masculins et
f6minins; il est normal que les valeurs moyennes de cette
s6rie, mixte, soient un peu diminuees par rapport aux
s6ries purement masculines.

Afin de poursuivre cette comparaison avec l'6chan-
tillon bruxellois, une deuxidme m6thode de calcul de
I'indice de robustesse, moins classique que celui obtenu
d partir du p6rimetre au milieu, a et6 introduite dans le
tableau. Le deuxidme indice de robustesse est le rapport i
la longueur < en position > de la somme des diamdtres
sagittal et transversal au milieu de la diaphyse. Il varie de
faqon trds paralldle au premier indice.

La moyenne bruxelloise est pratiquement identique
aux valeurs des 6chantillons li6geois et norv6gien. M€me
si les longueurs diffdrent en longueur absolue, les massi-
vit6s sont trds comparables. Celle de la s6rie parisienne
est trds probablement un peu plus 6lev6e, si l'on tient
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Tesr-nlu 2
Dimensions du fimur : sdries masculines'

* Mesures : mm indices : o/'.
* 

Quotient des moyennes.
( ) Estimation.

compte de la corr6lation qui existe entre les deux indices.

Comme la serie bruxelloise est mixte' il n'est pas interdit

de penser qu'elle aurait pr6sent6 une valeur plus 6lev6e si

elle avait 6t6 compos6e uniquement de f6murs masculins.

Celui de Lidge et ceux d'Oslo seraient dds lors d6cid6ment
plus minces que ceux des s6ries frangaise et belge.

3. Conclusions

De la description des ossements recueillis dans le

Secteur oriental de la fouille de la place Saint-Lambert d

Lidge, ressortent quelques caract6ristiques de ce petit

6chantillon :
- la jeunesse de la s6rie et
- la pr6sence de trois squelettes f6minins (sur les quatre

individus adultes rep6r6s ir coup sfir). Ces traits
l'opposent aux restes masculins et d'dge moyen 6lev6
exhum6s i I'emplacement m6me de I'ancienne cath6-
drale. En effet, it part I'individu hypoth6tique no 3 de
la tombe 42, provenant sans doute d'un remaniement
de tombe et dont I'Age est diffrcile ir d6terminer, le

Secteur oriental n'a livr6 aucun vieillard ni m6me
individu d'dge m0r;

- la grande taille et
- la gracilit6 de tous les ossements adultes (peut-6tre

jusqu'i un certain point en relation avec leurjeunesse,

mais pas ir un degr6 aussi marqu6).

Ces caractdres peuvent dependre de facteurs
gen6tiques (Martin, 1928; Krogman, 1962) mais aussi

6tre I'expression d'une bonne alimentation protidique
pendant l'enfance. Ils sont fr6quemment observ6s dans

les classes sociales favoris6es, en particulier dans la

noblesse (Wagner, 1927; Schwidetzkl', l97l). Une
s6lection genetique peut s'ajouter aux facteurs nutri-

tionnels 6voqu6s plus haut, par un effet d'isolat social,
et introduire des caractdres qui differencient ce groupe

du reste de la population locale (Schwidetzky, 197 l;

Roth-Lutra, 1974). Rappelons que les isolats sociaux

6taient en Europe beaucoup plus marqu6s autrefois
qu'aujourd'hui. La qualit6 des sarcophages et la proximit6

de I'ancienne eglise (cathedrale?) pregothique renforcent

I'hypothdse d'une appartenance de ces quelques restes d

un groupe social 6lev6.

Mais tous les essais d'interpr6tation sont fortement

limit6s par la petitesse de l'6chantillon et le caractdre

incomplet de la fouille de ce secteur, d'autre part par

I'absence de populations de comparaison contempo-

raines (Rtising et Schwidetzky' 1982).
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La naissance du vicus
m6rovingien de Lidge
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Dans une remarquable introduction, trop peu m6dit6e
par les historiens, ir son classique ouvrage slur La Citd de
Lidge au Moyen Age,Godefroid Kurth 6crivait, dr propos

des villes : < Il n'en est pas une seule qui, prise s6par6ment,
ne nous offre en raccourci, dans I'ensemble de ses vicissi-
tudes, I'image de la civilisation. Ce que les annales de
chacune ont de local n'int6resse que ses enfants, ce
qu'elles offrent d'universel captive et int6resse toute
l'Humanit6> r.

Par ces r6flexions, le grand historien tragait, en hli-
grane, I'image de Lidge, celle qui peut 6mouvoir ses habi-
tants, celle qui doit retenir l'attention des 6trangers qui

se penchent sur son pass6. Les fouilles entreprises par

H6ldne Danthine, Marcel Otte et Janine Al6nus-Lecerf
me semblent offrir, par cons6quent, un moddle et une
legon qui pourraient s'appliquer ir bien des cas d'arch6o-
logie urbaine dans nos r6gions et en Europe.

Ces fouilles ont 6t6 conduites par des arch6ologues de
profession. Ils se sont volontairement cantonn6s dans les
limites de leur discipline, pour donner ir leurs investiga-
tions le maximum de rigueur et d'objectivit6. Certes, ils ne
sont pas rest6s indiff6rents it l'histoire du site dont ils
creusaient les profondeurs, mais, avec une modestie et
une g6n6rosit6 dont on doit leur 6tre reconnaissant, ils

ont laiss6 aux historiens - oserais-je dire aux manieurs
de textes ? - le soin d'6clairer par l'histoire les traces
qu'ils avaient progressivement mises au jour. Ainsi, Jean-
Louis Kupper a-t-il pu d6jd en tirer quelques conclusions
auxquelles on peut donner son adh6sion 2.

En prenant connaissance des r6sultats de la prospec-

tion de la zone orientale de la place Saint-Lambert, une
image s'6bauche peu d peu, qui se pr6cisera sans doute
lorsque nous aurons d notre disposition I'ensemble du
rapport.

Cette image, c'est celle d'un croissant fertile. Son extr6-
mit6 occidentale correspond ir l'emplacement de I'ancien
square Notger; il d6veloppe et 6largit sa courbe en englo-
bant le d6me alluvionnaire form6 par les atterrissements
de la L6gia, et son extr6mit6 orientale rejoint la voie de

t Godefroid Kv*ru, La citd de Liige au moyen 6ge,t. l, Bruxelles-
Lidge, 1909, p. XXVII.

2Jean-Louis Kuppen, Les sources icrites, des origines d 1185.

p6n6tration parallele d la Meuse, qui porte depuis des
sidcles la d6nomination de F6ronstr6e.

Les terres amen6es sur la future place Saint-Lambert
par le cours imp6tueux de la L6gia ont permis d'abord
I'implantation d'un habitat pr6historique dont une exploi-
tation agricole prendra le relais ir l'6poque romaine.
Centr€e sur un ensemble de bdtiments, cette villa mettra
en valeur un territoire qui s'6tendait certainement jusqu'd

la rive gauche de la Meuse, situ6e ir I'emplacement de
I'actuel Sarma-Grand Bazar, et couvrait peut-6tre une
grande partie de cette vall6e 6trangl6e, en partie mar6ca-
geuse, que parcouraient les bras nombreux du fleuve.

Comme I'a bien expliqu6 Marcel Otte, la destruction de
cet 6tablissement, au cours du Iv" sidcle, n'a d0 repr6-
senter qu'une c6sure insignifiante dans I'occupation du
site 3. A l'6poque m6rovingienne, cette occupation 6tait
d6jd intensive et Lidge, en tant qu'agglom6ration urbaine,
s'inscrit d6finitivement dans I'histoire. C'est cette implan-
tation m6rovingienne que nous pouvons maintenant
retracer, avec un degre important de certitude, grAce d la
campagne de fouilles qui s'est d6roulee i partir de 1977,
campagne qui a 6te aidee par les d6couvertes sporadiques
du xlx' sidcle et, surtout, par celles de 1907.

Si nous entamons la reconstitution de ce paysage
urbain de Lidge par I'extr6mit6 orientale du croissant
fertile, qui correspond d la partie terminale, aujourd'hui
disparue, de la colline du Publ6mont, nous rencontrons les
premiers t6moignages d'un habitat contigu. La mort est le
signe paradoxal de la vie, et l'existence d'un cimetidre, sur
le promontoire terminal de cette ar6te dorsale, prouve la
proximit6 imm6diate d'un groupement humain dont les
defunts viennent s'aligner, c6te d c6te, tourn6s vers
I'Orient.

Plusieurs textes en relatent la pr6sence, en 1326, en
1556 et, plus prds de nous, en 1860.

En 1326, selon Jean d'Outremeuse - dont le temoi-
gnage, en I'occurrence, ne peut 6tre suspect6 - on
proc6da au nivellement de la colline sur laquelle 6taient
install6es les coll6giales de Saint-Pierre et Sainte-Croix,
pour y am6nager un passage que I'on pava <de bonnes
pierres >. Au cours de ces travaux, les ouvriers mirent au

3 Marcel OrrE.
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jour un certain nombre de cadavres accompagn6s de
debris d'6p6es rouill6s. Cette d6couverte suscite 6moi et
curiosit6. Certains imagindrent que l'on se trouvait en
pr6sence des meurtriers de saint Lambert. Jean d'Outre-
meuse propose une autre explication : il s'agirait des
Normands occis par les troupes de l'6v6que Francon a.

A ce propos, Godefroid Kurth note avec pertinence que
ces deux explications (montrent, sur le vif, le travail de
I'imagination populaire qui, toujours, explique par tel ou
tel fait connu les probldmes de I'histoire ou de
I'arch6ologie > 5.

Le m€me 6v6nement se r6p6ta, en 1556, lorsque Jean
Brix, chanoine de Saint-Pierre, et son confrdre Lievin
Torrentius, archidiacre de Brabant, flrrent creuser les
fondations de leurs maisons canoniales sur la m6me
colline. On y retrouva les ossements de quatre cadavres
accompagn6s de leurs armes. Le h6raut d'armes Henri
Van den Berch, qui relate cette d6couverte, relaie ir cette
occasion la tradition orale de la victoire de l'6v6que
Francon sur les Normands en 88 I 6.

En 1860, lors de I'am6nagement du square Notger, les
ouvriers butdrent d nouveau sur les restes de ce cimetidre.
Mais laissons la parole d Th6odore Gobert qui mentionne
la trouvaille.

< En d6blayant I'amas de sable qu'on appelait la butte
Notger, vers le milieu du xrxe sidcle, la b6che a rencontr6
des squelettes humains orient6s ir la manidre franque : t6te
d I'Ouest, pieds d l'Est. Plusieurs des cadavres reposaient
dans la terre nue; d'autres dans des cercueils maqonn6s
en pierre. A c6t6 de ces squelettes 6taient les armes :
Spatha, Scramasaxe, francisques (haches), fers de
framde. On retira aussi du sol de petits vases en terre
cuite, dont plusieurs i panse renfl6e, circulaire et perc6e
de trous. Ils contenaient du charbon de bois m6lane6 avec
de la terre n 7.

Contrairement d Th6odore Gobert qui estimait
pouvoir identifier ce cimetidre avec le lieu s6pulcral
primitif d6pendant de la coll6giale Saint-Pierre, il est plus
vraisemblable que, selon Godefroid Kurth, on ait affaire
ici au lieu d'inhumation le plus ancien de la population
li6geoise au trds Haut Moyen Age. Comme l'6crit avec
beaucoup de justesse l'Eminent m6dieviste : < N6 dans le
vallon du Glain, Lidge s'est r€pandu hors de cet 6troit
goulot et s'est d6velopp6 en 6ventail au pied de la colline
de Publ6mont, dans la vall6e de la Meuse... Le batelier
s'est 6tabli i proximit6 du fleuve, le cultivateur dans le
champ qu'il exploite. Sur le promontoire que forme
I'extr6mit6 de la colline de Publ6mont frapp6e par les

a Jean d'Ournrueusr, Zy Myreur des Histors,6d. A. Borgnet,
t. VI, p. 319 et pp. 673-674 et t. IV, p. 86. Cf. Godefroid Kunru, op.
cit., p. 13.

5 Godefroid Kunrx, Notger de Liige et la civilisation du X si,icle,
t .  I ,  p .  1 3 5 .

6 Henri VlNornsncu, Monumenta Patriae Leodiensis, Biblio-
theque de l 'Univers i t6 de Liege,  ms. 978,  pp.  734 735.

7 Th6odore Gonenr. Liige d travers les dges, nouvelle 6dition,
t .  I X ,  1 9 7 7 ,  p . 3 1 3 .

rayons du soleil levant, on a, selon l'habitude franque,
dispos6 le cimetidre> 6.

Aprds avoir m6dit6 sur le destin de nos anc6tres,
descendons vers le lieu de leur habitat. Nous prenons pied
sur un terrain l6gdrement bomb6, c6ne de dejection
comme disaient les geographes, des alluvions de la L6gia.
Cette petite plaine, bien abrit€e, surplombe de quelques
mdtres de hauteur le cours de la Meuse. Les fondations de
la villa romaine incendide au ry'sidcle ont 6t6 reutilis6es
pour y 6lever, au vrre sidcle, la domus, la maison
- sorte de r6sidence secondaire de l'6v€que de Ton-
gres - Maestricht Lambert. Cette habitation comportait
un oratoire e. Aprds la mort de l'6v6que, son suc-
cesseur Hubert accomplit un acte qui allait avoir des
r6percussions consid6rables : il fit retransf6rer le corps de
saint Lambert sur les lieux m€mes de son assassinat.
L'oratoire devient vers 720, une basilique que saint
Hubert d6die d la m6moire de son pr6d6cesseur. Mais il
fait plus, en bdtissant l'6glise Saint-Pierre d proximit6
imm6diate du cimetidre dont nous avons rappel6 tant6t
l'existence, il d6sire rester au-deli de la mort auprds de
son peuple, puisqu'il lui donne une destination cimeteriale
en la choisissant comme lieu de sa s6pulture ro. Enfin,
m€me si l'existence de la petite 6glise de Notre-Dame
n'est attest6e pour la premidre fois que dans la Vita
Notgeri, il est hautement probable que le ministdre parois-
sial - concr6tisd par I'administration des sacrements et,
principalement, du bapt€me - a fonctionn6, dds l'6poque
m6rovingienne, d l'ombre de la cath6drale Saint-
Lambert rr.

C'est donc avec raison que Luc-F. Genicot a pu
conclure que l'on se trouvait, avec Saint-Lambert, Saint-
Pierre et Notre-Dame, en pr6sence de ce que les historiens
appellent un groupe episcopal m6rovingien, d I'image de
ceux que Jean Hubert a etudi6s sur le territoire de la
Gaule r2. Enchainant sur les conclusions du jeune arch6o-
logue, L6opold Genicot, dans son 6vocation de la carridre
de saint Hubert, a r6affrrm6 avec force que, dds la
premidre moiti6 du vtrre sidcle, le vicus m6rovingien de
Lidge disposait, dans ce qui deviendra la place Saint-
Lambert et ses abords imm6diats, des fonctions litur-
giques qui rythmaient la vie d'une population : un
sanctuaire baptismal, une 6glise destinee d la c6l6bration
des ofTices, un lieu de s6pulture t3. Sans oublier la
r6sidence de l'6v6que, d6frnitivement implant6 i Lidge
dans la seconde moiti6 du vrrr" sidcle 14.

" Godefroid Kur.rr., La citi de Liige au moyen dge,t. l,pp. 12-13.
' Jacques SrrENNoN, Zes premters r palais r liegeois, dans Liige et

son palais, sous la dir. de Jean Lnrruxe, Anvers, 1980, p. 25.'' Vita prima Hugberti, dans M.G.ll., Scriptores rerum
merovingicatum, t. 6, p. 488.

ttGodefroid Kunrn, op. ctt., p. 22.
r2 Luc F. GrNtcor, nUn group. 6piscopal m6rovingien d Lidge?

Contribution d l'6tude du transfert du sidcle 6piscopal par saint
Hubert>, dans Bulletin de la Commission royale des Monuments et
des Sites, t .  15, 1964, pp.265-283.

rr Leopold GeNrcor, Aspects de saint Hubert, dans Leodium,
t .  LXI I I ,  1978,  pp .  l6 -18 .

to Cf. Jean Louis Kuppnn. ici m6me, p. 34.
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Cette residence occupait I'emplacement de l'actuel

o Palais des Princes-Ev6ques >. L'espace compris entre la

fagade de l'6difice et la portail nord de la cath6drale

provoque un probldme diffrcile.
C'est dans cette zone que Godefroid Kurth plagait le

<Vieux-March6>, signal6 dans la Vita Notgeri 15. Repre-

nant la question, Jean-Louis Kupper met en doute aprds

Th6odore Gobert I'existence d'un march6 d cet endroit.

Pour lui, le march6 primitif 6tait situ6 sur la place du

Marche actuelle tu. A ce stade de la recherche, I'histoire

doit demander le secours de I'arch6ologie. La coupe 314,

telle qu'elle est reproduite par Marcel Otte et Jean-Marie

Degbomont, r6vdle, au niveau de la couche 12' un sol

d'occupation m6rovingien sur lequel on reldve des

d6chets de maqonnerie (chaux, graviers, fragments de

tuiles) qui, selon ces auteurs, correspondaient ir I'implan-

tation de petits bAtiments civils r?. C'est tout ce que l'on

peut en dire, dans l'6tat actuel de nos connaissances'
Comme les fouilles n'ont pu se poursuivre dans la zone

meridionale - autrement dit au sud de la cath6drale -

par suite des exigences de la circulation automobile et du

trafic des autobus, les efforts des fouilleurs se sont port6s

vers la zone orientale de la place Saint-Lambert. C'est li

que nous les suivrons, pour reconstituer les s6quences

historiques du vicus m6rovingien. Ces s6quences sont

domin6es - j'allais dire anim6es - par la pr6sence de la

L6gia. Une double pr6sence, puisque les fouilles ont

recoup6 d'abord son cours occidental puis un bras

oriental, d 12 m d l'est du pr6c6dent. A cet endroit, nous

rejoignons le c6t6 occidental de l'actuelle place du

March6. Le mat6riel c6ramologique et l'6tude palynolo-

gique indiquent une occupation autour du bras

occidental, d l'6poque m6rovingienne tt. Cependant, c'est

i hauteur du bras oriental, qui coulait du sud-ouest au

nord-ouest et qui a ete comble, que l'on a retrouv6, au

sommet de ce comblement, les 6l6ments arch6ologiques

les plus int6ressants. Marcel Otte et Patrick Hoffsummer,
qui sont d l'origine de cette importante d6couverte, ont

soigneusement d6crit cette ( construction de bois, faite de

deux s6ries de planches jumel6es, emboit6es dans des

pieux rainur6s> et qui formait une <sorte de caniveau

am6nag6 dans le cours de la L6gia> tn. J'ai pu personnel-

lement admirer ces 6l6ments de charpente du vII' sidcle

dds leur d6couverte et pendant les quelques semaines oi

ils ont 6t6 accessibles. Plusieurs hypothdses ont 6t6

avanc6es. S'agirait-il d'un d6barcaddre ir I'endroit oi la

L6gia'pouvait devenir navigable et favoriser le transport

de marchandises par des embarcations ir fond plat,
jusqu'd la Meuse ? Cette interpr6tation a 6t6, un moment,

envisag6e; mais elle se heurtait ir plusieurs obstacles :

d'abord, la structure coulissante de l'ouvrage, ensuite le

t5 Godefroid KunrH, Notger de Ltige, t. 2' p. 38.
16 Jean-Louis Kuppen, ici mdme, p. 34.
ttMarcel Or-rE et Jean-Marie Dncnouolr, nLes fouilles de la

place Saint-Lambert ir Lidge, en 1982>, dans Bulletin de la Soci4ti

royale <Le Vieux Liige4 t. 10, 1983, p' 368.
t* Cf. Patrick Honrsuulren et Catherine Pnrsns' La cdramique

romaine et mddidvale, ici mdme, pp. 275 et suiv.
re Marcel Orte et Patrick HoFFsuMMER! Compte rendu defouilles'

ic i  m6me. pp.  253 et  suiv.

peu de rentabilit6 d'un transport par eau sur une courte

distance. Marcel Otte et Patrick Hoffsummer me

semblent avoir trouv6 la solution rationnelle en y voyant
( une sorte de bief qui, apparemment, devait servir it

amener l'eau dans une aire aujourd'hui d6truite et situ6e

au nord de la coupe d6gag6eo 20.

Or, c'est dans cette zone que de nombreux textes

m6di6vaux situent I'existence d'un vivier - lieu de

collecte et de vente - dont I'activit6 s'est maintenue

pendant plusieurs sidcles sous I'appellation de rieu des

P6cheurs, jusqu'en 17372t. Patrick Hoffsummer, qui

consacre dans ce volume une description detaill6e i la

charpente, a ecrit signihcativement, sans connaitre les

t6moignages historiques relatifs d ce vivier, que I'ouvrage

d'art m6rovingien pouvait €tre en relation directe avec

une installation artisanale voisine n6cessitant l'apport ou

l'6vacuation d'eau 22. Ne sont-ce pas li, pr6cis6ment, les

conditions n6cessaires de fonctionnement d'un vivier ?

En outre, dans la m6me zone, de nombreux trous de

poteaux, datables de la m€me 6poque, ont 6t6 mis au jour.

On est donc en droit de consid6rer que le bief et le vivier

constituent les vestiges de ce qui, ir l'6poque m6rovin-

gienne, formait le secteur occidental d'une aire consacr6e

dds le vu' sidcle d l'artisanat et au commerce, autrement

dit de ce qui allait devenir le March6' Aussi, est-ce trds

legitimement que Marcel Otte et Patrick Hoffsummer ont

pu conclure ir <l'existence' dds cette haute 6poque, d'une

petite bourgade d l'emplacement de la future ville de

Lidge, bien avant les premidres mentions par les sources

6crites> 23. On peut ajouter que la survie de ce groupe-

ment humain a 6t6 assur6e par I'existence d'un chemin

d'origine romaine - la future Feronstrde, venant de

Maastricht et qui ddbouchait dans l'aire commerciale et

artisanale m6rovingienne, tandis que celle-ci 6tait trds
probablement reliee d la Meuse par un autre chemin

possible, embryon de la rue Neuvice.

On sait que les specialistes de I'histoire urbaine h6sitent

i attribuer la d6nomination de ville i une agglom6ration

d6pourvue d'bnceinte et d'une activite commerciale diver-

siflr6e. Ce que nous venons d'6tudier correspond donc ir

un noyau pr6urbain qui a quitt6 sa condition de < village >

pour 6voluer, avant saint Lambert et pendant son

6piscopat, vers la notion de vicus' Si ce terme n'est

applique d Lidge que dans les textes de l'6poque

carolingienne 24, il est d6jd inscrit dans la realit6 dds le

vrr'sidcle, comme I'indique le r6sultat des fouilles de

1977-1982. De l'ar€te terminale du Publemont d

I'actuelle place du March6, ce vicus rassemble son espace

cimet6rial, son groupe 6piscopal, ses activit6s artisanales

et commerciales. Dds le vn' sidcle, les 6l6ments qui vont

composer le visage de la Lidge future 6taient, par cons6-
quent, d6jA rassembl6s.

20 Marcel Orre et Patrick HoFFsurrarvrEn, ibid.
tt Cf. Th6odore Gonnnt, Lidge d travers les 6ges, t. VII' pp.488-

490.
2t Patrick Honrsuuunn, Les structures de bois et leur analyse

dendrochronologique, ici m6me, p. 267.
23 Marcel Orrs et Patrick Horrsulttrlnn, ici m6me, p. 259'
24 Cf. Godefroid KunrH, op. ctt., p. 25.



Le relev6 photogramm6trique
des fouilles

Franz CAMPS,

Chef de travaux au Service de photogramm6trie

de I'Universit6 de Lidge

Les fondations du chceur oriental d6gag6es par le

Service National des Fouilles 6tant menac6es d'ensevelis-

sement d brdve 6ch6ance et m6me de destruction totale ir

plus long terme, il parut n6cessaire d'en dresser un plan

d6taill6 dans les delais les plus brefs. Les moyens de la

topographie classique ne pouvaient sufftre pour relever

rapidement et avec une pr6cision suffisante des structures

aussi complexes. Par contre, la photogramm6trie permet-

tant la restitution de plans d partir de clich6s st6r6osco-

piques, oflrait l'avantage d'6tre une m6thode d'enregistre-

ment rapide et fiable.

La disposition m6me des vestiges rendait illusoire l'uti-

lisation de photographies au sol (photogramm6trie

terrestre). D'autre part, compte tenu de la pr6cision

demand6e, des vues a6riennes ne pouvaient convenir qu'it

la condition d'6tre prises d trds basse altitude.

C'est ce qui nous a conduit d combiner les m6thodes de

la photogrammetrie ir courte distance et celles de la

photogramm6trie a6rienne. Nous avons utilis6 une

chambre terrestre fix6e d la nacelle de l'echelle des

pompiers.

La prise de vues a ete ex6cutee le 20 mai l98l ' L'appa-

reil photographique est une chambre terrestre Wild P3l,

de 100 mm de distance principale, mont6e sur un support

special permettant de la fixer ir la nacelle de 1'6chelle des

pompiers. Les photographies sur frlms-plans ont 6t6

prises ir peu prds verticalement d'une hauteur de 20 m

avec des bases de I'ordre de 5 m. La restitution d l'6chelle

ll5O a 6tb ex6cut6e par le service de Photogramm6trie de

la Faculte des Sciences Appliqu6es de l'Universit6 de

Liege (d6pliant hors-texte no 6).

Rappel th6orique

La restitution analogique d'un couple de photo-

graphies ster6oscopiques consiste d reproduire dans l'ins-

trument restituteur toutes les conditions de la prise de

vues : tous les angles se retrouvent 6videmment tels quels

tandis que les longueurs sont toutes repr6sent6es i la

m6me 6chelle fx6e d'avance.

Cela ne pr6sente aucune difficult6 majeure dans le cas

habituel de la photogramm6trie terrestre oi l'on est

maitre de toutes les conditions de la prise de vues : on sait

en effet mesurer facilement et correctement la base photo-

graphique tandis que l'orientation de la chambre peut 6tre

r6gl6e parfaitement. Dans le cas qui nous concerne, la

prise de vues ayant lieu i 20 m de haut et d partir d'un

support instable, tous les 6l6ments qui la concernent ne

sont connus que de manidre approximative, insuffisante

en tout cas pour permettre une restitution directe' En fait,

on se trouve dans le cas de la photogramm6trie a6rienne,

les axes des photographies sont presque verticaux et l'on

ne connait que I'ordre de grandeur de la base photogra-

phique (ici, environ 5 m ir 1 25 cm prds).

Dds lors, nos clich6s doivent 6tre trait6s comme on le

fait en photogramm6trie a6rienne, c'est-i-dire que la mise

en place d'un couple st6r6oscopique dans le restituteur

doit se faire en trois 6tapes : I'orientation relative, la mise

d l'echelle et le basculement' Ce n'est qu'aprds l'ex6cution

de ces trois op6rations que I'on peut passer au dessin

proprement dit.

L'orientation relative d'un couple consiste d imprimer

i I'une des chambres qui contiennent les clich6s d resti-

tuer une translation et une rotation telles que l'op6rateur

ait sous les yeux un moddle parfaitement st6r6oscopique :

tous les couples de rayons homologues (qui proviennent

des deux images d'un m6me point) doivent se couper. Il

serait trop long et sans int6r6t d'expliquer ici la th6orie

de I'orientation relative et d'en d6crire I'ex6cution.

Lorsqu'elle est termin6e, les deux cliches du couple sont

correctement orient6s I'un par rapport i I'autre, mais le

moddle st6r6oscopique n'est ni d l'6chelle voulue, ni

correctement orient6 dans l'espace.

La mise i l'6chelle va s'op6rer en faisant varier la

longueur de la base de restitution. Cette variation se

calcule en comparant une distance connue sur le terrain it

la m6me distance mesur6e dans le moddle. Il est donc

n6cessaire d'installer sur le terrain au moins deux points

identifiables sur les photographies et dont on mesure la

distance exacte.

Enfin, pour donner au moddle son orientation exacte

dans l'espace, il faut lui imposer une rotation d'ensemble'

telle que les d6nivelees mesur6es entre trois points du

moddle soient les m6mes (i l'6chelle prds) que celles qui

existent entre les trois points correspondants du terrain.

Finalement, la mise en place compldte d'un couple

n6cessite, comme on le voit, des donn6es terrain : au

minimum, la distance entre deux points et les d6nivel6es

relatives de trois points non en ligne droite. Ces points

connus s'appellent des points d'appui.
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Travaux de la place Saint-Lambert
Le site a 6t6 couvert par six couples de photographies

st6r6oscopiques. Le plan de prise de vues a fait I'objet
d'une 6tude trds fouill6e. En effet, de nombreux
paramdtres sont i prendre en consid6ration: perfor-
mances de l'6chelle des pompiers, possibilit6s de station-
nement du camion-6chelle, surface couverte par un
couple, choix des stations en vue de r6duire les angles
morts, etc.

Une fois le choix arr0t6, et le < plan de vol > d6finitif, on
a install6 et mesur6 les points d'appui n6cessaires (au
moins quatre par couple). Ces points sont materialis6s
par des cibles en matidre plastique de forme octogonale
comportant huit triangles alternativement noirs et blancs.
Ils ont tous et6 rep6r6s par rapport d un systdme de
coordonn6es unique pour l'ensemble du site. Tous les
points situ6s i I'aplomb des stations de prise de vues ont
6t6 6galement reper6s et marqu6s par un carr6 blanc lui
aussi en matidre plastique.

La prise de vues
La chambre Wild P3l est en principe une chambre

terrestre. Elle se monte normalement sur un support
compos6 de deux montants entre lesquels pivote un
anneau m6tallique qui peut recevoir le corps de chambre.
Ce support est d son tour fx6 sur un tr6pied i I'aide d'une
embase de th6odolite.

La chambre pr6sente cette particularit6 que son point
principal, c'est-d-dire le point de perc6e de I'axe optique
de I'objectif ne se trouve pas au milieu de la photographie,
mais il est d6centr6 de 15 mm. Comme la chambre peut
faire un tour complet autour de son axe, il est possible
d'introduire ce d6centrement tant6t d'un c6t6 tant6t de
l'autre et, dans notre plan de prise de vues, nous avons
profit6 de cette possibilit6 pour porter au maximum la
surface couverte par un couple.

Support de la chambre (fig. l)
Pour adapter la chambre aux n6cessit6s de la prise de

vues, nous avons congu et r6alis6 un support permettant
de I'accrocher i la nacelle de l'6chelle des pompiers tout
en sauvegardant son angle de champ. Ce montage est
constitu6 de deux montants en tubes m6talliques reli6s
par deux traverses. Ils pr6sentent d chacune de leurs
extr6mit6s des encoches permettant de fxer rigidement
l'ensemble aux 6chelons de la nacelle. Sur ces montants
sont fix6s deux anneaux circulaires en pVC, mobiles
chacun autour de deux axes perpendiculaires de fagon d
former une espice de cardan. Le corps de chambre est
fix6 dans I'anneau int6rieur par un dispositif i billes d
ressorts semblable d celui qui existe sur le support d,ori-
gine. L'anneau int6rieur est pourvu d'une nivelle
sph6rique r6gl6e au pr6alable en laboratoire et d'une
graduation mesurant le d6vers de la chambre. pour
assurer la verticalit6 de I'axe de la photographie on
dispose de deux boutons agissant sur des vis sans fin

prenant dans des engrenages et permettant de donner i
chacun des anneaux I'inclinaison voulue.

De plus, sur une poulie lat6rale i cran d'arr6t on a
enroul6 un fin cible de I mm de diametre soutenant un
poids et faisant ainsi office de frl i ptomb. Ce fil porte un
repdre d 2O m et on peut donc contr6ler facilement s'il
est bien d6roul6 de la quantit6 prescrite.

Ex6cution de la prise de vues

La prise de vues a n6cessit6 toute une s6rie de
mancuvres.

l. Placer le camion-6chelle de telle sorte que l,axe de
rotation de l'6chelle vienne en un point situ6 d environ
12 m de la base photographique et sur la m6diatrice de
celle-ci. Ces emplacements avaient 6t6 rep6r6s et marqu6s
d'avance.

2. Embarquement de deux personnes dans la nacelle,
frxation du montage et de la chambre.

3. Elevation de la nacelle et son positionnement d
I'aide du fil d plomb. Pour la position en plan, un op6ra-
teur au sol guidait la mancuvre de l'6chelle. Pour la lxer
?r la hauteur convenable, tous les points au sol correspon-
dant i une station de photographie avaient et6 nivel6s. Il
avait 6tE d6cid6 que toutes les photographies seraient
prises dans un m6me plan horizontal situe d 20 m au-
dessus du point le plus 6lev6 du site. Pour r6aliser cette
condition, on a accrochd au fil d plomb des rallonges
calcul6es en fonction du niveau de chaque point de
station.

4. Une fois la nacelle bien plac6e et stabilis6e,le photo-
graphe cherche I'orientation de la chambre de telle sorte
que le petit c6te du format du clich6 soit paralldle d la base
photographique. Cette opdration se fait ri l'aide d'un verre
depoli portant un quadrillage correspondant aux'c6t6s du
clich6. Afin de mieux voir les repdres de base au sol on y
avait d6pos6 des lampes de poche donnant des points
lumineux bien visibles sur le verre d6poli. Cette position
de la chambre est rep6r6e par un index se deplagant
devant la graduation fix6e sur l'anneau int6rieur du
support. Ce rep6rage est en effet indispensable car il n'est
pas possible d'enleverleverre dEpoli et de le remplacerpar
un chdssis sans faire tourner la chambre et I'amener dans
une position favorable. Le chdssis 6tant charg6, il suffit de
ramener I'index sur sa lecture pour que la chambre soit
bien orient6e en azimut. On peut alors d6clencher I'obtu-
rateur. Pour prendre le second clich6 du couple on fait
simplement pivoter l'6chelle de I'angle voulu et on recom-
mence le m6me cycle de mancuvres. Notons que pour
chacun des six couples on a plac6 le d6centrement tant6t
ir gauche tant6t i droite de fagon d assurer une couverture
maximum.

Au total, la prise de vues proprement dite, sans
compter les travaux pr6paratoires, a dur6 un peu moins
de cinq heures.
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La restitution

Le plan original a 6t6 restitu6 ir l'echelle 1/50. A la

demande des arch6ologues, toutes les pierres visibles ont
et6 dessinees une par une sans distinction des structures

diff6rentes. On dispose ainsi d'un document de base
absolument fiable du point de vue m6trique et dont I'inter-
pr6tation est du ressort des sp6cialistes des diverses disci-
plines.
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Examen des mortiers
des vestiges orientaux

Michel DUPAS,
Institut Royal du Patrimoine Artistique

Introduction

Depuis 1977, diverses campagnes de fouilles ont et6
men6es place Saint-Lambert ir Lidge par le C.LR.A. de
I'Universit6 et le Service National des Fouilles en vue de
d6gager les vestiges de la cath6drale gothique.

Dans le cadre de l'6tude des relations entre la composi-
tion des mortiers et la chronologie des constructions,
I'LR.P.A. a 6t6, entre autres, charg6 de I'examen d'une
quarantaine d'echantillons de mortiers provenant des
vestiges orientaux de la cath6drale Saint-Lambert. Les
delais de publications 6tant trds courts, l'6tude a 6t6 plus
superficielle que celles r6alis6es pour l'6glise des Saints-
Hermds et Alexandre de Theux et pour le chAteau de
Franchimont. A partir d'un examen de la structure et de
la charge non calcaire, sans avoir recours i I'analyse
chimique, on a essay6 d'6tablir un classement de ces
mortiers en vue de distinguer les diff6rentes phases d'am6-
nagement du chaur oriental de la cath6drale.

Origine des pr6livements (voir hors-texte no 5)

Les murs i partir desquels les mortiers ont 6t6 pr6lev6s

sont localis6s sur le plan de la fouille. Ils appartiennent
aux phases d'am6nagement suivantes :
- la cath6drale notg6rienne, les absidioles et l'abside

pr inc ipale :  murs 148-149-150-155- l6 l -165-168-
t 7  t - 173 ;
les galer ies claustrales :  murs 151-153-169;
le rhabillage int6rieur de I'abside notg6rienne : murs

- le radier du nouveau chaur : mur 154 I
- la partie periph6rique du radier du cheur, construite

sur pi lot is :  murs 156-157-159-160;
- la magonnerie coinc6e entre les galeries du cloitre :

murs 152-170;
- le remplissage de la crypte: mur 158.

L,e nombre de pr6ldvements de mortiers sur un mur
varie de I i 6. Tous les mortiers ont 6t6 pr6lev6s dans les
blocages des magonneries afin d'6viter toute possibilit6 de
contamination ext6rieure : alt6rations diverses, mortiers
de joints r6cents, etc.

Description g6n6rale des pr6livements

Les mortiers se pr6sentent en blocs compacts. Leur
teinte est grise ou blanc jaundtre. Ils contiennent des
nodules de chaux diss6min6s dans la masse. Les 6chantil-
lons gris pr6sentent une charge souvent apparente et une
structure en g6n6ral moins fine que les mortiers plus

clairs. La charge, calcaire ou non, est compos6e de galets,
de pierrailles rondes ou anguleuses, de d6chets de brique
et de schiste noir.

Examen du sable et de la charge non calcaire
A partir de 20 g de mortier l6gdrement concass6, on

r6alise une attaque par I'acide chlorhydrique. On triture le
mElange de temps en temps pour obtenir une d6sagr6ga-
tion compldte. Lorsque tout d6gagement gazeux a cess6,
on ajoute de I'eau et on laisse d6canter pendant une
minute. La quantit6 de matidres fines argileuses peut
ainsi €tre estim6e. On 6limine ensuite cette suspension
argileuse, on dilue de nouveau et recommence I'op6ra-
tion jusqu'ir obtention d'un liquide surnageant limpide. Le
r6sidu est ensuite sech6, pes6 et exprim6 en pourcentage
du poids du mortier mis en cuvre. Cette fraction repr6-
sente le sable et la charge non calcaire. Dans presque tous
les cas, I'attaque de la matidre 6tait longue, la d6sagr6ga-
tion 6tait difficile d cause de nombreux agglom6rats que
I'on devait triturer pour que la r6action continue. Cette
constatation etait g6n6rale pour les 6chantillons gris.
L'attaque des mortiers blanc jaundtre, plus riches en
sable, s'effectuait un peu moins difficilement.

Le r6sidu de chaque attaque de mortier a 6t6 examin6,
la quantit6 de sable a 6t6 estim6e et on a d6termin6 la
nature des pierrailles constitutives de la charge.

R6sultats dtexamens
Les examens r6alis6s sur I'ensemble des mortiers

permettent de classer ces derniers en deux groupes:

- Les mortiers gris. Ils forment un groupe homogdne
quant d leurs caract6ristiques et leur teinte. Ils appartien-
nent ir la p6riode notg6rianne et d la cassure, on remarque
une structure assez grossidre, peu homogdne, avec des
nodules de chaux parfois gros. La charge est apparente;
elle est constitu6e de galets souvent de gros calibre, de
pierres arrondies, d'un peu de schiste et parfois d'un peu
de brique. Il y a rarement des pierrailles anguleuses. Le
sable n'abonde p'as et il n'est pas trds ftn. Ces mortiers
ressemblent assez fort aux mortiers carolingiens de
l'6glise des Saints-Hermds et Alexandre de Theux,
examin6s dans une pr6c6dente 6tude 1. Les mortiers des
galeries du cloitre et du rhabillage int6rieur de l'abside

I A paraitre dans P. BsnrHoLET et P. Horrsurvrunn', L'6glise des
Saints-Hermis et Alexandre d Theux, recherches ricentes, p:ubli'
cation en cours.
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notg6rienne pr6sentent les m6mes caract6ristiques et
doivent €tre class6s dans ce groupe. Le pourcentage de
l'ensemble, charge non calcaire et sable, est fort dispersE,
de 3l d 76 o/o etdi en majeure partie d une r6partition non
homogdne des pierrailles dans le mortier.

- Les mortiers blanc-jaundtre. La teinte est
homogdne, la nature de la charge I'est un peu moins. A la
cassure, on remarque une structure plus frne et plus
homogdne que pour les mortiers gris. La charge est nette-
ment moins apparente. Elle est en g6n6ral constitu6e de
quelques petits galets et pierrailles anguleuses avec
parfois de la brique et du schiste noir. Le sable fin et clair
est plus abondant par rapport aux pierrailles que dans le
groupe pr6c6dent. Appartiennent d cette famille les
mortiers du radier du chceur, de la partie p6ripherique du
radier, de la magonnerie coinc6e entre les galeries du
cloitre, et le mortier de remplissage de la crypte. On
remarque aussi, comme dans le cas prdcedent, une forte
dispersion dans le pourcentage de charge non calcaire et
de sable mais il convient de noter que les 6chantillons de
la p6riph6rie du radier du chaur sont les moins riches en
charge et en sable. Ils forment un petit groupe homogdne.

Conclusions

1. Les mortiers de l'6poque notg6rienne forment un
ensemble homogdne.

2. Les mortiers de la p6riph6rie du radier du chceur,

appartenant au groupe des mortiers clairs, forment un
ensemble homogdne, le moins riche en sable et en charge
non calcaire.

3. Le pourcentage de charge non calcaire et de sable
est trop disperse pour 6tre utilis6 valablement comme
critdre de distinction des diff6rentes phases d'am6nage-
ment, sauf dans le groupe des mortiers de la p6riph6rie du
radier du chcur ori la dispersion des r6sultats est faible.

4. Les mortiers des galeries du cloitre et du rhabillage
int6rieur de I'abside notg6rienne peuvent €tre class6s dans
le groupe des mortiers de la periode notg6rienne.

5. Au stade actuel de l'6tude, il n'est pas possible de
diff6rencier les mortiers du radier du chaur de ceux de la
magonnerie coinc6e entre les galeries du cloitre. Ils
pr6sentent des caract6ristiques fort semblables et se diffe-
rencient des mortiers de la p6ripherie du radier du chceur.

6. Il n'est pas possible de classer la phase relative au
remplissage de la crypte, un seul mortier ayant 6t6
examin6.

7. L'analyse chimique de quelques mortiers apparte-
nant aux diverses phases d'am6nagement de la cath6drale
constituerait un compl6ment d'6tude int6ressant. Elle
permettrait une meilleure connaissance de ces mat6riaux
anciens. Orient6e vers la d€termlnation de I'indice
d'hydraulicit6 de la chaux des mortiers, elle pourrait
peut-dtre mieux diff6rencier les diverses phases d'am6na-
gement de la cathedrale.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se limite aux structures pr6romanes, romanes et

gothiques.

Le report du resultat de mes mensurations sur le lev6

phqtogramm6trique a constitu6 une v6rifrcation de l'exac-

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

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

dans la mesure du possible, la pr6cision du centimdtre.

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

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

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

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

Les vestiges de la premiire 6glise

Une bonne partie de mes mensurations concernent les

vestiges de la premidre construction 6rig6e dans le secteur

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

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

nord et sud et les moignons des murs de fondation qui

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

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

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

La partie de cette construction oi les op6rations de

mesurage pr6sentaient le plus de diflicult6s' est pr6cis6-

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

centrale. Ces difficult6s r6sultent du fait que cette partie

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

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

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

tations avec caves.

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

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

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

plan. Il est n6cessaire pour pouvoir pr6ciser la longueur

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

Ce sont en effet deux dimensions essentielles et le

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

chantier. On a donc de bonnes raisons de pr6sumer que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C--+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Al6nus Lecerf.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le deuxiime chevet de la cath6drale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 5

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

3 1

I
1 2

,  6112  ,
1 8

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

.  6 ' ' 2  ,

+

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

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

dont le pourtour a 6t6 aux trois quarts reconstitu6 comme

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

d6sign6 comme telle ci-aprds.

Examinons en premier lieu la ligne partant de la base

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

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

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

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

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

angulaire E' disparue. En reliant les deux segments

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

arridre de la crypte.

Un deuxidme vestige int6ressant se trouve partielle-

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

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

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

sup6rieure de la photo figure l. Mais comme elles sont

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

sent donc pas sur le plan photogramm6trique. La pierre

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

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

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

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

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

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

sera question plus loin de ce mur.

Le bloc central pr6sente un inter6t primordial. Il est

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

dimension n'a malheureusement pu 6tre d6termin6e. Il

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

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

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

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

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

Enfin, un troisidme vestige significatif est fourni par

une ligne paralldle au mur occidental de la crypte mais en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou ,2 toises. On entre ainsi progressivement dans le

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

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

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

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

nellement d6gage celles des deux abbatiales li6geoises

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

commettre de grande erreur, du moins en ce qui concerne

son ordonnance g6n6rale. La crypte proprement dite 6tait

entour6e d'un d6ambulatoire dont elle 6tait s6par6e par

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

3 nefs et 3 trav6es par quatre colonnes, dont actuellement

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

d6couvre un jour quelque fragment de tambour. En atten-

dant, on peut cependant situer le point central de leur

insertion dans le plan. La crypte proprement dite 6tant

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

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

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

trds certainement une trav6e de 2 toises du c6t6 arridre et

la trav6e suivante devait vraisemblablement 6tre d'une

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

localis6es selon ce raisonnement d la fois g6om6trique et

metrologique.

Si cette reconstitution comporte une notable propor-

tion d'hypothdses, elle parait cependant parfaitement

d6fendable grdce i la rigueur m6trologique. On serait

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

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

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

Remarquons que les murs formant les flancs gauche et

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

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

a donc ete occup6 par le nouveau chevet sur une certaine

distance.

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

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

En coupe transversale, cette crypte devait pr6senter

beaucoup de similitude avec la crypte de Saint-

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

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

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

Le chevet gothique de la cath6drale

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

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

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

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

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

Conclusion

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

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

L'int6r€t de l'analyse m6trologique trouve ici une belle
d6monstration.
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Donn6es de terrain
Devant .l'imminence de la destruction totale des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par rapport ao plan de l'6glise du c6t6 occidental
auquel cette partie fut li6e par le lev6 topographique, ce
mur correspondrait i la limite du transept oriental auquel
viendraient s'accrocher deux absidioles aux extr6mit6s et
le chceur principal dans l'axe. Toutefois, nous devons
constater une l6gdre obliquit6 entre les deux transepts et
une largeur plus importante de ce mur par rapport aux
murs de la nef, du cheur occidental et de l'autre transept
(cf. 6tude m6trologique p. 305 et suiv.). Il devient donc
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Frc. l .
Vue ginirale des dif,fdrentes magonneries constituant les fondations du cheur oriental de la cathidrale recoupdes ou recouvertes par les murs
d'habitations ricentes' (Photo prise depuis la grande 6chelle du service d'incendie de la ville de Lidge.)
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Phase A : Face ouest, c6ti nord, du mur du transept.

?t

{,

*r";

?."i"
{3?t



TNTERPRETATION DU LEVE PHOTOGRAMMETRIQUE 3r3

I " : " '  r ; '  l

Frc. 3.
Phase B : Elevation d'un des murs (M151) de la galerie septenffionale du cloitre.
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Fro. 4.
Vue d'une des bases de pilaste de la oypte (Phase C) digagde du blocage postirieur (Phase D).
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essentiel de mettre au jour le second mur du transept
oriental (actuellement sous le trottoir de la place) ahn
de verifier la liaison entre les deux parties de l'6difice.
Cette diff6rence dans la direction des transepts et dans
l'6paisseur des murs peut 6tre due d une modification au
cours des travaux ou, 6ventuellement, ir deux phases de
constructions successives.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

%7% Fondations ant6rieures rencontr6es dans la fouille.

. Parties restitu6es.

Frc. 14.
Phese D

f Remplissage de la crypte et rhabillage ext6rieur sur pilotis.

%7%Z Fondations ant6rieures rencontrees dans la fouille.

Parties restituees.

Crypte et rhabillage des constructions <notg6riennes>.

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

Parties restitu6es.

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

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

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

Conclusion
Les phases architecturales ant6rieures ir l'6dihce de

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

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

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

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

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

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