
INTRODUCTION

Qu'il nous soit permis, avant toute autre chose, de donner I'origine et la d6finition du mot
hypocauste.

Bien que form6 de I'assemblage de deux mots grecs, le mot hypocauste est paradoxalement
d'origine latine(6). On peut le traduire par ( chauffage par-dessous D. En effet, ce mot semble avoir
6t6 invent6 lorsque, au premier sidcle avant J6sus-Christ, on d6couvrit d Rome, une nouvelle techni-
que de chautfage par le sous-sol qui allait connaitre un grand succes et se r6pandre dans tout I'Empire.

Lorsque l'6quipe de fouilles de la Place St-Lambert, dont je faisais partie, d6couvrit un praefur-
nium enjuillet 1977, je n'avais que des notions trds vagues concernant les hypocaustes. Vivement
int6ress6 par l'agencement trds particulier de ce genre de construction, je'd6cidai d'en savoir un peu
plus. Quelle ne fut pas ma surprise et ma d6ception de constater que la litt6rature consacr6e A ce
sujet, bien que relativement abondante, 6tait d'une banalit6 que I'on rencontre, h6las trop souvent,
quand les auteurs ne s'apergoivent plus qu' i ls se recopient les uns sur les autres.
Cette banalit6 est due en grande partie, croyons-nous, au fait que les hypocaustes 6tant extreme-
ment r6pandus au nord des Alpes, ils donnent aux fouilleurs la fausse assurance de croire que, puis-
que les hypocaustes sont aussi nombreux, ils doivent avoir 6t6 6tudi6s dans tous leurs d6tails. Sou-
vent, ils ne vont pas voir plus loin, se contentant de reprendre la description de I'appareil de chauf-
fage dans la description g6n6rale de I'habitation en omettant trds souvent des d6tails apparemment
insignifiants qui auraient pu nous apprendre beaucoup sur le fonctionnement du dit appareil car,
aujourd'hui encore, on n'en connait pas tous les d6tails. N6anmoins, je dois reconnaitre que certains
grands auteurs, comme H. Th6denat, E. Saglio, A. Grenier, R. Cagnat, V. Chapot, etc...  nous ont
donn6, d travers manuels et dict ionnaires, une vue d'ensemble coh6rente, mais assez superf iciel le
cependant, du probldme de I'agencement et du fonctionnement des hypocaustes.

Aprds cette exploration superficielle de la litt6rature traitant des hypocaustes, mes recherches
s'orientdrent trds vite vers I'Allemagne oi le probldme des hypocaustes avait 6t6 6tudi6 d'une manidre
plus suivie que dans les pays francophones sans toutefois aboutir i des r6sultats d6finitif. C'est i
F. Kretzschmer, arch6ologue-ing6nieur al lemand, d qui je rends ici un hommage posthume0), que
revient le m6rite d'avoir 6tudi6, pour la premidre fois d'une manidre scientif ique, le fonctionnement
des hypocaustes en se basant sur des exp6riences pratiques(8).

Le m6rite de F. Kretzschmer est grand car, dds le d6part, l'6tude syst6matique des hypocaustes
se heurte i deux difficult6s majeures : A savoir les difficult6s inh6rentes d toute 6tude arch6ologique
combin6es ir des difficult6s d'ordre technique qui reldvent plus de la physique que de I'arch6ologie
et, ensuite, les diff icult6s qu'engendre l '6tude technique d'un apparei l  qui ne fonctionne plus, que
I'on retrouve d6truit et que I'on " rafistole D pour en 6tudier le fonctionnement sans savoir comment
il 6tait congu au d6part dans ses d6tails.

Les travaux et les conclusions de F. K. nous sont extrCmement pr6cieux sur le plan technologi-
que. ll semble cependant que sur le plan arch6ologique, son champ de recherches ait 6t6 assez res-
treint puisqu'il s'est limit6 ir la r6gion rh6nane. Ce qui peut paraitre d6risoire A certains, en regard
de l '6norme documentation dont on peut disposer actuellement et qui s'accumule sur la table des
chercheurs depuis le mil ieu du XlX" sidcle.

C'est i partir de cette petite lacune concernant les travaux de F. Kretzchmer que j'orientai mon
travail, plut6t vers la description systdmatique.

Le sujet n'a, i ma connaissance, jamais 6t6 trait6 sur une 6chelle aussi vaste et je prie le lecteur
de croire que ce n'est pas pour le plaisir d'6taler une documentation abondante car, dans ce genre
de description, plus les exemples sont nombreux, plus on peut esperer en tirer une synthdse valable
pour tenter des classements et, pourquoi pas, essayer une typologie.

Cette importante documentation m'6tait n6cessaire mais elle pr6sentait un risque de dispersion,
tant le sujet est vaste par I'abondance des vestiges et par I'immensit6 du territoire sur lequel ils sont
6parpi l l6s.
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ll faliait donc se limiter et faire un choix. J'ai tout d'abord choisi d'6tudier le chauffage de I'habitat
priv6 plut6t que celui des grands thermes ou autres monuments publics.
Ceci pour deux raisons : parce que, d'une part, cette 6tude n'a jamais 6t6 faite, A ma connaissance,
d'une fagon syst6matique, et d'autre part, parce que les grands thermes, contrairement i I'habitat
priv6, ont fait l'objet d'6tudes trds approfondies comme, par exemple, I'excellent travail que D. Krenc-
ker et E. Kruger ont consacr6 aux fouilles des thermes imp6riaux de Trdves et, par comparaison,
i la plupart des grands thermes de I'Empire(e).

Ensuite, je me suis impos6 des limites techniques :je m'6tais propos6 d'entreprendre, tout d'abord,
une description syst6matique des vestiges d'hypocaustes dans I'habitat priv6 avec, lorsque cela s'av6-
rerait possible, des essais de classement. Je me proposais, ensuite, d'en tirer la quintessence pour
voir quelles applications pratiques on pouvait tirer d'une telle 6tude, notamment sur le plan de la fouille.

Enfin, et aprds cette premidre moisson, je croyais pouvoir aborder l'6pineux probldme de la data-
tion des hypocaustes(10). J'ai d0, h6las, vu l'6norme travail de depouillement qu'il a n6cessit6, me
f imiter, pour ce travail, d la premidre partie que j'ai 6voqu6 ci-dessus, c'est-i-dire ladescription syste-
matique avec essai de classemenl d laquelle j'ai ajout6 une 6tude critique des auteurs qui ont trait6
du probldme du fonctionnement des hypocaustes.

En outre, j'ai d0 m'imposer des limites g6ographiques. L'aire de dispersion des habitats avec
hypocauste est consid6rable ; aussi, ai-je choisi de limiter mon enqu6te d la partie septentrionale de
I'Empire non seulement parce que cette 169ion nous concerne directement mais aussi et surtout parce
qu'elle contient la plus forte concentration d'habitations priv6es avec hypocaustes et ceci, on le com-
prend ais6ment, i cause de son climat temp6r6 et des hivers rigoureux qui y s6vissent. Cette r6gion
est circonscrite i un territoire qui correspond A peu prds itla Belgica du Haut-Empire(tt).

Toutefois, pour 6viter que les limites 96o9raphiques que je me suis impos6es ne se transforment
en un carcan 6troit et st6rile, j'ai fais souvent appel A des exemples de constructions provenant d'au-
tres r6gions. La comparaison n'en a donn6 que plus de fruits.

Les difficult6s, on s'en doute, furent nombreuses. Les textes des auteurs anciens, i part quel-
ques exceptions comme ceux de Vitruve ou Palladius, qui ont traitd de probldmes essentiellement
techniques, sont avares de renseignements concernant les hypocaustes et surtout de renseignements
pr6cis. C'est A peine si, d travers quelques lettres ou podmes d6crivant habitats ou thermes, on y
trouve quelques bribes de phrases qui peuvent nous int6resser et 6veiller notre attention.

Attention bien n6cessaire car la traduction de ces textes a donn6 lieu d des controverses et, cela
est bien connu, plus un texte est court et laconique, plus il donne lieu i des traductions et interpr6ta-
tions diverses. Nous verrons, d'ailleurs, dans le cours de cet expos6, combien le sens d'un seul mot
latin, traduit de fagons diff6rentes selon les auteurs, peut influencer sur le cours d'un raisonnement.
C'est comme si l 'on faussait un chiffre dans une longue addit ion. MOme si la m6thode est bonne,
le r6sultat est faux.

Les rapports de fouilles qui forment I'essentiel de ma documentation n'ont pas 6t6 plus faciles
d 6tudier(t2).

C'est dr propos du territoire de la Belgique actuelle gue cette documentation est la plus compldte,
sans 6tre, pour cela, de la meil leure quali t6. Car, paradoxalement, beaucoup de vi l las furent foui l-
l6es, au XlX" et au d6but du XX" sidcle, avec tous les d6fauts que comportaient les techniques de
fouil les de cette 6poque(l3) '

- plan sommaire, incomplet ou inexistant ;
- plus d'int6rdt pour le petit mat6riel arch6ologique (" objets de collection ") que pour l'6tude de

I'architecture du bdtiment ;
- lorsque les plans sont " complets ", ils sont souvent d'une valeur trds reduite car ils pr6sentent

le stade final du bdtiment sans distinction des diff6rentes phases de construction qui se sont
succ6d6es :

- la foui l le a souvent 6te l imitee i un seul bdtiment sans tenir compte de I 'existence 6ventuelle de
bdtiments annexes ;

- aucune 6tude en stratigraphie, donc la datation de ces bAtiments est trds incertaine ou vague(14) ;
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-  le manque d'object iv i t6 de certains foui l leurs, d0 probablement aux pr6jug6s de l '6poque, et nom-
breuses digressions qui rendent parfois la lecture de ces rapports fastidieuse. Cela peut aller des
consid6rat ions morales sur les bains romains jusqu'au rapport  minut ieux de la vie quot idienne
du " maitre de Martelange " qui rentre d la maison pour boire sa ( tasse de th6 o i

- la bibliographie, par rapport au nombre de sites connus, reste limit6e ; il existe beaucoup de rap-
ports de fouilles non publi6s, qui restent la propri6t6 de Mus6es, de soci6t6s d'arch6ologie ou
d'amateurs ; cette dernidre remarque d propos de la bibliographie est d'ailleurs valable pour toute
la 169ion qui nous int6resse. De plus, le probldme arch6ologique est,  ic i ,  l i6 directement d des
probldmes techniques et cela explique peut-Otre qu'il ait manqu6 d'attrait pour certains chercheurs ;

- l 'exploration de Pomp6i et la grande vogue qu'elle a suscit6e, notamment au XlX" sidcle, a parfois
inf luenc6 d'une faqon n6faste les foui l leurs de nos r6gions. Car,  ne I 'oubl ions pas, s i  la comparai-
son est souvent utile, la transposition est toujours dangereuse. En effet, combien de fois ne retrouve-
t-on pas, dans les rapports de fouilles, ce fameux " atrium D que les fouilleurs veulent absolument
faire correspondre avec le moddle pomp6ien. l l  n 'y a pas bien longtemps, d'ai l leurs, que I 'on con-
siddre enf in I 'habitat  romain en Gaule, malgr6 ses or igines, comme 6tant le frui t  d 'une 6volut ion
technique influenc6e par le climat, les habitudes et les meurs des populations indigdnes. Evolu-
tion qui a son histoire propre et qui, d travers les sidcles d'occupation romaine, a acquis peu i
peu son ident i t6.

Par souci de clart6 et pour 6vi ter tout confusion dans I 'espri t  du lecteur,  i l  convient de dist inguer
deux grandes cat6gories en ce qui concerne le chauffage par hypocauste:

a) monuments publics: Thermes, Basiliques, etc...
b) architecture privde: bains et chauffages domestiques.

Pourquoi cette distinction ?

a) Monuments publics

Les monuments publ ics chauff6s par hypocauste(15),  autres que les thermes, sont rares dans
le monde romain et nous n'en parlerons gudre. Nous devons cependant signaler ic i  une except ion :
la basilique de Trdves (Aula Palatina)(to) (fig. 322). Ce monument est important i nos yeux pour trois
raisons :
f . i l est exceptionnellement bien conserv6 en 616vation,

2. il est un des rares exemples de monument public (autre que thermes) chauffe par hypocauste,

3. son appareil de chauffage est presque entidrement conserv6(17).

Les thermes(tB),  par contre, sont innombrables. Mais la sagesse, vu I 'ampleur du sujet,  m'a con-
seill6 de me limiter au chauffage de I'habitat priv6(1s). Nous reparlerons cependant des thermes pour

deux raisons :
a) le principe de base du chauffage par hypocauste est le m6me pour les thermes que pour I'habitat

priv6 puisque le chauffage du second d6rive du premier(2o),

b) il existe une bonne documentation sur le chauffage des thermes et, dans certains cas, la compa-
raison (strictement technique) entre les deux types de construction (publique et priv6e) s'avdre pleine

d'enseignements.

b) L'habitat priv6

A propos de I'habitat priv6, il serait fastidieux et sans int6r6t de distinguer et de d6crire s6par6-
ment les instal lat ions de chauffage " c i tadines " et  cel les de I 'habitat  rural  dans la 169ion qui nous
int$resse et que nous avons circonscrite dans I'introduction g6n6rale. Nous y voyons trois raisons :
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-  Planche I
-  Planche l l
-  Planche l l l

-  Planche lV

- fes bourgades (pagi) etles vici(2'r) 6taient peu nombreux sur notre territoire. " Une contr6e sans
vil les " dit F. Cumort, u gps civi l isation non de bourgeois mais d'agriculteurs, non de vi l les mais
de villas "(22).

- de plus, les vlbi, souvent n6s i la crois6e ou au long des grandes routes, n'abritaient souvent
qu'une population de commergants et d'artisans pauvres. Les hypocaustes, appareillages co0-
teux, y sont rares(23).

- enfin, les appareils de chauffage, lorsqu'il y en a, sont identiques dans les agglom6rations et les
vi l las.

C'est surtout dans les villas, centres vitaux des grands fundis(2$, monuments caract6ristiques
de la civilisation romaine, que seront concentr6s les derniers raffinements du confort par l'application
de nouvelles techniques de construction qu'ont apport6es avec eux, dds le d6but de I'Empire, les
l6gions romaines et leurs ing6nieurs.

Toujours par souci de clart6 et pour bien comprendre la description qui va suite, nous croyons
le moment venu de donner une id6e g6n6rale et sommaire d'une installation de bains priv6s et d'un
chauffage domestique par des schdmas. Etant donn6 les quelques ditf6rences qui existent entre les
deux systdmes, ils sont repr6sent6s en fin de volume et en " hors texte " sur quatre planches s6par6es :

description et nomenclature d'un bain priv6

description et nomenclature d'un chauffage domestique.
dessin en perspective d'une installation de chauffage pour bains avec chaudiire
(reconstitution des bains de la place St-Lambert - 1977).
dessin en perspective d'une installation de chauffage domestique.

Le m6me souci nous amdne i exprimer deux remarques importantes :

a) en comparant les planches I et ll, on constate que I'agencement d'un chauffage de bains et celui
d'un chauffage domestique ne sont pas tout i fait les m6mes. Le bain priv6, reproduction miniature
de thermes, possdde en g6n6ral une chambre de chauffe plus importante que celle d'un chauffage
domestique. Cela est d0 souvent A la pr6sence, dans la chambre de chauffe, d'une ou de plusieurs
chaudidres. le praefurnium (ou foyer) pr6sente un canal de chauffe plus long, de telle sorte que le
foyer se trouve en dehors de la pidce A chauffer et non sous celle-ci. Nous appellerons donc ce der-
nier systdme: hypocauste d foyer extdrieur (Pl. let ll l). Lorsqu'il s'agit d'un chauffage domestique,
le praefurnium se trouve souvent dans le mur m6me de la pidce d chauffer ou carr6ment dans son
sous-sol (chambre de chaleur). Nous appellerons ce deuxidme systdme : hypocauste d foyer
intdrieuAzs) (Pl. ll et lV).

b) pour bien comprendre la planche l, nous avons pens6 qu'il ne serait pas superflu de rappeler brid-
vement comment on concevait le bain dans le monde romain. Pour en d6crire les diff6rentes phases
ainsi que I'ordre dans lequel les diff6rentes pidces 6taient util is6es, nous avons emprunt6 i Ch. Darem-
berg et E. Saglio(zo) I'excellente description qu'ils ont faite de cet important rituel de la vie romaine :

"  . . .  L@ bain normal et complet,  d Rome comme en Grdce, jusqu'd la f in des temps anciens, se
composait essentiellement de trois actes, A savoir, l '6tuve, le bain d'eau chaude et le bain d'eau
froide ; d quoi il faut en ajouter un quatridme qui, pour ne pas faire partie du bain i proprement
parler,  n 'en 6tai t  pas moins jug6 indispensable, I 'onct ion d'hui le accompagnde de fr ict ions qui
precedait ou suivant les autres op6rations (Alipta, unctio).
La distribution du bain, m0me dans les habitations particulidres, r6pondit i cette succession d'ac-
tes. Les salles qui paraissaient le plus n6cessaires 6taient celles, en effet, que I'on trouve r6u-
nies habitueflement : I'une pour le bain chaud (cella caldaria, caldarium), une autre pour le bain
troid (cella frigidaria, frigidarium) et, entre ces deux premidres, une troisidme, ot) I'on entretenait
une chafeur temp6r6e (cella tepidaria, tepidarium), mais oi il ne se trouvait d'ordinaire aucune
espdce de baignoire ou de r6servoir d'eau. Les baigneurs la traversaient une premidre fois et
y demeuraient quelque temps avant d'entrer dans le caldarium, afin d'amener graduellement le
corps par une transpiration l6gdre i supporter la temp6rature 6lev6e de cette dernidre pidce ;
puis une seconde fois, en sortant du caldarium, avant de passer dans le frigidarium de manidre
i adoucir encore la transition. Cette salle interm6diaire servait aussi quelquefois pour se d6sha-
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biffer ou pour faire les onctions, quand un local distinct (apodyterium, unctorium, destrictarium)
n'avait pas regu une de ces affectations sp6ciales. "
Nous ajouterons cependant i cette suite de pidces le laconicum(27), 6tuve sdche qui 6tait sou-

vent accoupl6e au tepidarium. Les bains priv6s (Pl. l), tels que ceux dont nous 6tudierons le chauf-
fage en Gaule septentrionale, ne sont pas tous des bains complets, loin s'en faut ! lls pr6sentent,
au contraire, des aspects extr6mement vari6s selon la richesse de I'habitat. Les plus simples ont seu-
fement un caldarium rectangulaire avec une baignoire chaude et une baignoire froide dans un local
contigu. D'autres, plus 6labor6s, comportent en plus un tepidarium. Les plus complets, enfin, sont
munis de toutes les salles qu'exige un rituel parfait. Les dispositions des pidces de bains varient 6ga-
lement. Le plus souvent elles sont, soit group6es en un ensemble compact, soit dispos6es les unes
derridre les autres. C'est ce dernier systdme avec pidces " en enfilads " Qui est reproduit sur la plan-
che l(28).

Aprds une introduction historique, le pr6sent travail est divis6 en deux parties :

1'. partie : Description:elle constitue la partie la plus importante et originale de ce travail. J'ai dit
pourquoi ci-dessus.
Mdthode:j'aidivis6l'appareil de chauffage (hypocauste) en ses parties essentielles que
je d6cris les unes i la suite des autres, d savoir :
1) la chambre de chauffe,
2) le foyer et le canal de chauffe,
3) la chambre de chaleur
4) les murs creux, tubuli el chemin6es.

Pour chaque partie :
a. ouvrages g6n6raux - D6finitions - Descriptions sommaires - Etude des rapports de fouil-

les les plus nombeux possibles - Essai de synthdse et de classement.
b. comparaison avec les sources 6crites (auteurs latins)
c. comparaison avec I'habitat priv6 pomp6ien
d. comparaison avec les grands thermes.

2e partie : consacr6e aux probldmes de fonctionnement des hypocaustes, elle comporte :
a) deux relations d'exp6riences pratiques (Saalburg - Aula Palatina de Trdves)
b) une 6tude critique des probldmes relatifs au fonctionnement des hypocaustes selon

les auteurs.

(6) VITRUVE (V, 10), emploie les mots Hypocausis el hypocaustum.
Le premier semble d6signer le foyer tandis que le second d6signerait plut6t la chambre de chaleur ; PLINE (Ep. ll, 17,
11) et (V, 6,25), hypocausto, d6signe une pidce chauff6e ; il semble qu'on ait egalement nomme hypocauston,les sus-
pensurae elles-memes : STATIUS (S/. l, 5, 57) ; J. MARQUARDT, Manuel des AntiquiEs romaines, t. XlV, la vie privCe

des romains, Paris, 1892, p. 333 ; FABRICIUS, Hypocaustum, dans P.W., R-E,l, lX, (1916), col. 333-336.
(7) N6crofogie de F. Kretzschmer dans ArchEologie, (1966), I, p. 1.
(8) Voir f l. partie '. L.'expdrience de Saalburg.
(9) KRENCKER-KRUGER, Tr. Kai. Th.
(i 0) En ce qui concerne la datation, il va de soi qu'il s'agit ici de la datation de I'hypocauste en fonction de certains particulari-

Ms de sa conformation et non d'une m6thode indirecte (c6ramique, etc...) dont nous reparlerons.
(1 1) Ou si I 'on veut: au l l"  et l l l "  sidcles, la Belgica, les Germanies inferieures et supdrieures.
(12) G. DE BOE, Belgique romaine (1968-1970), dans L'Ant. Class., t. XLIV, (1975), pp. 219-239.
(13) S.J. DE LAET, La Gaule septentrionale d l'6poque romaine d la lumidre des fouilles, des recherches et des publications

tes ptus rdcentes (1935-1950), dans Bulletin de I'lnstitut Historique belge de Rome, Fasc. XXV, Bruxelles, 1949.
(i4) G. DE BOE, De stand van het onderzoek der romeinse villa's in Belgi6, dans AFAHB, XLI' congrds, Malines, ll, 1971 ,

pp.65'72.
(15) A titre d'exemples : basilique de Vandeuvre (Vienne-France), batiment de plus ou moins 25 x 12 m sur chautfage A canaux

(calt ia,t .  XXIX, fasc. 2,( ' t97't) ,pp.275-276;ibidem, t.  XXXI, fasc. 2, (1973), pp. 391-392); basi l ique (?) dans le Vicus
de Clavier-Vervoz (Vervigium) (dans PC, 5" an., no 2, (1965) : " batiment de plan basilical avec abside, chauffd par hypo-
causte et pourvu de canalisations en terre cuite D (ne fait pas partie du complexe des bains) ; voir aussi J. WILLEMS
et E. LAUWERIJS, le vicus belgo-romain de Vervoz A Clavier, dans Hdlinium, t. Xlll, (1973), pp. 155-174. etc...
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(16) Aula Palatina de Trdves (monument du d6but du lV" sidcle en parfait etat de conservation et chauff6 par hypocauste.
Ce monumenl, qui devait faire partie du palais de CONSTANTIN et qui connut divers avatars, fut restaur€ dans son aspect
primitif par Guillaume lV en 1844. Ge dernier en tit don au culte protestant. En ao0t 1944, ce prestigieux monument fut
part iel lement ddtruit  par les bombes incendiaires. l l  lut restau16 une nouvelle fois aprds la guerre et rendu au culte. Foui l-
l6e en 1936-1938 par H. KOETHE. (H. KOETHE, Trier. Zeit . ,  Xl l ,  (1937), p. 151 ss. ;  ibidem, Xl l l ,  (1938),239 ss.).  (Voir
6galement l l"  part ie consacr6e au fonctionnement) (Nouvelles foui l les de 1949 A 1956).

(17) Surtout en 6l6vation, ce qui est exceptionnel. Par contre, les chambres de chauffe et de service ont disparu.
(18) F. BENOIT, Thermae, dans DAREMBERG-SAGLIO, D-A, t .V, (1909), pp. 214-219. A. GRENIER, Manuel, pp.231-235.
(19) Dans un magistral ouvrage consacre aux thermes impdriaux deTrdves, KRENCKER et KRUGER font de plus une analyse

el une.descript ion trds compldte des grands thermes romains ainsi que la fagon dont i ls fonctionnaient (D. KRENCKER,
E. KRUGER, Tr. Kai.Th,1929).

(20) F. KRETZSCHMER, Bauformen,I,  p. 355.
(21) Sur le territoire actuel de la Belgique, qui 6tait reparti entre quatre grandes cit6s, une seule, celle des " Tongres " (Atua-

tuca), se trouvait sur notre sol. Les pagi, chefs-lieux de canton, comme par exemple Tournai (Turnacum) et Arlon (Orolau-
num) 6taient des bourgades de quelque importance. Les aulres agglom6rations (v/itl) 6taient souvent de simples hameaux
de quelques maisons qui se d6veloppaient au hasard des grands carrefours routiers, autour d'un relais, d'un castrum,
ir proximit6 de sources thermales, de carridres, etc... Les vici, sut le territoire de la Belgique actuelle, sont cependant
beaucoup plus nombreux qu'on ne le croyait au d6but du sidcle. Des foui l les plus ou moins importanles d Tournai, Liber-
chies, Elewij t ,  Tourinnes-St-Lambert, Yernawe, Hollain-Bl6haries, Amay, Braives, Tir lemont, Assche-Kalkoven, Bl icquy,
Kontich, Velzeke, Wervik, Grobbendonck, Vervoz, Etaple, Fontaine-Valmont, Destelbergen, Saint-Mard, etc.. .  nous ont
permis de mieux connaitre leur economie et ont souvent confirm6, sauf exceptions, que le mode de vie des habitants,
vu l 'extrome simplici t6 des plans d'habitats, n'avait r ien de comparable avec celui des r iches proprietaires des lundi.
Un exemple signif icat i f  nous en est donn6 A Saint-Mard' (Vieux-Virton).

(22) F. CUMONT , Comment la Belgique fut romanisee,2" 6d., dans ASA 8r, t. XXVlll, (1914), p. 81.
(23) Parmi les exceptions, citons le cas de Bavai', capitale des Nerviens, oi on a retrouv6 pas moins de 17 hypocaustes.

Voir 6galement Liberchies- (B), p.22: " les murs de certaines pidces dtaient peints et le chautfage par hypocauste 6tait
chose courante u.

(2a) Qu'il s'agisse de villa urbana ou de villa agraza, nous donnerons ici, pour plus de commodit6, au mot villa, le sens g6n6-
ral d'habitat rural (voir Cartes archdologiques de la Belgique,3, L'habitat rural a I'Epoque romarne, SNF, Bruxelles, 1972.

(25) F. KRETZSCHMER, Bauformen, I, p. 356, appelle ces deux types d'hypocaustes : ' lnneres praefurnium " el " Ausseres
Praefurnium ".

(26) E. SAGLIO , Balneum, balneae, dans DAREMBERG-SAGLIO, D-A, t. l, (1877), pp.653-654 ; voir encore R. CAGNAT, V.
CHAPOT, Manuel, pp.209-210 ; A. GRENIER, Manuel, pp.231-235 ; J. CARCOPINO, La vie quotidienne e Rome a l'apo-
gde de I'Empire, Paris, 1939.

(27) Pour des raisons 6videntes d'6conomie, on ne retrouve presque jamais, dans les bains priv6s, de laconicum isol6. C'est
la partie en abside (lorsque celle-ci existe) du caldarium, avec son labrum (grand vase sur pied pour les ablutions du
visage et du haut du corps), qui devait vraisemblablement faire off ice de laconicum. Le laconicum et le caldarium 6taient,
dans ce cas, confondus en une m€me pidce.

(28) La planche I comporte un anachronisme voulu : le testudo alvei (ll" phase) y est repr6sent6 en meme temps que la " tubu-
lature " ( l l l "  phase) (voir Historique, p. 23).
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Fig. 2 :  Brasero (civi l isat ion apennine)


