
CHAPITRE I

LA CHAMBRE DE CHAUFFE

La chambre de chauffe est le local oir d6bouche le foyer. La d6nomination latine de cette partie

de I'habitation, dont on ne trouve que de trds rares traces chez les auteurs latins(87), n'est pas con-

nue avec pr6cision. Le praefurnium d6signe{-il le foyer proprement dit ou la chambre de chauffe ?

On d6signe g6n6ralement par praefurnium(88) le foyer proprement dit mais certains auteurs moder-

nes ont confondu, et confondent encore chambre de chauffe et foyer. Pour H. Thedenat(8g), fourneau,
praefurnium el propnigeuz, sont des synonymes et d6signent le foyer : u le fourneau, praefurnium,

propnigeum, 6tait une chambre ronde ou rectangulaire, souvent pr6c6d6e d'une cour ou d'une chambre

Oe d6p6t. " Ce passage montre bien qu'il distingue le foyer de la chambre de chauffe mais il ne prend

pas position quant a leurs appellations respectives.
Voyons plus loin : H. Thedenat il lustre ce texte avec la coupe et le plan d'une chambre de chauffe

d6couverte ir Bade(eo) (fig. 18 et 19)

a) fourneau, praefurnium, propnigeum
b) ouverture pour al lumer le feu
c) canal destin6 A conduire I 'ai  chaud dans la chambre de

chaleur.

F ig .  18 :  Bade (D) .
F i g .  1 9 :  B a d e  ( D )

Pour H. Thedenat, la salle a), vo0t6e et recouverte de tuiles (?) est le foyer proprement dit, la
o0 I 'on pr6pare le feu. C'est,  i  notre avis,  une erreur d' interpr6tat ion des donn6es arch6ologiques.
En effet ,  c 'est le canalc) quiest le foyer (oU la braise repose) et la pidce a)est la chambre de chauffe.
De plus, I'orifice b) ne sert pas i allumer le feu mais probablement d 6vacuer les cendres ou A intro-
duire le combustible dans la chambre de chauffe. L'ouverture b) est apparemment trop 6troite pour
avoir  l ivr6 passage d celui  ( le chauffeur) qui  devait  disposer le combust ible,  al lumer et entretenir  le
feu. Ce fai t  pourrai t  6tre un argument en faveur de ceux qui,  comme H. Thedenat,  voient dans le
local a) le foyer.  Cependant,  nous devons rappeler tout d 'abord qu'aucune 6chel le n'est mentionn6e
sur les f igures 1g et 19 et qu'ensuite i l  y avait  peut-dtre une autre ouverture, non d6cel6e par les
fouilleurs, qui devait donner accds d la chambre de chauffe a) (par dessus ou par les c6t6s). On pour-
rait 6galement essayer d'expliquer I'origine de cette confusion, entre les rOles respectifs de a) et de
c), par le fait qu'on a souvent d6couvert, lors de fouilles dans les chambres de chauffe, devant et
autour de la bouche du foyer, des couches 6paisses de cendres et de charbon de bois. La pr6sence
de charbon de bois i cet endroit prouve d suffisance que la combustion n'6tait pas totalement termi-
n6e lorsqu'on retirait les " cendres " du foyer et qu'on les entreposait devant et i c6t6 du praefurnium
avant d'€tre enlev6es d6f ini t ivement.  Les (  cendres D cont inuaient de " br0ler D pendant un certain
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temps et cela suffisait probablement pour brOler la terre battue qui constituait le plus souvent le sol
de la chambre de chauffe. De lA, A croire que le foyer se trouvait sur le sol de ce local, il n'y a qu'un
pas. Un exemple illustre assez bien ce que je tente de d6montrer : en juillet 1977, au cours de la
campagne de fouilles organis6es sur la place St-Lambert d Lidge(9t), on a d6couverl un praefurnium
et une partie de sa chambre de chauffe (fig. 20). Devant I'embouchure du foyer, des coupes stratigra-
phiques (A-B et C-D) dans le sol de la chambre de chauffe, ont fait apparaitre plusieurs couches de
cendres et de charbon de bois alternant avec des couches de terre " br0l6e ". De plus, et cela est
important, la m€me terre " br0l6e D se retrouve en surface, c.-A-d. au niveau de la sole du praefur-
nium, el sur une profondeur de plus de 10 cm au moins, au point b qui est manifestement a c6t6
de I'embouchure du foyer. ll aurait 6t6 absurde de pr6parer un feu en cet endroit quand on sait que
les gaz chauds et la fum6e devaient 6tre attir6s par la bouche du foyer.

Fig. 20: Place Saint-Lamberr a Liege' (1977) (B).

Revenons quelques instant A l'article de H. Thedenat. Quoi qu'il en soit et sans vouloir (ni pou-
voir) trancher la question A propos de la chambre de chautfe des thermes de Bade, il est certain que
cet exemple fut malchoisi pour illustrer un article de synthdse. En etfet, ce mauvais choix et la confu-
sion qui en a r6sult6 ont eu, par la suite et vu I'importance du dictionnaire de Daremberg et Saglio,
des cons6quences n6fastes, car bon nombre de publications ont pr6sent6, par la suite, la m6me con-
fusion. Sans doute, H. Th6denat a-t-il h6rit6 cette erreur de ses pr6d6cesseurs car, d6jA en 1874,
le g6n6ral Morin(92), dans un article rest6 c6ldbre, i propos du chautfage par hypocauste, confond
foyer et chambre de chauffe. Par aprds, en 1931 , l'abb6 Balter(s3), d propos d'une 6tude sur les hypo-
caustes, 6met des id6es tres claires sur le fonctionnement des chemin6es et du tirage en g6ndral,
mais devient tres confus lorsqu'il s'agit de d6crire chambre de chauffe et foyer (fig. 21). De m6me,
dans un ouvrage de R. de Maeyer, qui reste aujourd'hui encore fondamental, on retrouve la m6me
confusion(94). De plus, il illustre ses propos avec la chambre de chautfe des thermes de Bade(gs).
R.J. Forbes(96), dans un autre ouvrage important, s'inspire manifestement dans sa description de la
chambre de chautfe de I'article de H. Th6denat. E. Brodner(e7), dans un article consacrd au chauf-
fage des grands thermes d'Afrique du Nord, s'exprime avec la m6me ambiguit6. Multiplier les exem-
ples d ce stade de notre d6monstration serait sans int6r6t(e8) d'autant plus que nous savons mainte-
nant, grAce aux exp6riences de Saalburg(99), que ce systdme, tel que le d6crivent, par exemple
V. Balter et Th6denat, n'aurait pu fonctionner correctement parce que le tirage dans les hypocaustes,
contrairement aux id6es r6pandues, 6tait extr6mement faible.
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J. Delorme(100), a propos d'une trds s6rieuse 6tude architecturale sur Vitruve, tranche la ques-
tion en d6signant par propnigeufi, a l'(l6r1ent le plus ext6rieur de I'hypocauste " (c.-i-d. la chambre
de chauffe) et par praefurnium, " I'ouverture par laquelle on charge le four ". fl 6tablit donc une dis-
tinction trds nette entre la chambre de chauffe etle praefurnram. Nous nous en tiendrons, pour notre
part, a ces d6finitions bien qu'il semble que la question ne soit pas d6finitivement r6gl6e.

Cette pidce de I'habitation, que nous continuerons d'appeler chambre de chautfe, peut prdsen-
ter des aspects extr6mement vari6s. ll est 6vident que les chambres de chautfe des grands thermes
ou autres monuments publics chauff6s sont tres diff6rentes de celles de I'habitat priv6. ll importe donc,
dans notre description, de qarquer cette distinction.
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1. LES GRANDS THERMES

Fig. 22: Ouverture de foyer aux " Thermes imp6riaux de Trdves " '  (D).

Dans les grands thermes, les chambres de chauffe (salles
ou cours de services) pouvaient atteindre des dimensions con-
sid6rables. Ef les desservaient souvent plusieurs grands praefur-
nia. Les chaudidres i eau chaude, tidde ou froide, qui s'y trou-
vaient,  exigeaient 6galement beaucoup de place(101).  l l  fa l la i t ,
de plus, y entreproser le mat6riel n6cessaire A I'entretien et au
nettoyage des feux ainsi  que le combust ible qui,  d lui  seul,  pou-
vait atteindre un volume consid6rable. Dans certains de ces
foyers immenses on br0lait des troncs d'arbres sn1is15(102)
(tis.22).

,  F.  Kretzchmer a calcul6 que, pour amener la basi l ique de
i; ; .  Trdves (Aula Palat ina)(t03) i  une temp6rature int6r ieure de 15o

(avec une temp6rature ext6rieure hivernale de + 4o(, il fallait
48 heures de chauffage intensif et 129 ir 133 kg de bois par heure. Les cinq praefurnia de ce monu-
ment consommaient donc en 48 heures 6.400 kg(to+) de bois pour le transport  duquel 13 chariots
de 1,5 ms de capacit6 6taient n6cessaires. Le chauffage utilis6 en permanence exigeait 6 chariots
de bois par jour. ll 6tait donc important de disposer de trds grandes chambres de chauffe ou cours
de service dont on n'a pas, dans ce cas pr6cis, retrouv6 grand-chose, les terrains aux alentours 6tant
trop perturb6s. Toujours i propos de I'Aula Palatina, F. Kretzschmer conclut en ces termes : ( ... Pour
cela - entreposer le bois - une pidce se trouvant devant le praefurnium 6tait n6cessaire. Aussi n6ces-
saire au praefurnium que le praefurnium l'6tait dr I'hypocauste. On n'y pense pas toujours quand on
fait des fouifles. " (fig. 23).

Les grands thermes exigeaient une installation de chauffage extr6mement complexe et congue
d'une fagon rationnelle en raison des grandes d6penses que n6cessitait leur construction. Le plan
(tig.24) des grands thermes imp6riaux de Trdves(105) il lustre parfaitement cette conception. Les biti-
ments d chauffer 6taient concentr6s en un bloc compact de manidre i compenser les d6perditions
de chaleur (partie sombre, tig.24). Les installations de service et chambres de chauffe (partie claire,
tig.24, voir fldches) 6taient reli6es entre elles par des couloirs couverts, parfois vo0t6s et dispos6s

Fig. 23 : Chambre de chauffe des Thermes de Lambdse' (DZ).
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Fig. 24: Thermes de Constantin. Plan du sous-sol

en " fer A cheval D autour de ces pieces (fig. 26 et27). On poussait mCme le raffinement jusqu'a m6na-
ger dans ces couloirs des chenaux remplis d'eau courante qui servaient A l'6vacuation des cendres
(fig. 25 et 28).

Dans certains cas, ces couloirs de ser-
vice pouvaient comporter un 6tage, parfois
vo0t6 6galement (f ig. 31). l len est ainsi aux
petits thermes de Lambdse(l06) oU, dans le
coufoir inf6rieur, d6bouchait le foyer (prae-
furnium\ surmont6 d'une chaudidre. Le cou-
loir sup6rieur, le long duquel courait un
aqueduc, servait de citerne. Les thermes du
sud d Timgad (fig. 29), d'autre part, offrent
un des rares exemples d'une salle de ser-
vice, d moiti6 enterr6e, hypostyle et vo0t6e
(fig. 30), qui servait A entreposer le combus-
t ible (vraisemblablement du bois). Comme
la plupart de ces couloirs 6taient i moiti6
enfonc6s dans le sol, les terrasses, qui sou-
vent les recouvraient, ne devaient gudre
d6passer le niveau des salles de l'6difice
(fig. 25). Les couloirs de service et chambre
de chauffe, de par leur fonction, 6taient nettement s6par6s des endroits fr6quent6s par le public et
avaient leurs entr6es propres. C'est le cas aux grands thermes de Lambdse ou les huit praefurnia,
reli6s par un couloir 6taient regroup6s d I'arridre du batiment. On pouvait ainsi coordonner plus faci-
lement le fonctionnement de ces derniers et I'activit6 des chauffeurs, en 6vitant une trop grande dis-
persion des combustibles(107).
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Fig. 25 : Thermes " de Ste-Barbe " 
- Trdves' (D).
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Nous n'allons pas nous 6tendre plus longtemps sur I'agencement des chambres de chauffe dans
les grands thermes car tel n'est pas notre propos(108). Qspsndant, il n'6tait peut-Ctre pas inutile d'en
donner une courte description pour montrer qu'il n'existe pas de commune mesure entre ces installa-
tions gigantesques et I'appareil de chauflage de I'habitat priv6.

Fig. 26 : Coutoir de service 6ux " grands thermes du nord "- Timgad' (DZ).
Fig. 28 : Couloir de service des ( grands thermes du nord "
- Timgad' (DZ).

."rl$
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Fig. 27 : Couloir de service des thermes imp6riaux - Trdves' (D).
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2. L'HABITAT PRIVE

Structure (plan), situation et importance (surface) des chambres de chauffe.

Dans le cadre de notre recherche, il nous a paru utile de distinguer les chambres de chauffe
des bains de celles du chauffage domestique. Les auteurs modernes ne font pas toujours cette
dist in6t ien(10e).

a. - Les bains

Trds souvent, bien qu'il n'y ait pas de rdgle stricte(110), nous avons d faire, d propos des bains
priv6s, d un hypocausb e foyer extdrieur (Pl.l). Ce dernier s'avance donc i l ' int6rieur de la chambre
de chauffe. Cela prend de la place et, en g6n6ral, les chambres de chauffe i foyer ext6rieur sont
plus spacieuses.

/) Les auteurs latins

Nous avons d6jit signal6(111) que les renseignements d propos des chambres de chauffe y sont
rares et peu clairs. Vitlrrvs(112), dans sa description de la palestre grecque, y d6crit un local qu'il appelle
propnigeum(l13) st dont la situation et la destination sont mal d6finies mais que J. Delorme(11a) sTsit
reconnaitre comme 6tant la chambre de chauffe.

2) A Pompdi

L'habitat de Pomp6i, dans son ensemble, n'est certes pas A comparer d'une manidre aussi syst6-
matique que I'ont fait les fouilleurs de la fin du XlX" sidcle, avec celui de nos 169ions. Cependant,
il existe de grandes similitudes avec celui-ci dans I'agencement du chauffage des bains. A Pomp6i,
dans quelques riches maisons de particuliers, ce sont les bains qui, seuls, sont chauff6s par hypo-
causte et la " tubulature " y est i peine connue lorsqu'intervient la destruction de la ville en 79 aprds
J.-C. Si I'on adopte le systdme de F. Kretzschmer, on peut situer le chauffage priv6 pomp6ien dans
la p6riode de transition situ6e entre la ll" et la ll l" phase de sa chronologie.

Le foyer de I'hypocauste est presque toujours situ6 dans la cuisine ou dans un petit reduit qui
lui est contigu. Dans le premier cas, la cuisine sert de chambre de chauffe. On peut comprendre cet
agencement pourdes raisons de faci l i t6 Svi{snls( l15):c 'est dans la cuisine qu'arr ive I 'eau n6ces-
saire i la cuisson des aliments et a I'entretien de la maison. Cette eau va aussi, dans certains cas,
al imenter une ci terne en m6tal  qui ,  el le-m6me, fournira I 'eau n6cessaire d la chaudidre des bains.
Prds de Boscor6ale, dans la villa de la Pisanella(116), sp a heureusement retrouv6le systdme de chauf-
fage des bains de la maison dans un 6tat remarquable de conservation (fig. 32 et 34). La figure 34
nous montre, en 6l6vation la cuisine (H), la citerne aliment6e par un tuyau d6bouchant du sous-sol
(A), un petit local contigu qui est la chambre de chauffe des bains (L) avec son foyer (B), et la chau-
didre qui le surmonte (C). A remarquer 6galement le systdme 6labor6 de plomberie avec vannes,
systdme qui relie la chaudidre, la citerne et les bains entre eux. La figure 32 nous montre la chambre
de chauffe vue de la cuisine. Nous avons 6galement reproduit le plan de la villa (fig. 33) dans le but
de montrer la place que prennent la cuisine et la chambre de chauffe dans l'6conomie g6n6rale de
la maison.

Dans les maisons dites " du cithariste p(117) el dans celle de " Diomdde ", l 'agencement est l6gd-
rement diff6rent : ici, plus de salle annexe (chambre de chauffe), le foyer des bains se trouve dans
la cuisine ( f ig.  35 et 36).  Dans la maison di te "  de I 'Empereur Joseph l l  " ,  qui  est d plusieurs niveaux
parce qu'elle se trouve d flanc de colline, on trouve des bains beaucoup plus importants, qui occu-
pent, avec une boulangerie, tout I'espace du rez-de-chauss6e. On ne dit pas oi se trouve le foyer
des bains. ll doit d6boucher vraisemblablement dans la boulangerie qui sert, en quelque sorte, de
chambre de chauffe (fig. 37).

En r6sum6, A Pomp6i I'emplacement des cuisines ou chambres de chauffe varie selon les habi-
tations. Cependant, on constate qu'on les retrouve presque toujours dans des endroits retir6s(118).
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Fig. 35 : Maison " du Cithariste " (Pomp6i). Maison " de Diomdde " (Pomp6i).
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Fig. 37 : Maison " de I 'Empereur Joseph l l  "  (Pompdi).

3) En Gaule septentrionale

Dans nos r6gions, les m6thodes d'approche pour l'6tude des vestiges arch6ologiques sont diff6-
rentes de celles de Pomp6i. Les structures en place sont moins bien conserv6es. Bien qu'il soit d6jd,
et souvent, difficile de restituer le plan complet des villas exhum6es, ce qui I'est bien davantage, c'est
de donner une destination aux diff6rentes pidces de celles-ci. Et cependant, les " antiquaires " du
XlX" sidcle ne s'en sont pas priv6s. Se basant sur les textes latins et le plan type de la " pr6cieuse "maison pomp6ienne, cette fagon de faire fut A I'origine, on s'en doute, de nombreuses erreurs d'in-
terpr6tation qui nous ont beaucoup gCn6 dans cette 6tude. Par exemple, les chambres de chauffe
se trouvent-elles ici, comme A Pomp6i, dans les cuisines eVou dans des locaux contigus ? Pour autant
que l'on puisse reconnaitre les emplacements des cuisines des habitations romaines dans nos r6gions,
il nous semble que la coutume pompdienne n'est pas respect6e. Voyons cela i travers quelques exem-
ples seulement :
d Haccourt. (B) :

dans le plan d'interpretation de la p6riode V de la grande villa, les salles 27 eI29, quisemblent
6tre des cuisines A cause de la pr6sence de foyers, ne sont pas contiguds A des hypocaustes.

d Modave.  (B) :
la salle ll, qui est consid6r6e par les fouilleurs comme 6tant une cuisine (foyer de 85 x 65 cm
- seule pidce de la maison avec un foyer) est contigud d une salle construite sur hypocauste
(l). Mais le foyer de I'hypocauste I se trouve dans la salle ll.

d Villers-le-Bouillet. (B) :
le fouilleur signale : ( cour-cuisine avec traces de foyer ". Mais ce local n'a aucun rapport avec
les hypocaustes.
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i Basse-Wavre. (B) :
la salle 3 est consid6r6e comme une cuisine : elle contient les restes d'un Atre ou d'un fourneau.
Ce local est contigu i la salle sur hypocauste 2 mais le foyer de cet hypocauste ne se trouve
pas dans le local 3. De m6me, la " cuisine " 20 qui contient des restes de foyer en H, est contigu€
A la salle sur hypocauste 14, le foyer de ce dernier se trouvant dans une autre pidce.

A Evelette' (B):
pr6sence d'une " cuisine D centrale avec fourneau, non contigue i la salle construite sur
hypocauste.

d Ronchinne. (B) :
f a " cuisine " 31, qui contient un foyer au milieu de la pidce A, n'est pas contigu6 d la salle 27
qui est construite sur hypocauste. Par contre, la " cuisine " 7, qui possdde un fourneau en A con-
tre le mur est, contient le foyer de I'hypocauste des salles 5 et 3.

d Martelange' (B) :
le foyer des bains d6bouche dans " I'atrium-cuisine "(119).
Attachons-nous maintenant i d6crire plus particulidrement la structure ell'importance de la cham-

bre de chauffe dans I'habitat. Dds le d6but de notre 6tude, il nous a sembl6 6vident qu'il 6tait impossi-
ble de d6crire les chambres de chauffe d'une manidre pr6cise et compldte A travers les rapports de
fouilles que nous avons examin6s. Les fouilles furent plus souvent partielles qu'exhaustives et, par
cons6quent, les plans complets, dans les rapports, sont rares. Ainsi, par exemple, telle chambre de
chauffe qui parait, sur un plan, 6tre situ6e d la p6riph6rie de l'habitation, pourrait trds bien se trouver
dans une cour int6rieure si on connaissait le plan complet de cette m6me habitation.

De plus, les chambres de chauffe construites A la p6riph6rie du corps de logis sont souvent retrou-
v6es n arrach6es " ou d6truites, de par leur position excentrique, sans doute, mais aussi parce qu'elles
6taient parfois construites en mat6riaux l6gers (appentis) ou avec des murs en dur, moins 6pais, C'est
une nouvelle source d'erreurs ou de confusions possibles. Lorsqu'au cours d'une campagne de fouil-
les, on d6couvre un pan de mur oi d6bouche le foyer de I'hypocauste, on peut en d6duire qu'il s'agit
d'une chambre de chauffe construite sous appentis, alors qu'elle 6tait peut-dtre construite eD " dur "
(structure ferm6e) et detruite par la suite pour les raisons que nous avons cit6es ci-dessus. ll importait
donc, i propos des exemples que nous avons choisis, d'6tre prudent et d'6liminer les rapports de
fouilles qui laissent place au doute. Sur plus de 250 rapports examin6s au d6part de cette 6tude,
nous en avons retenu environ 80 en tenant compte des restrictions que nous avons 6num6r6es ci-
dessus, pour 6tablir une s6rie de comparaisons et tenter un classement. Tenant compte A la fois de
la structure, de la situation et de I'importance des chambres de chauffe dans I'habitat, nous avons
6tabfiqu'ilen existe huit types diff6rents dont certains pr6sentent des variantes. Pour la bonne com-
pr6hension du lecteur, nous pr6sentons d'abord un tableau de synthdse qui classe et exprime le plus
clairement possible les caract6ristiques de chaque type (fig. 38). A la suite de ce tableau, nous avons
illustr6 chaque type par des exemples choisis.
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TYPE 1

Fig. 39 : Mail len (AL Sauvenidre) '  (B)
Fig. 40 : Sauvenidre' (B)

1
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Fig. 42: Anth6e' (B)

Fig. 41 : Nennig' (D)

Autres exemples.' Aiseau' (B), Saint-Ulrich' (F). Thallichtenberg' (D), Weitersbach' (D), Mersch' (L), etc...

Remarque

Parmi les exemples cit6s ci-dessus, six concernent les bains de grandes villa urbana (Anth6e,
Mai l len, Aiseau, Mersch, St-Ulr ich, Nennig).  l l  n 'est donc pas 6tonnant de retrouver dans les grands
bains priv6s des couloirs de service ayant la meme destination que ceux des grands thermes mais
de dimensions plus modestes. Ces constructions accessoires s'adaptent d la forme des bdtiments
qu'elles desservent et dans les villas importantes, les couloirs de service semblent desservir 6gale-
ment des locaux d'entrep6t pour le combustible (Mersch) et parfois aussi I'entr6e des bains (Maillen
et Sauvenidre, fig. 39 et 40).

$(
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TYPE 2

Fig. 43 : Haccourt' (B)

Fig. 45: Saarbrr icken" (D)

H E I Z U N 6

Fig. 44 Mamer' (L)

Remarques

- Les structures totalement ferm6es devaient bien s0r 6tre munies d'une porte. Dans ce cas, on ne
peut reconnaitre son emplacement parce que le niveau d'arasement des substructions est trop
bas (fig. 43).

- La chambre de chautfe de Saarbnicken est d'un moddle rare. Elle fait partie des bains priv6s d'une
maison de vicus (fig. 45).

- Les grands bains de Haccourt (fig. 43) r6vdlent au moins deux p6riodes de construction. ll est
probable que les chambres de chauffe aient suivi la m6me 6volution. P6riode lV : deux chambres
de chautfe (70,74); p6riode V : quatre chambres de chauffe (70, 86, 82,84),la salle 74 fut r6em-
ploy6e comme hypocauste et desservie d6sormais par la chambre de chauffe 82, la salle 75 fut
desservie, elle, par une nouvelle chambre de chauffe construite en saillie.

[-l
L_i
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T Y P E 3 ( 1  1 m z )

Fig .  46 :  Graux '  (B) Fig. 47 : Aiseau' (B) Fig. 48: Gerpinnes' (B)

+t

Fig. 49 : Gunstett '  (F) F ig .  50 :  Bade '  (D)

'i -:r 'i !

Autres exemples.' Leiwen' (D), Mamer' (L), Saalburg' (D), Weitersbach' (D), Saint-Mard (Vieux-Virton)' (B), Treignes'
(B) , . . .

Remarques:

- Les ouvertures pratiqu6es dans les murs de la chambre de chauffe A Aiseau (lig. 47) ne devaient
probablement pas correspondre a des portes parce que trop 6troites (30 cm) ; ces ouvertures 6taient
peut-etre destin6es A 6vacuer les cendres. Le niveau d'arasement des murs est vraisemblable-
ment situ6 plus bas que le seuil de la porte (idem A Gerpinnes, fig. 48).

- La chambre de chauffe de Saalburg (fig. 96, p. 66) est nettement s6paree de l'hypocauste mais
le foyer souterrain de plus de trois mdtres les met en communication (voir aussi fig. 198, p. 119),
On rencontre le mdme agencement A Gerpinnes (fig. 48) oi la chambre de chauffe est 6galement
6loign6e des hypocaustes. Cette chambre de chauffe dessert un foyer qui envoie I'air chaud dans
deux canaux perpendiculaires qui aboutissent chacun A deux hypocaustes diff6rents.
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TYPE 4

Fig. 51 : Liege' (B)
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Fig. 52: Furfooz' (B)

" \

Fig. 54 : St-Jean Geest' (B)

Fig. 53 : Monrlez-Houffalize' (B)

Autres exemples. 'A iseau' (B) ,  Mi6cret ' (B) ,  Modave' (B) ,  Fonta ines-Sal6es ' (F) ,  Jemel le ' (B)

Remarques :

- lci les exemples sont peu nombreux. Lorsqu'on examine les plans des rapports de fouilles, les
chambres de chauffe " incompldtes " (ou qui semblent " arrachees D) sont parfois uniquement le
fait de I'arr6t de la fouille d cet endroit. ll est parfois aussi trds difficile de se rendre compte, ir
propos des chambres de chauffe, si on se trouve A l'int6rieur ou i I'ext6rieur des bAtiments.

- Place St-Lambert i Lidge. (1977) (fig. 51), il semble qu'il s'agisse dans ce cas d'un appen-
tis car le mur A est peu 6pais (+ 1 pied) et ses fondations peu profondes. Le mur B, par contre,
qui a une 6paisseur de trois pieds ( t 90 cm), 6tait un des murs de I'habitation. Un retour de pare-
ment, a la limite nord de B laisse supposer une porte qui donnait, de I'int6rieur du bdtiment, accds
au foyer. Le mur A soutenait donc, selon toute vraisemblance, un appentis qui s'appuyait sur le
mur  B .

- Ces structures ( ouvertes " l'6taient-elles r6ellement avant la destruction de I'habitation ? Nous
avons de bonnes raisons de croire que ce type devait exister parce que, tout d'abord, et i propos
des quelques exemples que nous avons cit6s, on ne signale jamais de traces de prolongements
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de ces murs (f0t-ce en " n6gatif "), ensuite, parce que s'il existait des praefurnia d6bouchant i
I'air libre sans aucune trace de chambre de chauffe (ferm6e ou sous forme d'appentis), il devait
en exister aussi sous appentis ouvert.

TYPE 5

Eeh.. rf ; . .

Fig. 55 : Landen' (B)

,z)i*
Fig. 56 : Miecret '  (B)

Remarques

- Ce type est peu courant, peut-6tre pour les m6mes rai-
sons que celles exprim6es A propos de l'6tude des cham-
bres de chauffe de type 4.

- La villa de Basse-Wavre (fig. 58) est une exception. On
n'y rencontre pas moins de trois praefurnia d6bouchant
i ciel ouvert. Ces foyers 6taient probablement, comme
nous I'avons 6crit plus haut, prot6g6s par des appentis
en bois.

- A Haccourt (fig. 57), le plan de la chambre de chauffe des
bains D (3" p6riode) nous montre, dessin6 en gris, son
6tat primitif avec emplacement de deux trous de pieux
pour appentis, avant la construction de la structure fer-
mbe 21.

e-9
?ril

Fig. 58: Basse-Wavre' (B)
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TYPE 6

Fig. 59 : Boussu-lez-Walcourt' (B)
Fig. 60 : Vesquevi l le '  (B)

tiltr

)
I

Fig. 61 : Anl ier '  (B) Fig. 62 : Colmier- le-Bas' (F)

Autres exemples.'Ronchinne'(B), Erneuvil le'(B), Froyennes- (B), Vil lards-d'H6ria'(F), Pannessidres'(F), St-Ulrich'
(F), Sotzweiler'(D), Brdtzingen'(D), Fontaine-Valmont' (B), Hamois' (B), ...

Remarques

- ll faut signaler A propos de la villa de Vesqueville (fig. 60) que les chambres de chauffe desser-
vaient i la fois les bains et une pidce d'habitation (foyer ext6rieur pour les bains et foyer int6rieur
pour la pidce d'habitation).

- A Anlier (fig. 61), la porte de la chambre de chauffe s'ouvre vers I'ext6rieur du bdtiment.
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TYPE 7

Fig. 63 : Evelette' (B)

i
Fig. 64 : Goeblingen-Nospelt' (L)

Sm

, r,/
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Fig. 65: Fanum-Mart is '  (F) F ig .  66 :  Newel '  (D)

Autres exemples. 'St -Ulr ich ' (F) ,  Par is ' (F) ,  Sotzwei ler ' (D) ,  l r re l ' (D) ,  Sarre insming' (F) .

Remarques

- ll est difficile de d6terminer dans quelles mesures ces petites chambres de chauffe formaient des
structures r6ellement ferm6es. Quoi qu'il en soit, sur les plans des rapports de fouilles, ce type
se distingue nettement de celui des foyers d6bouchant i I'int6rieur de l'habitation et sans cham-
bre de chauffe (type 8).

- Fanum Martis est ici une exception car il s'agit de petits thermes. Dans ce cas, nous croyons que
le foyer 6tait certainement isol6 dans une structure ferm6e car les baigneurs devaient n6cessaire-
ment passer par la grande salle dans laquelle il se trouve. ll aurait 6t6, en effet, malencontreux
de mettre les baigneurs en contact avec les poussidres et les r6sidus de combustion que I'on trouve
habituellement dans de tels endroits.
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TYPE 8

Fig. 67 : Bourcy' (B)
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Fig. 68 : Boulaide' (B)

J  t  z r , s
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Fig. 69 : Modave' (B)

Autres exemples.' Newel' (D), Weitersbach' (D), Waiblingen' (D), Sotzweiler' (D), Wiesdort' (D), Altstatt' (D), Petit-
Fail ly' (F), etc...

Remarque

Dans fa salle ll de Modave (fig. 69), on a trouv6, devant le praefurnium, une fosse avec une mar-
che. De mCme que dans la villa de la Marlerie a Petit-Failly' (F).

b. - Le chauffage domestique

A I'exception de quelques luxueuses villas, le chauffage domestique ne s'est gudre rencontr6
dans les fouilles de la p6ninsule italienne. Nous n'avons trouv6 que deux auteurs latins qui y font
allusion. Le premier est Pline le Jeune d6crivant un9 yil16(121) : " A c6t6 se trouve une pidce oi l'on
peut coucher, s6par6e de la pr6c6dente par un passage sur6lev6 et traverse de conduits qui recueil-
lent la chaleur et, en la r6glant, la dirigent et la distribuent en divers endroits ". Le second est
Palladius(120) : " Nous pouvons 6galement, dans un souci de moindre d6pense, placer I'appartement
d'hiver au-dessus des bains, ce qui pr6sente le double int6ret de chauffer les pidces par le sol et
de faire l'6conomie des fondations ". A la suite de ces t6moignages, nous remarquons tout d'abord
que le chauffage domestique dans nos r6gions, comme nous I'avons 6crit dans I'introduction de cet
ouvrage, n'est pas A proprement parl6 une invention indigdne. L'innovation a consiste d adapter l'hypo-
causte pr6vu pour le chauffage des bains au chauffage des pidces de s6jour. ll est d'ailleurs int6res-
sant de constater que le chauffage domestique dont parlent Pline et Palladius n'est qu'un " d6tourne-
ment " du chauffage des bains et non un chauffage ind6pendant. Ce qui semble confirmer que ce
dernier systdme devait 6tre trds rare en ltalie. Cependant, m6me dans nos r6gions, le chauffage domes-
tique est plus rare que le chauffage des bains. Sur les 250 sites, dont nous avons 6tudi6 les rapports
de fouilles, 32 seulement nous ont permis de tenter un classement comme pour les chambres de
chauffe des bains. On peut les rattacher d'ailleurs aux m6mes types. Que remarque-t-on ?

-50 -



1) On pourrait croire, d premidre vue, que les chambres de chauffe du chauffage domestique sont
plus petites que celles des bains car elles n6cessitent un appareillage moins sophistique. ll n'en
est rien : on y retrouve autant de grandes chambres de chauffe que de petites. Nous pensons que
cela pouvait d6pendre, entre autres, de I'importance et du nombre de pidces i chauffer
simultan6ment.

2) Ce sont les types 6, 7 et 8 (A I'interieur de I'habita$ (total : 78o/o) qui sont les plus nombreux. Cela
n'est pas 6tonnant si I'on se rappelle que les bains avaient une nette tendance A s'installer d la
p6riph6rie de I'habitat. Le chauftage domestique, par contre, pouvait se rencontrer A n'importe
quel endroit de I'habitation, tout au moins dans celles de plan relativement complexe. Dans les
villas de plan simple, i galerie-fagade par exemple, on pouvait trouver des pidces chauff6es i la
p6riph6rie comme pour les bains(122).

(3)La relative simplicit6 de I'installation du foyer pour chauffage domestique explique que I'on ait
retrouv6 6galement de nombreux exemples du type 8 (37o/o). Les foyers pour chauffage domesti-
que sans chambre de chauffe se r6duisaient souvent A une simple ouverture dans la base du mur
de la pidce d chauffer avec, quelquefois, devant le foyer, une aire de dalles en terre cuite ou une
simple fosse (parfois avec escalier).

Quelques exemples

TYPE 1 et 2

Nous n'avons retrouvti aucun exemple de ces types.

TYPE 3

- ^ u f l a r t e  A v t c  I  s r ( r t  0 f  ! f r o u l
t a ^ l t u t N t u M  s v ,  l f r o 9 a u s t a

< / o 5  a 1 ' 2 6 [ c / / e .

Fig. 70 : Evelette" (B)

- 51  -

Fig. 71 : Weisterback' (D)



TYPE 4

Fig.72: Modave' (B)

\ (Pa" Jb.enl.

\  
* '  dizl / / .

Fig. 73 : Vi l lers-le-Bouil let '  (B)

TYPE 5

Fig. 74: Basse-Wavre' (B)

TYPE 6

Fig. 75 : Mettet' (B)

AutreS exemples.' Haccourt' (B), Basse-Wavre' (B), Ronchinne' (B), Vesqueville' (B), Konz' (D), Maubeuge' (F).

Por di,*t
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TYPE 7

Fig. 76: Genimont'  (B)

Autre exemple : Gerpinnes' 1sy

TYPE 8

Fig .77  :  Grand '  (F)

Fig. 78 : Chastres-lez-Walcourt- (B) Fig. 79: Guiry-Gadancourt' (F)

AUtreS exemples. 'Basse-Wavre ' (B) ,  Anl ier ' (B) ,  Ber thelminS'(D),  Sarre-Union ' (F) ,  A l ts tat t ' (B) ,  Wei tersbach' (D),
Goeblingen-Nospelt ' (L), Thall ichtenberg' (D), Sotzweiler' (D).

c. - Sols, murs et couvertures

En ce qui concerne les chambres de chauffe, on a peu de renseignements d propos de leurs
couvertures. A Pomp6i, les foyers ddbouchent le plus souvent dans la cuisine ou dans une pidce annexe
et non i la p6riph6rie de I'habitat, ce qui ne nous aide guere. Les grands manuels ou dictionnaires
de l'Antiquit6 sont laconiques ou confus : H. Th6densl(123), se basant toujours sur I'exemple de Bade,
entretient la confusion ; en parlant du fourneau, praefurnium, propnigeum, il ecrit qu'" il 6tait recou-
vert de tuiles... ". Cela ne rend pas les choses plus simples car, s'il s'agit du praefurnium, il 6tait
en effet souvent vo0te mais nous ne savons s'il 6tait souvent recouvert de tuiles : les exemples con-
serv6s sont trop rares. Si, au contraire, il s'agit du propnigeum, il 6tail souvent couvert de tuiles mais

N t  .

J'; b o
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rarement vo0t6. R. De MaeysT(d.zq " n'ose pas supposer D que les chambres de chauffe etaient cou-
vertes car, 6crit-il, la chaleur eut 6t6 insupportable pour les chauffeurs d'autant plus que la plupart
des chambres de chauffe n'avaient pas plus de 2 mz. Par les nouvelles d6couvertes, nous savons
maintenant qu'il n'en est rien parce que les chambres de chauffe 6taient souvent plus grandes. De
plus, vu les dimensions des foyers dans I'habitat priv6, la chaleur ne devait pas 6tre sup6rieure A
celle d6dag6e par nos feux ouverts contemporains et donc parfaitement supportables dans un local
ferm6(125).

ll nous reste donc a interroger le sol, mais ce dernier, et pour cause, nous livre rarement des
renseignements pr6cis quant aux couvertures. ll existe cependant quelques vestiges de chambres
de chauffe vo0t6es dans les grands thermes (le plus souvent des couloirs de service)(126). Qss s6rr-
loirs 6taient vo0t6s parce qu'ils 6taient d moiti6 enterr6s et que leur couverture servait souvent de
terrasse.

Abandonnons les grands thermes car, sans commune mesure avec I'habitat priv6, ils ne nous
sont pas d'une grande utilit6 pour l'6tude des couvertures des chambres de chauffe de nos villas.
L'abb6 $6f1s1(127) invente une vo0te i ce qu'il appelle le praefurnium (et qui est manifestement la
chambre de chauffe) (voir p. 33, fig. 21). D'apres son raisonnement, cela est tout i fait logique puis-
que c'est dans la chambre de chauffe que, selon lui, on fait le feu. Cette vo0te vient i point car elle
6vite les d6perditions de chaleur et les dangers d'incendie. L'abb6 Balter, pour la reconstitution de
son praefurnium, se base sur les r6sultats de ses fouilles i Anlier' (B) : " La vo0te a d0 6tre faite
de longues pierres schisteuses car nous en avons trouv6 de grandes quantites dans les d6combres ".
ll nous semble peu probable qu'il y ait eu une vo0te d Anlier. Ces " longues pierres schisteuses "
ne sont-elles pas simplement celles des murs effondr6s ? De plus, ces murs, en cas de vo0te, ne
devaient-ils pas 6tre renforc6s par des contreforts ou 6largis ? Lorsqu'on examine le plan du rapport
de fouilles, cela ne semble pas 6tre le cas. L'abb6 Balter est le seul, parmi ceux dont nous avons
consult6 les travaux(t28), qui suppose une voOte au-dessus de la chambre de chauffe dans I'habitat
priv6. La plupart des auteurs, par ailleurs, supposent une couverture l6gdre en tuiles ou en ardoises(129)
ou n6gligent d'en parler. En r6sum6(130), lspsqu'il n'y a pas de vestiges de chambre de chauffe, ni
de substructions en dur, on peut supposer I'existence d'un appentis en bois, par exemple, avec cou-
verture legere (type 5). Lorsqu'ily a substructions en dur, rien ne nous empEche d'imaginer une cou-
verture du m6me type que celle de I'ensemble de I'habitat (tuiles ou ardoises) (fig. 80). Cependant
lorsque les substructions en dur pr6sentent une 6paisseur anormale, c.-A-d. sup6rieure d celle des
murs de I'habitat en g6n6ral, alors dans ce cas seulement on peut imaginer que la chambre de chauffe
6tait couverte par une vo0te, comme par exemple i la villa de Graux (fig. 81). Dans ce cas, les murs

Fig. 80: Lidge' - Place Saint-Lambert, 1907 (B).
Fig. 81 : Graux' (B)

de la chambre de chauffe mesurent 90, 90 et 70 cm d'6paisseur. Les murs du bdtiments adjacent
ne mesurent que 70 cm d'6paisseur. Peut-on supposer qu'il y a eu vo0te dans ce cas ? Dans I'affir-
mative, elle aurait 6t6 construite en berceau et serait retomb6e sur les murs est et ouest de la cham-
bre de chauffe. On pourrait 6galement supposer que les murs de cette chambre de chauffe construite
compldtement en saillie 6taient plus 6pais parce qu'expos6s au nord. Mais alors pourquoi, dans ce
cas, les autres murs expos6s au nord n'avaient-ils que 70 cm d'6paisseur ? Nous laissons cette question
en suspens, d'autant plus que le rapport de fouilles ne nous apprend rien d ce sujet. A Lidge-, dans
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I 'hypocauste d6couvert en 1907, les murs de la chambre de chaleur mesurent 95 cm d'6paisseur
de chauffe (entre A et L) mesure 35 cm d'6paisseur (t 1 pied)( 1 3 pieds) et le mur de la chambre

(fig. 80). A remarquer 6galement le
soutenir une toiture bien lourde.

peu de profondeur des fondements de ce mur : il ne devait pas

Les murs des chambres de chauffe sont le plus souvent de construction fruste ; ils sont trds rare-
ment recouverts d'enduit ou de b6ton. Nous n'en n'avons, pour notre part, retrouv6 aucun exemple.

En r6sum6, la chambre de chauffe, par rapport A I'ensemble de I'habitat, n'6tait pas consid6r6e
comme une pidce importante mais plut6t comme une annexe et 6tait, A ce titre, souvent construite
A la p6riph6rie de la villa ou dans des endroits " retir6s ". Elle 6tait souvent construite en appareil
grossier (nous l'avons vu) et le sol, dans la majorit6 des cas, 6tait en terre battue sans rev6tement.
ll existe cependant des exceptions :

. Rep6rage de la situation de la chambre de chauffe sur le plan de la publication originale (voir biblio-
graphie en fin de volume).

Remarque

Nous avons vu, page 35, que dans certaines chambres de chauffe des grands thermes, on avait
pr6vu une 6vacuation des cendres par courant d'eau (fig. 25 et28).Interesse par ce d6tail ing6nieux,
notre attention fut 6veill6e par des analogies assez frappantes existant entre ce que nous savions
de cette technique et ce que nous pouvions voir sur certains plans de rapports de fouilles. Nous nous
sommes dds lors demand6 si dans certaines villas on n'avait pas utilis6 le m6me systdme en se ser-
vant, par exemple, soit du " trop plein " de I'aqueduc amenant I'eau aux chaudidres de bain, soit du
canal d'6vacuation des eaux us6es de ces m€mes bains.

Pendant la 1rs campagne de fouilles en 1977, place St-Lambert A Lidge', notre attention avait
d6ja 6te attir6e par un d6tail de construction de la chambre de chauffe que I'on venait 6" 66seuvp;dt31).
Dans le mur occidental de cette chambre, au bas du mur et A la limite de ses fondations, se trouvait
une ouverture laissant le passage A un chenal (fig. 82). Ce dernier qui semble bien avoir 6t6 un aque-
duc, descendait en effet du nord (colline du Publ6mont) vers le sud en pente douce. Si I'on sait qu'd
plus ou moins cinquante mdtres au nord de la villa romaine passait la L6gia, petite rividre affluent
de la Meuse, il est l6gitime de supposer que ce canal amenait I'eau de la L6gia i la villa et plus parti-
culidrement A un des praefurnia des installations de bains vers lequel d'ailleurs il se dirige. Ensuite,
le chenal passe dans la chambre de chauffe d proximit6 du foyer, amorce un brusque virage vers
le sud-ouest et passe sous le mur ouest de la chambre de chaufle. Cet aqueduc amenait vraisembla-
blement I'eau froide n6cessaire au fonctionnement des chaudidres. On peut 6galement supposer que
le surplus d'eau passant dans le canal et s'ecoulant vers le sud-ouest emportait avec lui les d6chets
de combustion du foyer.

Lieu a Sol

Modave' (B)

Warfee" (B)
Anl ier-  (B)

Anthee. (B)

Jemel le '  (B)

Rogn6e' (B)

Anl ier" (B)

1

5
I

80

20

2

Tuiles i rebords posdes d plat

B€ton (chaux + sable + gravier + terre cuite
cohcass6e).
n Aire de tuiles et de pierres concass6es "
Pav6 de grosses pierres ( + mortier de chaux)

" Gros carreaux de terre cuite ,

^-,,^-^ ( T6gulae d bords rabattus (24 x32 x 2,5)
uallage 

I ariiu". rectangulaires
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Fig. 82 : Lidge- - Place Saint-Lambert (1977) (B).

On a retouv6 6galement I'amorce du canal de vidange d'une baignoire froide qui prend son d6part
en direction du nord-est A plus ou moins dix mdtres du praefurnium. Ce canal rejoignait-il le premier
dont nous avons parl6 ci-dessus ou allait-il dans une autre direction ? Cela est pour I' instant impossi-
ble d pr6ciser d'autant plus que les d6nivellations sont difficiles i calculer d cause des faibles diff6-
rences d'altitudes entre ces diff6rents points et l '6tat de d6gradation des slyrlslrlpss(l32).

Un autre 6l6ment quivient renforcer notre supposition est la comparaison que I'on ne peut man-
quer de faire entre cette installation et celle de la villa de Graux. (B). En effet, le canal de d6charge(133)
de la baignoire R (fig. 83) s'amorce vers le nord-ouest ; ensuite, il suit
le mur ouest du local N (caldarium) dans lequel il est imbriqu6, et se
dir ige vers le nord ; enfin, i l  d6bouche obliquement dans le coin sud-
ouest de la chambre de chauffe qu'il traverse en diagonale, passant
prds de I'embouchure du foyer. Pourquoice canal passerait-ilau milieu
de la chambre de chauffe, en posant des probldmes de construction
et d'encombrement, si on ne lui avait donn6 une destination suppl6-
mentaire c.-A-d., comme nous le supposons, l'6vacuation de d6chets
de combustion ? ll eut 6t6 plus facile, dans le cas contraire, de le faire
sortir des bAtiments au niveau R et de lui faire contourner ces der-
niers. Ajoutons que dans ce cas, contrairement i ce que nous trou-
vons place St-Lambert, il s'agit d'une d6charge et non d'un aqueduc
ce qui rend encore plus vraisemblable sa fonction suppos6e d'6va-
cuation des d6chets du foyer.

Citons A pr6sent quelques exemples suppldmentales qui pour-
raient 6tayer cette thdse :
A Anth6e' (B),

dans le couloir 81, passe un canal form6 de deux murets (c6tes)
et de tuiles pos6es A plat (fond). Ce canal a 30 cm de largeur.
Notons que ce dernier, quisert de d6charge pour les eaux us6es
des salles 78 e179,longe la chambre de chauffe (voir fig. 42, p. 43).

A Evelette. (B),
le parcours du canal de d6charge eSt encore plus int6ressant dans ce cas (voir fig. 63, p. 49).
Ce canal devrait s'amorcer au point A (vidange du bain '12) et couler vers le nord-est, direction
qui correspond au sens du courant. Pourquoi, dds lors, coutourne-t-il le bAtiment des bains
vers le sud-ouest, ensuite vers le sud-est) pour aboutir au mur ext6rieur de la chambre

Fig. 83 : Graux- (B)
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Hyvocsuste cI l:ui,'.s

Fig. 84 : Jemelle'  (B)

Fig. 85 : Mont- lez-Houtfal ize' (B)

(e0)
(e1)

\i

de chauffe en B, s'il n'avait servi 6galement a I'usage que
nous lui supposons ? Le rapport de fouilles ne dit pas s'il
traversait le mur, mais nous pouvons imaginer I'existence
d'une porte d cet endroit qui mettait la chambre de chauffe
en communicat ion avec I 'arr idre du bdt iment.

A Jemel le '  (B) ( f ig.  84),
la baignoire chaude 39 bis d6versait ses eaux dans le canal
55 qui, contournant les bAtiments des bains, obliquait brus-
quement vers I'est pour aboutir A la pidce 47 qui 6tait conti-
gud au foyer. Le simple bon sens, dans ce cas, nous per-
met de supposer que ce canal de ddcharge continuait sa
course vers I'est en traversant la.chambre de chauffe.

A Merter' (B),
un canal (aqueduc), traversant la salle 44, aboutissait direc-
tement au foyer de la chambre de chauffe 42 (6vacuation
ou adduction ?) (voir fig. 75 p. 52).

A Mont-lez-Houffalize' (B) (fig. 85),
la pidce Vl (profonde) qui servait de bassin de vidange pour
le bain V (bAtiment C) contenait un d6p6t de 10 cm d'6pais-
seur constitu6 de granules de terre cuite, d'argile sableuse
el de cendres. Or, aboutissait 6galement dans ce bassin un
canal de d6charge venant directement, non du bain lV
comme on pourrait le supposer d priori, mais de la cham-
bre de chauffe ll l du bAtiment B.

A Aiseau' (B),
les bains sont isol6s de la villa. Laissons ici la parole au fouil-
leur : " A deux mdtres du foyer de la chaufferie E, sortait
de terre un canal form6 d'imbrex mis I'une contre I'autre
et fes joints recouverts encore de deux autres imbrex... "
(adduction d'eau fraiche pour les chaudidres ou vidange des
eaux sales ?X134)

Autres rapports de fouilles i consulter :
Corseul '  (F), Famars' (F), Pompey' (F).

(87)
(88)
(8s)

(e2)

VITRUVE,  V ,  11  ;  PL INE,  Ep is t . , l l ,  17 ,11 .
On empfoie aussi les mols fornax ou hypocausis (voir chapitre consacr6 aux foyers et aux canaux de chauffe, p.61).
H. THEDENAT, Hypocausis, hypocaustum, dans DAREMBERG-SAGLIO, D-4, r. lll, (1900), p. 346 ; E. SAGLIO, Bal-
neum, balneae, ibidem, t. l, (1877), p. 655.
H. THEDENAT, idem, ibidem, t.  l l l ,  (1900), p.346, f ig.3938 et 3939.
Campagne de foui l les organis6e par le Centre Interdiscipl inaire de Recherches Arch6ologiques de I 'Universitd de Lidge
(CIRA) sous la direction de Mademoiselle H. Danthine, sur le site de I'ancienne cathddrale St-Lambert. Le site comporte
notamment une stat ion n6oli thique omalienne, un site d'habitat gal lo-romain et plusieurs niveaux d'occupation m6di6-
vale dont les fondements de la cath6drale St-Lambert d6truite A la fin du Xvlll" sidcle.
Bibl iographie :
- H. DANTHINE, La CathCdrale St-Lambert d Liige. Les Fouilles rdcentes, Lidge, 1980.
- H. DANTHINE, M. OTTE, Rapport prdliminaire sur les Fouilles de I'Universit1, Place St-Lambeft e Liige, dans, /e

vieux Li ige, no 210-211, t  lX, jui l .-d6c. 1980.
- M. OTTE, J.-M. DEGBOMQNT , Les fouilles de la Place St Lambert en 1982, dans, le vieux LiCge, no 221-222, t. X, 1983.
- M.OTTE(6dit.) ,LesFouil lesdelaPlaceSt-LamberteLidge.Vol. l : laZoneorientale,dans,E.R.A.U.L.,no18, 1984.
- Les Fouilles de la Place St-Lambert, Centre lnterdisciplinaire de Recherches Archiologiques (C.l.R.A.), Lidge, 1983.
G6n6ral MORIN, Note sur les appareils de chauffage et de ventilation employds par les Romains pour les thermes e
air chaud, dans Mdmoires presentes par divers savants d l'AcadCmie des lnscriptions et Belles-Lettres de I'lnstitut de
France, premidre s6rie, t .  Vl l l ,  Paris, (1874), p. 351.
V. BALTER, Le fonctionnement des Hypocaustes, dans AIA lux, t. LXll, (1931), pp. 170, 179-180.(s3)
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(94) R. DE MAEYER (1937), p. 172 | ( De ruimte voor het stookkanaal, aan de buitenzijde van het hypocaustumvertrek werd
als stookplaats of praefurnium ingericht... In de meeste gevallen is de stookplaats op den plattegrond van het gebouw
afgeteekend als een kleine ommuurde ruimte...  ".

(95) R. DE MAEYER, ibidem, t ig.54, p. 171.
(96) R. J. FORBES, Studies in Ancient Technology, vol. Vl, Leiden, 1958.
(97) E. BRODNER, Untersuchungen an den Heizungsanlagen der rcimischen Thermen in Nordafrika, dans Germania,36"

an. ,  (1958) ,  p .  109.
(98) Voir Index Bibl iographique des sites foui l l6s (= Gerpinnes' (B))
(99) F. KRETZCHMER, Hypokausten ; voir plus loin le chapitre consacrd au fonctionnement (ll" partie).
(100) J. DELORME, Etude architecturale sur Vitruve, V, ll, 2, dans Bulletin de Correspondance HellCnique, LXX|ll, (1949),

l, pp. 398-420.
(101) Les thermes de Stabies A Pomp6i sont int6ressants A ce point de vue. La cour de service (chaufferie) se trouve dans

un bon 6tat de conservation et nous permet de nous rendre compte de I'importance d'une telle installation. Voir fig.
14, p. 22.

(1O2) F. KRETZSCHMER, Aula Palatina, p. 2O8.
(103) Aula Palatina de Trives, basilique romaine construite au d6but du lV. sidcle, chautf6e par hypocauste et actuellement

temple protestant. Foui l lee en'1936-38 par H. KOETHE (H. KOETHE,fr ier.Zei l . ,  Xl l ,  (1937), p. 151 ss; ibidem, Xl l l ,
(1938), p. 239 ss.

(104) Ou 128Ztt:  unit6 de poids exprim6e en al lemand (1 Zlr = 1 Zeutner = 50 kS).
(105) KRENCKER-KRUGER, Tr. KaL Th.. 'voir plan hors-texte en f in de volume.
(106) Lambdse : (Lambaesis), ville de garnison et camp fortif i6 de la lll" ldgion Augusta en Alg6rie. Thermes construits vers

150 aprds J.-C. et ut i l ises jusqu'A la t in du l l l "  si6cle.
(107)  KRENCKER-KRUGER,  Tr .  Ka i .  Th . . 'Thermes de  Lambdse,  f ig .295,  p .213,  Lept is  Magna,  f ig .301 ,  p .216; thermes

du sud A Timgad, t ig.327 a, p.228 ; grands thermes du nord d Timgad, f ig. 337, p.232 ; Badenweiler, f ig. 355, p. 238 ;
thermes de Ste-Barbe A Trdves, fig. 360, p. 243, etc...

(108) Ce probldme a 6t6 magistralement traite par KRENCKER, Tr. Kai, Th, op. cit. dans I'ouvrage qu'il a consacr6 aux grands
thermes imp6riaux de Trdves et de l'Empire ; voir aussi a ce sujet : Ernst PFRETZSCHNER, Die Grtindrissentwicklung
der Rcimischen Thermen, Strasbourg, 1908.

(109) R. DE MAEYER (1937), pp. 171-172, confond dans une meme descript ion I 'apparei l  de chauffage des bains et celui
des pidces d'habitat. Sa description, pour Ctre assez sommaire, n'en est pas moins int€ressante. Aujourd'hui, grAce
aux nouvelles decouvertes, elle serait insuffisante.

(1 10) VITRUVE, V, 10, recommande de placer les chaudidres dans la chambre de chauffe.
(111)  Vo i r  no te  87 .
(112)  VTTRUVE,  V ,  i l ,  2 .
(1 13) Voir p.
(1 14) J. DELORME, op. ci t . ,  p.403.
(115) H. THEDENAT, Pompdi, Histoire - Vie privee, Patis, 1927, p. 102.
(116) ta villa pompeiana della Pisanella presso Boscoreale, dans Reale accademia dei Lincei, Monumenti Antichi, vol Yll,

(1897), col. 441-456.
( 1  1 7 )  P o u r l a d e s c r i p t i o n d e s m a i s o n s d u " c i t h a r i s t e " , d e " D i o m e d e " e t d e " l ' e m p e r e u r J o s e p h l l  " , v o i r A . M A U ,  P o m p e j i

in Leben und Kunst, 2" 6d., teipzig, 1908, pp. 373-375, 377-381,363-366.
(118) PALLADIUS (1, 39, 1) :  " On en am6nagera donc une (sal le de bain) dans la part ie de la maison oU se trouvera la source

de chaleur.. .  ' .
(1 19) A " Verchdres de Chaintry " 

' (Mornay, Sa6ne-et-Loire), nous avons trouvd un autre exemple de " cuisine oir d6bouche
un foyer chauftant les sal les de bains contiguds ".

(120) PALLADTUS, l ,  39, s.
(121) PLINE-LE-JEUNE, Epist. ,  l l ,  17,9.
(122) Le chauffage domestique excentrique, dans ce cas, n'est pas 6tonnant, puisque ces villas sont construites le plus sou-

vent autour d'une grande sal le centrale que les auteurs modernes affublent des noms les plus divers comme : atr ium,
cuisine, grange, cour intdrieure, etc... ; voir Paul VAN GANSBEKE, Quelques types de fermes en Belgique romaine,
dans BSBEG, t. XXll, (1953), no 1, p. 127.

(123) H. THEDENAT, Hypocausis, hypocaustum, dans DAREMBERG-SAGLIO, D.A., t. lll, (1900), p. 3a6.
(124) R. DE MAEYER, (1937), p.172.
(125) Nous verrons plus loin, dans le chapitre consacr6 au fonctionnement des hypocaustes que, une fois al lum6, le feu 6tait

mis d u couver D et qu'il ne d6gageait donc plus une trds forte chaleur.
(126) Voir chambre de chauffe des thermes de Lambdse (p. 34, fig. 23) ; voir aussi chambre de chauffe des thermes de Ste-

Barbe d Trdves (p. 35, fig. 25), etc...
(127) V. BALTER, Le lonctionnement des hypocaustes, dans AIA Lux, l. LXll, (1931), pp. 166-186.
(128) Nous faisons al lusion ici  aux auteurs des rapports de foui l les et non aux dict ionnaires, encyclop6dies ou manuels.
(129) A propos de I 'ut i l isat ion des ardoises, voir:  HIVES'(B) ;  BOURCY 

'(B) 
;  L. JACOBI, Saatburg, pl.  XX;V. BALTER,

op.  c i t . ,  p .  5 .
(130) Nous ne nous prdoccupons ici  que des chambres de chauffe construites d la p6riph6rie de I 'habitat.  Les chambres de

chauffe incluses dans les batiments ne devaient gudre diff6rer des autres pieces, du moins en ce qui concerne les
couvertures.

(131)  Vo i r  f ig .  20 .
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(1 32) Au del ir  de ce mur, ce canal a 6te arrach6 par l '6norme radier m6di6val qui servait  de fondement A I 'une des " tours
de sable " de la cath6drale St-Lambert et par les fondations d'un mur plus ancien reposant directement sur les structu-
res romaines appartenant aux bains.

(1 33) Canal constitud de tuiles " faitidres " (imbrices). On a peut-Ctre utilis6 le mome systdme pour la vidange du bain f roid
de fa place St-Lambert. Le canal d'ecoulement est actuellement un b6ton en creux dans lequel une imbrex pourrait
faci lement s'adapter.

(134) La chambre de chauffe du grand local E de la vi l la de Konz' (D), f ig. 230, p. 128, mdrite une mention spdciale parce
qu'el le est souterraine,
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