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I .  INTRODUCTION

A. Situation topographique

La commune de Herstal est situee sur la rive gauche de la Meuse, au nord de Lidge. Connue pour
son anciennet6, cette localit6 recdle de nombreux vestiges arch6ologiques, group6s pour I 'essen-
tiel en deux noyaux importants.

Le premier, le plus connu, git sous le centre m€me de la commune. Des vestiges d'habitat romain
y furent d6couverts, avoisinant un tumulus connu pour la richesse de son mobil ier ( 'r.

Prds de la gare, des travaux amendrent la d6couverte d'une importante ndcropole du Bas-
Empire, suivie peu de temps aprds par la mise au jour de tombes mdrovingiennes, prds de la rue
Hoyoux tzt.

Quelque trois kilomdtres plus au nord, se situe le second noyau important d'habitat, 6tabli au
Pr6 Wigy (ou Wigier) et plus particulidrement dans sa partie septentrionale portant le toponyme
dvocateur de < Rovillers )) ou < d Roville > (parcelles cadastrales no 679n et 65lf).

fig. l. Situation topographique du Pr6 Wigy d Herstal (C.M.42/1-2; 1/25.000).

C'6tait autrefois une vaste zone de prairies et de vergers qu'arrosait un petit torrent, le < Grim-
b6rieux >, d6valant des hauteurs de Pontisse avant de se perdre dans les terrains mar6cageux du
Jonckay, en bordure du fleuve (fig. 1).

Au cours des dernidres ann6es, ce paysage mosan typique fut bouleversd et compldtement ddtruit
par les nombreux amdnagements de I'homme moderne. Ddjd en partie recouvert par un terril de
I'ancien charbonnage d'Abhooz et par les bdtiments d'une briqueterie, le site du Pr6 Wigy dispa-
rut dans les travaux de construction du Canal Albert d'abord, puis de I'autoroute E5 (Cologne
- Ostende), et enfin d'un vaste complexe commercial (G.8. - Inno - B.M. / Maxi 2000) qui
en firent disparaitre les derniers vestiges.



B. Historique des recherches

L'exploration de cet important site n'a jamais 6t6 syst6matique. La grande majoritd des d6cou-
vertes fut le fruit du hasard et de nombreuses fouilles furent men6es dans des conditions fort peu

satisfaisantes.
Mme J. Alenus-Lecerf a d6jd relat6 la complexe histoire des multiples fouilles qui se sont bous-
cul6es sur le site (3).

Rdsumons ces p6rip6ties en quelques points :
-  l 9 l 0

- 1960
- 1960-1961

- 1962-1964

- 1965-1966

- 1970

d6couverte d'un four (?) de potier lors de I'exploitation de la terre ir brique pr6-
sente dans le sous-sol.

d6but des travaux de construction de I'autoroute E5 et premidres fouilles.

MM. Emile et Gilles Givard, de Vivegnis, d6couvrent au moins neuf tombes
d'un Champ d'Urnes, des t6moins de la p6riode de la Tdne et une cave gallo-
romaine.

M. G. Heusy et le Sp6l6o-Club de Lidge fouillent dans le cimetidre mdrovin-
gien trr. M. C. Leloup et Mme I. Cools ddgagent ir nouveau la cave (5); M. J. Pas-
leau, pour le compte du Mus6e de Herstal, en fait le relev6 et fouille une
fosse(6). Enfin, MM. G. Cornet et G. Heusy (pour le compte du Mus€e de
Herstal) ddcouvrent une sdrie de fosses (d I'origine du mat6riel pr6sent6 ici) (7).

des fouilles sont mendes par M. J. Pasleau et le Service National des Fouilles
dans le cimetidre m6rovingien et dans le Champ d'Urnes. Elles permettent de
localiser avec pr6cision la cave gallo-romaine et une nouvelle fosse d ddtritus (8).

Ie Commandant E.R. Vanoverschelde d'Alleur, d6couvre une nouvelle urne
cin6raire de Ia civilisation des Champs d'Urnes.

Cette 6numdration t6moigne suffisamment des circonstances d6sordonn6es des recherches
arch6ologiques. En outre, seuls les travaux du Service National des Fouilles firent I'objet de rap-
ports et d'une publication(e), apportant ainsi un pr6cieux t6moignage sur I'importance du site.
Cependant, la plus grande partie des documents d6couverts entre 1962 et 1964 restaient conser-
v6s dans les r6serves du Mus6e communal.

C'est d l'occasion d'une 6tude sur l 'occupation tardive des villas romaines (r0), que M. P. Van
Ossel entreprit un premier classement, qui fut poursuivi et men6 d terme avec la collaboration de
M. J.P. Lensen, du Mus6e communal de Herstal (1979-1982) qui s'attacha en outre d l'6tude des
documents pr6- et proto-historiques.
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I I .  DESCRIPTION DES VESTIGES

A. Pr6histoire et protohistoire
par J .P.  LENSEN

Les plus anciennes traces de la presence humaine au Pre Wigy remontent ?r l'6poque ndolithique.
Les vestiges sont mal localis6s bien que les carnets de fouil les de MM. J. Pasleau et G. Heusy
indiquent certains emplacements. Ainsi, M. J. Pasleau mentionne la d6couverte d'une fosse
omalienne (Fosse A), orient6e nord-est/sud-ouest, longue de 170 cm, large de 80 cm et recoup6e
par la tombe m6rovingienne no l2 (rr).

M. G. Heusy signale dans son rapport : ( non loin de la villa, un fond de cabane n6olithique
avec silex, poteries et peson en terre cuite >. Cette dernidre pr6cision nous pousserait ?r attribuer
cette structure (?) d une phase protohistorique (r2).

Le Service National des Fouilles a d6couvert trois foss6s (A, B, C), des trous de pieux ainsi que

deux autres structures (E et F), qui ont 6t6 recoupds par des vestiges de la civilisation des Champs
d'Urnes, sans que leur datation puisse €tre pr6cis6e {r3).

La prdsence d'un vaste Champ d'Urnes est bien attest6e. I l s'6tend sur une grande superficie
sous les remblais de I'autoroute et, au nord de ceux-ci, sur les parcelles 697n et 65 lf. Situ6s d
I'ouest du cimetidre m6rovingien et de la cave gallo-romaine, les vingt et une tombes cindraires et
un foyer (D), ont 6t6 datds des phases C et D de la p6riode de Hallstatt ('4).

Mme J. Alenus-Lecerf publia aussi les trouvail les isol6es; d'une part, les ddpdts provenant d'au
moins neuf tombes cin6raires (Hallstatt B-D) d6couvertes par les Frdres Givard en 1960 et sises
entre la cave gallo-romaine et la l imite des parcelles 679n et 65lf (t5)' d'autre part, les objets trou-
v€s dans trois nouvelles urnes cin6raires (dat€es du Hallstatt B-C) sises dans la ndcropole m€ro-

vingienne et, spdcialement prds de la tombe no lf, (r0).

M. Vanoverschelde d6couvrit des d6pdts d'ossements libres dans le cimetidre mdrovingien tr7) ou
d proximit6.
Mme J. Alenus-Lecerf mentionne encore des objets de l'6poque de la Tdne, retrouvds d proxi-

mitd des tombes fouill6es par les Frdres Givard. L'Abbe N. Peuskens nous a signald que ces trou-
vailles auraient 6t6 faites au sud et au sud-ouest de la cave gallo-romaine.

B. P6riode gallo-romaine et haut Moyen Age
par P. VAN OSSEL

Les vestiges d'6poque romaine du Pr6 Wigy sont trds mal connus. Il s'agit essentiellement d'une
cave, de deux fours et d'une sdrie de fosses ou de d6potoirs, dispers6s autour de la cave.
La situation m€me de ces vestiges ne nous est que trds imparfaitement connue, et le peu qu'on en
sait, I'est gr6ce aux sondages du Service National des Fouilles. Les tranch6es implant6es par
Mme J. Alenus-Lecerf ont, en effet, permis de recouper et de localiser plusieurs des composants
du site. Les souvenirs et les notes des nombreux fouilleurs locaux nous apportent d'autre part
des renseignements suppl6mentaires mais fort impr6cis et donc difficilement utilisables.
Les vestiges de constructions en pierre se trouvaient au pied et sous I'ancien terril du charbon-
nage d'Abhooz, ir environ 140 m au nord de I'autoroute E5.
La localisation exacte d'un four de potier (?), ddcouvert en 1910, n'est pas connue (r8). Deux
autres fours d€couverts par M. G. Heusy et son 6quipe, se situaient au sud-est de la cave gallo-
romaine, le long de la haie de sureau ddlimitant les parcelles 697n et 65 I f , a quelques mdtres du
Canal Albert (avant son dlargissement en 1970). De nombreux ddpotoirs et fosses se trouvaient
dans les environs des derniers fours, de part et d'autre de la limite des parcelles. Seul, le d6potoir
fouill€ par le Service National des Fouilles est bien localis6 au sud-ouest de la cave gallo-romaine
(fig. 3) ttrr.



I. LA CAVE

Elle fut vid6e d plusieurs reprises par diff6rents chercheurs locaux. Les renseignements disponi-
bles sont fragmentaires et souvent contradictoires. Il s'agit d'une cave presque carrde de 3,78 m
x3,54 m profond6ment creus6e dans le sol en place et pourvue d'un escalier au nord-ouest.
Un soupirail s'ouvrait dans le mur ouest, tandis que des niches vo0t6es dtaient r6serv6es dans les
murs sud et est, ainsi que dans la rampe d'escalier. Les parements dtaient construits en petits
moellons de grds et de tuffeau (dimensions moyennes : 20 x 12 x l0 cm) soigneusement 6quarris
et rejointoy6s. Un double chainage de tuiles 6tait dispos6 dans les parements. Le fond de la cave
6tait couvert de dalles de grds. Une canalisation form6e d'imbrices traversait le mur sud, au
niveau du dallage. M. G. Heusy signale aussi un puisard de 120 x 50 cm au centre de la cave (20).

Fig. 3. Essai de situation des vestiges.
l. Les tranchdes du Service National des Fouilles et le Champ d'Urnes - 2. La cave romaine -
3. Zone de dispersion des vestiges de l'6tablissement romain - 4. Le terril d'Abhooz -
5. Localisation probable de la tranch6e de M. G. Heusy - 6. Emplacement suppos6 de la fosse
fouillde par M. J. Pasleau - 7. Le cimetidre mdrovingien.

D'autres substructions furent d6cel6es d I'est de la cave. M. G. Cornet y suivit, entre autres, sur
une vingtaine de mdtres, un mur paraissant s'aligner sur I'avant de la cave. De nombreux frag-
ments de tubulures, de pilettes rondes et de morceaux de b6ton r6vdlent, en outre, I'existence
d'une ou de plusieurs pidces sur hypocauste. Des 6l6ments d'enduits peints attestent du ddcor de



ces piCces. Tous ces indices permettent de penser d un bdtiment assez important, s'dtendant pour
l'essentiel sous I'ancien terril d'Abhooz. Mais aucune fouille sdrieuse ne fut effectu6e sur cet
emplacement pr€sum6.

2. LES FOURS

Un four de potier aurait 6td d6couvert en l9l0 prds de I'actuel terrain de football, au sud de
I'autoroute.
Aucun indice certain ne permet cependant de voir un four de potier (2r) dans cette ddcouverte de
vases en cdramique intacts. Un seul de ces vases est actuellement conserv6 chez M. A. Jolet, de
Herstal. Il s'agit d'une cruche-amphore d deux anses, type Niederbieber 75 (cf. infra).

Les deux fours fouillds par M. G. Heusy prds du Canal Albert, ne souldvent pas moins de ques-
tions. Situ6s l'un d cdt6 de I'autre, d plus d'un mdtre de profondeur, ils poss6daient encore une
partie de leur 6l6vation. Quelques restes d'une sole (?) furent relev6s dans I'un d'eux (fig. 4).
Mais les photos et croquis faits lors de la fouille ne permettent pas de prdciser la nature de ces
fours. Selon toute vraisemblance, il ne s'agirait pas de fours de potier mais plut6t de fours
domestiques, ou encore de bas-fourneaux vu la pr6sence de nombreuses scories de fer. Quelle
qu'ait 6t6 leur fonction, il faut noter qu'ils se trouvent dans une zone occup6e au Bas-Empire
(cf . infro).

Fig. 4. La tranch6e de M. G. Heusy : fosses et fours d6couverts prds du canal Albert (d'aprds

G. Heusy).

3. LES FOSSES

Des fosses furent ddcouvertes au moins en trois endroits du site. Une de celles-ci fut, en tout ou

en partie, fouill6e par M. J. Pasleau, au sud de la haie limitant les deux parcelles, d quelque

40 mdtres de la cave (fig. 2). Longue d'environ 25 mdtres, large de 2 mdtres et profonde de
1,5 mdtre, elle livra deux niveaux de remplissage contenant une grande quantit6 de tessons, de

tuiles, de scories de fer, de sable de fonderie (?), d'ossements et de d6bris divers.
Plus d I 'est et au nord de la haie, se trouvait la tranchde (20 m x 5 m) implantde par M. G. Heusy

et le Sp6l6o-Club dans une vaste zone de ddbris (fig. 3).
D'aprds le fouilleur, partout sous le sable arable, apparut un remblai contenant de nombreux
d6bris de tuiles et de c6ramiques; puis un peu plus profond6ment apparurent sept fosses, toutes

d'environ un mdtre de diamdtre. Cinq paraissent aligndes au centre de la tranch6e. Ces fosses

contenaient aussi de trds nombreux fragments de cdramique, de tuiles et d'ossements. Tout d

c6t6. vers le Canal Albert, se trouvaient les deux fours.
La majeure partie du mat6riel arch6ologique pr6sent6 ici provient de ces fosses, qu'on peut dater
du Bas-Empire vu I'abondance des objets de cette 6poque qui y furent retrouv6s.
Enfin, il y a la fosse (ddnommde ddpotoir G), recoup6e et fouillde par le Service National des
Fouil les. De forme presque circulaire (1,80 m x2 m) et peu profonde (62 cm au centre), elle 6tait
tapissde sur le fond d'argile m€l6e de charbon de bois. Le remblai a l ivrd une abondante moisson
de tessons et fragments de tuiles, dat6s du Bas-Empire 122).

l 0



4. LE CIMETIERE MEROVINGIEN

Le cimetidre mdrovingien se trouvait dans la partie meridionale du Prd Wigy. D6couvert lors des
premiers travaux de construction de I'autoroute, il fut en grande partie pill€ avant que le Mus€e
de Herstal ait pu y faire proc6der d des fouilles par MM. J. Pasleau et G. Heusy (23). Ceux-ci
orientdrent leurs recherches au pied du talus de I'autoroute. Quelque 500 m2 de la ndcropole
purent ainsi €tre explords, dans des circonstances peu favorables. Le cimetidre devait €tre beau-
coup plus vaste, s'6tendant vraisemblablement sous le talus de I'autoroute.
Vingt-cinq s6pultures furent mises au jour. Elles dtaient orientdes approximativement est-ouest
(le chevet ?r I'ouest), sauf la tombe 4, orientde plutdt nord-sud. Elles 6taient disposdes en rangdes
dont quatre ont pu €tre reconnues (fig. 5).
Les caveaux 6taient creus6s en pleine terre, ir une profondeur variant entre 0,50 m et 1,75 m.
Quelques pierres de grds entouraient les fosses, mais aucun caveau n'6tait d proprement parler
magonn6. Dans certaines tombes, des murets en pierre bordaient uniquement le chevet et le pied
de la fosse.
Les squelettes avaient presqu'entidrement disparu, sauf l'6mail des dents, ce qui a permis de
d6terminer I'emplacement des chevets.
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III. DESCRIPTION ET INTERPRETATION DU MATERIEL

A. Pr6histoire
par J.P. LENSEN

Les documents de cette pdriode ne sont pas localisds avec prdcision. On peut supposer qu'un
ensemble homogdne ddcouvert par J. Pasleau (24) proviendrait de la fosse A'

l. CERAMIQUE (4 documents, fig. 6 n' l-4)

Tous les ddcors sont execut6s au poingon et sont constitu6s de motifs pointillds (triangulaires ou
ovales).
La forme du vase est d ldvre droite ou d ldvre 6vas6e (vase piriforme). Le bord est d6cor6 de deux
rang6es pointilldes et le ddcor de panse est en chevron de deux sortes, soit avec le ruban lin6aire
rempli de rangdes de creux, soit avec le ruban en pointill6s.
Ces motifs appartiennent incontestablement au style d€coratif des porteurs de la C6ramique
Ruban6e. Et les motifs pr6sents sont attribues (2t d la c6ramique lin6aire r6cente (phase II de
Modderman) et m€me tardive (phase II c - II d).

2. MATERIEL EN SILEX (572 documents, fig. 6 no 5-19, fig. 7 n' 20-37, Tableau I)

- Matiire.. le type le plus utilis6 est le silex gris ldgdrement tachet6, spdcialement dans les docu-
ments de I'ensemble (Tableau I).

- Dibitage.. le d€bitage de notre mat6riel est essentiellement centr6 sur la confection de lames.
L'adaptation du nucl6us, de ce fait, a conduit d I'enldvement de larges tablettes, de flancs ou de
lames d cr€te. La plupart des 6clats et des lames n'ont pas 6t6 retouch6s (sur les 459 lames et
eclats provenant de I'ensemble, seuls 7 Vo - 33 documents - ont 6t6 retouch6s).

- Outillage:

a) Grottoirs (fig. 6 n" 5-19)

Sur les 16 grattoirs du site du Pr6 Wigy, 3 sont confectionnds sur 6clats, un sur flanc et les
autres sur fragments de lames. La forme du front est le plus souvent convexe. Le support,
lorsqu'il est pourvu d'un talon 6pais et relev6, comporte un front convexe et perpendiculaire
d I'axe. Mais la plupart des autres fronts sont dejet€s par rapport d I'axe.
Deux grattoirs se singularisent : le premier avec un front en museau et le second avec un front
couvrant tout le pourtour'du support. Le plus souvent, les traces d'usure sont profondes sur
les fronts. Et sur quatre grattoirs, une 6pine lat6rale est am6nagde. De plus, cinq grattoirs
sont composites :4 avec des traces d'usage sur les bords de la face ventrale (3 ex.) ou de la
face dorsale (l ex.) et le dernier comprend une pointe d6limit6e par une encoche et le front du
grattoir (n' 16).

b) Racloirs (fie, 7 n' 20-21)

Trois racloirs sur 6clats ont des retouches abruptes sur I'un des bords (2 ex.) ou les deux
bords de la face dorsale (l ex.).

c) Pergoir (fig. 7 n" 22)

La mdche est d6jet6e et les retouches se poursuivent sur un des bords de la face dorsale.

t2
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d)

e)

0

c)

Pseudo-burins (fig. 7 n' 23)

L'enldvement au sommet de la face dorsale des deux dclats forme un burin d'angle sur cas-
sure. Un l6ger lustr6 et des traces d'usage sont prdsents sur un des deux outils (26).

Pidces d encoches (fig. 7 n' 24-29)

Dix pidces proviennent de l'ensemble. Six outils comportent une simple encoche, deux une
double, deux une triple. Ce type d'outil particulidrement bien repr6sent6 constitue prds d'un
tiers des outils de l'ensemble.

Lames de faucille (fig. 7 n' 30)

Deux lames ont 6td am6nag6es pour cet usage : ces deux fragments distaux ont un am6nage-
ment bien pr6cis d leur partie proximale. Le lustr6 caracteristique de tels outils est pr6sent.
Les deux exemplaires font partie de I'ensemble.

Eclats retouchds (fig. 7 n" 3l-32)

Sept 6clats sont retouch6s sur un ou plusieurs c6t6s. L'6clatn" 32 peut €tre consid6r6 aussi
comme racloir !

h) Lames retouchdes (fig. 7 n' 33-36)

Douze lames portent des retouches fines ou abruptes, et ces traces se situent sur la face dor-
sale (7 ex.) ou la face ventrale (3 ex.) et enfin sur les deux faces (2ex.).
Dans ce dernier cas, les retouches sont dispos6es d'une fagon alterne.

i) Eclats de hache polie (fig.7 n" 37)

Deux dclats en silex brun et silex blanc.

- Interprdtation de l'outillage en silex.

L'outillage 6pars est h6t6rogdne. Cependant, quelques outils portent les marques de l'industrie
lithique des porteurs de la Cdramique Rubande : ainsi le pergoir no 22 et les lames retouchdes
abruptement. Les autres outils trouvds de fagon dparse sont el placer dans I'industrie ndolithique
(d hache polie) comme les grattoirs ir front circulaire, d large front convexe et les outils dont la
face ventrale est sinueuse et, bien entendu, les dclats de hache polie. Par contre, I'outillage de
I'ensemble, le plus souvent sur lames, avec la retouche abrupte, rentre pleinement dans I ' indus-
trie des premiers agriculteurs de nos rdgions (civilisation d C6ramique Ruban6e : l'Omalien). Il
faut souligner que la plupart des grattoirs ont le front convexe, le plus souvent d6jet6 par rap-
port d I'axe de support, que les pidces d encoches sont nombreuses et que des outils composites
sont aussi prdsents : un grattoir avec les longs cdt6s retouch6s, un double racloir, deux doubles
encoches et deux triples encoches.

3. MATERIEL LITHIQUE EN D'AUTRES MATIERES QUE LE SILEX

Il est bon de signaler la pr6sence dans les collections du Musde de Herstal de documents lithi-
ques : des cailloux en grds, des fragments de meules en grds, des polissoirs d une ou deux faces
utilis6es, un polissoir d rainures, un broyeur d colorant rouge, et divers fragments de quartz, de
schiste ou de poudingue.
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B. Protohistoire
par J.P. LENSEN

La plupart des pidces ne sont pas localisdes. Cependant, des documents proviennent d'un ( trou
no 3 > d6couvert dans le cimetidre m6rovingien, au sud-est du Champ d'Urnes (fig. 2) et profond
de l5 cm. D'autres proviennent du < trou no l0 >>, fouill6 par le Spdl6o-Club et un dernier lot de
pidces dtait repris sous le terme ( urne sans indication >.
Nous nous bornerons ici d une simple description des documents les plus significatifs.

l. CERAMIQUE (132 documents significatifs, fig. 8, 9, l0).

- Technique .'le tour n'aurait pas 6t6 utilisd (27) pour fagonner ces vases. Le ddgraissant est le
plus souvent de nature mixte, c'est-d-dire avec particules lithiques (quartz, silex, sable, mica), et
avec ddbris d'argiles cuites puis broy6es (chamotte). Un sixidme des documents a cependant un
d6graissant homogdne en chamotte.
Les variations survenant au cours de la cuisson, le type de pdte, le type de d6graissant et le soin
apportd i l'6laboration de la poterie nous ont conduit d diff6rencier onze groupes de terres cuites
( c l a s s 6 s d e A d K ) .
La cuisson est en grande partie r6ductrice (A - H), sur une terre grossidre (A - D), ou plus soi-
gn6e (E - H), ou oxydante (I). La pdte peut Otre trds poreuse et surcuite (J), ou trds
sableuse (K).

Groupe A : Pdte grossidre et dure, cuisson bien nette, ddgraissant mixte;
Couleur des parois : du rouge au brun clair, couleur du noyau et quelquefois de la
paroi interne : noire;
Mat6riel de 8 documents dont 5 bords (fig. 8 n' l, 4, 16 - fig. 9 n" 29), un mame-
lon (fig. 9 n" 47), et un tesson ornd d'un bourrelet et de motifs incis6s (fig. 9 n" 56).

Groupe B PAte grossidre et dure, cuisson irr6gulidre, ddgraissant mixte.
Couleur d'une paroi : du gris brun au gris beige et de I'autre paroi : brun rouge.
Surface rugueuse et craquel6e.
Noyau : noir.
Mat6riel de 3 documents dont 2 bords (fig. 8 n' 24 - fig. 9 n" 25 d tranche impri-
m6e au doigt) et un d6cor 6clabouss6.

Pite grossidre et feuillet6e, peu compacte, cuisson irrdgulidre, ddgraissant mixte;
Couleur des parois : du brun noir au brun fonc6 et quelquefois noir, couleur du
noyau : gris noir ou brun;
Mat6riel de l3 documents dont 4 bords (fig. 8 n" 23 - fig.9 no 3l), 2 fonds (fig. 9
n" 42), I tesson orn6 de lignes incis€es (fig. l0 n' 54) et 5 tessons 6claboussds.

Pite grossidre et dure, cuisson double, d la fois oxydante et r€ductrice, irr6gulidre;
d6graissant mixte ou c6ramique (1/3 des documents);
Couleur de la paroi interne : beige, brun rouge, brun fonc6, parfois noir; couleur
de la paroi externe : brun clair ou brun rouge; noyau : noir, gris ou gris bleu. Finis-
sage peu soignd.
Mat6riel de 23 documents dont 3 bords (fig. 8 no 14, 18 - fig. 9 no 27),2 fonds
(fig. 9 no 39, 44), et l7 tessons 6clabouss6s.

Pite soign6e, d6graissant et cuisson proches du Groupe D, mais la cuisson est plus

Groupe C

Groupe D

Groupe E
rdductrice et le finissage est plus 6labor6;
Couleur de la paroi interne : noire et quelquefois brune; couleur de la paroi
externe : noir, brun fonc6 ou brun bistre;
Mat6r iel  de 27 documents dont l8 bords ( f ig.  8 n'3,  8,  9,  10, 13, 15,20,21,22-
fig. 9 n" 26,34),5 fonds (fig.9 n" 4l), un tesson orn6 de motifs lin€aires (fig. l0
n' 55), et 4 tessons 6clabouss6s.
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Groupe F: Pite soign6e, cuisson r6ductrice imparfaite, ddgraissant mixte avec, le plus sou-
vent, de la chamotte et du mica;
Couleur des parois : du gris noir au brun fonc6; noyau grisdtre. Lissage soign6;
Mat6riel de 9 documents dont 3 bords (fig. 8 n' ll, 12 - fig. 9 n' 32), I fond ombi-
liqu6 (fig. 9 no 45), I tesson orn6 au poingon (fig. l0 n' 57) et un autre d€cor6 au
peigne (fig. l0 n' 59).

Groupe G .'Pdte soign6e, cuisson r6ductrice homoldne, d6graissant fin, surtout compos6 de
mica;
Couleur des parois : du noir brillant au brun bistre. Noyau noir ou brun d pdte
serrde;
Mat6riel de l6 documents dont 5 bords (fig. 8 n' 6 - fig. 9 no 28, 30, 33), I fond et
9 tessons orn6s de d6pors l in6aires ( f ig.  l0 no 51, 52,58,60,61,62,63,64).

Groupe H : PAte soign6e, cuisson rdductrice irr6gulidre, d6graissant mixte avec principalement
des grains de quartz ou de sable. Paroi rugueuse avec cependant, un < semblant >
d'engobe;
Couleur des parois : brun ou noir; noyau : gris;
Mat6riel de 5 documents dont 3 bords (fig. 8 no 17 - fig. 9 n' 35, 36), 2 fonds
(fig. 9 n" 40, 46), I tesson orn6 de lignes incis6es (fig. 9 n' 36) et I tesson d d6cor
plastique (fig. 8 n" l7).

Groupe 1 ; Pite grossidre, cuisson le plus souvent oxydante, d6graissant mixte ou c6ramique;
Couleur des parois : rouge brun, brun clair ou beige; noyau : rouge, parfois l6gdre-
ment noirci, lissage peu soign6;
Mat6riel de 19 documents dont 5 bords, 4 fonds (fig. 9 no 43), I mamelon (fig. 9
no 48), 2 balles de fronde (fig. 9 n" 37, 38), I poids de m6tier d tisser (fig. l0 no 49),
I tesson d6cor6 au peigne et 6 tessons dclaboussds.

Groupe,I .. P0te grossidre et poreuse, cuisson trds mal soign6e;
Couleur des parois : noire avec taches d'oxydation; noyau : gris ou noir; certains
tessons sont surcuits; lissage peu soign6;
Mat6riel de 7 documents dont 5 bords (fig. 8 no 2, 5,7, l9),2 fonds, I tesson
d6cor6 de lignes exdcut6es au poingon (fig. 10 no 53), I bord avec tranche pressde au
doigt (fig. 8 no l9), et I tesson d d6cor plastique (fig. l0 n' 65).

Groupe K : PAte sableuse, cuisson r6ductrice, lissage sommaire;
Mat6riel de 2 bords.

Plus de 80 9o des documents ont subi une cuisson irr6gulidre. Le plus souvent, le noyau est noir
et la paroi interne plus fonc6e que la paroi externe.

- Typologie.' Nous nous contenterons, avec ce mat6riel, de faire une description des bords
(55 documents), des fonds (19 documents), des mamelons (3 documents), et d'autres objets en
terre cuite (2 balles de fronde, I poids de m6tier d tisser). Nous analyserons ensuite les d6cors.

a) ETUDE DES FORMES DE LA CERAMIQUE

Le profil gdndral est d'abord analys6 : d paroi droite verticale, d paroi arrondie vers I'intdrieur, d
paroi arrondie et d sommet plat d profil sinueux.
Nous avons pu d6terminer, pour certains documents, la forme du vase : vase car6n6, vase d pro-
fil rentrant, coupe oblique, et urne d col en entonnoir.
En second lieu, nous avons ddcrit la forme de la tranche : arrondie, aplatie, oblique rentrante, d
6paississement int6rieur, en saillie ou en biseau.

Bord d paroi droite verticale ou oblique (fig. 8 n' l-5).

Un exemplaire a la panse orn6e d'6claboussures (n" 3).
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Bord d poroi anondie vers I'intdrieur (fig.8 n' 6-17).
Plusieurs fragments d tranche arrondie, g6n6ralement des terres cuites soigndes, seraient des
terrines rzal - (fig. 11 no 7-l l). Le no 12 serait une urne d paroi courbde (2e). Un tesson (n" 14)
d terre plus grossidre, est recouvert d'dclaboussures. Le no 17, d pnte soign6e, a son €paule
marqu6e par la pression de doigts dans la pdte et par le reldvement de celle-ci d I'ongle.

Bord d paroi srrondie et d sommet plat (fig.8 n" 18-22).

Variante du groupe prdcddent, cette categorie se caract6rise par un profil moins arrondi au
sommet du vase. Le diametre maximum se situe au bord ou imm6diatement en dessous.
Comme les cat6gories pr€c6dentes, il y a aussi bien des tessons d pAte grossidre qu'd p6te
soign6e.
La tranche du bord (n' 19) est pressee et la panse d'un vase soign6 (n' 20) est recouverte
d' 6claboussures massives.

Bord d profil sinueux (fig. 8 n' 23-24 - fig. 9 n' 25-30, 56).

La panse est arrondie, l '6paule est rentrante, le col r6tr6ci est encore oblique, rentrant (n" 23,
25 , 26) ou vertical (n" 24, 27 , 28 , 29 , 30, 3 I ). La ldvre peut Otre simple ou en saill ie (n' 28-30).
La tranche peut Otre press6e au doigt (n" 24). En ce qui concerne le d6cor, un vase d bord sail-
lant et d col r6tr6ci, est ddcor6 d'un motif l in6aire entrecoup6, termin6 d'un motif en spirale;
entre ces motifs, une ligne incis6e verticale. En dessous, un bourrelet est appliqud au diamdtre
maximum de la panse. Il est ir noter que ce tesson appartient au Groupe A.

Vase d profil cardnd (fig. 9 n" 3l).

Ce fragment de gobelet car6n6 est en terre grossidre.

Vase d profil rentrant (fig. 9 n' 32-33).

Les deux documents sont en c€ramique soign6e.

Coupe oblique (fig. 9 n' 34).

Ce document pourrait avoir servi de couvercle.

Urne d col en entonnoir (fig.9 n' 35-36).

Ce vase du groupe H d col en entonnoir a une d6coration incisde en grains d'orge. Les enco-
ches sont dispos6es en trois rang6es obliques d'une part et en trois rang6es horizontales
d'autre part.

Balles de fronde (fig. 9 n' 37-38).

Deux 6l6ments oviformes sont consid6r€s comme 6tant des balles de fronde.

Fond plot (fig. 9 n' 39-42).

La paroi montante est oblique et alors son profil est arrondi ou droit. La paroi montante peut
€tre aussi sinueuse.

Fond d pied (fig. 9 n" 43-44).

Un l6ger bourrelet p6riph6rique met en €vidence un pied ou une saillie. La paroi montante est
uniquement sinueuse.

Fond ombilique (fig.9 n' 45).

Fond arrondi (fig. 9 n' 46).

Un 6l6ment de coupelle avec paroi mince.

Eldment de prdhension (fig.9 n' 47-48).

Les 6l6ments servant d la pr6hension du vase sont de deux types : un bourrelet pressd au doigt
et plaqu6 sur la panse ou un petit mamelon appointd.
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Poids de mdtier d tisser (fig. l0 n' 49).

Ce peson en terre cuite brun rouge a son sommet probablement vitrifid. La perforation verti-
cale est dejet6e et s'dlargit vers la base. De volume pyramidal tronqu6, ce poids pdse
325 grammes.

b) ETUDE DES DECORS DE LA CERAMIQUE

Plusieurs techniques ont 6t6 utilis€es sur les 55 documents ddcores.

Ddcor incisd d I'dbsuchoir ou au poingon (fig. 9 no 36, 56 - fig. l0 n" 5l-57).

Huit documents (Groupes A, C, E, F et G - 3 ex. J) sont orn6s d'un d6cor lindaire. Celui-ci
est vari6: des lignes incis6es, profondes et larges (n'5l-52), des lignes l6gdrement incis6es
formant trois doubles lignes s'entrecoupant obliquement avec d'autres lignes isol6es (n" 53).
Un tesson d pdte grossidre comporte un simple d6cor lin€aire en ogive (n' 54). Un autre, ir
d6graissants lithiques, est galb6 et comporte un autre motif particulier : des chevrons imbri-
qu6s formant un double carr6 sur angle (n" 55).
Sur un tesson galb6, au-dessus d'un bourrelet plastique, nous voyons un motif l in6aire entre-
coupd et marqu6 par la terminaison d'un motif en spirale; entre ces terminaisons, une ligne
incis6e verticale.
A cdtd de 6 documents lin6aires, existent des motifs en creux comme ceux pr6sents sur I'urne
?r col en entonnoir du Groupe H (30). La d6coration consiste en des encoches en grains d'orge,
dispos6es en trois rang6es obliques et en trois rang€es horizontales. Cette d6coration semble
se situer d l'6paule (fig. 9 n' 36).
L'autre ddcor orne un tesson galb6 avec des motifs piquet6s, imprim6s dans la pdte au moyen
d'un poingon ovale. La disposition des motifs est en 6ventail. Il appartient au Croupe F, ?r
terre assez soign6e (n' 57).

Ddcor incisd au peigne ou balayd (fig. l0 n' 58-64).

Neuf documents (Groupe F, G - 7) comprennent ce d6cor lindaire au peigne ou au balai. Le
potier a plus ou moins pressd sur I'outil (finement : no 58, 59; plus profond6ment : no 60,63,
64). L'outil est un peigne d six dents (largeur probable : 8,8 mm au no 59) ou ir sept dents (no
6l). L'util isation d'une brosse d poils durs cr)est attestee sur deux documents (n" 61 ,62).
Ces motifs se disposent diversement : en rang€es paralldles (n' 59), en motifs se recoupant
(n" 63), en 6ventails (n" 64). Ils peuvent aussi couvrir toute la surface (no 60, 61,62).
Il est d noter que tous ces documents sont en pdte soign6e, le plus souvent du Groupe G (paroi
externe noire).
Tous ces motifs sont verticaux et sont situds sous la cardne (?) et semblent se d6velopper
jusqu'd la base du vase (n" 60) ou vers le bord (n' 62, 63).

Ddcor plastique (fig.8 no 17, 19,24 - fig. 9 n" 56 - fig. 10 n' 65).

L'artisan a confectionnd des motifs < plastiques >. Il a pu presser la pdte au doigt ou appli-
quer un bourrelet d'argile. Il a pu aussi presser la tranche du bord (fig. 8 n" 19,24) ou presser
la pdte au niveau de l'6paule. Alors, il a utilis6l'ongle pour relever la pnte (fig. 8 n' l7 - fig.
l0 n" 65). Ce dernier document pr6sente deux rang6es verticales de ce motif plastique. Le tes-
son est ici particulidrement surcuit.
Un bourrelet est present sur un document du Groupe A et avoisine un motif lin6aire (fig. 9
n"  56) .

Ddcor dclaboussd (33 exemplaires - fig. 8 n' 3, 14,20).

Ce d6corappliqu6 -sur la panse, consiste d frictionner l€gdrement au moyen d'herbes, une
paroi pr6alablement 6clabouss6e avec de I'argile plus liquide. Ce d6cor peut €tre assez fin ou
plus grossier et alors avoir plus de relief. Les vases ornement6s de cette fagon sont des grands
pots e provision ou des r6cipients en forme d'urne avec l'6paule le plus souvent rentrante
(n" 3, 14, 20).
Les 6claboussures sont diversement r6parties et sur la m€me paroi, il est possible de trouver
des 6claboussures massives en relief, ou plus denses ou plus 6troites et filandreuses.
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- Attribution, comparaison et chronologie

Util isant les publications rdgionales concernant Ia Hesbaye,la zone limoneuse, la vall6e de la
Meuse et la Campine, nous avons cherch6 d attribuer chronologiquement nos documells (3u).

Bord d paroi droite verticale ou oblique :

Il est difficile de pr6ciser davantage que < 6ge des m6taux >.

Bord d paroi arrondie vers I'intdrieur :

Les documents de cette cat6gorie sont attribu6s aux dges du fer. Les formes presentes sont
qualifi6es d OrpJe-Grand, de terrines pansues (Type L2.b - datation du Hallstatt C-D; tztt

ou d'urnes d paroi r6gulidrement courb6e (Type II.4.b - datation de la Tdne).

Le type se retrouve d Vlijtingen et est qualifid de bol (33) et enfin en Basse-Meuse of I'Abb6
Peuskens appelle < coupe-bol > ce type de vase retrouve dans les sites dat6s de la Tdne III, de
Lanaye, Sur les Vignes et de Haccourt, Froidmont (34).

En dernier l ieu, un des documents se rapproche aussi d'un vase d panse arrondie, trouv6 dans

le site de la Tdne final, de la vil la de Haccourt (35).

La datation de certains 6l6ments peut €tre un peu mieux pr6cis6e :

- le tesson no 6 se rapproche d'un document de la fosse D de OrpJe-Grand (36), attribu6e au
Hallstatt C-D;

- le tesson no 8 peut 6tre compard avec un bol-coupe de la fosse de Boirs, Champ de Meer,

attribu6e 2r la Tdne A I par N. Peuskens (37);

- les deux documents d 6paississement int6rieur (no 15, l7), se singularisent par un profi l

assez arrondi, typique de la fin de l'6poque de la Tdne (38). A remarquer aussi le d6cor plas-

tique au niveau de l '6paule.

Bord d paroi arrondie et d sommet plot :

Ces vases, le plus souvent soignds, sont pr6sents durant tout l '6ge de fer. I ls caract6risent,

d'aprds Mme A. Cahen-Delhaye, ce groupe r6gional allant de la Campine d la vallde de la

Meuse, en passant par la frange occidentale, dans le Brabant : ces vases d paroi courb6e (3e)

que l 'Abb6 N. Peuskens qualif ie de coupe-bol (40) (f ig. 8 n" 18 d 20), se retrouvent d diff6ren-

tes phases des dges du fer.

Les recherches mendes au site de la Diepestraat d Rosmeer, ont donn6 des moddles sembla-

bles, qualif i6s d'urne en forme de tonneau. Ce site est dat6 par L. Van Impe, de la transition
Hallstatt - la Tdne (4r). Et un des exemplaires est m6me qualifi6 du style de < Harpstedt > !

Le bord no l9 comporte des pressions de doigt sur la tranche. Ce d6cor, fr6quent en Hesbaye,

serait une survivance des Champs d'Urnes (42) d l'6poque de la Tdne.

Le bord no 20 est pourvu d'6claboussures sur la panse. Ce d6cor, comme nous I 'analyserons

ci-dessous, est pr6sent du Hallstatt B d la dernidre phase du second dge du fer. Il est frdquent

sur des vases assez grands (43).

Le tesson n" 22 semble appartenir d une coupe profil6e ir rebord plat (44), forme plus particu-

Iidrement fr6quente au second dge du fer.

Bord d profil sinueux :

La datation de ces bords varie en fonction des formes de l'6paule ou de la panse, et du type du

d6cor. Deux de nos documents se rapprochent des documents trouv6s dans le Champ d'Urnes

de Herstal et d'autres hdcropoles de la m€me civil isation. Le premier (no 29,56) a le bord

r6tr6ci et la panse galbde d6cor6e d'un motif l in6aire et d'un bourrelet, ce qui I 'assimile d une

urne renfl6e d haut col et d ldvre saillante (ai). Ce document provient de l'ensemble < Urne

sans indication >.

Le second (n" 30) ressort du m€me type d'urne d haut col cylindrique et d bord sail lant, mais

ici sans d6cor et provient du trou no 10. Ces deux documents se rapprochent aussi des trou-

vailles faites sur le site par M. Givard (46).
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Des vases avec impressions digitales sur la tranche du bord et dont le profil est plus ou molns
sinueux, sont qualifi6s de vases du style de Harpstedt(47). Mais cette ( tradition > perdurerait
pendant toutes les phases des Ages des m6taux.
Trois documents pr6sentent un col rentrant (f ig.23,26) ou vertical (f ie.27) et une dpaule
oblique. Cette forme trouv6e spdcialement dans les sites limbourgeois et brabangons, est
dat6e de I'dge du fs1 tnt).

Les donn6es comparatives du document n" 28, vase d col r6tr6ci et d ldvre dpaissie, peuvent le
dater au d6but de l'6poque de la Tdne (ae).

Vase d profil cardnd :

Ce vase car6n6 est un gobelet. On trouve ce type de vase tendant vers la cardne marnienne, d
Orp-le-Grand et d Boirs, dans un contexte de < la fins )) tso).

Vase d profil rentrant :

Ce type ressort du type d bord rentrant de Vlijtingen tstr.

Coupe oblique :

Ce bord de coupe d tranche oblique, ressemble aux documents mis au jour par N. Peuskens
dans les sites de la fin du second dge du fer : Haccourt, Froidmont et Lanaye, Sur les
Vignes tsz).

Urne d col en entonnoir :

Ce vase d col en saillie, orn6 d'incisions sur la panse, est assez particulier : il aurait 6td fabri-
qu6 au tour. Les tessons retrouv6s I 'ont 6t6 dans le trou n" 3 et le trou no 10. Une urne proche

en forme d'oeuf, trouv6e d Rekem, est dat6e par les auteurs de la Tdne final (30).

Balle de fronde :

Plusieurs exemplaires de telles balles de fronde ont 6t6 trouv6s dans plusieurs sites de la
Tdne (5r).

Fonds :

Cette partie de vase est plus difficile d dater. Nous avons distingu6 des fonds plats ou avec
une l6gdre saillie (pied). La paroi du vase est inclin6e ou sinueuse. Ces variantes se retrouvent
durant les deux 6ges du fer(54).
Le fond ombiliqud (n" 45) apparait au d6but de la Tdne dans notre secteur et perdure durant
l '6poque de la Tdne(55) .
Le fond arrondi est un 6l6ment de coupelle, qui est proche des godets trouvds sur le site
d'Orp-le-Grand (s6), et dates du Hallstatt final.

Eldments de prdhension :

A part un exemple trouv6 d Vlijtingen (57), le bourrelet trouvd au Prd Wigy pourrait Otre attri-
bu6 d la phase de Hallstatt (il faut en constater la cuisson fortement oxydante). Les autres
mamelons sont rares au second 6ge du fer (58).

Poids de mdtier d tisser :

Un moddle de poids en tronc de pyramide est attribu6 d l '6poque de la Tdne par M. M. Van-
derhoeven (5e). Cependant, on retrouve aussi de telles pidces dans des sites gallo-romains.

Ddcor incisd d I'dbauchoir ou au poingon :

Ce motif peut 6tre isol6 ou jumel6 avec un motif plastique. L'exemplaire no 56 a 6tE attribu6 d
la civil isation des Champg d'Urnes.
Ces motifs lindaires sont d placer dans les dges des m6taux. Cependant, nous pouvons attri-
buer plus pr6cisdment quelques d6cors d l '6poque de la Tdne : le dessin l in6aire recti l igne
assez profond (n'5l) (60), les motifs en trois doubles l ignes s'entrecoupant avec des l ignes iso-
l6es (no 53)  (6 ' ) .
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Un ddcor de creux piquet6s en forme de grains d'orge et assez profonds, trouve des similitu-
des dans un d6cor du groupe de la Haine(62).
Enfin, sur I'urne d col en entonnoir, nous voyons des rang6es d'encoches, successivement
trois rang6es obliques et trois rangdes horizontales. Les donndes << techniques ) et formelles
nous incitent d dater I'urne de la fin de la Tdne (6r).

Ddcor incisd au peigne ou d lo bolayette :
Le d6cor au peigne est g6n6ralement considdrd comme indice du second 6ge du fer (64).

M. L. Van Impe ajoute (65) que le d6cor au peigne ne semble pas apparaitre avant la fin de
I'dge du fer ancien et le d6but de l'6ge du fer moyen. De plus, certains sites rh6nans du Hall-
statt final te0), livrent un mat6riel d6cord au peigne. L'Abbe N. Peuskens (67) a constat6 la pr6-
sence de d6cors peignds d traits entrecrois6s dans le mat6riel de Boirs, datds de la Transition
Hallstatt - la Tdne. A la fin de la protohistoire, le travail au peigne deviendrait plus rare et
peu soign6. L'apog6e du d6cor au peigne serait donc la phase moyenne de la Tdne (la
Tdne II ?) rsar.
Il est possible, en comparant nos documents, de pr6ciser davantage. Le motif des incisions
lin6aires, faites au peigne ir sept dents (6e), s'arr€tant d la cardne et couvrant le reste de la sur-
face, est plac6 au d6but de la Tdne (70). Un tesson d6cor6 de lignes bross6es r6gulidrement est,
par contre, plac6 d la fin de la Tdne(7r).

Ddcor plastique :
Le bord des vases peut Otre marqu6 d'impressions au doigt. Cet ornement apparait d la fin de
I'dge du bronze et perdure jusqu'it la Tdne 02). Ce serait une survivance des Champs d'Urnes.
Quant d ce m6me ddcor situ6 sur l'6paule, il est pr6sent dans diff6rents contexte5 tr:), depuis la
fin de l'6ge du bronze jusqu'd la Tdne.

Ddcor dclaboussd :
Ce type de d6cor est prdsent dans diff6rents contextes. M. S.J. De Laet explique que l'6cla-
boussure semble €tre une survivance hallstattienne dans le groupe de la Tdne campinoise.
Cette particularit6 se retrouve aussi bien d Boirs (Tdne initial) qu'd Haccourt et Lanaye (Tdne
f i n a l ) ( 7 4 ) .

2. DATATION

Plusieurs phases des dges des m6taux sont prdsentes dans notre mat6riel.

Hallstatt B-C : Civilisation des Champs d'Urnes :
A c6te des documents trouvds par Ie Service National des Fouilles et les Frdres Givard, deux
documents de cette 6poque se retrouvent dans les rdserves du Mus6e de Herstal : no 29-56 et
no 30, d6couverts dans I'ensemble ou le trou no 10.

Hallstatt C-D : Premier dge du Fer :
Exclusivement de cette p6riode, deux documents : un bord (n" 6) et un fond, sorte de godet
(n'46), qui se rapprochent d'6l6ments trouv6s dans Ia fosse D ou I'ensemble ll d'OrpJe-
Grand.

La Tine: Second Age du Fer:
Dat6s exclusivement de cette p6riode, l6 documents qui se r6partissent ainsi : le vase d profil
car€n| (fig. 3l), le fond ombiliqud (no 45), les balles de fronde (n" 37,38), le poids de m6tier d
tisser (no 49); le d6cor lin6aire assez profond et le motif l in6aire enchev€tr6 (n' 51, 53) et le
motif piquetd (n" 57).
- Trois documents dateraient du d6but de la Tdne : le bol-coupe (n' 8) proche des docu-

ments de Boirs, le bord d paroi sinueuse et col r6tr6ci (n' 28) proche des tessons de
I'ensemble 8 d'Orp-le-Grand et le d6cor lindaire au peigne assez soign6 (n" 60).

- Enfin, nous situons d la toute dernidre p6riode de I'dge du fer, cinq de nos documents,
toujours en nous basant sur le mat6riel r6gional dat6 :
deux documents a profil arrondi et d 6paississement int6rieur (no 15, 17),la coupe oblique
(n" 34), I'urne d col en entonnoir (n' 35, 36), et le ddcor ex6cut6 d la balayette et couvrant
toute la surface (n' 62).

Tous les autres documents non sp6cifi6s rentreraient dans I'dge du fer (Hallstatt et la Tdne).
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LES DOCUMENTS ( GROUPES >

II faut s'interroger sur I'homog6n6it6 des documents trouv6s dans les groupements : I'ensemble,
le lot du trou no 3 et celui du trou no l0 (75).

Du trou no 3, nous avons principalement les fragments de I'urne no 35, 36, mais aussi (non dessi-
n6s) : un fond plat d paroi montante oblique, un fond d pied d paroi sinueuse et un mamelon. Ce
dernier 6l6ment est trds rare d la Tdne, pdriode d laquelle nous attribuons I'urne.
Du trou no 10, quelques tessons de I'urne 35,36,1e fragment ir d6cor piquetd (la Tdne), un autre
d d€cor au peigne (la Tdne), mais aussi I'urne d col r6tr6ci, qui se rapprocherait des urnes du
cimetidre de la fin de l'6ge du bronze.
Cinq autres documents (no I l, 32, 42,44 et un fond plat non dessin€) sont difficilement datables
avec prdcision.
De I'ensemble (urne sans indication), I'urne avec un bourrelet et des motifs lin6aires (n" 29, 56),
proche d'objets du Champ d'Urnes, a 6t6 retrouv6e avec les deux balles de fronde (la Tdne) et un
C€cor au peigne.
Il ressort donc qu'aucun de ces ensembles n'est homogdne.
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C. Epoque romaine et haut Moyen Age
par P. VAN OSSEL

I. LES MONNAIES :

Vues au Cabinet des Mddaille sle2l/lO/81; identifides par Mmes J. Lallemand et G. Moucharte.

l. Imitation de Claude Il divus.
)DIVO( t€te radi6e d droite
Aigle debout d gauche, regardant d droite
Ae :0 ,54  g ;  12 .

2. Imitation radi6e.
TOte radi6e i droite
)TAS( Vase et instruments pontificaux
Ae : 6br6ch6; l0

3.Imitation radi6e.
T€te radi6e d droite
Revers fruste
Ae : 6br6ch6; -.

4. Empereur et atelier inddtermin6, 388-402.
Buste diad6m6 (perles), cuirassd et drap6 d droite
)AL( Victoire debout d gauche, tenant trophde et tirant captif a I'exergue
Aes 4 : 0,98 g; 8.

Ces quatre monnaies se trouvaient parmi le mat6riel arch6ologique recueilli par MM. G.Heusy
et G. Cornet. Une monnaie de Gallien, d6couverte dans la cave par M. J. Pasleau n'a pas 6t6
retrouv6e.

2. LA TERRE SIGILLEE:

a) Haut-Empire (fig. ll)

l. Drag. 29 (?) : un fragment de paroi, pdte rose rouge, fine et dure, engobe brun rouge bril-
lant, d6cor de guillochis, I"'sidcle.

2. Drag. 29 (?) : petit fragment de paroi, pAte rose rouge, fine et dure, engobe brun rouge
brillant, d6cor de guirlandes, I"'siCcle.

Drag. 37 : fragment de paroi, p6te rose clair, fine et dure, engobe brun mauve et fonc6.

Drag.37 (?) : petit fragment de paroi, pAte rose rouge, f ine et dure, engobe {ouge brique
trds brillant.

5. Drag. 15/17 : fragments de paroi et de bord, pdte rose rouge, fine et dure, engobe brun
rouge brillant, I"' sidcle.

6. Drag. 18/31 : fragment de bord et de paroi, pdte rose orange, l€gdrement engobe
brun rouge peu brillant et mal conservd, II' sidcle.

7. Drag. 18/31 : fragment de bord et de paroi, pdte rose rouge, fine et dure, engobe brun
rouge brillant, Ie'- IIe sidcle.

8. Drag. 18/31 : fragment de bord et de paroi, pdte orange, dure, engobe rouge brun mal
conserv6.

9. Drag. 18/31 : fragment de bord et de paroi, pdte gris noir, dure, engobe noir mat bien con-
serv6.

4 .
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14. Chenet 320
molette inco

15. Chenet 320
entidrement

16. Chenet 320
incompldte,

10. Drag. 33 : fragment de bord et de paroi, pdte rose rouge, fine et dure, engobe rouge brique
brillant. Gaule du Centre. d6but du II' sidcle.

ll. Drag. 45 : fragment de paroi, p6te rouge orange, ldgdrement tendre, engobe brun rouge
mat conservd, ddcor d'incisions, Gaule de I'Est, III 'et IV' sidcles.

12. Fragment de paroi, pdte orange clair, engobe disparu, d6cor d'incisions et de guillochis,
Gaule de l'Est, III" sidcle.

13. Drag. 45 : fragment de paroi, idem n" I l, d6cor d'incisions, Gaule de I'Est, III ' - IV' sid-
cle.

b) Bas-Empire (fig. ll, 12, 13, 14)

fragment de paroi, pdte orange, tendre, engobe orange brun, mal conserv6,
mpldte, sans doute Tongres no 206), Htibener groupe 1.

fragment de paroi, pdte orange clair, peu cuite, engobe orange brun presque

disparu, molette incompldte, Hribener groupe 2.

fragment de paroi, pdte orange, engobe orange brun mal conserv6, molette
Hiibener groupe 3 (?).

Chenet 320 : fragment de paroi, pAte rouge orange, fine et dure, bel engobe rouge orange,
molette incompldte (casiers communs aux molettes n" 122 et 353), Hilbener groupe 4 (?).

Chenet 320: fragment de paroi, pdte gris noir, sans engobe, molette d l1 casiers, Chenet
no 78, Htibener non class6.

19. Chenet 320 : fragment de paroi, pdte orange clair, tendre, engobe orange clair assez pdle
partiellement conserv6, molette d l0 casiers (?), sans doute Chenet n" 164, Hribener non
class6.

20. Chenet 320 : pdte grise d surface orange clair, tendre, engobe disparu, molette compldte,
trds mal conservde (frottis impossible), sans doute Chenet no 163, Hribener non class6.

21. Chenet 320 : fragment de paroi, p6te orange clair d noyau gris, tendre, engobe orange de
m6diocre qualit6, molette d 10 casiers, variante de Chenet no 41, Vauquois, Pont des Qua-
tre Enfants, HUbener groupe 5.

22. Chenet 320 : fragment de paroi, pdte orange dure, engobe rouge orange mat bien conserv6,
molette incompldte, Hribener groupe 5 (?).

23. Chenet 320 : fragment de paroi, pdte orange clair, tendre, engobe orange brun mat mal
conserv6, molette d 8 casiers (?) (proche de Chenet no 41), Hiibener groupe 5.

24. Chenet 320 : fragment de paroi, p6te orange clair ir noyau gris, tendre, engobe orange brun
trds mal conserv€n molette d 8 casiers, Chenet n"124, Chatel-Cheh6ry, HUbener groupe 5.

25. Chenet 320 : fragment de paroi, pAte orange clair, dure, engobe orange clair mat, molette
d l0casiers, Chenetn' l3l : 52 = 59, Ch6tel-Ch6h6ry, Hiibenergroupe 5.

26. Chenet 320 : fragment de paroi, pAte orange, engobe rouge orange bien conserv6, molette
incompldte, Hribener groupe 6 (?).

27. Chenet 320 : fragment de paroi, pdte orange clairn tendre, engobe orange clair mal con-
serv6, molette incompldte, Hribener groupe 6 (?).

28. Chenet 320 : fragment de paroi, p6te orange, tendre, engobe orange brun mal conserv6,
molette incompldte, Hiibener groupe 6 ou 4 (?).

29. Chenet 320: fond et fragments de paroi, pdte orange clair, dure, engobe orange mat de
bonne qualit6, molette d l0 casiers, Chenet no 168, Chdtel-Ch6h6ry (tessons appartenant ir
trois vases diff6rents), HUbener groupe 7.

30. Chenet 320 : fragment de paroi, p6te gris noir, engobe gris noir, molette incompldte, Che-
net no 168, imprim€e d l'envers, Hiibener groupe 7.

l '1.

1 8 .
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31 .

32.

33 .

34.

35 .

36.

37.

3 8 .

39.

40.

41 .

42.

45 .

46.

47.

48.

49.

50.

43.

44.

Chenet 320 : fragment de paroi, p6te orange clair, dure, engobe orange clair, bien con-
serv6, molette d 9 casiers, Chenet no 91, Htbener groupe 7.

Chenet 320 : fragments de paroi, pdte orange clair, tendre, engobe orange brun mat mal
conserv6, molette incompldte, Chenet no 329, Hiibener groupe 7.

Chenet 320 : fond et fragments de paroi, pdte orange d noyau gris, tendre, engobe rouge
brun presque entidrement disparu, molette ?r 7 casiers, mal imprim6e, Hiibener groupe 7.

Chenet 320 : fragment de bord et de paroi, molette << chrdtienne > d 7 casiers, Chenet
no 258, Chdtel-Ch6h6ry, Htibener groupe 8.

Chenet 320 : fragment de paroi, pdte orange, engobe disparu, molette < chr6tienne > ir
8 casiers, Chenet no 182, Chdtel-Chdhdry, Hribener groupe 8.

Chenet 320 : fragment de paroi, pdte orange clair d noyau gris, engobe orange brun pres-
que entidrement disparu, molette << chr6tienne > d 7 casiers, Chenet no 184, Chdtel-
Ch6h6ry, Hiibener groupe 8.

Chenet 320 : fragment de paroi, pdte orange clair d noyau gris, engobe orange clair,
molette < chr6tienne > d 7 casiers, Chenet no 258, Chdtel-Ch6h6ry, Hiibener groupe 8.

Chenet 320 : fragment de paroi, pdte orange d noyau gris, dure, engobe brun fonc6 con-
serv6 seulement sur la face interne, molette < chr6tienne >> d 7 casiers, Chenet no 258,
Chdtel-Ch6h6ry, Hubener groupe 8. Cette mOme molette se retrouve encore sur plusieurs
autres tessons appartenant d d'autres vases.

Chenet 320 : fragment de bord et de paroi, pite orange clair d noyau gris, dure, engobe
orange clair bien conserv6, molette < chr6tienne > d 8 casiers, variante de Chenet n" 25'7,
Ch6tel-Chdh6ry, Hiibener groupe 8.

Chenet 320 : fragment de paroi, pdte orange clair, fine et tendre, engobe orange presque
entidrement disparu, fragment de la molette Chenet no 258, Chitel-Chdh6ry, Hr,ibener
groupe 8.

Chenet 319 : fragment de bord et de paroi, pdte orange beige, dure, engobe orange brun
trds mal conservd.

Chenet 320 : fragment de bord et de paroi, pAte orange, dure, engobe orange mal con-
serv6.

Chenet 304 : fragment de bord et de paroi, pdte orange, tendre, engobe brun rouge, mat.

Chenet 334/335 : fragment de pied, pite gris orange, dure, engobe orange brun mal con-
serv6.

Chenet 324: fragment de bord et de paroi, pdte orange clair, peu cuite, engobe orange
brun trds mal conserv6.

Chenet 324: fragment de bord et de paroi, pdte rouge orange, peu cuite, engobe orange
brun mal conserV6.

Chenet 324 : fragment de bord et de paroi, p6te orange, peu cuite, engobe orange brun mal
conserv6.

Chenet 328 : fragment de bord et de paroi, pdte orange d noyau gris, tendre en surface,
engobe brun rouge presque entidrement disparu.

Chenet 314: fragment de bord et de paroi, pdte beige, tendre, engobe orange brun mal
conserv6,

Chenet 314 : fragment de bord et de paroi, pAte gris beige, tendre, engobe brun mal con-
serv6.

Chenet 305 ou 308 : fragment de bord et de paroi, pOte rouge orange d noyau gris, dure,
engobe rouge brun bien conserv6.

5 1 .
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52. Coupe d collerette et marli droit : fragment de bord et de paroi, pdte rouge orange d noyau
gris, engobe brun rouge bien conservd sur la face interne, engobe grisOtre bien conserv6 sur
la face externe.

53. Plat : fragment de bord et de paroi, pdte orange d noyau gris, tendre d I 'extdrieur, engobe
orange brun mal conservd.

54. Assiette : fragment de bord et de paroi, pdte orange clair, fr iable, engobe entierement dis-
paru, VIe sidcle (?).

La sigil l6e du Pr6 Wigy est dans son ensemble tardive. Quelques tessons seulement datent du
Haut-Empire, dont certains au I"'sidcle. Ceux-ci pourraient 0tre mis en l iaison avec le ddbut de
I'occupation romaine du site.

La terre sigil l6e du Bas-Empire est reprdsent6e en masse par les productions d'Argonne. Une
part importante est d6cor6e d la molette.

En rdgle g6n6rale, la qualitd est assez mddiocre. La pAte est souvent peu cuite et poudreuse, le
noyau gris; I'engobe de couleur orange clair est peu brillant et souvent mal conserv6. Mais il y a
bon nombre d'exceptions. Celles-ci sont de bonne qualit6 et possddent un bel engobe rappelant
parfois les productions du Haut-Empire. Une des coupes Chenet 320 d6cor6e d'une molette
chr6tienne (fig. 13, 39) possdde cette qualit6. La perfection et la nettet6 de son profil, la qualit6
de I'impression de sa molette sont comparables aux productions de qualit6 des ateliers
d'Argonne. D'autres tessons enfin, sont entidrement noirs, rdsultant d'une cuisson r6ductrice
compldte.
Les formes appartiennent aux types courants du Bas-Empire. A c6t6 des plats Chenet 304 et
Chenet 306/308, on trouve l 'dcuelle Chenet 314, les terrines ou les mortiers Chenet 324 et Chenet
328,Ie gobelet Chenet 334/335 et bien s0r, les coupes Chenet 319 et 320. Cette dernidre forme est
de loin la plus abondante. Elle reprdsente environ deux tiers de I 'ensemble. Les bandeaux du
bord sont plus ou moins sail lants, parfois m6me i peine marquds (fig. 13,41).
A cdt6 de ces formes caract6ristiques du IV' sidcle, figurent des tessons plus tardifs encore. Cer-
tains sont d6riv6s des formes d'Argonne (fig. 14,51 et 53). D'autres n'apparaissent pas dans le
r6pertoire des formes d'Argonne, telle I'assiette d marli et collerette droite (fig. 14, 52). Cette
dernidre possdde une bonne qualitd de p0te et d'engobe, au contraire des plats d6rivds des formes
argonnaises.

Les molettes compldtes sont peu nombreuses, vu la petite tail le de la majeure partie des tessons.
Dix-sept molettes compldtes ont n6anmoins pu €tre reconnues : ce sont les molettes Chenet
no 41,  78,91 ,  124,  l3 l ,  163,  164,  168,  182,  184,25 '7 ,258,329;  une molet te pr6sente des casiers
identiques aux molettes n" 122 et 353. Une autre est dans doute la molette Tongres no 2; deux
molettes enfin semblent in6dites (fig . I I , 22 et fig. 12, 33) . Celles attribuables d des ateliers prdcis
sont peu nombreuses. Trois ateliers seulement sont repr6sent6s au Prd Wigy : Vauquois, Pont
des Quatre Enfants et Chatel-Chdh6ry. Ce dernier est de loin le mieux repr6sent6 et pas seule-
ment du fait du grand nombre de molettes d motifs chrdtiens.

La sigillde du Pr6 Wigy prdsente dans son ensemble des paralldles frappants avec la sigill6e de la
dernidre phase d'occupation des thermes imp6riaux de Trdves trr), ainsi qu'avec celle trouvde
dans la fortification sous l'6glise Saint-Pierre-et-Paul d Echternach (78). Et cela, aussi bien du
point de vue des formes, des caract6ristiques techniques (qualit6 g6ndralement mddiocre de la
pdte et de I 'engobe, prdsence d'un noyau gris, existence d'une sigil lde noire...), que des d6cors.

A Trdves comme d Echternach, cette sigil l6e couvre le dernier quart du IV'sidcle et la premidre
moitid du V. sidcle et connait encore des prolongements aprds. Certaines formes, comme les
p la t sn "  5 l , 52 ,53duPr6Wigy ( f i g .  14 ) ,n ' appa ra i ssen tmOme,danscess i t es ,qu 'avec led6bu t
du V' sidcle et sont caractdristiques de ce sidcle (7e).

Les d6cors d la molette permettent les mOmes constatations. Les molettes avec oves et celles avec
petits casiers (plac6s par Hribener dans ses groupes I et 2) sont trds peu nombreuses au Pr6 Wigy,
alors que les molettes plus tardives (on les retrouve e.a. parmi les groupes 4$o),7 et 8 de Hribe-
ner), reprdsentent plus de la moiti6 des tessons orn6s. Cinq des molettes identif i6es du Pr6 Wigy,
furent 6galement trouv6es d Echternach (les molettes n" 91, 124, l3l,163,257) (80bis). L'abon-
dance des tessons ornds des molettes chr6tiennes vient de confirmer une datation tardive. A eux
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seuls, i ls totalisent le quart des tessons d6cor6s. La datation, ainsi que le l ieu de fabrication d

ces vases souldvent encore bien des questions. Le seul centre connu a 6t6 d6couvert a Chatel-

Ch6hery en Argonne et cet atelier a produit presque toutes les molettes recens6es. Les d€buts de

sa production peuvent €tre dat6s des premidres d6cennies du V" sidcle, car ces produits ne se

trouvent pas avant cette 6poque dans les s6pultures. Son activit6 a vraisemblablement d0 se

poursuivre pass6 le milieu du V" siecle. Les bols d molette chr6tienne se retrouvent m€me encore

dans des tombes du d6but du VI. siecle, de m€me d'ail leurs que les coupes d marli et collerette

droite ou les plats d6riv6s du Chenet 304. Des d6couvertes rdcentes, faites d Maastricht, en

stratigraphie, confirment la datation trds tardive de ces moletlss (tr).

3. LA CERAMIQUE NON SIGILLEE DU HAUT-EMPIRE (fig. {5' 16) :

a) La cdromique bronzde

Une vingtaine de tessons pr6sentent un bel 6ventail des decors d pasti l les repouss6es ou d traits

incis{s, caracteristiques de cette cdramique (Vanvinckenroye 43, seconde moiti6 du I" sidcle et

premidre moiti6 du II '  sidcle).

55. Fragment de bord, p6te beige 2r gris beige, f ine et tendre.

56. Fragment de paroi, pdte beige d noyau noir, f ine et dure, surface beige l iss6e, traces de

dorures.

57. Fragment de bord, de paroi et de fond, pdte gris beige, tendre, enduit bronzl mal conservd,

d6cor de petites pastilles.

b) La cdromique vernissde

58. Gobelet sabl6, fragment de bord et de paroi, pate blanche, tendre, couverte noir mat, tra-

ces de sablage, Vanvinckenroye l, Gose 188-191, f in I" '.- II" sidcle.

59. Gobelet, fragment de bord, pdte brun rouge, dure, couverte gris bleu, orn6 de bandes gri-

ses sur  le  col .  Gose 200-201,  f in  I I ' -  I I I "  s idc le.

60. Tonnelet, fragment de bord et de paroi, pdte blanche, dure, couverte grise, d6cor de ban-

des de guil lochis, Vanvinckenroye 3 b, f in II '  - d6but III" siecle'

61. Gobelet d d6pressions, fragment de paroi, pdte grise, couverte gris noir, d6cor de fines

ddpressions hautes et 6troites et de guil lochis, Vanvinckenroye l2 e, III" et IV'sidcles.

62. Assiette, pdte gris blanc d noire en surface, couverte gris noir, Vanvinckenroye 21, I" et

II" sidcles.

c) La cdromique fine

63. Fragment de paroi, pdte ocre, dure, surface beige, d6cor en pointes de diamant, coupd par

des incisions en triangles, I" 'sidcle.

d) Lo cdramique d enduit rouge

64. Assiette, fragments de bord, pdte noire, enduit rouge ( pomp6ien > d I ' int6rieur et sur Ie
' 
bord, Gose 144. Une dizaine de tessons pr6sentent un dventail de cette c€ramique d enduit

rouge pomp6ien.

e) Lo cdramique commune

65. Cruche 2r une anse, fragment de col, pdte orange clair, tendre, d noyau gris, surface de

m6me couleur.

66. Urne, fragment de bord et de paroi, pdte jaune orange, fine, sutface de m€me couleur,

Stuart 202. fin I"' - II' sidcle.

67. Urne, fragment de bord et de paroi, pAte jaune fine et tendre, surface de m€me couleur

mais salie, Stuart 202, fin Ier - II" sidcle.

68. Fragment de bord de dolium, pdte grise d gros ddgraissant, surface rugueuse' de couleur

beige ir grise, 6 exemPlaires.
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69. Urne, fragment de bord et de paroi, pdte grise, feuillet6e, surface brune rugueuse, Stuart
201. l" '  - III '  sidcle.

70. Urne, fragment de bord et de paroi, pdte grise, feuillet6e, surface brune rugueuse, Stuart
201, f '  - III" sidcle.

71. Urne d ldvre ronde, pdte grise, dure et feuilletde, abondant d6graissant de coquillages pil6s

Rosmeer 1979,p.39, pl. XII, 5-9, f in II" - III" sidcle (3 exemplaires), Gose 539, seconde
moitid du III '  sidcle.

72. < Kurkurn >>, fragment de bord, p6te gris brun, dure et feuilletde, gros d6graissant, surface
gris noir d brun rouge rugueuse, Vanvinckeroye 27.

73. Urne, pdte grisdtre, dure, d fin d6graissant, surface ocre beige, l issde, bande de couleur
orange peinte sur l '6paule, Stuart 146, f in I" 'sidcle.

'74. lJrne, fragment de bord et de paroi, pAte ocre jaune d rose, surface de m€me couleur, Gose
536-537, f in II '  - III" sidcle.

75. Cruche-amphore d deux anses, p6te brun beige, surface de m€me couleur, rugueuse, Nie-
derbieber 75,IIJ" sidcle. Cette cruche provient de la collection de M. A. Jolet d Herstal.

76. Fragment d'assiette, pite rouge, surface orange rugueuse.

77. Fragment d'assiette, pdte gris beige, surface grise rugueuse.

78 et 79. Fragments de tdles d collerette droite, pdte ocre beige d gris noir, surface ocre jaune

d gris beige, Vanvinckenroye 94.

80. Fragment de tele d bord ext6rieur aplati, pdte beige orange, savonneuse, surface orange,
Vanvinckenroye 95, Gose 457, II '  sidcle (4 exemplaires).

8l. Fragment de tdle d bord extdrieur arrondi, pdte ocre beige, surface orange rose rugueuse,
Vanvinckeroye 92 (3 exemplaires).

82. Urne d bord cordiforme, fragment de bord et de paroi, pdte gris jaune, fine et tendre, sur-
face gris blanc, Gose 541-544, seconde moiti6 du II" - III" sidcle.

83. Fragment d'urne d bord cordiforme, pdte blanc jaune, dure, l6gdrement feuillet6e, surface
de m€me couleur ldgdrement l iss6e, Gose 541-544, seconde moiti6 du II" - III- sidcle.

84. Fragment d'urne d bord cordiforme, pdte gris beige, dure et ldgdrement feuilletde, surface
grisitre l6gerement liss€e, Gose 541-544, seconde moiti6 du II' - III" sidcle.

85. Fragment d'urne d bord cordiforme, pAte beige, dure et l6gdrement feuil let6e, surface salie
l6gdrement rugueuse.

4.  LA CERAMIQUE NON SIGILLFE DU BAS-EMPIRE ( f ig .  17,  18,  19,20,21)

Deux groupes principaux peuvent €tre isolds :

a) Le premier est constitu6 de c6ramique rugueuse, d gros d6graissant de quartz et qu'on ratta-

che volontiers aux productions de I 'Eifel.

86 A 95. Les fragments d'urne d bord cordiforme sont trds nombreux. I ls se caract6risent par

une pAte grise, brune ou noire contenant un gros et abondant ddgraissant, toujours trds
dure et d'apparence feuillet6e. Les quelque soixante-dix exemplaires recens6s illustrent les

diff6rentes variantes de ce type Alzei 27 , couvrant tout le IV" sidcle et la premidre moiti6 du
V" sidcle. A c6t6 de profi ls appartenant aux trois premiers quarts du IV" sidcle, apparais-
sent de nombreux profi ls de l '6poque valentinienne et du d6but du Ve siecle.
Ces bords sont caractdris6s par un profil ext6rieur arrondi et non rain6. A mesure que I'on
avance dans le IV. sidcle et le V" sidcle, le rebord int6rieur tend d s'amenuiser et finit par

former un profil en faucille trds caract6ristique.

96. Fragment de bord de petite urne, pdte gris noir, dure et feuillet6e, d, gros d6graissant, sur-
face brun rouge d noire, rugueuse, Alzei 24, lV" sidcle (5 exemplaires).
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97. Fragment de bord d'urne, pdte gris noir d gris brun, dure et feuillet6e, ?r gros d6graissant,
surface grise d brune, rugueuse (10 exemplaires).

98. Fragment de bord de petite urne, p0te brune, dure et feuillet6e, surface de m€me couleur
rugueuse, Alzei 33, Francfort no 88-104, Pirling 157, IVe - V" siCcle.

99. Fragment de petite urne, pAte gris brun, dure et feuilletEe, surface brun orange rugueuse,
Pirling 157, Alzei 33, Francfort no 88-104, fin IV'- V" sidcle.

100. Fragment de bord de petite urne, pdte beige orange d noyau gris, dure et feuillet6e, surface
rugueuse, Alzei 31, Francfort no 88-104, fin IV'- Ve sidcle.

101. Fragments de petite cruche, pdte gris brun, dure et feuilletde, surface de m€me couleur,
rugueuse, Alzei 30, Pirling 108 ou 153, fin IVe - V" sidcle.

102 d, ll0. Retrouvds souvent avec la forme Alzei 27, la cinquantaine de fragments de bords
d'6cuelles i bourrelet int6rieur de type Alzei28 illustre Ia vogue et I'importance des c6rami-
ques rugueuses dans nos r6gions, La p6te est grise, noire ou jaundtre, mais surtout beige,
trds dure, contenant un gros d6graissant. La surface est rugueuse.
L'6volution se marque essentiellement dans le profil ext6rieur du bord. Encore droit au
III" sidcle et au ddbut du IV" sidcle, il acquiert un bourrelet ext6rieur qui va en se d6velop-
pant vers Ia fin du sidcle. Les trouvailles de Trdves et Echternach montrent bien que les
exemplaires au bourrelet extdrieur trds fortement saillant (n' 109-ll0) appartiennent au
d6but du Ve sidcle.

ll l A l15. Fragments d'assiettes d ldvre biseaut6e, pdte grise d brun rouge, dure et feuillet6e,
surface grise, gris noir d gris brun rugueuse, Vanvinckenroye 138, Gose 474-476, Pirling
126, IV' sidcle (15 exemplaires).

ll6. Fragment de couvercle, pdte grise, dure et feuilletde, surface beige rugueuse, IV'sidcle
(7 exemplaires).

l l7.  Fragmentdecouvercle,pdtegrise,feui l let6eetdure,surfacebrunrougednoire,rugueuse,
Trdves, Kaizerthermen, type 96, IV" sidcle.

I 18. Fragment de tdle d collerette, pdte noire, dure et feuillet6e, d gros d6graissant, surface gris
noir rugueuse, Gose 463, IV' sidcle.

ll9 it l2l. Fragments de tdles d bord vertical, pdte noire, rouge ou brune, dure et feuilletde, d
gros ddgraissant, surface gris noir, brun ou brun rouge, rugueuse, Gose 454, Alzei 3l; Trd-
ves, Kaizerthermen, type 4l (variante), fin IVe sidcle - premidre moiti6 V. sidcle; Echter-
nach, fig. 248, no 73 - 76, fin IV' sidcle - premidre moiti6 du V' sidcle.

b) Un second ensemble de tessons se distingue nettement des productions de cdramique
rugueuse, par sa composition et sa couleur. Cette c6ramique se caractdrise par une cuisson oxy-
dante assez faible. Sa couleur varie du brun beige au rose orange, aussi bien en surface que dans
le noyau. Les d6graissants sont fins (petits grains de quartz ou de mica), les parois l6gdrement lis-
s6es et friables. Quelques exemplaires portent les traces d'une cuisson quelque peu r6ductrice
(couleur brun fonc6).
Par ses formes, cette c6ramique se rattache aux productions des ateliers de I'Eifel ou de
I'Argonne, avec essentiellement des formes ferm6es (urnes) d fond plat et lenticulaire.
Les exemplaires 122 d 125 (fig. 20) rappellent les urnes d bord cordiforme Alzei 27 et plus parti-
culidrement ses exemplaires tardifs tels ceux trouv6s dans les couches r6centes des thermes de
Trdves (Umbaukeramik) ou dans la fortification tardive d'Echternach.
Il en va de m€me pour le second type beaucoup plus abondant d Herstal que le pr6c6dent
(fig. 20, 126 d, 139).Il reprend la forme des petites urnes d ldvre ourl6e Alzei 33 et trouve 6gale-
ment ses paralldles les plus significatifs parmi les exemplaires r6cents de ce type d Krefeld-Gellep,
la forme Pirling 157; d Trdves, la forme 43 (Umbaukeramik), fr6quente aussi ir Francfort dans
des contextes de la fin du IV" et du V" sidcle.
Des urnes trds semblables ont 6td retrouv6es dans la fortification d'Echternach; selon L. Bakker,
cette c6ramique n'apparait que dans les premidres anndes du V' sidcle (82). La taille de ces urnes
est fort variable : les diamdtres d'ouverture vont d'une dizaine d une trentaine de centimdtres.
Cette caract6ristique se retrouve aussi parmi la c6ramique de Francfort.
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Parmi les autres formes figurent des assiettes et des plats dont I'un parait nettement inspird par
le plat en sigillde Chenet 304 (fig. 21, n' 142).

Par analogie avec les types de I'Eifel ou de sigillde qu'elle imite, la cdramique d pdte orange de
Herstal peut €tre dat6e de la seconde moiti6 du IV" sidcle et la premidre moiti6 du V" sidcle.
Essentiel pour la datation de ce groupe est le d6potoir G, fouill6 par Mme J. Alenus-Lecerf.
Celui-ci a livr6 plusieurs fragments de l'urne d couvercle associ6s d un fragment de bol Chenet
320 orn6 de la molette (< astrologique > n" 168, de ChAtel-Ch6h€ry, ce qui confirme la datation
propos€e.

Nous n'oserions cependant pas affirmer que cette cdramique et particulidrement les types no l3l
d 139 ne persistent pas plus tard encore. Par son allure gdn6rale, cette urne pr6sente des similitu-
des avec certaines urnes du VII" sidcle trouvdes d Huy-Batta, bien que I'argile employde et le type
de cuisson soient diffdrents.

5. LA CERAMIQUE D'HABITAT DU HAUT MOYEN AGE (fie. 2l et 22)

Parmi les tessons recueillis au Prd Wigy figurent de nombreux fragments de vases qui manifeste-
ment peuvent €tre dat6s du haut Moyen Age. Il faut y distinguer trois ensembles aux caractdristi-
ques techniques diff6rentes.

Le premier se compose de quelques tessons d'urnes biconiques de couleur gris noir (fig.22, 153).
Ils portent un ddcor fait de rosettes imprim6es sur la cardne. Ces tessons sont incontestablement
m6rovingiens et peuvent €tre dat6s du VI" sidcle ou du VII'sidcle(83).

Un deuxidme ensemble est compos6 de tessons d pAte de couleur beige i orange, fine et relative-
ment peu cuite, faite au tour, d'oi une certaine parent6 avec la c6ramique d pdte orange. Ils sont
d6cor6s de petites rosettes imprimdes dispos6es en une ou deux rangdes superpos6es et trds rap-
proch6es. Les formes de ce type de cdramique ne sont gudre connues. Hormis deux bords
d'dcuelles (fig.22, 157) les autres fragments proviennent de Ia panse des vases; certains cepen-
dant, possddent une cardne qui indique une forme biconique. C'est sur la partie sup6rieure de la
cardne qu'apparait aussi le d6cor de rosettes (fig.22,154 a 156, 158 et 159). Par leur d6cor, ces
tessons sont d dater du haut Moyen Age.

Un troisidme lot rassemble une c6ramique beaucoup moins connue, d'usage commun et vraisem-
blablement de fabrication locale. Il s'agit d'une c6ramique d p6te noirdtre, contenant un abon-
dant d6graissant blanc (calcite). La surface, parsem6e de petits trous, est poreuse et rugueuse et
Ie ddgraissant apparent. Elle est faite au tour. La couleur de la surface extdrieure est soit noire,
soit beige ou marron. Cette cdramique est apparent6e d des types connus d l'6poque m6rovin-
gienne. Plusieurs formes apparaissent :

l. La premidre se rattache d la tradition des urnes d bords cordiformes Alzei 27 , si courante au
Bas-Empire. La forme est rest6e la m€me, bien que plus fine. Les diamdtres du bord varient
de 14 cm d 18 cm (4 exemplaires) (fig. 21, 146). La persistance de ce type d'urne est bien
attest6e d l'6poque mdrovingienne; on le connait d Huy-Batta, d Br6bidres par ex. (84).

2. Une deuxidme forme se rapproche des petites urnes Pirling 157 ou Bcihner type D8 d Dl1.
Cependant, leur profil est fortement abdtardi, le diamdtre du col plus grand (de 20 cm d
29 cm; 30 exemplaires) (fig. 21, 147 it 149).

3. La troisidme forme comprend des urnes globulaires d ldvre dpaisse et ourl6e (fig.2l, 150 e
152). Ce genre d'urne, de forme somme toute trds courante, a 6td retrouv6 en quantite dans
les fouilles de Huy-Batta, mais dans une technique l6gdrement diff6rente. Une cdramique
similaire fut d6couverte, par ex. d Brdbidres ou d Cologne-Porz (85). Plus rdcemment encore,
c'est une fosse m6rovingienne d Omal (fin VI" sidcle - d6but VII'sidcle) qui a livr6 des tes-
sons semblables (86). Cette forme prdsente aussi de grandes similitudes avec le type Trdves 10
(Friinkische Keramik) ts;), auquel pourrait se rattacher un fragment d'urne provenant de la
n6cropole de Fallais (88).
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6. LES MOLLUSQUES
par M. POULICEK, du laboratoire de Morphologie Systdmatique
et Ecologie Animale (Professeur Ch. Jeuniaux).

On sait que les mollusques furent trds appr6ci6s dans I 'Antiquitd : les huitres du Cap Pelore

6taient trds prisdes par les Grecs qui les consommaient crues, cuites dans leur coquil le ou gril l6es.

Les Romains les faisaient venir de fort loin : la Gaule 6tait leur principal fournisseur et, d la cour

de I'empereur Gratien, on vantait les m€rites des huitres d'Aquitaine. Lors des longs parcours,

ils conservaient les mollusques vivants dans la glace pil6e. Il est m6me presque certain que les

Romains furent, en Europe, ir I 'origine de la conchyliculture, pratiquee en Chine depuis des

temps imm6moraux. D'autre part, les premiers collectionneurs ( amateurs > semblent €tre deux

consuls romains, Laelius et Scipion, qui selon Ciceron < conchas apud Caietam animi relaxandi

causa legere solebant D et ceci, deux sidcles avant J.-C. Un sidcle plus tard, Pline amasse une

belle collection de coquillages de la M6diterran€e, de la Mer Rouge et m€me de I'Oc6an Indien.

Dans le cas particulier qui nous occupe ici, les fouilles ont r6v6l6 la pr6sence de quelques restes

de mollusque que nous proposons d'examiner en ddtail. Toutes les coquil les appartiennent d la

classe des < bivalves >. Nous disposons de l4 valves d'Ostreidae et de 6 valves de Glycimeridoe
r6parties comme suit :

OSTREIDAE - Ostreu edulis L. (l'huitre plate commune). Une seule coquille compldte et
cinq valves d6pareill6es (deux valves droites et trois valves gauches).

Tail le (diamdtre dorso-ventral) : 30,8 d 60,9 mm.

- Crsssostrea angulata (LcK.) (l'huitre portugaise. Sept valves droites.
Tai l le  :  39,8 e 71,0 mm.

GLYCIMERIDAE - Glycimeris glycimeris (L.) (l'amande de mer). Trois valves droites et trois
valves gauches ddpareill6es.
Tail le : 26,6 iL 58,8 mm.

Ces espdces ont, de tout temps (en Europe dds le Moust6rien), 6t6 consomm6es par l'homme. Il

ne fait pas de doute que nous avons ici affaire d des restes de repas.

Le probldme de I 'origine pr6cise de ces mollusques est plus complexe. Les trois espdces sont

actuellement r6pandues tout au long des c6tes europ6ennes : Manche et Mer du Nord, Atlanti-
que et mer Mdditerran6e. N6anmoins, i l  n'en a pas toujours 6t6 ainsi.

Crassostreo angulata,l'huitre portugaise, provient comme son nom I'indique, des c6tes atlanti-
ques de la pdninsule ib6rique. Des bancs naturels de cette espdce s'accumulaient dans l 'embou-

chure du Tage. Ce n'est que dans le courant du XIX" sidble que cette espdce s'est implant6e, acci-

dentellement d'abord, le long des c6tes frangaises, et dans le bassin d'Arcachon en particulier. I l

semble donc vraisemblable que ces coquil les aient 6td import6es.

En ce qui concerne les deux autres espdces, Ostrea edulis et Glycimeris glycimeris, rien ne nous

indique que leur distribution g6ographique ait chang6. Un seul immense banc natureld'Ostrea

edulis courait tout au long des rivages d'Europe occidentale - avant qu'il ne soit ravagd par des
pr6ldvements abusifs -; Glycimeris glycimeris fr6quente, elle, tous les fonds sableux ou enva-

s6s, d faible profondeur.

On aurait pu effectuer une approche indirecte du probldme en se servant des organismes fix6s

sur et dans la coquil le de ces espdces (organismes 6pi- et endobiontes). En effet, on trouve sur

certaines valves d'Ostrea les traces d'autres coquillages qui s'y sont ciment6s (Anomia ephip-
pium), ou qui ont perfor6 les strates calcifids (une dponge : Cliona celsta et des ann6lides : Poly-

dora ciliata). Malheureusement, ces organismes ont, eux aussi, une aire de rdpartition trds vaste
qui englobe toutes les cdtes europdennes. Ils ne nous permettent donc pas de prdciser la prove-

nance de ces mollusques.
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Fig. 23. Les mollusques (photos M. Poulicek). l. Vue interne d'une valve droite de Glycimeris
glycimeris.2. Vue externe d'une valve droite de Glycimeris glycimeris. La fldche indique une
trace de perforation par l'6ponge Clions celatq.3. Vue interne d'une valve droite de Crussostrea
angulata.4. Vue interne d'une valve gauche d'Ostrea edulis. La fldche indique une perforation
due d Cliona celatq. 5 . Vues externes de deux valves droites d' Ostrea edulis . La fldche A indique
des traces laiss6es par des Polydora cilista (Ann6lides). La fldche B indique les restes d'une valve
d'Anomio ephippium (mollusque bivalve cimentd d I'huitre).
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IV. SYNTHESE

A. Pr6histoire
par J .P.  LENSEN

L'6tude des documents conserv6s dans les r6serves du Mus6e de Herstal apporte quelques nou-
veaux 6l6ments d la connaissance de la pr6histoire rdgionale.

Le Pr6 Wigy est un site de la vall6e qui fut occup€ au plus t6t au N6olithique ancien (vers la fin
du 5" mill6naire).
Les porteurs de la C6ramique Ruban6e, nos premiers agriculteurs, ont donc 6t6 attirds par les
conditions du milieu : la plaine alluviale (large ici de plus de sept cents mdtres), la proximitd
imm6diate du point d'eau (la Meuse et le Grimberieux).
Ce type d'occupation est fr6quent sur les sites de la rive droite de la Meuse du Limbourg hollan-
dais et est plus rare en Hesbaye lidgeoise et en Basse-Meuse, of les villages sont le plus souvent
situds sur la cr€te des valldes et d proximitd du silex.
Mais d Herstal, les bancs de silex les plus proches sont actuellement d plus de deux kilomdtres au
nord.
Cette occupation de vall6e n'est pas exceptionnelle car, d moins de sept kilomdtres au sud de
Herstal, nous connaissons un autre site de vall6e, proche d'un confluent : Lidge, place Saint-
Lambert. Mais il est probable que les d6couvertes de sites de vallde soient rares du fait des crues
incessantes depuis 600 ans, qui ont pu faire disparaitre les traces (8e), et de I'urbanisation poussde
dans la vall6e de la Meuse.
L'autre site de vallde est Kanne-Caster (actuellement d6truit).
Il est bon de signaler dans ce contexte de vallde, la d6couverte d'un 6l6ment ndolithique ancien
in6dit : un fragment d'herminette en phtanite, sur la rive droite de Ia Meuse a Vise (e0).

D'autres documents lithiques sont attribu6s d une phase ultdrieure du N6olithique < d hache
polie >.

B. Protohistoire
par J .P.  LENSEN

Les 6tudes de Mme J. Aldnus ont distingu6 trois phases d'occupation :

l) Une p6riode ant6rieure d l '6tablissement du cimetidre d urnes, d6termin6e par la stratigraphie
et illustr6e par la c6ramique et quelques documents en silex et en grds.

2) Le Champ d'Urnes, dat6 du Hallstatt B-C.

3) L'6poque de la Tdne (simplement signal6e).

De l '6tude de nos documents 6pars, nous pouvons affirmer plus pr6cis6ment l 'occupation d
l'6poque de la Tdne, avancer une occupation au premier 6ge du fer et ajouter deux nouveaux
documents au mat6riel trds abondant provenant du Champ d'Urnes.
Esquissons ici les donn6es qu'apporte l '6tude du mat6riel dans la protohistoire r6gionale. Celle-
ci est riche grdce aux prospections et aux recherches de Gilles et Emile Givard et de I 'Abb6 Nico-
las Peuskens, et la carte qu'i ls ont dressde est 6loquente d cet effet(er). Nous avons repris les don-
n6es de leur 6tude dans un tableau p. 68 - les sites dans un rayon de quatre kilomdtres du Pr6
Wigy, aucun site sur la rive droite et au sud de Herstal). En plus de sa situation en vall6e, le Prd
Wigy devait €tre proche d'un gu6 comme plus loin, en aval, Chertal. Le site de Basse-Campagne
pourrait €tre inclus dans I 'ensemble du Pr6 Wigy. Les deux sites de Vivegnis sont des sites de val-
l6e. Tous les autres sites mentionn6s sont sur le plateau, d proximitd d'une voie < antique > ou
d'un ruisseau (comme le V6, le Grimb6rieux et le Beaurieu).
Pour la civil isation des Champs d'Urnes, le site de Herstal est exceptionnel, tant qu'd pr6sent. I l
est sis en vallde et le plus proche cimetidre connu actuellement de cette civil isation, serait celui de
Rekem, vingt-six kilomdtres plus au nord.
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Mais, par contre, des sites d'habitat contemporains sont proches : Hauts Sarts (Perc6e et Engle-
bert), avec I 'urne d col en entonnoir et le ddcor d incisions en ar€tes de poisson (e2)' Wonck,
< Basse des Tchets >; Boirs, < Champ de Meer >.

Le matdriel de la p6riode de Hallstatt est quasi inexistant (deux documents...). Nous ne trouvons
pas le d6cor Kalenderberg, ni des vases du type ( Harpstedt >.

La pdriode charnidre (Hallstatt final - la Tdne initial) voit I'apparition du vase car6n6, le ddve-
loppement de Ia technique au peigne, la situle... Quelques documents de notre site sont attribuds
au d6but du second dge du fer.

Le mat6riel de l'6poque de la Tdne est abondant et N. Peuskens attribue la plupart des sites pro-
tohistoriques qu'il a repdr€s ?r cette dernidre partie de l'6ge du fer. Ce chercheur ne s'avance pas
plus pour pr6ciser une phase exacte (e3).

Notre mat6riel peut €tre attribu6, pour certains 6l6ments, d la Tdne final (qui pourrait durer
beaucoup plus tard que jusque I'an 57 ou I 'an 0 et se terminer au moment de la romanisation
intense des campagnes, vers le milieu du I". sidcle).

Comme toute p6riode charnidre, les 6l6ments ancestraux (modelage au colombin, cuisson som-
maire, ...) voisineraient avec des nouveautds d6coratives ou techniques (travail au tour, ...). Les
sites de Lanaye, Sur les Vignes et Haccourt, Froidmont, bien 6tudi6s, ou de Herstal < Hauts
Sarts - Ferme Thiry > sont exemplaires. C'est dans ce dernier site que N. Peuskens a d'ail leurs
ddcouvert les traces de deux bdtiments en bois, de forme rectangulaire, de 3,5 m sur 4 m.

Il est donc probable que le site du Pr6 Wigy ait €tE occup6 (sans discontinuit6 ?) pendant les
quelques sidcles pr6c6dant I'arriv6e des Romains et que, peut-€tre (ea)les premidres traces de
romanisation ont c6toy6 les dernieres rdalisations de la civilisation gauloise de la Tdne.

II est regrettable que la fouille n'ait pu donner de meilleurs r6sultats et que les conditions des
recherches n'aient pu pr6ciser la localisation exacte des documents.

C. P6riode Gallo-Romaine et haut Moyen Age
par P. VAN OSSEL

Les vestiges romains d6couverts au Pr6 Wigy appartenaient-ils d une villa ? Les 6l6ments dont
on dispose sont peu nombreux et ne permettent pas de trancher avec nettetd. La prdsence d'une
cave, de restes de fondations localis6s sur une vaste superficie au nord-est de celle-ci, la d6cou-
verte d'enduits peints, de plaques de marbre et d'6l6ments d'hypocauste, laissent en tout cas sup-
poser un bdtiment assez important, pourvu du confort romain, mat6rialis6 par un chauffage et
une d6coration soignde.

Ces vestiges ne sont d'ail leurs pas isol6s. De nombreux autres 6tablissements ruraux, dont cer-
tains trds grands, ont 6td construits sur les terrasses fluviales de la Meuse, les mettant ainsi relati-
vement d I 'abri des inondations. On les retrouve partout of la largeur de la plaine le rendait pos-
sible, de m€me que sur les plateaux avoisinants ou leurs contreforts. L'6tablissemdnt du Pr6
Wigy se place donc dans le cadre g6n6ral de I 'habitat rural implant6 dans cette partie de la Cit6
des Tongres. La pr€sence toute proche du fleuve a d0 ajouter d la prosp6rit6 des 6tablissements,
mais ne parait pas avoir 6t6,sp6cialement recherch6e.

Les t6moins arch6ologiques les plus anciens datent du I. 'sidcle (Drag. 29,Drag. 15/17,Drag.
l8/31, c6ramique bronz6e et d6cor en pointe de diamant). Leur relatif grand nombre permet
sans doute d'attribuer d cette 6poque la fondation de l 'dtablissement, dans sa forme gallo-
romaine du moins.

L'occupation fut intense aux II '  et III '  sidcles comme I'atteste la nombreuse et classique cdrami-
que de cette 6poque, trouv6e sur toute l '6tendue du site, ainsi que dans les remblais de la cave(e5).
La pr6sence dans ce remblai de comblement, de c6ramique de la fin du II. sidcle et surtout du III.
sidcle, ainsi qu'une monnaie de Gallien (e6), nous donne en outre un terminus post quem povr
I'abandon de cette partie de I 'habitat. Cette 6volution chronologique est habituelle pourJ'habi-
tat rural dans nos rdgions. Mais ici comme ail leurs, se pose la question des causes et du moment
exacts de cet abandon, suivi d'une continuit€ d'occupation au Bas-Empire, tres nettement attes-
t6e au Pr6 Wigy.
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Dans la seconde moiti6 du III. sidcle, la c6sure dans I'occupation des campagnes est cependant
nettement attestee. Un peu partout en Belgique, on la remarque, m€me dans des sites encore
occup6s au IV" sidcle. Des coupes statigraphiques, relev€es principalement dans des caves, mon-
trent souvent une mise hors d'6tat de tout ou d'une partie des bdtiments, suivie parfois d'une
r6utilisation, mais alors parasite tsrr.

Au Prd Wigy aussi, la cave est comblde et ruinde aprds 260 ap. J.-C. Vraisemblablement en 6tait-
il de m€me pour le bdtiment qui la surmontait.
L'occupation du site au IV" sidcle parait se d6placer et se situer quelque peu d l'6cart du b6timent
ruin6, ld oi une s6rie de < fosses > furent fouill6es (fig. 2). Celles-ci contenaient un abondant
mat6riel arch6ologique qui, associ6 d la pr6sence de fours, indique une occupation assez intense.
Mais sous quelle forme ? Les indices sont trop maigres pour y r6pondre. Une rdoccupation par-
tielle du vieux b6timent n'est pas d exclure d'office. A moins qu'on ne soit en pr6sence d'un type
d'habitat totalement diff6rent.
D6ja e Lixhe, on pouvait constater I'existence, d c6t6 de la villa du Haut-Empire, d'aires de tra-
vail assocides d des fours domestiques et des puits, dat6es du IV" siCcle (e7bis).

La d6couverte r6cente de fonds de cabane du type Grubenhaus, ?r cdt6 des ruines delavilla de
Rekem-Neerharen, confirme I'existence d'un type d'habitat rural trds diff6rent du prdcddenl {ear.

Une occupation du m€me genre nous parait possible au Pr6 Wigy.
Le mat6riel archdologique indique une occupation au IV'sidcle, surtout dans la seconde moitid,
et durant la premidre moiti6 du V" sidcle. La sigillde lisse et la cdramique commune autorisent la
m€me constatation. Tout ce mat6riel ne laisse apparaitre aucune interruption entre le IV" et le
V" sidcle. Particulidrement int6ressante est la pr6sence d'une quantit6 de t6moins qui indiquent
la continuit6 de I'habitat vers le haut Moyen Age. C'est lir une des caract6ristiques les plus
remarquables du site, et ir ce titre, le Pr6 Wigy peut €tre compar6 d la villa de Rekem-Neerharen
et au quartier de Huy-Batta.
De nouveaux types de c6ramique apparaissent, pr6sentant des caractdristiques qui n'ont plus
rien de romain, tels les d6cors de petites rosettes imprim6es sur des vases cardn6s. Avec cette
c6ramique, on p6ndtre dans le monde mdrovingien, attest6 ici par de la c6ramique d'habitat.
Malheureusement, il est impossible de ddterminer si I'habitat s'est maintenu au mOme
endroit (ee).

Cette cdramique mdrovingienne d'habitat doit Otre nettement distingu6e du matdriel de la n€cro-
pole des VI" et VII" sidcles, partiellement fouill6e contre le talus de l'autoroute. Il faut donc
admettre qu'd cette 6poque aient coexist6 sur le m€me site, une n6cropole et un habitat. De telles
juxtapositions sont attest6es dans la r6gion de Trdves (100), bien que les distances habitat-
ndcropoles soient gdn6ralement un peu plus grandes, de I'ordre de 300 mdtres. Seul le site
d'Omal fournit jusqu'd pr6sent une telle relation dans notre pays (r0r).

L'6tude du matdriel arch6ologique du Pr6 Wigy a permis de r6v6ler une occupation du site pen-
dant prds de cinq mille ans, depuis le N6olithique ancien jusqu'au haut Moyen Age. C'est ld un
bon exemple d'une 6tonnante continuit6 de I'habitat dans cette r6gion naturellement favorable d
I'occupation humaine. Cet exemple n'est sans doute pas isol6 et, il conviendra de I'avoir d
I'esprit lors des fouilles futures.
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