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Introduction

La pr6sentation du r6sultat des fouilles effectu{es sur la place Saint-
Lambert i Lidge fut ventil6e en une s6rie de volumes correspondant ir cha-
que zone topographique du chantier. Aprds la << zone orientale >> corres-
pondant ir I'emplacement du cheur principal de l'6glise, des vestiges de
I'habitat n6olithique et des traces d'occupation au Haut Moyen Age
(ERAUL no l8), voici le volume consacr6 d la <<zone septentrionale>
soit ir I'aire dlgagleentre le transept occidental de l'6glise et I'entr6e du
palais des Princes-EvOques avec les bdtiments eccldsiastiques ou civils bor-
dant cette place. Le troisidme volume en pr6paration sera consacr6 ir la
zone centrale, soit aux nefs et au cheur occidental de l'6glise et i I'archi-
tecture de la villa gallo-romaine. Le volume suivant est r6serv6 aux zones
p6riph6riques, encore prot6g6es sous les voies de circulation actuelles mais
bient6t d6truites lors de l'extension des travaux d'am6nagement. Le
volume final reprendra, sous une forme synth6tique, I'apport g6n6ral de
ces fouilles de longue dur6e et de grande extension dans une perspective
historique. Un volume hors s6rie a par ailleurs 6t6 consacr6 au systdme
de chauffage central utilis6 dans la villa gallo-romaine de Lidge, 6tudi6
dans le cadre de l'architecture publique et priv6e du nord-ouest de la Gaule
(J.M. Degbomont, Eraul n' 17).

Ces travaux ont pu €tre men6s d bien grflce d'abord aux subsides
allou6s par la Ville de Lidge et I'aide apport6e par I'Universit6 de Lidge
mais ensuite et surtout grdce ir des conventions successives pass6es entre
notre Universit6 et le Ministdre de la Communaut6 franqaise, actuelle-
ment sous latutelle de Monsieur Ph. Monfils, Ministre Pr6sident. Sans
ce soutien puissant et encourageant, le patrimoine historique aujourd'hui
mis au jour n'aurait jamais pu Otre restitu6 au domaine public auquel il
revient l6gitimement.

Outre le personnel de I'Universit6 et les diff6rents sp6cialistes auteurs
des contributions qui suivent, l'6quipe ir laquelle ont doit la pr6paration
et la r6alisation de ce volume fut engag6e sous la forme d'un << Cadre sp6-
cial temporaire>> (n'28901) accord6 par les Ministdres de I'Emploi et du
Travail (Monsieur le Ministre Hansenne) et du Budget (Monsieur le Minis-
tre Maystadt). Elle 6tait compos6e des personnes suivantes: Patrick Hoff-
summer et Daniel Marcolungo (arch6ologues), Yves Hanlet (photogra-
phe), Christiane Meunier et Anne-Marie Klenes (dessinatrices) et
Fabienne Regimont (dactylo).

Marcel OTTE



Vue ginirale de I'extension des fouilles en 1979. Apris le ddgagement du cheur occidental et des nefs (au centre), le chantier s'dtend vers
la place du Vieux Marchd et du palais (vers la droite).
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Le Vieux March6:
Pr6sentation generale
des sources arch6ologiques

Marcel OTTE

Les structures de fondation des phases gothique et
ottonienne de la cath6drale avaient 6t6 largement ara-
s6es lors des travaux d'amdnagement de la place au xIX"
siecle. Nous les avons retrouv6es i une profondeur i peu
prds constante d'environ deux mdtres i I'emplacement
de la tour nord et du transept occidental enl977 et 1978.
Elles dtaient recouvertes d'un comblement trds h6tdro-
clite correspondant au nivellement de la place.

En poursuivant leur d6gagement vers le nord, c'est-
i-dire vers le palais des Princes-Ev€ques, nous avons
observ6le retour du radier gothique formant le socle des
tours, le long du transept ottonien (voir d6pliant hors
texte), la pr6sence << d'6videments >> dans la surface de ce
radier et la pr6sence de murs orthogonaux plus r6cents
venant s'y greffer i la bordure septentrionale. A partir
de li, soit au-deli vers le nord, les d6p6ts arch6ologiques,
enfin en place, se modifient complbtement dans leur
structure et leur composition. Il s'agit, en effet, de d6p6ts
meubles dans leur ensemble, nettement stratifi6s, d'ori-
gine ir la fois anthropique vers le sommet et naturelle,
principalement i la base. Conserv6s intacts sur une
grande 6paisseur presque jusqu'au niveau du sol actuel
de la place, ils 6taient donc situ6s d I'ext6rieur des biti-
ments d'6poque ottonienne, gothique et des Temps
modernes. On a ainsi pu y observer une longue s6quence
stratigraphique bien conserv6e et couvrant le Haut
Moyen Age et la pdriode gallo-romaine. En certains
emplacements, les d6p6ts naturels sous-jacents conte-
naient aussi des traces d'occupation pr6historique.

En confrontant ces donn6es topographiques g6n6ra-
les aux sources historiques et iconographiques, on peut
proposer I'interpr6tation suivante des structures recon-
nues en ces diff6rents emplacements.

Interpr6tation g6n6rale

Au-deldr du croisillon nord du transept notg6rien, la
masse du radier gothique semble correspondre au sou-
bassement du portail donnant accds ir l'6glise ir partir du
Vieux March€. De part et d'autre, on reconnait I'empla-
cement d'6difices adjacents, 6galement li6s i ce portail,
6quivalents aux chapelles Saint-Materne (ouest) et Saint-
Gilles (est) dont I'accbs, pour Saint-Gilles, se situait dans
les 6brasures du portail selon les descriptions et les plans
anciens (fig. a).

Ces adjonctions correspondraient aux fondations
greffdes sur le radier et r6servant, dans leur enceinte, des
t6moins stratigraphiques appartenant aux phases d'am6-
nagement ant6rieures.

Au-deld de la chapelle Saint-Materne, du c6td ouest,
on remarque une division importante marqu6e par le
mur no 43, probablement d'6poque notg6rienne. Au sud
(vers l'6glise), de petits bitiments annexes (les 6coles ?)
se sont greff6s sur les fondations de la tour et contre ce
mur encore conserv6 en 6l6vation. Au nord (vers le
palais), les d6p6ts anciens sont rest6s en place sur une
grande hauteur et participent aux constructions du Haut
Moyen Age.

Dans l'6brasure orientale, s'6tendent, au-deli de la
chapelle Saint-Gilles, une s6rie de chapelles particulid-
res ouvertes sur les bas-c6tds de l'6difice notg€rien.

Du c6t6 nord (vers le palais), nous avons retrouv6
I'emplacement de caves surperpos6es correspondant aux
maisons d'habitation et aux petits commerces install6s
en bordure de la place du Vieux March6 dont les estam-
pes et plans anciens nous rendent t6moignage.

L'espace compris entre ces diff6rentes structures est
form6 de terrains meubles rdgulidrement stratifi6s dr la
base desquels on a retrouv6 les prolongements extr€mes
des bdtiments de la villa gallo-romaine. Au sommet d'un
comblement d'origine probablement naturelle, furent
install6es de nouvelles constructions successivement 16-
amdnagdes au cours du Haut Moyen Age. L'une des cou-
ches sup6rieures atteste un nivellement r6gulier et syst6-
matique correspondant i la premidre transformation de
cette zone en une place ouverte, peut-€tre d6ji utilis6e
comme march6.

Si limitde soit-elle dans son extension horizontale, la
fouille de cette place du << Vieux March6 >> a donc permis
d'6tablir des relations chronologiques et stratigraphiques
fondamentales entre les constructions de la zone centrale
(cath6drale et villa) et des d6p6ts meubles bien datables
par leur contenu. Elle a en outre montr6 I'extension, en
phases successives, des bdtiments mddi6vaux s'organi-
sant en fonction des nouvelles cath6drales ottonienne
puis gothique pour d6finir enfin les limites du <<Vieux
March6>. Dans les 6videments ainsi m6nag6s, on a pu
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reconnaitre non seulement la succession des 6tablisse-
ments pr6c6dents, mais aussi I'existence d'un rdseau
de constructions totalement diff6rent de ce qui allait
€tre d6termin6 par l'implantation de la vaste 6glise de
Notger.

A I'issue de la pr6sentation et de I'analyse de ces dif-
fdrents tdmoins tels qu'ils nous furent transmis, nous
proposerons une interpr6tation g6n6rale de leur succes-
sion et des rapports entretenus dans la topographie
ancienne.
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Fig. 1
Situotion gdndrale des deux chantiers principaux: occidental (A) et oriental (B) dans lo topographie actuelle du centre de la ville.
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Fie.2
Emplacements des chantiers principaux reportds sur le plan de la cathddrale ditruite. Le portail nord, ouvert vers le Vieux Marchi, donnait
occDs d I'dglise par le bras du tronsept occidental.
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Fig. 3
Plan cadastral reconstitud ovec I'emplacement des chapelles greffdes d I'ddiJice et des boutiques bordant la place (d'aprds VAN DEN STEEN).
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Sources historiques et iconographiques
Richard FORGEUR

I. SOURCES HISTORIQUES

Chapelle Saint-Gilles

22 sur le plan de Carront (fig. 5); 18 sur celui de
M. Jarbinet.

Il faut I'avouer, I'histoire de cette chapelle est com-
plexe, tant du point de vue archdologique, parce qu'on
n'en possbde aucune vue, que du point de vue histori-
que parce qu'elle devint, au xf sidcle semble-t-il, le
sidge de deux institutions nettement distinctes ir I'origine,
mais r6unies par la suite d savoir la chapellenie de Saint-
Gilles et le chapitre de la Petite Table. Aucune des deux
n'avait jamais fait I'objet d'une 6tude historique.

1. Le chapelain de Saint-Gilles et les Luminaristes

Un pr€tre nomm6 par le chapitre et appel6luminariste
6tait chargl de fournir ir ses frais les cierges des autels
et le combustible des lampes diurnes et nocturnes.

En 1228, il jouissait en contrepartie de gros revenus,
de l'6glise Saint-Gilles et Saint-Lambert, de la << chapel-
lenie du pr€tre Jean dit I'abb6, investi de cette 6glise>
et d'une pr6bende au r6fectoire, c'est-i-dire qu'il 6tait
nourri. I est aussi charg6 de c6l6brer la messe dans la dite
dglise Saints-Gilles et Lambert.

En 1238, un acte pontifical lui attribue les revenus de
nombreux biens, les <<capellas>> de Saint-Gilles et de
Saint-Lambert et la prdbende dite << retro hostium >> c'est-
i-dire derribre la porte t.

Remarquons que si I'emplacement de cette 6glise
Saint-Gilles n'est ni pr6cis6 ni connu, l'6difice devait
cependant avoir une certaine importance puisqu'il est
appel€ < 6glise > dans un acte de 1228,lmanant du cha-
pitre. A la m€me 6poque, des oratoires paroissiaux de
Lidge, tels que Saint-Remacle-au-Pont sont encore qua-
lifi6s de <chapelle>>. Si le scribe romain 6crit capellas,
il peut avoir mal copi6le projet d'acte fourni par les cha-
noines; la chose est fr6quente.

Qu'est-ce que la pr6bende <<retro hostium>>, j'avoue
I'ignorer tout en constatant qu'au xvuf sidcle, la cha-
pelle Saint-Gilles 6tait situ6e derridre le mur du portail
nord Q2 du plan de Carront, 18 du plan Jarbinet); il
n'est pas d6raisonnable de penser que ce portail existant
en 1238 6tait d6je 6difi6 en l22S.Untroisibme acte, de
quelques ann6es postdrieur, l24l,lmanant du cha-
pitre, va encore donner quelques pr6cisions dont nous

(t\ c. E. s. L. t. 250-252, 324-5, 398

retiendrons seulement celles qui concernent les
constructions2.

Les dix sous dus annuellement pour c6l6brerune messe
dans la chapelle Saint-Nicolas et les revenus des biens
donn6s par Jean le pr6tre, dit I'abb6, chapelain de l'€glise
Saint-Gilles prils Qurta\ de l'6glise Saint-Lambert i
Lidge, serviront ir c6l6brer deux messes par jour: une
dans l'6glise (ecclesia) Saint-Gilles, en plus de celle qui
s'y d6chargeait d6jd et I'autre dans la chapelle Saint-
Nicolas prbs des lcoles (iuxta scolas). Ces deux pr6tres
seront, de plus, tenus i <<c6l6brer leurs heures>> dans
l'6glise Saint-Gilles avec le chapelain de ce lieu mais it
voix basse pour ne pas g€ner <(notre office>>.

Les dits pr€tres aideront le chapelain de Saint-Gilles
i << poser le luminaire dans notre 6glise ainsi que les lin-
ges et les parements des autels de la bienheureuse Marie,
vierge et de Saint-Lambert >>. Ils seront tenus au cheur
de notre 6glise c'est-i-dire i participer ir I'office choral.
Suivent d'autres clauses s6vdres destin6es i I'application
de cet acte, approuv6 par les << clercs du r6fectoire >> ; nous
y reviendrons 3.

En conclusion nous apprenons qu'il existait une 6glise
Saint-Gilles oir trois pr€tres c6l6braient I'office, trbs pro-
che de la grande 6glise, une chapelle Saint-Nicolas prds
des 6coles et que les deux maitres-autels, un dans cha-
que sanctuaire, I'oriental (N.D.) et I'occidental (Saint-
Lambert) jouissaient d'un statut sp6cial.

C'est dans la << chapelle > Saint-Gilles - mais est-ce
toujours la m€me? d la m6me place? - gue Jean de
Borelo ou Borclo, chanoine de Saint-Lambert, fut
inhum6 en l3l8 a.

En 1324 et I 340, on cite la < chapelle Saint-Gilles in
porticu>> t tandis qu'en 1376 elle est dite <<s6ante en beal

e) C.E.S.L.l. 417419. Les 6coles sont en N,O,P, sur le plan de Car-
ront et 34-36 du plan Jarbinet

Q) Le < liber officiorum ecclesiae leodlensrs>> plus ou moins contem-
porain de ces faits, en relate les traits principaux. B.C.R.H. 5e s€rie,
t.6 (1396) 491. Sur Jean le pr€tre et sa trop c€lEbre mdre Odile, voir
S. Br-eu, Les sources de I'histoire lidgeoise, p.44+445, Bruxelles,
1903, in 40.

(a) Epitaphier no 1665, fol, 8 qui pr6cise le lieu, contrairement ir Vew
DsN BrRcH, no 178 et HINNISDAEL I, p. 489 qui ne fournissent que
l'6pitaphe. Ce dernier connait les 6maux des armoiries du d6funt. La
pierre tombale ou la dalle de laiton 6tait-elle polychrom6e? Il y voit
trois tourteaux de gueules sur argent; les comtes de Borgloon portaient
un fasc€ d'or et de gueules.

(5\ C.E.S.L. ll[.276 et 5'13 et HINNTSDAEL I, p. 516.
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Fig. 5
<< Plan gdomdtral de la Cathddrale Saint-Lambert d Liige>. Copie du plon de A.B. CARRoN'I, dessind en 1840 par un << Frire des dcoles chri-
tiennes>r. Liige, Evdchd. (A.C.L. Bruxelles n' 187.657 B).
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portail>'. Au d6but du xI't' sidcle une des lampes noc-
turnes y brillait 7 comme i d'autres portes.

C'est d cet emplacement qu'elle se trouvait encore, d
la fin du xvIII" siecle comme le prouvent, nous I'avons
vu, les plans de Carront et de M. Jarbinet.

Au xI't' sidcle, au d6but, les revenus et les charges du
luminariste semblent avoir 6t6 incorpor6s aux chanoi-
nes de la petite table mais c'est toujours le chapelain de
Saint-Gilles qui pourvoyait au luminaire << ratione capelle
predicte>>8.

Les pouill6s post6rieurs citent I'autel Saint-Gilles,
annex6 au colldge des chanoines de la petite table dont
un membre, Jean Braxatoris fonda une 13" pr6bende ir
charge de trois messes par semainee.

Vu son incorporation, certains pouill6s ne le citent
plusto. Le mobilier de la chapelle n'est gudre connu sauf
qu'en 1719, Fisen peignit un tableau pour I'autel: Sainl
Gilles d genoux".

2. Les clercs du r6fectoire ou de la petite table

La deuxidme insitution m€l6e ir cette histoire. est celle
des << clercs de la table > 13, << clercs de la petite table >> ra,

<<clercs de la table du rdfectoire> 15. <<clercs du r6fec-
toire>> 16, parfois, d6nomm6s <<chapelains de la petite
table>> 17.

Leur nom ddfinitif, << chanoines de la petite table >
apparait en 1227 tt. En 1274, ils regurent du chapitre
des statuts les obligeant d recevoir les ordres majeurs et
d pallier les absences des chanoines de Saint-Lambert.

(6) Gonnnr, 1926, t.3, p. 464 d'aprds un acte des dominicains.

(7) Liber officiorum p. 493 <<versus capellam S. Egidii>>.

(8) Liber officiorum cit6,, p. 491 et 496.

(e) LrNcrus, p. 285 ; A. Ev. Lg. A II 12 et 13, 14 f. 70 et 72.

1ro) Poulld Schoolmeesters, p.92.

(tt) Leodium 69 (1984) 16.

(r2) Hr.l,rnr, op cit. p.218 - VeN DEN STEEN, Essai p. 52.

(r3) actes de1227, l38l et 1452 dans C.E S.I. ,  t .6,p.246,8,383 et
392.

(ra) actes de 1227 , dans C..8.S.2., t. 6, p. 247 .

(r5) actes de 1237 , dans C.E S.Z., t. l, p. 383 (petite table du r6fec-
toire) et 1234, ibidem, t. I, p. 330 (table de r6fectoire).

1to; 1230 dans B.S.A.H.D.L. 8 (1894) 355. l23l dans A.H.E.B., t.
2,p.479 et 1241, C.E.S.L., t .  1, p.417 ir4l9.

(t1) 1250 dans C.E.S.L., t. l, p. 580.

(t8) c. E. s. L., t. 6, p. 248 ; 1250, ibidem l, p. 560 ; 1277, t. 2, p. 27 3 ;
1311,  t .  3 ,  p .  110,  e tc .

Le m6me jour, l'autre chapitre, d'un rang subalterne lui
aussi, celui de Saint-Materne, se vit imposer les m€mes
obligations par un rdglement semblable, mot i mot re.

Pour augmenter les << jetons de pr6sence >> qu'on leur
attribuait pour qu'ils soient plus assidus au cheur, le
chapitre, vers la m€me 6poque, leur c6da les revenus de
deux emplois de cuisinier, devenus sans doute inutiles
ensuite un troisidme office 20.

Un acte de 1230 nous 6claire sur ces << clercs du r6fec-
toire>>. Le doyen avait, en effet, conf6r6 la chapelle,
c'est-i-dire le b6n6fice de Saint-Vincent, situe dans une
maison proche de l'h6pital de la cath6drale, non pas i
un d'eux mais ?r un clerc appel6 Jean. Malgrd les frais
de justice, ils en appeldrent au pape qui d6l6gua le doyen
de St-Paul pour connaitre cette cause et raison leur fut
donn6e. Lejugement nous apprend que le doyen de St-
Lambert 6tait collateur de leurs pr6bendes ainsi que celle
de St-Vincent 2t.

Peu aprds, nous trouvons deux actes contradictoires.
Le premier, contenant les statuts de 1274 affirme qu'ils
sont au nombre de douze 22; le second , en 1277 , en
compte onze et cr6e une douzidme prdbende en lui affec-
tant les biens donn6s jadis par le chanoine Bovon 23.

Un dernier document enfin, dat6 de 1368 u prltend
que la 12" pr6bende fut institu6e en y incorporant les
biens et les charges de la chapelle St-Gilles dont nous
venons de parler, ce qui explique que I'autel Saint-Gilles
n'est plus toujours cit6 dans la suite, que les chapelains
de la petite table y 6tablirent leur salle de r6union et que
vers les xvII" et xvul" siBcles, ils prirent parfois le nom
de chanoines de St-Gilles d comparer 6videmment avec
celui de chanoines de St-Materne, un autre chapitre dont
nous parlerons ci-aprds.

Le <<Beau Portail> vers le palais

Plan de Carront: L; plan de M. Jarbinet:46.

Si le beau dessin de Joseph Dreppe montre le mur
oriental du croisillon nord 6difi6 en style gothique, trds

1rs1 C.E.S.L., t. 2, p. 231.

(2\ Liber officiorum, cit€ dlanote 3, p. 497. Dans beaucoup d'6gli-
ses d'Europe du nord, on a fondd au xrrr" siBcle, des vicaires, chape-
lains, ou b6n6ficiers pour pallier I'insuffisance des chanoines, par exem-
ple ir Sainte Gudule, Looz, Tournai. Ce Liber officiorum 6numlre
constamment les obligations de ces clercs de la petite table.

(r) Cette charte, aujourd'hui perdue, est publi6e dans B.S.A.H.D.L.
8 (1894) 355 et 356. A la 4e ligne de la page 356 il faut lire <<in ea
domo>> et non <<domino>> ce qui n'a pas de sens, car on sait par les
pouillds post6rieurs, souvent 6num6r€s dans cette 6tude, que l'autel
St-Vincent 6tait situd dans une maison proche de I'h6pital.

e\ c.E.s.L. t .  2 p. 23r-233.

(23)  C.E.S.L .  t .2  p .273 e t  t .  I  p .374.

(u) C.E.S.L., t.4 (r9o0) 463.
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proche du croisillon sud de Soissons, donc de I'extr€me
d6but du xItt" sidcle, les sources historiques sont, par
contre, trds peu nombreuses: elles traitent exclusivement
du portail et du vitrail qui le surmontait.

Si I'on excepte Gobert 25 qui pr6tend sans citer de
source que le tympan repr6sentait la naissance de la
Vierge et des Saints du pays, les autres auteurs, ceux qui
ont connu la cath6drale, y voient la vie et les miracles de
saint Lambert: ce qui est logique puisque cette porte
donnait accds au lieu oir le saint fut massacr6 26.

En 1376, on l'appelait le <beal portail>> 2?.

Selon Hinnisdael x, Henri van den Berch attribuait le
portail et la << grande verridre ronde >> qui le surplombe,
au mec6nat de Bourchard d'Avesnes, chanoine, puis pr6-
v6t de St-Lambert de 1282 iL 1289 au moins et ensuite
prince-dv€que de Metz de 1282 it 1296 2e. C'est le petit-
fils de Bourchard d'Avesnes, comte de Hainaut qui fut
ir I'origine de la guerre dynastique entre les Avesnes et
les Dampierre, revendiquant tous deux les comt6s de
Flandre, de Hainaut et de Zllande: le frdre de sa mbre
6tait Guillaume de Hollande, roi des Romains.

Nous pouvons admettre que le portail serait un don
de d'Avesnes mais la verridre est attribu6e au m6c6nat
d'un autre chanoine, contemporain d'ailleurs. Le por-
tail fut, sans doute, r66difi6 au milieu du xvI" sidcle.

L'auteur des sculptures serait Lambert Zoetman, fils,
dit Suavius (+ 1510-1567) qui aurait suivi les plans de
Lambert Lombard'0, son beau-pbre. Lambert Suavius
<<ingeniaris>> habitant Libge pr6senta des plans pour la
reconstruction de I'hdtel de ville d'Anvers et regut de ce
fait 50 florins en 1560 de m€me que sept autres architec-
tes dont du Breucq et Scharini de Florence 3r.

Si sa c6l6brit6 6tait connue des 6chevins d'Anvers, il
est l6gitime de penser qu'il a pu construire aussi dans la
ville otr il rdsidait.

(25) Gosenr, 1926, t. 3, p. 466.

(26) Bnouerrus, p. 50. Il transcrit des inscriptions du portail extrai-
tes du texte de la messe de Saint-Lambert - HAMAL, p. 218.

(27) Gonrnr, t. 3, p. 464, d'aprbs un acte du cartulaire des domini-
cains.

(28) Tome I, p. 389 qui cite van den Berch sans pr6ciser ! Ce dernier
confond le grand-pbre et le petit-fiIs, portant le m€me pr6nom. Il semble
que c'est son grand-pbre et non lui qui fut chanoine de Laon et de
Courtrai.

el E. SCHooLMEESTERS, Les prdv6ts de Saint-Lambert dans Leo-
dium 4 (1905) 98 et 2 (1903) 4 - H. PIRENNE, Histoire de Belgique,
3" 6dition, t. l, Brux. 1909, p. 245,435,438. - C.Eusnr, Hierarchia
cotholical 354, Padoue, 1898. - Son frdre Jean 6tait cornte de Hol-
lande, Zdlande et Hainaut, son frbre Guy, prince-6v€que d'Utrecht et
le troisidme, Guillaume, prince-ev€que de Cambrai, lui-m€me devint
prince-evOque de Metz aprds avoir rat6 de peu, l'6v€ch6 de Lidge.

(30) Gonnnr, 1926, t.3, p. 466; Heuel , op. cit., p.218.

(3t) B.C.R.M.S., 9 (1980) 126.

Gobert croit que le portail s'est effondrd en 1681 32

mais Saumery, qui, d vrai dire, loue tout ce qu'il d6crit
afin de plaire aux acheteurs de son livre, admire la beaut6
de la sculpture 33.

Quant au chroniqueur Jean d'Outremeuse qui a vu le
portail, un sidcle aprds son 6rection, il en attribue la
sculpture d < Pire le Alleman>> et croit savoir la somme
pay6e par les deux donateurs Bourchard d'Avesnes et
Guillaume d'Auvergne, respectivement 200 et l00livres
pour ce portail et celui des 6coles 34.

Ce grand portail 6tait surmont€ par un vitrail en forme
de rose, offert par G6rard de Bierset, chanoine de la
cathddrale, d6c6d6 semble-t-il, en 1260 et non en 1279.
On voyait les armes du donateur, armes semblables ir cel-
les des Luxembourg, ce qui incita la famille Bierset, i
se pr6tendre apparentee aux Luxembourg, thdse accep-
t6e 6videmment par Xavier van den Steen pour accroi-
tre le lustre de la cath6drale 35.

Cette donation prouve que la fagade qui nous retient
6tait deja 6difi6e au milieu du xlu" sidcle et conserv6e du
temps de Fisen pour le moins, soit au milieu du xvu"

(32) GoseR.r, 1926,t.3, p. 470; sans source.

(33) Les Ddlices du pays de Liige, t. l, p. 102. Philippe de Hurges le
compare au portail sud, vers N.D. aux fonts et le croit de m€me pierre
et du m6me auteur (p. 70). Hamal estime ce portail < le plus beau de
l'6glise >.

(34) Edition A. BoRGNET, t. 5, p. ,10, Bruxelles, 1867, in 4o. On se
demande comment il aurait connu ces pr6cisions, cent ans aprls les
faits: les sculptures n'dtaient pas signdes. Il rdsidait prbs de la cath6-
drale; €tait-il ami du receveur de la fabrique? Il s'int€resse trds peu
d la reconstruction de l'6glise aprds 1185,/86, il en parle trds rare-
ment.Lui qui pr6tend savoir tout, ne I'aurait-il pas fait davantage?
Il sait m€me que le chanoine Bourchard d'Avesnes I, diacre, grand-
pbre de notre donateur se mit en m6nage avec Marguerite de Flandre
qui 6tait vierge ! et dont il eut deux fils (t. 5, p. 199). Ces pr6cisions
apportees par Jean d'Outremeuse sont extraites de la chronique, et non
du < Myreur >, - la paternit6 de cette @uvre a et€ fortement mise en
doute par M. Andr6 Goosse. Tous ces 6l6ments sont repris dans une
chronique anonyme copi6e au xvr" sidcle dans le manuscrit dit <Sil-
vius >> conserv6 i la bibliothdque centrale de la Ville de Lidge (manus-
crit Capitaine, 133, fol. 90). Pour eux ce Guillaume serait comte
d'Auvergne et archidiacre de Condroz. Schoolmeester in Leodiumll,
p. 4, le connait comme archidiacre de Famenne de 1264 d' 1279 mus
pas de Condroz (lacune dans la liste de 1269 A 1279). Sa date de d6cbs
est ignoree. Il fut 6lu 6v6que de Lidge an m€me temps que le susdit Bour-
chard d'Avesnes d'oir procbs i la suite duquel le pape nomma Jean
de Flandre. Il ne devintjamais archev€que de Besanqon. HrNNIsoenL,
l, 325, 3'1 8, 390 et 412 - J . DE THEUx, l, 294-295 (l 87 l), quoi qu'on
en dise.

(35) cfr t. I de cet ouvrage, p. 44; HINNIsors-[,262et331 et l'6pita-
phier de Henri VeN DeN Bnncu, II, no 1437 et pp. 75-76 oi l'dditeur
redresse les erreurs concernant la famille Bierset : notre chanoine avait
dans ses quartiers Lexhy, Hoz€mont, Warfus6e, famille seigneuria-
les des environs de Bierset et non les Luxembourg. VAN DEN STEEN,
1840, pp. 7, 5l-52, 1 l-12 reprend Hinnisdael mais exagEre la grandeur
du portail auquel il attribue 66 pieds sur 25. La fouille prouve son
erreur. Gognnt, 1926, p.463 d'aprds Jean d'Outremeuse (mort en
1400) qui a vu la verridre ainsi que le chroniqueur Jean de Brusthem
(lre moiti6 du xvr'si0cle) cit6 par CHeprevtLLn,t.2, p.310 et FISEN,
Historia... vol.2, fol. 27; Htr.tr.llso.lrl I, 380.
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sidcle. Nous arrivons ir la conclusion que le portail et le
vitrail remontaient au 3" quart du xIII" sidcle, qu'au
xlvc, on I'appelait le <<beau portail> et qu'il fut proba-
blement refait par Suavius au xvf siecle.

Chapelle Saint-Materne

Plan Carront:23;Plan de Mr Jarbinet32.

Le titulaire de cette chapelle, assez grande, bien visi-
ble sur les vues anciennes, d droite du portail, est peut-
€tre le plus ancien 6v€que de la r6gion; honor6 comme
6v0que de Trbves, oi il fut inhum6 dans la belle grande
basilique qui lui est d6di6e avec saint Mathias, il est aussi
consid6r6 comme le premier 6v€que de Tongres et de
Cologne. De ce fait, on le repr6sente souvent tenant trois
6glises ou une 6glise d trois tours.

Jusqu'en 1200, l'6glise Sainte-Marie-aux-fonts, joux-
tant la cath6drale 6tait desservie par un chapitre de cha-
noines, plac6 sous l'autoritd d'un abb6. Elle tenait lieu
de paroisse, peut-etre la premidre de Lidge ; elle seule pos-
s6dait des fonts, ceux qui, de nos jours, font la gloire de
Saint-Barth6lemy. Aprds un essai de r6forme en 1200,
le chapitre fut transf6r6 d Saint-Lambert, en 1203, et
plac6 sous le vocable de saint Materne: ses onze chanoi-
nes nomm6s par I'abb6 puis par le pr6v6t de la cath6-
drale, avaient pour mission r6elle et avou6e de suppl6er
aux << insuffisances ) (defectus) des chanoines de la cath6-
drale, et tenus, de ce fait, ir un r6glement assez strict: ils
6taient d'ailleurs fort bien r6tribu6s 36.

Tenus au chant de I'office avec les chanoines de Saint-
Lambert, ils avaient leurs stalles dans le chcur 37 mais
le jour vint oir ils souhaitdrent disposer d'un local pour
traiter de leurs affaires telles que la gestion de leurs biens,
et c6l6brer leurs offices propres, les anniversaires fon-
d6s, par exemple.

Dans ce but, le chapitre cath6dral leur c6da, en 1315,
<<une chapelle qu'on appelait auparavant le <<nouveau
vestibule>> ir c6t6 de la grande porte donnant accds au
palais>> 38.

Remarquons que c'est le lieu d6sign6 par les plans de
Carront et de Mr Jarbinet, ir la fin du xvItt" si€cle.

Un <<vestibulum>> c'est un lieu oir I'on s'habille et se
d6shabille, ce que nous appelons sacristie. Au fond, on
leur cdde une sacristie devenue inutile par le transfert du
lieu de la c6l6bration des offices, du vieux cheur occi-
dental au chcur oriental. Ce n'est pas le moment
d'exposer ce probldme.

(36) voir ir leur sujet : L. LAHAvE, dans BSAHDL 27 (1936) 97 -150 -
J. BRoUwERS dans Leodium 7l (1986) l-20; C.E.S.L. I, 135-138 -
HTNNTSDAEL I, 364.

(37) C.E.S.L. l ,  122;YL,44;l l l33 et l5l .

(38) C..E S.Z. III, 151; HrNNrsoLEr- I 498. De <<vestire>> s'habiller.

Une fois en possession du local, ils le reconstruisirent
au xl\f ou au xf sidcle tel que nous le voyons sur les
vues de la face nord de l'6glise 3e.

Des sidcles plus tard, il posbrent une plaque de pierre
rappelant leur transfert de Notre-Dame-aux-fonts dans
la cath€drale { et, d la fin du xvII" sidcle une toile de
Riga, au maitre-autel, repr6sentant leur patron ar.

On y trouvait les tombes de Jacques de Looz (mort en
1338), chanoine de Saint-Materne o', de plusieurs
Floyon dit de Berlaimont, tous chanoines de Saint-
Lambert au xvle sidcle 43, qui y avaient pos6 un tableau,
ainsi qu'une pierre de 1636 commdmorant le maitre de
musique Henri Jamar, chanoine de Saint-Materne qui
aprds 40 ans environ de fonction y fut inhum6 le 19 octo-
bre 1619 a.

La prdsence de la premidre sdpulture incite ir penser
que la chapelle, c6d6e aux chanoines en I 3 I 5, fut recons-
truite avant 1338 mais ce n'est qu'une hypothdse.

Il reste encore un point ir 6claircir.

Hugues de Pierrepont avait consacr6 un autel d6di6
?r saint Materne, i une date inconnue et ordonn6 qu'on
I'inhume devant. Lors de son d6cds, en 1229, il l6gua cent
livres de blanc dont les revenus serviraient i r6tribuer un
pr€tre desservant i perp6tuitd cet autel, et tenu i assis-
ter aux heures canoniales du chaur.

J'ignore otl 6tait situ6 cet autel car quelques jours
aprds I'inhumation de l'6v6que, ses restes furent trans-
f6r6s devant I'autel des saints-C6me et Damien au cheur
occidental; sans doute dans la nef devant ce chaur prds
d'Albert de Cuyck; si c'est dans le chcur, c'est que la
crypte 6tait d6ji d6saffect6e.

Les listes d'autels fond6s ne la citent pas mais il est fort
probable qu'elle aura 6t6 << absorb6e >>, charges et reve-
nus, par les chanoines de Saint-Materne. Il est possible
aussi qu'elle n'ait pas 6t6 r6alis6e, le malhonn6te 6v€que
6tant mort richissime mais avec la volontd d'indemni-
ser tous ceux qu'il avait l6s6sa5.

(3e) VAN DEn SrErN, Essoi, p.7 et 46-49, 1840, en parle trds peu et
avec m6pris p:uce que les illustres tr6fonciers ne I'avaient pas d6co'
r€e. A ses yeux, c'est un peu I'office ou la cuisine. Seuls les comptes
de d6penses du chapitre de Saint-Materne fourniraient la date de
reconstruction. Ils sernblent perdus.

(4) Dr Txeux, Le chapitre... il, 157 -162 - H. VaN DeN Brncu, no
l'72 et 1368 - Leodium 3 (1904) 142 et 4 (1905) 99.

(ar) Hrv,t,  p.218.

(42) Epitaphier dont copie B.U.Lg. Ms 1665, fol. 20 vo et DE THEUx,
I I . 1 3 .

(43) Ibidem f. 8 - HTNNTsoAEL II 1453, III74, 335 et 4@, lY ll7 .

(e) Ms. 1665, fol 19.

1es) J.G. ScnooNnnoonr, Inventaire des chartes du Vol-Saint-
Lambert, p. 36, charte 93 d'octobre 1230 - B.S.A.H.D.L.7 (1892)
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C'est sans doute, ce qui explique qu'il est omis par la
plupart des pouill6s 6. Cependant, selon un autre de la
deuxidme moiti6 du xvII" sidcle 47, un chanoine de
Saint-Materne, Jean van Elst alias Gelderman o8 aurait
fond6 des messes i desservir sur I'autel des saints-
Materne, Mathieu, S6bastien et Julienne de la chapelle
qui nous retient et cela avant la fin du xtv" sidcle.

Enr6sum6, cette grande chapelle, cit6e dds 1315, r€6-
difi6e au xM sidcle probablement, vu la pr6sence d'une
pierre tombale de cette 6poque, 6tait le sidge du chapi-
tre homonyme depuis la mOme date.

II. SOURCES ICONOGRAPHIQUES

Avertissement

Dresser un catalogue des vues de la cath6drale n'est
pas chose ais6e. On se heurte en effet ir plusieurs diffi-
cultds.

En premier lieu, on peut penser que des collections pri-
v6es en possbdent sans qu'il soit possible de les d6celer.
Certaines appartenaient, i la fin du sibcle dernier, d des
collectionneurs priv6s dont les Guvres d'art ont 6t6 dis-
pers6es. Connues par des catalogues d'expositions, par-
fois reproduites, il est cependant bien malais6 d'en
retrouver la trace. Je les ai quand m€me cit6es mais il est
possible que ces mentions fassent double emploi avec cel-
les qui d6crivent des documents actuellement connus.

Ensuite certaines sont encadr6es ce qui rend parfois
difficile I'identification de la technique utilis6e.

D'autres, comme celles de la collection Henrotte,
aujourd'hui conserv6es au Val-Dieu, semblent des copies
d' originaux actuellement indisponibles ou introuvables.

Les auteurs de catalogues li6geois indiquent rarement
les mesures: sont-elles mentionn6es, il faudrait savoir
comment elles ont 6t6 prises: s'agit-il du support ou de
la justification ou de la foulure? L'introduction ne le dit
pas.

Une vue d'une collection publique est actuellement
introuvable et il n'en existe m€me pas de photo ! Un 6di-
teur reproduit une vue du mus6e de Verviers, inconnue

?0 d'aprds M.G.H., S.S., 25 p. 122 ou CsepBrvtLLE, II 250 c'est-it-
dire Gilles d'Orval, contemporain des faits. Les deux autres b€n6fi-
ces saint-Materne 6taient attachds aux autels situ6s en 16 et 35 du plan

de Carront; ils ne semblent pas correspondre d celui-ci - E. PoNcB-
tnr, Actes de Hugues de Pierrepont, p. Ll et XXXVIII' Bruxelles,
1946, sans source.

(4) par exemple: A.II 13 et 14, fol. 74 des Archives de l'6v6chfet Leo'
dium69 (1984) 16.

1tt1 €dit| par ScHoor-urrsrens, in Leodium 8 (1909) p.92.

('t8) Il n'est pas cit6 dans le r€pertoire des chanoines dress€ par Laruve
dans 8.5.,4.81 D.L.27 (1936) l10-150 qui d6bute i la fin du xIv"
silcle.

du conservateur et des trois catalogues pourtant pr6cis,
de ce mus6e!

En cons6quence, je me vois contraint d demander
I'indulgence du lecteur.

Vues de la facade nord, prises du palais

L. Sujet: Face nord de la cath6drale, vue du palais
(fie. 6).
Technique: gravure i I'eau forte d'aprds un dessin perdu
ou €gar6'e.
Dimensions.' 154 x 217 mm.
Date et signature: vers 1735 Remacle le Loup (Spa
24 / 02/ l'7 08 - 12 / 05 / 17 46 ot 29 / 12/ 11 1 O).
Publicot io n et bib lio grap hie
l. (P.L. DB Seulaenu\, Les ddlices du Pais de Lidge,

t. l, p. 98, Lidge, 1738.
2. E. PoNcELET, dans Chronique archiologique Pays

de Lidge,25 (1934) 4
3. J. LEreuNE, Zes Van Eyck, peintres de Lidge et de

sa cathddrale, p. 45, Lidge, 1956.
4. T. GoBEpt, Liige d travers les dges, t. 3, p. 464,

Lidge,1926.
5. X. VAN DsN SrsBN, La cathddrale Saint-Lambert d

Lidge, en frontispice, Lidge, 1880.
6. J. PunpPr, Van Eyck et la genDse mosane de la

peinture des anciens Pays-Bas, Lidge, 1960, p. 102.
Expositions : LiEge, 1 905, n' 2320 / 27 4 accompagnde du
cuivre: maison veuve Muraille; Stavelot, 1968, n" 62.
Photographie : B.lJ .Lg. I.R.P.A' (A.C.L.) 626OiB,
549388, 298708.
Remarque:
- On voit une seule fen€tre de I'abside polygonale,

petite et d6centr6e, contrairement a toutes les 6gli-
ses gothiques. Trois arcs-boutants sur contreforts
sans ressaut, sauf un, donc peu efficaces.

- Le sanctuaire a deux fenOtres visibles: deux, au
moins, sont cachees par le croisillon nord du tran-
sept ce qui implique I'existence de 3 ou 4 fen€tres ce
qui est contraire aux plans anciens. Devant elles, un
mur de 5 ir 6 mdtres de haut, ne s'explique gudre: il
n'appartient pas i une construction mais est bien
trop haut pour un mur de cl6ture.

- La grande fen€tre nord du croisillon nord est en plein
cintre et ir triplet mais obtur6e. Devant elle on voit
une des fen6tres de la chapelle du Saint-Sacrement,
6rig6e au xtf sidcle. A gauche, i l'avant plan,
curieuses fagades quasi d6pourvues de fen€tres; c'est
ld que se trouvaient l'escalier et le pont conduisant
au palais (escamot6s parce que difficiles i dessiner
du point de vue esth6tique) et la sacristie des chape-
lains, normalement d6pourvrre de fen€tre, vers la rue,
pour 6viter le vol.

(ae) La bibliothCque centrale de la Ville de Liige a achet€ en 1985' i

Bruxelles, tous les dessins de le Loup repr6sentant Libge mais celui-ci
ne faisait pas partie des lots.
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Fig. 6
<< Vue de l'Eglise Cathddrale de St-Lambert d Liige>> par Remocle Le Loup (catal., no 1) (A.C.L. n" 62607 B).

- La nef a 6 trav6es, ce que les fouilles ont confirmd.
Les fen€tres de la grande nef sont en plein cintre, i
3 lancettes, nous y reviendrons; celles des bas-cdt6s
en arcs bris6s, ce qui est normal au xllr sidcle. Con-
trairement aux dessins, les arcs-boutants sont sim-
ples et non doubles. A gauche, la tourelle des cou-
vreurs appel6e << Babylone >> par Van den Steen pour
des motifs que j'ignore.

- A droite, le transept occidental avec son portail et sa
fen€tre en rose. La toiture de la nef, en larges pla-
ques de plomb est dessin6e par quelqu'un qui ignore
les lois dl6mentaires de la perspective. A I'extr€me
droite, les tours dites de sable parce que 6difi6es en
tuffeau, au xIt' sidcle probablement en pierre de
Donchery (i 6 km d I'ouest de Sedan) et la chapelle
Saint-Materne avec ses deux fen€tres. Bordant le
vieux march6, longeant la cathddrale, des maisons
tantdt en mat6riau dur (xvl" ou xvrle sidcle) avec
fen€tres d crois6e, tant6t en bois dont une avec tou-
relle polygonale d'escalier telle qu'il en subsiste
encore l'une ou I'autre i Lidge. Dans I'ensemble,
cette vue est conforme d ce que I'on sait de la cath6-
drale.

2. Sujet: Eglise vue du nord, nord-est. Fagade nord.
En haut: <<Vue de la gronde-dglise Lambert d Lidge>>
(6crit i I'envers).
En bas : << Prospect der grossen Lamberte Kirchen in Liit-
tich, Vue de grande Eglise Saint-Lombert d Lidge>>.
Sauf les lignes indiquant la perspective et les construc-
tions adjacentes, d'ailleurs fantaisistes, c'est un d6mar-
cage de celle de le Loup.

Technique : gravure, prospect, colori6e ir I'aquarelle. Les
toits de l'6glise, couleur plomb, les autres en rouge.
Dimensions.' 395 x 295 mm.
Date et signature: Bergmiiller; probablement, Jean-
Georges 1688-1762, peintre et directeur de I'acad6mie
d'Augsbourg.

Publication:
I. Alb.um dditd d I'occosion du 7 centenaire de la Mai-

son Desoer, p. 13, Lidge, 1950.
2. Eugdne WAHLE, Lidge dans la gravure ancienne et

moderne, p. 34, Lidge, 1974, in 8o.
3. Joseph PHILteee, La cathddrale..., jaquette et p.

252, en couleurs.
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Bibliographre.' Dprenotv in B.I.A.L. 13 (1877) 592
Exposition: Stavelot, 1968, no G.13.
Remarque:

Cette gravure 6tant un d6calque de la pr6c6dente
n'apporte rien ir la connaissance de l'6difice.

3 . Sujet : Eglise vue du nord, prise du palais, d un niveau
inf6rieur (fig. 7). Intituld : < Vue de I'Eglise Cathddrale
Soint-Lambert de Liige prise du Polais>.
Technique: dessin ir la plume relev6 d'aquarelle et de
gouache comme ceux du m6me auteur.
Dimensions: 47ox6l6 mm (le papier).
Lieu de conservation.' Lidge, Universit6, collections
artistiques no 1854; catalogue Lavoye-Dewezn" 292.
Signature: <<par J. Deneumoulin fils, architecte>>.
L'auteur est ne a Tongres en 1783 et avait donc 12 ans
lors des premiers travaux de d6molition de l'6glise.
Aurait-il copi6 une autre vue?
Publication: J. Psuppn, La cathddrole..., p. 256
(grande photo, en couleurs).
Exposition: Lidge d travers le possd... LiEge 1881, 2"
section, n" 44. Propri6t6 de M. Duculot: aquarelle
(1780) (sic) par Deneumoulin.

Photographie.'Universitd de Lidge, PNB 367 et PNC 754
en noir et blanc; PNB 2800 en couleurs.
r .R .P.A.  ( :A .C.L . )  19 .1098.

Remarques:
Quoique cette vue soit fort semblable ir celle de Le

Loup, elle n'en est pas un d6calque puisqu'elle est prise
ir un 6tage inf6rieur du palais, ce qui explique que la cha-
pelle du Saint-Sacrement, devant le croisillon nord du
transept oriental, n'est plus visible. La grande fen6tre
nord de ce croisillon est bouch6e par des briques et son
arc supdrieur est bris6 et non plein cintre comme chez Le
Loup. La nef est la mOme mais ne compte que 5 trav6es,
ce qui est erron6. Les plaques de plomb de la toiture sont
dessin6es selon les rdgles de la perspective contrairement
i la vue de Le Loup. L'une ou l'autre de ces demeures
ont 6t6 r66difi6es dans I'intervalle: celle de gauche, habi-
t6e par le libraire Dessain, a des fen€tres typiques des
ann6es 17 60 avec arcs surbaissds ; celle qui jouxte le por-
tail, i sa gauche parait n6o-classique, enduite en blanc,
tandis que la derniEre d droite, habit6e par les chanoi-
nes Stockhem accuse un style de la premidre moiti6 du
xvtf sidcle.

'i.'4 t ,,&;o{r,rt'tt /!'

Fig.7
<< Vue de t'Egtise Cathddrate St-Lambert de Liige prise du Palois>> par J. Deneumoulin (catal., no 3) (A.C.L. n' 19109 B).
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Si I'on fait abstraction du nombre de trav6es, cette
vue, malheureusement non dat6e, parait digne de foi.

Monsieur J. Helsen, archiviste de Tongres a eu I'ama-
bilit6 de me procurer une photo de l'acte de bapt6me,
dat6 du 9 octobre 1783 de Jean de Neumoulin. Fils de
Laurent n6 d Lens-sur-Geer, et de B6atrice Bouvier n6e
d Saint-Nicolas outre Meuse ir Lidge, marids ir Saint-
Jean-Baptiste ir Lidge, il eut comme parrain Jean Prick,
pr€tre et chanoine de Saint-Jean ir Lidge et pour mar-
raine, Marguerite Villesia. Les auteurs l'identifient avec
<< I'architecte Jean Deneumoulin, fils >>, auteur des aqua-
relles repr6sentant la cath6drale, vers 1803, quand il avait
environ 20 ans. Mais pourquoi ajoute-t-il toujours i son
pr6nom << fils > quand son pdre s'appelait Laurent ? On
connait peu de lui.

Comme on I'a vu et le verra, I'attribution des dessins
i un ou deux membres de la famille Deneumoulin est
parfois sujette i caution (y a+-il eu un pdre et un fils ?);
on attribue i Jean, n6 en 1783, des dessins que I'on date,
sans preuve, de 1782. Il faut donc tirer au clair la bio-
graphie de ces artistes afin de savoir si ces attributions
sont dignes de foi et si ces dessinateurs ont vu la cath6-
drale ou copi6 des vues ant6rieures.

Commengons par relire la biographie donn6e par
Renier, la seule connue jusqu'ici; ensuite nous la con-
tr6lerons i I'aide des archives. Selon Renier, bon cher-
cheur en gdn6ral, Jean r6sidait en Italie quand il a sign6
et datd les vues de l'6glise. Il y a donc un probldme
certain !

Voici ce que dit Renier: << Jean DENEUMoULTN, archi-
tecte, aquarelliste, nd d Tongres le 29 octobre I 783, partit
pour Rome i I'ige de 17 ans, y dtudia pendant sept
ann6es, visita la terre sainte, vint habiter Lidge, s'y maria
I'an 1810, ex6cuta des travaux d Amsterdam en 1813, ir
Anvers en 1815, concourut pour le projet du Th66tre de
Lidge, partit pour I'Am6rique en 1818, se fixa d'abord
i Saint-Louis ; y bdtit une 6glise, en 1843 reparut ir Lidge
qu'il quitta la mOme ann6e pour se rendre i nouveau
dans le Missouri, fit connaitre son arrivde et depuis son
sort est ignor6.

(Notes dues ?r sa famille qui possdde le portrait de cet
artiste, miniature par lerna.)

Deneumoulin rendit un vdritable service i I'iconogra-
phie en conservant par l'aquarelle, avec une pr6cision
trbs-louable, le galbe du monument le plus consid6rable
que Lidge ait poss6d6, son ancienne et regrett6e Cath6-
drale. Les pidces suivantes mettent i m€me d'en consi-
d6rer I'ensemble imposant, I'auteur les intitula:
<<Vue de I'dglise cathddrale St-Lambert de Liige>>

Elle se voit en son entier, est prise du Palais c'est-d-
dire en son c6t6 septentrional et fut lithographi6e de
m€me format par Monzen qui 6crivit le nom du peintre
avec deux l, ce qui ne doit €tre>>50.

G. Jorissenne reprend mot ir mot la biographie 6crite
par Renier et attribue i Deneumoulin, 19 vues de Saint-

Lambert ir I'aquarelle, sans sp6cifier leur lieu de conser-
vation. V. THIEME et F. BECKER, Algemeines Lexikon
der bildenden Kiinstler 9, 65, Leipzig, 1913.

Selon cette biographie 6manant cependant de la
famille de I'architecte, celui-ci aurait r6sid6 en Italie de
1800 a 1807 (de 17 d24ans) alors que les vues des ruines
de Saint-Lambert sont datdes de 1804 et 1806. La date
du mariage est aussi erron6e.

Quant aux 19 vues, on aimerait les connaitre. Oir donc
Jorissenne les a-t-il vues?

R. L. DOIZE, dans son livre <<L'architecture civile
d'inspirationfrangaise d lafin du xvtf et ou xvttf sii-
cle dons la principautd de Liige >>, Bruxelles, 1934, p. 53 ,
attribue i un architecte Deneumoulin la construction,
en 1782, de la maison Doize sise aux no' 27 et 29 de la
rue Entre-Deux-Ponts i Lidge; la date I'emp€che d'iden-
tifier cet architecte i celui qui nous retient, n6, dit-elle,
d Tongres le29/lo/l'183. Elle ne cite aucune source, sauf
le catalogue de Renier 5r, admettant implicitement que
I'auteur des dessins (elle dit relevds !) et le Jean, nd d Ton-
gres, sont identiques. Il s'agit 6videmment de Laurent,
pdre de Jean, dont I'existence 6tait inconnue jusqu'ici.
Comment attribue-t-elle la maison ir cet architecte ? Tra-
dition de famille?

Il est temps de corriger ces erreurs par la consultation
des actes d'6tat civil et les recensements de population
que M. Bruno Dumont a bien voulu effectuer.

Laurent, son pdre, serait nd i Lens-sur-Geer (en
17761).Il est dit <<platrier>> dans les registres de recen-
sement et << architecte >> dans les actes envoyes par son fils
lors des sommations d'autorisation du mariage. Il
6pousa B6atrix Bouvier, baptis6e d Saint-Nicolas ir
Lidge. Ils se maridrent dans la m€me ville ir Saint-Jean-
Baptiste; ils r6sidaient au ddbut du xrx" sidcle, rue
Saint-Denis, appelde aussi rue du Cygne ou du Dragon
d'or, 685, et eurent deux enfants Jean-Nicolas et Lam-
bertine n6e quatre ans aprds I'ain6.

Jean fut baptis6 i Tongres le 9 octobre 1786 avec
comme parrain Jean Prick, pr€tre et chanoine de Saint-
Jean Ev. ir Lidge et Marguerite Villesia comme marraine.

Les recensements de I'an XI et de I'an XII trouvent
Jean-Nicolas vivant chez ses parents, 696 de 18 et 19 ans;
celui de I'an XIII le signale ir Rome, celui de 1806 i Paris ;
celui de 1807 ne le cite pas mais en 1809, le seul qui qua-
lifie Laurent du titre d'architecte, Jean est de nouveau
chez ses parents; la mOme ann6e, il alla habiter rue
Sainte-Ursule 13, chez Marie-Henriette Laurence Las-
sence, n6gociante. Malgr6 I'opposition ferme de ses
parents due i <<des raisons particulibres>>, il 6pousa la

(50) J.S RrNIrn, Catalogue des dessins d'artistes lidgeois d'avant le
xrF sidcle, possddds par I'Acaddmie des Beaux-Arts, Verviers, 1873,
in 8o, p. 145, donne une biographie de Deneumoulin, mort au Mis-
souri, d'aprds renseignements fournis par la famille et cite un seul des-
sin. Vu sa raret6, je crois utile de la reproduire.

(5r) J.S RnNIEn,Catologue..., p. 145
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dite demoiselle le 8 aott 1809 devant quatre t6moins: un
m6decin, un rentier, un notaire et un architecte, L6onard
Martin Joseph Vivroux, dg6 de 30 ans, demeurant rue
Basse-Sauvenibre dont la biographie reste ir 6crire et
I'Guvre i 6tudier, soit dit en passant, car il n'est pas le
premier venu.

La suite de la carridre de Jean, qui se d6roula, dit-on,
dans le Missouri, ?r Saint-Louis ne nous concerne pas
pour I'instant. Son pdre d6c6da ir Lidge, rue derridre
Saint-Denis, n" 743, 696 de 79 ans, trois mois, neuf
jours, veuf. Le d6cds fut d6clar6 par le sacristain et un
6tudiant voisin du d6funt, le 16 octobre 1828, Jean et sa
saur Lambertine n'y 6taient pas !

4. Sujet : 6glise, faqade nord, vue du palais, prise de trds
haut. << Vue de I'Eglise Cathddrale de Saint-Lambert de
Liige> (fig. 8).
Description: voir photo. Pas de personnages, ni
d'oiseaux. Cette vue pose des problbmes de date, d'attri-
bution m€me si elle a 6t6 souvent publide sous le nom de
Deneumoulin, 1182r.
Technique: lavis.
Dimensions.' 530x 600 mm.

Etat de conservation: bon.
Lieu de consemation : h6tel 6piscopal de Libge ; fait pen-
dant avec la copie du plan de Carront, dress6e en 1840.
M€me cadre octogonal.
Date et signature: n6ant.
Attribution: probablement copie d'un dessin du xvule
sibcle, ex6cut6e peut-€tre par celui qui a copi6 le plan de
Carront, un frdre des Ecoles chrdtiennes, de Lidge.
Bibliographie:
Gustave RUHL, La cathddrale...., p.5, note d.
Publications.'les deux extr6mit6s sont reproduites dans
J. PHILIeeE, La cathddrale..., p. 158.
Expositions.' ndant.
Photographre: I.R.P.A. (A.C.L.) n' 187658 B.

5. Sujet: face nord de la cath6drale, vue du palais. Vue
identique d la pr6c6dente mais agr6ment6e d'une qua-
rantaine de personnages et de deux nu6es d'oiseaux. A
part ces d6tails, m€me vue que le dessin de l'6v6ch6.
(fig. e).
Technique: gravure, peut-€tre d'aprds le dessin conserv6
ir I'Universit6 (cat. no 290), attribu6lui aussi ir un myst6-
rieux Deneumoulin, vivant en1770 ou 1780. Lithogra-
phie de Cremetti.

')t',,u'), 
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Fig. 8
<<Vue de I'Eglise Cathddrale de Soint-Lambert de Lidge> (catal., no 4) (A.C.L. n' 187658 B).
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Dimensions : 468 x6l3 mm.
Date, signature et uttribulion.' Deneumoulin, pdre, 6crit
parfois Deneumoullin.
Publication et bibliogrophie :
- Pnlllppe , p. 256,I'attribue au fils Deneumoulin.
- F. Cmncx, Lidge en gravures, pp. 44-45.
- Grav6e par Alfred Isrn, Collection Cartes vues des

amis des << croix et potales >>, no I I , 6dit6e chez de
Graeve ir Gand. Coenen la date de 1786.

- Publi6e en lithographie, rdalisde par Monzen et
imprim6e par Cremetti dans A. DELVAUx DE Fou-
noN, Zi?ge, quelques transformations, p. 15 (Lidge,
1930), en photo?

- G. Rusl, La cathddrale Saint-Lombert d Lidge, en
frontispice, Libge, 1904; 10,6 x 14,5 cm. Selon Ruhl,
page 5 <<c'est un beau lavis de Deneumoulin (1780),
lithographi6 en 1850 par Cremetti. Il appartenait
jadis au chanoine Henrotte et actuellement d mon-
sieur J.S. Renier de Verviers >>. En 1985, le dessin ne
se trouvait pas au mus6e de Verviers.

Exposition: 1881, 2' section, n" 44?
Photographre; I.R.P.A. (A.C.L.) no 76030 B; Mus6e
delaViewallonne: A. Ph. no 56338; I.R.P.A. (A.C.L.)
no 19007 B.

6. Sujet: vue de la face nord, trds proche de celle de
Deneumoulin, prise de m€me endroit mais l'6glise sem-
ble plus courte et plus 6lev6e (fig. l0).
Au premier plan, des enfants se battent. Sur la maison
de gauche, d I'angle droit, inscription << dessin imp >>; en
bas, << Vue de I'dglise Soint-Lambert >> recouvert d'encre
noire.
Technique: plume rehaussde d'aquarelle brune et bleue,
sur papier coll6 sur du carton noir. Les toits sont gris bleu
(ardoise? et non plomb), les murs de l'6glise, bruns clairs
comme du grds houiller (ils 6taient en calcaire mosan,
sans doute namurois) sauf la grande tour, les trois con-
treforts de droite, le mur est de la chapelle Saint-
Materne, la face nord de cette chapelle (rose crevettes
grises cuites), les tours de sable (gris clair ros€). Les
vitraux de la grande nef sont bruns, comme les murs,
mais r6sill6s ; ceux des chapelles, bleus. La maison Des-
sain est gris clair, les angles bleu clair, les pierres, crdme,
les toits, ardoise. L'h6tel de Stockhem est rouge pour
la brique et crdme pour la pierre.
Dimensions: 402x 565 mm; le dessin 410 x 565 avec les
bords noirs.
Etat de consemation : le dessin est partagf en deux mor-
ceaux selon une ligne partant d'en haut d gauche, se diri-

Fig. 9
Face nord de Ia cathddrale, vue du palais. Lithographie de Cremetti d'apris Deneumoulin (cotal., no 5) (A.C.L. n' 19007 B).
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geant vers le bas i droite.
Lieu de conservation.' Lidge, Universitd, collections
artistiques no 3044: catalogue Lavoye-Dewez n" 297 .
Signoture, dote et attribution: n6ant. Semble de la fin
du xvIIf sidcle.
Bibliographie: n1ant.
Expositions.' n6ant.
Photographre.'Universit6 P.nc. 1558 (noir et blanc) et
Service photo M. Piron.
Remarques:

Si I'on excepte les personnages visibles ir I'avant plan,
cette image est semblable ir celle que I'on attribue i
Deneumoulin hormis les fen€tres de la grande nef, d arcs
bris6s cette fois, et au nombre de six. Vu le style de la
maison Dessain, elle ne peut €tre ant6rieure e 1760.
L'h6tel de Stockhem et son portail sont, cette fois, bien
visibles.

Les arcs-boutants de I'abside sont doubles contraire-
ment aux autres vues.

1. Sujet: vue de la face nord, prise du palais. En bas
< Eglise de Saint-Lambert, MDCCLXXX >>.
Description: vue trds proche des suivantes. A gauche,
un homme ; devant le portail, deux hommes, une femme,
un chien assez raide.
Technique: lavis coll6 sur papier Bristol, moderne.
Bords noirs. Papier gris6.
Au revers une 6tiquette d'6colier, rectangulaire i coins
coup6s, porte ces mots : << La Cath6drale Saint-Lambert
d Lidge en1770 (sic). Lavis de Deneumoulin provenant
de Mr le chanoine Henrotte, archdologue, aum6nier de
I'H6pital de Bavidre qui I'avait donn€ i Monsieur J.S.
Renier, arch6ologue d Verviers. Ce tableau est la pro-
pri6t6 de Gustave Ruhl-Hauzeur, de Lidge, qui l'a regu
de M. Renier en 1907>. Renier est mort en 1907.
Dimensions.' 530 x 6l I mm.
Etat de conservation: bon.
Lieu de conservation.' Libge, Universit6, collections
artistiques, en 1985, no 4189: catalogue n"298. Proba-
blement inclus dans le legs Ruhl.
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Fig. 10
< Vue de l'6glise Saint-Lambert>> (cotol, n" 6) (B.ULg, Pnb 1558).
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Signoture: n6ant.
Attribution : Deneumoulin, par ailleurs inconnu en 1770
ou 1780.
Reproduction: n€,ant.
Bibliographie: nlant.
Expositions.' n6ant.
Photographie: nflant.
Remarques:

L'abside a deux fen6tres: celle du croisillon nord du
transept oriental est obtur6e; la tourelle des couvreurs
a deux rangs de six fen€tres dont un plus large. La grande
nef a six fen€tres d plein cintre sous un haut mur gout-
terot d arcature trilob6e; toit de plomb, d perspective
incorrecte et trois lucarnes. La grande tour a deux
cadrans d'horloge, un au nord, un d I'ouest. D'habitude,
celui du nord fait d6faut. Existait-il? D'oir 6tait-il
visible ?

8. Sujet: vue de la face nord, en ruines.
Description: prise du l"' 6tage du palais. On voit de la
tour des couvreurs (l'" fen€tre de la Bible d'or) jusqu'2r
I'immeuble de Stockhem.
La face occidentale du croisillon nord du transept occi-
dental est bien visible. Parait digne de foi, dans
I'ensemble.
Technique: Plume et lavis : rehaut d'aquarelle pour les
nuages.
Dimensions: 360x465 mm (cadre), bord inf6rieur de
26 mm de haut.
Etat de conservation : bords perdus sauf dans le bas, oir
bord jaune, ligne noire et titre << Vue des ruines de Saint-
Lambert >>. Collde sur carton gris. Taches de rouille dans
le ciel.
Lieu de conservation.'Val-Dieu (mai 1966).
Signoture et date: <J.N. Chevron fecit> (1790-1867).
L'auteur aurait 6t6 bien jeune.
Reproduction:
I . J. PsIltpvn, Lo cothddrole... , p. 257 . La partie sup6-

rieure, trop affaiblie, n'est pas visible.
2. Catalogue de I'exposition du Val-Dieu, p.78.
3. T. GonBnr, Liige d travers ks Ages, fig. 1694, t. 5,

Libge, 1976. Bonne photo (les tours sont plus nettes)
mais amput6e de la partie gauche. On y affirme que
le dessin se trouve au mus6e de Verviers, ce qui est
inexact.

Bibliographie: n6ant.
Exposition: Val-Dieu 1966, no 146, fig. p.78.
Photographie: nlant.

9. Sujet: <<vue des ruines de I'ancienne cathddrale de
Liige, prise du Palais du Prince>>.
Description: m€me que la pr6c6dente.
Technique: gravure.
Signature: < J.N. Chevron del. et sculp. >>.
Date: n6ant.
Reproduction.' Photolith. Veuve Simonau-Toovey,
Bruxelles, dans X. VeNr DnN STEEN, 1880, p. 400.

Exposition: n6ant.
Bibliographie: nlant.
Photographie: n1ant.

Yues intdrieures prises du sanctuaire, vers les tours

10. Sujet: Eglise en ruines, vue du cheur oriental vers
les tours.
Technique: dessin.
Dimensions.' 430 x 640 mm.
Lieu de consemation : en I 888, collection C6lestin Mar6-
sal (selon B6thune).
Date: 1797 (selon B6thune)
Signature et attribution.'J. Dnnppr (selon B6thune).
Publicotion: L. BnrnuNn, Le Vieux-Lidge, pl. XIl,
Lidge, 1888; I'auteur I'a redessin6.
Bibliographie.' G. Rust-, La cathddrale Saint-Lambert
d Lidge, p. 6, Lidge, 1904, dit: << De beaux sp6cimens et
dessins originaux se trouvent chez M. Cdlestin Mar6sal
d Libge et au mus6e Renier d Verviers >>.
Exposition : 188 I , 2" section, no 49 : << Vue des ruines de
la cath6drale de Lidge, prise du c6t6 du Nord-Est >> par
Dreppe. (A I'intdrieur). Aquarelle, 1798 M. Mar6sal.

ll. Sujet : Eglise en ruines, vue du chaur vers les tours.
(fie. ll)
Technique : lavis i la plume sur papier, rehauss6 d'aqua-
relle et gouache.
Dimensions.' 468 x 608 mm.
Lieu : bibliothdque de I'Universit6 de Lidge no 185 I .
Date et signoture: sign| en bas ir droite: Deneumoulin
fils architecte.
Publication:
1. J. LEJEUNE, Les Van Eyck, peintres de Liige et de

sa cathddrale, p. 52, Lidge, 1956.
2. Liige et I'occident, p. 12, Libge, 1958.
3. J. PntlpPE, Lo cathddrale Saint-Lambert d Lidge,

p.129: le bas du centre; p. l13: tout, en couleurs.
Exposition: Stavelot 1968, no Gl I . Van den Steen I'attri-
bue au peintre Louis Denis 18ll-1847.
Lidge, 1905, L'art ancien n" 2312/253 qui dit: 1795
aquarelle par Deneumoulin. B.U.Lg.
Bibliographie:
I . J. Pstltppe, Vsn Eyck. . ., p. 123 publie un extrait.
2. J.S. RENIER, Catalogue de dessins d'artistes lidgeois,

Verviers, 1874, p. 146.
Photographre.'Universit6 de Lidge: Pnb 366; I.R.P.A.
(A .C.L . )  no  l9 l l0  B .

12. Sujet: Eglise en ruines, vue du cheur vers les tours
(fig. 12).
Technique: lavis.
Dimensions.' 400 x 570 mm.
Lieu de conservotion.' LiBge, Mus6e arch6ologique,
vieux fonds du mus6e.
Date, signature et attribution: attribu| i Vincent Tahan.
Dat6 1802.
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Fig. l l
<<Vue des Ruines de I'Eglise Cathddrale St-Lombert de Liige>> par Deneumoulin (catal., n' II) (A.C.L. no 19110 B).

",.,1

Publication et bibliographie :
I . J. PHILIeYE, Les fouilles srchdologiques de la ploce

Saint-Lambert, Li|,ge, 1956, p. 6 et p. 46.
2. J. PstupPE, Propos historiques sur la ploce Soint-

Lambert, Lidge, 1956, p. 24.
3. J. PHU-tpYn, Van Eyck, op, cit, p. 109, 9x 13,4 cm;

p. 123 dit qu'elle est presque identique ir celle de
Deneumoulin fils.

4. J. PsIllppg, Ls cathddrale,..., p. 115.
5. Les fouilles de la place Saint-Lambert d Liige, 1983

p. 9 en nb. gd.;  in 4o.
Exposition: Stavelot, 1968, no G.3. et figure num6ro-
t6e erron6ment G.1., p. 7l au lieu de G.3.
Photographie: I.R.P.A, (A.C.L.) no 19.006 B.

13. Sujet: <<Vue des ruines de lq cathddrale de Lidge>
(fig. l3). Vue prise du sanctuaire vers les tours occiden-
tales. Deux gamins surveillent deux chdvres blanches;
cinq hommes contemplent les ruines dont deux accom-
pagn6s d'un chien blanc mouchet6 de noir. Sur un bloc
de pierre, dans le bas, on lit M.A.R.
Technique: gouache brun clair; ciel bleu clair d nuages
ros6s; faqade du palais gris vert.
Dimensions: papier 457 x396 mm,
433 x 396 mm.

Etat de consemation: troisplis verticaux ; quelques 6cail-
lages.
Lieu de conservation: Lidge, Universit6, service des col-
lections artistiques no 3129: catal. n" 302.
Date et signature: en bas, ?r droite: <<dessind par J.G.
Tahan 1802>.
Publication: n6ant.
Bibliogrophie: C.A.P.L., mars 1912, p. 36, signale
I'entr6e du dessin dans les collections de I'Universit6, et
le d6crit, sans sp6cifier la provenance.
Exposition: n6ant.
Photographre: bibliothdque de I'Universit6: Pnb 366.
Vue semblable aux autres: peu rdaliste car, d droite de
la tour nord, des pierres se situent dans le vide. Les
d6parts des vo0tes accroch6es aux tours (face est, vers
le spectateur) font penser d des 6ventails. La couleur
brune ne rend pas le coloris du calcaire de Meuse, qui
est gris clair.

14. Sujet: <<Vue des ddbris de la cathddrale de Lidge>
3 personnes d gauche de la tour sud; dessinateur; d sa
droite 2 hommes assis; pas de sculpteur; 2 hommes
devant la tour nord.
Technique: dessin: encre, sdpia, lavis.
Dimensions : 620 x 440 cm.

dessin
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Fig. 12
Eglise en ruines, vue du cheur vers les tours par V. Tahon, 1802 (catol., nol2) (A.C.L. no 19006 B).

Etat de conservation: bon.
Lieu de conseryotion.' Mus6e d'art religieux et d'art
mosan, depuis 1975 environ. H.C.
Acquis i une collection priv6e du Val-Saint-Lambert.
Date:1806.
Signature : Deneumoulin fils, architecte, I 806.
Publication: voir expositions, plus bas.
Expositions : << @uvres mattresses d'art religieux et d'art
moson>>, Lidge, 1980. Catalogue, no G.5., p. 106-108
(photo noir et blanc)
Photographie: nflant.

15. Sujet: Eglise en ruines, vue du chcur oriental, vers
les tours.
Description: vue semblable aux autres sauf que la tour
nord a d6jd disparu, donc elle serait plus r6cente, tan-
dis que prds de la moiti6 du fenestrage du vieux chaur
est encore en place ! dans un 6tat d€fiant les lois de la sta-
bilit€. Le jeune auteur a probablement copi6 et modifi6
un dessin ant6rieur, en y ajoutant le fenestrage et omet-
tant la tour nord.
Technique: dessin.
Dimensions.' 196x l5l mm.
Etat de conservation: bon.

Lieu de conservation.'Lidge, mus6e archdologique, no
I/5/109. Acquis en 1905.
Signature: Chevron.
Publicution: J. PsIlrppB, Lo cathddrale..., p. 116.
Bibliographie: n6ant.
Exposition: n6ant.
Photographie: n6,ant.

Yues du bras nord du transept occidental, vers le palais

16. Sujet : << Vue des ruines de I'ancienne cathddrule de
Lidge prises sous la grande orcude en regordant le
polais>>. Prise dans I'axe du transept ouest vers le nord;
dans le fond, fagade du palais.
Technique: dessin d la plume et au lavis.
Dimensions.' l50x 195 mm.
Lieu de conservotion.' Lidge, Mus6e arch6ologique:
u5/1t0.
Signature ou ottribution: Jean-Noel Chevron
(17 90-1867), architecte, aquarelliste et graveur.
Publication:
l. J. Pulllppn, La cathddrale..., p. I 30 en noir et blanc.
2. J. Pstt-tpPE, dans Za vie lidgeoise, jrrillsf l!fl, p. lp,

en noir et blanc sous un aplat orange.
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Fie. 13
<<vue des Ruines de la cathddrale de Liige> par J.G. Tahan, 1802 (catal., no I3) (B.ULs, Pnb no 366).

Bibliographie:
l. J. PHILIeer,, Van Eyck..., p. 110 et p. 128, no 3.
2. B.I.A.L. 36 (1906) p. XII. DonMottard-van Marck,

1905.
Exposition: Stavelot 1968: no G.4.
Photo graphie : Lid,ge, mus6e arch6ologique.

17 . Sujet: ruines du bras nord du transept occidental
vers le palais. <<Vue des ruines de la grande arcade de
I'ancienne cathddrale de Lidge prise en regardant le palais
du Prince>>. Copie du dessin pr6c6dent.
Technique: gravure d I'eau forte.
Dimensions.' I 16 x 160 mm ; foulure : 185 x 164 mm'
C.A. Universit6 Lidge, no 23.866, etc.
Lieu de consemation: Bruxelles, B.R. Louis HISsE.r'rE,
Vues et plans de ville, Brux. 1917, p. 208, no 135;
Date et outeur: sign6e J.N. Chevron del. et sculp.
Publication:
l. T. GoBERT, Lidge d travers les dges, t. 3, p. 479,

Lidge, 1926 qui la date de 1796.
2. X. VaN DnN StnEN, Ls cathddrale Saint-Lambert,

p.400, Lidge, 1880.

":,'W

18. Sujet : < Vue vers le palois, d travers le croisillon nord
du transept occidental>>. Copie du dessin de Chevron?
(fie. la)
Technique: dessin et lavis, plume.
Dimensions.'365 x 477 mm.
Lieu de conservation.' Lidge, Universit6, collections
artistiques no 3034.
Date et signature: en bas ir droite G. Sardon ou F.
Fanton?
Publicution: HELIoT inBulletin C.R.M.S., t. I (1970)
30 qui I'attribue au fils Deneumoulin, malgr6 la
signature.
Bibliographie:
l. M. LAvoYE (et DEwEz), Contribution d I'iconogra-

phie de lo province de Liige, Catalogue des dessins
du xvtf ou xf siicle, Lidge, 1970, no 301.

2. J.S. RENIER, op. cit, p. l5l l'attribue ir H.J. Ferdi-
nand Fanton, 179l-1862 bienjeune cependant pour
I'avoir ex6cut6 sur place.

Exposition: Lidge, 1905, no 2312/256 qui le date 1795.
Cependant on voit I'horloge et le carillon pos6s en
1795-1796 (Gonenr, 4119261434). Contrairement d ce
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Fig. 14
<< Vue vers Ie polais de F. Fanton (cotal., no I8) (B.ULg, Pnc I40C).

qu'on 6crit, le carillon porte les armes de I'abb6 de Saint-
Jacques, Nicolas Jacquet.
Photographie: B.U.Lg.: Pnc - 140 C.

En allant de gauche d droite, on voit successivement
le pilier nord-est de la tour sud, puis le flanc sud de la
tour nord: la baie inf6rieure est obtur6e afin de pouvoir
y adosser les stalles du << vieux-chcur >> vendues ou
ddtruites avec les restes du mobilier. Vient ensuite le croi-
sillon nord du transept: on voit nettement qu'il compor-
tait deux trav6es. La face orientale le mieux dessin6e par
Joseph Dreppe (dessins souvent reproduits, du mus6e de
Verviers) est reli6e par une baie d la chapelle Saint-
Andr6, la premidre du bas-cdt6 nord, surmontde du tri-
forium, dont la conception rappelle singulidrement celui
de Tongres, lui-m€me plac6 sous une galerie ou passage,
trds visible, construit entre les fenestrages et les forme-
rets des vo0tes i simple crois6e d'ogives. Tous les arcs
sont en tiers-point. Le mur nord percd par le vitrail offert
en 1279 par G6rard de Bierset a disparu ce qui permet
de voir la faqade du palais avec I'horloge et le carillon
plac6s en I'an V. Le doubleau qui partage la votte en

deux parties est contrebut6 par le gros contrefort i dou-
ble ressaut qui se ddcoupe sur le ciel et dont le bas est
d6cor6 d'une fausse fen€tre ir triplet ou plutdt d'une
demie fausse fen€tre pos6e sur deux arcs surbaiss6s.

L'autre moiti6 6tait ouverte jusqu'au moment oir I'on
a 6difi6la chapelle Saint-Andr6 (no 2l gauche du plan
Carront; 17 du plan Jarbinet). La pr6sence du contre-
fort a emp€chd de percer une fen€tre compldte. Cette vue
et d'autres, montrent le dispositif des fen€tres du bas-
c6t6 nord, des triplets ir arcs proches du plein cintre, telles
qu'on les voyait avant leur ddmolition, au xlf sidcle,
quand on a abattu le mur nord pour 6difier les six cha-
pelles entre les contreforts. Des deux c6t6s de I'entr6e de
la chapelle Saint-Andr6, demi-colonnes et arcs dou-
bleaux qui supportaient la voffte du bas-c6t6.

Toutes ces formes, moddnature, proportions (1/5
pour la fen€tre, 1/5 pour le triforium et 3/5 pour
I'arcade), les chapiteaux d crochets trahissent la concep-
tion du style gothique primitif en usage jusqu'au milieu
du xlII" sidcle. Vu I'absence de vues montrant la grande
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nef, ces dessins sont d'une importance capitale pour en
restituer les traits. Nous avons vu que les vues de la face
nord avec les fen€tres plein cintre d triplets concordent
avec celles-ci 52.

On remarquera que toute trace de la crypte du vieux
cheur a disparu. Elle avait abrit6 un autel Saint-
Lambert sur lequel un acte fut passd le 7 mai 1229 53.

Elle aura 6t6 d6molie quelques d6cennies plus tard. En
effet, vers 1300, on rddigea un rdglement pr6voyant les
revenus et obligations des employ6s et des ouvriers de
la cathddrale: le << cryptaire >> auquel on consacre une
page, n'y a aucune charge t'. L'6v€que Jean d'Enghien
(127 41281) offrit un vitrail pour la grande fen€tre : Jean
d'Outremeuse I'y a vu un sidcle plus tard. Serait-ce la
date approximative de la fin des travaux de reconstruc-
tion de cette partie de l'6glise dont les chapiteaux d6no-
tent un style plus tardif que les autres? s5

La fen€tre fut en partie rdpar6e lorsqu'en 1577 on posa
de nouveaux vitraux que quatre chanoines venaient
d'offrir mais le jour de Piques 1606, elle s'6croula pres-
que entibrement par la force du vent 56' tout au moins
la partie ronde. Le magon J. Lecocq la r6tablit selon son
nouveau plan 5t.

Selon Gobert 58, on d6couwit en d6cembre 1794, sous

le vieux chaur, un local inconnu qui contenait les archi-
ves du chapitre. Il ne cite pas sa source; c'est son habi-
tude quand il puise chez Van den Steen dont il se mdfie
comme de la peste se. Mais alors pourquoi l'utiliser?
Van den Steen dit qu'en brumaire, an III (novembre
1795 [sic]) des enfants decouvrirent les archives enjouant
dans les ruines de la cath6drale *.

Je ferai remarquer que I o) brumaire de l'an III n'est
pas novembre 1795 mais novembre-d€cembre 1794;
2o) i cette 6poque la cath€drale n'6tait pas en ruines
mais affect6e au culte; 3o) les archives avaient quitt6
Libge pour Hambourg depuis juillet 17946t. Dds lors...
cette preuve de I'existence de la crypte en 1794 s'6va-
nouit. De plus ce d6p6t d'archives ne se trouvait pas dans
la crypte comme le dit Gobert: Van den Steen I'imagine
sous la tour ! Cette charmante historiette des enfants qui
trouvent en jouant la cachette des archives - cela rap-
pelle Qumrdn - ne vaut pas celle des trois chevaux que
I'on promenait dans le cheur pendant les obsdques des
princes-6v€ques 62.

En r6alitd les archives 6taient conservdes au rez-de-
chauss6e, dans un local humide, couvert de vignes en
1668, dont les cl6s dtaient confides au doyen, au chan-
tre, i l'6col6tre et au senior 63.

(52) Voir dans le Bull. Com. R. des Monuments et des sites, nouvelle
s6rie, t. I (1970) l, I'article de P. Hruor, Coursidres et passages
muroux dans les dglises gothiques de la Belgique impdriale' p.14-44
et F. RoLAND, La basilique Notre Dame d W'alcourt, p. 63-106.

1s) J.G. ScnooNsRooor, Inventaire onalytique... des chartes... du
Val-Saint-Lambert, t. l, p. 33, LiEge, 1875.

(s4) Liber officiorum... dans B.C.R.IL, 5e s€rie, tome 6 (1896) 468.
F,n1622, on nomma encore un (cryptarius>> A.II.E'B., t.9,p.326.

(J5) J. D'OLrrREt"GusE, Le mlreur des histoires,ddition Ad. Borgnet,
t. 5, p. 420, Bruxelles, 1867.

(56) Asnv, Recueil hdraldique des bourgmeslres de la noble citC de
Lidge, p. 35 5, LiEge, l7 20.

(57)  A .H.E.B. ,  t .8 ,  p .353.

1st1 t.3 (1926) p. 479.

(50 GoBERr, t.3 (1926) p. 462 et 476 oiil rectifie des erreurs de Van
den Steen.

($ Essai.. . ,  p.28.

(6r) S. Bonrra^lNs et E. ScHooI-MEEsrERs, introduction at C.E.S.L.,
t. l, p. XXXIX.

(62) X. VAN DrN SrBex, La cothddrale..., 1880, p. 414.

(63) cfr note 10, p. XXVI-XXXI, notes d'archives; dans leur texte, p.
XXVII, ces auteurs cependant reprennent les dires de Van den Steen,
sans le citer, et par cons6quent, se contredisent. VAN DeN SrrrN,
Essai,p.30, croit qu'elles €taient confides i des gens de l'6v6que: le
chancelier et l'officinal (sic), le maieur et deux Echevins et a un seul
homme de la cath€drale, le pr€v6t. Non seulement, tout cela est faux,
nous venons de le voir mais c'est absurde: le chapitre aurait confid la
garde aux gens de l'6v€que avec lequel il €tait souvent en d6saccord,
et i aucun chanoine, le pr6v6t ne faisant pas partie du chapitre.
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Le sondage 20
Catherine TILKIN-PETERS

1. Situation g6n6rale (fig. 18)

Situ6 i I'ext6rieur de la cath6drale, d I'aplomb de la
<< tour de sable >> nord, le sondage 20 permet d'6tudier une
partie de la chronologie des constructions jouxtant l'6di-
fice. Cette 6tude sera compl6t6e par celle des sondages
3 et 17 (voir cidessous).

2. Planim6trie (fig. 15)

Ce sondage est limit6 par les coupes 64 et 5lb it I'ouest
et au nord-ouest, par le mur 43 au nord, le mur 44 d I'est
et un caniveau longeant le radier gothique au sud.
L'espace oir fut atteint le niveau d'argile gallo-romain
y est fort restreint.

Les vestiges les plus anciens, entamant ldgdrement le
niveau gallo-romain, sont constitu6s d'une s6rie de blocs
de grds magonn6s sans soin, ultimes t6moins du prolon-
gement du ressaut de fondation du M.117 vers le sud (cf.

s.3).
Ce mur, dat6 du Haut Moyen Age (voir ci-dessous)

fut successivement d6truit par le M'43, antdrieur au
radier gothique, par la fondation de la tour nord (M.45)

et par un caniveau la bordant i l'ouest.

La premidre fonction du M.43 est mal d€finie mais il
est certain que, de mOme orientation que l'6difice reli-
gieux et vraisemblablement construit en relation avec lui
i une 6poque antdrieure au gothique, il fut conserv6 pen-

dant trds longtemps et r6utilis6 au moins une fois dans
la cave du bitiment des Temps Modernes accold d la
cath6drale. Ceci est attest6 par la pr6sence du ressaut
appliqu6 contre son parement sud et li6 i un mur per-
pendiculaire (M.44). Un deuxidme angle de cette cave a
ete degage d I'oppos6, M.l18.

Les murs 44 et Ll8 reposaient en partie sur le radier
de la tour de sable (M.45) et sur deux caniveaux le bor-
dant au nord et i I'ouest et faisant partie du m€me r6seau
de canalisations.

3. Les appareils et I'altim6trie

Le niveau gallo-romain, l6gdrement entame par la
construction de M.117, se situe i environ - 5,00 m.

Les restes du M.117 subsistant ici entre -4,60 et
- 5,10 m ne sont en fait que ceux de son ressaut de fon-
dation, fait de blocs de grds de dimensions variables
vaguement align6s. L'appareil de ce mur est bien visi-
ble dans le sondage 3 oit une partie de son 6l6vation est
conservde (voir ci-dessous fig. 20).

L'arasement plus profond du M.l 17 dans le sondage
20 est sans doute li6 d la fonction de M.43. Alors que

dans le sondage 3, le M.l17 existe encore en 6l6vation
il 3,60 m, niveau infdrieur possible pour un sol li6 i
M.43, de ce c6t6 un premier sol apparait au sud d
-4,35 m sous la forme d'un empierrement de petits

blocs de grds m€l6s i de la chaux trds tass6e.

L'empierrement fut recoup6 par un caniveau longeant
le radier gothique. Le sommet de ce radier, fait d'6nor-
mes blocs de calcaire, se situe environ ?r - 4,35 m. C'est
ir partir de ce niveau qu'ont 6td 6difi6s les murs de la tour,
qui furent ensuite int6gralement d€truits-

Quand au caniveau, il se compose de grandes pierres
plates bien ajust6es pour le fond, de petites pierres pla-

tes superposdes formant les deux parois et de nouvelles
dalles posdes pour la couverture.

Un nouveau sol apparait d environ - 4,20 m, enfin,
bien aprds l'6poque gothique, le niveau d'occupation fut
sur6lev6 d - 3,80 m. A ce sol correspond la construction
du M.44 et d'une banquette appuy6e contre le parement
sud du M.43.Lafonction de cette dernidre est peu com-
prdhensible puisque la couche d'enduit blanc formant
le sol en tapisse le sommet. Ce mOme enduit, noirci par

endroits, recouvre le parement sud du mur 43, au-dessus
du ressaut et le parement ouest du M.44.

Il subsiste trds peu de choses du mur 44, fortement
aras6 au niveau du radier gothique sur lequel il s'appuye
aprbs Otre pass€ par-dessus le caniveau.

De cette 6poque date aussi certainement I'angle form6
par le M.118, construit lui aussi sur un caniveau et sur
le radier gothique et aras6 i - 3,84 m.

L'angle form6 par les murs 44 et I l8 est entidrement
d6truit, i moins que chacun de ces deux murs ne soit
venu se greffer contre la paroi extdrieure de la tour de
sable.

La couche de destruction du bdtiment montre que les
mat6riaux qui le composaient 6taient la pierre de sable
peut-€tre pour la votte de la cave, la brique et I'ardoise
pour l'6l6vation de la maison la surmontant.

4. Stratigraphie et chronologie

La stratigraphie r6v6l6e par la coupe 64 pr6sente des
niveaux fort diff6rents au nord et au sud du mur 43
(fie. 16).

Les 6l6ments mobiliers ddcouverts sont malheureuse-
ment trop peu nombreux dans ce sondage 6troit oir la
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surface de fouille est encore r6duite par les murs ren-
contr6s.

La chronologie 6tablie est donc essentiellement rela-
tive sauf pour certaines couches d'occupation particu-
lidrement riches.

Les couches supdrieures correspondent i l'am6nage-
ment de la place et ir I'arasement du mur 43 (coupes 64
et 5lb, no I et 2).

Les niveaux suivants appartiennent i une seule 6po-
que (coupe 64, no 8 et 9, coupe 5lb, no 3 et4\. Ils con-
sistent en une succession de ddpdts constitu6s de mat6-
riaux divers m€l6s i de la terre grise et i de I'argile claire:
briques, pierres de sable et ardoises effondr6es. Il s'agit
de la phase de destruction du bdtiment, sans doute con-
temporaine de la destruction de la cath6drale. A ces
d6chets se m€lent des tessons de far'ence et quelques frag-
ments de vitraux peints.

Sous ces couches de destruction et correspondant au
d6part du ressaut accol6 a M.43 se marque un sol tass6
et enduit comme les parois de la pidce (coupe 64, no l0).
Aucun mat€riel significatif n'a 6t6 d6couvert dans cette
couche qu'on peut situer en gros dans les Temps
Modernes.

Sous le sol, se dessine la tranchde de fondation du res-
saut (coupe 64, no l3). Elle contient une bonne quan-
tit6 de sable et de pierres de sable ainsi que les d6chets
des couches entamees lors de son creusement.

Les num6ros 11 de la coupe 64 et 5 de la coupe 5lb
d6signent le niveau de destruction d'un pr6c6dent 6tat
du bitiment limitd par M.43. Les mat6riaux le compo-
sant sont i nouveau la pierre de sable, la brique et
I'ardoise. Au sommet de cette couche se trouvait un petit
foyer.

Le sol juste sous-jacent (coupe 64, no 12, coupe 5 I b,
no 6) correspond i I'occupation de cette maison. Dans
cette couche de terre noire, grasse, organique, et dans
les 6boulis la surmontant ont 6t6 d6couverts de nom-
breux petits objets usuels (d6s i jouer, 6pingles, menus
objets de bronze et d'os, d6crits ci-dessous p.201-202),
quelques monnaies de la fin du xrt' et du d6but du xv"
sidcle et trds peu de tessons de c6ramique, apparemment
de la m€me 6poque (grds i surface brune m6tallescente
et roulette triangulaire, p0te de type <<Siegburg>).

Le niveau empierr6 et tass6 et la couche de ddblais
sous-jacente (coupe 64, no 15 et coupe 5lb, no 7) cor-
respondent i I'arasement du M. I 17 et la construction du
M.43. Ils ont livr6 quelques tessons d pdte de type
<< Andenne >> beige clair ou rouge, sans glagure et arD( pro-
fils ind6terminables et d'autres tessons plus 6pais i pdte
beige et surface liss6e noire, caract6ristique du Haut
Moyen Age.

Ce niveau correspond vraisemblablement i la couche
lE de 53 (coupe 19, no 6, voir ci-dessous fig. 2l), bien
que I'altitude soit diff6rente (1,15 m). Il semble donc que

le bdtiment situ6 au sud de M.43 ait toujours poss6d6 une
cave ou une pidce semi-enterr6e.

L'empierrement a 6t6 recoup6 par la construction de
la canalisation longeant le radier. La fouille de ces cani-
veaux n'a fourni qu'un maigre mat6riel qu'on peut qua-
lifier de m6di6val sans plus de pr6cision. La chronolo-
gie relative les situe entre la construction du radier
gothique (peut-€tre sont-ils contemporains de celle-ci)
et la couche d'occupation de la fin du xrv"-xt' sidcle.

5. Interpr6tation g6n6rale

La fouille du S.20 a donc r6v6l6l'existence d'un petit
bdtiment extdrieur i la cathddrale, accol6 ?r la tour de
sable ou utilisant partiellement celle-ci comme paroi
durant les Temps Modernes et dont nous avons ddcou-
vert la cave.

Le mur 43, appartenant d une construction plus
ancienne que la tour, sans doute notgdrienne, fut utilis6
pendant trds longtemps et r6am6nag6 notamment lors
de la construction de son ressaut vers le sud. Il formait
avec les murs 44 et I l8 une pidce d'environ 3,70 m sur
2,25 m.

Les mat6riaux composant cette maison 6taient la
pierre calcaire, la pierre de sable, la brique et I'ardoise.

Un bitiment de composition semblable avait d€ji
existd i la fin du Moyen Age. Sa construction avait
entraind I'arasement presque total d'un mur du Haut
Moyen Age, M.l17, lui-m€me implant6 partiellement
dans le d6p6t romain.

D'autres bdtiments annexes ir la cath€drale ont 6t6
r6v6l6s par la fouille des sondages 3 et 17 (voir ci-
dessous).
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Fig. 17
SECTEUR C, SONDAGE 20, COUPE 51B
I. Bdton moderne.
2. Remblai moderne contenant du gris, des graviers, des briques, des pierres de sable.
3. Couche hdtdrogAne contenant un agglomirat de chaux, de pierres de sable, de briques, de pierres calcaire et de terre grise (cf. coupe 64,

no 8).
4. Argile brun clair m€lde de briques, de pierres calcoires et traversde d'un lit d'ardoises, de lentilles de pierres de sable et de nodules de

chaux. Des traces defin crdpi blanchdtre sont visibles d certains endroits de la coupe (cf. coupe 64, n'9).
5. Terre grise composde d'un mdlange de mortier, de chaux, d'ardoises et de pierres de sable (cj. coupe 64, no I l).
6. Terrenoire,fineetreposontsurunemincestratedesablejaune.Plusieursobjetsenmdtal,dontdesmonnaies,furentrdcoltdsdanscette

couche (cf. coupe 64, no 12).
7. Argile brune, cloire, contenont des blocs de gris et de Ia chaux.
8. Coniveau.
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Les sondages 3 et l7
M. OTTE et J.-M. DEGBOMONT

1. Situation g6n6rale (fig. 18)

Situ6 ir I'ext6rieur de la cathddrale et contigu ir la tour
nord, le sondage 3 permettait, avec son prolongement
(: Sl7), de connaitre la chronologie des bdtiments en
relation avec l'6glise dans ses abords imm6diats.

Le sondage 20 concernait I'emplacement d'un biti-
ment des Temps Modernes, install6 sur le radier gothi-
que (cf. C. Ttlrn-PETERS ci-dessus). Le sondage 3,
limitd par le M.43, t6moignait de I'utilisation de ce mur
jusqu'i une €poque r6cente, le comblement du 53 appar-
tenant lui au Haut Moyen Age.

Au nord de ce sondage, en S17, les fondations d'un
bitiment moderne furent i nouveau recoup6es.

2. Planim6trie

Dans les niveaux gallo-romains, une surface dall6e
faite de carreaux de terre cuite jointifs, dispos6s d m€me
le sol, fut d6couverte (fig. l9). Ils semblent provenir de
pilettes d'hypocauste. Deux d'entre eux portaient une
croix marqu6e au doigt. Quelques 6l6ments c6ramiques
s'y trouvaient superpos6s. Aucune autre structure asso-
ci6e i cette phase n'a 6t6 mise au jour dans cette zone.

Chronologiquement, le M.ll7, avec son prolonge-
ment en S.20, constitue la structure suivante. Il fut ins-
tall6 dans les limons superpos6s aux couches gallo-
romaines. Associ6 d des couches de construction du Haut
Moyen Age, il6tait recoupd par M.43, lui-m€me ant6-
rieur au radier gothique (fig. 20).

Le M.43 correspond i la phase suivante, install6 con-
tre les ressauts de fondation de la tour de sable nord.
Quelle que soit la destination du bdtiment qu'il d6limi-
tait, celui-ci fut respectd en 6l6vation: les contenus de S20
et de 53 diff6rent totalement i la m€me altitude. De plus,
le parement gothique (M.45) s'est appuy6 sur celui de
M.43 (cf. premier 6videment).

Le M.71, jointif d la tour de sable gothique, ddlimite,
dans une rdfection ult6rieure, la chapelle Saint-Materne
qui lui fut greff€e.

Ensuite, l'extr6mit6 du M.50, fermant l'6glise vers le
Vieux March6, limita le sondage i I'extrdmit6 nord, tan-
dis que I'angle de fondation (M.74 et M.75) appartenait
i des caves d'une maison moderne donnant sur cette
place.

' r

Fig. 18
Plan gdndral des sondages 20, 3 et 17 ovec I'indication des coupes principales et des murs dvoquds dans le turte.
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Sec ieur  C Sondage 3

6
M  1 1 7

5 0  C M

Fig. 19
Sondage 3, couche romaine (6). Plaques de terre caite (pilettes d'hypo-
causte) jointives disposdes sur I'argile dufond et recouvertes de quel-
ques dldments cdramiques.

3. Les appareils et I'altimdtrie

La couche gallo-romaine principale fut d6couverte,
comme ir I'habitude dans cette zone, vers - 5,00 m.

Les d6p6ts colluvi6s surhausserent ensuite la placejus-
que vers - 4,30 m. Le M.117 y fut install6 avec un court

ressaut de fondation fait d'un petit appareil en blocs de
gres rejointoy6s.

Les alentours furent alors nivel6s jusqu'ir la cote
- 4,00 m environ, correspondant au sol int6rieur. Des
traces de cr6pis clair 6taient encore nettement visibles sur
la face orientale du M.l l7 ir partir de - 4,20 m. L'616-
vationmaximum conserv6e etait d'environ 50 cm dans
la partie visible du mur tandis que le parement dans son
ensemble pouvait €tre examin6 sur plus d'un mBtre de
hauteur (fig. 20). La base du ressaut de fondation est it
- 4,80 m, le sommet e - 4,50 m et la surface d'arase-
ment, correspondant i la phase ult6rieure, vers
- 3,60 m.

Cette surface d'arasement, avec les sols et les ddblais
qui y sont li6s, d6pend du M.43. Fait de blocs grdseux
larges et plats, il disposait d'un ressaut de fondation sail-
lant ( - 4,80 m) et 6tait lui-m€me conservd jusqu'd I'alti-
tude de -3,25 m.

Le mur 71, limitant le sondage d I'est, 6tait form6 de
nombreux blocs de r6emploi: colonnettes engag6es et
claveaux 6voquant la destruction de l'6difice notg6rien.

Les murs 74 et 75 sont greff6s sur I'extr6mit6 de l'6glise
et sont form6s de mat6riaux trds hdt6rogdnes: dalles de
grds ou de calcaire, briques et pierres de sable. Les blocs
en pierre de sable encore align6s sur le sol provenaient

Fig. 20
Elevation du mur l17 (Haut Moyen Age) recoupd por Ia tranchde defondation du M.43 (notgdrien?).
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d'une vo0te effondr6e sur un sol noir et gras correspon-
dant apparemment d la cave d'une des maisons bordant
la place.

4. Stratigraphie et chronologie

La stratigraphie, assez complexe, de 53 peut €tre mise
en rapport avec la chronologie g6n6rale de la place via
le raccord au-delh du M.71. Par les 6l6ments mobiliers
qu'elle fournit, elle permet de dater quelques phases
d'occupation dans cette partie de la place.

Les couches sup6rieures (1A-lB) correspondent aux
destructions de la place et ir I'installation de la conduite
d'eau (no I de la coupe l9). Dans le remplissage de la
fosse (no 2), on retrouve des traces de cr6pi blanc avec
restes de peinture. Elles pourraient provenir de la d6saf-
fectation du M.43 oi ces 6l6ments se seraient effondr6s.
La c6ramique associ6e d ces d6p6ts de destruction (lB,
lC, lD) appartient e la phase I d'Andenne, soit de la fin
du xI" au d6but du xtt" sibcle (cf. 6tude P. Hoffsummer
et C. Tilkin-Peters ci-dessous).

La couche lE avec un sol marqu6 par un rougissement
au sommet (no 5 de la coupe) est form6e d'une argile
brune stratifi6e et tass6e. Elle correspond ir la fois i la
phase de nivellement du bitiment prdc6dent et d la sur-
face d'occupation vraisemblable de M.43. Elle contient
du mat6riel proche de la phase Andenne I et de la c6ra-
mique carolingienne.

Un 6boulis form6 de blocs de grds appareillds et de rejet
de mortier (couche lF) correspond ir la destruction du
M.117 (no 7 de la coupe l9).

Des couches form6es de remblais avec mortier, argile
et blocs de pierre (lG, lH, 1I) apparaissent comme le
nivellement ir l'int6rieur du bdtiment d6limit6 par M.
117. Ils contiennent une c6ramique noire, d ldvre 6paisse
d6vers6e, attribu6e ir l'6poque carolingienne.

Le sol d'occupation du M.I17 est marqu6 par une
mince strate d'argile brune tass6e et charbonneuse fine-
ment lit6e (couche 2A; no I l). Elle contient des restes
de c6ramique peinte attribu6e au x" sidcle.

Les d6p6ts sous-jacents li6s au nivellement de cette
pidce (28, 2C,3: 12iL14 de la coupe 19) sont constitu6s
d'argile sableuse, de mortier blanc et de charbons de
bois. Ils contiennent aussi des restes de cr6pi peint et de
la c6ramique grise d'aspect carolingien.

Les couches inf6rieures, correspondant aux phases de
construction et de nivellement du M.ll7, contiennent
quelques tessons m6rovingiens et, comme dans la cou-
che 17 du Vieux March6, d'abondants restes osseux ani-
maux (pierres et mortier ; couches 5 bis et 4 : no I 5 et 16).

L'utilisation du bdtiment He e M.117 peut donc €tre
estim6e, selon une <<fourchette large>> durant le Haut
Moyen Age, entre le vtt" sidcle et le x' sibcle.

L'importante couche d'argile brune sous-jacente cor-
respond i la phase de colluvionnement postdrieur it

I'abandon des bdtiments gallo-romains. Elle contient
encore des fragments de tuiles, du mortier, des traces de
charbon de bois et des ossements (couche 5, no l7).

Les vestiges de I'occupation gallo-romaine sont par-
ticulidrement abondants i cet emplacement. Le d6p6t,
d'une trentaine de centimdtres d'6paisseur, debutait a
- 5,20 m et correspond, par les vestiges qu'il contient,
i une zone d'6pandage annexe ir la villa: abondantes tui-
les fractur6es, restes de boisseaux d'hypocauste, blocs
de grds d6bit6s et 6quarris, cr6pis, mortier et charbons
de bois. On retrouve aussi d'abondants vestiges i carac-
tbre domestique ou personnel: restes culinaires, 6pingles
d'os ou de bronze, monnaie, c6ramique, clous de chaus-
sures, manche de couteau, fragment de statuette en pl6-
tre (cf. ci-dessous, dtudes sp6cialis6es). L'ensemble peut
€tre attribud globalement aux deuxidme et troisidme
sidcles.

Curieusement, une autre cat6gorie de vestiges est li6e
ir des activitds artisanales encore mal comprises: abon-
dants ddpdts de houille, charbons d'os, scories de four-
neaux, blocs de pierre ou de terre vitrifi6s . Les rejets
indiquent la proximit6 de four dont la fonction ne nous
est pas encore connue pr6cis6ment (fusion du verre,
r6duction des m6taux ?).

Le d6pdt sous-jacent est constitue d'une argile de col-
luvionnement (couche 7, no l9) d6butant vers - 5,40 m
e - 5,50 m. Dans sa partie sup6rieure, des traces de
mat6riaux romains subsistent puis, au sein de I'argile,
les vestiges attestent une occupation au N6olithique final
(vase ir fond plat, industrie lithique). Entre - 5,70 m et
- 5,80 m, une concentration de silex taill6s correspond
2r la phase d'occupation m6solithique reconnue ailleurs
sur la place. Quelques documents pal6olithiques y furent
6galement retrouv6s (cf. 6tudes ci-dessous).

Les colluvions s'arr€tent a - 6,05 m et donnent place
d un d6pdt de cailloutis et de limons alluvionnaires,
comme d I'habitude ddpourvus de toute trace d'occupa-
tion. Le d6pdt inf6rieur fait de travertin de rivibre ddbute
ici d la cote - 6,35 m.

5. Interpr6tation g6n6rale

Le sondage 3 et ses abords sont particulidrement
importants pour comprendre la chronologie de cette par-
tie de la place.

De petits bdtiments annexes ir la cath6drale bordant
le Vieux March6 ou accolds d la tour 6taient install6s et
utilis6s durant les Temps Moderne (M74 et 75 ; S.20). Ils
6taient construits en blocs calcaires et en pierres de sable
et ne nous sont connus que par leurs caves.

Curieusement, entre ces deux habitations, le bdtiment
construit selon toute vraisemblance d l'6poque notg6-
rienne Gi6 e M.43) fut respect6 voire utilis6 durant les
phases plus r6centes.

Les fondations gothiques sous-jacentes aux construc-
tions de S.20 et M.74/75 comprennent diff6rentes pha-
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_ couPE l9  _
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Fig. 2l
Secteur C, sondage 3, coupe 19.
I. Ddblais rdcents (couche IA); 2. Fosse idem (couche IB);
3. Couche tossde faite de mortier et d'argile sobleuse (couche lC) ;
4. Argile sableuse (couche ID); 5. Mince couche de terre rouge;
6. Argile brune (couche lE); 7. Remblais meubles avec gros blocs
de grds (couche I F) ; 8. Remb lais meubles avec blocs de mortiers (cou-
che lG); 9. Couche tassde avec beaucoup de mortier (couche IH);
10. Remblais meubles: mortier+pierres (couche II); II. Argile
brune, tassde et trds chorbonneuse (sol correspondant au M.|17?)
(couche 2A); 12. Remblais semblables d ceux de la couche II;

13. Argile brune+ mortier (couche 2C); 14. Argile trisJine, |'res tus-
sde, sableuse, contenant un peu de charbon d'os et de mortier (peut-
€tre ancien sol dgalement ?) (couche 3) ; I5 . Argile brune avec quel-
ques pierres, un peu de mortier blonc, de nombreux ossements (cou-
che 5 bis); 16. Fines couches de mortier blanc (construction de
M. I I 7 ?) (couc he 4) ; I 7. Argile brune avec fragments de tuiles, mor-
tier, charbon dpars, nombreux ossements (couche 5); 18. Argile trds
foncde, nombreux chorbons de bois, tuiles, tessons (couche romaine)
(couche 6); 19. Argile plus claire (voir couche 5) contenont encore
quelques fragments de tuiles (couche 7).
(Ertrait du bulletin <Le Vieux-Lidge>, 1983, p. 392).
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Fig.22
Elevation du mur 43 (notgdrien?)face nord avec Ie ressaut defon-
dation.

Fis.23
M.71, face ouest, utilisant les matdriaux de remploi de I'dglise de
Notger.
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ses: d'abord le socle de la tour (M.45), puis le retour du
mur de la chapelle accol6e (M.71) construite a I'aide des
blocs de r6emploi, enfin le mur limitant l'6glise (M.50)
et servant peut-€tre de soutien au portail.

LeM.43, respect€ en 6l6vation durant toutes ces pha-
ses, constituait manifestement une limite importante d
laquelle on n'a pas voulu toucher. Son orientation, sem-
blable i celle de l'6glise de Notger, son mat6riau et les
documents c6ramiques associ6s i sa fondation, concou-
rent d le situer aux x" - xt" sidcles.

Son implantation a provoqu6 I'arasement d'un bdti-
ment plus ancien, d'orientation oblique cette fois, 6ga-
lement construit en blocs de grds, i parement cr6pi sur
la face orientale. On peut attribuer sa p6riode d'utilisa-
tion au Haut Moyen Age (vIf au t' siBcle) et il semble

li6 stratigraphiquement aux fondations d6couvertes sur
le Vieux March6 des couches 15 it 17.

Une occupation m6rovingienne plus ancienne encore
semble attest6e par les quelques tessons remani6s par les
couches de construction. La s6quence g6n6rale du son-
dage 3 correspond dans ses grandes lignes ?r celle obser-
v6e au Vieux Marchd (rapport ci-dessous).

Par-dessous les colluvions, I'aire prdserv6e dans la
couche romaine est trop restreinte pour €tre d'interpr6-
tation nette. Toutefois, on y constate la vari6t6 de nature
des rejets indiquant lavari6t6 des fonctions men6es dans
cette zone (artisanales et domestiques). Les d6p6ts inf6-
rieurs, en I'absence de structure conserv6e, tdmoignent
d nouveau de la succession d'installations pal6olithique,
mdsolithique et neolithique.

w.r,&
'w*

Fig.24
Effondrement de lo voite en pierres de sable de lo cave inscrite entre M.74 et M.75.



Les dvidements
M. OTTE et J.-M. DEGBOMONT

Cette appellation d6signe deux espaces contigus am6-
nag6s dans le socle de fondation gothique et correspon-
dant probablement d l'emplacement de la chapelle Saint-
Materne, greff6e sur le cdt6 nord du portail (fig. 25).

l. Planim6trie
Le socle de la tour gothique semble avoir 6t6 conqu

d'une masse, y compris la chapelle attenant au transept
(M.l), le contrefort de la tour (M.45), le socle du por-
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Fis.25
Secteur des ,videments: c6td occidental du portail septentrional, plan gdndral avec I'emplacement des coupes et des structures.



50 M. OTTE ET J.-M. DEGBOMONT

tail (M.l14) et son contrefort (M.59). Une extension
semble €tre install6e dans une seconde 6tape en forme
de L fermant I'angle de la chapelle et du portail (M.70
et M.71). L'espace ainsi ferm6 delimitait assez bien la
forme de la chapelle connue par les plans anciens (cf.
6tude R. Forgeur ci-dessus).

Le mur 43, ant6rieur d I'ensemble, fut recoup6 i l'est
par le contrefort M.59. Par le surhaussement du sol
gothique (dont nous n'avons pas conserv6 la trace), le
M.43 divisant la chapelle 6tait encore en partie conservd
dans son 6l6vation primitive (fig. 36).

A I'int6rieur de cette chapelle et partiellement instal-
l6es sur les ressauts de fondation gothiques, deux tom-
bes magonndes en pierres de sable furent mises au jour
(T.17 et T.l8) (fig. 27).

Par-dessous, dans les fondations du radier gothique,
un d6p6t d'ossements humains, amass6s p€le-m€le, fut
d6gag6. Provenant probablement des sdpultures ant6-
rieures i ces fondations, ils furent apparemment 16-
ensevelis lors de I'am6nagement de la tour.

Dans les couches inf6rieures, deux murs d'6poque
gallo-romaine, de direction perpendiculaire formant un
angle externe dans l'6videment nord et passant sous le
contrefort du radier (M.59) furent d6gag6s (M. 97 et M.
e4).

Dans le premier 6videment, une intdressante structure
d'effondrement gallo-romaine fut mise au jour (fig. 28).
Il s'agit de grandes dalles de terre cuite provenant de tui-
les plates am6nag6es par le raclage du rebord saillant.
Dispos6es paralldlement entre elles, elles 6taient conti-

guds et assujetties par des pitons de fer conserv6s en place
entre les petits c6t6s. Par-dessous, une 6paisse couche
de mortier rose soigneusement liss6 correspondait ir un
cr6pi de mur int6rieur appliqu6 d la surface dall€e.

Nous interprdtons cet assemblage comme I'effondre-
ment d'une paroi int6rieure jadis accroch6e d une struc-
ture portante en bois.

Par-dessous le dallage, le sol en mortier blanc, corres-
pondant i la phase d'utilisation de la structure effon-
dr6e, fut retrouv6 recouvert de divers tdmoins post6rieurs
ir I'abandon de la pidce (cf. ci-dessous << stratigraphie >).

Directement contigud au nord du M.94 (6poque gallo-
romaine, 2" dvidement) fut d6couverte une s6pulture en
pleine terre, recoupee par M.70 (6poque gothique au plus
tdt). A deux autres emplacements (Vieux March6, zone
E et sondage 37), des s6pultures du m€me type se trou-
vaient dans une position stratigraphique identique. Elles
indiquent donc l'existence d'un cimetidre dans I'ensem-
ble de la zone au nord de l'6glise i une 6poque antdrieure
i la phase gothique et que nous attribuons, par compa-
raison aux autres sondages, aux dpoques romane ou
ottonienne.

Dans les d6p6ts limoneux sous-jacents aux construc-
tions romaines, une surface de charbons de bois attri-
bu6e ir I'Age du Fer (datation Cl4 ci-dessous) se pr6sen-
tait tout comme dans le sondage 37.

Plus bas encore, une nappe d'6pandage de vestiges
m6solithiques se trouvait r6partie dans une sorte de
cuvette probablement d'origine naturelle (cf. ci-
dessous).

Secte u r

Tombe

l e r  6 v i d e m e n t

Face s u d F a c e  o u e s t

5 0  c m

Fig.27
Secteur A, ler 6videment: 6l6vation de la tombe 18. Marques sur les parois internes en <<pierres de soble>>.
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Secteur A, 2c 6videment: plan de ddtail des murs.
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2. Les appareils

Le socle gothique constituant la table de fondation de
la tour 6tait form6 de blocs parall6lipipddiques trds volu-
mineux. Faits en grds local (origine la plus proche dans
la colline derridre le palais, au nord de la place, d6t. Pro-
fesseur Lambrecht), ils pr6sentaient encore les traces des
coins de bois utilis6s lors de leur extraction d la carribre.
Cette surface se situait d une altitude relative de - 4,40 m
environ (par rapport i la borne prds du palais). Presque
tous les murs gothiques installds par-dessus avaient 6t6
d6truits. Seul en subsistait un reste d'6l6vation du M.45
i I'angle avec le M.43. Cet arasement syst6matique date
sans doute du nivellement de la place au xIXe sidcle lors-
que I'on a r6cup6r6 les mat6riaux de la cathddrale en
ruine. Une autre cause de destruction importante est
I'implantation des conduites de gazau d6but de ce sid-
cle dont I'axe passait pr€cis6ment d cet emplacement.

Les murs 70 etTl sont de construction plus rdcente et
ne pr6sentent pas de fondations en gros blocs bien
qu'elles s'arr6tent ir la m6me surface d'arasement, pro-
bablement parce qu'elles connurent les mOmes causes de
destruction (nivellement et conduites de gaz). Les par-
ties conserv6es sur une plus grande hauteur (c6t6 ouest)
contiennent d'abondants mat6riaux de r6emploi, tels les
6l6ments de colonnettes engagdes dont le mat6riau, la
technique de taille et le module dvoquent les construc-
tions d'6poque ottonienne ou romane. Les parties con-
serv6es sur la plus grande hauteur fiusqu'ir - 2,80 m)
montrent que I'altitude du sol de construction 6tait plus
6lev6e encore et que les murs furent install6s dans une
tranch6e de fondation 6troite dans laquelle se sont 6cou-
l6es les bavures de mortier.

Le mur 43, ant6rieur i la fois au radier gothique et au
retour du M.7l , est conserv6 sur une hauteur dgalement
importante: de -5,30 m i la base de sa fondation i
-3,25 m ir la partie la plus 6lev6e. Cependant, sur
aucune face de son long parement on n'a retrouv6 la
trace ni du sol de construction, ni de celui d'utilisation
(tranchde de fondation en S.3, coupe l9). Le sol d'occu-
pation correspondant au M.43 (que nous attribuons
selon toute vraisemblance i l'6poque notg6rienne) 6tait
plus 6lev6 que - 3,25 m dans cette partie de la fouille.
Le M.43 est construit, d'une manidre trbs caract6risti-
que, de blocs de grEs allong6s et soigneusement appareil-
l6s (pl. ...). Un large ressaut de fondation se situe vers
-4,80 m. Dans la partie sup6rieure, le parement est
rejointoy6 (vers - 4,20 m) bien que cela ne puisse cor-
respondre au niveau d'occupation pour les raisons stra-
tigraphiques 6voqu6es plus haut. Sur la face sud, ce
rejointoiement s'applique aussi au retour du mur gothi-
que d6montrant bien sa postdriorit6 par rapport ir la
construction de M.43.

La base de M.43 incorpore par ailleurs des fragments
de caveau fun6raire monolithique, semblable d ceux
d6couverts dans la nef de l'6glise et attribu6s au Haut
Moyen Age.

Les constructions romaines (M.94 et M.97) sont,
comme d I'habitude, de module plus r6duit i la fois dans
la largeur des murs et dans les dimensions des blocs uti-
lis6s: petits cubes de grds 6quarris. LeM.94 ne portait
pas de cr6pi et formait un angle externe (face extdrieure
au nord). LeM.97 au contraire est un mur intdrieur avec
des plaques de mortier formant cr6pi liss6 et peint du c6t6
ouest. Tenant compte du changement de disposition par
rapport i I'intdrieur de la villa, on peut donc 6tre assur6
qu'un mur interm6diaire, d6truit par le saillant gothique
M.59, devait exister entre M.97 et M.94.

3. Stratigraphie et chronologie

Moyen Age
Les sols int6rieurs d'6poque gothique ou ottonienne

n'6taient nulle part conserv6s. L'altitude des structures
les plus 6levdes 6tait donc inf6rieure aux niveaux connus
d ces 6poques: - 3,20 m environ pour le M.43.

La partie occidentale de la chapelle Saint-Materne a
livr6 un reste de comblement sous-jacent i ces sols int6-
rieurs et contenant les caveaux des tombes 17 et 18,
magonn6s en (pierres de sable>. Ces remblais blocail-
leux et argileux 6taient trds probablement li6s aux cons-
tructions de la tour et de la chapelle gothique.

Dans la partie orientale de cette chapelle, les remblais
furent trouvds jusqu'au niveau d'arasement des murs.
Seules donc les structures gallo-romaines se trouvaient
conserv6es par-dessous. Cet arasement fut op6r6,
comme pour les structures de pierre, lors du nivellement
de la place au xtxe sidcle ainsi que I'atteste une s6rie de
vestiges c6ramiques retrouv6s p€le-mOle. C'est sur I'un
des ressauts de fondation gothique (M.45) que le char-
nier fut d6couvert manifestement installd lors du rem-
blaiement de ces fondations.

Gallo-romain
Sous les tombes 17 et 18, la s6quence encore conser-

v6e d6bute seulement avec le d6p6t de rejets de destruc-
tion superpos6 i la structure d'effondrement dall6e. Ce
d6p6t, attribu6 sur la base de l'6tude c6ramique, au d€but
du f sidcle (D. Marcolungo), contenait des fragments
de tuiles et de crdpi color6, de nombreuses traces de char-
bon de bois, des gravillons et du mortier.

Cet ensemble de vestiges constitue donc un des rares
t6moignages d'une occupation ?r I'extr0me fin de la
p6riode gallo-romaine. L'utilisation de la structure
effondr6e interpr6t6e comme une cloison int6rieure cor-
respond probablement i cette p6riode.

Par-dessous cette structure (dalles et mortier, cf. ci-
dessus) se trouvait un d6p6t d'argile recouvrant le sol
romain proprement dit (it de mortier blanc) t6moignant
de la ddsaffectation de la villa avant cet effondrement.
Dans cette argile, le mat6riel c6ramique permet d'attri-
buer le fonctionnement de cette villa, comme ir I'habi-
tude, aux IIe et III. sidcles (D. Marcolungo, cf. ci-
dessous). Le sommet de ce d6p6t argileux interm6diaire
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Fig. 28
Plan de I'effondrernent de tuiles, niveau romain du << ler 6videment >>

du radier nord.
I. Restes du mur romoin (M.97) : moellons de grds relids por du mor-

tier blanc.
2. Enduit rose, lissi, recouvront le parement du mur, en partie

effondrd.
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Traces d'un mortier blonc, horizontal, peuFete restes d'un sol'

Tuiles romaines ddposdes sur le dos et dont les deux rebords latd-
raux ont dtd raclds,
Tuiles romaines placies sur le ventre.
Mortier rose sous-iacent oux tuiles et dont lo partie lissde est vers
Ie bas.
Crampons de fer parfois tris saillants Jixant les << dalles >>.
Pointements de mortier.
Perforation presque circulaire du mortier.
Argile et ddchets divers, tranchdes de fondation des diffdrents
murs postdrieurs ou romoin.
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S e c t e u r  A  1 e r  6 v i d e m e n t

C o u p e  2 1

i-.--- _

Fie.29
< ler €videment > du radier nord. Coupe 2l .
I. Couche de tuiles posdes d plot et aligndes.
2. Cripi rose, face lissde vers le bos.
3. Argile claire contenant du mortier et quelquesfrogments de tuiles.

Coupc 26  Scc teur  A lc r  6v ldcmcnt

M 1 1 4

SOcm

Fig. 30
( ler 6videment>> du radier nord. Coupe 26.
I. Base du mur romain (M.97).
2. Fondations du mur 97 : petits blocs de grds et fragments de tuiles

pris dons du mortier blonc.
3. Mortier blonc intercali entre la pierre du mur et le mortier rose exti-

rieur, se prolongeant sous ce dernier.

M 1

gsoT

€o

Argile brunfoncd, dibris de tuiles et de mortier, charbon de bois,
empierrement d la base.
Tranchdes defondation des murs I et 43.

Esat,c

4. Mortier rose.
5. Lit de pierres correspondant vraisembloblement au sol romain.
6- Lit de gravillons.
7. Couche d'dboulis romains (mortier, tuileau, tessons) plongeont

plus bos dans I'argile en deux endroits.
8. Argile brun ocre ollant en s'dclaircissont vers Ie haut.

. \
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4.

5.
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se charge en vestiges attestant la ruine de la villa: des-
truction de la toiture (tuiles et mortier), passage d'eau
(fins graviers), colluvions (train6es argileuses), incendie
(charbon de bois et mat6riaux brfflds) et effondrement
de la paroi elle-m6me avec le cr6pi d'abord, face contre
le sol.

Protohistoire
Dans les d6p6ts limoneux sous-jacents au sol romain,

des traces de << structures > trop fragmentaires pour €tre
compr6hensibles ont 6t6 retrouv6es: sortes de caniveaux
creus6s dans I'argile et dispos6s paralldlement (fig. 30).

Quelques tessons retrouv6s p€le-m€le 6taient peut-Otre
li6s aux abondantes traces de charbons de bois disper-
s6es dans le sommet de I'argile. A I'analyse, elles ont
donn6 exactement la m€me datation que celle r6alis6e
dans S37 ir la mOme position stratigraphique: Lv.
ll5l:2.2N*70 BP (soit - 410 e - 30 BC en date cali-
br6e; E. Gilot).

Prdhistoire
Sous le M.43, la s6quence limoneuse particulidrement

bien conserv6e contenait les 6l6ments suivants (coupe 28,
fie. 31).

Au sommet, une argile claire pr6sentait la trace des
racines d'un sol p6dologique (prdcipitations ferriques)
recoup6 par I'installation des fondations de M.43. Il est
vraisemblable que cette surface de sol tronqu6e corres-
pondait au niveau extdrieur des bdtiments ir l'6poque
gallo-romaine.

Par-dessus, un second d6p6t limoneux 6tait surmont6
par les traces d'un sol fossile marqu6 par une argile plus
fonc6e et plus compacte. De fins graviers traversaient ce
d6p6t, apparemment d'origine colluviale.

Entre les deux d6p6ts, une faible cuvette 6tait creus6e
probablement par 6rosion. Son comblement contenait
une argile grise et humifdre avec de nombreux blocs de

Coupe 28 Scc teur  A 1cr avidcmcnt

M 4 3

a

M 4 5

50cm

Fig. 3l
< ler dvidement> du radier nord. Coupe 28.
I. Fondation du M.43 : blocoge dans I'argile.
2. Tranchdes de fondation des murs 45 et 59. Celle du mur 45 con-

tient beaucoup de mortier blanc et concrdtionsferriques d la base.
3. Concrdtionsferriques entourant un gley (argile lessivde, grise).

4. Argile brun clair, contenant des traces verticales d'argile plus foncde
provenont peut-€tre de la ddcomposition de rodicelles (ce qui attes-

i \.,: ',, i
1 \ ,

g:566

terait la prdsence d'un sol tronqud par la fondation de M43).
5. Argile brun gris, plus sombre, humiJDre, contenant des blocs de

terre cuite, quelques rares sitex et de petitsfragments d'os brAlds.
6. Argile brun foncd plus compacte contenant des petits graviers de

quartz et du silex.
7. Limon clair.
8- Limon clair contenant du tuf.
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terre cuite (foyer d6mantel6?), des blocs massifs de silex
d6bit6s et de menus fragments osseux br0l6s. L'ensem-
ble appartient i une occupation mdsolitique comme
I'attestent les proc6d6s de d6bitage utilisds et les arma-
tures qui y 6taient associ6es (cf. 6tude A. Gob, ci-
dessous). L'environnement, reconstitu6 au travers de

. ii'3i- \ '
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.L";.'.1:
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l'6tude palynologique (cf. J. Heim, ci-dessous), con-
firme l'attribution i une phase temp6r6e de I'Holocdne.

A la base (- 6,20 m), le limon devenait nettement plus
clair, se prdsentant sous forme de fines strates et se char-
geant en pr6cipitations de travertin.

*,s',.
Fig.32
Premier ividement: 4boulis superposds au parement de mur effondrd appartenant d to villa galto-romaine (premier ddgagement).
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Fig. 34
Couche de crdpi appliqud sur Ia face interne du mur rev?tu de dalles
en terre cuite (troisiime ddgagement).

x,Y,;:{
'i; t *::ttr';:

Fig. 35
Troisidme dvidement : espace compris entre M. 70 et M. 50. Le rem-
ploi de claveaux et d'autres blocs oppareillds apparatt nettement dans
le parement du M. 50.

^fr!:' 
$)l*'

23
'tt 

rt*r'&

'{rl*r.?_r*r

',*ir.x' ,2,1



LES EVIDEMENTS 59

bv

,. nw

ur*;.': 
'''

Fig. 36
Vue du M.43 vers lesud dans ledeuxiime dvidement. Le radier gothi-
que (d gauche) a clairement recoufr et surchargd cettefondotion, peut-
Ate d'6poque notgdrienne, dont le ressaut opparatt d I'avant-plon.

Fig.37
Vue du deuxidme dvidement vers I'ouest. Le M. 94, d'dpoque gallo-
romaine, est recoupd de chaque cOti par Ie radier d'dpoque gothique
(M. s9).
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Fig. 38
Premier dvidement aprAs b ddgagement des remblais des I9 et 2G siDcles: les canalisations de gaz ont recoupi le M. 43 et deux sdpultures
en pierres de sable (7. l7 et T. 18) indiquont I'altitude approximative du sol d I'dpoque gothique d I'intdrieur de la chopelle.



La fouille du Vieux-March6
A. Les couches 1 n 17 (19)

P. HOFFSUMMER et C. TILKIN-PETERS

l. Localisation

La fouille au nord du transept occidental fut suffisam-
ment vaste pour pouvoir d6gager le d6but de la place du
Vieux-March6, jadis comprise entre le portail gothique
de la cathddrale et le palais 6piscopal. Cette fouille 6tait
donc limit6e au sud par les fondations de la chapelle
Saint-Materne (M.70 et M.50) et par le radier du por-
tait (M.114), d I'est par les murs des maisons accol6es i
la cath6drale (M.133 et M.180), ir I'ouest par le mur M.74
perpendiculaire et li6 d M.50 de la chapelle Saint-
Materne. (fig. 39)

2. Stratigraphie

Le radier de fondation du portail de la cath6drale 6tait
couvert d'6pais remblais de d6molition du xtx" sidcle.
Ces remblais ont 6t6 retir6s i la grue.

Au-delir du radier, i 5,50 m au nord de M.140 du tran-
sept notg6rien, le d6capage des couches superficielles I
d 4, comprenant le pavement de la place avec ses cou-
ches de laitier et de cendr6es le supportant, suffirent d
faire apparaitre des couches arch6ologiques en place.

Dans la couche 5 se trouvaient deux fondations de peu
d'assises (M.119), interrompues par un passage de
1,90 m, larges de 0,85 m et reposant dans un lit de pier-
railles (voir fig. 39). Ces fondations de direction ouest-
est, se situaient dans le prolongement du puissant mur
M.70 de la chapelle Saint-Materne. Le passage de 1,90 m
€tait bord6, d I'emplacement des pi6droits, par deux
bases en calcaire, moulur6es suivant un profil sembla-
ble aux pilastres de la crypte orientale de la cath6drale
(un tore sur un cavet) (fig.41) '. M.119 est venu
s'appuyer contre un autre mur, ant6rieur (M.120), avec
lequel il forme un angle obtus. M.120 est li6 par un mor-
tier sableux, diff6rent du M.l19.

Le niveau de la couche 5 du Vieux-March6 ne com-
prenait pas d'autres vestiges architecturaux. La c6rami-
que y retrouv6e est la plus r6cente de la s6quence strati-
graphique. La fourchette chronologique de ce mat6riel
trds fragmentd de type < Andenne >> ne peut €tre que fort
impr6cise: fin xf - fin xIII" sidcle. Parmi les petits
objets 6parpill6s dans la couche, une pince i dpiler date-
rait du f sidcle 2. La datation Cl4 des restes de faune
ne nous aide pas beaucoup en fournissant I'intervalle de
870 AD - 1050 AD.

Aprbs d6montage des fondations M.119 et M.120, la
fouille s'est poursuivie m6thodiquement, couche par

couche, en cinq secteurs bord6s par les coupes de terrain.
La stratigraphie avait 6t6 pr6alablement reconnue dans
un sondage (S.4) creus6le long du M.50 qui fut ir la base
du relev6 de la coupe 1. Dans les cinq secteurs, comme
dans S.4, la fouille s'est pour la plupart du temps faite
i la truelle; les s6diments ont 6t6 fr6quemment tamis6s
ir l'aide d'une maille de 2 mm.

Les d6p6ts des couches 6 d 15 formaient une 6paisseur
d'environ I m. Il s'agissait de remblais que I'on tenta de
distinguer dans la mesure du possible. Certains niveaux
plus empierr6s que d'autres ont fait I'objet d'un d6ca-
page horizontal.

Il n'y avait aucune structure architecturale en place
mais les d6chets de d6molition 6taient nombreux y com-
pris beaucoup de fragments de tuiles pouvant provenir
des d6combres de la villa romaine.

Le sommet de ces d6p6ts 6tait limit6 par une ligne hori-
zontale, la transition entre les couches 5 et 6. Le som-
met de la couche 6 pourrait donc correspondre d un
nivellement en rapport avec la place du Vieux-March6.
Cette couche de terre argileuse humifdre contenait quel-
ques blocs de grds et rejoignait les couches 7b, 8 et 9 avec
lesquelles elle formait une masse de remblais, pauvre en
cailloux et travers6e horizontalement par le prolonge-
ment de la couche 7, un filet de chaux et de mortier de
d6molition.

Les tessons des couches 6 iL 7b sont aussi en pite
d'Andenne mais n'appartiendraient qu'i la premidre
p6riode de production (fin xt" - fin xtt" sidcle). Quel-
ques trouvailles t6moignent aussi de la dispersion
d'objets ou de fragments d'objets de luxe: cabochon en
fluorine, plaquette en os d6cor6e, dpingles en alliage cui-
vreux. Ceci est aussi vrai pour la couche 9 dans laquelle
on retrouva une tres jolie intaille gallo-romaine qui peut
trds bien provenir d'une pidce d'orfbvrerie du Haut
Moyen dge.Lac6ramique de la couche 9 est d'un type
de production semblable ir celui des couches 6 et 7b.

Les datations Cl4, toujours ir partir d'un 6chantillon-
nage d'ossements de faune, donnent 900 AD - 1260 AD
pour la couche 7b et 900 AD - I 2 I 0 AD pour la couche 9.

La transition entre les niveaux 6, 7 ,7b,8,9 et I'ensem-
ble des couches 10-15 6tait marqu6e par un horizon pres-

(l) Voir OrrE, M. et HoFFsuMMEn, P. 1984b, p. 316.

(2) Voir l'6tude du matdriel arch6ologique, p. 205
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que aussi r6gulier que le sommet de la couche 6 parfois
matdrialis6 par des d6bris de mortier ir la chaux.
L'ensemble des couches l0 e 15 formait un remblai oir
s'entrecroisaient diff6rents types de d6p6ts: de la terre
argileuse humifdre (couche 10b, l lb, l3 et l5), des agglo-
m6rats de blocs de d6molition (couche I l) et des lentil-
les de fines strates de mortier jaundtre (couche l2).

Les couches de terre argileuse et humifdre contenaient
beaucoup de restes de faune provenant de d6chets de cui-
sine 3. La cdramique est diff6rente des niveaux sup€-
rieurs. On trouve un m6lange de pdtes grises typiques des
productions du Haut Moyen Age m6lang6es aux pdtes
claires g6n6ralement attribu6es aux ateliers d'Andenne.
L'6tude d6taill6e des fragments de verre suggdre une
datation de l'6poque carolingienne. Un denier m6rovin-
gien d6couvert dans le m€me niveau (couche l5) date-
rait de la premidre moiti6 du vul'sidcle a. L'analyse Cl4
de la faune donne une fourchette chronologique de 665
AD - IOI5 AD.

Un niveau d'occupation est clairement repr6sent6 par
lescouches lTet 18 (fig. 43,44). Celles-cicorrespondent
d une surface fortement br0l6e sur un apport de loess
(couche 18) et d une couche riche en mat6riel et d6chets
organiques dispers6s autour de fondations de murs.

La c6ramique de ce niveau comprend les restes de deux
vases m6rovingiens presque complets traditionnellement
dat6s d'entre 600 et 700 environ. L'6tude de certains
fragments de verre (vru" sidcle - x" sidcle) et les analy-
ses Cl4 (640 AD - 770 AD) rajeunissent un peu cette
chronologie, ce qui n'exclut donc pas un faible 6cart de
temps entre la formation des couches l7-18 et l0-15 5.

Les restes de faune 6taient abondants (fig. a5).

3. Les structures magonn6es de la couche 17

La fouille planim6trique de la couche 17, port6e par
un limon br0l6 (couche l8) a fait apparaitre quelques res-
tes de murs. Ces vestiges se prdsentent sous diverses for-
mes: simples alignements de blocs de grds pos6s sur le
limon, parfois li6s avec un peu de mortier; traces d'arra-
chement visibles par des bandes de particules de mor-
tiers; fragments de murs li6s par un mortier blanc con-
serv6s sur quelques assises d'6l6vation.

Ces 6l6ments, souvent r6duits ir l'6tat de traces trds
t6nues, permettent d'imaginer un bdtiment large d'envi-
ron 8 m, de longueur inconnue, orient6 ouest-est, avec
peut-€tre une entr6e prds de I'angle nord-ouest (fig. 46,
no l). Les murs sont larges d'environ 0,60 m. Deux ou
trois refends subdivisent le quadrilatdre dans le sens
nord-sud. Les d6bris de mat6riaux trouv6s dans la cou-
che correspondent vraisemblablement i la d6molition
des murs et remplacent en partie une profonde fosse
(couche 19delacoupe I etno 2delatie. 46). Parmiles
pierres, on notera la pr6sence de blocs de tuf soigneuse-
ment taill6s, parfois en forme de claveau. Un d'eux 6tait
encore couvert de cr6pi blanc sur une de ses faces. Le
mat6riau, facile d tailler, l6ger, a aussi 6t6 utilis6 pour

la premidre phase de construction de la crypte occiden-
tale de la cath6drale notgdrienne. Il ne faut pas voir dans
le choix de ce mat6riau un critdre de datation pr6cis. Ce
tuf a 6t6 utilis6 dans la construction m6rovingienne de
Sclayn aussi bien que pour les arcatures aveugles du
cheur de l'6glise romane de Vieuxville 6.

La fosse (couche 19) parait avoir interrompu les murs
du bdtiment. Elle plonge vers le niveau gallo-romain et
son caniveau en traversant le limon, vide de mat6riel
arch6ologique et 6pais d'une cinquantaine de centimd-
tres (voir coupe I et coupe 150, fig. 40 et 47). Elle est
recouverte d'une 6paisse couche de b6ton dur et compact
(couche 16 de la coupe l). La c6ramique habituellement
dat6e 600-700 est, d'aprds la fouille, associ6e ?r la phase
de d6molition des murs, elle-m€me probablement en
relation avec le remplissage de la fosse. Cette remarque
vaut aussi pour les restes de faune de la couche 17.

A l'ouest de I'entr6e no 1 de la fig. 46, ces d6bris de
faune, de restes organiques et de poteries - y compris
de la c6ramique sigill6e (utilis6e tardivement ?) - sont
recouvertspar une autre petite structure magonnde, obli-
que et postdrieure par rapport au premier bitiment. Il
s'agit d'un quadrilatdre de 1,70 m x 1,90 m rempli
d'argile rub6fi6e et de traces de charbons de bois - un
foyer ? - accol6 d un muret sud-est - nord-ouest
Gig. aq. On ne connait rien d'autre de ce vestige sensi-
blement ir la mOme altitude que les autres structures. Il
a 6td recoupd par une s6rie d'inhumations en pleine terre
qui ont entam6 le limon de la couche 18 et traversd les
couches 10 a 17 G63 a T67, fig.48). Un caveau
magonn6, trouv6 dans S.4 appartiendrait au m€me cime-
tidre dont I'utilisation devrait alors se placer entre la cou-
che 10-15 et le nivellement du sol n6cessaire d I'installa-
tion de la place du Vieux-March6.

(3) Voir €tude particulidre, p.227-232.

(a) Voir 6tude particulidre, p. 197 -199.

(5) Voir 6tudes particulibres, p.215 et223.

(0) Etude en cours. Provisoirement, voir Horrsunarr.rpn, P., 1986.
Pour Vieuxville voir BenENrsEN, E. et B,lnnr.{TsrN, A., 1977.
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Tesrneu l.
SYNTHESE DES ELEMENTS DE DATATION PAR NIVEAU STRATIGRAPHIOUE.

Couches ct4 Cdramique Monnaies Verre

5
6-7b
8 - 9

10-l 5

l7-t8

19

870 AD-1050 AD
900 AD-1260 AD
900 AD-1210 AD
890 AD-l170 AD
665 AD-1015 AD
605 AD- 875 AD
&O AD- 770 AD

<Andenne I et II ) xre-xrrF s.
<< Andenne I > xle-xtle s.
<<AndenneI>xte-x les.
Pdtes grises du Haut Moyen Age.
Pr6-Andenne

600-700

Denier mdrovingingien: lre l/2 du vrrre s

vIIle-Ixe s.
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Fig. 40
Vieux-Marchd, secteur A, zones A et B, coupe I.
5. Couche 5: remblais de pierrailles tris meubles. Terre humifdre

infiltrde entre lo blocaille de gris schisteux.
6. Couche 6: couche de terre argileuse humij?re contenant quelques

blocs de gris. Elle rejoint les couches 78, 8 et 9 avec lesquelles
elle forme une mosse de remblais, pauvre en cailloux et traver-
sde horizontalement par le prolongement filifurme de lo couche 7.

7. Couche 7: remblais de blocs de biton mdlangis d de la chaux.
8. Couche 8 : horizon peu dpais de cailloutis de rividres couronnant

la couche 9, avec laquelle il se confond en plusieurs endroits.

9. Couche 9: remblai de terre argileuse humifire, de teinte brun
foncd, semblable d locouche 6 et ouxcouches I0B, I IB, 13 et 15.

10. Couche I0: horizon bien marqud de ddbris de mortier d Ia choux.
Il se fond d la couche I I en divers endroits de Ia coupe.

108. Couche 108: identique ii la couche 6.
11. Couche I I : masse de bdton concentrd, plus meuble en quelques

endroits oi les blocs de bdtonforment une poche s'enfongant dans
lescouches l lBet 15.

IIB. Couche IIB: identique d la couche 6.
I 2. C ouc he I 2 : lentilles et fine st rate de mort ier j aunit re ddsagrd 96.
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Fig. 4l
Vieux-Marchd, couche 5. Ddtoil du mur I 19 avec les bases moulurdes en rdemploi-

o12m -

I 3 . Couche I 3 : remblai de texture identique d lu couche 6.
14. Couche 14: horizon semblable au niveau 12'
15. Couche 15: remblai identique d Ia couche 6.
16. Couche 16: remblai contenant des blocs de bdton et comblant le
vide laissi por I'effondrement de Ia dalle de bdton sous-jacente.
17. Couche 17 : elle correspond au niveuu d'empierrement du haut
moyen Age obsend dans les zones A et B- A sa base, la surface du loess
sous-jacent est brfrlde. La distinction entre cette couche et la couche
18 est parfois peu marqude.
18. Couche 18: apport dpois de limon contenant des tuiles et des blocs
de gris.

19. Couche 19: remblai meuble surmontd d'une poussibre de mor'
tier sous la dalle de bdton effondrde. Cette ddpression correspond d
I'emplacement du caniveau romain dimoli.
20. Couche 20: remblai argileux brun fonci, contenant des ddbris de
tuiles et un abondant matiriel archCologique romoin. Ce niveau glkse

vers les parois du caniveau, sous la couche 19.
21. Couche 21 : niveau de cailloutis et surface de mortier ddsagrdgd
et tassd (sol romain).
22- Couche 22: limon de ruissellement bnunfoncd contenant du matd-
riel prihistorique.
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Fis.42
Vue portielle de la coupe I du Vieux-Morchd, de la couche 6 d Ia couche 21.

Fig. 43
Ddcapage de la couche 17. Traces de murs d'un bAfiment en pierre.
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Fig.44
Vieux-Marchd, zone E. Foyer (?) ceinturd d'un rectongle de pierres accold d un muret.

Fig. 45
Ddtail d'un empierrement dufoyer posd sur la couche 17. Celle-ci apparatt sous I'empienement, remplie d'ossements defaune et quelques tessons.
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Fig.46
P[an des structures magonndes de Ia couche 17-18.
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Fig. 48
Position des tombes en pleine terre (763 d 767) recoupant Ia couche 17. En pointilld, contour des structures maconndes construites sur la
couche 17.
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Fig. 49
722 dans 5.4. Caveau maqonnd.



B. Les couches gallo-romaines

Jean-Marie DEGBOMONT

l. Stratigraphie
Couche 18.'la couche 18, composde d'un loess brtl6 en
son sommet (voir ci-dessus), 6tait une couche pratique-
ment vierge de tdmoins arch6ologiques.
Elle atteignait par endroit une cinquantaine de centimd-
tres d'6paisseur et les quelques fragments de tuiles et
d6bris de construction gallo-romains qu'elle contenait
et qui ont probablement 6td incorpor6s par ruissellement
le long de la pente, ne la rendent pas solidaire de I'occu-
pation gallo-romaine proprement dite, mais 6tablissent
trds nettement un hiatus important entre cette dernidre
et lapremidre couche d'occupation m6rovingienne (cou-
che 17).
A signaler, la prdsence d'un foyer dans la couche 18
(coupe l) superposd au M.139.
Couche I9 (voir ci-dessus).
Couches 2G21 (coupe l)
Les couches 20 et 21 6taient 6troitement associ6es et
repr6sentent les couches d'occupation gallo-romaine
proprement dite. La fouille de ces couches s'est faite pla-
nim6triquement et dans I'ordre chronologique suivant:
zones A, B, C et D. Les couches 20 et 2l reposaient sur
un limon (couche 22) qui s'6tendait sur I'ensemble des
zones du Vieux-March6 et qui contenait des vestiges pr6-
historiques. La couche 20, plus particulidrement, 6tait
constitu6e d'un limon brun fonc6, presque noir par
endroit (d6chets organiques) et par les 6boulis de destruc-
tion de bdtiments romains: tuiles, grds 6quarris, mor-
tier et poterie trds concass6e, morceaux de fer, plomb,
ossements, charbon de bois. Dans la zone C, on a trouv6
de trds nombreux restes de combustion: scories de fer,
houille, terre br0l6e, blocs calcaires br0l6s et vitrifi6s.
Ces restes sont i mettre en relation avec un four artisa-
nal d6couvert dans les zones A et C (voir ci-dessous).
Dans la zone A, nous avons d6couvert deux murs ara-
sds (M.132 et M.139) ainsi qu'un seuil de porte et un
aqueduc (zones A et C) (voir ci-dessous). Dans cette
mOme zone, nous avons r6colt6 de nombreux fragments
de << marbres > (voir 6tude particulidre pp. 186-195). La
couche 2l correspond ?r un niveau d'occupation gallo-
romain et est i mettre en relation, dans une premidre
phase, avec les vestiges de bdtiments (murs et seuil). Elle
6tait form6e i la base d'une couche de <b6ton> et qui
se prolongeait vers I'est (zone B), oir elle devenait plus
mince et se transformait en b6ton rose. Dans la zone B,
plus particulidrement, (on le voit trds nettement i la base
de la coupe l), ce sol comportait plusieurs phases d'am6-
nagement repr6sent6es par de minces couches de bdton
plus blanc. Ce premier sol d'occupation gallo-romaine
reposait directement sur les limons qui constituaient la

couche 22 (occupation pr6historique). Le sommet de la
couche 21, dans la zone A, prds du seuil, €tait constitu6
par un sol d'occupation plus r6cent et compos6 essen-
tiellement de petits galets mais aussi de fragments de tui-
les et de mortiers roses et blancs. Ce sol, situ6 ir plus ou
moins l5 cm au-dessus du sol en b6ton, descendait en
pente douce vers le nord pour finalement rejoindre ce
dernier ir la base de la coupe l. Entre les deux niveaux
d'occupation de la couche 21, de nombreux fragments
d'enduits peints 6taient repandus aux environs des struc-
tures architecturales et fortement tass6s. Les enduits sont
de plusieurs natures: tout d'abord des fragments
d'enduit rouge (pomp6ien> et qui, vraisemblablement,
proviennent du M.139, face ext6rieure, puisque I'on a
retrouv6 certains de ces morceaux en place d la base du
M.139; ensuite, de nombreux fragments de nature et
d'aspect divers. La plus grande partie de ces fragments
(trds concass6s) ont 6t6 retrouv6s d I'est du M.139, les
plus grands ne d6passant gudre l0 x 5 cm. Ces fragments
d'enduits ne font que confirmer ce que nous savions d6jir
concernant la d€coration murale peinte de la villa, d
savoir la pauvret6 de la repr6sentation figur6e, pratique-
ment inexistante. Il s'agit en fait de panneaux unis de dif-
f6rentes teintes, bord6s de fagon rectiligne par des ban-
des de couleurs diffdrentes et de largeurs variables. Bien
que tous les enduits soient appliquds sur un fond de mor-
tier i la chaux, assez blanc, ils peuvent beaucoup varier.
Citons, par exemple, quelques combinaisons possibles:
bande jaune orang€ sur fond blanc, surface grise uni-
forme, bande noire sur fond jaune pdle, bande rouge
brun sur fondjaune, bande noire sur fond rouge, taches
rouges et blanches projet6es (<mouchet6>) sur fond
rouge brun (lambris ?). Certains fragments laissent appa-
raitre une 6bauche de d6coration figur6e (couleur verte
sur fond gris : tige de fleurs ?) mais ces fragments sont
tellement d6t6rior6s qu'il nous est difficile d'6mettre une
opinion pr6cise sur la nature de ces figures. D'autre part,
nous sommes maintenant persuad6 que les murs de la
villa (ou plus sp6cialement des bains) dtaient surtout
d6cor€s d'un rev€tement de << marbres >>. Nous en avons
recueilli un grand nombre de fragments au cours de tou-
tes nos campagnes de fouilles et particulidrement dans
la zone du Vieux-March6 (voir 6tude particulidre
pp. I 86-1 95). A signaler 6galement la pr6sence, dans les
couches 20-21, de fragments de tubuli et de disques de
pilettes d'hypocauste, due probablement i la proximit6
de I'installation de bains. La c6ramique et le mobilier
retrouvds dans les couches romaines de I'ensemble de la
zone 6tudi6e, et en particulier des couches 20-21 font
l'objet d'6tudes particuHeres (voir pp. 139-180).
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2. Structures gallo-romaines du Vieux-March6 (zones
A, B, C, couches 20-21)

Au cours des campagnes de fouilles de 1981, 1982 et
1983, nous avons d6gag6 sur I'aire du Vieux-March6,
zones A, B et C (voir fig. 50), plusieurs structures d'habi-
tat d'6poque gallo-romaine. Dans la zone A, en 1981,
furent d6couverts deux murs coud6s i angle droit s6pa-
r6s par un passage de porte avec seuil (M.139 et M.132)
( f ig .  50 :  1 ,2 ,3 )  e t  ( f ig .  5 l ) .

Le mur (M.132) recoup6 dans sa partie sud par le
radier m6di6val du portail nord de la cath6drale (M.l 14)
se dirigeait vers le nord sur une distance de 0,65 m,
ensuite ?r angle droit vers I'ouest sur une longueur de
1,20 m,6tait une nouvelle fois recoup6 par les fonda-
tions de la chapelle Saint-Materne, rdapparaissait dans
le deuxidme dvidement (fig. 39, M.94) sur une longueur
de2,42 m, s'infl6chissait vers le sud pour r6apparaitre
une nouvelle fois dans le premier 6videment sur une lon-
gueur de 1,45 m (fig. 39, M.97).

Le mur (M. 139) paralldle d la premidre partie du mur
(M.132) sud-nord 6tait 6galement recoup€ par le radier
m6di6val (M.114), avait une longueur de l,l2 m et,
comme MJ32, se coudait d angle droit vers I'ouest sur
une longeur de 0,82 m.

Les deux murs aras6s 6taient conserv6s sur une hau-
teur de plus ou moins 0,50 m, fondations comprises. Ils
6taient construits d'une manidre assez fruste avec des
blocs de grds 6quarris li6s au mortier blanc. Cependant
certaines parties (M.132) 6taient construites avec des
fragments de tuiles li6es au mortier rose et semblaient
appartenir i une phase ult6rieure, peut-€tre de r6fection.
Ces murs avaient une largeur de plus ou moins 0,30 m
soit un pied romain.

Si I'on regarde la figure 50, on constate que ces murs
d6limitaient deux locaux apparemment de forme rectan-
gulaire et qui devaient se trouver d I'arridre du corps prin-
cipal de lavilla, en relation directe avec l'installation de
bains. Le peu d'6paisseur de ces murs et leur construc-
tion fruste nous donnent i penser qu'il devait s'agir de
pibces accol6es aux chambres de chauffe et destin6es ir
contenir des matdriaux de chauffage ou servir de
ddbarras.

Sous la face sud du mur (M.139), au niveau de son
fondement se trouvait un ressaut d'une trentaine de cen-
timdtres de largeur, ce qui portait la largeur du mur i cet
endroit, et en fondation, ir 60 centimdtres. La base des
faces int6rieures de ce m6me mur (face sud) 6tait encore
partiellement recouverte d'une surface d'enduit rouge
<<pomp6ien>>. Par contre, et cela 6tait inattendu, nous
avons retrouv6 des fragments de ce m€me enduit sur les
faces nord et est du mur (M. 139). Cet enduit traversait
le sol < galets >> de la couche 2O et se prolongeait vers la
base du mur otr il 6tait interrompu par le sol << b6ton >>
de la couche 2l . (Voir ci-dessus : stratigraphie). La pierre
de seuil (calcaire viseen) bien polie et situ6e entre les murs
(M. I 39 et M. I 32) 6tait cass6e (fig. 50, 3). Elle ddlimitait

I'emplacement d'une porte (largeur: 1,35 m) et avait 6te
retaill6e du c6t6 est pour se lover parfaitement entre les
deux murs. Une pierre de calage se trouvait sous cette
pierre pour la maintenir horizontale. (Coupe 124:
fig. 52, 2 et 6). Dimensions de la pierre de seuil: lon-
gueur: 1,35 m, largeur c6t6 ouest: 0,40 m, largeur c6t6
est: 0,20 m, 6paisseur moyenne: 0,23 m. Dans le local
situ6 entreles murs (M.132 et M.139) auquelle seuil don-
nait accds et i une distance de celui-ci d'une quarantaine
de cm vers le sud, nous avons retrouv6 les traces de ce
qui a pu €tre un dallage composd de fragments de tuiles
pos6es i m€me le sol (fig. 52, 5). Ce sol 6tait constitud
du limon de I a couche 22 et situ6 i 0,20 m plus haut que
le sol <<b6ton> de la couche 21.

Au nord des deux locaux dont il est question ci-dessus
s'6tendait, sur presque I'entiEretd de l'aire d6gag6e du
Vieux-March6 (zones A, B, C, D), le sol <b6ton>> (cou-
che2l, voir ci-dessus). Sur ce sol, it L,20 m au nord-est
du coin du mur (M.139), nous avons mis au jour une
structure compos6e de 3 imbrices, dont une fragmen-
taire, qui 6taient pos6es bout ir bout. Cela aurait pu nous
faire penser imrnddiatement d un minuscule caniveau si
les imbrices n'avaient 6t6 pos€es sur leurs bords. Nous
n'avons pas trouv6 I'explication de cet agencement r.

Signalons, pour 6tre complet, que cette structure recou-
pait le sol <<b6ton>> et qu'elle lui est donc post6rieure.

Dans la zone A, i la fin de la campagne 1981, nous
avions vu apparaitre les parties sup6rieures de deux ran-
g6es de pierres plates dressdes les unes ?r la suite des autres
et formant une sorte de chenal. C'est donc sans surprise
que, en ao0t 1982, nous avons vu r6apparaitre ce que
nous avons reconnu comme 6tant un aqueduc se diri-
geant du nord vers le sud (fig. 50, 4). La structure de ce
caniveau, qui comporte au moins deux 6tats, nous a paru
trds difficile i interpr6ter. Dans sa partie sud, d6couverte
en 1981, nous I'avons d6gag6 entidrement et explor6
jusqu'd sa base, sur une longueur de 3,50 m environ
(fig. 50, au sud de la coupe 149). Dans cette pafiie, sa
structure, pourtant relativement simple, laissait d6jd
pressentir au moins deux phases d'am6nagements. Les
c6tds de cet aqueduc 6taient constitu6s de deux rang6es
de pierres plates en grds dont l'6paisseur variait de 3 i
7 cm. Ces pierres, plus ou moins rectangulaires et tail-
l6es grossidrement, 6taient fix6es dans le sol par un petit
c6t6 et dressdes les unes d la suite des autres comme des
orthostates. Aucune magonnerie ne les reliait. Le c6t6
oriental 6tait le mieux conserv6, cinq ou six pierres ver-
ticales 6taient encore en place et certaines de ces pierres
6taient doubl6es, c'est-i-dire, qu'une seconde rang6e de
pierres verticales paralldle d la premidre et d I'ext6rieur
de I'aqueduc, subsistait sur une longueur d'i peu prds
I m. Ceci peut laisser supposer, soit que le canal 6tait
plus large i I'origine et qu'il fut r6tr6ci lors d'un am6-

(r) Cependant, i Treignes, une structure semblable a 6t6 d6couverte
sur le site de la villa, dans une pidce i sous-sol, drain6e par un cani-
veau couvert et des drains secondaires compos6s d'imbrices mises bout
Ar bout et pos€es sur bords (J.M. DovrN, 198Q.
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Fig. 50
<<Vieux-March6>>, secteur A, zones A et C, plan des structures
romaines.
I. Mur 132 (mur extdrieur de la villa romaine).
2. Mur 139 (mur extdrieur de lo villa romaine).
3. Seuil en pierre colcaire.
4. Caniveau dalld, parois constitudes de dalles
5. Four.
6. Cour extdrieure.
7. Rodier gothique.
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Fig. 5l
Vue des murs M.132 et M.139 des substructions gallo-romaines du Vieux-Marchd (zone A et B), du seuil marquant I'emplacement d'une
porte entre ces deux murs, ainsi que du sol <<galets> des mAmes zones (couche 2I).

S e c l e u r  A
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Fig. s2
<<Vieux-Marchd>>, secteur A, coupe 124, seuil romain.
l. Niveau d'arasement des murs romains (M.132 et M.139).
2. Pierre calcsire servant de seuil.
3. DdpOts d'occupation et de destruction romains.
4. Limons ruisselds.
5. Tuiles ou dalles de terre cuite.
6. Pierre de colage du seuil.
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nagement ult6rieur ou, invers6ment, qu'il fut 6largi. Le
c6t6 occidental 6tait beaucoup moins bien conserv6 et
seules deux dalles dress6es, encore en place, nous ont
donn6 une id6e approximative de la largeur de I'aque-
duc : contre la coupe I (fig. 50): 0,70 m, partie centrale
0,50 m. La rang6e de pierres qui < double >> la partie cen-
trale amdne la largeur totale ir 0,70 m. Le fond de I'aque-
duc 6tait couvert de larges dalles du m6me mat6riau et
toujours en place semble-t-il. Aucune de ces dalles ne
ddpassait 0,50 m de largeur. Elles dtaient moins longues
que larges et pos6es d m€me le sol (limon, couche 22).
La dalle de fond situ6e le plus au nord, prds de la coupe
l, 6tait la plus 6lev6e. Ensuite le chenal s'6tendait en
pente douce vers le sud sur une distance de 2,50 m. A
cet endroit le fond se redressait brusquement et la pr6-
sence d'une dalle horizontale qui se trouvait d un niveau
nettement plus 6lev6 que les autres le confirme. Elle repo-
sait 6galement sur le limon de la couche 22. Au-deld de
cette dalle, I'aqueduc 6tait compldtement d€truit par les
fondations gothiques du parvis du portail nord de la
cath6drale. Le fond de I'aqueduc contenait des pr6cipi-
tations d'oxyde de fer amalgam6es en couches et enro-
b6es de calcite. Au-dessus de ces couches, se trouvait un
amoncellement de ddbris de tuiles et de briques r6pan-
dus dans toute la longueur de I'aqueduc (partie sud) et
sur une €paisseur de plus ou moins 20 cm. Le reste du
remplissage 6tait fait de terre, de sable fin, et d'objets
divers: c6ramiques, monnaies, ferrures, fibules, etc. qui
font I'objet d'une 6tude particulidre (voir 6tude particu-
lidre pp. I 39-l 80). La couverture de I'aqueduc pouvait
6tre composde €galement de grandes dalles plates car en
octobre 1980 nous avions d6jir retrouv6 des dalles sem-
blables ir celles qui tapissent le fond de notre ouvrage i
un niveau sup6rieur (dans la couche 20, couche de d6mo-
lition). Elles furent trouv6es au-dessus de I'aqueduc
avant sa d6couverte et n'6taient donc plus en place.

A partir de juin I 983, nous avons continu6 le d6gage-
ment de I'aqueduc vers le nord. Ce dernier traversait la
zoneC.Il nous est apparu trds vite que sa structure pr6-
sentait un aspect beaucoup plus complexe que dans sa
partie sud (zone A) (fig. 55 et 56). Lorsque la partie sup6-
rieure fut d6gag6e nous aperc0mes une s6rie de dalles en
place qui couvraient la partie centrale de I'aqueduc mais
non toute sa largeur. Il ne pouvait donc s'agir d'une cou-
verture. D'autant plus que lorsque nous avons pratiqud
les deux coupes (C.149 et C.15l), nous nous sommes
rendu compte que le remplissage du caniveau, dans cette
partie, n'6tait pas accidentel mais intentionnel (fig. 53
et 54). Des deux coupes pratiqu6es dans I'aqueduc, la
coupe l5l nous a sembl6 la plus int6ressante pour pro-
poser une hypothbse concernant les phases successives
de I'utilisation de I'aqueduc (fig. 54).

Phase I : creusement d'une tranch6e dans le limon de la
couche 22 ittravers la couche 21. Placement de dalles ver-
ticales et de fond (encore en place dans la partie sud).
Cette premidre utilisation correspond i la couche 7, de
la coupe l5l (fig. 54,7).

Phase 2.'changement de r6gime dans l'6coulement ou
la nature des eaux (captage de la L6gia ?) (fig. 54, 5, 6).

Phase 3 : le centre de I'aqueduc est combl6 par des pier-
res plates pos6es plus ou moins horizontalement et for-
mant un amas assez fruste (fig. 54, 3) laissant deux rigo-
les lat6rales qui sont nettement marqu6es par un d6p6t
trds lin6aire d'oxyde de fer (fig. 54,4b). Ce d6p6t coiffe
6galement I'amas de pierres plates et est situd sous un
amas de calcaire (travertin remani6) (fig. 54, 4a) et sous
une dalle coiffant la partie centrale du caniveau, elle-
m€me recouverte d'une fine couche calcaire (fig. 54, l).

Phase 4: comblement naturel des rigoles (fig. 54, 9) par
les d6bris de la couche 20.

La phase 3 nous semble la plus int6ressante car elle
pourrait correspondre i un remaniement complet de
I'aqueduc, dans une phase ultime de construction, par
un haussement du fond (pierres plates), ensuite par un
am6nagement de deux espaces lat6raux (rigoles) dans les-
quels on aurait enfoncer de grandes dalles aujourd'hui
disparues (en admettant que les pierres encore en place
[fig. 54, 2] aient servi de calage). La dalle horizontale
I de la figure 54 (rev€tue d'une mince couche calcaire)
aurait dans ce cas servi de fond au nouvel aqueduc. Dans
cette derniEre hypothdse, il faut bien sffr admettre que
les grandes dalles lat6rales ont 6t6 arrach6es avant la fin
de I'ultime phase de I'occupation romaine puisque les
trous laiss6s par ces dalles (rigoles) ont 6t6 combl6s d'une
fagon naturelle par les d6bris de la couche 20. Aucune
superstructure encore en place ne ddpassait d'ailleurs la
couche 20, ce qui exclut une utilisation post6rieure ir
l'6poque romaine, le tout 6tant scelld par le loess de la
couche 18. Le remaniement de la phase 3 pourrait 6tre
intervenu assez t6t puisque nous avons d6couvert, sous
une dalle en place, coiffant I'amas central de pierres, un
tesson de c6ramique ( Castor> du tt" sibcle.

Au cours de la dernilre campagne de fouilles, en 1983,
on d6couvrit << i cheval >> sur les zones C et D, ir 3 mdtres
au nord du coin du mur (M.139), un four domestique
(?) (fig. 50, 5, fig. 59). La sole du foyer de ce four avait
6t6 creus6e d travers le sol <b6ton>> de la couche 2l et
se trouvait i 15 cm sous ce sol, c'est-i-dire dans les
limons de la couche 22. La sole avait une forme ir peu
prds circulaire d'un diamdtre de 75 cm dans sa plus
grande largeur. Du c6t6 oriental, la sole communiquait
par un court canal de chauffe (argeur: 25 cm,longueur:
20 cm) d une fosse de travail de superficie i peu prds
6gale d la sole du four mais cependant plus profonde
(50 cm sous le sol <<b€ton>>). La sole 6tait bien d6limi-
t6e par une zone de terre br0l6e en place avec deux zones
de colorations diff6rentes: 2 d 3 cm de couleur rose
rouge et un dflgrad{, sur plus de 5 cm, de couleur brune.
La limite entre ces deux zones apparaissait tres nettement
(fig. 57,2). Le fond du four 6tait de couleur gris vert,
avec des taches plus rouges (fig. 57,3). Les parois de la
sole 6taient restreintes c'est-i-dire qu'elles 6taient incli-
ndes d I'int6rieur. Le fond 6tait plat et l6gdrement inclin6
vers I'ouest. Sur le pourtour, il y avait un petit ddp6t
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Fig. 53
< Vieux-Morchd>>, secteur A, zone C, coupe 149, aqueduc romain.
I. Couche 17 (voir coupe I).
2. Couche 18 (voir coupe I).
3. Couche 20 (voir coupe I).
4. Argile contenant de nombreux debris de tuiles, de pierres, de mor-

tier blanc et rose. Tranchdes de fondation du caniveou.

Fig. 54
<Vieux-March{>>, secteur A, zone C, coupe I5I, aqueduc romain.
I. Dalle horizontale recouverte d'unefine croAte calcaire.
2. Dalles posdes verticalement.
3. Lits horizontaux de pierres.
4a. Concrdtionnement calcaire (travertin remanid) contenant des

petits cailloux, des frogments de tuiles et du charbon de bois.
4b. Dip6t brun tris lindaire d'oxyde de fer.
4c. CoifJi par I'altdrationferrugineuse 4b qui le sipare nettement

du niveau 4a, ceddp6t estformi d'une argile de ddcantation tAs pure
et plastique de couleur rose, colmatant les interstices laissds par les
pierres plotes.

5. Agglomdrot tris hdt6rogine de cailloux, de tuiles et de chorbon
de bois.
6. Travertin remanid de couleur blanche, contenant des cailloux.
7. Agglomirat identique d la couche 5, mais de coloration tris Jon-

cde due d un ddp6t de mangondse ou defer tris oxydd. Cet agglomi-
rat est couronnd d'une fine crofrte calcaire.
8. Couche 22 (voir coupe I).
9. Remplissage argileux brun ocre contenant desfrsgments de tui-

les, du chorbon de bois. Ce dip6t correspond d la couche 20 (voir coupe
I) venue combler des rigoles latdroles.
10. Comblement de la tranchie defondation (mortier, tuiles mAlds
d de I'argile).

5. Argile trdsfine et tris sableuse, de teinte beige, ldgirement stra-
tifide. Elle contenait de nombreuxfragments des dalles calcaires com-
posant le caniveou.

6. Poche d'argile collante, plus brune et moins sableuse.
7. Zone d'argile plus sobleuse.

Y-498

lti
1

8. Argile de meme tuxture que celle des couche 5 et 7 mais conte-
nant de minuscules ddbris de mortier.
9. Argile sableuse contenant des petites pienes, desfragments rdduits

de tuiles et de mortier et codJde d'un horizon d'oxyde de fer.
10. Petite poche plus orgileuse englobde dans le niveou 9. Les cou-
ches 5 d I0 forment le remplissage du caniveau.
II. Gley (argile lessivde, grise).
12. Coulde d'argile grise (gley).
13. Couche 22.
14. Base de la couche 22 formde de limon brun plus fonc6.
15. Berme.

C o u p e  1 5 1  S e c t e u r  A  C a n i v e a u

-[ +gg

S e c t e u r  A  C a n i v e a u

C o u p e  1 4 9
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Fig. 55
Vue en plan de I'aqueduc dons sa partie nord. On apergoit nettement
I'emplacement de lo coupe 149.

Fig. 56
Vue de I'aqueduc vers le nord d partir de la coupe 149.



LA FOUILLE DU VIEUX-MARCHE: LES COUCHES GALLO-ROMAINES 79

(intentionnel ?) de mortier blanc. Sur la sole, il y avait
une couche de petits fragments de terre brtl6e, non en
place, quelques rares et gros morceaux de charbon d'os
le tout m€16 ir du limon (fig. 58, 8). Le reste du foyer 6tait
rempli d'un magma argileux de teinte brun clair conte-
nant de rares fragments de charbon et de mortier. Par
dessus cet amas, au niveau otr le foyer recoupait le sol
<< b6ton >> rose (couche 2l), il 6tait entidrement recouvert
par un amas de petits fragments de tuiles qui pouvaient
soit avoir 6t6 jetees d cet endroit pour combler la fosse
du four d6jd abandonn6, soit provenir des parois effon-
dr6es 2. Dans cet amas de tuiles (plus ou moins l0 cm
d'6paisseur) nous avons d6couvert un vase en c6ramique
sigill6e presque entier (Drag. 33, milieu du If sidcle)
(fig. 58, 6). Directement au-dessus de cet amas, une
6norme couche de charbon d'os et de houille, de plus de
30 centimbtres d'6paisseur et ddbordant largement le dia-
mdtre du foyer, scellait la couche de tuiles (fig. 58, 4).
Il semble que ce conglom6rat d'os et de houille ait 6t6
apport6 aprbs la destruction de la villa puisqu'il se situe
dans la couche de d6molition (fig. 58, 2) et qu'il est de
forme 6vas6e (voir fig. 58). Il nous semble 6galement que
I'on ait i faire dans ce cas d un four domestique et non
artisanal, bien que dans la zone du foyer, au nord de
celui-ci, nous avions d€couvert lors des campagnes pr6-
cddentes, des amas de pierres br0l6es et recouvertes de
I ir 2 mm de glagure (verriers?). Ces pierres reposaient
sur le sol <<b6ton> rosede la couche 21. Four artisanal
ou four domestique, il est donc difficile de trancher.
D'autant plus que nous n'avons pas d6gagflazone nord
du Vieux-March6 et que celle-ci pourrait nous r6server
d'autres surprises, notamment par la ddcouverte de fours
plus importants qui expliquerait I'accumulation anor-
male de pierres glagur6es sur toute la zone d6jh fouill6e.

3. Essai de synthise 3

En chronologie absolue, nous pouvons proposer au
vu de l'6tude de la c6ramique de cette zone une occupa-
tion s'6tendant du I"'au If sidcle, avec une intensit6
accrue au IIe et au d6but du III" sidcle. En chronologie
relative, nous sommes i mOme de proposer au moins
deux phases de constructions et peut-Otre deux phases
de r6am6nagement de la zone du Vieux-March6.

I'" phose: les locaux d6limit6s par les murs M.139 et
M.132 sont des locaux int6rieurs ir la villa, car le mur
M.139 est orn6 d'un crdpi mural sur sa face sud et sa face
nord. Dans ce cas, la zone A du Vieux-March6 aurait 6t6
une autre pidce dont il ne reste que le sol < bdton > et dont
les murs auraient disparu ou se trouveraient en place sous
(2) Ce four pr6sente des analogies frappantes avec certains des fours
domestiques retrouv6s d Lixhe @. VeN Ossn, 1983). A propos des
fragments de tuiles recouwant la fosse du foyer du four, signalons que
i Rouen, rue des Arsins, on a retrouvd en 1979 des fours domestiques
de dimensions semblables au four de la Place Saint-Lambert et dont
les parois 6taient constituees de fragments de tuiles li6es i I'argile (P.
FIALBour, A. GAUTTER, B. Geurrsn, D. PrrrE, 1983).

(3) La datation par le carbone 14 n'a pas 6t6 possible dans les couches
d'occupation romaine en raison de la forte contamination de houille
pr6sente dans les €chantillons pr6lev6s.

la surface non fouill6e du Vieux-March6. Notons cepen-
dant que dans la zone C, une mince couche de mortier
blanc pourrait correspondre d I'arrachement d'un mur.
Notons 6galement d I'appui de cette thdse que le crdpi
mural de la face nord du mur M.139 s'arrOte exactement
au niveau de la surface du sol <<b6ton>>. La premidre
phase de construction de l'aqueduc, qui en comporte au
moins deux, peut dater de cette p6riode car les pierres
verticales encore en place. dans sa partie sud ne d€pas-
sent gudre le sol << b6ton >> de plus de 6 ou 7 cm et on peut
trds bien imaginer, comme cela se pr6sente dans bon
nombre de villas romaines, que I'aqueduc i cet endroit
6tait couvert et passait i I'int6rieur de la pidce.

2" phase: les pidces ext6rieures s'dtendant sur les zones
A, B, C, D du Vieux-March6 sont supprim6es (d6moli-
tion partielle de la villa). Les murs M.132 et M.139
deviennent eux-m€me ext6rieurs et I'espace situ6 au nord
de ceux-ci estrlamlnagf en ( cour ). Le sol de cette cour
est haussd par un nouveau sol constitu6 de galets. Ce sol
correspond avec le niveau de la pierre-seuil qui est ins-
tall6e i ce moment entre les murs M. 132 et M. 139 et qui
est une pierre de rdemploi puisqu'elle est cass€e (notons
qu'elle n'a pas 6t6 cass6e sur place car on n'en a trouv6
aucun morceau aux alentours). Le sol de la pibce int6-
rieure est 6galement haussd et garni de dalles en terre
cuite (fragments de tuiles). La r6fection du M.132 peut
correspondre 6galement d cette phase. L'ensemble des
r6am6nagements est cependant assez fruste. L'espace
ext6rieur est r6am6nag6 6galement par le haussement de
I'aqueduc pour une raison qui nous est inconnue et nous
pouvons 6galement supposer qu'd ce moment intervient
la construction du four dont la sole du foyer perce la cou-
che 2l (sol <b6ton>).

3" phase (r6am6nagement): d6molition de I'aqueduc
surhaussd dont il ne reste que les dalles tapissant le fond,
contemporaine de I'ultime abandon de la villa.

4" phase (r6am6nagement): remplissage du trou laiss6
par la d6molition du four ou br0lage sur place d'une
grande quantitd d'os et de houille au ceur m€me de la
couche de d6molition de la villa et intervenant aprds
celle-ci.
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Secteur  A Four

Fig. 57
< Vieux-M a rc hd rr, sec t eu r A, zo ne D, couc he 20, p lan du fo ur ro ma i n.
I. Remplissoge limoneux sous un bdton rose (couche 2 I, coupe I ).
2. Terre bribe en place distribude en 2 zones nettement ddlimitdes
de coloration diffdrente: 2 d 3 cm de couleur rose rouge contenant
vers Ie bord intdrieur des nodules de terre cuite et des fragments de
charbon de bois, et un ddgrodd de couleur brune sur plus de 5 cm.
3. Fond dufour, tassd et brAE, de couleur gris vert, marqud de quel-
ques taches plus rouges. Surface inclinde vers I'ouest et petit ddpdt
de mortier blanc sur le pourtour.
4. Bdton rose (sol romain).
5. Bdton blanc (arrachement de mur).

c 134
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Fig. 58
<< Vieux-Marchd>>, secteur A, zone D, coupe 134, four romain.

l. Couche 18 de loess (voir coupe l).
2. Couche 20 (destruction de la villa gallo-romaine) (voir coupe I).
3. Couche 2I (sol romain) (voir coupe I).
4. Masse de charbon d'os et de houille.
5. Poche de terre argileuse brune.
6. Lit horizontal de tuilesfragmenties.
7 . Remplissage argileux de teinte bntn clair contenant de rares frag-

ments de chorbon et mortier.
8. Niveou contenant de nombreux petits fragments de terre brfl l6e,

non en place, quelques rares et gros morceaux de charbon d'os et un
peu de limon.

9. Terre brfilde en place.
10. Couche 22: Iimon de ruissellement bntn foncd (voir coupe I).
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Fig. 59
Vue en plan de la sole du foyer du four romain (zones C et D) ainsi que sa fosse de travail.



C. Les d6p6ts pr6-romains

Andr6 GOB

La base des d6p6ts du < Vieux-March6 ) est constituee
par une importante formation limoneuse de teinte brun
fonc6 (s'6claircissant vers le bas) d'origine colluviale
(coupe 1: couche 22).Elle repose sur le cailloutis som-
mital des formations alluviales de la L6giaet de laMeuse,
cailloutis atteint d la cote - 605 dans le sondage 53.

Les mat6riaux proto - et pr6historiques se retrouvent
sur toute l'6paisseur des limons, sans qu'il soit possible
d'y distinguer des unit6s ethno-stratigraphiques distinc-
tes. Tout au plus, peut-on observer que la c6ramique et
les silex non patin6s, d'dge protohistorique, sont plus fr6-

quents i la partie supdrieure des limons, au contraire des
silex patin6s, et sp6cialement des pidces attribuables
typologiquement au m6solithique, qui se rencontrent en
majorit6 dans les niveaux - 560-570.

Cette disposition a pu 6tre observ6e i plusieurs repri-
ses dans le sondage 4, dans les deux 6videments et dans
les zones A et B du Vieux March6.

Elle explique I'h6t6rog6n6it6 du mat6riel lithique
recueilli et conduit ir une classification des documents
sur base de la typologie et de leur aspect physique (patine
blanc bleut6 pour I'industrie m€solithique).



Le degagement de caves au nord-est
du portail septentrional

Patrick HOFFSUMMER

La fouille s'est 6tendue au nord des chapelles lat6ra-
les du bas-c6t6 de la cath6drale et d I'est du Vieux-
March6 en fonction de la surface disponible sans entra-
ver la circulation des autobus.

Un espace de 1l x 8 m a ainsi 6t6 d6gag6 i I'emplace-
ment d'une maison d'habitation qui bordait la place du
Vieux-March6 et venait s'appuyer contre la cath6drale,
i cdt6 du portail nord du transept occidental. Il s'agit
en principe d'une des maisons visibles sur l'iconographie
ancienne t.

Il s'agissait plus d'un d6gagement, que d'une fouille
d proprement parler. Les caves 6taient enfonc6es pro-
fond6ment (jusqu'd 6 m par rapport au repdre de nivel-
lement) et combl6es de remblais de d€molition trds
r6cents (en t6moigne la pr6sence des restes d'une lampe
ir p6trole...) mal tass6s. Ceci entraina de nombreuses dif-
ficult6s techniques: impossibilit6 de conserver des parois
ailleurs que ld oir se trouvaient des murs, difficult6
d'accds aux engins de terrassement. Les r6sultats obte-
nus sont fragmentaires dans la mesure oir la fouille aurait
d0 s'dtendre i I'est des murs d6gag6s, car les caves trans-
form6es i plusieurs reprises, se prolongeaient dans cette
direction.

Trois caves ont 6t6 ddgag6es et portent les num6ros de
sondage suivants: S35, S34 et 536-38. Leurs murs sont
fondds dans le limon vierge. Aucune trace d'un niveau
pr6historique, romain, ou du Haut Moyen dgen'aEt6,
d6couvert, ce qui s'explique par la profondeur des fon-
dations m6di6vales etlou post-mddi6vales.

La chronologie relative n'est pas toujours commode
i comprendre car les informations sont trop fragmen-
taires. La cave 536-538 vient s'appuyer au sud contre les
murs M.186,M.176 et M.185 des chapelles de la cath6-
drale qu'elle utilise. M.133 i I'ouest etM.l77 au nord
semblent lui appartenir en propre. M. 189 ir I'est est pos-
t€rieur, de m€me qu'un cuvelage de briques.

La cave se prolonge d I'est, sous la route actuelle. Son
pavement se trouvait i la cote - 5,82 et elle comprenait

un puits creus6 sous une niche am6nag6e dans les fon-
dations du mur des chapelles M.185. Du c6t6 est de ce
puits, dans le m€me mur, se trouvait le piddroit d'une
chemin6e avec un d6cor Renaissance de cannelures ver-
ticales surmontdes d'un petit chapiteau, cannel6lui aussi.
Cet 6l6ment architectural se trouvait ir I'extr6mit6 de la
fouille, prds de la voie des autobus... . n a donc 6t6
impossible de mieux observer cette chemin6e qui parais-
sait en place de m€me que fouiller le puits e0t 6t6 trop
dangereux d cause des dboulements. Nous venons i I'ins-
tant de citer une cuve en briques dans le prolongement
du refend tardif M.189. Cette petite citerne est venue
masquer le puits et le pi6droit de la chemin6e.

Cette cave 536-538, dont la longueur originale nous
est inconnue, a 6t6 vout6e par un berceau en tuffeau soi-
gneusement taill6 et appareill6. Les d6parts de cette vo0te
dtaient conserv6s aussi sur les murs en moellons de grds,
ancr6s dans M.176 et M.185.

La vo0te 6tait aussi pos6e sur le mur de refend M.189
et la cloison en brique de la citerne appuy6e contre la che-
min6e au-dessus du puits. Elle est donc postdrieure d la
premidre phase de construction et a d0 remplacer soit une
autre vo0te, soit un plancher qui se situait plus haut.

La cheminee Renaissance appartiendrait d la premiEre
phase de construction de la cave. La vo0te en tuffeau
supportait un autre niveau ( : une deuxibme cave super-
pos6e), ou un rez-de-chauss6e i demi-enterr6. On acc6-
dait i ce niveau, situ6 i la cote -3,75 m environ, par
un escalier venant de la petite cave S35 qui a la forme
d'un couloir. Cet accEs appartient naturellement e l'6tat
final du bdtiment, i l'6poque de sa d6molition. Ce
deuxidme niveau conservait aussi les traces d'une che-
min6e dont le contreceur avait6tfcreus6 au contact des
murs M.176 et M.185 des chapelles de la cath6drale.
Quelques briques de foyer 6taient toujours en place.

Deux des briques 6taient d6cor6es de deux profils anti
thdtiques repr6sentant un homme et une femme. Ces
r6emplois 6taient pos6s ir I'envers.

(t) cf. supra, R. Foncnun, p. l5-33.
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Fig. 60
Plan gindral des caves accolies aux fondations des chopelles nord de la cathddrole.
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Fig. 6l
Profil nord-sud des deux caves vofities.

SGGlrur ll CaYGs

Cosl t  AB

Fie.62
Eldments architectoniques ddcouverts dans les remblais, Fragment
de colonnette torse en calcoire et blocs de tuffeau sculptds de motifs
Renaissance.
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5
Fig. 63
Briques de contreceur de cheminde trouvdes lors du ddgagement des
caves.

Dimensions:
1. 13,5 cmx I0 cmx9,5 cm.
2 .  18  cmx?x9 cm.
3. 13,5 cmx I0 cmx9,5 cm.
4 .  I2  cmx?x4,5  cm.
5 .  9  c m x ? x 8  c m .



Le sondage 37
M. OTTE et P. HOFFSUMMER

L'emplacement du sondage37 aEtEchoisi afin de con-
naitre la chronologie des bitiments attenant d I'est du
portail nord, particulidrement la chapelle Saint-Gilles,
attest6e par divers documents (cf. ci-dessus chapitre de
M.R. Forgeur).

La s6quence stratigraphique trds longue qui y fut rele-
v6e permit en outre de prdciser l'6volution de I'occupa-
tion d cet emplacement et d'y int6grer la construction du
transept.

Chronologie des structures en planim6trie
(plan d'ensemble, fig. 64 et 67)

On a pu observer la limite orientale du radier sous-
jacent au portail gothique (: M.l 14) sous la forme d'une
table horizontale trds r6gulidre (alt. : - 4,30 m).

Du cdt6 nord (vers le palais), on retrouva le socle du
contrefort oriental contre-butant I'arc de I'entr6e
( : M . 1 3 3 ,  f i g . 6 5 ) .

Dans une phase ult6rieure, une magonnerie peu pro-
fonde (M. 186) faite de petits blocs calcaires dquarris fut
installde entre le mur du transept notg6rien (M.140) et
ce sai l lant ( :M.133).

Une construction en L (M.176 et M.184) fut ensuite
intercalde dans I'angle form6 par le bras du transept
(M.182) et le radier (M.ll4), d6limitant une pidce que
I'on peut interpr6ter comme la chapelle Saint-Gilles et
ir laquelle on acc6dait par l'6brasure du portail. A I'int6-
rieur de cette pidce, deux caveaux contigus, faits en blocs
de <<pierre de sable> (T.45 et T.46), furent install6s
(fie. 68).

Plus tard, le mur transversal (M.184) fut aras6 et la
chapelle fut allongde vers I'est par le M.185. Elle 6tait
alors ferm6e par le M.191 qui s'appuyait sur le M.183
au sud.

Ce mur 183, extr€mement d6truit par les travaux de
r6cup6ration des matdriaux du xIx" sidcle, 6tait de
magonnerie trds h6tdrogdne et formd de blocs de 16-
emploi des plus vari6s. Appuy6 sur le saillant du tran-
sept (M.182), il d6limitait la s6rie de chapelles gothiques
accroch6es au bas-cOt6 nord de l'6glise.

Dans cette phase r6cente de la chapelle Saint-Gilles,
une autre s6rie de tombes fut install6e, par-dessus I'ara-
sement de M.184 et le long du nouveau mur 185 (T.47,
48,49, 53).

Pour les phases plus anciennes, outre les limites du
bras du transept notg6rien (M.140) et la magonnerie en
saillie qui lui est li6e (tour, chapelle?) c6t6 est (: M.182),
les 6l6ments planim6triques se limitent d la d€couverte
d'un redan (M.192), exclusivement conserv6 en fonda-
tion et diff6rentes surfaces de sol en mortier blanc attri-
budes au Haut Moyen Age et d l'6poque gallo-romaine
(cf. ci-dessous).

Stratigraphie

Chapelle et s6pultures

Sous les remblais du xIX" sidcle, les d6p6ts stratifids
encore en place d6butaient ir I'altitude de - 2,80 i
- 3,00 m au maximum t. Nulle part ne furent retrou-
v6es des traces des sols int6rieurs de l'6difice gothique.
Les d6p6ts conservds les plus r6cents et les plus 6lev6s
6taient formds de d6chets de maqonnerie (grds, chaux,
mortier, graviers, etc.) correspondant apparemment d
la phase de construction de l'6difice de Notger: couches
1,2,3 (cf. description des coupes 104, 100 et 104 bis;
voir aussi ci-dessous I'analyse cdramologique de P.
Hoffsummer et C. Tilkin-Peters) (fig. 69).

Les s6pultures principales (T45 i 49 et T53) ont donc
6t6 creus6es au travers de ces d6p6ts sup6rieurs
puisqu'elles datent de I'utilisation de la chapelle Saint-
Gilles, dans sa premidre ou dans sa seconde phase (fin
du Moyen Age et d6but des Temps Modernes). Aprds le
d6gagement des remblais sup6rieurs, leurs appareils nous
sont donc apparus en 6l6vation et on a pu y observer leur
mode de fabrication (cf. fig. 68).

De la m€me manibre, les murs de la chapelle gothique
(M.184 et M.186) traversent ces d6p6ts supdrieurs (cou-
ches l, 2, 3). La fondation large de M.186 recoupe
l'ensemble de la stratigraphie jusqu'd la couche 9 (cf.
coupe 104, fig. 69) et le M. I 84 fut install6 dans la tran-
ch6e ir ses propres dimensions comme I'indiquent les
nombreux rejets et boursouflures du mortier liant les
blocs et coll6 aux parois d'argile (coupe 103, fig. 70 et
7r).

Sous-jacente i ces caveaux magonn6s, une autre serie
de s6pultures, cette fois en pleine terre, fut d6couverte:
T55 e 58 (fie. 66). Elles 6taient incluses ir la base des
d6p6ts supdrieurs mais leur position stratigraphique n'a

(r) Par rapport ir I'altitude z6ro g6n&ale de la fouille situ6e au som-
met de la borne du nalais (:63,374 m d'altitude g6ographique).
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o123m

T46

Fig. 64
PIon d'ensemble du Sondoge 37. Les murs du transept (M.140 et
M. 182) prdcidmt I'installotion du radier gothique (M.I I4). Deux dta-
pes sont visibles dans la construction de la chapelle Saint-Cilles: M.
176 et M. 184. Apris l'arasement du mur de reJend (M.184), elle fut

allongde vers I'est (M.185 et M.19I) et s'est oppuyde sur les chapelles
latdrales greffdes sur les bas-c6tis (M.183).
Outre les sdpultures primitives en pleine terre (7.55, 56, 57, 58), des
caveauxfurent installes en deux sdries : dans la premiire (7.45 et 7.46)
et dans lo seconde phase (7.47, 48, 49, 5j) de lo chopelle.
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Fig. 65
Bloc de magonnerie accold au portail nord et ddlimitant la chapelle
Saint-Gilles h droite).

pas pu Ctre nettement pr6cis6e. La tombe 55, recoup6e
par la tranchde du mur des chapelles gothiques greff6es
au bas-c6te nord (M.183), montre toutefois qu'elles sont
ant6rieures i cette phase de construction. En tenant
compte de I'ensemble des 6l6ments chronologiques
observ6s dans S.37 ou dans les autres secteurs de la zone
septentrionale, il est vraisemblable qu'elles appartien-
nent , selon une ( fourchette large>>, aux p6riodes otto-
nienne ou romane.

Fig. 66
Tombe en pleine terre (premidre sdrie) occolde au M. I 76 dans la cha-
pelle Saint-Gilles.
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Fig. 67
Plan de ddtail de I'appareil des murs du Sondage 37.

Fig. 68
Secteur H., 5.37, Tombes 45 et 46.
I . Paroi nord de T.46faite de 4 assises rdgulidres de blocs en << pierre
de sable>>.
2. Paroi est de 7.46 en appareil identique.

3. Sol de 7.46: bdton lissd de 2 cm d'dpaisseur.
4. Paroi sud de 7.46.
5. Rhabillage en cimentage grossier de la paroi sud de 7.46 pour dgo-
Iiser so surface externe et en faire la paroi interne de 7.45.
6 et 7. Parois est et sud de 7.45 foites de 3 assises rdguliires de blocs
aux joints de mortier ddbordant.
8. Sol de 7.45 fait de blocailles mdlangdes d du sable durci provenant
de la taille des blocs de <<pierre de soble>.
9. Arrachement de 7.45 et 7.46.
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D6pdts notg6riens (fig. 69: 1,2, 3)

Les d6p6ts sup6rieurs correspondant aux d6chets de
magonnerie sont divis6s en trois strates dont le contenu
est d6crit en d6tail dans la l6gende des coupes cijointes.
Dans cette unit6, il semble que I'on ait affaire, de bas en
haut, aux d6p6ts d'argile pr6c6dant la construction avec
le sol en place et les restes de remblais pr6c6dents (cou-
che 3), puis i un cailloutis fait de grds d6bit6s provenant
apparemment de la couche de construction (no 2); enfin
i une argile incorporant de nombreux ddchets de magon-
nerie (mortier, grds, graviers, sable, craie) que nous inter-
pr6tons comme un remblaiement destind i niveler le sol
alentour (no l). Nulle part le sommet de ce ddp6t ne fut
rencontr6 de telle sorte que nous ignorons, d cet empla-
cement, I'altitude et I'aspect du sol notgdrien ext6rieur
i l'6difice 2.

Le Haut Moyen Age (fig. 69: 5,7)

Par-dessous, on constate la prdsence de deux surfa-
ces de mortier blanc, liss6es et nivel6es (couches 5 et 7).
Elles sont toutes deux surmont6es d'un d6p6t d'argile
comportant des restes de magonnerie (grds, chaux, mor-
tier : couches 4 et6). La c6ramique contenue dans ces uni-
tds est de type carolingien pour le peu que l'on puisse en
juger sur les quelques 6l6ments recueillis (cf. ci-dessous,
6tude particulidre). La succession des deux niveaux de
mortier blanc 6voque les deux sols superpos6s reconnus
dans la nef de la premidre 6glise et que nous attribuons
ir la p6riode comprise entre le huitiEme et le dixidme
sidcle.

Dans les couches de remblais interm6diaires aux sols
(4 et 6), plusieurs 6chantillons volumineux furent tami-
s6s d I'eau systdmatiquement. Ils ont montr6 la pr6sence
de menus fragments de tuiles et de cr6pis int6rieurs colo-
r6s, outre les fins graviers utilis6s apparemment dans la
pr6paration des mortiers. Ces couches argileuses corres-
pondraient donc ir la fois aux apports naturels post6-
rieurs aux phases de construction et aux 6pandages des
matdriaux des bitiments d6truits.

Ces deux sols attestent donc la pr6sence de bitiments
d'6poque pr6notgdrienne, probablement annexds ir
l'6glise du Haut Moyen Age.

Les deux coupes 125 et 103 montrent clairement que
chacun de ces sols est recoup6 par I'implantation du mur
du transept occidental confirmant la datation post-
carolingienne de celui-ci (fig. 7l et 74).

D6p6ts interm6diaires (fig. 70 et 73)

Comme au Vieux March€, un 6pais d6p6t limoneux
6tait intercal6 entre le Haut Moyen Age et I'occupation
gallo-romaine.

(2) Le sol interieur ne fut rencontrd nulle part ailleurs, mais le Vieux-
March6 semble avoir livr€ un horizon ayant pu correspondre e cette
p6riode (cf. ci-dessus).

La partie inf6rieure (environ 40 cm d'6paisseur, cou-
che 9) est form6e d'une argile claire englobant de rares
tdmoins de magonnerie (grds, sable, tuiles, mortier), pro-
bablement originaire de constructions ddtruites en
amont de la place.

La partie sup6rieure de ce d6p6t poss6dait une teinte
plus foncde indiquant la stabilisation du d6p6t et la for-
mation d'un sol humifdre au sommet (couche 8). Plu-
sieurs documents c6ramiques incorpor6s d cette surface
de sol ont permis de I'attribuer au Haut Moyen Age, sans
autre pr6cision (cf. €tude c€ramologique ci-dessous).

Cette succession d'apports argileux par colluvions
puis d'une p6dog6nEse au sommet avec installation au
Haut Moyen Age correspond i la s6quence observ6e sur
le Vieux-March6, quelques mdtres au nord de S.37.

D6pdts gallo-romains (fig. 73)

La s6quence stratigraphique relative i I'occupation
gallo-romaine est assez complexe i cet emplacement,
probablement situ6 pourtant i I'extdrieur de la villa et
dans des aires de rejet ou du moins dans des d6pendan-
ces annexes.

De bas en haut, on constate d'abord, au sommet des
limons inf6rieurs (couche 15), la pr6sence d'une surface
sub-horizontale faite d'un mortier blanc tass6 et liss6
(couche 14, altitude - 520 cm). Elle semble correspon-
dre d un premier niveau d'occupation gallo-romaine,
d'aprds la c6ramique qui s'y trouve associ6e. Le d6p6t
constituant la couche 13 directement superpos6e est
d'aspect trEs h6t6rogdne, form6 d'une terre noire humi-
fdre contenant de nombreux vestiges d'occupation (bri-
caillons, grds d€bit6s, etc.), particulidrement d'abon-
dants d6chets de marbre pr6par6 pour la d6coration
architecturale: plaques minces, languettes de qualitd et
de couleur vari6es. Cette aire de rejet spdcialis6e nous
apparait comme de formation contemporaine de I'occu-
pation gallo-romaine ainsi qu'en t6moignent I'impor-
tance du d6p6t (20 d 30 cm), son aspect fonc6 dt i la
d6composition des matidres organiques et la prdsence
d'objets mobiliers i caractlre personnel (6pingle en
bronze).

Au sommet de ce conglom€rat, fut install6e une
seconde couche de mortier blanc et rose (12B) manifes-
tement am6nag6e sur place et elle-m€me surmont6e d'un
ddp6t limoneux st6rile (couche 12) dont la formation
serait contemporaine de la seconde occupation (l2B).

La couche I l, elle aussi form6e d'6boulis (tuiles, grds,
mortier) pris dans une argile humifdre fonc6e, contenait
d nouveau d'abondants fragments de marbres d6bit6s en
vue de leur utilisation d6corative. Cette couche, que nous
interpr6tons comme issue de la destruction gallo-
romaine, est la dernidre dans cette partie de la fouille
avant les formations limoneuses naturelles qui recou-
vrent l'ensemble.
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S e c t e u r  H  S o n d a g e  3 7

C o u p e  1 O 3

Fig. 7l
Secteur H, 5.37, coupe 103.
I. Couche 4 (cfr coupe 104).
2. Couche 5 (cfr coupe 1041.
3. Couche 6 (cfr coupe 104t.
4. Tranchde de fondation de M.182.
5. Couche 7 (cfr coupe 104).
6. Couche 8 (cfr coupe 104).
7. Couche 9 (cfr coupe 104).
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Fig. 72
Surface de sol chauli conservi d l'exldrteur de la villa el prdsenlanl

une lrace de lrou depieu.
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Coupes 125 et 125'
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Fig.74
Secteur H, 5.37, coupes 125 et 125' (entre A et B).
I. Fine couche crayeuse.
2. Argile claire contenant des pierres de gris et de sable, des frag-

ments de tuiles et de mortier.
3. Terre noire tris tassde, m€lde de pierres, de fragments de tuiles

et de mortier.
4. Couches d'argile localement mAEe d des ddbris de mortier rose

et blanc, des fragments de tuiles et de pierres.
5. Couche tris hdtdrogine constitude d'orgile en mdlange avec quel-

ques fragments de briques et de nombreuses pierrailles.
6. Niveau de mortier blanc tassd (couche 7, coupe 104).
7. Argile traversde par un niveau de charbon de bois et contenant

des traces de terre cuite (couche 8, coupe 104).
8. Empierrement de galets, de pierres de gris et de pierres calcai'

res, englobd dans I'argile beige de la couche 7.
9. Tranchde defondation de M.182.
10. Blocage local it Ia base de M.182.
I l. Niveau du radier.

Protohistoire

Dans les d6p6ts sous-jacents i I'occupation gallo-
romaine, on distingue les limons colluvi6s (de - 520 i
-620 cm=couche 15) s6par6s des limons alluvionnai-

res stratifids et st6riles (inf6rieurs e - 630 cm) par un
d6p6t de travertin (couche 16) r6gulidrement rencontr6
dans les sondages profonds.

Dans la partie sup6rieure de la couche 15, on retrouve,
diss6min6s, de menus tessons de ceramique protohisto-
rique (cf. A. Grzeskowiak ci-dessous) ainsi qu'un hori-
zon fait d'une mince strate de charbon de bois dont
I'incandescence a marqu6 le sol en nappes de terre cuite.
Comme le mat6riel c6ramique 6voqu6 plus haut, la data-
tin C14 corrig6e obtenue pour ce d6pdt le situe ir I'dge
du fer (410 a 30 ans avant notre dre, cf. article d'Et.
Gilot, ci-dessous) (fig. 74).

L'6tude trop restreinte du sondage 37, limit6 par de

profonds murs m6di6vaux, ne nous a pas permis de
mieux comprendre la signification de cette surface br0-
I6e, manifestement en relation avec un habitat tout
proche.

Une vingtaine de centimbtres sous cette aire de char-
bons de bois, une structure de forme rectangulaire fut
mise au jour. Install6e dans une l6gCre d6pression
(108 x 80 cm de c6t6) formant cuvette, elle 6tait combl6e
d'une terre fine et claire, tel le loess utilis6 ici aux temps
gallo-romains. Une s6rie de blocs en mat6riaux vari6s y
6taient fich6s: grds, calcaires d6bit6s ou galets. La fonc-
tion de cette structure nous est inconnue: elle dvoque
vaguement le fond d'une fosse, telle un silo. Son asso-
ciation aux 6l6ments lithiques et cdramiques nous incite
ir I'attribuer d la p6riode protohistorique. Sa juxtaposi-
tion trds pr6cise d la surface de bois brOl6 indique une
relation fonctionnelle entre les deux 6l6ments (fig. 75 et
76).
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Fig.76
Surface quadrangulaire ddcoupde dans le limon et comblde d'une argile
cloire sableuse incorporant des golets et des blocs de pierre dquarris.
Les quelques tessons qui y dtaient mAMs permettent de I'attribuer d
I'dge du fer.
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Fig. 75
Secteur H, 5.37, empierrement sous le niveau romain.
I. Argile brune contenant des dclats de silex et de la cdramique prd-
romaine.
2. Empierrement deforme plus ou moins quodrongulaire, constitud
d'un dip6t irrdgulier de pierres de gris, de galets et de pierres calcai-
res dans I'argile beige.
3. Cavitd.
4. Entassement de pierres sdches en relation avec les fondations du
mur 182.
5. Mortier defondation du mur 182.
6. Pierres appartenant auxfondations du mur 182.
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III. ANALYSES
DE LA DOCUMENTATION
ARCHEOLOGIQUE



Tdmoins du pal6olithique
Marcel OTTE

Une petite s6rie de documents en pierre taill6e attes-
tent clairement une occupation humaine au Pal6olithi-
que moyen sur la place Saint-Lambert ou dans ses abords
imm6diats. Leur abondance est relativement consid6ra-
ble lorsque I'on tient compte de I'exiguit6 des sondages
profonds permettant d'atteindre les d6p6ts oir ils furent
conserv6s. En effet, la plus grande partie de la surface
de la place 6tait couverte ou perturb6e par les fondations
des murs des cathddrales successives ou de la villa gallo-
romaine.

L'6troitesse des sondages rest6s possibles d I'int6rieur
de ces magonneries ne nous a pas permis de d6gager une
surface suffisamment vaste pour en comprendre la
r6partition horizontale (cf. plan, tie. 77).

Dans I'ensemble, toutes ces pibces sont massives et
proviennent soit de rebuts de fabrication (<<nucl6us >>),
soit d'outils (< bifaces >). En d6pit de plusieurs tamisa-
ges syst6matiques, les petits 6l6ments caract6ristiques des
aires de d6bitage ne sont pas apparus. Il semble donc que
ce mat6riel fut amen6 par un agent naturel qui a tri6 les
documents les plus massifs. Ceci semble confirm6 par
le fait, systdmatiquement observd, que ces pidces 6taient
contenues dans le ddp6t supdrieur des limons, superpo-
s6s aux travertins et dont I'apport fut attribu6 i une col-
luvion (P. Haesaerts, coupe, fie- 79). Cela signifie que
ces documents furent mis en place par des agents natu-
rels et que I'on ne peut gudre esp6rer retrouver encore
en place la surface originelle de I'installation pal6oli-
thique.

Quoiqu'il en soit, les techniques observ6es sur ces
documents de pierre indiquent clairement le stade moyen
du Pal6olithique i la fois par les proc6d6s de pr6para-
tion des blocs (nucl6us << levallois >>) et par la forme et les
m6thodes de l'outillage (courts bifaces).

Si on les compare i l'abondante industrie paldolithi-
que r6colt6e jadis i Libge - Sainte Walburge (M. De
Puydt et alii, l9l2), en amont de la place, on constate
de nettes diff6rences li6es surtout d la forme et i la mas-
sivit6 des enldvements et des nucl6us. Ce gisement,
r6cemment attribue i I'avant-dernidre p6riode glaciaire
(vers 150.000 ans), ne semble donc pas avoir fourni, par
glissements naturels, les mat6riaux recueillis sur la place
(W. Roebroeks, 1981; M. Ulrix-Closset, l98l). Ceux-
ci se rapprochent par contre davantage des industries
rencontr6es habituellement dans les grottes du bassin
mosan et attribu6es, soit au dernier interglaciaire, soit
ir la premidre moitid du dernier glaciaire (entre 100.000
et 40.000 ans environ) (M. Otte et alii, 1983; M. Ulrix-
Closset, 1975).

Les mat6riaux utilis6s (silex gris ir grain fin, i mou-
chetures blanches), d6pourvus de patine mais recouverts
d'un l6ger lustre, proviennent apparemment des ddpOts
cr6tac6s de Hesbaye et d6montrent donc des relations
vers cette r6gion.

Inventaire

l. Sondage 9.' Crois6e du transept occidental, dans les
colluvions limoneuses d. - 612 cm par rapport au z6ro
du nivellement g6ndral.

Un petit biface cordiforme (L.1434), d6jet6, d talon
r6serv6 apparemment r6alis6 sur 6clat. Il pr6sente une
plage de patine ancienne de fracture naturelle et un reste
de cortex clair indiquant son origine dans les formations
crayeuses. Il est en silex gris fonc6 d grain fin, l6gbrement
lustr6 et fut am6nag€ par retouches sur la face inf6rieure,
plus ou moins plane, et par retouches semi-abruptes sur
la face bomb6e oppos6e (fig. 78: l).

Un petit biface cordiforme i talon en silex gris clair
non patin6 apparemment r6alis6 sur 6clat de section asy-
mdtrique (L.l52l).

Un 6clat de technique centripdte en silex gris clair i
grain fin, avec trace d'ancienne patine (ddbitage de blocs
fracturds naturellement : L.1352).

Un nucl€us ?r 6clats de technique centripdte prdpar6 sur
la face inf6rieure et ir ddbitage pr6f6rentiel sur I'autre
face (L.1306). Silex gris ir grain fin, mouchet6 de blanc
et lustre (fig. 78: 3)

2. Sondage 7.' A I'emplacement de la crois6e occiden-
tale, i I'intdrieur de la pidce romaine, dans les limons
sous-jacents i la pr6paration du sol.

Un nucl6us centripdte, i enldvement pr€f6rentiel, pr6-
par6 sur la face oppos6e, en silex gris fonc6 i grain fin,
lustr6 et avec traces de cortex crayeux (L.1283)
(fig. 78: 4)

Un fragment de nucl6us centripdte d pr6paration dor-
sale identique au pr6cddent et fractur€ par outrepasse-
ment de I'enldvement pr6f6rentiel (L.1283).

3. Sondage 3.'Au nord du socle de fondation de la tour
gothique septentrionale, dans les limons superposds aux
travertins.

Deux fragments de nucldus centripdtes i enlbvement
pr6f6rentiel en silex gris, avec cortex crayeux et patine
ancienne (L. 1043, L.7 44).

Deux 6clats centripdtes de m€me matdriau que les pid-
ces pr6c6dentes (L.1042).
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TEMoINS DU PALEOLITHIQUE

IO EVID.

Fig. 78
Quelques exemples de piices paldolithiques retrouvdes place Saint-
Lambert.
1. sondage 9: petit biface cordiforme.

2. premier dvidement: nucldus levallois.
3. sondage 9: nucldus centriPite.
4. sondage 7: nucldus centriPite.
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4. Premier dvidement:6videment dans le socle de la
magonnerie gothique, d I'emplacement de la chapelle
Saint-Materne ; limons colluvi6s sup6rieurs.

Nucl6us levallois i dos trds finement prdpar6 et ir enld-
vements centripdtes pr6pards. Silex gris clair i grain fin,
mouchetd de blanc, plage corticale sur le dos (L.l103)
( t ig .78 :2)

5. Deuxidme dvidement : m€me emplacement que le pr6-
c6dent, mais du c6td nord de la chapelle, au-deld du mur
de refend M43.

Un petit biface d talon r6serv6 en silex gris clair ir grain
fin, mouchet6 et lustr6 (L.l05l).

Fragment de nucldus levallois en silex gris, d enldve-
ment pr6fdrentiel (L. 105 1).

6. Vieux-Morchd: zone A, couche 22, dans les limons
sous-jacents i I'industrie m6solithique.

Un 6clat levallois cass6, en silex patin6 en bleu, i talon
facettl et ir bulbe massif (L.2134).
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Secteur E, Sondage 9, Coupe 32.
I. Sol romain
2. Perturbation (1907 ?)
3. Limon brunfoncd
4. Cerne d'oxyde defer
5. Zone de gravier vers Ia base du limon
6. Tuf stratifid
7. Limon tris clair
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Industrie m6solithique
Andr6 GOB

l. Contexte et homog6n6it6 de la s6rie

1.1. Nous avons montr6, dans le chapitre pr6c6dent, les
conditions dans lesquelles a 6t6 recueillie I'industrie
m6solithique de la Place Saint-Lambert - zone occiden-
tale -: le matdriel €tait dispers6 entre plusieurs lam-
beaux de d6pdts limoneux r6serv6s par les constructions
romaines et m6di6vales; il s'y trouvait m6lang6 i des
documents arch6ologiques (tessons , mais aussi silex)
d'6poques plus r6centes dont il n'a pu €tre s6par6 que par
un tri bas6 sur la patine et la typologie.

Ces observations montrent d suffisance qu'il faut con-
sid6rer avec circonspection cette s6rie, dont l'homog6-
n6it6 et I'exhaustivit6 sont trds mal assur6es. Cependant,
rien ne permet de distinguer des ensembles typologiques
ou topographiques diff6rents au sein de cette s6rie, par
ailleurs peu abondante. Nous devrons donc la ddcrire en
un seul lot.

1.2. A I'exception d'un seul outil, d6gag6 dans une argile
brune de 59 (voir fi9. 79),la totalitd des outils attribua-
bles au mdsolithique provient d'un limon brun-ocre, ves-
tige d'un sol brun tronqu6 (voir p. 82 et coupe l, fig. 40),
dont des lambeaux, parfois fort restreints, ont 6t6 d6cou-
verts dans la partie nord-ouest de la zone occidentale.

Les sondages qui ont livr6 du matdriel attribuable au
m6solithique peuvent €tre regroup6s en trois lots (plan,
fie. 80):
aire ouest: Sl, S2l
aire centrale: 33, 54, l" et2' 6videments
aire est: Vieux March6 A et B, S37.

Mais la r6partition des pibces n'est pas uniforme. Le
tableau suivant montre que I'aire centrale est nettement
plus riche que les autres, en particulier pour les outils.

TABLEAU l: dispersion des artefacts mdsolithiques

Aires Ouest Centrale Est Total
Dispersds ou
inddterminis

Outils
Microburins
GQW

6
2
3

42
6
8

8
2
2

56
l0
l 3

6
J

I

Total l l 56 t2 '19 l0

Ce tableau ne reprend que les artefacts pour lesquels le tri typologi-
que est le plus str.

On ne constate pas de r6partition privil6gi6e des dif-
f6rentes cat€gories d'outils selon ces aires, si ce n'est une
prdsence plus marqu6e des armatures dans I'aire centrale
(19 sur 24 soit'l'l 9o), mais cela peut €tre dfi dr la fouille,
plus attentive dans ce secteur plus riche.

1.3. La distribution verticale des artefacts m6solithiques
au sein du limon permet deux constatations.

1.3.1. Dans I'aire centrale, la plus riche, on observe
que les documents protohistoriques (tessons et silex non
patin6s) sont plus abondants vers le haut de la forma-
tion limoneuse et qu'ils cddent le pas progressivement
vers le bas aux silex m6solithiques; il n'y a cependant
aucune coupure: la c6ramique est prdsente jusqu'au
niveau le plus bas des silex m6solithiques.

1.3.2. L'altitude moyenne des silex m6solithiques
(fig. 8l) montre la prdsence d'une d6clivit6 des aires est
et centrale vers I'aire ouest. Cette pente, peu prononc6e
( l, 10 m de d6nivellation sur 40 m, soit 2,7 9o), est orien-
tde nord-est,/sud-ouest. Elle correspond bien ir la surface
bomb6e des d6p6ts d'interfluve entre la L6giaet le bras
de la Sauvenidre, la pente observ6e 6tant i peu prds per-
pendiculaire au cours de ce dernier.

1.4. On peut donc considdrer que I'occupation m6soli-
thique (au sens arch6ologique) a pris place sur une l6gdre
6minence limoneuse entre Sauvenidre et L6gia, sur une
l6gdre pente orient6e vers le sud-ouest. La dispersion des
artefacts est assez grande (diam. 40 m) mais rien ne per-
met de dire si la surface occup6e primitivement n'6tait
pas plus restreinte (le << ceur >> de la concentration est
d'ailleurs nettement moins 6tendu) ni si plusieurs con-
centrations diffdrentes ne se chevauchent pas, I'ensem-
ble du matdriel ayant 6t6 bioturbd etlou d6plac€ par col-
luvionnement.

2. Mat6riau et technologie du d6bitage

2.1. Compte tenu des conditions de r6colte, il n'est pas
possible de donner une analyse d€taillde de I'ensemble
de I'industrie lithique. En particulier, la s6lection des
d6chets de taille avec la patine comme critdre ne me
parait pas fiable. En outre, quel serait I'int6r€t d'une
analyse fond6e sur ce matdriel alors m€me que l'indus-
trie n'est pas en place et n'a pu €tre que trds partiellement
collect6e ?

2.2. Les matidres premiires prdsentes sont trds peu
diversifides. La quasi totalit6 des artefacts sont fagon-
n6s ir partir du silex gris local, provenant de conglomd-
rats ?r silex situ6s sans doute sur les hauteurs de la Meuse
vers Sainte-Walburge et Sainte-Marguerite. L'abon-
dance des d6chets de d6corticage, et la pr6sence de gros
dclats r6sultant de la fragmentation des blocs de matidre
premidre montrent que la source de cette dernidre n'6tait
pas fort 6loign6e du site. Outre le silex, la sdrie compte
14 artefacts en <<grds-quartzite de Wommersom>>: 7
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Fig. 80
Plan gdndral du secteur occidental defouilles de la place Saint-Lambert avec localisation des sondages oyant livrd du matiriel mdsolithique.
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lames, 5 6clats, I lame i cr€te, I flanc de nucl6us. Le
GQW est donc trbs mal repr6sent6; cette situation n'est
pas diff6rente de celles observ6es dans le bassin de I'Our-
the (Gob, l98l: 242) et confirme les conclusions de P.
Gendel (1984: 132-156): (la distance Wommersom -

Lidge est de 50 km).

2.3. Le d6bitage est exclusivement orient6 vers la pro-
duction de lames. Les nucl6us sont trBs nombreux : parmi
eux, les rares nucl6us non prismatiques sont des blocs
trds peu d6bit6s (nucl6us initial) ou des nucl6us de petite
taille dont le dlbitage afitfpouss6 trop loin, de sorte qu'il
n'est plus possible d'y d6celer une quelconque organi-
sation.

Les nucl6us unipolaires sont largement dominants;
sur un 6chantillon de 34 nucl6us prismatiques, on
d€compte les types suivants:
nucldus i I plan de frappe 2l
nucl6us ir 2 plans de frappe orthogonaux 5
nucl6us ir 2 plans de frappe oppos6s 7
nucl6us ir 3 plans de frappe I

On relbve la pr6sence de quelques nucl6us ayant pro-
duit des micro-lamelles, minces et 6troites, que I'on
retrouve, fragment6es dans les produits de d6bitage.

L'am6nagement des nucl6us prismatiques est rare-
ment trds 6labor6; le plus souvent, les blocs conservent
de grandes plages corticales et la formation du ou des
plans de frappe s'opdre par de simples enldvements de
grands 6clats corticaux (fig. 82-84).

Une pr6paration plus soign6e s'observe sur certains
nucl6us (fig. 82: 3-84: 2): amlnagement d'une cr6te
inverse, pr6paration des bords lat6raux de surface d6bi-
t6e par des petits enllvements transversaux, pr6paration
du bord de frappe sur le plan de frappe et sur la surface
de d6bitage.

2.4. Le d6bitage laminaire a produit des supports r6gu-
liers, aux bords sensiblement paralldles entre eux. Le
v6ritable << style Montbani >, avec ses lames larges et min-
ces et des talons aussi larges que le corps de la lame, est
cependant peu repr6sent6 sur le site. Cela peut 6tre dt
d la dimension des blocs de matibre premidre; cependant,
dans un cas au moins, un bloc volumineux a 6t6 inten-
tionnellement fragment6 par d€bitage et deux nucl6us,
par ailleurs trBs soigneusement ddbit6s, en sont issus.

Il ne semble pas que le d6sir d'obtenir des lames lar-
ges et longues ait 6t6 contrecarr6 par la dimension res-
treinte des blocs bruts.

On doit dds lors retenir, i titre d'hypothdse, I'id6e que
le d6bitage de type Montbani classique ne s'introduit que
tardivement de fagon marqu6e dans nos r6gions (Gob,
1981;  1985a) .

3. L'outillage en silex

3.1 . La sdrie compte seulement 58 outils, dont le
d6compte typologique est donn6 dans le tableau suivant:

TaeI-seu 2

3.2. Ourns PRIMAIRES
3.2.1. Les grattoirs sont abondants et leur confection

est soignde (fig. 85). Il s'agit le plus souvent de grattoirs
courts de petites dimensions:
- longueur moyenne: 29,5 max: 44 min: 14

Les supports sont le plus souvent des 6clats mais trois
pidces sont sur bout de lame cass6e. Dix supports sur
treize ont conserv6 une plage corticale, y compris 2 des
3 sur bout de lame: il s'agit bien de supports de r6cup6-
ration, produits lors de la mise en forme du nucl6us. Les
retouches d'accommodation du front sont gdn6ralement
soign6es; certaines sont quasi lamellaires. Les fronts sont
le plus souvent bien convexes et assez aigus (angle
moyen: 63" ; max. 80" ; min. 40') mais il n'y a ni front
d6bordant, ni grattoirs circulaires.

On peut distinguer les types suivants:
- 2 grattoirs sur 6clat laminaire, d'allongement sup6-
rieur i 2 (fig. 85: l, 3).
- 5 grattoirs simples sur 6clat, de taille et de morpho-
logie variables (fig. 85: 4-7 ,14). L'un d'eux (fig. 85 : 7)
pr6sente, d I'extr6mit6 oppos6e au front, des 6brdchu-
res et un l6ger 6moussd qui pourraient correspondre d
des traces laissdes par I'emmanchement.
- 2 grattoirs courts sur bout de lame cass6e, de trds peti-
tes dimensions (long. subsistante: 19 et 2l mm). L'un
d'eux prdsente une fracture par flexion (fig. 85 :12,l3).
- 3 grattoirs unguiformes (fig. 85: 9-ll) de petites
dimensions.
- I grattoir sur lame (fig. 85 : 2) aufront ogival d6jet6
vers la droite.

3.2.2. L'untque pidce denticul6e (fig. 85: 5) prdsente
un front convexe de petites denticulations am6nag6es sur
le bord gauche d'un petit 6clat cortical.

58 outils + 5 fragments +
4 lames utilisdes

Outils communs
Grattoirs
G. denticul6
Couteaux i dos
Eclats retouch6s

Lames tronqu6es
Lame encoch€e
Lames ret. (qlc)
Lames (d6b. Monb.) util.

l 3
I
J

5

2
I
8
4

22

1 l  (+4 )

Armatures
Pointes de Zonhoven
Ptes e ret. unilatdrales
Frgm. ptes base ret.
Frgm. de segment
Ll. trds 6tr. i b. ab.
Feuilles de gui
Tz sym. court

sym. long
asym.

Fldche tranchante en
6vent.

8
2
I
I
I
4
2
2
J

I

25 (+5  f r . )
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3.2.3. Trois dclats retouchds peuvent €tre d6sign€s
comme des couteaux i dos. Le premier (fig. 86: 6) est
une lame i cr6te tir6e d'un bloc ir patine ancienne brune;
le bord gauche forme un dos semi-abrupt, tandis que des
petites retouches continues directes inverses attestent de
I'utilisation du bord droit. Le second (fig. 86: 5) est un
grand 6clat cortical en 6ventail dont le tranchant distal
porte quelques retouches et des 6br6chures d'utilisation
sur la face dorsale. La troisidme pidce (fig. 86: l) est de
morphologie similaire.

3.2.4. Les autres 6clats retouch6s (fig. 86: 4) pr6sen-
tent seulement des retouches irrdgulidrement dispos6es
et de peu d'extension. Seul un petit 6clat (tig.86:2)
t6moigne d'un am6nagement plus 6labor6.

3.3. Ourrls suR LAME
Les outils simples sur lame pr6sentent peu d'am6na-

gement. Il s'agit essentiellement de lames retouch6es
etlou utilis6es.

3.3.1. On compte seulement deux lames tronqudes.
L'une (fig. 86: 9), de grande dimension, pr6sente une
troncature transversale concave et de fines retouches
d'utilisation sur le bord droit. L'autre (fig. 86: 8) est une
lame courte, d troncature oblique (75') qui conserve la
trace du piquant triddre. L'angle de la troncature, ainsi
que sa position distale, emp€chent d'y voir une pointe
de Zonhoven; la morphologie de cette pidce est cepen-
dant proche de celle des trapdzes.

3.3.2. La sdrie compte une seule lamelle, trds petite
et mince, encoch6e sur le bord gauche.

3.3.3. Les huit pidces inventori6es comme lames
retouch6es sont des objets de dimension peu importante,
pas trop r6guliers quant d leur d6bitage, et qui portent
des retouches irr6gulidres sur une partie de leurs bords
lat€raux ou en position distale (fig. 86: 3, 7). Une seule
d'entre elles se rapproche de la morphologie des lames
i retouche Montbani. Une petite lamelle porte de fines
retouches semi-abruptes sous le bord gauche et s'appa-
rente d une armature (fig. 87: 7).

3.3.4. Quatre lames, larges et r6gulidres, de d6bitage
Montbani, portent de petites retouches irr6gulidres et,/ou
des 6br6chures d'utilisation mais pas de v6ritable retou-
che Montbani (fig. 86: 10-12).

3.4. Anvarunss
3.4.1. Les armatures repr6sentent prds de la moiti6 de

I'outillage et sont domin6es par deux cat6gories de pid-
ces, les pointes ir base non retouchde et les trapdzes:

Tasr-Beu 3

Pointes ir base non retouchde
Trapdzes
Armatures e retouche couvrante
Segment (?)
Pointe i base retouch6e (?)
Rectangles

10
8
4

40 olo

32 Vo
16 9o
4 olo

4 olo

4 olo

3.4.2. Sept des huit pointes de Zonhoven (fig. 87:
1-6, 8, l0) sont tout-a-fait typiques: troncature simple
rectiligne, petites dimensions, pointe d'acuit6 variable.
La dernidre (fig. 87: 3) pr6sente, fait exceptionnel, une
retouche denticul6e. Sur ces huit pidces, six possddent
une pointe proximale, d6termin6e par une troncature
rectiligne orient6e d gauche (3) ou d droite (3). Les deux
autres sont am6nag6es sur le bord droit (fig. 87 : l0) ou
par une troncature distale gauche (fig. 87: 5). Sur deux
pointes, la trace du piquant-triddre est encore percepti-
ble quoique compldtement retouch6e. Les deux pointes
d retouches unilat6rales sont peu typiques. L'une
(fig. 87 : 7) est une petite pidce avec retouche inverse du
bord droit vers I'extr6mite distale. L'autre (fig. 87: 9)
est une pointe r6alisde, sur une lame d crOte, par une tron-
cature rectiligne proximale i retouche crois6e qui pro-
longe la crOte pr6par6e et donne d cette pidce l'apparence
d'une pointe d dos courbe.

3 .4.3. La s6rie compte huit trapdzes trds soign6s mais
minces et de petite dimension (six sur huit ont une lon-
gueur qui n'excdde pas 20 mm). On peut distinguer les
formes suivantes:
- deux trapdzes symdtriques longs, d deux troncatures
l6gdrement concaves et obliques (65'-65' et75"-75")
(fig. 88: 10, 12)
- deux sym6triques courts, d deux troncatures rectili-
gnes et obliques (80"-75'et 80"-80') (fig. 88: 7, 9)
- trois trapdzes asym6triques courts, dont un, sur lame
corticale, pr6sente une asymdtrie peu marqu6e due sur-
tout ir la pr6sence d'une troncature concave. Les deux
autres plus nettement asym€triques sont form6s de tron-
catures rectilignes (fig. 88: 8, ll, 14)
- enfin, la s6rie compte une fldche tranchante en 6ven-
tail (fig. 88 : l3) am6nag6e par deux troncatures nette-
ment concaves (la troncature distale conserve une trace
du piquant-tribdre).

Tous ces trapdzes sont r6alis6s sur des lames au d6bi-
tage rdgulier de style Montbani et aucun ne pr6sente de
retouches inverses.

3.4.4. Les quatre armatures i retouche couvrante
sont des feuilles de gui (fig. 88: 1, 4) ou des fragments
de telles pidces (fig. 88 : 2, 3). Une pointe (fig. 88 : 4) est
remarquable par sa finesse d'exdcution, la pointe proxi-
male, trds effil6e, 6tant complbtement retouch6e. Sur ces
quatre pidces, la face ventrale n'est que partiellement
retouch6e. On remarquera que cette cat6gorie est sur-
repr6sent6e, dans la mesure oir I'identification des frag-
ments de ces pidces (ici 2 sur 4) est plus facile que celle
des fragments d'autres pointes. On notera aussi que ces
quatre objets proviennent de la zone centrale.

3.4.5. La s6rie des armatures compte encore une
lamelle trds 6troite ir bord abattu (fig. 88: 6) dont une
extr6mit6 est tronqu6e et I'autre fracturde. Les deux
autres pidces sont d'identification incertaine :
- une pointe ir base retouch6e (?) fragmentaire, et de
toute fagon peu typique avec ce petit p6doncule mal
dflgagl en base (fig. 87: 13)
- un segment (?), fracturd (fig. 87: l2).
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4. Comparaisons

4.1. Compte tenu des conditions dans lesquelles cette
s6rie a 6t6 isol6e, nous ne disposons d'autres moyens que
typologiques pour situer cette industrie dans le cadre
chrono-culturel du m6solithique europden. La pr6sence
des armatures d retouche couvrante, d'une lamelle d
bord abattu trds 6troite, des trapdzes permet de rappro-
cher cet outillage de I'ensemble industriel RMS/B
(Rhein-Meuse-Schelde) (Gob, 1985 a et b). D'autres
observations confirment cette attribution :
- les grattoirs sont abondants, souvent courts et pelits,
et parmi eux, on reldve la pr€sence d'unguiformes et de
grattoirs pygm6es (Gob, 1985 a:26);
- le ddbitage est r6gulier mais les lames bien larges sont
rares (Gob, 1985 a: 28);
- les armatures de type beuronien (pointes i base
retouchde, triangles) sont quasi absentes alors que les
pointes de Zonhoven sont aussi nombreuses que les tra-
pdzes (Gob, 1985 a:29).

4.2. Si on analyse la r6partition typologique des trapd-
zes, on constate que, d I'exception de la fldche tran-
chante, tous les traplzes sont sym6triques (4) ou asym6-
triques (3), et qu'il n'y a aucun trapdze rectangle ni
trapdze i bases d6cal6es.

Rozoy (1978, chap. 7 et 11) suggdre, en Belgique et
dans le bassin parisien, une 6volution des trapdzes sym6-
triques et asym6triques vers les trapdzes rectangles puis
les trapdzes ir bases ddcal6es. Cette position parait rai-
sonnable; elle s'appuie sur deux arguments compl6men-
taires:
- les pointes i retouche couvrante, pr6sentes d6ji avant
I'apparition des trapdzes (RMS/A: Gob, 1985 a), sont
plus fr6quentes dans les gisements dtrapdzes sym6triques
dominants;
- les retouches inverses plates, caractdre tardif partout
en Europe occidentale, apparaissent seulement sur les
trapdzes ir bases d6cal6es (et des armatures non trap6zoi'-
dales plus 6volu6es) (Gob, 1985 b).

Malheureusement, la documentation est de mauvaise
qualit6 quant aux gisements ir trapdzes sym6triques:
s6ries non homogdnes, fouilles anciennes, gisements non
dat6s. La s6rie de la Place Saint-Lambert ne fait pas
exception ir la rdgle et n'apporte donc pas d'argument
d6cisif d ce point de vue. Cependant, si on admet l'hypo-
thdse 6nonc6e ci-dessus, la position chronologique de
I'industrie doit se situer dans la premiBre moiti6 du m6so-
lithique r6cent, soit entre 8000 et 7000 BP (Gob, 1986).

4.3. Pour la r6gion concern6e, la comparaison peut por-
ter seulement sur 12 datations (tableau 4) dont bien peu
sont fiables.

TABLEAU 4
Dates C-14 (en BP) entre 8000 et 6900pour les industries
RMS et Montbaniennes

G r N - 6 0 7 6  l N i j n s e l  2  |  7 7 8 5 + / - 5 0
GrN-1602 | Hatert |  7670+/-110
G r N - 6 0 8 7  l N i j n s e l l  |  7 6 3 5 + / - 7 5
GrN-1510 | Oirschots |  7510+/- 60
Gif -4084 | Maur6gny-en-Haye | 7390+/-16o
G r N - 6 0 8 8  l N i j n s e l l  |  7 3 1 0 + / - 8 5
cif  -355 | Montbaniz |  7280+/-350
OXA-142 | Weelde-Paards. I  |  7150+/-150
GrN-7177 | Loschbour |  ' l l l5+/- 45
Lv -959 | Weelde-Paards.5 |  6990+/-135
Lv -1410 | Stationleduc | 6990+/- 90
cif  -1106 | Montbaniz |  6930+/-170

Les dates de Oirschot 5, Nijnsel I et Montbani2 con-
cernent des industries du m6solithique moyen, sans tra-
pdze, et doivent €tre 6cart6es (Rozoy, 1978:165,463;
Gob, 1985 a:26\.

La date la plus ancienne, Nijnsel 2, contient quelques
trapdzes symdtriques et asymdtriques, avec de nombreux
triangles i retouche couvrante et des armatures du m6so-
lithique moyen (Heesters, 1967; Gendel, 1984: tableau
A-2).

L'industrie d'Hatert est in6dite.

Les industries de Weelde I (Huyghe et Vermeersch,
1982: 175), de Maur6gny (Hinout, 1984) et de la Station
Leduc (Gob et Jacques, 1985) sont caract6ris6es par
l'abondance des trapdzes rectangles, et Weelde 5
(Huyghe et Vermeersch, 1982 : 17 5) par celle des trapd-
zes rectangles et i bases ddcal6es.

De ces observations, il ressort que les trapbzes rectan-
gles occupent bien une position interm6diaire entre les
sym6triques et les bases d6cal6es et deviennent pr6pon-
d6rants dans le dernier tiers du 8" milldnaire BP (en
chronologie C-14). Cela semble donc confirmer I'hypo-
thbse propos6e par Rozoy (cf. ci-dessus) et place I'indus-
trie de la Place Saint-Lambert entre 7800 et 7300 BP.

4.4. ll convient de revenir sur la pr6sence, non n6gligea-
ble, de microburins d la Place Saint-lambert. Ces ddchets
y sont moiti€ moins nombreux (13 pour 25) que les arma-
tures. M€me si on 6limine les trois pidces recueillies dans
d'autres contextes que celui contenant I'industrie m6so-
lithique, cela repr6sente un taux de 4 microburins pour
l0 armatures. Ce taux est faible par rapport ir ceux obser-
v6s dans la r6gion pour les industries du m6solithique
ancien et moyen (Gob, 1981 : 253), oir le taux est toujours
supdrieur d 0,5.

Cependant, il n'est pas ndgligeable, comme je I'avais
d'abord 6crit (Gob, 1984: 205) sur base d'une 6tude par-
tielle de I'industrie.

Dans ces conditions, il convient de temp6rer les affir-
mations (Rozoy, 1978: 197 ; Gob, 1985 a: 26) selon les-
quelles les industries de type RMS se caract6riseraient
par I'absence ou du moins I'extr€me raret€ des micro-
burins.
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Ces derniers sont plut6t rares, voire absents (comme
ir Lommel-Gelderhorsten: Geerts et Vermeersch, 1984:
37) mais ils peuvent aussi €tre pr6sents en petit nombre.

5. Conclusions
Malgr6 les mauvaises conditions dans lesquelles la

s6rie m6solithique de la Place Saint-Lambert - zone
centrale - a6t| d6couverte, elle nous donne une image
typologique apparemment homogdne de I'occupation du
site. Celle-ci appartient i I'ensemble industriel RMS/B
et peut €tre datde entre 7800 et 7300 BP, par comparai-
son avec d'autres ensembles r6gionaux et en termes de
chronologie C-14. Malheureusement, aucun autre ren-
seignement, d'ordre stratigraphique ou palethnographi-
que, ne nous est accessible.
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Industrie lithique mdsolithique : nucldus.
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Industries lithiques du N6olithique
Nicolas CAUWE

l. Limites de l'6tude des industries lithiques n6olithiques
de la place Saint-Lambert

Le mat6riel prdsentd dans cette 6tude provient d'un
limon (fig. 40, couche 22) oir apparaissent des industries
mdsolithiques et n6olithiques m6lang6es. Beaucoup de
silex sont brffl6s, roulds ou m€me fracturds par des
actions naturelles. Devant cet ensemble non homogdne
et non entidrement anthropique, j'ai pris le parti de ne
prendre en compte que I'outillage (pidces retouch6es) et
le ddbitage (nucl6us, tablettes, flancs, ...)

Ces restrictions, dues au site lui-m€me, limitent mon
6tude d de simples comparaisons typologiques. Les attri-
butions culturelles sont quelque peu caricaturales, mais
la faible quantit6 d'artefacts (47 objets) ne me permet
que d'estimer grossidrement la pr6sence de tel ou tel
groupe culturel. Le d6bitage, par exemple, ne sera pas
pris en compte dans les comparaisons. Il n'est repr6sentd
que par huit nucl6us peu caractdristiques.

3. Description

Lesnucl6usi6clats(fig. 89: I etfig. 90: 1,2)ontplu-
sieurs plans de frappe et sont de type poly6drique. Un
nucldus est d deux plans de frappe qui se rejoignent en
un angle aigu, pour former une ar€te sinueuse: les n6ga-
tifs des premiers enldvements sont utilis6s comme plan
de frappe pour une nouvelle s6rie d'enlbvements
(fig. 90: l). Un deuxidme nucl6us est un peu particulier.
Il est dgalement d6bit6 selon deux plans de frappe, mais

oppos6s, qui agissent sur la m€me surface de d6bitage
(fie. 89: l).

Les nucl6us d lames sont relativement grossiers
(fig. 89: 2, 3). Un nucl6us r6utilis6 comme percuteur est
lui aussi un nucl6us i lames, ddbit6 sur tout le p6rimdtre
du plan de frappe (nucl6us prismatique) (fig. 90: 3).

Outre les nucl6us, deux 6l6ments de ddbitage sont int6-
ressants. Une tablette premidre, malheureusement non
compldte, laisse apparaitre un ddbitage laminaire assez
r6gulier (fig. 9l : 2).Le flanc axial (fig. 9l : 3) provient
d'un nucl6us ir double plan de frappe.

Les lames utilis6es sont fragmentaires. Deux sont
retouch6es sur les deux bords (retouches partielles)
(fie. 92: l, 3). La retouche est directe sur trois fragments
(fig. 92: l-3), alternante sur la quatribme lame
(fig. 92: 4). Aucune lame utilisde ne porte les traces du
lustre caract6ristique des lames de faucille. Les grattoirs
sur 6clats sont au nombre de six. Quatre ont un front cir-
culaire qui couvre la plus grande partie de la p6riph6rie
de I'objet (grattoirs en fer-i-cheval) (fig. 94: l-4). Les
deux autres grattoirs sur 6clats ont un front subrectili-
gne, leur support est i la limite de l'6clat et de la lame
(fig. 93 : 4, 5). Les talons sont lisses et les bulbes sail-
lants.

Nettement moins caract6ristiques d'un point de vue
chronologique, les grattoirs sur bout de lames
(fig. 93: l-3) ont un front courbe, le talon lisse et le
bulbe bien marqu6. Aucun n'est sur lame retouch6e. Le
grattoir de la fig. 93, no 3 est 6clat6 au feu et seul le ddbut
du front est encore visible.

Les fronts des grattoirs unguiformes sont plus ou
moins 6tendus, depuis la totalitd de la p6riphdrie de
I'outil, jusqu'it un petit front r6duit, localis6 i I'extr6-
mit6 distale de l'6clat. Il ont tous un front courbe i retou-
che abrupte, le talon lisse et le bulbe souvent saillant
(fie. 95: l-6).

Le denticul6 (fig.97: 5) et le tranchet (fig. 97: 1)
trouvds Place Saint-Lambert, sont atypiques. Le tran-
chet est un 6clat d'outil poli, 6clat6 par le feu, les bords
l6gdrement retouch6s. Le denticul6 n'est que trds partiel-
lement retouch6 et la denticulation proprement dite est
trds limit6e par rapport au volume de I'objet.

Plus 6videntes sont les armatures. Les pointes trian-
gulaires sont des 6clats retouch6s sur toute la p6riph6-
rie. Deux ont une base rectiligne, la troisidme a une base
arrondie, l6gdrement concave (fig. 96: l, 2, 5). Les
armatures d tranchant transversal sont trapdzoidales, d

2. Inventaire

Nucl6us
- ir lames
- i dclats
- nucl6us percuteurs

Tablette
Flanc
Lames utilis6es
Grattoirs

- sur bout de lame
- circulaires
- sur 6clats
- unguiformes

Denticu16
Tranchet
Armatures

- triangulaires
- ir tranchant transversal

Hache polie
Fragments polis
Pidce sculptde
Divers

2
4
2

J

4
2
6

J

2

8

I
I
4

l 5

t
I
5

I
2
I
7

Total 4'l
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retouches lat€rales abruptes. L'une est sur 6clat, I'autre
est une lame d6coup6e (respectivement, fig- 96: 3,4).

Si le tranchet d6crit plus haut est sur 6clat poli, trois
autres pidces montrent 6galement la pr6sence de la pierre
polie Place Saint-Lambert: un petit 6clat poli
(fig. 97: 2), un tranchant de hache (hache d ar€tes mar-
qu6es - bords droits) (fie. 97: 3) et un corps de hache ir
section lenticulaire, r6alis6 en silex gris grenu, r6utilis6
en nucl6us d lames (fig. 99: 4).

Une pidce sculpt6e, trop fragmentaire pour €tre ddter-
min6e typologiquement avec pr6cision, est soit I'extr6-
mit6 d'un pic, soit le talon d'un outil massif, tel une
hache ou un tranchet (fig. 97: 4). Dans la cat6gorie
<< divers >>, j'ai repris sept 6clats retouch6s. Ce sont soit
des fragments d'outils, dont il est impossible de d6ter-
miner la forme, soit des dclats utilisds en tant que tels
(fig. 98 et 99).

4. Comparaisons

Les grattoirs pourraient Otre un des meilleurs 6l6ments
de comparaisons au N6olithique, car ils repr6sententtou-
jours la proportion la plus importante de I'outillage. Ils
sont cependant peu caract6ristiques de ce point de vue,
car un m6me type peut perdurer pendant plusieurs
p6riodes.

Les grattoirs sur 6clat, ir front circulaire, tel ceux pr6-
sentes fig. 94, existent, sans modification notable depuis
le N6olithique moyen (civilisation du Michelsberg),
jusqu'i l'6ge du bronze: ils sont pr6sents ir Spiennes
(civilisation Michelsberg) (FIUBERT, F ., 197 1, pp. 29-30)
ou i Lesdain (d6but dge du bronze) (Cour.oN, G. et
VI-aeN,rtNcx, J., 197 6).

De nombreuses comparaisons sont possibles entre les
grattoirs de la Place Saint-Lambert et ceux d'autres sites
n6olithiques belges, mais aucune attribution culturelle
ne serait acceptable, tant les possibilit6s sont multiples.
\{algr6 tout, les grattoirs << en fer-i-cheval > (grattoirs sur
6clat et ir front circulaire) sont du Ndolithique moyen ou
final, plus particulidrement de la civilisation du Michels-
berg ou de Seine - Oise - Marne (Benrouo, G.,
re14).

Le probldme des grattoirs unguiformes est plus d6li-
cat puisqu'ils sont autant n6olithiques que m6solithiques
et ne sont pas du tout des fossiles directeurs d'une civi-
lisation donn6e. Les pointes de fldches sont plus int6res-
santes.

Les pointes triangulaires, i base rectiligne ou i base
concave, sont plus franchement n6olithique moyen,
qu'on se r6fbre au site de Spiennes (Huunnr, F., 1979
et 1980) ou au Gu6 du Plantin (Neufvilles) (Hnnzer-rN,
J. de, HAESAERTS, P. et DE LAET, S.J., 1977). Ces
armatures sont trds rares au N6olithique final, d I'inverse
des armatures i tranchant transversal. Bien que ces der-
nibres apparaissent d6jir au N6olithique moyen, elles sont
plus nettement post6rieures. Je pense qu'il est utile de

rappeler que les armatures i tranchant transversal sont
un des 6l6ments d6terminants dans la reconnaissance de
la civilisation de Seine - Oise - Marne oir elles abon-
dent. Elles sont plus longues que larges, de forme tra-
p6zoidale et tirdes le plus souvent de lames d6coup6es (cf.
Huccorgne, DestnxHE, G. 1974-1976 ou Vaucelles,
Loe, Br. A. de et RAHTR, E'., 1905).

5. Conclusion

L'outillage de la place Saint-Lambert est r6duit et peu
typique. Je n'ai compar6 que les quelques outils les plus
caracteristiques, et m€me dans ce cas, il apparait que de
simples comparaisons typologiques, si elles sont utiles,
prises isol6ment ne permettent d'affirmer quoi que ce
soit.

En 1984, j'ai 6tabli une liste sommaire de I'outillage
du N6olithique r6cent dans nos r6gions (Ceuwe, N.,
1984). Des comparaisons de listes typologiques, accom-
pagn6es d'une description prdcise des objets peuvent
conduire ir de meilleures conclusions.

Une majoritd des outils de la place Saint-Lambert
entre facilement dans la liste typologique de la civilisa-
tion de Michelsberg: la forte proportion de grattoirs sur
€clat, les pointes triangulaires, le denticul6, le tranchet
(DE LAET, S.J., 1982; HETNzELIN, J. de, HRnsAEnrs,
P. et De LAET, S.J., 1977; VnnveERScH, P.A. et WAL-
TER, R., 1975 et 1980).

Une pr6sence du Ndolithique r6cent parait 6galement
6vidente (outillage poli, armatures d tranchant transver-
sal (BeIrlouD, G . , 197 4). Ce sont lh de simple propor-
tions qu'il faut prendre en tenant compte de la pauvret6
du mat6riel et les conditions dans lesquelles il 6tait
enfoui.
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Fig. 89
Nucleus: I, nucleus d dclats; 2 et 3, nucldus i lames.



Fig. 90
Nucleus: I et 2, nucleus d dclats; 3, nucleus percuteur.
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l, percuteur; 2, tablette; 3, flanc.
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Lames retouchies.
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Crottoirs: I d 3, grottoirs sur lames;4 et 5, grottoirs sur dclat.
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Grottoirs sur 6clat.
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Eclats retouchds.
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Cer amique pr6historique
Annie GRZESKOWIAK

l. Fragments de gobelets campaniformes (fig. 100)

2 I fragments de c6ramique campaniforme (fig. I 00 A)
ont 6t6 d6couverts dans le sondage Sl au niveau de la
fondation M.57, malheureusement en dehors de tout
contexte.

Les tessons permettent une reconstitution approxima-
tive d'un gobelet i col l6gdrement 6vas6. La pdte grise
contient de minuscules fragments de d6graissant min6-
ral, entre autres calcaire. La surface est brun rouge. Le
d6cor est dispos6 en zones horizontales form6es d'une
part de rangdes d'impressions faites ir la gradine (7'dents
maximum), et, d'autre part, d'une ligne continue faite
au moyen d'une spatule d6limitant la partie sup6rieure
ou inf6rieure de la zone, elle-m€me d6cor6e de 4 hachu-
res obliques faites ir la gradine. L'incertitude quant au
d6cor et i la forme du gobelet nous emp€che d'affirmer
qu'il s'agit bien li d'un seul r6cipient. Peut-€tre devons-
nous consid6rer ces fragments comme appartenant e
deux gobelets.

Il s'agit probablement d'un gobelet du type dit < mari
time > (type 2 Ia selon la typologie Van der Waals - Glas-
bergen 1955). Peu de rapprochements ont pu 6tre faits
avec lac6ramique campaniforme belge connue (De Laet,
1965). Seule I'alternance des zones d6cor6es et vierges
se retrouve sur les gobelets de Lanaken (Limbourg) et
de Temse (Fl. Or.) (Marien, 1948, fig. 17 et 28), de MoI
(A) (Beex et Roosens, 1962, fig. 2 et 3) et de Huise (Fl.
Or.) (De Laet,1965, fig. 3). Des analogies peuvent tou-
tefois 6tre 6tablies avec la c6ramique des stations cam-
paniformes de Hardelot dans le Pas-de-Calais (Blanchet,
1984, fig.29).

Un autre fragment (fig. l00B) pourrait provenir 6ga-
lement d'un gobelet campaniforme de type <<maritime>.
Le d6cor est form6 de 5 rang6es d'impressions r6alis6es
au moyen d'une gradine courbe plac6e en oblique par
rapport au tesson. La surface est beige. La pdte grise,
contient de petits fragments de quartz. Le manque de
donn6es ne nous permet pas d'affirmer une telle attri-
bution. Notre seule r6f6rence est un gobelet campani-
forme de type maritime d6couvert i Oudemolen @rente)
aux Pays-Bas (Van der Waals - Glasbergen, 1955, pl. 8,
tie.23) orn6 de zones formdes par de telles incisions.

Nous pouvons constater que I'aire de r6partition des
gobelets campaniformes de Belgique se situe dans les
provinces de Limbourg, d'Anvers et de Flandre orien-
tale. Le gobelet de Lidge serait donc une ddcouverte
importante, qui compliquerait le probldme des voies de
migration suivies par cette civilisation aux vases campa-
niformes.

2. Fragments de c6ramique protohistorique
(fig. 101 et 102)

Une quantit6 importante de tessons protohistoriques
ont 6t6 mis au jour dans la zone du Vieux-March6.

L'attribution chronologique s'est r6v6l6e d6licate car
peu fournissent des renseignements pr6cis. Ils ont en
commun une pdte additionn6e de fragments de quartz
et un aspect mal soign6, laissant penser qu'il soagit d'une
cdramique commune.

l. Bord de r6cipient ir col 6vas6 orn6 d'impressions
digitales soulignant le bord ext6rieur. La pdte grise con-
tient des fragments de quartz. La surface est grise et
rugueuse. Le ddcor form6 d'impressions digitales appa-
rait A la fin de l'0ge du bronze dans les Champs d'Urnes
flamands (Desittere, 1968) mais aussi dans deux types
d'habitat de Hesbaye, Boirs (Desittere, 1968, fig. 99) et
Lens-saint-Servais (Desittere, 1968, fig. 102). Il persiste
ir l'6poque halstattienne, entre autre i Gedinne (Mari6n,
1952, frg.265), pour se faire rare i l'6poque de La Tdne.
(L.31738).

2. Bord de r6cipient ir col 6vas6 orn6 d'impressions
digitales. La pdte grise contient des fragments de quartz.
La surface est beige et lisse. (L.3433).

3. Bord orn6 sur la ldvre d'incisions digitales. La pdte
grise contient des fragments de quartz. La surface est
brune. (L.830).

4. Bord de r6cipient d ldvre 6vas6e, ornde d'incisions
obliques. La pite beige contient des fragments de quartz.
La surface est rouge et lisse. (L.3030).

5. Bord de r6cipient d col6vas6 orn6 sur la ldvre d'inci-
sions digitales. La pdte grise contient des fragments de
quartz. La surface est grise et lisse. (L.3214)-

6. Bord orn6 sur la surface extdrieure d'incisions digi-
tales. La pdte beige contient des fragments de quartz. La
surface est beige. Cet ornement se r6pand dds l'6ge du
bronze final dans les Champs d'Urnes (Desittere, 1968)
et dure jusqu'd la fin de l'6poque de La Tbne dans les
plaines maritimes flamandes, en Campine et sur le pla-
teau du Geer (Cahen-Delhaye, 1973). (L.3622).

7. Fragment de panse orn6 d'impressions circulaires
au bdtonnet. La pdte beige contient des petits fragments
de quartz. La surface est beige. (L.ll62).

8. Fragment de panse orn6 de deux groupes conver-
gents de 4 lignes continues incis6es au peigne' La pdte
grise contient du sable. La surface est noire et lisse
(L.2r2).
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9. Fragment de panse orn6 de 4lignes continues inci-
sdes au peigne, soulignant une cardne peu marqu6e. La
pdte grise contient de la chamotte. La surface est beige
et lisse. Le d6cor au peigne apparait pendant tout le
second dge du fer. (L.3214).

Les autres bords et fonds sont relativement petits.
Leurs formes sont simples et ont pu €tre utilis6es pen-
dant toute la p6riode des 6ges des m6taux.

10. Bord de r6cipient d col vertical. La pdte noire con-
tient du sable et des fragments de quartz. La surface est
brune et mal aplanie. (L.1045).

I l. Bord de r6cipient d col vertical. La pdte noire con-
tient des particules min6rales. La surface est brune et
lisse. (L.1282).

12. Bord de r6cipient i col vertical. La p0te grise con-
tient des particules min6rales et de la chamotte. La sur-
face est beige et lisse. (L.2l l).

I 3. Bord de rdcipient i col vertical. La pdte brun rouge
contient des fragments de quartz. La surface est brun
rouge et lisse. (L.3020).

14. Bord de r6cipient ir col vertical. La pdte brune con-
tient des fragments de quartz. La surface est gris brun
et lisse. (L.3173b).

15. Bord de r6cipient ir col vertical. La pdte noire con-
tient du sable. La surface est brune et lisse (L. 831).

16. Bord de r6cipient i col vertical et ldvre €vas6e. La
pdte contient de la chamotte. La surface est orange et
lisse. (L.3601).

17. Bord de r6cipient d ldvre 6vas6e. La pdte noire con-
tient des particules mindrales. La surface est brune et
lisse. (L.829).

18. Bord de r6cipient ir ldvre 6vas6e. La pdte noire con-
tient du sable. La surface est brune et lisse. (L.3622).

19. Bord de r6cipient ir col 6vas6. La pdte noire contient
de fines particules min6rales. La surface est beige et
rugueuse. (L.3199).

20. Bord de r6cipient ir col 6vas6. La pdte grise contient
des fragments de quartz. La surface est grise et mal apla-
nie. (L.3214).

21. Bord de r6cipient l col6vas6. La pdte beige contient
de la chamotte. La surface est beige et lisse. (L.3444).

22. Bord de r6cipient ir col rentrant. La pdte brune con-
tient des particules min6rales et du sable. La surface est
brune et lisse. (L.3543).

23. Bord de r6cipient i col rentrant. La pdte grise con-
tient du sable. La surface est grise et lisse. (L.3031).

24. Fond de r6cipient i pdte beige additionn6e de frag-
ments de quartz. La surface est orange et mal aplanie.
(L.3s43).

25. Fond d'un petit r6cipient d pied creux. La pdte est
noire, m€l6e ?r un d6graissant sableux. La surface est
beige et lisse. (L.827A).
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T a 'Les monnales romalnes
Jacqueline LALLEMAND

l. Vespasien ou Titus. Atelier ind6t., 69-81.
T€te laur6e i dr.
Revers fruste.
As: 6br6ch6; -. (L.2998'1.

2. N6ron. Lyon,66-67.
]SARA.YQBMI lPB Buste ir g., t€te nue, globe.
Revers fruste.
As :  7 .16  g ;  - .  (L .3a85) .

3. Hadrien. Rome, 124/125-128.
l$TY$ Buste laur6 d dr., draperie.
Minerve marchant i dr., brandissant javelot et tenant
bouclier, S/[
As : 10.41 e; 6. RIC 664 var. ; BMC 1337 . (L.3125).

4. Hadrien. Rome, 117-138.
T€te laur6e i dr.
Revers fruste.
Dupondius: 11.69 g; -. (L.2415).

5. Marc-Aurdle. Rome, l'75-176.
INTONINVSAVG/GERM$I ITIQY$ TOte laur6e it
dr.

IBVIIICOSI Femme debout i g., tenant (?) et corne
d'abondance.
Sesterce: 19.96 g;12. (L.3652).

Marc-Aurdle, Commode. Rome, 17 5-17 6.
IQCAESA[]M T€te nue i dr.
IRI/I IAS Hilaritas debout ir g., tenant palme longue
et corne d'abondance, S/C
As:  11 .38  e ;6 .  (L .3125) .

Follis faux de Diocldtien, senior Augustus.

PI)IDIOCLETIIIPFI Buste laur6 d dr. avec manteau,
tenant rameau d'olivier et mappemonde.
QI ]AYGI ISTORVM Quies debout d g., tenant
rameau et sceptre, S. I I

PTR
Orichalque coul6: 5.28g; 12; 26.8 mm. MOU-
LAGE, Faux, 3/18. (L.3674).

8. Pidce ind6termin6e.
- L.3652:6br6ch6e.

6 .



La c6ramique gallo-romaine
Daniel MARCOLUNGO

l. Terre sigill6e I

,4. OnxnB (fig. lOa)
l. Fragments de panse de Drag.37 . Frise d'oves d orle

double, dard simple ir gauche. D6cor en m6topes
s6par6es par des cordons i globules (comme
RocERS A2-A3). A gauche, tiges souples termin6es
par un motif de feuille cordiforme (comme Rocnns
J74) et un motif en forme de pommedepin(comme
RocERS Jl25-J126), suspendu i un anneau circu-
laire. A droite, figure f6minine drap6e en pied, main
gauche au menton comme SraNr'rcto et SIMPSoN,
pl. 104,4 et OswALD, pl. XLV, 926-9264. Au-
dessus, m6daillon circulaire avec masque de profil
comme StaNprcto et SIMPSoN, pl. 104,4. Sur le
fragment L.1683, cordon i globules et partie sup6-
rieure de ramure de cerf (?). Sur le fragment L. 3286
(l) et (2), astragale (comme RocERS R.60). Sur le
fragment L.3163, 2 tortillons droits. Lezoux, Anto-
nins (d'aprds Sr,lr.rrlnl-o et StMesoN, style de Pater-
nus, pp. 194-198, 2" m. II") (L.3551...: A, A-C-D-
et 54, ch. 19-21').

2. Fragment deDrag.3l. D6cor un panneaux s6par6s
par un cordon vertical trembl6. Ligne simple vers le
bas. Motifs ind6termin6s. Atelier du centre de la
Gaule (L.3289: A, C, ch. 20-21).

3. Fragments de Drag.31. Arridre-train d'animal cou-
rant d gauche et motifs ind6termin6s. Atelier du cen-
tre de la Gaule (L.2762...: H, S37, o. de M84).

4. Fragment de Drag.37 d surface endommagde. Frise
d'oves i orle double, ceur simple et sans dard,
comme CHENET-GAUDRoN, fig. 54 bis, no 3. Ate-
lier del'est delaGaule, Argonne (L.2740:. A, A,2O
sous foyer).

5. Fragment deDrag.37. D6cor en panneaux s6par6s
par des cordons enzig-zagtermin6s par des roset-
tes ir l0 p6tales. Deux jambes humaines (comme
SrnNrrcro et SrMpsoN, pl. 157, l2). Cordons
conrme Vieux-VirtonDT6-77 ; rosette comme Hor-
uaNN 456 ot Vieux-VirtonD61. Atelier de I'est de
la Gaule (Argonne). (L965: A, 2" 6vid., ch. rom.).

6. Fragment de Drag.37. Cordons i globules et par-
ties d'astragales. Atelier de I'est de la Gaule(L3641:
A, C, ch.l8 perturb6e).

7. Fragment de Drag.37. Motif ind6termin6 en m6an-
dre. Cordon d gros globules. Atelier de I'est de la
Gaule. (L.3292: A, E, ch.20).

(l) Nous tenons A exprimer notre entilre gratitude envers M. Michel
VeNosRHonveN pour l'aide bienveillante qu'il nous a accordde tout
au long de cette 6tude.

8. Fragments de CHsl.IEr 320, d6cor6s i la molette.
Atelier de I'est de la Gaule, Argonne, Irf sidcle.
(L.3654: A, E, ch. l8 perturb6e).

9. Fragment d6cor6 i la molette HUBET.IER groupe 3,
ry" sidcle. (L.1595: A, 54, d6blaiement).

10. Fragment d6cor6 d la molette. Pdte dure i fort
noyau gris; engobe brundtre, de faible qualit6, mais
assez bien marqu€. 4 casiers conserv6s d'une molette
inconnue de CHnNnr, mais identiques i une partie
de molette chrEtienne i 7 casiers d6couverte i Maas-
tricht, au Site Derlon: cfr W. DUKMAN, La terre
sigillde tardive, ddcorde d la molette d motifs chrd-
tiens, trouvde dans la vallde mosane en particulier
d Moastricht (Pays-Bas) dans Sociitd Frangaise
d'Etude de Ia Cdramique antique en Gaule. Actes
du congrds de Reims,16-19 mai 1985, pp. 57-62,p1.
II, 3. Un autre fragment orn6 de la mOme molette
(?) fut rdcolt| en 1977 par L. Engen dans des d6blais
de d6molition de la Place Saint-Lambert, i I'empla-
cement de I'h6tel de Bocholtz (tesson d6pos6 au
Mus6e Curtius) 2. D'aprds W. Duxv.ml, cette
molette appartient ir latroisidme phase d'6volution
typologique de cette c6ramique, phase qu'il situe de
la 2" m. du rr i la 1'" m. du vI" sidcle.
L'aspect de la pite et de l'engobe incite cependant
i situer notre tesson durant la l'" moiti6 du f sib-
cle (sans doute le 2" quart) 3.

Casiers conserv6s: l. croix de Saint-Andr6 orn6e de
4 globules; 2. treillage;3. croix de Saint-Andr6
doubl6e et orn6e de 2 globules; 4. traits horizon-
taux. (L.933: A, l"'6vid., remblai sup6rieur).

B. Nor.l oRNEE Er SIcLES (fig. 104 et 105)
I l. Sigle Norro sur fond de Drag.33 brtl6. Petit car-

touche rectangulaire dans un cercle. Sans doute,
potier Morrus ou MorrIUS, ayant travaill€ i Avo-
court durant la p€riode d'Antonin (140 n 180).
Osweto, p. 212 (<< Antonine >>, l,t0 d I 80) ; Crnr.tnr
et GAUDRoN,p.157 ; P. de ScuanrzEN et M. VAN-
DERHoEVEN, Terra sigillata te Tongeren, II. De
voormaligeverzameling Baron de Schaetzen in het
Provinciaal Gal lo-Romeins Museum te Tongeren.

() Ce tesson a 6t€ signal€ prdc6demment par J.-M. DecnoMoM dans
Les Jouilles arch4ologiques de lo place Saint-Lambert d Lidge, Libge,
1983, p. 30, par J.A. Srneus, Les plus anciennes sources archdolo-
giques chrdtiennes du Bassin mosan entre Namur et Lilge (t* sibcle)
dans Les Etudes classiques. Mdlanges d'archdologie nationole offerts
au R.P. AndrC Wankenne S.J. pour son 75e anniversaire, Llll, l,
1985, p. 152, no 35 et par W. DUKMAN, loc.cit, p. 58.

C) Nous remercions Mr W. DIxulN de nous avoir fait part de ses
observations.
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Analytische Inventaris van de Stempels, Tongeren, 1964,
p. 38, pl. IX, 15, inv. no 7087; Tienen, p. 196, no 190
(sigle Worro F); M. VANDERHoETTEN, De Terra Sigil-
lata te Tongeren. IV. Analytische inventaris van de
Stempels in openboor en privoat bezit, Tongeren, I 975,
p. 96, no 489; C.I.L., )(III, l-2, 10010, 1387-1388
(L . l l67 :  A ,  54 ,  ch . l9 ) .

12. Sigle CVXI, sans doute sur fond de Drag. 18/31.
Sans doute, potier CVXVS ayant travailld i Rheinzabern
durant la p6riode d'Antonin (140 a 180). Oswelo,
pp. 101 et 380 (pas de graphie CYX\; CJ.L.,)(III,l-2,
10010, 734. (L.3760: A, E, ch. 20).

Nous pr6sentons ici les dessins de quelques vases en
sigill6e lisse de forme plus particulidre ou dont le profil
est suffisamment complet.

13. Drag.3l fragmentaire. Diam. ext. ouv. ca 19 cm;
diam. fond 9,8 cm, ht. 5,9 cm. Provient d'un atelier du
centre de la Gaule: T m. I l "  s.  (L.785+L.3557: A,
E + 54, ch. 17 : r6colt6 dans une couche du haut moyen
6ge, voir fig. 138, n' 16).

14. Fragment de CunI-B 15 (Oswelo-PRycE, Introduc-
tion, pl. LVI, 6). Diam. int. ouv. ca 19 cm. Provient
d'un atelier du centre de la Gaule: 2"m. tt" s. (L.3773:
A, E, ch.17 : r6colt6 dans une couche du haut moyen 6ge,
voir  f ig.  138, n '19).

15. Fragment de bord de petite coupe d ldvre d6vers6e
(peut-6tre Oswelo-Pny cE, Introduction, pl. LXVII,
7). Atelier du sud ou du centre de la Gaule. (L.2036: A,
A-B, ch.9).

16. Drag.33 (presque complet). Diam. ext. ouv. 9,4 cm;
diam. fond 4,4 cm. Atelier du centre de la Gaule: II" s.
(L.3650: A, D, ch.20, dans amas de tuiles sur four).

17. Fragment de bord de Drag.36. Diam. ext. ouv.ca
l9 cm. Atel ier de I 'est de la Gaule: rr"  s.
(L.802+L.2204: A, 54, ch.19-20).

18. Drag.40(fragmentaire). Diam. ext. ouv.ca9,5 cm;
diam. fond 4,4 cm. Atelier de I'est de la Gaule: 2' m. rr'
s.  -  l ' "  m. I I I"  s.  (L.2412: A, 54, ch. l9).

19. Drag.32 (fragmentaire). Diam. ouv.ca 19 cm;
diam. fond 8 cm; ht.4,6 cm. Atelierdel'estdelaGaule:
2" m. I I"  s.  -  l ' "  m. I I Ie s.  (L.3698.. . :  A, D, ch.20).

20. Drag.33 (fragmentaire). Graffite PRI sur le bas de
la panse. Diam. ext. ouv.ca 13,2 cm; diam. pied 5,2 cm;
ht. 7 ,6 cm. Atelier de I'est de la Gaule: tf s. (L.3762:
A, E, ch.20).

2l . Drag.3l (fragmentair e) (: Niederbieber la). Diam.
ext. ouv.28,7 cm; diam. fond ll,5 cm; ht.7cm. Ate-
lier de l'est de la Gaule:-2" m. tt' s. (L.2416... : A, 54,
ch. l9).

22. Drag.38 (fragmentaire). Diam. fond,5,4 cm. Ate-
lier de I'est de la Gaule:2" m. II" - d6b. ttf s. (A, 34,
ch.19).

23. Fragment de bord de CunI-n 15. Diam. ext. ouv.ca
16,4cm. Atel ier de I 'est de la Gaule:2" m. I I"  s.
(L.3359: A, A, ch.20-21).
24. Fragment de Niederbieber ll (Oswelo-Pnvcn,
Introduction, pl. LXVII, 6-7). Atelier de I'est de la
Gaule: fin If - l '" m. III" s. (L. 3759: A, E).
25. Fragment de fond de Niederbieber ll (?\. Atelier de
I'est de la Gaule. (L.1083: 1, l"' 6vid., sous <dall. >).
26. Fragment de bord de Niederbieber 8 (?). Tesson
brffl6. Diam. ext. ouv.ca l0 cm. (L.3768: A, E, ch.20).
27. Fragment de bord de gobelet d ldvre en boudin et
d6cor guilloch6 sur la panse. Diam. int. ouv.ca 1l cm.
Atelier de I'est de la Gaule. << Rouletted technique > (?)
de Oswalp-PRYcE pl. LXXV-LXXVL VoiT 6galement
CunrgBr et GAUDRoN pp. 62-64, fig.34. (L.1740... : A,
l"' 6vid., << sous dall. >>).
28. Fragment de bord de Csnxer 304. Diam. ext.
ouv.ca 13 cm. Argonne, tv" s. (L.3453: A, C, ch.20).

L'extr6me fragmentation de la c6ramique sigill6e nous
a pos6 de gros probldmes d'identification tant au point
de vue des formes que des centres de fabrication.
Le tableau que nous pr6sentons ici doit donc €tre consi-
d6r6 avec r6serve.
N6anmoins, il montre une nette pr6dominance de la sigil-
l6e provenant des officines de I'est de la Gaule, par rap-
port aux importations du centre et du sud, ir peu prbs
6quivalentes. Cette prdpond6rance, d€ji soulign6e pour
d'autres sites de la vall6e mosane, correspond 6galement
i une r6alit6 chronologique, d savoir une occupation
maximale du site de Saint-Lambert durant les II" et III"
sibcles (ce que confirment notamment les datations
numismatiques).
La d6couverte de quelques tessons d6cor6s ir la molette
atteste une pr6sence au IVe et au'f sidcle, prdsence dont
I'importance ne peut €tre estim6e.

Sud Centre Esl

Drag.37
(d6cor)
Drag.lS/31
Drag.27
Drag.32
Drag.33
Drag.36
Drag.38
Drag.40
Drag.43
Drag.M
Drag.45
Curle 15
Nied. ll
Nied. 8
Chenet 304
Chenet 320
Ind6t

9
4

J
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I
I

I
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5

4
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I
I
I

I
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I
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J
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Fig. 104
Cdramique sigillde ornde (l d I0) et non ornde (I I ir 17) (I /2, sauf sigles no I I et 12 -- I / l).
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2. C6ramique fine enduite a

,4. GoseI-nrs (fig. 106)
De trds nombreux tessons de c6ramique << verniss6e >> ont
6t6 d6couverts dans la zone septentrionale de fouilles de
la Place Saint-Lambert. Ces fragments fournissent un
6chantillonnage trds complet des formes, des techniques
et des ddcors habituellement utilis6s pour la fabrication
de cette c6ramique qui consiste essentiellement en << vais-
selle d boire >. Les types les plus courants sont le gobe-
let tronconique i ldvre simple (Tongeren 3 : surtout 2"
m. IIe et l'" m. III" sidcle), le gobelet globuleux i col
tronconique et ldvre repli6e vers I'ext6riew (Tongeren
7: fin tI" - l'" m. trI" sidcle), le gobelet i lbvre en corni-
che (< Karniesrand >> ; Tongeren 2, frnl"' - fin tI" sidcle),
et les gobelets d haut col et panse d d6cor guilloch6 (type
Niederbieber 33, fin II" - III" sidcle).
Les d6cors pr6sents sont le sablage de la panse (caract6-
ristique du rt" sibcle), le barbotinage en relief avant
engobage (vases d ddcor de chasse, fabriqu6s d Castor
en Angleterre et 6galement ir Cologne depuis le I"'sidcle,
mais surtout fr6quents dans la 2" m. du II" sidcle, et plus
tard ir Trdves), le barbotinage blanc et rouge sur c6ra-
mique m6tallescente (notamment un fragment d'inscrip-
tion votive; d partir de la fin tI), le barbotinage d'6cail-
les en relief (1'" m. II", surtout), le guillochage ir la
molette. D'aprds l'aspect de la pdte, la qualitd de I'engo-
bage et la cuisson, on peut distinguer 2 grands groupes
techniques:
- pdte blanche, ros6e i orang6e, rayable d I'ongle;
engobe mat ou l6gdrement brillant, le plus souvent noir
ou brun avec parfois des nuages orang6s, recouvrant des
parois assez 6paisses. Cet engobe tient assez mal sur les
surfaces ; effac6 sur les parties saillantes, il s'6caille faci-
lement.
- pdte grise, parfois i noyau rouge6tre, trds dure et trds
fine; vernis gris ou noir, brillant, i reflets m6talliques,
adh6rant trds bien aux parois trds fines.

Cette c6ramique s'apparente ir la < Qualitdtsware >>
de Oelmann (cft Niederbieber,technique d, p. 35) et la
technique e de Vanvinckenroye (cfr Tongeren, p. 10)5'
On la retrouve surtout i la fin du II" et au III" siCcle.
a) A couverte mate

I et 2. Fragments de bords de gobelets tronconiques
?r ldvre simple. Diam. int. ouv.ca 5 et 4,5 cm.
Tongeren 3a; Sruenr 3; Niederbieber 30a;
Hees, pl. 3, 3a, GosE 185; Arentsburg, fig.
91, 79 : 2" m. rf - d6but du III" sidcle (L.759 :
C,  53 ,  ch .6 ;  L .1 l7 l :  A ,  54 ,  ch .19) .

(4) La plupart des types pr€sents ir la place Saint-Lambert furent
notamment fabriques ir Cologne (cfr par exemple W. Btusrulo, Za
den rdmischen Tdpfereien om RudoAplatzin Kdln dans Ktilner Johr-
buch filr Vor- und Frilhgeschichte, 7 , 1964, pp. 19-32). Voir 6gale-
ment M. AMAND, Contibution d I'dtude du commerce en Hesbaye
au rf siDcle, ibidem, 2, 1956, pp. 47-53.

C) J.-Cl. EcHALLIER et J. BoNNEr, Les cdramiques mdtallescentes
d'Aldsia. Essai d'approche technologique dans R,arcr, XXXIII,
1982,  pp .  l l l -121.

3 e 6. Fragments de bords de gobelets tronconiques
ir ldvre simple. Panse d6cor6e de guillochis.
Rainure sous le rebord. Diam. int. ouv. ca
9 cm. Tongeren 3b; Hees, pl. 3, 3b ; Arents-
burg, fig. 9l ,77 -78; Niederbieber 30 a, 2" m.
II" - 1'" m. III€ sibcle. (L.3318: A, C, ch.20;
L.3453: A, C, ch.20;L.148...: A, 54, ch.19;
L.3061 : A, A, caniveau).

7 et 8. Fragments de bords de gobelets tronconiques
ir ldvre simple. Panse orn6e d'un sablage d
grains fins. Rainure sous le rebord. Ldvre l6gd-
rement dpaissie. Diam. ext. ouv.ca l0 et
12 cm. (L. 1004 : A, l"' 6vid., << sous dallage >> ;
LJl64: A,2" 6vid., ch.rom).

9 e 11. Fragments de bords de gobelets ir lbvre en cor-
niche. La panse peut €tre sabl6e. Diam. ext.
ouv.ca 15 cm et 14 cm. Tongeren 2; Gosn 188
- 190 ; Arentsburg, frg. 9t, 7 t-73 ; Hees, pl. 3,
2a; Srunnr 2: fin I'" sidcle - d6but tu" sidcle.
(surtout 1"' m. II" sidcle) (L.2370: C, 53, ch.6;
L.3'l 69 : A, E, ch.20 ; L.3230 : A, A, ch.2G2l).

12. Fragments de panse globuleuse ir d6cor sabl6
(sablage fin). Pdte beige; engobe gris verdd-
tre, ldgbrement brillant. Tongeren 4a; Hees,
pl.3,4a; Sru,*r4; Gosn 196; Niederbieber
32a: 2" m. II" sidcle. (L. 3770...: A, E, ch.20).

13. Fragments de gobelet sabl€ ir d6pressions. Col
concave et ldvre ldg6rement repli6e vers I'ext6-
rieur. Pdte ocrejaune; engobe noir brunatre,
mat. Sablage assez fin sur des parois 6paisses.
Diam. int. ouv.ca 9 cm. Tongeren 4b; Arents-
burg, fig.9l,93; Ifees, pl.3,4d: l"'quart u"
-2"  m. I I "  s .  (L .3745. . . !A ,  E+54,  ch . l9 -21) .

14 et 15. Fragments de bords de gobelets i col oblique
et lbvre repli6e vers I'ext6rieur. Panse sablde.
Pdte blanche; engobe noir mat. Diam. int.
ouv.ca 8 cm. Tongeren 7a; Arentsburg, fig.
91,84; Niederbieber 32a; Gosr 196:Tm.tf
- d6b. rtr" sibcle. (L.1705: A, l" 6vid. (sous
dallage>; L.3359: A, C, ch.20-21).

16. Fragments de gobelet d col oblique et ldvre
replide vers I'ext6rieur. Panse orn6e de guillo-
chis. Pdte blanche, engobe gris d brundtre,
mat. Diam. int. ouv. ca 6,8 cm; diam. max
panse 12,6 cm; diam. fond 3,8 cm, Tongeren
7b ; GosB 198; Niederbieber 32c; Hees, pl. 3 ,
5a; Arentsburg, fig.91, 82-83 (f m. u" - d6b.
III" sidcle) (L.799...: A, 54+A, ch.19-21).

17 irzD. Fragments de bords de gobelets d col oblique
et lEvre repli6e vers I'ext6rieur. Panse orn6e ou
non de guillochis (bandes sdpardes par des
zones lisses). Diam. int. ouv. ca 5 d 14 cm. Cfr
no 16. (L.1358: A, l " '6vid. <<sous dal lage>;
L.1508: A, 54, ch.19; L.3764: A, E, ch.20;
L .1686. . . :  A ,  54 ,  ch . l9 ) .

21. Fragment de bord de gobelet i petit col trbs
concave et ldvre 6vas6e en entonnoir. Pdte ocre
clair; engobe brun fonc6, mat. Diam. ext.
ouv.ca 9 cm. Forme approchante de Gosn
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184 (ir vernis noir brillant, fin tI" - l'" m. III" s.)
(L.3706: C, 53, ch.6).

22.Fond complet et partie de panse globuleuse.
Petit pied concave. Pnte blanche; engobe brun
chocolat, mat. Diam. 3,8 cm (L.3655: A, E,
ch.20).

23. Fond complet et partie de panse de grand vase
engob6 et sabl6. Pied trds concave; sablage
fin. Pdte blanchdtre; engobe brun noirdtre,
non uniforme, i nuages orang6s et traces de
doigt autour du pied. Engobe brun foncd i
I' int6rieur. Diam. 5,8 cm. (L.1473: A, l"'
6vid., << sous dallage >).

24. Fond de petit gobelet d panse tronconique.
Pdte rouge i noyau gris: engobe noir, mat.
Diam. 5 cm (L.3698...: A, E, ch.20).

25. Fond de gobelet d panse orn6e de d6pressions
allong6es. Pdte orang6e; engobe brun, mat.
Diam. 4,2 cm (L.3762...: A, C, ch.20).

b) A ddcor barbotind
26. Fragment de gobelet d col tronconique et lbvre

pointue repli6e l6gbrement vers l'ext6rieur.
Pdte blanche; engobe gris noir, l6gdrement
brillant. Quelques traces de d6cor v€g6tal (?)
ir la barbotine. Diam. ext. ouv.ca ll cm.
GosB 182; Niederbieber 32b; Hees 4c (fin
tt" sidcle) (L. 3635: C, 53, ch.6).

27. Fragment de bord de gobelet tronconique i
lbvre simple. Rainure sous le rebord. Pite
blanche; engobe brun noir. Traces n6gatives
d'animal incomplet courant vers la gauche.
Diam. ind. Forme Niederbieber 30b, Tonge-
ren 3a; Arentsburg fig. 91, 80; Hees 3c:2" m.
If sidcle. (L.ll64: A,2" 6vid., ch rom.).

28. Fragment de gobelet i ldvre en corniche. Pdte
blanche; engobe brun noir, mat. Animal
incomplet courant vers la gauche; d6cor guil-
loch6 sur le bas de la panse. Diam. ext. ouv.ca
l0 cm. Tongeren ld ; Arentsburg, fig. 91, 7 6 ;
Hees, type 2b: l" m. IIe sidcle surtout.
(L.1636.. . :  A, E+54, ch. l9-20).

29. Fragment de panse orn6 d'un animal incom-
plet courant vers la gauche. Pdte blanche;
engobe noir, peu brillant. Niederbieber, pp.
5-6. (L.3453: A, C, ch.20).

c) A couverte brillante
30 iL 37. Le type le plus commun est un gobelet ir col

tronconique assez haut et petite ldvre 6paissie.
La panse est trbs souvent orn6e de d6pressions
(rondes ou ovales) et de bandes guilloch6es. Il
s'apparente aux formes Tongeren 12 et 13;
Niederbieber 33 ; Hees pl. 3, 8, caract6ristiques
du III" sidcle. Le diamdtre d I'ouverture varie
d e 4 , 5 i 9 c m .

38. Fragment de bord de gobelet i col concave et
ldvre repli6 vers I'ext6rieur. Bande guilloch€e
sur l'6paule. Pdte grise, bien cuite; vernis gris
fonc6 brillant. Diam. int. ouv.ca 9.5 cm.

Gosn 184; Niederbieber 29a (sans d6cor) ou
Tongeren 19a (tf sidcle) (L.3127...: A, A-B-
D, ch. l9-21)

39. Fragment de panse de gobelet d vernis m6tal-
lescent. Pdte rose; vernis brun fonc6, trds bril-
lant et trds solide (technique e de Tongeren).
D6cor d la peinture blanche et rouge, appli-
qu6e sur le vernis: 2lignes de pointill6s entou-
rent un fragment de lettre (?). Il s'agit sans
doute d'un fragment de gobelet d inscription
votive (< gobelet ir souhait >), de type Tonge-
ren ll , GosE 203-204 ou Arentsburg frg. 91,
87. Cette technique apparait notamment ir
Trdves, ir la fin du lf sidcle et se prolonge
jusqu'au l't' sidcle (voir Niederbieber pp.
35-38, f ig.  12 et 14) (L.1083: A, l " '6vid.,
< sous dallage>).

B. EcunllBs (fig. 107)

Quelques tessons appartiennent ?r des r6cipients (6
exemplaires diffdrents) en forme de coupe ou d'dcuelle
(apparent6e au type Tongeren 6; Gosp 223-2V1; Nieder-
bieber 38; Arentsburg, fig.9l,98; P. VeN OssEL, Za
villa romoine << sur le Hody >> d Hamois,, dans Activitds
80 du SOS Fouilles,2,l981, fig. 95,n" 44; Hees, type
25. La paroi peut Otre i rebord rentrant ou car6n6e ?r bord
droit. La technique varie d'un tesson i I'autre. On ren-
contre cette forme durant tout le tf sidcle et la l'" m. du
tII" sidcle.

40. Rainure sous la ldvre extdrieure. Paroi con-
vexe. Panse orn6e de guillochis. Pdte grise;
enduit brun noirAtre, mat. Diam. int. ouv.ca
12 cm. (L.3731).

41. Rainure sous la ldvre. Bord rentrant. Pdte
blanche; engobe noir, mat. Diam. int. ouv.ca
6 cm. (L.3759).

42. Bord droit et panse car6n6e. Petite rainure
sous lalbvre: Pdte tendre, rose orange; engobe
orang6. Diam. int. ouv. ca20 cm. (L.3761).

43. Bord droit, panse car6n6e. Pite ocre; engobe
brun l6gdrement brillant. (L.3453).

44. Fragment de bord de coupe d lbvre rentrante.
Pdte gris clair; engobe noir brundtre, mat.
Diam. ind. Peut-OtreTongeren20. (L.791: A,
54, ch. rom.).

C. Assrsrrns (fig. 107)
La zone septentrionale a livr6 des fragments de plu-

sieurs exemplaires (une quinzaine au moins) d'assiettes
ir paroi convexe et i ldvre plus ou moins rentrante. Le
fond est g6n6ralement concave et orn6 de cercles concen-
triques. La pdte fine est toujours claire (le plus souvent
blanche) et bien cuite. Les surfaces interne et externe sont
rev€tues d'un engobe mat de couleur rouge orange d bru-
ndtre ou noir avec parfois des nuages plus sombres ou
jaunes.
Ce type d'assiette est caract6ristique du It" sidcle et les
diff6rences de profil des ldvres ne fournissent pas de pr6-
cision chronologique.
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(SruART 10, pl. 1, 18-19; Arentsburg, fig. 91, 100
l0l; Tongeren2l a-b; Gosn 230-232; Niederbieber 40;
Hees, pl. 3, l7 a)
45 d 52. Fragments divers de bords. Diam. variant de

c a 1 4  c m i t c a 2 T  c m .
D. CouvERcr.ns (fig. 107)

53. Fragments de bords de couvercle ir ldvre 6pais-
sie. Pdte blanche; engobe brundtre, mat.
Diam. ind. (L.743: C, 53, 6;L. l l7 l :  A, 54,
ch. l9).

3. C6ramique dor6e (fig. 107)

54. Fragment de bord de gobelet dor6 d bossettes.
Ldvre l6gdrement concave replide vers I'ext6-
rieur. D6part de panse arrondie conservant
une partie de bossette repouss6e sous la ldvre.
Pdte fine et tendre, de teinte ocre brun clair;
surface << savonneuse ), recouverte d'une pel-
licule dor6e ir la biotite 6. Diam. int. ouv.ca
ll cm. (L.2828: H, S37, ch.15)

Comparoisons
Tongeren 43 a-b; Gose 236; Hees, pl. 6, 1

(sans bossettes) ; Camulodunum 95 A; Arentsburg, fig.
97 , 369-3'70; Braives III, fig. 26 d,28; M. Turrneeu-
LIBRE, La cdramique gallo-romaine dorde au mica dons
le Nord de Ia France (Nord et Picardie) dans Helinium,
XVIII ,  1978, pp. 113, f ig.  6,4 i t7 (50 A 150);  S. DB
LAET, Etudes sur ls cdramique de la ndcropole gallo-
romaine de Blicquy (Hainaut), II. Ls poterie dite
<<savonneuse>> dans Helinium, Vl, 1966, type VII, 2,
fie. 9.

4. C6ramique i enduit rouge-pomp6ien (fig. 107)

Les tessons i enduit rouge-pomp6ien d6couverts ir la
Place Saint-Lambert appartiennent tous i des assiettes
(9 exemplaire diff6rents) de forme Dn ul,er et THoEN,
1969,type 5 (p. 33 et fig. 12-13) 7. Il s'agit de plat ir
paroi oblique ou concave, ir ldvre 6paissie et i fond plat
ou l6gdrement concave nettement s6par6 de la paroi.

Lapdte fine est claire i noyau gris ou noir; la surface
beige est rev€tue, i I'int6rieur du plat et sur le rebord,
d'un enduit ocreux de teinte rouge brun. D'aprds Dn
LeBr et THoEN, la technique et la forme (inconnue en
Rhdnanie) sont caract6ristiques des productions de Bel-
gique occidentale (depuis l'6poque flavienne jusqu'dvers
250). Notons qu'd Liberchies, ce type n'apparait pas
avant la fin du u'sidcle 8.

(6) Pour I'analyse de la pite et de la pellicule doree, voir Dn Larr, op.
cit., p. 4 et Braives III, p. 7 4.

(7) Voir €galement Braives I, fie.62,64-68; Braives II, fig. 39, 30.

(8) P. CLAES, G.P. WERNER, E. LunqurN, C. DEPIrDT, Liberchies,
Bons-Villers. Vestiges de bdtiments romains le long du << diverticu-
lum >> vers Gosselies et fossd ancien dans Documents et Rapports de
la Socidtd royale d'archdologie et de Paldontologie de Charleroi, LYII,
1974-78, p. 51.

55. Traces de lissage ir l'dbauchoir sur la surface
externe, fond orn6 de 2 gorges concentriques.
Diam. int. ouv. ca 37 cm, diam. fond ca 32 cm
(L.3743...: A, E, ch.20).

56. Diam. int. ouv.ca 25 cm; diam. fond ca
19 cm. (L.3770: A, E, ch.20).

57. Fond trds 6pais. Diam. int. ouv.ca 38 cm.
(L.2370: C, 53, ch.6).

5. C6ramique liss6e

,4. Assrnrrns (fig. 1078)
- Assiettes d pAte claire

Les tessons regroup6s ci-aprds sont r6alis6s dans une
pite trds fine et trds dure, de teinte blanchitre i gris clair.
Les parois, soigneusement liss6es (<polies>) et l6gdre-
ment brillantes, sont de couleur grise i noire. Techni-
quement, ces fragments pourraient €tre apparent6s d la
<<c6ramique belge ir pdte gris clair> d6finie par S. De
Lnnr pour la n6cropole de Blicquy e. Les formes sont
par contre trds diff6rentes. En dehors d'une assiette i
ldvre rentrante et paroi convexe (no l, comme Braives
II, fig.39, 18 en t. n.), il s'agit toujours de plats, ir paroi
convexe ou oblique, ldvre repli6e l6gdrement vers I'int6-
rieur et dpaissie en gros bourrelet i I'ext6rieur (10 exem-
plaires, n" 2). La forme de la ldvre est assez proche de
quelques coupes en pdte gris clair et surface lisse d6cou-
vertes dans le nord de la France d la villa de Bois-Br0l6
(Maubeuge) (Hnvunn, 1975, p. 46, pl. 1., l-5). Une
assiette de m€me type (m€me forme et m€me technique)
a 6t6 d6couverte d la villa d'Evelette (cf. J. Wnlnvs,
Notes au sujet de la villa gollo-romaine d'Evelette dans
B. C.A. H. C., VI, 1966, pp. 18-19, pl. l, fig. 4). Elles sont
6galement pr6sentes d Biesme G). ll2, assiette type II)
dans des tombes dat6es de la fin du II" sibcle, ainsi qu'i
Maastricht (T. PeNnuvsnN, Maastricht staat op zijn
verleden, Maastricht, 1984, p. 47 dans un puits dat6 du
ddbut du lIf sidcle).

l. Assiette fragmentaire ir paroi convexe et ren-
trante. Ldvre €paissie. Fond plat. Pdte blanc
gris clair ; surface gris clair, ( polie ), l6gdre-
ment brillante. Diam. int. ouv.ca 21 cm; ht.
5,3 cm; diam. fond ca 16 cm. Braives II, frg.
39,no 39, no 18; GosE290(t.n., finI"'-ddbut
u"); VANVTNcKENRovE, 1984, I, fig. 9, 2
(tombes dela2" m. m); Tienen, p. 31, (fin It"
- l'" m. IIt"); m€me forme qu'e Tongeren 90
(fin If - d6but tu" sidcle); Biesme, tombe 18,
3 (2"m. tI" - d6but ttf sidcle) (L.1197...: A,
54, ch. l9).

2. Bourrelet externe haut de 2,3 cm. Surface
polie, noire. Diam. int. ouv.ca 22,5 cm1'ht.
5,7 cm; diam fond ca 18 cm. Biesme, tombes
30,2 , t .31 ,1e t38 ,  l .  (L .1254. . . :  A ,  l " '6v id . ,
<<sous et sur dall. >).

p) S. De Larr et H. THoEN,.E udes sur la ciromique de la nCcropole
gallo-romaine de Blicquy (Hainaut). III. La ciramique belge < i pdte
gris clair>> dans Helinium, VIII, 1968, pp.3-21.
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3. Gros bourrelet externe. Fond plat. Diam. ext.
ouv.ca 26 cmi ht. 5,3 cm; diam. fond
16,6 cm. Voir 6galement P. VeN OsslL, Zc
villa romaine sur le Hody d Hamoisdans SOS
Fouilles,l, 1980, frg.45,17 . (L.3661... : A, C,
ch.20).

4 e 8. Fragments de bords d'assiettes i bourrelet. La
hauteur du bourrelet varie de 1,5 cm i 2,3 cm,
le diamdtre int6rieur d I'ouverture de 17 cm it
27 cm.
- L. 812...: A, 54+caniveau
- L.1544.. . :  A, 54, ch.19
-  L .1383. . .  :  A ,  54 ,  +  C,  53
- L.1142...: A,2' 6videment
- L.  679.. . :  C, 53, ch.6.

- Assiettes fumdes
Plusieurs fragments (l 3 exemplaires) appartiennent

i une autre s6rie d'assiettes, fabriqu6es dans une pdte
claire, ros6e d beige ros6. Les surfaces soigneusement lis-
s6es varient du brundtre au grisitre. Cette c6ramique est
apparentde ir celle de Tongres (cf Tongeren, p. 49, no 88
n 90). Elle est 6galement trds bien repr6sent6e i Braives
(cf Braives I, fig. 65, 58 d 69; Braives II, fig. 40, 32-34;
Braives III,fig.34,22-25) et dans la Hesbaye et le Con-
droz (J. DoceuIER et J. WIrreN{s, 1968, pp. 33-45, pl.
I, fig. 1 e 9). A Tirlemont, des fours en ont livr6 une
grande quantit6 (Tienen, pp. 3l-43). Cette production
r6gionale est habituellement dat6e dela2" m. II" et 1'" m.
III" sidcle.

9 ir 15. Fragments de bords d'assiettes d paroi convexe
et bord rentrant. Diam. int. ouv.ca 14 cm it
26 cm.
- L.2293...: A, A, ch.20
- L.3761.. . :  A, E, ch.20
-  L .710. . . :  A ,2"  6v idement
- L.2154...: A, A, ch.9 (ht. 3,3 cm)
- L. 794.. . :  A, 54
- L.t646...: A, 54, ch.19. Petites incisions
transversales sur le sommet de la ldvre 6pais-
sie en boudin.
-  L .  743. . . :  C ,  53 .

- Assiettes sans couverte
Nous pr6sentons ici trois fragments d'assiettes ir pdte

blanche, trds dure, trds fine et i surfaces <<polies>> de
teinte blanche que I'on peut typologiquement rattacher
aux assiettes fum6es.

16. Diam. int. ouv.ca 14 cm; ht 3,5 cm. Imitation
d'assiette GosE 289 (t.n.). (L.3292: A. C.
ch.20-21).

17. Diam. int. ouv.ca 24 cm. (L.3721: C, 53,
ch.5).

18. Ldvre amincie. Diam. int. ouv.ca 26 cm.
(L. 735: C, S3).

B. Gosnlers (fig. 1078)
Gobelets fumds

Fabriqu6s dans une pdte claire d surface lisse brund-
tre, apparent6e ir celle de Tongres (Tongeren 87-89) ou

de Tirlemont (Tienen, p. 30-35), ces gobelets sont d6ri-
v€s de formes en c6ramique vernissde ou belge. Ils peu-
vent Otre globalement dat6s de la fin du II" et de la l'"
moiti6 du III" sidcle. Certains exemplaires pr6sentent
une surface grise.

19. Fragments de grand gobelet d panse globu-
leuse, col tronconique et ldvre ronde 6paissie
vers I'ext6rieur. Panse orn6e de bandes guil-
loch6es, s6par6e du col par une rainure. Fond
ldgdrement concave. Pdte ocre clair, d6grais-
s6e finement ir la chamotte; surface brun clair,
grisdtre. Diam. int. ouv.ca 10 cm; diam. fond
ca 5 cm. Tongeren 87; DocQutER et WIL-
LEMS, 1968, type 15, pl. 1, fig. 13, et pl. 3, fig.
24 (panse lob6e); Braives II, fig. 40,27-29;
Braives I, fig. 64, 43-50, Tienen, no 30-35,
Braives III,frg.33-34. (L3672...: A, E, ch.20).

20. Diam. int. ouv.ca ll,5 cm. (L.799: A, 34,
ch. l9).

21. Diam. int. ouv.ca 7,5 cm. (L.3766...: A, E,
ch.20).

22. Fond de gobelet ?r panse globuleuse, orn6e de
bandes guilloch6es. Cercles de tournage sur le
fond. Pdte et surface blanches i nuages fum6s'
Diam. 4 cm. (L.3698: A, D, ch.20).

23. Surface d traces brundtres. Diam. int. ouv.ca
8 cm. (L.3264 B: A, C + 54, ch.l9-20-21).

24. Diam. ext. ouv.ca 9 cm. (L.3672...: A, E,
ch.20).

25. Pdte gris clair; surface grise. Diam. int. ouv.ca
8 cm. Goss 353 (t.n.); Niederbieber 57 (t.n.).
(L.ll42: A, f 6videment).

26. Pdteblanchdtre; surface gris fonc6. Diam. int.
ouv.ca 7,5 cm. (L.2416...: A, 54, ch.l9).

27. Pdte ros6e; surface grise. Diam. int. ouv.ca
9 cm. (L.3695: A, D, ch.20).

28. Pdte blanchdtre; surface gris clair. Diam' int.
ouv.ca 11,5 cm. (L.3495: A, C, ch.16, sur
fosse ch l9).

29. Fragments de gobelets ir col concave, ldvre
6paissie et 6vas6e vers I'ext6rieur. Panse ronde.
Petit pied en anneau ir fond concave. Pdte
blanchdtre; surface liss6e, gris ardoise. Diam.
ext. ouv.ca 10,8 cm; diam. fond. 4 cm. Ton-
geren 32 (t.n.); Hees, pt.6, 6a (t.n.): tI" sid-
cle.  (L.14L2.. . t  A, 54, ch. l9).

30. Fragment de bord de gobelet d col concave et
bord droit. Rainure d I'ext6rieur sous la ldvre.
Pdte orang6e; surface brun clair. Diam. ext.
ouv.ca l0 cm. G. DB BoE et F. LAUwens,
Een inheemse nederzetting uit de Romeinse
tiid te Oelegem, (Arch. Belg.,228), Bruxelles,
1980, fig. 9,30; Tienen,pp.55-59,n" 24-28;
Tongeren ll2; Broives I, fig. 63, 15 (t.n.);
Waasmunster-Pontrave, fig. 16, 11; Doc-
QUIER et WILLEMS, 1968, type26, pl. 3, fig.
25 et 32; Braives III, fig.33, 19. Fin du lf -

d6but du tlt" sidcle (L. 3519: A, C, ch l9).
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Fig. 107
A. Cdramiquefine enduite (40 d 53), dorde (54), d enduit rouge-pompdien (55 d 57); B. Cdromique tissde (I d 32) (I/3).
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31. Pdte et surface ocre clair. Diam. ext. ouv.ca
8,4 cm. (L.3690: C, 53, ch.6).

32. Fragment de bord de gobelet ovoide dit <de
Tongres >>. Lbvre 6paissie vers l'int6rieur. Pdte
et surface blanchdtres, liss6es. D6cor guilloch6
sur le bord. Diam. int. ouv.ca 12 cm. Tienen,
p. 67, no 36; Rosmeer, pl. XI, 3; DocQumn
et WILLEMS, 1968, type 21, fig. 19, pl. 2;
Monceau-sur-Sambre, t. 6, 3 et t. 8,7 (2" m.
tt" et d6b. tIf sidcle) ; Biesme, fig. 47, 12;
Braives I, fig.65, 53; BraivesIII, fig. 33, 1-5.
(L.1677: A, 1"'6vid., sous dall.).

Gobelets sans couverte (fig. I08A)

Sont regroup6s ci-aprds divers tessons en c6ramique
liss6e, mais sans couverte, imit6e de gobelets verniss6s
ou de type belge. C'est notamment le cas de tessons de
panse, orn6s de bandes guilloch6es, de lobes et de d6pres-
sions. (cf. Braives II, p. I I l, fig. 90, 35-38; Braives III,
p. 96, fig. 34,26-29).

33 et 34 . Fragments de bords ir ldvre plate ou l6gbrement
concave repli6e vers I'ext6rieur. Pite rose brun
ou orang6e. Diam. ext. ouv.ca 11, 12 cm.
(L.3178 (2): A, A,ch.2L21). (L.3714: A, sous
M50, ch.20-21).

35. Fragment de panse orn6 d'un motif gaufr6.
PAte grise; surface orang6e, non engob6e. Ce
tesson appartient sans doute ir une imitation
de gobelet-tonnelet en terra rubra, comme
Braives II, fig. 57-58 et p. 148. (L.1605: A, 54,
sous tombe 22).

C. Bors (fig. 108A)
La zone septentrionale a livr6 quelques tessons (10

exemplaires) de bols car6n6s en poterie dite << d'Arras >>
ou <<grise sableuse>>. Cette c6ramique fabriqu6e dans la
r6gion d'Arras du I"'au III" se caract6rise par une p0te
bien cuite, de couleur beige gris clair, trds fine. La sur-
face grise et granuleuse, ou liss6e, est souvent d6cor6e
de fines bandes liss6es, horizontales et paralldles.

La forme principale est un bol carlnl i col tronconi-
que et d ldvre dpaissie, arrondie et d6vers6e vers I'ext6-
rieur et dat6e ici de la fin du If - d6but ur" siEcle (no 36
a 38).

36. Cardne s6par6e du col par une large gorge peu
profonde. Diam. ext. ouv.ca 25 cm. Braives
I, fig. 7 6, 27 ; Turrneeu-LIBRE, 197 6, type II
a-b, fig. 3,l-2; Turrnneu-Ltnnn, 1980, fig.
ll,4et6 (type II a-b); Moncesu-sur-Sambre,
tombe 26, 10 (fin tf - d6b. ttf); Maaseik, pl.
XII, tombe ll9, ll et pl. XVIII, tombe 174,
10-l I ; JELSKI, 1910, p. 140, pl. V, l, (dernier
quart tI"); HEMMER, 1975, Pl. 2,2-5, PP.
48-49 (fin It"); S.J. DE LAEr, H. THoEN et
A. VaN DooRSELAEt., La tombe collective de
la ndcropole gallo-romoine de Destelbergen-
lez-Gand (Flandre orientale/ dans Helinium,

X, 1970, pp. 19-20, fig. 16; M. AMAND,
L'industrie de lacdramique dans le site du Bois
de Flines d Howardries, (Arch. Belg.,127),
Bruxelles, l97l , type no 6, fig. I 8, n" 24 (pro-
totype du milieu f' sidcle) ; Biesme, t. 31, 4 et
t .45,2 ( f in t t") .  (L.3765.. . :  A, A, E et H,
s37).

37. Diam. ext. ouv.ca 15,8 cm. Cf no 36. (L.3132
(2)... : A, caniveau + 54).

38. Diam. ext. ouv.ca 2l cm. Cf no 36. (L.3690:
C, 53, ch.6).

39. Fragment de bord de bol. Ldvre saillante,
anguleuse, recourb6e vers I'ext6rieur. Pdte
blanchdtre; surface grise. Diam. ext. ouv.ca
14 cm. Tuprnnau-Llenn, 1980, fig. 10,2;
Turnnneu-LInnn, 1976, fig. 9, 9; P.J.
CLar,s, Sondages d Saint-Gdry dans
Archdolo- J, 15 anndes, 15 chantiers, Rixen-
sart, 1984, fig. 13, ll. (L.3690...: C, 53, ch.6).

40. Fragment de bord de bol ir col moulur6. Ldvre
anguleuse, 6paissie vers I'ext6rieur. Pite blan-
chdtre; surface grise, bien liss6e. Diam. ext.
ouv.ca 14 cm. VauvrNcrnNRoYE, 1984, t. I,
fig. 12,9 (2" m.III" - d6b. lv"); Turrnnau-
LIBRE, 1980, fig. 12,3 et 1976, fig.3,6 (type
IV b).  (L.3760.. . :  A, E, ch.20).

41. Fragment de bord de bol rond i bord trbs ren-
trant et ldvre 6paissie. Pdte gris clair; surface
gris fonc6, plus ou moins liss6e. Diam. ind.
Proche de Turrneau-LIBRE, 1980, fig. 9, 3
(type IIa). (L.3517...: A, C, caniveau).

42. Fragment de bord de gobelet d col tronconi-
que. Ldvre arrondie et d6vers6e vers I'ext6-
rieur. Pdte gris clair; surface liss6e, gris bleu.
Diam. int. ouv.ca 13 cm. Pourrait appartenir
d une marmite ir haut col tronconique en pdte
<< grise sableuse >>. JELSKI, 1970, p. 140, pl. IV,
I  d 5 ( f in I I") ;  JELSKI, 1977, p. 44, pl . I ,4,
tvr,e 2. (L.3289 (4): A, C, ch. 20-21).

6. C6ramique commune

/. CRUcHES; cRUCHES-AMPHoRES (fig. l08B)

l. Embouchure 6vas6e. Ldvre ddvers6e vers I'ext6rieur
et concave d I'int6rieur. Pdte et surface grisitres.
Diam. int. ouv.ca 12 cm. Braives II,frg.4l,3 (ircou-
verte dor6e). (L. 798: A, 54, ch.l9).

2. Embouchure 6vas6e. Lbvre d6vers6e vers I'ext6rieur
et concave d I'intdrieur. Pite et surface blanchdtres.
Diam. int. ouv.ca 12 cm. Niederbieber, fig. 39,9.
(L.1554: A, l " '6vid.,  <sous dal l>).
Embouchure 6vas6e. Ldvre triangulaire, pendante
vers I'ext6rieur et l6gbrement creusde ir I'int6rieur.
Pdte et surface blanchdtres. Diam. int. ouv.ca
13 cm. Cf no 2. (L.3453...: A, C, ch.20).
Ldvre concave d I'int6rieur, convexe et pendante vers
I'ext6rieur. Pdte blanchAtre; surface ros6e. Diam.
int. ouv.ca 10 cm. Stuenr 129B, pI.9, 153 (+70
a 105).  (L.  802.. . :  A, 54, ch. l9).

J .

4.
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5. Embouchure 6vas6e. Grosse l6vre pendante vers
I'ext6rieur et creus6e d I'int6rieur. Pdte et surface
blanchdtres. Diam. int. ouv.ca 13 cm. P. VeN
Ossrt, La villa romaine <<sur Ie Hody>> d Hamois,
dans Activitds 80 du SOS Fouilles,2,1981, fig.94,
n" 42 ; Niederbieber 69, fig. 39,3. (L.3690 : C, 53,
ch.6).

6. Ldvre repli6e vers I'ext6rieur et pendante. PAte et
surface blanchitres. Diam. int. ouv.ca 4,5 cm.
Sruanr, 132 A, pl. 11, 172 (stt 70 n 105); Tonge-
ren 68 (3" quart du t"). (L.3761: A, E, ch.20).

7. Goulot concave i bourrelet inf6rieur plus large que
la lbvre. Pdte ros6e; surface jaundtre. Diam. ext.
ouv.ca 3,8 cm. Tongeren 72 (m. II" - 1'" m. Iue);
Arentsburg, fig 89, 40; VaNvTNCKENRovE, 1984,
t. I, fig. I 3, lb ; Braives II, frg. 41, 3 I -36 (cruche trds
frdquente en Hesbaye, dat6e du II" et de la l'" m.
ttt"); Braives I, fig.67,13 a 16. (L.1054: A, l"'
6vid., <<sous dall>).

8. Fragment de goulot avec un morceau d'anse bifide
attach6e juste sous le rebord. Ldvre dvasde d face
ext6rieure convexe et l6gdrement concave ir l'int6-
rieur. Pdte blanchdtre; surface grisdtre. Diam. ext.
ouv.ca 8, 9 cm. Peut-€tre Tongeren 79 (fin lt" -
d6b. IIf). (L.1489: A, 54, ch.l9).

9. Fragment de bord de cruche ir bec pinc6. Pflte gris
clair, surface gris brun fonc6. Diam. ind. Arents-
burg, fig. 95,281-290 (m. lf - l'" m. uf); VnN-
VINCKENRoYE, 1984, t. I, fig. 13,3 (fin rr" - 1'" m.
rrf); Tongeren ll9; Tienen, no 86-89. (L.3125 @):
A, caniveau).

10. Fragment de bord de cruche i bec pinc6. LEvre con-
cave d I'int6rieur et profil6e i l'extdrieur. Pdte blan-
chdtre; surface grise. Diam. ind. (L.3485: A, C,
ch.2l) .

11. Fragment de bord de cruche ir bec pinc6. Ldvre con-
cave i I'int6rieur, creus6e sur le sommet et arrondie
i I'ext6rieur. Pite blanchdtre; surface grise. Diam.
ind. (L.3765: A, E, ch.20).

12. Ldvre anguleuse, verticale d I'ext6rieur, creus6e sur
le sommet et concave i I'int6rieur. Anse trilob6e.
Pdte blanch0tre, bien cuite et sonore; surface jau-
ndtre. Diam. int. ouv.ca 7 cm. Niederbieber 66, frg.
38. (L.3762.. . :  A, E, ch.20).

13. Fragment de panse de cruche i d6cor peint orang6
de lignes transversales paralldles. Ce mode de d6co-
ration apparait i la fin du u" sidcle. (L.2946: A,B,
ch.20).

14. Col cylindrique et ldvre 6paissie en bourrelet vers
I'ext6rieur. Pate et surface brundtres. Diam. int.
ouv.ca 8 cm. Peut-€tre fragment de cruche ou de
cruche-amphore. Voir p. ex. Gosn 398 ou 401;
Hees, pl. 4,23/2; Sruenr 132A, pl. ll, 173.

Lazone septentrionale de la Place Saint-Lambert a en
outre livrd un grand nombre de tessons de panse en terre
dure et liss6e, de teinte blanchdtre, et orn6s sur leur face
externe de cannelures paralldles en relief. Ces tessons
appartiennent sans doute ir des cruches-amphores

(comme Arentsburg, fig. 90, 54) ou peut-Otre d des petits
dolia.

,8. AMPHoRES (fig. l08B)
15. Fragment de col avec anse bilob6e. Pdte et surface

brun clair. (L. 679: C, 53, ch. rom.).
16. Goulot avec partie du col et d'une anse plate.

Embouchure 6vas6e, ldvre en bourrelet 6pais et
arrondi. Pdte d noyau ros6, trds micac6e; surface
jaundtre. Diam. ext. ouv.ca 12,3 cm. Arentsburg,
fig. 97 ,359 (fin rr'). (L.1723: A, 54, ch.19).

17. Fragments de col d ldvre en 6pais bourrelet de sec-
tion subtriangulaire. Petite gorge sous la ldvre.
D6part d'anse. Pdte gris clair ir noyau noirdtre, i
gros d6graissant de chamotte rouge; surface lissde,
gris beige. Diam. int. ouv.ca 12 cm. Niederbieber,
f ig.43,2. (L.2651: H, S37, ch. l l ) .

18. Fragment de col ir ldvre en 6pais bourrelet arrondi.
Pdte et surface brun clair, liss6e. Diam. ext. ouv.ca.
l l ,5 cm. Srunnr 132,{,  pl .  12,174. (L.2651:H,
S37,  ch . l l ) .

19. Fragment de grosse anse de section ovale. Pdte et
surface brun clair, d6graiss6e abondamment au
quartz et au sable. Dim. 4,8 cmx5,2 cm. (L.3539:
C, 53, ch.6).

20. Fragments de col ir ldvre en 6pais bourrelet arrondi.
Epaississement sous la ldvre. D6pression d l'int6rieur
du col. Pdte et surface brun-clair. D6graissant
sableux. Diam. ext. ouv.ca l7 cm. Braives I, fig. 68,
4-5; Braives III, fig. 38, 3-4; Sruanr 138. (L.3648:
C, 53, ch.6).

21. Fragment de bord i ldvre en bourrelet 6pais. Pnte
micac6e et sableuse et surface brun clair. Diam. ind.
Braives II, fig. 42, l; Broives III, fig. 38, 15-17.
(L.3761: A, E, ch.20).

22. Fragment de panse avec <<graffito >. (L.1083 : A,
l"' 6vid., < sous dall >).

23. Fragment de panse avec <<graffito>> incomplet.
(L.1254: A, l"'6vid., <<sous dall>>).

C. DoI-ta (fie. l08B)
24. Fragment de bord et d6part d'6paule. Large ldvre

oblique (7 cm), orn6e d'une gorge ir chaque extr6-
mit6. Pite gris noir ir gros ddgraissant de chamotte
et de quartz; surface rev€tue d'un engobe mat, blanc
mastic, laissant apparaitre en transparence un fond
brundtre. Diam. int. ouv.ca 22 cm. Gosp 358;
Sruent l47,pl .16,218. (L.814: A, 54,21).

25. Fragment de bord de petit dolium. Ldvre rentrante
orn6e d'une double rainure. Pite rouge brun, for-
tement d6graiss6e; surface gris noir bleut6. Diam.
ind. Braives II, frg. 44,30; HoLwERDA, pl. XVI,
1325 et pl.XVII, 1347; G. Dp Boe et F. LAUwERS,
Een inheemse nederletting uit de Romeinse tijd te
Oelegem, (Arch. Belg.,228), Bruxelles, 1980, fig.
9, 47 ; Braives II I, fig. 45, 52. (L.37 60 : A, E, ch.20).

D. MoRrrEns (fig. 109)
Trds fr6quent sur les sites gallo-romains, le mortier r0

(10) La terminologie est mal assurde et varie d'un auteur a I'autre.
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se pr6sente sous I'aspect d'un r6cipient lourd et stable,
dont la paroi int6rieure est trds souvent parsem6e de gros
grains de quartz formant rdpe. Utitis6 avec un pilon pour
la pr6paration des fromages et le malaxage de pites et
d'aliments pAteux, le mortier est d'origine m6diterra-
n6enne: cependant, dds l'6poque flavienne, les produits
locaux ont entidrement supplant6 les importations.

Les noms de nombreux potiers nous sont connus par
la pr6sence d'estampilles sur les ldvres. Un fragment
d6couvert ?r la place Saint-Lambert porte la marque de
Vlnta.tus qui travailla sans doute ir Pont-sur-Sambre
et dans la r6gion de Bavai durant le tt" sidcle. La typo-
logie est trds difficile ir 6tablir en raison de la grande
diversit6 des bords rr. La plupart des auteurs distin-
guent les mortiers d ldvre verticale (SruART 148; Gose
449-454; Arentsburg, fig. 96, 330-336) et ceux i ldvre
<<horizontale> (Sru.lnr 149; Gose 455-464; Arents-
burg, fig. 95-96, 291-329).

La plupart de nos exemplaires sont fabriqu6s dans une
terre blanchdtre i beige. Les parois externes, de m€me
teinte, sont plus ou moins liss6es.
Q ArAtes de mAme hauteur

l. Lbvre grossie vers I'int6rieur. Pdte et surface beiges.
Diam. int. ouv.ca 44 cm. Braives I, fig. 70, 2; Brai-
ves II, fig. 45,1; Gosn 459. (L.3142 (2)...: A, A,
caniveau).

Q ArAte intdrieure plus haute que I'extdrieure
2. Ldvre fortement repli6e vers I'ext6rieur. Bord ext6-

rieur vertical. Pdte et surface blanchdtres. Diam. int.
ouv.ca 24 cm. Tongeren 94 (fin If - III") GosE
461-462 (fin II" -lt"); Braives I, frg.7l,4l; Nieder-
bieber,86, f ig.53,5. (L.931: A,2" 6vid.) .

3. Profil complet. Ldvre l6girement repli6e vers I'int6-
rieur. Paroi interne parsem€e de grains de terre cuite
trds us6s et portant des traces de feu dans le fond.
Pdte d noyau gris noir i gros d6graissants de quartz
et de chamotte. Diam. int. ouv.ca 35 cm; diam.
fond ca I 6 cm. Broives I, fig. 7 l, 32. (L.1159... : A,
54, ch. 19-20-21\.

4. Ldvre repli6e vers I'intdrieur. Pdte et surface blan-
chdtres. Diam. int. ouv.ca20 cm. Braives I,fig.1l,
38; Gosn 461-4621. Tongeren 94: fin Ir" - uf sidcle.
(L . l3 l5 :  A ,  54 ,  ch .19) .

5. Partie de bec verseur et de panse. Paroi int6rieure
parsem6e de grains de quartz. Ldvre repli6e vers
I'int6rieur. Pdte et surface blanchdtres. Diam. ext.
collerette ca 3l cm. Braives I,frg.7l,37; Gosn 460.
Fin Il '- d6but tIt" sidcle. (L. 1566: A, 1"'6vid.,
<<sous dall>>).

6. Partie de bec verseur et de panse. Paroi int6rieure
parsem6e de grains de quartz. Ldvre repli6e vers
I'int6rieur. Pite et surface blanchdtres. Diam. int.
ouv .ca 22 cm. B raives I, fig. 7 l, 30 ; Broives I I, fig.
46,39. (L.1708.. . :  A, 1" '6vid. <<sous dal l>).

7. Ldvre replide vers I'int6rieur. Paroi int6rieure par-
sem6e de grains de quartz. Pite et surface beige blanch6-
tre. Diam. int. ouv.ca 32 cm. Arentsburg, fig.96, 311
(2" m. tt"); Braives I,fig.7l,37 (fin u" - d6but rrr" sid-
cle). (L. 3057: A, A, ch.20-21).
8. Ldvre non repli6e vers I'intdrieur. Paroi int6rieure

parsem6e de grains de quartz. Pdte brun clair; surface
blanchdtre. Diam. ind. Braives I,ftg.1l,36; Braives II,
fig. 45,8; Tongeren l0O; Arentsburg, frg.96,321 (2"
m. I I") .  (L.3761.. . :  A, E, ch.20).
9. Ar€te int6rieure orn6e d'une fine rainure sur son

sommet. Ldvre repli6e vers I'int6rieur. Pdte et surface
blanchdtres. Diam. ind. (L.3764: A, E, ch.20).

c) Ar€te extdrieure plus houte que I'intdrieure
10. Bec verseur complet. Lbvre non repli6e vers I'int6-

rieur. Paroi int6rieure non couverte de grains de
quartz et portant des traces de feu. De part et d'autre
du bec verseur, une estampille Venllrusr dans un
cartouche rectangulaire et tourn6e vers I'ext6rieur.
Pite jaune beige ir rose clair. Diam. int. ouv.ca
36 cm. Sigle trds r6pandu dans le nord de la Gaule
et originaire de la r6gion de Bavai oir un atelier, en
association avec Brariatus et Martialis, fonctionna,
sans doute i Pont-sur-Sambre, de la fin du I"'d la
fin du Ir" siEcle. Arentsburg, fig. 96, no 3 l8 et fig.
99, no 11 (fin tt'): m€me marque sur un bord iden-
tique. R. DELMRrnn, Les mortiers de Pont-sur-
Sambre et I'atelier de Brariotus. Contribution d
I'dtude de la ciramique bavoisienne, dans Septen-
tion, lI, 197 2, p. 54, pt. 2, n" 12 et 65 ; Corpus Ins-
criptionum latinarum, XIII, 10.006,98; Braives I,
fig.73, 6 et p. 179 (2" m. Ir") ; Archdologie et Pddo-
gogie, 3, 198 l, pp. 43-M, fig. l, 24-27 et tableau I ;
Rosmeer, pl. IX, 4; A. VeNnERHoEvEN, Liber-
chies (Charleroi, Hainaut). Les sigles sur mortiers,
dans Romana Contact, 1984, I-IV, p.26,46-47 (L.
3129: A, caniveau).

d) Bord verticul
11. Bord orn6 d'une gorge en haut et en bas. Vers le

haut, gros bouton, plat et circulaire, en relief. Pdte
blanchdtre; suface beige ros6. Diam. ind. Broives
I, fig.7l, 50; Arentsburg, fig.96, 330-335; Gosn
453; Tongeren 101. Fin II" - III". (L. 1336: A, l"'
6vid., tr. fond M.43).

12. Bord orn6d'unelarge gorgeenhaut etenbas. Pdte
d noyau gris clair; surface beige blanchitre. Diam.
ind. Braives I,fig.7l,48. (L.3510: A, C, ch.l8-20).

e) Divers
13. Fragments de panse et de fond. Paroi assez mince,

parsem6e d I'int6rieur de grains de quartz. Fond
s6par6 de la panse par un l6ger ressaut. Pdte et sur-
face blanc sale; surface ext6rieure mal liss6e. Diam.
ca  10 ,5  cm.  CL. l3 l5 ) .

E. <Pors A MrEL> (fig. ll0A)
Ainsi nomm6 d'aprds un exemplaire de Trdves, qui

portait une inscription donnant la capacit6 du vase et le
nom de son contenu (VRCEVS ET MEL), le pot d miel(rr) Voir les remarques d'A. VeNosnHosvsN dans Braives I, p. 177 .
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est un r6cipient d panse globuleuse, ir ldvre repli6e vers
I'ext6rieur, parfois moulur6e, et souvent muni dl'6paule
de deux petites anses en anneau (ir partir de l'6poque fla-
vienne). Nos exemplaires sont fabriqu6s soit en terre
blanc jaundtre, bien cuite et d surface liss6e, soit en terre
brun rouge d surface couverte d'une engobe calcaire
blanc. Ce type de r6cipient est connu depuis l'6poque
d'Auguste jusqu'au tv" sidcle, mais est surtout utilis6
durant les 2 premiers tiers du f' sidcle et i la fin du lt"
et au ttI" sidcle.

Comparaisons:
Tongeren I l7a (ldvre angulaire et d6vers6e), I l7b (ldvre
horizontale et arrondie); VnN Dn WEERD, fig. 54, 3,{;
Gose 420-428 (avec anses) et 429-431(sans anse); Nle-
derbieber79; Sruanr 146; Hees, pl. 5, 28a et 28b (sans
anse); Arentsburg, frg. 92, 165-168; Braives III, p. 127 ,
fig. 46, 55-58.

a) A engobe blanc mot
l. Pot i miel fragmentaire. Ldvre repli6e horizontale-

ment vers I'ext6rieur. Deux petites anses bilob€es,
plac6es d des hauteurs l6gdrement diffdrentes. Panse
piriforme. Deux rainures sur le col et une rainure sur
l'6paule. << Graffito >> sur l'6paule. Pdte brun clair ?r
noyau gris; engobe blanc mat sur la surface ext6-
rieure et I'int6rieur de la ldvre. Diam. int. ouv.ca
10,5 cm; diam. max. 22,6 cm. (L.1036.. . :  E, 57,
ch. rom. + L.1083 : A, 1"' 6vid. <<sous dall>).

2. Nombreux fragments de la partie supdrieure d'un
pot. Lbvre replide horizontalement vers l'ext6rieur.
Deux petites anses bilobdes. Deux rainures (parfois
d6doubl6es) ornent le col. Pite rouge orange,
engobe blanc mat sur la surface ext6rieure et I'int6-
rieur de la ldvre. Diam. int. ouv.ca 12 cm.
(L.3485...: A, A-C-E, ch.20-21).

3. Ldvre anguleuse repli6e vers I'ext6rieur. Pdte rouge
orange. Diam. int. ouv.ca 9 cm. (L.3744...: A, C-
D, ch.20).

4. Ldvre repli6e horizontalement vers I'ext6rieur. Pdte
rouge orange. Diam. int. ouv.ca 8,5 cm. (L.3292
(5). . . :  A, C, ch.20).

5. Ldvre repli6e horizontalement vers I'ext6rieur. Pdte
ir noyau rouge brun; engobe blanc jaunitre, mat.
Diam. ind. (L.2847: A, A, ch.20).

6. Ldvre arrondie, repli6e horizontalement vers I'ext6-
rieur. Pdte brun clair. Diam. ind. (L.1187: A, l"'
6vid., <<sous dall>).

Q PAte et surfoce blanchdtres
7. Petite levre arrondie, repli6e vers I'ext6rieur et orn6e

d'une rainure sur son sommet. Deux rainures paral-
ldles ornent le col. Pdte et surface blanc jaundtre.
Diam. int. ouv.ca8,5 cm. Rosmeer,pl. IX,28;Tie-
nen, no 23; F. CLosE et D. MencoluNco, Ze
cimetiire gallo-romain d' Eben, << Sur- les- Jardins >>,
dans Vie archdologique, 17, 1985, tombe 5, fig. 9,
8 ( f in I t"  -  d6b. Iu").  (L.  801.. . :  A, 54, ch.18-21).

8. Embouchure 6vas6e et ldvre oblique rainur6e.
D6part d'anse. Pdte blanchdtre, trds bien cuite,

d6graissde ir la chamotte; surface blanche. Diam.
int. ouv.ca 7 cm. (L.1380: A, 1"'6vid., sous dall).

9. Ldvre repli6e horizontalement vers I'ext6rieur. Deux
rainures paralldles horizontales ornent le col qui
porte dgalement un << graffito >> VI. Enduit noir sur
le sommet de la lbvre. Pdte et surface blanchdtres.
Diam. int. ouv.ca 10,5 cm. (L.3770: A, E, ch.20).

F. Caucns (fig. l10B)
2 tessons pourraient appartenir i des vases d panse

6vas6e en entonnoir et d ldvre profil6e en bandeau bifide.
Ces coupes sont habituellement connues sous le nom de
<< Raiicherkelchen >>, < Kelkbakjes >> ou << Rookschalen >>
en raison de leur utilisation probable comme brtle-
parfum ou encens t'. Cette forme fut utilis€e durant
toute la p6riode romaine.

Comparaisons:
Gosn 445-446 (l'" m. II" - l'" m. III"); Hees, pl. 5,27;
Tongeren 147 ; Sruanr 145; Niederbieber 82-84 et fig.
52; Arentsburg, fig.93, 169-183 ; Tienen, pp. 129-132,
n* 102-103 (fin tf-l'" m. III").

1. Ar0tes sup6rieure et infdrieure du bandeau orn6es
de rainures verticales. Pite grisitre, trEs bien cuite;
surface blanchdtre i nuages ros6s. Diam. ext. ouv.ca
l5 cm. (L.1383: A, 54, ch.19).

2. Arlte sup6rieure du bandeau orn6e de rainures ver-
ticale. Pdte gris beige; surface beige. Diam. ext.
ouv.ca 16 cm. (L.3769: A, E, ch.20).

G. AssIBrrES, PLArs (fig. ll0C)
1. Ldvre 6paissie en bourrelet d I'ext6rieur et concave

sur le sommet; listel sous la ldvre i I'ext6rieur. P0te
blanchdtre; surface grise. Diam. ind. Hees, pl. 7 ,
2la | ; Srulnr 216 ; Arentsburg fig. 94, 243 (fin tt"
- d6b. ttf); Woosmunster - Pontrave, fig.20,12.
(L. 710: A,2" Evid.,  ch. rom.).

2. Ldvre bifide. Pdte rosdtre; surface blanc grisdtre.
Diam. int. ouv.ca 27 cm. Tongeren 137 (m. II" - m.
trr"); Hees, pl. 7,21 al; Arentsburg fig. 94,246;
Thuin, tombe 10, C et tombe 46, C (fin u" - 1'" m.
uf). (L.3289... I A, C, 20-21 + 54 ch.l9).

3. Ldvre bifide. Pdte rositre; surface blanc gris0tre.
Diam. int. ouv.ca 18 cm. Cf. no 2. (L3292 (3): A,
c,D,20-21).

4. Ldvre bifide i bourrelet ext6rieur d6bordant. Pdte
rose; surface grisdtre, fum6e. Diam. int. ouv.ca
19 cm. Cf no 2. Arentsburg, fig.94,226-227 (fin
I f) .  (L.3332B: C, 33, ch.6).

5. Ldvre bifide soulign6e d'une rainure ir I'ext6rieur.
Pdte ocre rose; surface grise. Diam. int. ouv.ca
19 cm. Cf no 2. (L.3349: A, C, ch.20).

6. Ldvre bifide. Pdte rosde; surface gris blanc sale.
Diam. ind. Arentsburg, fig.94,243 (fin tI" - d6b.
I I f ) .  Cf n" l .  (L.2221: C, 53, ch.6).

7. Ldvre bifide d bourrelet extdrieur trds d6bordant.
Pite ros6e; surface noirdtre. Diam. int. ouv.ca
22 cm. Cf no 4. (L.ll97 : A, 54, ch.l9).

8. Ldvre bifide d bourrelet ext6rieur ldgdrement d6bor-
dant et bourrelet intdrieur fortement marqu6. Pdte

(12) Sur la fonction de ces coupes, voir flees, pp. 107-108 et note 108.
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Fig. 109
Cdramique commune: mortiers (I Ar I3) (I/3, sauf sigle:1/l).
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blanchdtre ; surface grise. Diam. int. ouv.ca 21 cm.
(L.2359: A, A, ch. l9).

9. Ldvre bifide d bourrelet int6rieur trds marqu6. Pdte
blanchdtre ; surface grise. Diam. int. ouv.ca 23 cm.
(L.3517: A, C, caniveau).

10. Ldvre trifide soulignde d'une rainure i l'ext6rieur.
Paroi convexe. Pdte blanchitre, d6graiss6e au
quartz et ir la chamotte; surface grisitre. Diam. int.
ouv.ca 28 cm. Srul.nr 215 (40 it 120); GosE 482
(Claude-Vespasien). (L.3290 (l ) : A, C-D, ?0-Zl).

I 1. Lbvre aplatie, horizontale et bilob6e vers l'intdrieur.
Rainure sous la ldvre ir I'ext6rieur. Pdte grise, for-
tement d6graiss6e; surface fum6e, gris fonc6. Diam.
int. ouv.ca 28 cm. GosE 471 (fin If - l'" m. III");
Niederbieber I l2a, fig. 5 5, 1 8 ; Hees pl. 7, 2O (env .
200\; Arentsburg, fig.94,250-251(fin II" - d6b.
tl") ; Waasmunst er- Pont rave, fig. 20, | 5 . (L.3264
B. . . :  A ,  A-C,  18-21) .

12. Lbvre 6paissie et repli6e l6gdrement vers I'int6rieur.
Paroi convexe. Pdte grise s'6claircissant vers les
parois; surface grise. Diam. int. ouv.ca 16 cm.
Sruenr 218; Tongeren 136; GosB 467 (m. tt");
Arentsburg, fig. 94, 224 (tt" et plus tard).
(L.2L31...: A, A, 19-20).

I 3 . Ldvre replide en pointe vers l'int6rieur et paroi con-
vexe. Pdte blanchitre; surface gris bleu. Diam. ind.
Cf no 12. (L.3264 B: A, C, ch.20-21).

14. Paroi convexe et ldvre soulign6e de 2 gorges peu
marqu6es i I'ext6rieur. Pite jaundtre ros6 ; surface
jaundtre ros6 d traces fum6es. Diam. int. ouv.ca
l5 cm. Arentsburg, fig.94,236 (tt"). (L.3768: A,
E, ch.20).

15. Fragment de bord d'6cuelle ir paroi verticale, ldvre
arrondie et soulign6e d'une rainure i l'ext6-
rieur.Pdte noire; surface brundtre. Diam. int.
ouv.ca 12,5 cm. Tongeren 125 et 128 (2" m. II" - l'"
m. III") ; Arentsburg, frg. 94, 235 (II"). (L.2663 : H.
S37,  ch . l l ) .

FL GoBELETS (fig. 1l0D)
Les tessons d6crits ci-aprds appartiennent d peu prds

tous d des gobelets dits < de Tongres >> en raison de leur
fr6quente pr6sence dans les tombes de cette ville (Ton'
geren,pp. 53-54). Il s'agit de gobelets ir panse ovot:de (en
forme de tonnelet) et dont la ldvre est 6paissie vers I'int6-
rieur. Le type Tongeren l04a est de grandes dimensions,
l'6paississement de la ldvre est arrondi et une rainure orne
I'ext6rieur du bord (2" m. tI"). Le type Tongeren l04b
est de petit format et possdde un 6paississement plus en
pointe (fin It" - d6b. tIf). Cette forme semble inconnue
dans la c6ramique rh6nane (Gosn notamment), en
dehors d'un gobelet d petit pied rond (Niederbieber ll8)
d6riv6 d'un modble en c6ramique verniss6e. Les fours de
Tienen ont 6galement produit cette forme. AArentsburg
(fig. 93, 186) existe par contre un petit gobelet ovoide
apode d bord rentrant et sans 6paississement de la ldvre
auquel pourraient appartenir quelques-uns de nos tes-
sons (8 ex.) (d6b. II" s.; cfr 6galement Hees,pl.5,32(m.
l"); Braives II, fig. 48, ll; Braives III, fig. 46,63-64).
Notons par ailleurs que la plupart de nos exemplaires

sont fabriqu6s dans une pdte gris blanchdtre, assez dif-
f6rente de celle utilis6e d Tongres.
a) Gobelets << de Tongres >>

l. Ldvre soulign6e d'une rainure i I'extdrieur. Pdte et
surface blanchdtres i traces fum6es. Diam. ext.
ouv.ca 13 cm. (L. 943: A,t 6videment).

2. Lbvre soulign6e d'une rainure i I'ext6rieur. Pdte et
surface blanchdtres. Diam. ext. ouv.ca 13,5 cm.
(L. l l97: A, 54, ch. l9).

3. Rainure sous la ldvre ir I'ext6rieur. Pdte et surface
brundtres. Diam. int. ouv.ca 7 cm. (L.3759: A, E,
20).

4. Pdte brun fonc6 et surface brune. Diam. ind.
(L.1083: A, l"'6vid., <<sous dallage>).

5. Ldvre 6paissie en pointe. Pdte et surface blanc gri-
sdtre. Diam. int. ouv.ca ll cm. (L.1636...: A, 54,
ch. l9).

6. Paroi trds fine. Pdte et surface blanc grisdtre. Diam.
ext. ouv.ca 6,5 cm. (L.3769...: A, E, ch.20).

7. Ldvre trbs peu 6paissie. Deux fines rainures sous la
ldvre. Pite orange brun, fortement d6graiss6e au
quartz et au sable; surface orange brun. Diam.
ouv.ca 11 cm. (L.1409: A, d6blaiement S4).

8. Paroi l6gdrement convexe. LEvre arrondie, trds peu
6paissie. Pdte et surface gris blanchitre d traces
fum6es. Diam. int. ouv.ca '1,5 cm. (L.3057... : A,
A, caniv., ch.2l).

9. Rainure ext6rieure sous la ldvre. Pdte et surface
blanchdtres. Diam. ca 10 cm. (L.3289 (5): A, C,
ch.20-21).

b) Gobelet opode
10. Panse globuleuse, ldvre rentrante, l6gdrement 6pais-

sie vers I'int6rieur. Pdte blanche; surface gris clair.
Diam. int. ouv.ca 6,8 cm. (L.3667: A, D, ch.20).

11. Ldvre l6gdrement dpaissie et aplatie sur le sommet.
Pdte et surface blanchdtres ir grisitres. Diam. int.
ouv.ca 5 cm. (L.3761...: A, E, et 54, ch.20-21).

12. Ldvre 6paissie et soulignde d'une rainure i I'ext6-
rieur. Pdte fine ir noyau gris; surface orang6e, lis-
sde. Diam. int. ouv.ca6 cm. (L.3485: A, C, ch.2l).

c)

13 .
Divers

Fragment de col tronconique ir petite ldvre ronde,
repli6e vers I'ext6rieur. Pdte et surface brundtres.
Diam. ext. ouv.ca 8 cm. Imitation de gobelet ver-
niss6. (L. 679: C, 53, ch. rom).
Fond de gobelet ir petit pied rond. Diam. 2,5 cm.
Imitation de gobelet verniss6. (L. 3453 : A, C, ch. 20).
Fragment de col tronconique et concave et ldvre
ronde repli6e vers l'ext6rieur. Pdte ros6e; surface
blanche. Diam. int. ouv.ca 10 cm. Proche de Ton-
geren 87 et 89 (gobelet liss6 et fum6). (L. 806: A,
54, ch.2l).

L BoLS ET EcUELLES (15 exemplaires) (fig. l l lA)

L'6cuelle ir ldvre dpaissie en bourrelet vers l'intdrieur
se caract6rise, durant sa premidre phase de d6veloppe-
ment (II" - nI), par une panse convexe, un bord droit ou
rentrant et un pied 6troit. La ldvre, quelquefois aplatie
sur le sommet, est souvent soulign6e d'une rainure i

14.

1 5 .
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I'ext6rieur. La plupart de nos exemplaires sont en pdte
blanchdtre d grise, parfois brundtre. Il existe 6galement
une 6cuelle de forme plus basse et d large pied (VaN-
vINcKENRoYE,1984, t. I, fig. 14,9b).

Comparaisons:
Tongeren 133; Hees, pl. 7, 9; Arentsburg, fig. 94,
220-223; Gosn 484-488; Niederbieber 104; VANVINc-
KENROYE, 1984, t. I, fig. 14, 9a; Sruenr 2ll.

A partir du bas empire, la panse s'6vase et la ldvre est
orn6e d'un bourrelet ext6rieur, de plus en plus d6velopp6
au cours du tf sidcle. Il s'agit presque exclusivement de
c6ramique dite de I'Eifel t3.

Comparaisons:
Tongeren 144 b; PInUNG 120-l2l ; VaNvINcrnNRoYE,
1984, t. I, fig. 10, 2a; Gose 489-491; Alzei2S: f m. III"
- ddb. Iv" sibcle. Tongeren 144 a; PInI-nc 122; Gose
492-493; VANVTNCKENROYE, 1984, t. I, fig. 10, 2b:2"
m. IVc - d6b. v" sidcle.

I . Paroi convexe orn6e d'une rainure. Ldvre arrondie
peu 6paissie et soulign6e d'une rainure d I'ext6rieur.
Pdte jaundtre; surface gris jaundtre. Diam. ext.
ouv.ca 20 cm. Gosr, 484; Arentsburg, fig.94,222.
(L.3690.. . :  C, 53, ch.6+A, E, ch.20).

2. Bord rentrant. Ldvre soulignde d'une rainure i
I'ext6rieur. Pdte blanchdtre; surface grise. Diam.
ext. ouv.ca 16 cm. Goss 486. (L.2781: H, S37,
ch.1 l ) .

3. Bourrelet int6rieur arrondi. Ldvre soulign6e d'une
rainure d I' ext6rieur. Pdte et surface brunes. Diam.
int. ouv.ca 12 cm. (L.3125 (3): A, caniveau).

4. Ldvre 6paissie en boudin. Pdte et surface grises.
Diam. int. ouv.ca 18 cm. Gosn 485 (m. tf).
(L.3292 (4): A, A-C, ch.19-20).

5. Ldvre aplatie sur le sommet et soulign6e d'une rai-
nure i I'ext6rieur. Pdte et surface blanchdtres.
Diam. ext. ouv.ca 14 cm. Gosn 487; Arentsburg,
f ig.94,223. (L. 798.. . :  A, E+54, l9-20).

6. Ldvre soulign6e d'une rainure d I'ext6rieur. Pdte et
surface gris noir. Diam. ext. ouv.ca 22 cm. Gosn
488 ( l*  m. r I") .  (L.3715: C, 53, ch.6).

7. Boudin arrondi et rainure ir I'ext6rieur. Pdte ros6e;
surface gris clair. Diam. ext. ouv.ca 20 cm. GosB
489 (2" m. III"). (L.3690: C, 53, ch.6).

8. LEvre 6paissie vers I'int6rieur et d6bordante vers
I'ext6rieur. Pdte et surface gris brundtre. Diam. ext.
ouv.ca 19,5 cm. (L.3635: C, 53, ch.6).

9. Bol ir paroi convexe et rentrante. Ldvre arrondie et
soulign6e d'une rainure ir I'ext6rieur. Pdte blanchA-
tre; surface gris blanch0tre. Diam. int. ouv.ca
20 cm. (L3760: A, E, ch.20).

(13) En I'absence d'analyses de caract6risation physico-chimique ou
min€ralogique, il est 6videmment impossible d'affirmer qu'il
s'agit bien de productions cdramiques provenant de I'Eifel. Voir
par exemple P. VaN OssEI-, Ze zatdriel archdologique de la villa
romaine deLcien d Lixhe (Prov. de Liige) dans B.I.A.L.,XCV!
1984,pp. 52-53, fig. 16 (analyses par lames minces de tessons de
c6ramique provenant de Lixhe, de Herstal et de Mayen).

Ldvre amincie en pointe et soulign6e d'une rainure
d I'ext6rieur. Pdte et surface jaundtres, abondam-
ment d6graiss6es. Diam. ind. (L.3332 bis: C, 53,
ch.6).
Fragment de bord de bol ir paroi convexe et ren-
trante. Ldvre 6paissie et doublde srtr 2,25 cm de hau-
teur. PAte et surface gris fonc6. Diam. int. ouv.ca
19 cm. HevtlGR, 1975,pl.I, fig. l-3 (coupe de type
I: d6b. I"'- deb. IIf); TUFFREAU-LIBRE, 1980, pp.
46-47, fig. 9, 6 (bol de type IV b; tl" s). A Arras, la
ldvre est d6cor6e de bandes lustr6es parallbles.
(L .3485:  A ,  C,  ch .2 l ) .
Fragment de bord de bol i paroi convexe et ren-
trante. Ldvre dpaissie et doubl6e sur 1,8 cm de hau-
teur. Pdte gris clair; surface gris blanc, liss6e. Diam.
int. ouv.ca l6 cm. (L.3706: C, 53, ch.6).
Fragment de bord de petit bol ir paroi convexe et
ldvre rentrante, 6paissie vers I'ext6rieur. Pdte et sur-
face brunes. Diam. int. ouv.ca 16 cm. (L.2303 C,
S20, ch. l5).

,T. VASES A LEVRE REPLIEE VERS L'EXTERIEUR

( f ie.  1l18)
Il s'agit en g6n6ral de pots it cuire i panse bulbeuse et

fond l6gdrement concave. La ldvre toujours repli6e vers
I'ext6rieur pr6sente de grandes variations d'un exem-
plaire i I'autre, sans que ces diffdrences aient une signi-
fication chronologique pr6cise. La plupart des auteurs
font la distinction entre les ldvres arrondies (Sruanr 201
A) et les ldvres plates (Sruenr 201 B), ces dernidres pou-
vant 6tre horizontales (Tongeren 107). Plusieurs exem-
plaires prdsentent une 6paule arrondie, un petit col con-
cave nettement sdpar6 de l'6paule et une petite ldvre
arrondie (Srulnt 201C). L'6paule est parfois orn6e de
rainures peu profondes. La technique est trBs diversifi6e:
pdte abondamment d6graiss6e, blanchdtre et plus sou-
vent grise i noire, surface rugueuse (rarement liss6e)
presque toujours grise d noire, pr6sentant fr6quemment
des traces fum6es.

Ce type de vase fut utilis6 durant toute la p6riode
romaine sans subir de modification significative.

Comparaisons:
Niederbieber 87 et fig. 54, 2 it4 ; GosB 530 i 539 ; Veu-
vINcKENRoYE 1984, fig. 14, 8; Arentsburg, fig. 93,
192-202.
o Ldvre ronde : Tongeren 105 ; Sruenr 201 A; Hees, pl.
7,  la.
o Ldvre aplatie: Tongeren 106 et 107 (horizontale);
SrueRt 201B; Hees, pl.7, lb.
o Petit col concave: Tongeren 108; Sruenr 201
Hees, pl.7, lc; Thuin, urne de type I.
a) LDvre aplatie et horizontale

l. Ldvre 6paissie et panse ovoide. Pas de col. Pdte blan-
che, bien cuite, d6graiss6e au qvartz et d la cha-
motte; surface blanchdtre d traces fum6es. Diam.
ext. ouv.ca 15,4 cm. GosE 536 (3" q. If). (L. 710:
A, 2" 6vid., ch. rom.).

2. Ldvre 6paissie i son extr6mit6. Epaule orn6e de2ru-
nures. Pite brun noirdtre, bien cuite, de texture fine

10.

l l .

t2 .

13.
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et feuillet6e; surface brun gris. Diam. ext. ouv.ca
16,5 cm. GosE 537 (3" t. II") (L2945: A, A, ch.20).
3. Pdte gris fonc6, trds d6graiss6e et trds cuite ; surface

rugueuse, fum6e, noire. Diam. ext. ouv.ca 18 cm.
(L3132 (l): A, A, 19 et caniveau).
4. Pdte grisdtre d6graiss6e au quartz; surface rugueuse,

gris bleu d noire (fum6e). Diam. ext. ouv.ca 16 cm.
(L3178 (1): A, A, ch.20-21).
5. Pdte blanchitre, trds cuite; surface gris brunAtre d

gris bleu. Diam. ext. ouv.ca l6 cm.. (L3289 (3) : A, C,
ch.2O-21).
6. Ldvre 6paissie. Pdte blanc beige; surface grisitre.

Diam. ext. ouv.ca 18 cm. (L1677: A, l"'6vid., sous
dall).
7. Pas de col. Pdte et surface blanchdtres. Diam. ext.

ouv.ca 12,8 cm. (L3765.. . :  A, E+C+54, ch.20).
8. Ldvre 6paissie. Pdte gris blanchdtre et surface grise.

Diam. ext. ouv.ca 18 cm. (L1489: A, 54, ch.l9).
9. Panse ovoide. Pdte gris clair; surface grise, fum6e.

Diam. ext. ouv.ca l4 cm.. (L3061 : A, A, caniveau).
10. Panse ovoide. Ldvre 6paissie. Pite et surface bru-
nitres. Traces de fum6e . Diam. int. ouv.ca l0 cm.
(L. 943: A,2" 6videment).

b) Livre aplatie et oblique
I 1. Pdte gris clair; surface rugueuse, gris fonc6 d noire

(fum6e). Diam. ext. ouv.ca 15 cm. (L.3183: A,
caniveau).

12. Panse ovoide. Parois assez fines. P0te et surface
brundtres. Diam. ext. ouv.ca I I cm. (L.2887: A, B,
ch.20).

I 3. Panse ovoide sans col. Pdte brun rouge ; surface gris
brun. Diam. ext. ouv.ca 12,5 cm. (L. 838...: A, 54,
ch.19 et 21+caniveau).

14. Ldvre 6paissie en bourrelet sur sa face externe. Pite
gris blanchdtre; surface gris fonc6. Diam. ext.
ouv.ca 18 cm. Gose 534. (L.1187: A, l"' 6vid.
<sous dall>).

15. Ldvre oblique ir extr6mit6 pointue. Pdte gris clair;
surface noire. Diam. ext. ouv.ca 16 cm. (L.32638:
C, 53, ch.6).

c) Vase d col concave et ldvre arrondie
16. Fragments de fond, de panse et de bord de vase it

panse bulbeuse, petit col concave et ldvre arrondie,
repli6e vers I'ext6rieur. Pdte gris clair, bien cuite;
surface rugueuse, gris fonc6. Diam. ext. ouv.ca
14,5 cm; diam. fond.ca 9cm. Tongeren 108;
Sruenr 201 C; Thuin, urne type I; Monceau-sur-
Sambre, fig. 6, tombe 37, I et5. (L.3770...: C, 53,
ch.6).

l7 . Pdte et surface grises. Diam. ext. ouv.ca 19 cm.
(L.1705.. . :  A, l " '  6vid. sous d.) .

18. Pdte et surface gris clair. Traces de noir de fum6e.
Diam. ext. ouv.ca l5 cm. (L.1423: A, l"'6vid. sous
dall.).

19. Ldvre 6paissie d son extr6mit6. Pate noirdtre,
d6graiss6e au quartz, au sable et d l'os (?); surface
fum6enoire. Diam. ext. ouv.ca24 cm.(L.2312: A,
A, ch. l9).

20. Col droit, ldvre ronde. Panse orn6e de bandes lis-
s6es. Pdte et surface grises. Diam. ext. ouv.ca
17 cm. (L.1527: A, 54, ch.l9).

21. Lbvre dpaissie. Pdte blanchitre, fortement d6grais-
s6e au quartz, d la chamotte et au sable; surface
fum6e, grise. Diam. ext. ouv.ca 13 cm. (L.3517: A,
C, caniveau, ch.19).

22. Col concave, ldvre 6paisse. Pite et surface grises.
Diam. ext. ouv.ca 14 cm. (L.3720 :A, E, ch.20 + A,
54, ch. l9).

d) Divers
23. Vase ovoide trds fragmentaire et incomplet, d ldvre

6paissie et recourb6e vers I'ext6rieur. M6plat trds
ldgErement concave ir I'int6rieur du bord et traces de
fum6e sur le sommet. D6part de petite anse bilob6e
sur le bord de l'6paule. Rainure sur le col et sur
l'6paule. Pdte grise i noyau plus fonc6; surface lis-

. s6e ocre beige, grisitre par endroits. Diam. ext.
ouv.ca 13 cm. Forme proche de pots d provisions
comme Braives II, frg. 49, 50 ou de pots ir miel
comme GosB 423-424. (L. 806...: A, E+ S4+2'
6vid.).

24. Ldvrerepli6e vers I'ext6rieur et moulur6e sur sa face
interne. Pdte tendre et surface brunitre. Diam. ind.
Proche de Braives II, fig. 48, l-4 (en c6ramique
dorde). (L.3760: A, E, ch.20).

K. Vesns A LEVRE coRDIFoRMn (fig. 112A)

La ldvre cordiforme (herzformigen Randprofil) est
caractdris6e par la pr6sence i son sommet d'une rainure
destin6e i recevoir un couvercle (< dekselgeul >). Les pro-
fils pr6sentent une trds grande vari6t6 de formes, sans
qu'il y ait de grandes diff6rences chronologiques. Ce
type de ldvre apparait ir partir d'Hadrien, d'abord sur
le limes rh6nan, puis connait une grande diffusion dans
tout l'empire, surtout pendant la 2" m. du II" et la pre-
midre moiti6 du Ilt" sidcle.

Durant le bas empire, il s'agit presque exclusivement
d'une production des ateliers de I'Eifel (Mayen, Urmitz,
Speicher), caractdris6e par la pr6sence de gros grains de
quartz et de sable volcanique dans la pdte grise, brune
ou noire, dure et de structure feuillet6e. Vers la fin de
l'6poque romaine, le profil prend la forme d'une fau-
cille. On retrouve le plus souvent ce type de lbvre sur de
grands pots ir cuire ir panse ovoide, mais quelques tes-
sons pourraient appartenir i une 6cuelle basse de type
Tongeren 134.

Comparoisons:
Sruenr 203;
Hees,pp. 143-144,pL.7,3 (pot) ou 8 (6cuelle, 2" m. It");
Gosn 540-544 (pot i cuire) et 505-507 (6cuelle); Tonge-
ren ll4 et 134 (6cuelle, 2" m. II" - 1'" m. III");
Niederbieber 89 ou 103 (6cuelle) et fig. 55, l-5 ;
Arentsburg, fig. 93-94, 203-212 ;
VANvINcKENRoYE, 1984, t. I, fig. 14,7 oufig. 13,5 a-b;
Tienen, pp.82-98;
PIRLING lO5 , Alzei 27 , Tongeren I 15, Gosn 544-54'l et
VANvINcKENRoYE, 1984, t. I, fig. 10, I a-b:bas empire.
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Q ArAtes de mAme hauteur
I . Paroi fine. Pdte brun clair ; surface brundtre, fum6e.

Diam. int. ouv. ca 9 cm. Tienen, pp.97-98,70 g.
(L.2416).

2. Bord d'6cuelle. Pdte blanchdtre; surface gris clair.
Diam. int. ouv.ca 24,5 cm. GosE 506, Tongeren
134, Niederbieber 103. (L.3527\.

3. Pite grise; surface grise, fumde. Diam. int. ouv.ca
10,5 cm. GosE 541 (3" q. tf); Arentsburg, fig. 93,
208. (L.3sr7\.

4. Pdte grise; surface noiritre, fum6e. Diam. int.
ouv.ca ll cm. Arentsburg, fig. 93, 209 a. (L.3731\.

5. Bord d'6cuelle d panse ronde. Pdte beige; surface
grise. Diam. int. ouv.ca l3 cm. Cf no 2. (L.3013:
A, B, t r .  fond. M.l l4).

b) Ar€te extdrieure plus haute que I'intdrieure

6. Pdte beige ir gros ddgraissant de quartz et de sable,
surface grise. Diam. int. ouv.ca I I cm. Gose 542
(3" t. rf). (L.26sr).

'7. Pdte et surface beiges. Diam. ext. ouv.ca 19 cm.
(L.278'7: secteur A, zone B, couche 7 B).

8. Pdte et surface jaundtres d ceur gris clair. Diam.
int. ouv.ca 9,5 cm. Gosn 544 (2" m. II"). (L.3239).

9. Pdte blanchdtre ddgraiss6e d la chamotte; surface
blanchdtre d gris fonc6, fum6e par endroit. Diam.
ext. ouv.ca22 cm. Gosr 542(3"t. u"). (L.3289(2)).

10. Pdte blanchdtre 2r jaune; surface jaundtre ir grise.
Diam. int. ouv.ca 14 cm. GosE 542 (3" t. tf).
(L. l106).

I l. Bord d'6cuelle. Rainure sur la panse. Pdte blanchd-
tre; surface grise, fum6e. Diam. int. ouv.ca 17 cm.
Tienen, p. 86, 59 ; Tongeren 34 ; Goss 506 ; Nieder-
bieber,l03 (fin II" - l '" m. III"). (L.3698).

12. Paroi fine, orn6e de deux rainures (au moins). Pdte
et surface blanches. Diam. int. ouv.ca 12,5 cm.
GosB 540 (m. II"). (L. 960).

13. Pdte brun0tre; surface fum6e, grise. Diam. int.
ouv.ca 8 cm. Gosp 541 (3" q. II"); Broives III, fig.
45, 42 (L.2029',).

14. Pite ocre i noyau gris; surface jaundtre. Diam. int.
ouv.ca 16 cm. GosE 542 (3" t. If). (L.3673).

15. Ar€te ext6rieure de section carr6e. Pdte ros6e; sur-
face fum6e, grise. Diam. int. ouv.ca l0 cm.
(L.3546).

I 6. Pdte beige, d6graiss6e ?r la chamotte et au sable ; sur-
face fum6e, grise. Diam. int. ouv.ca 11,5 cm. Gose
542-543 (3" t. If - l'" m. trt"\. (L.2312\.

17. Pdte et surface jaundtres. Diam. int. ouv.ca l0 cm.
Bas empire (?). (L.3768).

18. Ar€te extdrieure orn6e d'une rainure. Pite grise;
surface fum6e grise. Diam. int. ouv.ca 16 cm. Gose
s4r (3" q. In. (L.ls44).

19. Ar€te ext€rieure de section triangulaire. Pdte oran-
g6e, ddgraissde fortement au quartz, au sable et ir la
chamotte (cdramique de I'Eifel); surface brundtre
clair i orang6e. Diam. int. ouv.ca 1l crn. Tienen,
p. 95, no 68. (L.3731).

20. Rainure profonde et profil ext6rieur trbs sinueux.

Pdte ir noyau brun roux; surface grise. Diam. int.
ouv.ca 13 cm. (L.1677).

21. Panse 6vas6e et paroi l6gbrement convexe. Pdte
beige blanchdtre, d6graissde au sable; surface gris
blanchdtre et noir de carbone sur la partie sup6rieure
ir I'intdrieur du vase. Diam. int. ouv.ca 14 cm. Gosn
505 (m. u"). (L.1330).

Z. VAsES A LEVRE HoRrzoNTArn (fig. 1l2B)
La ldvre, le plus souvent orn6e de deux ou plusieurs

rainures, quelquefois concave, peut Otre horizontale,
pench6e obliquement vers I'extdrieur ou plus rarement
vers l'int6rieur. Elle d6borde assez fr6quemment vers
I'int6rieur du vase. Sur sa face inf6rieure, elle est plate,
convexe ou l6gdrement moulur6e. La panse est fr6quem-
ment d6cor6e de rainures horizontales. Suivant la cour-
bure de la panse, cette ldvre peut appartenir i un bol de
type GosE 503-504, ou d une marmite globuleuse de tlpe
552-554. Les dimensions sont trds variables: le diamd-
tre int6rieur d I'ouverture va de 10 cm ir 30 cm, tandis
que la largeur de la ldvre est comprise entre 1,6 cm et
3,5 cm.

La pdte, le plus souvent blanchdtre, est trbs diversi-
fi6e, trds dure, trds fine et trds bien cuite, trds rugueuse
et assez tendre. La plupart des exemplaires pr6sentent
des traces de noir de fum6e, indiquant qu'il s'agit de pots
i cuire.

Ce type de r6cipient se rencontre le plus fr€quemment
ir la fin du I"' sidcle et durant la premidre moiti6 du n"
sidcle.

Comparaisons:
GosB 503-504 (lf) ou 552-554 (fin t"' - fin tf); Tonge-
ren 116 a-b (fin I"'- II"); Sruenr 202(fin I"'- II") ou 210
A-B (70 e 105 surtout); Arentsburg, fig. 93, 187-189 (fin
I"' - l'" m. tt") ; Ifees, pl. 7 , 2 (tt") ou 5 (1'" m. rr").

Plus de 30 exemplaires diff6rents ont 6t6 d6couverts
dans la zone septentrionale de la Place Saint-Lambert.

l. Ldvre i deux rainures (larg. 3,2 cm). Pdte blanchd-
tre, i gros d6graissant de quartz et de chamotte; sur-
face grise. Diam. int. ouv.ca 30 cm. (L.3363 (1) : C,
s3, 6).
Ldvre d 4 rainures (arg. 3,5 cm). Pdte rouge brique;
surface rugueuse, en partie fum6e. Diam. ca29 cm.
(L.3363 (7): C, 53, ch.6).
Ldvre i 2 rainures (larg. 1,8 cm). Panse ornde de 2
rainures. Pite blanchdtre; surface grise. Diam. int.
ouv.ca 12 cm. (L. 799: A, 54, ch.19).
Ldvre ldgdrement concave (larg. 2,5 cm). Panse
orn6e de 2 rainures. Pdte blanchdtre; surface grise.
Diam. ext. ouv.ca 22 cm. Tienen, p. 85, no 57.
(L.1648: A, 54, ch. l9).
Ldvre concave. Panse orn6e de 2 rainures. Diam.
ext.  ouv.ca l8 cm. Tienen,p. 85, no 57.(L.3721.. . :
C, 53, 6+A, E, ch.20+A, 54, l9).
Ldvre orn6e de 2 rainures (larg. 2,5 cm). Panse
orn6e de 2 rainures. Diam. int. ouv.ca 26 cm.
(L.3760: A, E, ch.20).

"|

3 .

4 .

5 .

6 .
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7. Ldvre oblique orn6e de 2 rainures (larg. 1,7 cm).
Diam. int. ouv.ca 14 cm. (L.3672: A, E, ch.20).

8. Ldvre oblique et concave orn6e de 2 rainures (larg.
2,1 crr). Diam. int. ouv.ca 22 cm. (L.2015: A, A,
ch. l9).

9. Lbvre orn6e de 2 rainures (latg.3,2 cm). Rainures
horizontales sur la panse. Pdte blanc gris, trds
d6graiss6e; surface gris fonc6. Diam. int. ouv.ca
23 cm. (L.3731: C, 53, ch.6).

10. Ldvre l6gdrement concave (larg. 1,9 cm). Pite gris
blanchitre; surface grise. Diam. ext. ouv.ca l7 cm.
Tienen, p. 95, no 68. (L.1158: A, l " '6vid.,  sous
dallage).

I l. Ldvre ldgdrement concave. Pdte ir noyau noirdtre;
surface brun0tre. noire sur la ldvre. Diam. int.
ouv.ca 15 cm. Tienen, p. 95, no 68. (L.3765: A, E,
ch.20).

12. Ldvre orn6e de 2 rainures (larg.2,2 cm). Diam. int.
ouv.ca 17 cm. (L.3766: A, E, ch.20).

M. VASES ovoIDES ((KURKURNEN>I (fig. ll3A)

La place Saint-Lambert a livr6 de nombreux frag-
ments de casseroles ir lEvre rentrante, habituellement
d6nomm6es << kurkurnen >> en raison de I'aspect celluleux
(kurk : libge) de la pdte. Celle-ci, le plus souvent de teinte
gris noir, est abondamment degraissee au sable, au
quartz,ir la chamotte et au moyen de particules blanches
ind6termindes (os, gravier,...). La surface, parfois
fum6e, varie du gris au noir en passant par les teintes bru-
nitres. Fr6quemment bien liss6es, les parois portent
quelquefois un ddcor peign6. Le fond est plat et parsem6
de gros gravier. La panse ovoide se termine par une ldvre
rentrante, plus ou moins dpaisse et quelquefois couverte
d'un enduit noir brillant.

De tradition indigdne, cette forme est typique du f'
sidcle, mais reste en vogue durant une longue p6riode (cfr

L. SevBns, Fouilles d Temploux. If portie: les cdrami'
quesfaites d la main dans Bull. Club Arch. Amphora,
28,lg8z,pp. 30-39, dat6es de la fin du II" - l'" m. IIf sib-
cle; Thuin,tombe 47 A, no a: tombe dat6e du d6but Iu"
sidcle).

Comparaisons:
Tongeren3l; Hees, pl. 6, 16 a-b; Arentsburg, fig.92,
I I 8 a-b (m. f') ; Biesme, p. I l0-1 I l, urne ovoide type I
et II (tf sidcle).

l. Pdte grise; surface externe gris bleu d grise, l6glre-
ment brillante. Traces fum6es sur la ldvre ir I'int6-
rieur et d I'ext6rieur. Diam. int. ouv.ca 16 cm.
(L.3196: A, A, ch.22).

2. Pitegris noir; surface brundtre, liss6e. Diam. int.
ouv.ca 15 cm. (L.3649: C, 53, ch.6).

3. Ldvre aplatie sur le sommet. Pdte celluleuse, gris
noir; surface noirdtre, br0l6e. Diarn. int. ouv.ca
17 cm. (L.3761: A, E, ch.20).

4. Ldvre aplatie. Pite gris noir. Diam. ind. (L. 3757:
A, D, ch.20).

5. Lbvre trbs rentrante et amincie. Pite brundtre; sur-
face noire, liss6e. Diam . ind. (L.2027: A, A, 19).

6. Ldvre dpaissie en bourrelet et couverte sur sa
face externe d'un enduit noir. Pdte grise; surface
noire, liss6e et brillante. Diam. ind. (L.1083 : A, 1"'
6vid., << sous dallage >).

7. Fragment de fond et partie de panse. Pdte gris noir,
trbs d6graiss6e d la chamotte, au sable et ir l'os (?);
surface gris brundtre, bien liss6e. Diam.ca 6,5 cm.
(L.2417: C, 53, ch. rom.).

N. CouvERclns (fig. 1l3B)

La zone septentrionale de la Place Saint-Lambert a
livr€ un trds grand nombre de fragments de couvercles
(90 couvercle diff6rents), la plupart en c6ramique plus
ou moins rugueuse. Trds souvent, la surface porte des
traces de noir de fum6e: ces couvercles dtaient donc uti-
lis6s lors de la cuisson des aliments, sur des marmites et
6cuelles ?r lbvre cordiforme ou ir ldvre horizontale rainu-
rde, ainsi que sur des vases ir ldvre repli6e vers I'ext6rieur
et plus rarement sur des <<calices i encens>>.

La forme de la lbvre est trbs diversifi6e (chaque ldvre
est diff6rente) et ne peut fournir de pr6cision chronolo-
gique: elle peut 6tre simple, dpaissie, replide sur elle-
mOme ou moulur6e.

Comparaisons:
e.a. Gosn 555-565; Niederbieber 120, fig. 60' l-7;
SrueRr 219; Hees, pl.7 ,23
Arentsburg, ftg. 94, 253-261.

l. Ldvre 6paissie. Pdte et surface gris noir, i fortes tra-
ces de noir de fum6e. Diam.ca 13 cm. (L.1380...:
A, 1"'6vid., <sous dall. >).

2. Bord simple. Pdte ros6e, trbs d6graiss6e; surface gri-

sitre, d traces plus noires. Diam.ca 16 cm.
(L.3289...: A, A-C, ch.19-20).

3. Couvercle fragmentaire ir ldvre 6paissie- Pdte mas-
tic; surface grise, avec traces de fum6e. Diam.ca
14,5 cm; diam. bouton 3,8 cm. (L.3426: A, 54,
ch.20-21).

4. Ldvre replide vers I'int6rieur sur elle-m€me. Pdte
rosde, d noyau gris clair, trds d6graiss6e; surface
grise. Diam.ca 13 cm. (L.3485: A, C, ch.21).

5. Lbvre 6paissie. Pdte ir noyau rose; surface gris clair.
Diam.ca 2l cm. (L.3596: A, A, caniveau).

6. Ldvre oblique, l6gbrement 6paissie et ornde d'un res-
saut ir la base. Pdte blanchdtre; surface blanchdtre
d nuages fum6s, gris. Diam.ca 15 cm- (L.3759: A'
E, ch.20).

7. Figurine en terre blanche (fig. I l3D)

Fragment de Mater i I'enfant. Repr6sentation des
jambes nues d'un nouveau-n6, tenu dans les bras de sa
mEre dont les 5 doigts de la main gauche (marqu6s d
l'6bauchoir) sont nettement visibles au niveau du tibia
gauche de I'enfant. Terre blanche, l6gbrement ros6e, ten-
dre, trds fine et un peu micac6e (< terre ir pipe >). Ce frag-
ment pourrait appartenir ir une figurine de m6me type
que celle conserv6e au Rheinische Landesmuseum de
Trdves et provenant du vicus grand-ducal d'Alttrier, qui

fut peut-Otre un centre de production de ces figurines.
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Cf. J. DHenDENE, Alttrier. Un atelier de figurines en
terre cuite ? dans Helinium, I, 196l , pp. 221-222, fig. 7 .
(L.3363: C, 53, ch.6).

La terre des statuettes de Alttrier est de trds mauvaise
qualit6, contrairement aux productions des grands cen-
tres de fabrication d'6poque gallo-romaine: Gaule cen-
trale et occidentale (vall6e de I'Allier) et r6gion du Rhin
et de la Moselle (principalement Cologne ra).

8. Lampes (fig. ll3C)
I . Anse de lampe ir huile de forme semicirculaire et per-

c6e d'un trou circulaire de I cm. Pdte et surface oran-
g6es. Ep.0,7 cm. (L.2l3l :  A, A, ch. l9).

2. Fragment d'anse de lampe i huile, perc6e d'un trou
circulaire. Pdte blanchdtre; engobe brun orange
(l'intdrieur de la perforation n'est pas enduit). Ep.
1,2 cm. (L.3672: A, E, ch.20).

(ra) W. BrNsrrro, Zu den rrimischen Tt)pfereien am Rudolfptatz in
Kriln, dans Ktjlner Jahrbuch fiir Vor-und Frilhgeschichte,7, 1964,
pp. 19-32.
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Fibules (fig. 114A)
A RESSORT

Fibule en bronze i ressort i corde interne i I'arc. Arc
form6 d'un ruban de section rectangulaire, forte-
ment courb6 en demi-cercle. Ressort bilat6ral ir 4 spi-
res. Pied triangulaire et porte-ardillon trap6zoidal.
Ardillon incomplet. Long. 3, I cm. BopsoN, fig. 2,
no 231VANBucHEM, pl. XI[, l3,tWeVl1'VeNDB
WEERo, fig. 67, 12. (L.3453: A, C, ch.20).

Fibule en bronze i ressort d corde interne d l'arc. Arc
form6 d'un ruban plat, de section rectangulaire,
courb6 en demi-cercle et s'amincissant vers le pied.
L'arc est orn6 d'une rainure m6diane, pointill6e.
Ressort bilat6ral i 4 spires. Pied triangulaire et
porte-ardillon trapdzoidal. Ardillon fragmentaire.
Long. 4 cm. VeN BucHEM, pl. XIII, 6 it2l, type
24, pp. ll0-ll21' Nivelles, pp. 127 et 152, no 26;
BoDSoN, fig. 2, no 19; Thuin, fibule type I; VeN
Dn Wssno, frg. 67, l3b; Maaseik, tombe 149,
n" 3 ; Braives III, frg. I l, 10. (L'3595 : A, D, ch. l7).

Fibule en bronze d ressort d corde externe i I'arc.
Arc form6 d'un ruban plat, plus large vers le centre
et fortement pli6 en angle (angle presque droit). Res-
sort bilat6ral i 4 spires. Porte-ardillon trap6zoidal.
L'ardillon manque. Long,3,1 cm. A. CeunN et R.
CIAUSSE, Fibules romaines ddcouvertes d Saint-
Mard de 1965 d 1972 dans Le Pays Gaumais,
1973-19'14, fig. 1,5; VaNnucunM, type 22Dh,pl.
XII, no 37 (n' 1035) ; Braives III, fig. 1 I , 8-9 ; Camu-
lodunum, type VII. (L.1380: A, 1"'6vid., (sous

dall>).
Fibule en bronze 6tam6. Plaque de forme losangi-
que, dont chaque c6t6 est interrompu vers le centre
par une 6chancrure semi-circulaire. Le pourtour est
soulign6 d'une bordure, large de 1,2 mm et orn6e
d'une douzaine de petits traits transversaux, obli-
ques et paralldles. Dans I'axe de la grande longueur,
au centre de la plaque, on distingue quelques traces
t6nues d'une inscription formde de lettres pointill6es
(seules sont lisibles les lettres S et A). L'etat de cor-
rosion ne permet pas de pr6ciser exactement le mode
de fermeture: on distingue cependant la prdsence
d'une goupille et d'un ressort bilat€ral (dr 4 spires et
d corde interne ?). Le porte-ardillon manque. Long.
cons. 2,6 cm; larg. 1,3 cm.
Cette fibule i inscription est absolument identique
i un exemplaire d6couvert dans le Jura ir Villards
d'H6ria. Sur cette derniEre le mode d'attache est tout

ir fait particulier: il consiste en une plaquette per-
for6e, travers6e par le fil du ressort d corde interne.
Notre exemplaire pourrait €tre du m€rne type.

Quant irl'inscription, comme souvent sur les bijoux
de ce genre, il pourrait s'agir d'une formule de veu
(salut, souhait de vie...) i l'6gard de la personne
aimee (VM VENUSTA, AVE DULCIS, DULCIS
VIVAS...). La fibule de Villards d'H€ria n'est pas
post6rieure au d6but du III" sidcle et son mode
d'attache est caract6ristique de laf m- II" et 1'" m.
ru" siEcle. H. WALTER, Deux biioux inscrits de Vil-
lards d'Hdriu (Jura) dans RAECE, XXIX, 1978'
pp.20l-204. (L.2848: A, B, ch.20).

A CHARNIERE

Fibule en bronze 6tam6. Motif central en forme de
triangle d surface concave, ir base 6chancr€e en
demi-cercle et termin6 par un anneau rond i la
pointe. Les bords lat6raux sont orn6s de petites
hachures paralldles. Ce motif central est encadr6
symdtriquement par des motifs en forme de rectan-
gles ajour6s, pourvus d'un anneau rond et dont les
bords ext6rieurs sont d6cor6s de hachures paralld-
les. La charnidre est form6e d'un bloc, fendu verti-
calement pour recevoir la base de I'ardillon et perc6
pour recevoir une goupille de fer' Le porte-ardillon
est trap6zoidal. L'ardillon manque. Long. 3,7 cm ;
larg. l,l cm. Cette fibule correspond au type 28 de
VaN Bucnev. Elle est absolument identique d un
exemplaire d6couvert ir la villa de Haccourt : cf. G.
DE BoE, Haccourt II. Le corps de logis de Ia grande
v i l la, (Ar chaeologia Belgic a, 17 4), Bruxelles, 1 975,
p. 35, fig. 14, 951' G. BEHRENS , Die sogenannten
Mithras-Symbole dans Germania, 23, 1939, pp.

56-59, fig. 6: fibule conserv6e au Wallraf-Richartz-
Museum de Cologne et interpr€t6e par I'auteur
comme repr6sentation miniature d'un joug de b€te
de trait (d'aprbs les comparaisons avec des bas-
reliefs sculpt6s en pierre); R.C.A. RorrLANost,
Zur deutung der sogenonnten Mithrossymbole dans
Archtiologische Informationen. Mitteilungen zur
Ur- und Frilhgeschichte, 2-3, 1973-1974, pp-

143-152, fig. 10. (L.2245: C, 53, ch.5).

Fibule circulaire en bronze 6maill6 (damier ir < mil-
lefiori>). Damier formd de carrds bleus ir damier
blanc et bleu et de carrds blancs orn6s au centre
d'une croix grecque en 6mail bleu et d ceur blanc.
Charnibre form6e d'un bloc rectangulaire i sommet
arrondi, fendu verticalement pour recevoir la tige

)

B.
) .

3 .

4.

6.
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de I'ardillon et perc6 d'un trou circulaire pour recevoir
la goupille. Porte-ardillo n tr ap6zoidal. L' ardillon man-
que. Diam. 2,3 cm. Type rdpandu de la Bourgogne d la
Rhdnanie et la Belgique et caractdristique de la fin u" -
l'" m. Iu" sidcle. Monceau-sur-Sambre, tombe 23, l,
fig. 151' Thuin, tombe 10, a' ; Biesme, tombe 36, 5i
Nivelles, p. 144 et 159, no 89 ; ErrrlNcen, 1973 , type
45 , pI.28, 5 ; M. GscHrBn, Die Fibeln des Kustells Nie-
derbieber dans Bonner Jahrbiicher, 180, 1980, pp.
606-607, fig.9, no 5; W.J.H. VERwERs, Archeologis-
che Kroniek van Noord Brabant 1979-1980, Waalre,
1983, pp. 35-36, frg.26; G. FATDER-FEvTMANS, Zes
ndcropoles mdrov ingiennes, (Les collections d'arch6o-
logie nationale du Mus6e de Mariemont, II), Mariemont,
1970, p. I l0 et pl. 62, n" 554 (fibule de la l '" m. rrre s.
en r6emploi); VaN BucnEM type 30 Ab, pl. XVI, 8, no
l27l ; FnnuAULT, Remogne, tombe 98, pl. VI; J.M.
DoYEN et C. TrsoN, Fibules gallo-romaines de Liber-
chies dans Bull. C. Arch. Amphoro,3l,l983, no 45; I.
FAUDUET, Contribution d I'dtude typologique desfibu-
les gallo-romaines, dans RAECE, XXX, 1979, pl. IV,
49; Wnrre, pl .  95, 23. (L.2713: H, S.37, ch. l l ) .

2. Objets en bronze (fig. 1148 et fig. 115)

l. Fragment d'aiguille ir chas, form6e d'une tige de sec-
tion circulaire (bris6e aux 2 extr6mit6s). Traces des
rainures longitudinales oppos6es, prolongeant le
chas (disparu). Long. cons. 3 cm. (L.3454: A, C,
ch.l9 fosse).

2. Longue 6pingle de bronze. Tige de section circulaire,
appoint6e i une extr6mit6 et moulur6e ir I'autre (il
est malais6 de pr6ciser si la t€te est bris6e ou non).
Long. 11 cm; diam. tige 0,2 cm. BoosoN , fig. 6,
no 80 ; Braives III, fig. 12, 15-17 . (L.26fl5 : H, S.37,
ch. l5).

3. << Navette >> (ou << languette >) utilis6e pour la fabri-
cation de filets. Tige de section circulaire termin6e
aux deux extr6mit6s par une fourchette ir 2 dents se
rejoignant ir la pointe. Long.20,2 cm. Braives II,
fig. 33, 7 (en fer); FroitTheim, fig.40, no 10, pp.
103-104 (en fer). La civilisation romaine de Ia
Moselle d Ia Sarre, Paris, 1983, p. 198, no 146
(aiguilles ir filet en bronze); F. Gnecn ALoNSo,
Ordenacion tipologica del instrumentul de pesca en
bronce ibero-romcno, dans Pyrenae, 17-18,
l 98 l - 1 982, pp. 322-325, frg. 2 (<danzaderas >>). Non
illustr6 (L. 798: A, 54, ch.l9).

4. Fragment de tige en partie torsad6e de section cir-
culaire. Long. cons. 4,8 cm. Tienen no 289 b; Boo-
SoN, fig. 6,79; Braives I, fig. 36,2-3; Braives III,
fig. 12, 12-14. (L.3142 (l): A, A, caniveau).

5. Fragment de rivet circulaire i t€te plate. Ht. 0,6 cm
BoDSoN, fig. 8, 10l-106; Braives I, fig.40-50.
(L.2285: A, 54, ch.l9).

6. Rivet circulaire fragmentaire. T€te plate ir rebords
courb6s vers le bas. Diam. 1,6 cm; ht. 0,6 cm. Cf.
n'  5 (L.3363: C, 53, ch.6).

7. Fragment de rivet i t6te circulaire bomb6e. Diam.
1,4 cm. Cf no 5 (L.2312: A, A, ch. l9).

8. Applique circulaire ir tige tronconique de section cir-
culaire. T€te form6e d'un disque plat avec contour
en ressaut et orn6 d'un cercle en relief au centre.
Diam. 2,2 cm; long. tig. 0,7 cm. Braives I,fig.40,
52; H. HAnxE, Die Grabung des Jahres 1976 ouf
dem Milnsterplatz in Neuss, ds Bonner Jahrbilcher,
180, 1980, fig. 10, no 14. (L.3722: A,D,ch.20-21\.

9. Applique quadrilob6e ir tige tronconique de section
circulaire. Les lobes sont sdpards par des incisions.
Au centre de la plaque, globule d p6le supdrieur l6gd-
rement aplati (diam. 0,55 cm). Larg.2,2 cm; ht.
1,6 cm. (L.3501: A, E ou C, ch.20).

10. Pidce d'applique, constitu6e d,une large feuille rec-
tangulaire pli6e en 6querre en son milieu et perc6e
aux 4 coins d'un trou circulaire de fixation. Long.
tot.  l l ,3 cm; larg.4,1 cm;6p.0,1 cm. Braives I ,
fig. 39, 46. (L.3656: A, E, ch.20).

I l. Fragments de fine tdle de bronze i d6cor moulur6.
(L.3292: A, C, ch.20-21).

12. Poign6e de coffre. Corps form6 de 2 motifs delphi-
niformes oppos6s et termin6s par une queue trifide
(dont une disparue). Face ventrale plate et dorsale
bomb6e. Long. cons. 12,3 cm. Archdolo-J: 15
annties, 15 chantiers. Rdtrospectives des activittis des
jeunesses archdologiques belges, catal. d'expo.,
Rixensart, 1984, fig. 70, 147; Cl. MasseRT et ph.
DEKEGEL, Trouvailles anciennes provenant du
vicus de llaudrez (collection de Gennaro), (F6d6-
ration des arch6ologues de Wallonie, suppl., no 8),
Waudrez, 1983, p. 14, pl. I, 2etfig.5; BoosoN, fig.
10, 135 et pl. II, 14; M. VeNoenHoEvEN et L. JeN-
SENS, De gallo-romeinse villa van Rekem-
Neerhaeren, extrait de Het jaarboek van de Fede-
ratie der Geschied- en Oudheidkundige kringen in
Limburg, XXXI, 1976, p. 86, fig. 19, no 182.
(L.2767: A, A, ch.20).

13. El6ment de poign6e en forme de gland. TOte bul-
beuse, 6vid6e verticalement en son centre et s6par6e
par une moulure en relief d'un corps cylindrique,
lui-m6me termin6 par une tige de section circulaire.
Long. 3,9 cm;6p. max. 1,4 cm. M. Auailo,,4le-
lier de bronzier de I'dpoque romaine d Blicquy,
(Arch. Belg., I 7 l), Bruxelles, 197 5, fig. 14, 5 ; Dur-
nomagus,pl.24,2; BoosoN, fig. 10, no 132, pl. II,
17 et fig, 11, n" 137, pl. II, 16; Rosmeer, pl. XIII,
4;HtNz, 1971, f ig.35, 19. (L.3651 :  A, E, ch.20).

14. Fragment de poign6e en forme de J invers6. Tige de
section polygonale, aplatie sur la face ventrale et
ornde vers le centre d'une moulure en relief. Ht.
3,3 cm, larg. max. 0,6 cm; 6p. 0,5 cm. BoosoN,
fig. I 0, 132 et pl. lI, 17 ; Rosmeer, pl. XIII, 4 ; Froitz-
heim,p.99, frg.38, 3 et 5. (L.3722: A, D, ch.20).

15. Petit clou dtOte plus ou moins circulaire. Tige de sec-
tion carr6e. Long. 0,6 cn. (L.3290: A, C, ch.20).

16. Clou fragmentaire it6te circulaire, l6gdrement bom-
bde. Tige de section carrle. Long. cons. 1,8 cm.
(L.2370: C, 53, ch.6).
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17. Clou ir t€te h6misph6rique. Tige de section polygo-
nale (presque circulaire). Long. 2,8 cm; diam. t€te
0,6 cm. Broives I, fig. 40, 57; Durnomagus, pL.23,30;
BoDSoN, fig.6,6l; Braives III, fig. 12,10. (L.1380: A,
l"' 6vid., << sous dallage >>).
18. Clou d tOte h6misph6rique (p6le aplati). Tige de sec-
tion circulaire d extr6mit6 bris6e. Long. cons. 2,8 cm;
diam. t€te 1,2 cm. Broives I, fig.39,43. (L.2131, A, A,
ch.19).
19. Clou ir t6te plate circulaire. Tige de section circu-
laire. Pointe repli6e d, 4,9 cm de la tOte. Long. tot.
6,5 cm, larg. t€te 0,65 cm. Braives III, fig. 12, 8.
(L.3363: C, 53, ch.6).
20. Tige repli6e en crochet. T€te globuleuse. Section
ovale sous la t€te, s'aplatissant vers I'extr6mit6. Long.
2,5 cm. HINZ, 1971, fig. 34, ll. (L.3142: A, A,
caniveau).
21. Bouton d'applique circulaire d soie. Soie conique de
section carrfie, surmont6e d'une t€te h6misph6rique
creuse. Au centre de cette demi-sphbre, pistil tronconi-
que de section circulaire et 6vid6 au sommet. Ht. 3,3 cm;
diam. t€te 2 cm. B raiv es I, ftg 39, 45 -46 ; Tienen, p. 30 1,
no 302. (L.2328: A, A, ch.l9).
22i125. Anneaux circulaires. Section ovale l6gdrement
anguleuse. Diam. ca 2 cm (ca 1,5 cm i I'int.) Braives I,
ftg. 40,50-60; BoDSoN, fig.7,8l-87. (L.3363 (2x) et
L.2370: C, 53, ch.6) (L.2312: A, A, ch. l5).
26. Anneau circulaire et 6pais de section trap6zoidale.
Diam. 1,49 cm. (L.3158: A, A, ch.20).

Brroux (fig. l15)
27. Fragment de bague ir chaton enchass6 (disparu).

Ruban plat s'6largissant et s'dpaississant vers le cha-
ton et orn6 d'incisions entrecrois6es. Logement du
chaton creux et circulaire. H. Gutnauo, Bagues et
intailles de Moloin-Mediolanum, dans RAECE,
XXXIII ,  1982, pp. 206-207, f ig.  l , I I ,3.  (L.3656:
A, E, ch.20).

28. Bouton discoide en bronze 6maill6. Disque orn6, au
centre, de 2 oves en 6mail rouge sur fond d'6mail tur-
quoise. Bordure ext6rieure divis6e en l0 parties in6-
gales, 5 en 6mail sombre (noir ?), 5 en 6mail bleu tur-
quoise. Les parties sombres sont orn6es d'une petite
fleur < millefiori >> rouge et vert (trds abim6e). Lis-
tel de bronze de m6me largeur que le cercle entou-
rant la partie centrale. Tige appointde incompldte
(pour la forme du bouton-rivet, voir par exemple
MERTENS et VANvTNcKENRoYE, 197 5 , pl. XII, 8 ;
M onceau-sur- Sambre, t. 26, no I 6, fig. I 8). Diam.
1,6 cm. Monceau-sur-Sambre,fig.28, no 3 (trou-
vaille isol6e, cimetidre dela2" m. IIe - d6b. IIf);
J.P. DewBnr et L. SEVEns, Vestiges d'dtablisse-
ment rural d'dpoque romoine d Nivelles dansAnn.
Socidtd Arch., Hist. et Folklore de Nivelles et du
Brabont Wullon, XXIV, 1982,pl. XXVI, l0; FnB-
MAULT, Remagne, t. 84, e, pl. VI; WALKE, pl. 98,
7. (L.3125: A, A, caniveau).

3. Objet en bronze argent6 (fig. 115)

29. Fragment de bord d'un objet ind6termin6 d embou-
chure circulaire. Bord plat, 6paissi et 6vas6, sur
lequel est soud6 un globule rond. Diam. ext. ca
7 cm. Cf. A. MATTHvS, La villa gallo-romaine de
Jett e, (Ar chaeologia Belgica, I 52), Bruxell es, 197 3,
fig. 8,22 (r6cipient en bronze). A Xanten, d6cou-
verte d'une clochette en bronze de forme pyramidale
?r cdt6s courbes, au bord orn6 d'un globule dans cha-
cun des coins: cf. HINz, 1971, fig.33, 3. (A, A,
ch. l9).

4. Objets en plomb (fig. 117)

La zone septentrionale de la place Saint-Lambert a
livr6 un grand nombre de fragments de plomb, pour la
plupart trds d6form6s, notamment par le feu.

l. Rondelle plate, plus ou moins circulaire. Diam.
1,9 cm. (L.3125:A, A, caniveau).

2. Fragment de tige de section circulaire. (L.2740: A,
A, ch.20, sous foyer).

3. Fragment de tige recourbde et appoint6e de section
triangulaire. (L.2740: A, A, ch.20, sous foyer).

4. Rouelle circulaire, l6gdrement d€form6e d perfora-
tion centrale quadrangulaire. Bordure plus 6paisse
sur une des faces. L'autre face comporte un cercle
concentrique grav6 ainsi que plusieurs entailles pro-
fondes. Diam. 6,3 cm; 6p. 1,2 cm ( + 0,5 cm pour la
bordure); larg. perforation 0,6 cm; poids 368 g. Cet
objet s'apparente ir une rondelle, non perfor6e,
d6couverte i la rue Notre-Dame i Namur et dont le
poids correspond ir celui d'l livre romaine (327,
45 g): cf. F. JunIoN, Traces d'occupation romaine
et mddidvale d Namur, rue Notre-Dame dans Acti-
vitds 80 du SOS Fouilles,2,1981, fig. 35, no 27 etp.
56 (diam. 4,5 cm; 6p.2,5 cm). Voir 6galement Boo-
soN, fig. 16,221; W.A. VaN Es et W.J.H. Ven-
WERS, Excavations at Dorestad. l. The Harbour
Hoogstraat | (Nederlandse Oudheden, 9), Amers-
foort, I 980, p. I 89 et fig. I 40, 6 (poids en plomb non
perfor6 de 209,8 g; trace de marque sur une face) (L.
3146: A, caniveau).

5. Anneau circulaire de section trap6zoidale. Larg.
1,7 cm; 6p. max. 0,7 cm. (L.3654: A, E, ch.18).

6. Lamelle fragmentaire pr6sentant un rang de perfo-
rations carr6es entour6es d'un cercle estamp6.
(L.2l3l: A, A, ch.l9).

7. Bloc recourb6 triangulaire, de section triangulaire et
?r base fendue. (L.3672: A, E, ch.20).

8. Fragment de feuille 6paisse enroul6e sur elle-m€me
pour former un tuyau (?). (L.3551 : A, D, ch.20).

9. Fragment de tuyau (?), trds 6vas6 et trds d6form6.
(L.ll64: A,2" 6vid., ch. rom.).

5. Objets en fer

1. Anneau circulaire de section ovale. Diam. 2 cm (int.
1,5 cm). (L.3453: A, C, ch.20).
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2. Fragment de fine t6le, sans doute rectangulaire, i per-
foration arrondie. (L.2027: A, A, ch.l9).
3. Clou forg6 d t€te plate (pointe bris6e). Tige de sec-
tion carr6e. Long. cons. 3,5 cm. (L.3325: C, 53, ch.6).
4. Fragment de clou d tige de section carr6e. Pointe
repli6e. Long. cons. 3,7 cm. (L.2415: A, A, ch.19).
5. Crampons en forme de T. Utilis6s pour fixer les /egz-
lae formant la paroi effondr6e d6couverte dans le l"'
6videment.
6. Longue barre de section quadrangulaire. (L.3767).
7. Bague circulaire de cerclage. Ht. 5 cm; diam. 5,5 cm.
8. Louche (?) i soie fragmentaire.

6. Objets en os (fig. 118A)

l. Aiguille i perforation en 8 (2 trous circulaires adja-
cents). Tige fusiforme d t€te ogivale, de section cir-
culaire. Long. 7 cm; diam. max. 0,4 cm. Arch. et
Pddogogie,3, 1981, pl. VI, 15-22; PRosr, pp.284
et295, pl. XIII, pl. III, 46-50. (L.3768: A, E, ch.20).

2. Fragment d'6pingle ir t€te ogivale. Tige cylindrique
de section circulaire. Long. cons. 3,1 cm; diam.
0,3 cm. (L.3647: A, E, ch.20).

3. Fragment d'6pingle ir tOte ogivale, de section circu-
laire. Long. cons. 6,1 cm. PRosr, pp.29l et298,
pl. X, 154c. (L.2835: A, B, ch.20).

4. Fragment d'6pingle i t€te coniqUe. Tige fusiforme
de section circulaire. Long. cons. 4,46 cm; diam.
max. 0,55 cm. (L.3224.. .r  A, B, ch.21).

5. Fragment d'6pingle d t€te de section polygonale.
Tige galb6e de section circulaire. Long. cons.
2,7 cm; diam. t€te0,45 cm. PRosr, pp.29l et298,
pl. X, 169. (L.3642: C, 53, ch.6).

6. Fragment d'6pingle i t€te ovoide. Tige galb6e de sec-
tion circulaire. Long. cons. 4 cm. Diam. t€te
0,4 cm. PRosr, pp. 291 et 298, pl. X, 168 a.
(L.2285: A, 54, ch.l9).

7. Fragment d'6pingle d t6te pyramidale. Tige de sec-
tion circulaire. La zone sup6rieure de la tige (sous
la t6te) est orn6e de 2 rainures. Long. cons. 2,5 cm-
BoDSoN, f ig.  13, l8 l .  (L.3453: A, C, ch.20).

8 a 10. Fragments d'6pingles (pointes conserv6es). Tiges
de section circulaire.
L.2416 (A, 54, ch.19): long. cons. 6,6 cm.
L.1292 (A, 54, ch. l9):  long. cons.6 cm.
L. 679 (C, 53, ch. 6): long. cons. 2 cm.

de Jette, (Archaeologia Belgica, 152), Bruxelles,
1973, fig.8, l9 (L. 3759: A, E, ch.20).

14. Cylindre creux en os poli. Extr6mit6s orn6es de 2
lignes incis6es. Perforation circulaire, ovale vers les
extr6mit6s. Long. 9,5 cm; diam. 2 cm. Aucune
trace d'oxydation n'est visible. Manche d'outil (?).
Archdologie et Pddagogie,3, 1981, pl. VIII, l-3.
(L. 749: C, 53, ch. rom.).

Epingle sans t0te (?). Tige fusiforme de section cir- | iL4.
culaire. Long.5,4 cm; diam.0,15 cm. (L.2221:C,
53, ch.6).
Disque plat tronconique ir perforation centrale irr6-
gulidre. Diam.2,65 cm; ht.0,9 cm; larg. perfora-
tion l,l cm. Fusaible (?). (L.2847: A, A, ch.20).
Objet fragmentaire en forrne de <<tonneau>>. La 5 e8.
panse sup6rieure, l6gdrement plus large, est s6par6e
du corps par 3 rainures. Traces de rainure ir la par-
tie inf6rieure. Long. cons. 3 cm; diam. ca2 cm.Il
s'agit peut-Otre d'un fragment de boite d fond amo-
vible et couvercle comme PRosr, pp.281-296, pl.
VI, no 70. Cf. A. M,lTTrrys, La villa gallo-romoine

Objets en pierre (fig. 118B)

Pierre ?r aiguiser en grds micac6 gris verddtre, i grains
trds fins. Parall6l6pipdde d coins arrondis et de sec-
tion rectangulaire. Toutes les faces pr6sentent de net-
tes traces d'usure par frottement. Long. max.
6,1 cm; larg. max. 3,2 cm; 6p. max. 1,35 cm.
( L . 2 l 3 l :  A ,  A ,  c h . l 9 ) .

2. Pierre ir aiguiser fragmentaire en roche grise, mica-
cde, d grains trds fins. Section ovale. Traces nettes
d'usure par frottement. Larg. 3,1 cm; 6p. 1,7 cm.
(L. 754: C, 53, ch. rom.).

3. < Plaquette d fard > fragmentaire en grds micac6 bru-
ndtre, d grains fins (brffl6e). Forme rectangulaire,
bords chanfrein6s en biseau, section trapdzoidale.
Long. cons. 6 cm; larg. 7,4 cm;6p. I cm. Ce type
d'objet, trds fr6quent dans les tombes, 6tait utilis6
dans les domaines m6dical, pharmaceutique et cos-
m6tique (pr6paration des onguents et des fards). Za
civilisation romoine de Ia Moselle d la Sarre, Paris,
1983, p. 273, no 237;8. KUNzL, Medizinische Ins-
trumente der Rijmerzeit aus Trier und Umbegung in
Rheinischen Landesmuseum Trier dans Trierer
Zeitschrift, 47, 1984, pl. l8-19, I 3 e I I I ; VANVTNc-
KENRovE, 1984, t. II, pl. 33, tombe 18, no 5 ; pl. l0l,
tombe 183, no 6;t . \  pp. 195-196; Tienen, no 328.
(L. 775: A, 54, ch. l7).

4. Fragment de meule en roche grise celluleuse (basalte
volcanique de I'Eifel). Une face pr6sente de nettes tra-
ces d'usure par frottement. Ep. 9,1 cm; voir entre
autres H. KARS, Early-Medieval Dorestad, an
Archaeo-Petrological Study, I. General Introduc-
tion. - The Tephrite Querns dans Bnoa,30, 1980,
pp.393-422 (avec bibliographie). (L.1277: A, l"'
6vid., << sous dallage >).

8. Verrerie (fig. ll9A)

Fragment de bords de bols ir paroi verticale et ldvre
ronde, 6paissie. Verre blanc laiteux, translu-
cide. Diam. int. ouv.ca 7 d 9 cm. Proche de
IsINcs, 85 a-b. (L.3759: A, E, ch.20; L.3717:
A, D, ch.20; L3319: A, C, ch.20; L.3363: C,
53, ch.6).

Fragments de bords i embouchure 6vas6e et ldvre
arrondie. Verre verddtre bleudtre. D6cor de
minces filets d'6mail jaune sous certains bords.
Diam. int. ouv.ca 8 ir I I cm. Proche de Isncs,
116 (bas empire). (L.1269: A, 54, ch.l9;
L. '176: A, 54, ch. l7;  L.  788.. . :  A, 54, ch. l7;
L.2433: C, 53, ch. rom.).

7 .

l.

l l .

12.

13 .
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9 et 10. Fragments de bords i ldvre repli6e vers I'ext6-
rieur. Verre bleu ou blanc laiteux. Diam. ind.
Proche de IsINcs, I16. (L.3508 : A, C, ch.18 et
20;L. l l7 l :  A, 54, ch. l9).

11. Fragment de goulot de flacon ir ldvre discoide
et creuse i son extr6mit6 (par rabattement).
Verre verdAtre, translucide. Diam. ext. ouv.ca
4,5 cm. (L.1256: A, 54, ch.l9).

12. Fragment de bord i ldvre rentrante, repli6e sur
elle-m€me pour former un bourrelet creux, en
saillie ir I'ext6rieur. Verre vert fonc6, translu-
cide. Diam. int. ouv.ca 12 cm. Proche de
IsINcs, 44a. (L.1358: A, l"' 6vid., <<sous
dallage>).

13. Fragment de bord ir ldvre ronde. Verre translu-
cide blanchdtre. Diam. int. ouv.ca 8 cm.
(L .1148. . . :  A ,  54 ,  ch . l9 ) .

14. Fragment de bord d col l6gdrement concave et
ldvre arrondie. Verre bleu vert. Diam. ext.
ouv.ca 7,5 cm. (L.3e8: C, 53, ch.6).

I 5. Fragment de bord d col concave. Verre blanc lai-
teux, translucide. Diam.ca 9 cm. (L.3373: C,
53, ch. rom.).

16. Fragment de bord ?r col 6vas6. Jonction du col
et de la panse soulign6e d'une petite baguette
ronde. Verre bleu vert. Diam. ext. ouv.ca
7,5 cm. (L.3517: A, C, ch. l9).

17. Fragment de fond de bouteille prismatique en
verre vert bleudtre, translucide, trds 6pais. Mou-
lure ronde dans le bas de la paroi. (L.2132: A,
A, ch. l9).

18. Fragment de pied d anneau de base creux. Verre
incolore, translucide. Diam.ca 6,5 cm. (L.3671:
A, C, caniveau).

19. Fragment de pied ir anneau de base creux. Verre
bleu vert. Diam.ca 5,5 cm. (L.3671: A, C,
caniveau).

20. Fragment de pied d anneau de base creux. Verre
incolore, peu translucide. Diam.ca 4,7 cm.
(L.3349: A, C, ch.20).

21. Fond complet en verre noir et opaque ir la
lumidre naturelle, vert fonc6 sous fort 6clairage.
Disque de base l6gdrement concave et d cupule
centrale (cassure du pontil). Diam. 3 cm.
(L. 738: C, 53, ch. rom.).

22. Fragment de panse de flacon polygonal. Verre
blanc, laiteux, translucide, fortement iris6.
(L.1740: A, 1"'6vid., <<sous dallage>>).

23. Tesson de verre jaundtre, translucide, ir d6cor
grav6 au sable (?). (L.3570: A, B, ch.22).

24. Tesson de verre bleu-vert, orn6 d'une fine
baguette ronde en relief d d6cor torsad6.
(L.2168: C, 53, ch.5).

25. Perle cylindrique en pdte de verre vert fonc6.
Perforation centrale. Long. 0,7 cm; diam.
0,5 cm. (L.20ffi: A, 54, ch.19).

26. Petite perle biconique en pdte de verre bleue,
mate et opaque. Perforation centrale. Diam.
0,4 cm; 6p.0,25 cm. (L.3705: A, E, ch.20).

27. Petit cdne en pdte de verre bleu turquoise. Ht.
0,4 cm. (L. 751: C, 53, tamisage).

9. Intaille (fig. 120)

Intaille en agate grise, translucide, de forme ovale et
de section bitronconique (biseautde en double sens). Face
grav6eplate. Dim.0,7x0,9 cm;6p. 0,2 cm. Chienhgau-
che d6vorant un lidvre (renvers6). Ligne de sol. Le corps
est trds bien model6 au moyen d'une m€che ir t€te semi-
circulaire. Les pattes et les queues des deux animaux sont
i peine incis6es dans la couche superficielle gris clair de
I'agate tandis que les corps sont grav6s plus profond6ment
dans la couche gris fonc6. L'absence de d6tails pour le
rendu des t6tes est caract6ristique du Ir" sidcle et d6but du
uf sidcle. Les pierres i surface plate sont typiques de
l'6poque antonine.
Motif identique dans M. GnauaropoL, Les pierres gra-
vdes du Cabinet numismotique de I'Acaddmie Roumaine,
(coll. Latomus, 138), Bruxelles, 1974,p.79, pl. XXV,
n o  5 3 1 .
Cette intaille d'6poque romaine fut d6couverte dans des
couches du bas moyen 6ge: il est cependant difficile
d'affirmer si elle fut ou non r6utilis6e durant cette 6po-
que. La reprdsentation d'un lidvre renvers6 est assez fr6-
quente dans les gemmes romaines, le plus souvent accom-
pagn6e d'un aigle. Voir notamment les catalogues Antike
Gemmen in Deutschen Sammlungen.
(L.2636: A, B, ch.8-9A).
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Les matlriaux de construction
gallo-romains

J.-M. DEGBOMONT

Les mat6riaux de construction retrouv6s dans le sec-
teur A et notamment au <<Vieux-March6> (voir d6pliant
hors texte) sont, comme dans la plupart des sites d'habi-
tat d'6poque romaine, fort concass6s, et peu abondants
en regard de I'importance du b6timent. Ceci n'est gudre
dtonnant si nous savons que le remploi 6tait chose cou-
rante d l'6poque romaine, notamment au Bas-Empire.
Les pidces intactes sont rarissimes. Le concassage inten-
sif s'explique dgalement par un autre fait: I'occupation
intensive du site au cours des sidcles qui suivirent la cons-
truction de la villa romaine, concr6tis6e par les boule-
versements fr6quents du sol lors des destructions et
reconstructions successives. Certains indices, comme par
exemple, la concentration excessive et anormale i cer-
tains endroits de mat6riaux de constructions (amas de
fragments d'enduits muraux (V-M, A, B), de fragments
de <<marbres> (S.37), nous incitent d croire que la
(cour) romaine situ6e comme nous I'avons d6ji dit
(p. 79) probablement ir I'arridre de la villa, a dt servir
plus d'une fois de terrain d'6pandage lors des am6nage-
ments ou reconstructions partielles des bdtiments. Nous
nous contenterons donc dans ce chapitre de publier uni-
quement les pilces ou fragments de pibces susceptibles
de pr6senter un intdr€t.

l. Le verre i vitre t - D. M.LncoLUNGo

Plusieurs tessons de verre d vitre ont 6td d6couverts
dans la zone septentrionale de la Place Saint-Lambert.
Leur extr€me fragmentation ne permet pas de pr6ciser
les dimensions que pouvaient atteindre les fenOtres. Tous
nos exemplaires pr6sentent les m€mes caract6ristiques
i savoir: une face l€gbrement ondul6e, mais bien polie
et brillante, I'autre face parfaitement plane, mais
d'aspect rugueux (sabl6). Le bord est arrondi et plus
6pais. Ces particularit6s s'expliquent par la technique de
fabrication utilisde par les artisans. La masse de verre
i l'6tat visqueux 6tait coul6e sur une plaque ir bords rele-
v6s, recouverte de sable fin pour emp€cher qu'elle n'atta-
che, puis 6tal6e vers les bords au moyen d'un outil de
m6tal ou de bois 2. Un petit pincement creux, visible sur
un fragment d'angle r6colt6 i la Place Saint-Lambert,
est peut-€tre d mettre en rapport avec l'6tirage de la
masse vitreuse. La pr6sence d'une bande de mortier rose

(l) Le verre i vitre semble avoir €td invent6 vers le milieu du I- siicle

PCN d'apris le t€moignage de SENEQUE, Zetlres d Lucilius, XC,25.

(2) Les verriers romains utilisaient 6galement la technique du cylindre

souffld, dEcoup€ et d6roul6 dans un four, puis taill6 it vif aux dimen-

sions voulues : le verre pr€sente alors une 6paisseur moindre, deux faces

brillantes et des bords ir ar6tes vives.

le long du bord de nombreuxtessons sembleindiquer que
les vitres 6taient enchass6es directement dans les murs,
sans I'interm6diaire d'un cadre de bois 3. Les fragments
6pais de 0,2 d 0,6 cm sont en verre de teinte olivitre ir
bleue, translucide et parsem6 de nombreuses bulles d'air.
(fie. ll9B).

Comparaisons:
J. WILLEMs, Verre d vitre dans des constructions d'ipoque romaine
dans BCAHC, 3,1962, p.37.
D. Bre.rz, Zylindergeblasenes rtimische Fensterglas, dans Archiio-
I o gisch e s K o rresp onden zb lot t, 8, 197 8, pp. 321 -122 et pl. 60.
G.C. BooN, Roman Window Glass from Wales, dans lournal of
Gloss Studies, VIII, 1966, pp. 4l-45.
T.E. HAEvERNTcx et P. Henx-WsNsHEtM, Untersuchungen rdmis-
chen Fenstergliiser, dans Saalburg Jahrbuch, 14,1955, pp.65-73.
Braives I, fig. 78, I l-13 ; Tienen, pp. 336-33'1 , n" 340.
C. IsINcs, Ronran Glass in LimDarg, (Archaeologica Traiectina, IX),
Groningue, 197 l, p. 44 et 95-97, fig. I I, pl. 4, 152-155 et fig. 24,
300-330.
BoDsoN, p.5l,n" 207a.
MoRrN-JEAN, Vitrum, dansC. DAF€MBERG, E. Secr-to et E. PorrIen,
Dictionnaire des Antiquitds grecques et romaines d'apris les textes
et les monuments, t.V, pp. 947-948.
La civilisation romaine de Ia Moselle d lo Sarre. Vestiges romains en
Lorraine, au Luxembourg, dans la rdgion de Trdves et en Sarre, catal.
d'expo, Paris, 1983, pp.259-26O,n" 218.
C. lsrNcs, Giass from the Canabae Legionis ot Niimegen dans
BROB,30,1980, pp. 323-324, fig.29, 12-18.
D.B. HARDEN, New Light on Roman and Early Medieval Vllindow-
G/ass dans Clastechnische Berichte, Sonderband Intern. Glaskon-
gress, 32 K, h.VIII, pp. 8-16.

2. Les terres cuites - J.-M. Dncnouoxr

L Lns ruBULI (fie. l2l et l22)
Dans l'ensemble de la fouille, aucun tubulus ne nous

est malheureusement parvenu intact. Dans I'aire qui
nous occupe (voisinage imm6diat du secteur des bains)
la concentration de tubuli est plus intense que dans les
autres secteurs. Il est d'autre part d peu prds certain que
les fragments retrouv6s ne reprdsentent pas l/100" des
pibces utilis6es dans la construction. Ce qui d6montre
que la r6cup6ration de ces mat6riaux, a 6t6 intensive, d6jit
et probablement uniquement il'6poque romaine, car ces
pidces si sp6cialis6es n'ont pas 6t6 r6utilis6es aux autres
6poques historiques si ce n'est sous forme concass6e pour
servir i la confection des b6tons. Les tubuli sont en terre
rouge m6lang6e i un d6graissant de quartz trds fin.

(3) Ce montage dans une armature en bois est bien attest6 par ailleurs.
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1. Fragment d'une face lat6rale avec partie de trou cir-
culaire (diam. du trou 45 mm). Epaisseur : 15 mm.
(L.373r).

2. Fragment d'une face lat6rale avec partie de trou cir-
culaire (diam. ,10 mm). Face interne marqu6e par la
suie; 6paisseur 20 mm. (L.1579).

3. Fragment d'une face lat6rale avec partie de trou cir-
culaire (diam. ,10 mm); face interne fortement mar-
qu6e par la suie; 6paisseur 25 mm; largeur de la
face:120 mm. (L.3135).

4. Fragment d'une face lat6rale avec partie de trou cir-
culaire (diam. 3l mm); face interne fortement mar-
qu6e par la suie. (L.l0l5).

5. Fragment d'une face lat6rale avec partie de trou cir-
culaire (diam. 50 mm). Face interne fortement mar-
qu6e par la suie. (L.1092).

6. Fragment de face lat6rale avec partie de trou circu-
laire (diam. 50 mm). Face interne marqu6e par la
suie; 6paissev:23 mm. (L.1015).

7. Fragment de face laterale avec partie de trou circu-
laire (diam. 50 mm). Face interne marqu6e par la
suie; 6paisseur l6 mm. (L.l0l5).

8. Fragment de face lat6rale avec partie de trou circu-
laire (diam. 35 mm). Face interne marqu6e par la
suie; 6paisseur 20 mm. (L.l0l5).

9. Fragment de face lat6rale avec partie de trou circu-
laire (diam. 45 mm); face interne peu marqu6e par
la suie; par contre, le bord ext6rieur du trou circu-
laire est fortement marqu6 par la suie; 6paisseur:
20 mm. (L.1657).

10. Fragment de face lat6rale avec partie de trou circu-
laire. Diam. 60 mm; 6paisseur 20 mm. (L.1015).

11. Fragment de face latdrale avec partie de trou circu-
laire. Diam. du trou 30 mm; 6paisseur 20 mm; les
faces interne et externe comportent des traces de
mortier; ce fragment a probablement servi comme
mat6riau de r6emploi. (L.2897).

12. Fragment de face lat6rale avec partie de trou circu-
laire. Diam. du trou 70 mm; dpaisseur 20 mm.
(L .1015) .

13. Fragment de face latdrale avec partie de trou circu-
laire. Diam. du trou 30 mm; pas de suie sur la face
interne. (L.1579).

14. Fragment de face lat6rale avec partie de trou circu-
laire. Diam. du trou 50 mm; face interne fortement
marqu6e par la suie, de m€me le bord externe du
trou latdral; dpaisseur l7 mm. (L.l0l5).

15. Fragment d'une face avant. Face interne marqu6e
par la suie; face externe comportant des stries con-
centriques peu marqudes; 6paisseur 20 mm.
(L.3635).

16. Fragment d'une face avant. Face interne marqu6e
par la suie; face externe comportant des stries con-
centriques peu marqu6es; 6paisseur 20 mm.
(L.3723).

17. Fragment d'une face avant; face interne sans tra-
ces de suie; face externe comportant des stries con-
centriques ; 6paisseur : 20 mm. (L. 1489) (L.3369).

18. Fragment d'une face avant; face interne sans
traces de suie; face externe comportant des stries
concentriques; 6paisseur: 23 mm. (L.3367).

19. Fragment d'une face avant; face interne peu mar-
qu6e par la suie; 6paisseur l7 mm. (L.3731).

20. Fragment d'une face avant; face interne peu mar-
qude par la suie; 6paisseur 17 mm. (L. 963).

2l. Fragment d'une face avant; face interne peu mar-
qu6e par la suie; 6paisseur 17 mm. (L.1657).

22. Fragment d'une face avant; face interne peu mar-
qu6e par la suie; 6paisseur l7 mm. (L.3369).

23. Fragment d'une face avant ; 6paisseur 17 mm; face
externe comportant deux s6ries de stries paralldles
s'entrecroisant et des traces de mortier. (L.1732).

24. Fragment d'une face avant; face externe compor-
tant deux s6ries de stries paralldles et convergentes.
(L.3rzs',).

25. Fragment d'une face avant; 6paisseur 20 mm; face
interne trbs fortement marqu6e par la suite; face
externe comportant deux stries convergentes.
(L.3585).

26. Fragment d'une face avant; 6paisseur 20 mm; face
interne peu marqude par la suie; face externe com-
portant 2 faisceaux de stries rectilignes trCs fines
s'entrecoupant. (L.2197).

27. Fragment d'une face avant, face externe compor-
tant des stries peu profondes et concentriques;
dpaisseur 20 mm. (L.3260).

28. Probablement fragment de partie lat6rale de tubu-
lus d6coup6 grossidrement en cercle et ayant dfi ser-
vir de << bouchon >> d un conduit de tirage dans un des
hypocaustes: la face interne est trds fortement mar-
qu6e par la suie. Ce qui laisse supposer qu'il devait
r6gler le tirage d'une chemin6e situ6e ir proximitd
d'un foyer. (L.934).

29. Fragment de face avant avec stries concentriques
bien marqu6es et partie de face lat6rale; 6paisseur
25 mm; la face interne est marqu6e par la suie.
(L.3195).

30. Fragment de face avant avec stries paralldles bien
marqu6es ; 6paisseur 20 mm. (L.3368).

31. Fragment de face avant avec stries paralldles et une
circulaire; 6paisseur 20 mm. (L.3363).

Conclusion
Aprds examen des divers fragments il ressort que ces

tubuli 6taient probablement du m€me type quant aux
dimensions ext6rieures. Nous avons pu ddterminer les
hauteurs d'un seul d'entre eux: 280 mm, et une largeur:
120 mm. Des divergences notables ont 6t6 constat6es
dans les diamdtres des trous lat6raux. Il ressort cepen-
dant de I'ensemble que ces trous sont de deux types: une
s6rie de diamdtres allant de 50 a 70 mm et une autre s6rie
allant de 30 e 45 mm. Ces deux s6ries de tubuli pour-
raient donc provenir de deux hypocaustes diff6rents ce
qui n'est gudre 6tonnant si I'on considdre l'importance
des bains. Certains tubuli sont marqu6s trds fortement
par la suie, quelquefois m€me jusque sur les bords exter-
nes des trous lat6raux. D'autres ne comportent que peu
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ou pas de traces semblables. Les premiers proviennent
certainement de murs situ6s i proximit6 des foyers oir
le tirage 6tait plus intensif. La pr6sence de suie dans les
trous circulaires renforce cette hypothdse quand on sait
le r6le peu important que jouaient les trous lat6raux dans
le tirage de I'hypocauste (J.M. DEcsol\,{oNr, 1984).

11. LES CARREAUX ET <DISQUES) D'HYPOCAUSTES

L. 3367 et L.820:2 fragments de <<carreaux>> d'hypo-
caustes (6paisseur: 40 mm); I'un des ces car-
reaux trds peu marqu6 par la suie comporte des
traces de ciment sur une face et a dff €tre r6em-
ploy6; I'autre comporte des traces de suie trds
nettes sur deux de ses c0t6s. Le fait que nous
ayons trouv6 beaucoup moins d'6l6ments de
pilettes que de tubuli prouve, s'il en est encore
besoin, que l'on pouvait plus ais6ment r6em-
ployer les premiers que les seconds. Le seul
hypocauste d6couvert sur le site (1907) 6tait
garni uniquement de pilettes i disques. La
d6couverte de << carreaux >> confirme ce que
nous savions d6jir, c'est-d-dire qu'il existait un
ou plusieurs autres hypocaustes sur le site.

L.2580: Fragment de disque d'hypocauste (dpaisseur:
35 mm; diam. 230 mm): trds peu marqu6 par
la suie sur la surface lat6rale.

L. 1015 : Fragment de disque d'hypocauste (6paisseur :
? ; diam. 230 mm); marqude par la suie sur la
surface lat6rale.

L.1579: Fragment de disque d'hypocauste (6paisseur:
40 mm; diam. 230 mm); comporte des traces
de calcaire.

L.1657: Fragment de disque d'hypocauste (6paisseur:
40 mm; diam. 230 mm), comporte des traces
de suie sur la face lat6rale et des traces de cal-
caire sur une face et la surface lat6rale.

L.3367: Fragment de disque d'hypocauste (dpaisseur:
? ; diam. 230 mm); traces de suie sur la surface
lat6rale.

11f. TEcULAE Er IMBRIcES (fie. 122 et 123)

Les fragments de tegulae et d'imbrices sont fort nom-
breux sur le site et trds concass6s. Dans les s6quences de
stratigraphie romaine, aucune tuile ne nous est parve-
nue entidre si ce n'est dans le l"' 6videment (voir p.
49-60) du secteur A et dans la zone A du Vieux-March6
(p. 72-81) . Dans I'inventaire qui suit ne figurent que Ies
fragments qui se distinguent par des d6tails remarqua-
bles (sigles, empreintes, etc.).

32. Fragment de tegula avec partie de rebord ; 6paisseur :
25 mm; la face ant6rieure est marquee au doigt:
deux sillons parallbles, I sillon perpendiculaire aux
deux autres; ce sigle pourrait se comparer d la let-
tre H. Ce sigle H, marqu6 au doigt ne figure dans
aucun ouvrage de base consacr6 en tout ou partie
aux sigles de tuiliers gallo-romains (Y. Gnerr,
1968; CIL, 1933 ; DnuaeYER, 1940). Il est peu pro-
bable que ce signe (trop fruste) ait pu repr6senter une

marque de tuiliers. Peut-€tre indique-t-il une men-
tion de poids ou un nombre. N. CI-oQuer, en 1872,
avait d6jd 6mis la m€me remarque i propos des tegu-
lae d6couvertes sur le site de la villa d'Arquennes;
plusieurs tegulae 6taient marqudes par le pouce de
I'artisan (parfois une, parfois deux empreintes)
(N. Cloquer, 1873). Lors des fouilles du balneum
de Boirs << Village >>, les chercheurs ont trouv6 sur des
tegulae, une s6rie de marques aux doigts ou au
bitonnet dont certaines (3 au moins) sont identiques
ir celles de la Place Saint-Lambert: un H, un C et un
V; certains sillons parallEles sur des fragments de la
Place Saint-Lambert pourraient 6galement corres-
pondre au sigle no 6 de Boirs. Signalons 6galement
que ces signes sont associ6s dans la fouille aux mar-
ques de tuiliers CEC et QVA (PnusxnNs-TRoMME,
1977-79). (L.3368).

33. Idem sans rebord; 6paisseur: 25 mm; pr6sence du
sigle <H>. (L.2452).

34. Idem sans rebord; 6paisseur: 25 mm; deux sillons
paralldles au doigt. (L.1422).

35. Idem. (L.3260).
36. Idem; amorce d'un sillon au doigt. (L.1646).

37. Idem; sillon au doigt en forme de C. (L. 737).

38. Fragment d'imbrex; 6paisseur: 20 mm; amorce de
deux sillons au doigt de formes ind6termin6es.
(L. r700).

39. Fragment de tegula avec rebord aras6; 6paisseur:
22 mm; sigle en forme de V trac6 avec un instrument
d bout rond. (L.2563).

40. Fragment de tegula avec rebord; 6paisseur: 30 mm;
la face ant6rieure porte 4 marques qui semblent Otre
des empreintes de sabots de caprid6s. (L.3278).

41. Idem (tegula?); une seule empreinte. (L. 813).
42. Fragment de tegula; 6paisseur: 30 mm; la face ant6-

rieure porte les traces d'une chaussure ir clous;
d'autres empreintes de clous sont diss6min6es sur le
reste de la surface; I'empreinte de la semelle n'est
pas compldte, il s'agit de la moiti6 de la partie avant,
les clous sont irt€te plate et d'un diamdtre moyen de
7 mm. Cette empreinte est ?r comparer ir la semelle
4 ddcouverte ir Aardenbourg (K.H. MenscnlI--
LEcK, 1959) car comme celle-ci elle comporte une
rang6e de clous ddpos6s le long du bord et un autre
ensemble de clous vers le centre formant un cercle
(arc de cercle ou S?). La semelle d'Aardenbourg i
<<motif d6coratif > semble avoir appartenu selon
K.H. MARSCHALLECK i une femme ou un enfant.
En aucun cas il ne peut s'agir ici d'une semelle de
militaire (voir Aardenbourg, semelles I et 5), car les
semelles militaires 6taient clout6es plus << lourde-
ment >. Des semelles semblables au type 2 d'Aarden-
bourg sont connues ir Cologne (bassin portuaire) et
dat6es de 150 i 250 aprbs J.-C.
Une trace de chaussure semblable, clout6e sur les
bords et avec cercle de clous central, imprim6e sur
une tuile fut d6couverte au camp romain de Dorma-
gen (G. MULLnR, 1979). (L.2304).
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43. Fragment detegula; 6paisseur : 25 mm ; portant une
empreinte de patte, probablement de chien
(empreinte incompldte). (L.3766).

44. Fragment de tegula (?) avec traces de calcaire; por-
tant une empreinte de patte de chien incompldte.
(L.2724).

/2. Bnrquns (fig. 123)

Les fragments de briques sont trds peu nombreux dans
le secteur A et les zones du Vieux-March6. Certains sont
enduits de calcaire et ont du sdjourner longtemps en
milieu humide. Comme nous n'avons recueilli que des
fragments, il peut tout aussi bien, dans ce cas, s'agir de
dalles d'hypocauste (J.M. DncsoMoNT, 1984) dont
l'6paisseur varie de 35 e 40 mm. Certains de ces frag-
ments ont une caract6ristique qui les distinguent de ces
dalles car ils pr6sentent sur une des faces, une protub6-
rance de forme mammaire (demisphdre). Cela rappelle,
bien entendu, les tegulae mammatae employ6es surtout
dans les hypocaustes et qui m6nageaient un espace entre
elles et le mur sur lequel elles 6taient appliqu6es. Ce
systdme permettait de r6server un espace destin6 d iso-
ler la paroi intdrieure de la pidce du gros Guvre et 6vi
tait les condensations de vapeurs d'eau, surtout dans les
bains. Tous ces fragments pr6sentent une face lisse et une
face rugueuse. La protub6rance se trouve chaque fois
appliqu6e sur la face lisse. S'il s'agit de tegulae mamma-
tae, il est logique que la face rugueuse soit tourn6e vers
I'int6rieur de la pidce car le mortier (enduit mural) y
adhdre mieux. Malheureusement nous disposons de trop
peu de fragments, et sur ceux que nous poss6dons on
retrouve de fr6quentes traces de mortier sur les cdt6s. Par
contre, les faces rugueuses n'en rdvdlent pratiquement
pas. Ce dernier point reste inexpliqud. S'il s'agit bien de
tegulae mammatae, elles diffdrent cependant trds fort de
celles de Pomp6i par exemple: aux thermes du Forum,
la tegula mammata a une 6paisseur de + 20 mm, et la
protub6rance tronconique a une hauteur de 65 mm pour
un diamdtre moyen de 35 mm.

45. Pastille; diam. : 37 mm; 6paisseur: 13 mm
(L.2e8e).

46. Fragment de dalle avec protub6rance (mammata);
6paisseur 40mm; diam. de la protub6rance:
35 mm; hauteur de la protub6rance: 12 mm. La
protubdrance est situde respectivement d 130 et
I l0 mm des c6t6s. (L.3649).
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3. Les Marbres - Jean-Marie DEGBoMoNT

L INrRoDUcrroN (tig. 12a)
Nous avons cru utile, dans ce chapitre, de traiter de
fagon exhaustive le probldme des << marbres > de la villa
romaine. Autrement dit, nous ne nous limiterons pas
uniquement d la description du mat6riel retrouv6 dans
le secteur A, (V.-M., 53, S37, dvidements) mais nous
allons nous efforcer, ir travers ce mat6riel, de donner
une idee d'ensemble de I'utilisation de roches nobles
sur le site de la villa. En effet, la quantit6 de << marbres >
recueillis dans le secteur A nous donne, toutes propor-
tions gard6es, un apergu exact des vari6t6s de pierres
(natures, formes et tailles) utilis6es dans la d6coration
de I'habitat. Aucun autre secteur n'a livr6 de roches
ayant d'autres origines.

Le marbre au sens strict du terme est un calcaire cris-
tallin d'origine mdtamorphique. Il est en g6ndral blanc.
Ce type de roches n'existe pas en Belgique. Mais il se
peut que I'on ait utilis6 des amas de calcite micro-
cristalline (notamment dans certaines brdches s6di-
mentaires) pour imiter le Carrare par exemple. Ainsi
nous avons pris I'habitude d'appeller marbre des
<( pierres ) susceptibles de prendre un beau poli. Nous
respecterons cet usage pour ne pas semer la confusion
dans I'esprit du lecteur. Tous ces marbres sont comme
les terres cuites, trds concass6s, et le nombre relative-
ment 6lev6 de fragments recueillis dans tous les son-
dages nous a fait croire, dans un premier temps i une
grande vari6t6 d'origines. Ces marbres ddcoratifs ont
6t6 utilis6s trds anciennement, notamment en Orient.
A l'origine l'opus sectile t6tait un pavement compos6
de fragments de pierres nobles de natures et de formes
diverses (souvent g6om6triques). Ces fragments
d6coup6s i la scie et juxtapos6s 6taient assembl€s dans
un but d6coratif. On retrouve certains de ces pave-
ments d Pomp6i 2.

<<L'opus sectile, lui, n'utilisait que des fragments
< d6coup6s > dans des roches dures import6es d'orient,
surtout d'Egypte; mais leur ajustement 6tait plus
ambitieux. Ces matidres plastiques se seraient d€sar-
ticul6es sous les pas ; aussi, en Orient d6ji, rdservd aux
parois verticales, cet opus permit un d6cor plus savant,
jusqu'aux figures d'objets r6els. La juxtaposition en
hauteur obligeait ir tenir compte du poids des 6l6ments,
donc i les amincir, ir en rdduire m6me toutes les dimen-
sions, pour les fixer plus solidement. Parfois on les
ins6rait dans les jours d'une plaque 6vid6e suivant
I'esquisse du dessin. Le rdsultat, c'6tait cette incrus-
tation r€alis6e dans le premier style de Pomp6i> (V.
CHnror, 1943).

(r) Secilis: (adj.) qui est susceptible de se partager (partag6, fendu)
(dictionnaire Garnier, 1966).

(2) Villa des MystEres, Maison du Faune, Ier si€cle.
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M€me si I'on atteste d6jir I'existence d'opus sectile en
Orient pour le d6cor des parois, il semble bien que cette
technique se soit surtout r6pandue dans le monde romain
et dans nos r6gions en particulier, au IVe sidcle. En
sciant et d6coupant des plaques de marbres plus ou
moins 6paisses, dans des roches d'aspects et de couleurs
parfois trds diff6rents et en les appliquant sur des sur-
faces murales, on obtenait soit des tableaux i repr6sen-
tations figur6es, lorsque les crustae 3 6taient d6coupdes
selon un carton repr6sentant des 6l6ments naturels (flore,
faune, personnages...) (fig. 124: 2), soit un d6cor 96o-
mdtrique. Ce dernier type de d6cor se retrouve encore
fr6quemment dans nos << maisons de maitres > du xIX"
sidcle, surtout dans les pavements. La basilique civile de
Julius Bassus d Rome (330-350 aprds J.-C.) conserve une
splendide marqueterie de marbre consid6r€e comme
I'exemple type de cette technique. Dans nos r6gions, les
fouilles du sanctuaire de Vervoz ont livr6 des crustae
appartenant sans doute i une composition en opus sec-
tile dont on n'a malheureusement pas pu reconstituer le
d6cor. Cet ensemble qui comporte des 6l6ments sembla-
bles i ceux de la place Saint-Lambert est dat6, par
I'auteur, du I'f sidcle (WIrvnouw, 1983-84). Sil'opus
sectile 6tait la version la plus luxueuse des ddcors
muraux, il existait aussi des ddcors de marqueterie
assemblds avec des plaques de marbres polychromes,
plus ou moins grandes. L'ensemble avait I'apparence
d'un d6cor g6omdtrique le plus souvent rectiligne et
bord6 de baguettes de marbre plus clair, ce qui augmen-
tait I'effet de contraste (fig. 124:3). Le sanctuaire de
Ribemont-sur-Ancre (France) offre un bel exemple de
ce type de d6cor. La cella du temple 6tait d6cor6e en mar-
queterie de marbres rose, vert, violet d motifs g6om6tri-
ques (6toiles, rosaces, losanges). Les murs €taient rev6-
tus de dalles de marbre d motifs gdomdtriques plus
grands. Chaque angle 6tait ddcor6 de moulures de mar-
bre blanc d'un travail trds fin et chevill6es au mur par
des tenons de bronze (CADoux, J.-L., l97l).

Si les pavements en marqueterie ont 6td plus nombreux
qu'on ne le croit g6n6ralement, dans nos r6gions, ils

(3) Crusta, ae, f. Lame de marqueterie ou de m6tal (Garnier, 1966).

(a) Un exemple nous est fourni ir la villa de Haccourt (p6riode V); la
salle 22 6tait richement decoree et notamment par des lambris de marbre
(opus sectile): plaquettes, baguettes, moulures et plinthes de formes
et de formats divers soigneusement sci6s et polis (DE BoE, G., 1975,
pp.  16-18).

(5) A Neerhaeren-Reckheim: < Dix-sept fragments de plaques de mar-
bre poli, de 0,015 m i 0,020 m d'6paisseur, ont 6t6 trouv6s prds des
bains> (VnN NEUss, H. et BAMps, J.-A. 1888, p. 348); ir Tournai
(March6-aux-Jambons): <...baignoire de plan rectangulaire de 2,53 m
de long sur 1,42 m delarye, dont trois des parois 6taient rev0tues de
belles plaques en marbre blanc hautes de 1,25 m et larges de 52 it
58 cm> (AveNr, M., 1946, p. 101); i Gerpinnes, <Au-dessus du
niveau que l'eau atteignait dans les baignoires, le mur recouvert de pla-
ques de marbre ressemblant beaucoup i celui qu'on d6signe
aujourd'hui, dans le commerce, sous le nom de Sainte-Anne>
(HeNsrval-KltsrN, 1875, p. CXI); ir Pont-Croix, salle de bains avec
suspensura recouverte de plaques de calcaire blanc, lambris de mOme
nature revOtant les murs (Gollia, 1973, pp. 3'72-374); ir BoussuJez-
Walcourt, caldarium pav6 avec des carreaux de marbres blancs et noirs
(Bever,  L. ,  1891, p l  55) etc.

n'ont pu pour autant rivaliser avec les mosaiques. Il sem-
ble, selon les r6sultats de nos recherches, que les revOte-
ments de marbres (murs ou sols) aient 6t6 principalement
r6serv6s aux pidces luxueuses des habitations (souvent
construites sur hypocauste a et parmi celles-ci, surtout
celles des bains 5). Place Saint-Lambert, Paul Lohest,
en 1907 (Ibidem, p. 424), a retrouv6 des plaques de mar-
bres en place, d deux endroits diff6rents du secteur des
bains: un mur d6cor6 dans un couloir de service des
bains, au nord de I'hypocauste de 1907 (tepidarium?)
et une ou plusieurs plaques de marbres ornant les parois
de la piscine froide (< blanc brouill6 d'Italie >). Les pla-
ques 6taient fix6es avec un mortier blanc. Un agencement
identique est signal6 i propos des fouilles du balneum
de Boirs <Village> (PnusrnNs, N., TnovvtE, F.,
1977-79, p. 392). Des fragments de plaques de marbre
ont 6t6 retrouvds en place sur les parois de la piscine du
frigidarium. Si les hauteurs de ces plaques sont incon-
nues, leurs longueurs ne manquent pas d'impressionner:
I ,01 m pour I'une, | ,7 4 m pour I'autre (6paisseurs res-
pectivement de 25 et 23 mm).

Les fragments de marbre (non en place) que l'on
retrouve dans une fouille, comme ceux de la place Saint-
Lambert, par exemple, sont d'dpaisseurs fort variables.
Le simple bon sens nous incite ir croire que les plaques
les plus 6paisses sont destin6es au revCtement des sols
tandis que les plus minces sont destin6es ir la d6coration
des murs. Rien n'est moins sffr, h6las !, car d Boirs < Vil-
lage >>, les dalles de marbres (en place) qui recouvraient
le sol du frigidarium avaient des 6paisseurs variant de
l0 e 40 mm. Tandis que les plaques murales, nous
I'avons vu, avaient des 6paisseurs de25 et23 mm. Donc
certaines dalles de sol 6taient nettement moins 6paisses
que les plaques murales. Certaines pidces typiques uni-
quement, comme les baguettes arrondies qui devaient
servir de bordures aux panneaux muraux, ou des pidces
comportant des encoches ou des trous circulaires pour
fixer les crampons ou chevilles 6, peuvent €tre consid6-
r6es avec quelque certitude, comme ayant fait partie de
revetements muraux. Place Saint-Lambert, nous ne pou-
vons malheureusement pas reconstituer le moindre rev€-
tement mural ou de sol. C'est pourquoi il nous a sem-
bl6 intdressant de reproduire ici la photo du revOtement
du sol dutepidarium des bains de Pont-Croix (Bretagne).
Beaucoup de pibces de la place Saint-Lambert ressem-
blent ir celles utilis6es d Pont-Croix (fig. 124: 4). Voici
la description de cet emblema: << Le sol portait un beau
dallage combinant harmonieusement des mat6riaux rela-
tivement modestes: la brique, I'ardoise et le calcaire; le
dessin imite un tapis g6om6trique: sur un fond blanc en

(6) Aucun crampon mural, ou reconnu comme tel, n'a 6t€ retrouv€
place Saint-Lambert, except6 des crampons fixant des tuiles de rem-
ploi sur un mur effondr6 dans le premier 6videment (voir cidessus,
p. 50). Selon Paul Lonesr, les plaques de marbres retrouv6es en place
6taient fix6es avec du ciment (LoHEsr, P., 1909, p. 419). Cependant,
certaines plaques trouv6es ulterieurement sont munies d'encoches ou
de trous circulaires destin6s ir recevoir des crampons. Les fouilles de
la villa romaine de Nouvelles (Hainaut) ont livr6 des < attaches en fer >
de I I cm de long et recourb€es aux deux extr6rnit6s (LErlols, 1968).
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Fis.124
Fig. I: Moulure en calcoire no 86,
Fig. 2: Pompdi, Aphrodite attachant sa sandale (marqueterie de marbre) - Naples, Musde national (G,tsuor-TetABor, G., La peinture
romaine et pal6ochr6tienne, dd. Rencontre, Lausanne, (1965), p. 65),
Fig. j: Peinture murole surmontant une marqueterie de murbre reconstituie, Trives, Landesmuseum (ScntNotnn, R., Fiihrer durch das lan-
desmuseum Trier, Trier, 1980, fie. 231),
Fig. 4: Emblema du Tepidorium de Pont-Croix (opus spicotum). (Pont-Croix, dans Gallia, t. 31, fasc. I, 1973, fig. 23, p. 371 etfiq. 25, p. 372).
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plaques de calcaire, agr6ment6 aux quatre coins d'un
damier d'ardoises et de calcaire, un octogone de m€me
composition occupe toute la partie centrale. Le milieu
est ornd d'une 6toile i huit branches, en plaques de cal-
caire triangulaires, dont le centre, par un entrelacs de
bandes de schiste et de calcaire entourant une brique,
forme une nouvelle dtoile d huit branches. Ce jeu de car-
r6s, se rdsolvant en 6toiles et en octogone, est du plus bel
effet d6coratif >> (Gattia, 1973) 7. Bien s0r, un d6cor
figur€ en opus sectile, ou un rev€tement i figures 96o-
m6triques qu'il soit mural ou de sol, n'offre pas des
nuances d'ombres et de lumidres, de model6s et de cou-
leurs comparables d ce qu'on trouve dans les plus belles
mosarques et dont le g6nie romain nous alivr6 de si beaux
exemples. Mais les rares compositions connues dans leur
entidret6 nous laissent entrevoir que dans sa relative sim-
plicit6, la d6coration en opus sectile pouvait €tre du plus
bel effet.
1L OnrcINes DES MARBRES DE LA pLAcE sArNT-
LAMBERTs

Parmi les nombreux fragments de marbres retrouv6s
au cours des diff6rentes campagnes de fouilles, nous
avons distingu6 onze types de roches diff6rents:
Type I: Calcaire < Vis6en >>. Cette roche affleure dans la
vall6e de la Meuse, au nord de Verviers, dans la fen€tre
de Theux et dans la r6gion de Dinant. Dans le cas pr6-
sent, il s'agit plus particulidrement du V2b B (unit6 B du
<< Vis6en >> moyen b) et prdsent dans la vall6e de la Meuse,
en amont de Lidge d partir de Fl6malle (couleur: gris
bleut6 et fonc6).
Type II : Calcaire rouge dit < frasnien >> (Gisements : aires
centrales du synclinorium de Dinant), (rouge de Belgi-
que > ou ( rouge de Flandre >>. Les carriBres les plus pro-
ches sont situ6es i Barvaux i 40 km de Lidge (V.O.). La
carridre la plus importante et la plus ancienne (?) se
trouve d Vodec6e prds de Philippeville (80 km de Lidge
- V.O.). Cette roche exploit6e trds anciennement a 6t6
export6e dans le monde entier (couleur: rouge avec filets
de calcite blanche).
Type IIIa: Calcaire macro-cristallin de type carrare. Il
pourrait provenir de g6odes plurid6cim6triques telles que
I'on en connait dans les brdches vis6ennes. Se trouve dans
la vall6e de la Meuse, r6gion de Namur et de Dinant. Plus
vraisemblablement de Namur car ce type de brdche y est
courant (couleur: gris clair avec de grandes gdodes de
calcite blanche).
Type IIIb: Grande brdche s6dimentaire (Vis6en dge sup6-
rieur, V3a). Se trouve dans la vall6e de la Meuse aux envi-
rons de Namur. Fort exploit6e au xvIIIe sidcle ainsi que
les brdches rouges. On a pu s'en servir pour imiter le

(z) Voir aussi pavement en marqueterie de Vieux-Rouen-sur-Bresle
(MeNcero, M., 1976).
(8) Nous remercions trbs vivement M. Eddy Poty, le. assistant au
laboratoire de pal€ontologie animale de l'Universit6 de Lidge pour
I'aide qu'il nous a apport6e i I'identification des diff6rents types de
roches.
(9) On retrouve des roches de ce type dans les murs m6di6vaux de
I'abbatiale de Stavelot (xF sidcle).

Carrare lorsqu'elle pr6sente des amas de calcite macro-
cristalline (couleur: gris clair avec veines de calcite
blanche).
Type IV : Grds feldspathique (arkose) ir grains fins. Des
roches de ce type sont connues dans le gedinnien (D6vo-
nien inf6rieur) des environs de Mondrepuits (massif de
Rocroi, frontidre franco-belge) (couleur: beige fonc6).
Type V: Porphyre rouge et vert. Roche magmatique que
I'on ne retrouve pas en degi d'un rayon d'au moins
700 km par rapport i notre pays (Alpes?) (couleur:
rouge bordeaux finement gren6 de blanc; vert fonc6 avec
grands cristaux vert clair)e.
Type VI: Roche m6tamorphique en provenance d'un
gisement qui pourrait €tre situ6 dans les Alpes (couleur:
diff6rentes nuances de vert avec taches noires).
Type VII: Marbre blanc (aspect saccharoide) appel6
aussi marbre statuaire. Pourrait provenir du Massif Cen-
tral, des Alpes m6ridionales, de Toscane (environs de
Luni et Carrare) ou de Grdce (environs d'Athdnes ou de
I'ile de Paros).
Type VIII: Cipolin d'Italie (se trouve en Grdce, Italie ou
Suisse). Celui-ci provient trds probablement d'Italie
(< blanc brouill6 d'Italie >) (couleur: gris blanc avec vei-
nes paralldles vert clair).
Type IX : Grds gedinnien du massif de Stavelot (forma-
tion de Fooz). Les affleurements de cette roche pou-
vaient se trouver dans I'Antiquit6 en bordure du Con-
droz, dans la vall6e de la Meuse et la vall6e de la Vesdre.
Etant donn6la trds petite quantit6 de pierres tailldes de
ce type retrouv6es dans la fouille, il s'avdre trds difficile
de trouver I'endroit d'extraction. Cependant, il est cer-
tain que cette roche est d'origine wallonne (couleur: bor-
deaux clair)to.
Type X: Brbche calcaire (Vis6en sup6rieur V3a) (cou-
leur: gris clair, gris fonc6).
Type XI: Frasnien noir i taches grises (Sainte-Anne ?)
(couleur: fond gris trds fonc6 avec taches grises plus
claires).
11L INveNrArRE Er MoRpHoI-ocre (fig. 125 d 127)

Il n'est pas question ici de donner un inventaire
exhaustif de tous les fragments de marbre r6coltds dans
les fouilles de la Place Saint-Lambert. Tout au plus nous
contenterons-nous de donner un apergu des pibces pr6-
sentant les formes les plus typiques ainsi que celles pr6-
sentant un int6r6t particulier (gravures, mortaises, tra-
ces de mortiers, bords, etc.).
Groupe I: Les crustae du groupe I sont toutes en mar-
bre du type VII. Ce sont des baguettes arrondies sur une
face. La forme de ces marbres les destinait i servir pro-
bablement de bordure d des panneaux muraux de dimen-
sions variables. Certains de ces fragments sont biseau-
t6s d 45' (angles) (fig. 125: l, 2, 3), d'autres selon un
angle plus aigu (fig. 125: 4). Les 6paisseurs sont trds
variables: de l0 i 20 mm (fig. 125: 5 d 14). (L.ll97 ;
L.3673;L.3706; sect. A, c.20; L.3158; L.3485; L. 979;
L.364' l ;  L.3647; L. 979; L. 726; L.1467; L.3576;
L. 754'r.

1to) Voir 6galement L. ANDRE, 1983-1984.
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Groupe II: Lames de marbre du type VII, de section tra-
p6zoidale (trapdze rectangle). Certaines pidces portent
encore des traces de mortier sur trois faces. Seul le biseau
devait €tre apparent. Ces pidces devaient 6galement faire
partie d'un rev€tement mural et servir d r6aliser un chan-
gement de plan dans la surface d d6corer. (fig. 125: l5
it 23\. (L. 125 6, L.27 45, L.287 4, L. 125 6, L.37 61, L. 7 26,
L.1284, L. 7 26, L.2664).
Groupe III: Baguettes de sections rectangulaires de lar-
geurs et d'6paisseurs variables. Certains de ces fragments
sont en marbre de type VII (fig. 125: 24,25,26,27);
d'autres sont d6coup6s dans la roche de type IX
(tig. 125: 28,29,30, 3 l) ; d'autres encore dans la roche
de type I (fig. 125: 32). Nous pensons que ces menus
fragments devaient 6galement faire partie d'une d6co-
ration murale. (L.3301, L.3765, L. 6'19, L.3650,
L.3186, L.2370).
Groupe IV: Fragments relativement peu 6pais dont cer-
tains pr6sentent des d6coupes circulaires (fig. 125 : 33,
34, roches de type VI; no 35, 36, roches de type I;n" 37 ,
38, roches de type IIIa). D'autres fragments sont i bords
rectilignes (no 39, roche de type IIIa; 40, roche de type
YI;41, roche de type II). Le fragment 42 n'est pas inven-
tori6 et est de type VIII. Le fragment 43 est en schiste
(ardoise). Ces fragments ont probablement d0 faire par-
tie d'une ddcoration murale en opus sectile en raison de
la grande vari6t6 de tons qu'ils pr6sentent, de leur rela-
tive minceur et de leurs formes. (L.3&7 ,L.3647 , L.3078,
L.1477, L.3078, L. l l87, L.3495, L.3t6g, L.2gg4,
L.348s).
Groupe Z.'Tous ces fragments comportent un bord rai-
nur6. Ils ont donc 6galement d0 faire partie d'une d6co-
ration murale. En effet, deux faces au moins devaient
6tre visibles. Par ce fait le bord rainur6 devait se trou-
ver en ressaut, ce qui ne s'explique gudre dans le cas d'un
pavement de sol (fig. 125: 44,45, roches de type VIII;
no 46,47, 48,49, roches de type IIIa; no 50, roche de
type I). (L.1726, L. 726, L.1389, L. 939, L.1083,
L .939,L .1423) .
Groupe 21.'Tous ces fragments comportent des enco-
ches de section circulaire ou carr6e, soit sur la face
interne, soit sur la face externe, quelquefois m6me dans
l'6paisseur de la tranche. Ces fragments ont dt faire par-
tie 6galement d'un rev€tement mural car ces excavations
6taient destin6es i recevoir des crampons qui les fixaient
au mur. Sur certains d'entre eux des traces de mortiers
sont 6galement visibles sur la face interne (rugueuse).
Malheureusement nous n'avons recueilli aucun de ces
crampons (fig. 126: 51, 52, 53, 54,55, roches de type
IIIa; no 56, roche de type I; n" 57, 58, roches de type
IIIb). Sur le fragment 58 qui est de forme courbe, on peut
encore voir sur I'extr€me bord de la d6coupe grossidre
le trac6 de I'artisan. Des fragments de rev€tements
muraux avec encoches pour crampons ont 6t6 retrouv6s
lors des fouilles du sanctuaire de Clavier-Vervoz (Wrr-
vRouw, 1975-1976, f ig.  l l ,  1,4,6, p.  158).  (L.  '126,

L.2745, L.3078, L. 979, L.3078, L. l186, L.3764,
L.2089).
Groupe VII : Fragments qui ont dff 6galement faire partie

d'un rev€tement mural car certains d'entre eux ont un
bord droit biseaut6 et poli. Seuls la face externe et le bord
biseaut6 ne portent pas de trace de mortier. Ces frag-
ments pourraient €tre compar6s i ceux du groupe V
(fig. 126:59, 60, 61,62, roches de type IIIa); le frag-
ment 63 n'est pas biseaut6, il s'agit 6galement d'un frag-
ment de rev€tement mural (fig. 126: 63, roche de type
r). (L.27 98, L.3635, L.27 45, L.27 93, L.27 22).
Groupe VIII: Ces fragments sont d'une grande vari6t6
de formes et ont tous un bord droit. Il est extr€mement
difficile de leur donner une destination. Ils sont d'6pais-
seurs variables. Certains ont d0 faire partie d'un rev€-
tement de sol. Ils ont parfois une ou deux faces polies.
Ils comportent tous des traces de mortiers, parfois sur
plusieurs faces (f ig.  127 :  64,65,66,6'1,68,69,70,71,
72, roches de type IIIa). Le no 73 pr6sente un bord
arrondi, il est ir rapprocher des fragments du groupe I.
Le no 74 pr6sente sur la face externe des morceaux de
cercles concentriques tracds i la pointe (fi g. 127 : 7 3 ,7 4,
roches detype IIIa); (fig. 127 : 75,roche de type IIIb) ;
(fie. 127: 76, roche de type V); (fig. 127 : 77, roche de
type I) ; (fie. l2'l : 78, roche de type IV, bordure de lam-
bris?); (fig. 127 : 79, roche detype X); (frg. 127 : 80, 81,
82, 83, 84, 85, roches de type I); le no 86 est probable-
ment un fragment moulur6 de chambranle de porte et
est taill6 dans une roche de type XI (fig. 124: l). Le
m€me type de moulure se retrouve i la villa de Nouvel-
les (Lnrlots, Ch. et Y., 1968, pl. XXX) et d Basse-
Wavre (DnNs et Porls, 1905).

Remarque: Signalons en outre la pr6sence de quelques
tesselles de mosaiQue taill6es dans une roche de type I.

1Il. TRANSPonT (fig. 128)
Nous voyons que la villa de la Place Saint-Lambert

a livr6 11 types de roches diff6rents. En 1983, (Drcno-
MoNT, J.-M., 1983, p. 29) nous nous 6tonnions de la
grande diversit6 de ces roches, mais quelques investiga-
tions dans les comptes rendus de fouilles des grandes vil-
las de notre r6gion nous ont laiss6 entrevoir que cette
diversit6 n'est pas tellement rare. La villa de Nouvelles
(Hainaut) par exemple, a livr6 vingt-sept vari6t6s de
roches parmi lesquelles seulement trois vari6t6s de roches
belges employ6es en grandes quantitds. Les autres ori-
gines sont les Vosges, les Pyrdndes, l'Italie, la Tunisie,
les basaltes des massifs volcaniques rh6nan et du Mas-
sif Central (LEBoIS, Ch. et Y., 1968). Ceci nous amdne
d penser que le commerce des marbres et des pierres
nobles 6tait une activit6 6conomique plus importante
qu'on ne I'a cru jusqu'ici, dans I'ensemble du monde
romain. Sidoine Apollinaire nous en donne confirma-
tion par la ndgative, dans la lettre d6crivant sa villa
d' Av itocum en Auvergne : << Vous vous inqui6tez peut-
6tre des marbres ? Ni Paros, ni Carystos, ni Procondse.
La Phrygie, la Numidie ni Sparte, n'ont envoy6 ici la
vari6t6 de leurs rev€tements, vous n'y trouverez m€me
pas de placages imitant le porphyre qu'on va chercher
parmi les rochers d'Ethiopie et les abimes pourpr6s que
teint la couleur du vrai coquillage. Mais si notre richesse
ne va pas jusqu'd l'6clat glac6 des roches 6trangdres,
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Fig. 127
Les << morbres >> gallo-romains ( I /3)
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notre chaumidre, ou plut6t notre hutte, possdde cepen-
dant la fraicheur des pierres du pays. > (Bannr, 1887).
Dans la villa de la place Saint-Lambert, << la fraicheur des
pierres du pays>> ne manquait pas d'agr6menter la
demeure car, sur onze types de roches, huit sont origi
naires de la r6gion proche. Si le transport de ces < mar-
bres > posait d6ji certains probldmes, que dire des roches
6trangdres ? car certaines sont probablement d'origine
grecque ou plus lointaine encore.

Selon Franqois BneeMnR (1984), I'importation de
pierres nobles d'origine m6ridionale a 6td favoris6e par
deux axes sud-nord fluviaux et maritimes. Le premier
est le sillon rhodanien qui permettait de joindre les
grands centres du nord-est de I'Empire par la Sadne, la
Moselle, vers Metz, Trdves et le Rhin. Egalement par la
Sa6ne et le Doubs vers Besangon, Mulhouse et le Rhin.
La Sa6ne permettait 6galement de joindre la vall6e de
la Meuse qui acheminait les pierres jusqu'd la lointaine
civitas Tungrorum et la Toxandrie. La deuxidme voie
d'importation partait de la vall6e de la Garonne (nom-
breux gisements dans les Pyr6n6es, voir carte,
fig. 128: 1) vers I'oc6an atlantique. Cette voie permet-
tait, en longeant les cdtes de la Gaule, d'atteindre la Bre-
tagne, les c6tes d'Angleterre et de la Mer du Nord. En
sens inverse, les << marbres >> belges semblent 6galement
avoir 6t6 exportds vers la Gaule et les r6gions rh6nanes
(pr6sence de marbre << noir >> belge dans la basse vall6e
de I'Oise, de rouge frasnien i Cologne) (BnAEMnn, Fr.,
1984) (voir carte fig. 128: 2).Il semblerait que I'Escaut
6galement ait jou6 un r6le important dans le commerce
des << marbres >> rdgionaux.

Grdce ir Fr. Braemer et ses collaborateurs, les recher-
ches dans ce domaine semblent progresser avec bonheur.
Malheureusement comme le pr6tend cet auteur, nous
n'arriverons pas ir des rdsultats probants, tant que les
arch6ologues ne seront pas parvenus, d'une part, d iden-
tifier avec pr6cision les diffdrents types de roches et leur
lieu d'extraction, et d'autre part, d utiliser une nomen-
clature pr6cise pour d6signer ces dernibres. Par simple
compilation, il est actuellement impossible d'utiliser
valablement les rapports de fouilles 2r cause du peu de
pr6cision des descriptions, des appellations diff6rentes
pour tels types de roches aussi nombreuses que fantai-
sistes et du manque d'illustrations en couleurs (Bnen-
uen, Fr. ,  1971).

Bibliographie
ArrarNo, M, 1946 - Tournai, substructions romaines du Marchd-aux-
Jambons, dans I'Antiquitd clossique, l5e ann6e, t. XV.
ANDRE, L., 1983-1984 - Les Pavements des thermes de Vieux-Virton,
dans DErossp, P. et MATHIEU, 5., Les thermes du vicus gallo-romain
de Saint-Mard, dans le Pays Gaumais, 44e et 45e an., pp. 150-153.
B.a.nrr, E'., 1887 - Ausone, Sidoine Apollinaire Fortunot (col.
Nrseno), Paris, Didot, 1887, no III, pp.49-53.
Bayrr, L., l89l - Villa Belgo-Romaine de BoussuJez-Walcourt, dans
Documents et Rapports de la Socidtd Paldontologique et Archiolo-
gique de Charleroi, t. XVIII.
Bn-lnr'rrn, Fr., 1971 - Les morbres d I'dpoque romaine, dans Revue
archdologique, l9'l l, l.
Bn-rrunn Fr., 1984 - Remorques sur l'importation de pierres nobles
dans Ia province romaine de Belgique, dans, Revue du Nord,t.LXYI,
no 260, pp. 253-259.
CADoux, J.-L., l9'll - Le sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre, dans
Bulletin de la Socidtd des Antiquaires de Picordie.
CHApor, V ., 1943 - Les styles du monde romain antique, ( = arts,
styles et techniques), Larousse.
DE BoE, G.,1975 - Haccourt II, le corps de logis de la grande villa,
dans Archaeologia Belgica, 174.
DEcBoMoNT, J.-M., 1983 - Les << marbres >> de la villa romaine, dans
Les fouilles de Ia ploce Saint-Lambert d Lidge, Centre Interdiscipli-
naire de Recherches Arch6ologiques de I'Universit6 de Lidge, Lidge,
p . 2 9 .
DENs, Ch. et Porls, J.1905 - L'Hostd, villo belgo-romaine d Basse-
IV'avre, dans Annales de la Socidtd d'Archdologie de Bruxelles, Mdmoi'
res, Rapports et Documents, t. )(l)(.
Hnrspvrr-KnrsIN, ..., 1875 - Rapport sur lafouille de lavilla belgo-
romaine de Gerpinnes, dans Documents et Rapports de la Socidtd
Paldontologique et Archdologique de Charleroi, t. Yll.
Lpnrors, Ch. et LEBLoIS, Y., 1966 - Une piice remarquable de la villa
gallo-romaine de Nouvelles (Hainaut), dans Latomus, t. XXV, pp.
805-823.
LoHEsr, P., 1909 - Fouilles de lo Place Saint-Lambert d Lidge en
1907, une vitta belgo-romaine, dans Annales du XXIe Congris de la
Fdddrotion archdologique et historique de Belgique, t. ll, Rapports
et Mdmoires, LiEge.
MANGARD, M., 1976 - Vieux-Rouen-sur-Bresle, dans Gallia, n" 34,
fasc. 2, p. 338, f ig. 11.
PEUSKENS, N. et TRoMME, Fr., 197'l-1979 - Deux balnea belgo-
romains: Boirs <Village>> et Heure-le-Romain <<Sur les moulins>>,
dans Les chercheurs de Ia Wallonie, t. XXIV.
VAN NEUSs, H., et BAMps, J.-A., 1888 - Ddcouverte d'une villa belgo-
romaine sur la limite des communes de Neerhaeren et de Reckheim,
dans Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archdologie,27e
an.
WItvnouw, J., 1983-1984 - Fragments d'opus sectile ddcouverts d
Clovier-Vervoz, dans Bulletin du Cercle archdologique Hesbaye-
Condroz, t. XVIII.
WrrvRouw, J. et WIrvnouw, D., L975-1976 - Le sanctuaire belgo'
romain de Clavier-Vervoz dans Bulletin du Cercle archdologique
Hesbaye-Condroa t. XIV, pp. 147-216.

...., 1973 - InJormations archdologiques, circonscrip-
tion de Bret agne, Pont-Cro ix, dans Gal lio, t. 3 l, fasc. l, pp. 3'l l-37 5.



196 J.-M. DEGBOMONT

f Mubra bl|G

I Mrbu dc odm

O Mubro blrc

a Mrlbrs dc oulN

qDdtat ru w vrtc
putic du Emdc @i!

Itut d
E @e 9uircid

O SOOkm

Fig. 128
Fig. 1: Principaux gisements de morbres exploitds d I'dpoque romaine (F. Bn.arurn, 1971, 1, p. 171, fig. I),
Fig. 2: Voies importontes d'acheminement d'dldments de ddcoration en pierres nobles (F. Bnanvzn, 1984, p. 25a, fig. I).

. ? E S
o  F -  o

3rr.mt couserans



Les monnaies m6rovingiennes
H. VANHOUDT

Durant les campagnes de fouilles 1982 et 1983, deux
monnaies m6rovingiennes ont 6td recueillies dans le sec-
teur du << Vieux-March6 >.

La premidre (L.3425) provient du sondage 3 , dans une
couche d'6poque romaine (infiltration?). Il s'agit d'un
denier m6rovingien du type < Maastricht >. L'autre pidce
(L.3451) a 6t6 ddcouverte dans une couche du haut
moyen ige du Vieux-March6 (couche 15) avec de la c6ra-
mique et des ossements d'animaux (d6chets de cuisine).
Ce denier peut €tre attribud aux r6gions de Touraine-
Poitou (France) t.

Les deniers m6rovingiens succddent au num6raire en
or ir la fin du vlf sidcle. A partir de la mise en circula-
tion des monnaies d'argent - les sceattas et les deniers
-, les pidces d'or disparaissent totalement.

Les tdmoins de ce monnayage en argent sont rares. En
Belgique, des sceattas et des deniers ont 6td trouv6s d De
Panne, Duffel (?), Furfooz, Huy, Lidge, Namur, Opho-
ven et Tournai.

La d6couverte des deniers m6rovingiens de la place
Saint-Lambert est d'un grand int6r0t pour I'interpr6ta-
tion arch6ologique du site et complbte l'6tude de la cir-
culation mon6taire en Belgique durant cette p6riode.

1. Denier m6rovingien de type Maastricht
(L.342s) (fie. 129: l)
Dr. Sans l6gende, une t€te diad6mde i gauche. Devant
le profil, une croisette, et derriEre la t6te, cinq globules.

Rv. Autour d'un globule, un quatre-feuilles, dont les
lobes sont s6par6s par des groupes de deux globules.

12,1 mm diamdtre - 1,38 g - Ag - TB
8.5991 - 5996" HY 258 - 2613 .

Le style de cetype mon6taire se retrouve sur les mon-
naies carolingiennes, attribu6es d la r6gion de Maas-
tricht. Notre exemplaire peut Otre dat6 du vttt" sidcle.

Inventoire des deniers de type <Maastricht>> de prove'
nance connue (fig. 130)

l. Woodeaton, Angleterre (l exempl.). Collection de
M. Metcalf ; l,l7 g. D.M. Mnrcarr', <<Twenty five

(r) Lereuntr, J., Trdsor de deniers mdrovingiens trouvd d Savonnii'
res (Indre-etLoire), dans RN, 1963,65-81, pl. VIII.

(2) DE BEI-ronr, A., Description gdndrale des monnaies mdrovingien'
nes, Paris, 1894. (=B).

(3) VeNHouor, H., De Merovingische munten in het Penningkabinet
van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Een katalogus van
de hedendaogse verzameling, dans RBN, CXXVIII, 1982,
179-180, pl.  XV. (:Hv).

notes on sceatta finds >> Sceattas in England and on
the continenl, (BAR 128),1984.

2. Domburg, Pays-Bas (19 exempl.). Collections dif-
f6rentes. W. OPDENVELDE, W.J. DEBooNE, A.
Pol, <<Sceatta finds from the Low Countries>>,
Sceottas in England and on the continenl, (BAR
128), 1984.

Franeker, Pays-Bas (l exempl.). Fries Museum,
Leeuwarden. Ibidem.

Hallum, Pays-Bas (2 exempl.). Fries Museum,
Leeuwarden. Ibidem.

5. Maastricht, Pays-Bas (l exempl.). Bonnefanten
Museum, Maastricht. Information de M. A. Pol,
1985.

6. Rijswijk, Pays-Bas (l exempl.). Penningkabinet,
Den Haag. W. Op DBN Vnron, W.J.DE BooNn,
A. Pot, << Sceatta finds from the Low Countries >>,
Sceattas in England and on the continent, (BAR
128), 1984.

7. Wageningen, Pays-Bas (l exempl.). Rijksdient voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
Ibidem.

8. Wijk-bij-Duurstede, Pays-Bas (2 exempl.) - (Fouil-
les 1846). Ibidem.

9. Wijk-bij-Duurstede, Pays-Bas (5 exempl.) - (Fouil-
les 1842-6). Ibidem.

Wijk-bij-Duurstede, Pays-Bas (3 exempl.) - (Fouil-
les 1967-80). Ibidem.

Lidge, Belgique (1 exempl.). Mus€e Curtius, Lidge
(L.342s).

Ophoven, Belgique (l exempl.). Service national des
Fouilles, Bruxelles. H. RoosENS, <<Merovingisch
grafveld te Ophoven>>, Conspectus MCMLXXV,
(Arch. Belg., 186), Bruxelles, 1976,pp.80-84, fig.
5l (tombe l4).

Tournai, Belgique (l exempl.). RBN, 1865, 285-301.

Fcihr, Danemark (1 exempl.). Museum of Gottorp
(?). K. BeNoIxEN, < Finds of Sceattas from Scan-
dinavia >>, Sceattas in England ond on the continent,
(BAR 128), 1984.

15. Xanten, Allemagne (l exempl.). Rheinl. Museum,
Bonn, V. Zeont-tus, ZAM,8/1980, 139-152.

16. Krefeld, - Gellep, Allemagne (l exempl.)' Y.ZnoB-
Lrus, zAM, 8/1980, 139-152.

17. -, Suisse (l exempl.)

J .

4.

10.

1 1 .
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13 .

14.
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Carte de rdpartition des trouvailles de deniers du type << Maastricht >>.
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Plusieurs autres exemplaires de ce type sont conserv6s
dans des collections sans indication de provenance''.

2. Denier m6rovingien du type <l6gende autour d'un
globule et pentalpha) (L.3451) (fig. 129: 2)
Dr. L6gende...VC-..., entourant un globule dans un
cercle perl6.
Rv. Sans l6gende; dans un cercle perl6, pentalpha cen-
tr6 et cantonnd par plusieurs globules.

9,2 mmx9,4 mm - 0,98 g - Ag - B/TB.

Plusieurs pidces similaires faisaient partie du tr6sor de
45 deniers d6couvert en 1865 i Savonnidres (Indre-et-
Loire). Ce trdsor fut vraisemblablement enfoui entre 740
et'l 50. Une de ces pidces (no 2) publi6e dans la Descrip-
tion gdndrale des Monnaies Mdrovingiennes 2 sous le
num6ro 6398, est attribu6e ir Pectavis Civitas (Poitiers).

Cette attribution n'est pas assur6e. Parmi les quelques
exemplaires de ce type connus d ce jour, aucun ne porte
de l6gende indiquant clairement I'atelier d'6mission.

Inventaire des pidces du type <<ldgende autour d'un
globule-pentalpha>

1. L6gende: IAI Tl OIC
B.l316 2; catalogue, no 3l  I

Attribution d Chinon (?)
2. Lflgende:...DVNOI

8.6398 2:P.2216; catalogue n" 321
Cette pidce, classde ir Pectavis Civitas (Poitiers) par
De Belfort, est attribu6e d Chdteaudun (DVNO
CASTRO) par Lafaurie '.

3. L6gende: +HOI * [ITM
Catalogue n" 3'l I

Atelier(s) ind6termin6(s).
4. L6gende: +I. . / \ fJ

Catalogue no 38 I

Atelier(s) ind6termin6(s).
5. L6gende: * *I I CFRO (Sigofredus)

Catalogue no 39 I

Atelier(s) ind6termin6(s).
6. L6gende: +HOTRODV

8.63992; RBN,1870, pl .  C, 35
Atelier(s) ind6termin6(s)

7. L6gende: +HOPA-
Collection prof. P. Grierson.

8, 9. Deux autres exemplaires avec le nom de I'atelier
de Poitiers sont connus sans indication de provenance

10.  . . . v [ " . .
Mus6e Curtius, Lidge (L.3451).

M. Lafaurie attribue le groupe de Savonnidres (no 1-3)
i des ateliers de Touraine ou du Poitou sans pouvoir
actuellement localiser leurs lieux d'6mission. Le denier
L.3451peut 6tre situ6 dans la premidre moiti6 du vrrr"
sidcle.

Bibliographie
RBN: Revue belge de Numismatique et de Sigillographie.
RN = Revue numismatique.
BAR : British Archaeological Reports
P = M. PROU, Catalogue des monnaies frangaises de la Bibliothdque
nationale. Les monnaies m6rovingiennes, Paris, 1892.



Le mat6riel arch6ologique des
couches m6di6vales

P. HOFFSUMMER et C. TILKIN-PETERS

Sondage 20

L'espace i fouiller entre les diverses constructions ren-
contr6es dans le sondage 20 6tant fort r6duit, peu de
mat6riel y aEtE ddcouvert.

Niveau 8 de la coupe 6a $ig. 16).

Parmi les d6chets de destruction coniposant ce niveau
se trouvaient quelques fragments de vitraux dont un
d6cor6.

Niveau 9 de la coupe 6a 6ie. 16).

Dans cette couche, form6e comme la pr6c6dente lors
de la destruction de bdtiments, aux d6chets d'ardoise,
de pierres et de briques 6taient m€l6s des morceaux de
fai'ence et quelques pav6s blancs, rdcents, des fragments
de verre d vitre et de vitraux d6coupds, des fragments de
pipes << d'Andenne >> en terre blanche, un carreau glagurd
jaune et trds peu d'ossements animaux.

Niveau I1 de ls coupe 6a $ig. 16).

Les tessons retrouvds dans ce niveau, fort fragmen-
taires et peu nombreux ne nous donnent aucune indica-
tion quant aux formes des vases. Certains sont en pdte
dite ( d'Andenne >, fine, brun rouge, d'autres en grds,
d surface brune, m€tallescente, d6cor€e d'une roulette
triangulaire, ou i surface gris et brun, mouchetde, enfin,
quelques-uns sont en pdte de type <Siegburg>>, le tout
situant cette couche aux XIV" et x'f sidcles.

Outre ces fragments de vases, on peut signaler un petit
pav6 triangulaire, glagur6, un morceau d'6pingle en
bronze et trds peu de restes de faune.

Dans cette couche furent ddcouvertes 6galement quel-
ques monnaies, certaines illisibles, d'autres identifi6es
comme appartenant au dernier quart du xIV" sidcle, ou
au d6but du xv" sidcle.

Niveou 12 de la coupe 6a Gie. 16).
- Cdromique

Trds peu de tessons ont 6t6 d6couverts, toujours frag-
ments de vases de grds.
- Objets en os

l. Extr6mit6 de lanidre (?) (fig. l3l: I et 132: l).
Plaquette de forme g6n6rale rectangulaire,

32 mmx 8 mm x 4 mm, en os poli. Les surfaces sont

l6gdrement bomb6es. Une extrdmit6 est ddcoup€e en
forme de fldche d pointe triangulaire; I'autre, perfor6e
d'un trou cylindrique, 6tait crdntde dans l'6paisseur,
mais les deux languettes ainsi form6es sont brisdes i des
endroits diffdrents. Peut-Otre s'agissait-il d'une termi-
naison de lanidre de cuir ou de tissu, dont I'extr6mit6,
passde dans le cran, 6tait fix6e d I'objet par un rivet gliss€
dans la perforation. La forme rappelle en effet celle
d'objets de bronze fr6quemment d6couverts dans les
couches m6di6vales et dont un exemplaire est d6crit ci-
dessous.

2. De ir jouer (fig. 131 : 2 et 132: 2).
Petit d6 en os de 6 ir 7 mm d'arOtes. Les chiffres sont

repr6sent6s par des cercles point6s grav6s. Ils ne sont pas
dispos6s de manibre traditionnelle, c'est-d-dire pour que
la somme des chiffres repr6sent6s sur les c6t6s oppos6s
totalise sept. La d6couverte de d€s est assez courante sur
les sites romains et m6di6vaux. Un autre, semblable, avec
la m€me disposition des chiffres a 6t6 d6couvert lors des
fouilles au chdteau de Rubercy en France (C. LonnaN,
1977 , p. 157 , frg.30, I et p. 171). Ren6e et Michel Colar-
delle en renseignent ir propos des fouilles du village de
Colletidre et pr6cisent que ces d6s pouvaient intervenir
dans le jeu d'6chec. Ils ajoutent que ce type de numdro-
tation est ant6rieure aux xIII"-xM sidcles (R. et M.
Collnonue, 1980, pp. 197).
- Objets en bronze

3. Grelot ( f ig.  l3 l :  3).
Demi-sphbre creuse avec rebord ext6rieur plat sur la

partie interne duquel on peut ddceler trois marques de
soudure. Au centre de la demi-sphdre, trois perforations
circulaires dont deux sont reli6es. Ils s'agit vraisembla-
blement d'une moiti6 de grelot.

4. Ardillon de bouche (fig. 131: 4).
Tige plate enroul6e i une extr6mit6, effil€e d I'autre.

5. El6ment de buffleterie (fig. 131: 5).
Fine languette de bronze courb6e en demi-cercle et aux

extr6mit6s reli6es par une tige rigide rivet6e.

6. Applique d6corative (fig. l3l: 6).
Petite applique en bronze repouss6 ou embouti, en

forme de neud. Perforation centrale pour rivetage.

7. Extr6mit6 de lanidre (fig. 131: 7).
Pidce trds 6troite, avec une pointe losangique en forme

de fldche.
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Fig. l3l
Petits objets trouvds dans Ie sondage 20.

8. Extr6mit6 cass6e d'un objet allong6 de section rec-
tangulaire aux angles vifs. D6coup6e latdralement en
forme de motif floral stylis6 (fig. 131 : 8).

9. Stylet (fie. l3l : 9).
Tige appoint6e trop dpaisse semble-t-il pour Otre une

6pingle. T€te de forme trapdzoidale s6par6e du corps par
un r6tr6cissement. Sous la tOte, d6cor de lignes en creux
formant un losange mis sur pointe.

10. T€te de stylet (fig. l3l : l0).
T€te losangique. Renflements et sillons horizontaux

i la base.

l l .  S ty le t ( f ie .  l3 l :  l l ) .
T€te orn€e de sillons horizontaux et de crans ddcou-

pant un losange sur pointe. Extr6mitd s'6largissant en
une excroissance rectangulaire. Pointe bris6e.
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12. Mince feuille octogonale grav6e d'un motif rayon-
nant autour d'une perforation (fig. l3l: 12).

l3 . Boucle de lanidre form6e d'un simple anneau circu-
laire, de section ronde et d'un ardillon (fig. 131 : l3).
- Objet en piene

Petite plaquette de schiste gris bleu, taill6 de forme i
peu prbs circulaire (17 mm), pr6sentant de l6gdres gra-
vures sur les deux faces : d'un cdt6, un cercle et un motif
rayonnant, irr6guliers, de I'autre, des signes d'6criture
et des griffonnages non significatifs (fig. 132:3).
- Objets en verre

Petite perle en pdte de verre jaune, translucide, de
forme globulaire, cass6e en deux.

Petite perle en pite de verre rouge, translucide, de
forme poly6drique.
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3. Les couches 28 et 2C.

Tessons en terre cuite grise d'aspect carolingien dont
un fond plat et des bords d ldvre 6paissie (fig. 133, n"
7, 8 et 10).

4. La couche 3.

Terre cuite grise 6paisse ir fond plat, bord d ldvre
6paisse et d6vers6e ir d6cor incis6 de traits horizontaux
(fig. 133, no 11). Nombreux fragments de cr6pis peints
en blanc, restes de scories de fer et coquilles de moules.

5. Les couches 4 et 5 bis.

Terre cuite grise avec bord ir ldvre d6vers6e et fragment
de panse car6n6e d'un vase biconique (probablement
d'6poque m6rovingienne) (fig. 133, no' 12,13 et l4).

Le Yieux-March6

Cet inventaire donne les ensembles de tessons de c6ra-
mique, ou de verre, et la liste des objets en m6tal ou en
os trouv6s dans ce secteur des fouilles de la place Saint-
Lambert. Nous avons conserv6 la r6partition par unit6
stratigraphique tout en regroupant certaines couches
dont les limites 6taient floues et peu significatives. Cinq
ensembles sont repr6sent6s: la couche 5, les couches 6,
7 et7b, la couche 9, les couches l0 i 15 et la couche 17.
Quelques commentaires sur la valeur documentaire du
mat6riel suivent la description.

]. LACOUCHE 5

La ceiramique
On trouve de nombreux petits tessons en pdte claire

(rose ou blanche) du type << Andenne >>, ainsi qu'un pav6
glagur6jaune. Les bords de pot i cuire et des cruches sont
des ldvres 6paissies, d6vers6es vers I'ext6rieur avec par-
fois un l6ger bandeau. Des fragments d'anse de cruche
sont de section circulaire. Des tessons portent de la gla-
gure jaune. On reldve la pr6sence d'un fragment de panse
d6cor6 d'un ail de perdrix au poinqon et de fragments
de fonds plats. D'aprds la classification de R. BonnB-
MANS et R. WARGINntne (1966), ces caract6ristiques
peuvent appartenir aux p6riodes I et IIIa parmi les pha-
ses de productions des ateliers d'Andenne et, chronolo-
giquement, la fourchette irait de la fin du xf sidcle d la
fin du xlll" sidcle. (fig. 134, couche 5).

Les objets
- Jeton d6cor6 d'un cot6 d'une croix grecque et d'une
croix de Malte de I'autre. Diamdtre: l5 mm.
(f ie.  135: 2).

- Pince en alliage cuivreux. Ruban plat de section rec-
tangulaire termin6 en plaquettes trapflzo'idales. Ces pla-
quettes portent un d6cor simple de doubles lignes de
pointill6s. Les branches sont r6unies au moyen d'un petit
anneau de serrage. Longueur: 48 mm; larg. max. de la
plaquette: 16 mm. (fig. 135: I et fig. 132: 4).

Moddle tout-d-fait semblable d une pince conserv6e
au Rheinische Landesmuseum de Trdves et qui porte le
m€me d6cor. (8. KUNZL, 1984, pl. 9). D'aprds cet auteur

qui cite Horst Bohme, ce genre de pince apparaitrait dbs
le v" sidcle '.

2.  LESCOUCHES6ATB
La cdramique (fie. 134)
Les tessons sont en pdte blanche du << type Andenne >>

avec glagure jaune. Certains d'entre eux sont surcuits et
ressemblent d un grds mouchet6.

Les bords sont de trois types principaux: en bandeau
vertical, concave d I'int6rieur et d I'ext6rieur, limit6 par
une ar€te vers le bas; d6vers6s vers I'extdrieur en forme
de faucille; d6vers6s vers I'ext6rieur avec un 6paississe-
ment plus ou moins marqu6. Ces trois types appartien-
nent vraisemblablement i des vases globulaires du type
<< d'Andenne >>, pot ir cuire ou amphores. Les bandeaux
verticaux (<< col en manchette >>) sont habituellement
dat6s de la premi€re production d'Andenne (fin xf-fin
xrt" sibcle). Deux autres fragments de bords sont diff6-
rents de ces trois types. Il s'agit d'une ldvre droite ren-
forcde d'un cordon en saillie, probablement le bord
d'une cruche, et d'un fragment de ldvre inclin6e sans
dpaississement. Ces deux tessons ne contredisent pas la
fourchette chronologique propos6e.

Quelques tessons nous donnent le profil complet d'un
petit bol de I 3 cm de diamdtre d I'encolure. Sa pdte claire
est bien celle que I'on rencontre i Andenne mais sa forme
n'est pas reprise dans les trouvailles de R. BonneunNs
et R. WARGINAIRE (1966). Un autre tesson nous mon-
tre un anneau de base pour soutenir le fond d'un vase.
Des fragments de panse portent des 6l6ments d6cor6s:
ruban festonn6, vertical, appliqu6 au pouce, et une rou-
lette losangique.

On notera aussi la pr6sence d'un fragment de panse
d6cor6 d'un treillis peint ir l'engobe typique de ceux pro-
duits par les ateliers de Brunssum-Schinveld (A. BRUIJN,
1962-1963).

Un tesson en terre cuite rouge nous donne la forme
de la partie sup6rieure d'un vase globulaire diff6rent des
productions mosanes. La ldvre, d6vers6e, forme un angle
aigu avec le haut de la panse. Le sommet du bord est
accentu6 par un cordon en fort relief.

Les objets
- Un cobochon ou pendentif (?) en fluorine, couleur
violette. Deux pointes en forme d'oreilles de chat ressor-
tent de la partie sup6rieure de I'objet. Quatre sillons par-
courent la pidce de haut en bas au milieu de chaque face
et se croisent perpendiculairement, au sommet, lir oir se
dressent les <<oreilles>>. La base est plate, sans sillon.
( f ig.  135:4).

- Un fragment de plaquette en os d6cor6e d'ocelles.
El6ment d6coratif de manche, de coffret ou de peigne ?
(f ie.  135: 5).

- Quelques 6pingles en alliage cuivreux, parfois entou-
r6es de fils tordus du m6me m6tal. (fig. 135: 6).

(l) R6f6rence communiquee par notre collbgue Daniel MARcoLuNGo.
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Niveau 15 de ls coupe 6a $ie. 16).

De nouveau, la c6ramique, trds peu abondante, ne per-
met aucune reconstitution de forme. Seul le type de pdte
peut donner certaines indications chronologiques: pdte
type < Andenne >> beige clair ou rouge et tessons plus
6pais, ir pdte beige, surface noire, liss6e, caractdristique
du Haut Moyen Age.

Niveau 6 de la coupe 6a $ie. 16).

Ce niveau n'a livr6 aucun mat6riel significatif, ir part
des fragments de tuiles apparemment romaines et des
d6chets de mortier rose. La fouille de la couche 6quiva-
lente dans le sondage 3 ar1v6l6 beaucoup plus de ren-
seignements (voir 6tude D. Marcolungo ci-dessus).

Caniveau (16 de la coupe 6a) (fig. 16).

Le caniveau n'a livr6 que quelques tessons de c6rami-
que m6di6vale non datables avec pr6cision.

Sondage 3

Le peu de mat6riel retrouvd dans ce sondage a d6jd fait
I'objet d'une publication ant6rieure (M. OrrB et J.-M.
DEGBoMoNT, 1983, pp. 383-395).

l. Les couches IB d LF.

Quelques fragments en terre cuite claire du type
<<Andenne>> dont deux bords ir bandeau concave
(fig. 133, no' I et 2) et un fragment de grbs. Quelques
tessons en terre cuite grise du Haut Moyen Age (fig. 133,
no 3). Quelques fragments de panse sont peints (fig. 133,
no'4, 5,  6).

2. La couche 2A.

Plusieurs tessons proviennent d'un mOme vase de
forme globulaire, ir ldvre d6vers6e, poss6dant d la fois
un d6cor peint, comme sur la c6ramique carolingienne,
et une glaqure jaune qui la recouvre. C6ramique pr6-
Andenne? (fig. 133, no 9).

\,rT.

\ ,

7'o
T,,

Fig. 133
Cdramique mddi4vale provenant de la fouille du sondoge 3

ru 7,

t.
o 10 cm
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Fig. 132
Petits objets trouvds dans le Sondage 20 (n' I d 3), et dans lesfouilles du Vieux-Marchd (n'4 d 6).
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3. LacoucHEg
La cdramique (fie. 134)
Elle est surtout repr6sent6e par des pdtes claires du

type << Andenne > mdlang6e i quelques tessons romains.
On compte environ 600 tessons de cdramique d glagure
jaune pile, jaune orang6, parfois mouchet6e de brun ou
carrdment brune. La glagure ne couvre parfois que par-
tiellement la surface du vase. 600 autres fragments en
pdte claire ne portent pas de glagure. La plupart ont une
couleur claire en surface (blanc cass6), certains sont
orangds, d'autres gris. Trds peu sont surcuits (une dizaine
environ). I 8 tessons proviennent de fonds plats ou len-
ticulaires.

Comme pour les couches 6 irTb,la plupart des bords
repr6sentent deux cat6gories: les hauts bandeaux d
parois concaves et ar0te inf6rieure (<< col en manchette >>)
et les bords d6vers6s en forme de < faucille> parfois sur-
montds d'une gorge pour un couvercle. Deux fragments
de cols, partiellement glagurds, proviendraient de cru-
ches du type <Andenne IIa ou IIb> (fin xII" s.).

Quelques tessons proviennent de ldvres d6vers6es et
l6gdrement 6paissies. Un fragment de panse est orn6 d'un
ruban plat, appliqu6. D'autres tessons de panse, glagu-
r6s ou non, sont parcourus de roulettes losangiques ou
carr6es, fr6quentes ir Andenne pour la premidre p6riode.

Quelques fragments de Brunssum-Schinveld ou d'ate-
liers rh6nans sont peints.

Les objets
- Fibule de 2l mm de diamdtre. Superposition de deux
feuilles en alliage cuivreux. Celle du dessus est d6cor6e
d'un motif embouti reprdsentant deux personnages
debouts et nimb6s. Celui de droite se trouve i cdt6 d'une
croix. Contour d6cor6 d'un grinetis. (fig. 135: 14 et
fig. 132: 6).

- A c6td des petits objets en alliage cuivreux, clou ?r
large t6te, 6pingle, applique aux extr6mit6s losangiques.
(fig. I 35), on trouva une trds jolie intaille en agate grise
sur laquelle est repr6sent6 un chien d6vorant un lidvre.
Cet objet est romain mais on connait de nombreux cas
d'intaille ou de camde antique r6utilis6s dans de l'orfd-
vrerie du Haut Moyen Age (Yoir supra, p. 176 et
fig. 120).

- Un cabochon en amdthyste avec deux traits inci-
s6s perpendiculairement a 6td retrouv6 dans le m6me con-
texte. (fig. 135: 16).

4. LES coUcHES IOA 15
La cdramique
a) A pdte claire couverte de glagure. (fig. 136: I)
Cette cat6gorie comprend environ 110 petits tessons

d'un mat6riel trds fragment6.

Un tesson nous donne le profil de la partie supdrieure
d'un petit vase globulaire d ldvre arrondie. Sa couverte
ext6rieure est une glagure jaune l6gdrement brillante et
assez irr6gulidre.

La forme d'un haut bandeau vertical concave d l'ext6-
rieur, convexe d I'int6rieur est timidement soulign6e par
une ar€te infdrieure nettement plus adoucie que dans ce
type de bord pr6sent dans les productions d'Andenne de
la premidre p6riode. Le sommet de la ldvre est arrondi
au lieu d'€tre creus6 par une l6gdre gorge. Deux sillons
ondul6s sont encore visibles sur ce fragment couvert
d'une glagure jaune grossidre. Un premier registre de ce
d6cor parcourt le bandeau lui-m€me; un deuxidme se
d6roule sous I'ar€te inf6rieure du col.

Une anse doit provenir d'une amphore type
<< Andenne I >. Elle porte de la glaqure jaune.

Un bord ir profil int6rieur en < faucille>> est couvert
de glagure jaune, sur la paroi interne.

Parmi les fragments de panse, on reldve: un tesson
avec un ruban appliqu6 de section triangulaire couvert
de glagure jaune et un sillon ondul6; un tesson avec de
petites taches de glagure; un tesson pourvu d'un mame-
lon d6coratif.

Un d6cor au poingon (ail de perdrix ou ocelle) a 6t6
d6coupd volontairement dans un vase pour servir de
sorte de jeton. Ce tesson << am6nag6 >> porte une glagure
orang6e.

On notera aussi la pr6sence d'un fragment de plat en
terre cuite semblable i celle d'Andenne, recouvert d'une
glagure verte. Celle-ci est rare pour le xI"-xII" s (R. Bon-
REMANS et R. WARGTNATRE, 1966, p.86-87).

b) A pdte claire. (fig. 136: II)
Le groupe compte environ 560 tessons de panse, 7

fonds plats ou bomb6s, une partie sup6rieure de vase glo-
bulaire et une douzaine de bords it ldvre d6vers6e vers
l'ext6rieur, 3 bords de vases d d6pression, un fragment
de goulot surcuit en terre cuite beige.

Ces pdtes claires sont blanches i beiges ou grises.
D'autres, surtout d I'ext6rieur des vases, sont rouges,
rouge brun ou oranges. Le corps d'un vase globulaire
est en terre surcuite, d'aspect gris6, mouchet6.

Parmi les bords, les hauts bandeaux i parois conca-
ves (<< col en manchette >) et les lbvres d6vers€es en forme
de faucille sont toujours repr6sentds. Un type plus sim-
ple est pr6sent: il s'agit de cols dont les ldvres sont d6ver-
s6es et l6gdrement dpaissies.

Cette forme est reprise dans les trouvailles d'Andenne,
premidre p6riode, mais semble moins courante que les
bandeaux. Un de ces fragments est pourvu de la trace
de d6part d'une anse plate et est parcouru, sur le som-
met de la lbvre, d'un d6cor dr la roulette faiblement
imprim6.

Un tesson de panse est recouvert d'un ruban ir d6pres-
sion appliqu6 au pouce.

D'autres fragments sont d6cor6s de roulettes carr€es
ou de taches et traits de peinture i I'engobe (Brunssum-
Schinveld ou ateliers rh6nans).
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Petits objets des couches I0-15 et I7 de Iafouille du Vieux-Marchd.

c) A pdte grise ou noire. (fig. 136: III)
Nous voulons regrouper ici tous les tessons apparte-

nant d la c6ramique cuite en atmosphdre rdductrice telle
qu'on la connait pour les 6poques m6rovingienne et caro-
lingienne. La terre cuite est blanche i grise d I'int6rieur,
grise ou noire d I'extr6rieur. La surface est.parfois lisse
et brillante, le plus souvent elle est mate.

Cette cat6gorie comprend une vingtaine de fragments
de bords ?r ldvre 6paisse plus ou moins d6vers6e vers
I'ext6rieur et des fragments de fonds plats ainsi qu'un
morceau de bec tr6fl6. En g6n6ral, ces tessons doivent
provenir de vases d panse globulaire. Un fragment de
ldvre, concave d I'int6rieur, 6tait peut-€tre destin6 d rece-
voir un couvercle. Un morceau de bol ou d'6cuelle au
bord trds 6pais, biseautd vers I'int6rieur, est d6cor6 de

f( ffi\l
I l il l\-\t-
I - . J  ' i l \  I

ffi h\ld $,,

trois lignes incis6es, juste sous la ldvre ext6rieure. Une
quinzaine de fragments de panse nous donnent un 6chan-
tillonnage de d6cors i la roulette, souvent mieux impri-
m6e que sur la c6ramique d'Andenne. Les motifs sont
carr6s ou losangiques, parfois soulign6s par un cordon
ou un d6cor onduld au peigne.

Les objets
a) En pierre
- Un fragment de fusaiole en calcaire. (fig. 137: l).
- Un fragment de pierre i aiguiser en psammite gris-
vert micac6. (tig. 137: 4).
- Poids ou peson (?) en coticule ddcoup6, tailld et poli
de forme parall6lipip6dique avec deux angles coup6s et
une perforation. (fig. 137:2).
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b) En mdtal
Quelques plaquettes ou fragments de plaquettes en
alliage cuivreux. (fig. 137: 3).
Un petit fragment de feuille en alliage cuivreux d6cor6e
en relief d'un liser6 perl6 et d'une tresse d deux brins. Ce
fragment devait probablement faire partie d'une feuille
appliqude sur un objet d'une matibre diff6rente.
( f ie.  137: 6).

c) En os
Une plaquette rectangulaire d6cor6e d'une tresse r6unis-
sant des cercles point6s (fig. 137: 5).

5.  LAcoUCHEIT
La cdramique

a) A pdte claire
La couche 17 contient trds peu de tessons de ce type.

Un tesson d pdte blanche et rose, ir glagure jaune ext6-
rieure, a 6t6 trouv6 dans un foyer au sommet de la cou-
che; il est possible qu'il se trouvait d un point de con-
tact entre les couches 15 et 17.

Une bille 6maill6e jaune est en pdte blanche du type
<< Andenne >>. Un fragment de bord ?r ldvre d6vers6e, d
surface blanche est partiellement peint i l'ext6rieur.

b) A pAte grise ou noire en surface
Ce groupe rassemble la majorit6 de la c6ramique de

lacouche 17. Il comprend environ 50 fragments en pdte
blanche, grise, beige, ou brune d I'intdrieur et grise ou
noire i la surface. Les ddcors sur les panses sont le plus
souvent des lignes horizontales en creux (fig. 138: 1, 7,
8 et l4).

La roulette carr6e, si abondante dans la couche l5
n'est repr6sent6e ici que par un seul petit tesson
(fig. 138: l5). Deux poteries ont 6t6 retrouvdes presque
compldtes. Une cruche d panse globulaire et fond plat
a 6t6 reconstitu6e et partir de nombreux petits tessons
trouv6s au pied d'un des murs de la petite construction
en pierre (voir plan de la fig. M). Cette cruche possdde
les traces d'une anse (non retrouv6e) ir I'oppos6 d'un bec
tubulaire, court et tr6fl6, soud6 ir la ldvre. Celle-ci est
d6vers6e vers I'ext6rieur. La partie sup6rieure de la panse
est d6cor6e de quatre registres de trois sillons horizon-
taux. La pdte est fine, beige clair, assez dure. La surface
est beige clair d l'int6rieurl gris clair avec taches blan-
ches d l'ext6rieur. Cette cruche appartient i un type tout
d fait semblable, car6n6 ou non, de la classification de
Bcihner, type B7 ou B8, ( Stufe IV> datable d'entre envi-
ron 600 et 700.

Deux gros morceaux de vase, au profil complet, pro-
viennent d'une tdle que I'on peut attribuer ?r la m€me
<Stufe IV> de Bohner. Le rebord ext6rieur est plat et
horizontal; la ldvre est en saillie verticale et s'interrompt
pour laisser la place ir un bec verseur. La p6te est dure,
gris beige d la cassure, parcourue de nombreux petits
grains de d6graissant blanc. Les surfaces ext6rieure et
int6rieure sont grises, 6caill6es par endroit (fig. I 38 : 2).

Quelques tessons fournissent le profil de vases de
forme globulaire ou cylindrique (fig. 138: 3, 4, 5, 6,'7
et 8). Il s'agit entre autres d'un col de vase globulaire i
ldvre 6paissie d6vers6e vers I'ext6rieur (fig. 138: 3), du
haut d'un vase d encolure large et ldvre longue, d6ver-
s6e en formant un angle nettement soulign6 par rapport
d la panse (fig. 138: 4). Deux autres cols larges ir ldvre
l6gdrement inclin6e sont d6cor6s de sillons horizontaux
(fig. 138: 7 et 8). Les bords forment souvent des bour-
relets arrondis (fig. 138: 3, 5, 6), parfois un petit ban-
deau (fig. 138: 10); une ldvre est fortement d6vers6e
(f ig.  138: l l ) .  Lesfondssontplats(f ig.  138: 1,2,12).
Les fragments d'anse sont de section plate (fig. 138: l7
et l8).

c) A pAk rouge
Un fragment de vase biconique d6cor6 d'une roulette

sur le haut de la panse est en pite rouge. (fig. 138: l3).

d) Cdramique gallo-romaine
En plus de petits fragments de cdramique gallo-

romaine commune (fig. 138: 20), on notera, dans la
couche 17, accompagnant du mat6riel m6rovingien, la
pr6sence d'importants fragments de c6ramique sigill6e
( f ig .  138:  16et  19)2 .

Le verre
- Un fragment de bord en verre vert, formant bour-
relet. (fig. 137: l3).
- Un fragment de pied de cornet apode (?).
( f ie.  137: l0).

Les objets
a) En mdtol
- Une petite plaque de bronze en forme de trapdze
allong6 avec un r6tr6cissement puis une excroissance ir
une extr6mit6. Cette excroissance 6tait vraisemblable-
ment orn6e de deux petits grenats incrust6s (un subsiste).
La partie la plus large porte en son centre, une d6coupe
triangulaire longitudinale et i I'extr6mit6, deux rivets
entour6s d'un cercle de grdnetis. Les rivets maintiennent
une autre plaque plus fine, i l'arridre de la pidce. Pas-
sant de ceinture? (J. Wlneus, M. DANooy et E. THI-
n IoN,  1969,  p .53 ,  f ig .22 ,4) .  ( f ig .  137:  l l ) .

- Plaquette en alliage cuivreux trap6zoidale au petit
cdt6 termin6 en pointe. Trois perforations. D6cors
d'ocelles (neuf sur une face, six sur I'autre) imprim6s de
fagon irr6gulidre et avant les perforations. La base du
trapEze pr6sente une excroissance de rouille. La pla-
quette faisait donc partie d'un ensemble alliant le bronze
et le fer. (fig. 137: 9).

- Plaquette en alliage cuivrelx, de forme allong6e, aux
bords soulign6s par deux lisidres. Elle est bris6e au niveau
de deux perforations. (fig. 137: l2).

- Une plaque en fer avec perforation.

- De nombreux clous en fer tr6s corrod6s, des scories,
une petite coul6e de plomb.

(2) La typologie de cette c6ramique est d6crite plus haut, chez D. Mer-
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b) En os
- Un fragment de plaquette rectangulaire (long.
47 mm). Le long cdt6 ext6rieur est borde d'une ligne de
demi-cercles s'entrecroisant et d'une ligne de points entre
deux rainures. Ligne de points le long du bord ext6rieur
sup6rieur. Petit c6t6 bord6 d'une ligne de points entre
deux rainures doubles. Cercle incis€ orn6 de sept points.
Double rainure verticale vers le centre. Le d6cor est assez
proche d'un fragment de peigne provenant de Huy-Batta
(J. Wunus, l9'7 l,Pl. 44, l) (fig. 137 :8 et fig. 132 : 5).

Objet romain
- Une fibule d arc en alliage cuivreux (voir plus haut,
D. MARcoLUNGo, p. 167,2) (fie. 137: 7).

Sondage 37 (fig. 139)

Les nombreuses s6pultures install6es d I'emplacement
des chapelles de la cath6drale oir S.37 a 6t6 fouill6 ont
entrain6 des perturbations dans le sommet de la strati-
graphie. Elles contenaient, comme mat6riel le plus
ancien, quelques tessons de cdramique du type
<<Andenne>>, probablement de la premidre p6riode de
production (fin xf-fin xtt" sidcle) comme le montre
I'inventaire qui suit.

Remarquons aussi la pr6sence, i tous les niveaux de
la stratigraphie, de morceaux de tuiles trds vraisembla-
blement issus de la destruction de la villa et rdgulidrement
m6lang6s d des d6p6ts plus r6cents.La couche 8 semble
contenir quelques tessons d'6poque carolingienne.

T .42: Cinqtessons de pdte claire de type << Andenne >>.
T.47 : Quelques tessons de p0te claire et fragments de

tuiles.
T.48: Une quinzaine de tessons en terre cuite claire du

type < Andenne I >> dont trois bords i bandeau
vertical (< col d manchette >) (n' 7) et quelques
tessons couverts de glagure jaune. Des fragments
de pav6s en fai'ence d6cor6e du type << Delft >> sont
m6lang6s d ce mat6riel.

T.49: Une dizaine de tessons en terre cuite claire dont
un fond bomb6 de vase << Andenne I >> et un fond
de cruche romaine.

T.48, T.53, T.58:Quelques tessons en pdte du type
<<Andenne>> dont un bord en bandeau (no 8).
Deux tessons en terre cuite grise du Haut Moyen
Age sont aussi prdsents.

T.55, T.56, T.57:C6ramique d'Andenne et post-
m6di6vale m6lang6e. Couches sup6rieures fouil-
l6es sous les tombes. Un fond plat de gros vase
et un tesson en terre cuite grise du Haut Moyen
Age (no 1l). Une quarantaine de tessons en terre
cuite blanche du type <<Andenne>> dont deux
bords en forme de < faucille > (no' 4 et 5) et deux
en forme de bandeau (no 9) et une dizaine de tes-
sons i glagure jaune. Un fragment de panse en
terre cuite blanche couverte de traits de peinture
i I'engobe ocre.
Un fragment de fond plat du type <<Andenne>>
(n" l0).

Un fragment de fond de gobelet de petite
taille avec base coup6e d la ficelle.
Un fragment de bord ir ldvre biseautde couvert de
glagure jaune (no 6).
Un fragment de col6vasd ir ldvre d6vers6e (no 3).

Couches 3-4:Quelques tessons d'6poque moderne
(fai'ence) et quelques tessons en terre cuite claire.

Couche 8 : Un fragment de panse en terre cuite gris clair
bien cuite. Surface lisse.
Quelques tessons en terre cuite rouge.
D'autres en terre cuite grise.
Un fond plat en terre cuite grise ir I'intdrieur de
la pdte. Haut Moyen Age? (n" l2).
Une partie sup6rieure de vase ir ldvre d6vers6e.
Paroi mince. Mauvaise cuisson. Gros d6grais-
sant. Terre cuite gris clair ?r I'int6rieur de la pdte,
noire mate et granuleuse en surface (no 2). Haut
Moyen Age.

Le matdriel de la couche 8 peut €tre carolingien dans
la mesure oi ce genre de forme et de pate n'est pas fr6-
quent pour l'6poque m6rovingienne et I'est encore moins
ir partir du xI" sidcle dans nos rdgions. Il a 6t6 trouv6
seul dans la couche, ce qui renforce sa valeur chronolo-
gique m€me si celle-ci reste trds floue (vItt"-x" sidcle?).
Couche 9: Deux tessons en pdte claire.

Un fond de gobelet romain.
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Vieux-March6, Place Saint-Lambert,
Libge The glass

Vera I. EVISON

The seventeen fragments from layer 15 are all small
in size, the largest being 19 mm in length, but they show
a number of distinctive characteristics. They fall into
three categories, tesserae, window glass and vessel glass,
the vessel glass including both monochrome and bich-
rome fragments.

There are two small tesserae, of which one, No. l, is
a small, irregular cube in an opaque buff-yellow. The
other, No. 2, is an opaque blue-white, but although it
is roughly cuboid the remains of a cylindrical perfora-
tion with an adjacent shaped surface shows that it has
been cut from a bead. At Libge these cubes could have
been used for a wall mosaic, although most tesserae
found in Carolingian contexts on more northern sites
were imported as coloured raw material for glass deco-
ration or bead-making, e g. at Paviken, Gotland, Ribe,
Denmark and Paderborn, Germanyt.

Three of the fragments are flat, and are probably parts
of cylinder-blown window quarries. One, a light blue-
green with a faint red streak, No. 3, is of bubbly glass
with the defect of a large grit inclusion. One edge appears
to have been intentionally cut in a slight curve. A smal-
ler fragment in light green, No. 4, has three sharply bro-
ken edges, but the fourth is grozed. No. 5 is a light blue-
green with faint red streaking, and one of the edges is
grozed. These may be compared with window fragments
found at the monasteries of Monkwearmouth and Jar-
row 2, and amongst the fragments there also are pieces
of green glass streaked with red, and many were shaped
by grozing. The windows of these two monasteries are
to be related to the buildings put up in 67 5 and 685 AD.
The beginning of red streaking in green and blue glass
can be placed at the end of the Merovingian period, and
it continued into the eighth century.

These few window glass fragments therefore suggest
the presence of small windows as at Monkwearmouth
and Jarrow in England and S6ry-les-M6zidres and Mon-

(r) A. LuNosrn6u, Bead-making in Scandinavia in the early Middle
.Ages, Antiqvariskt arkiv 61, Early Medieval Studies 9, (1976); M.
BENcARD, "Wikingerzeitliches Handwerk in Ribe", Acta Archaeo-
logica 49 (1978) 124-132; W. WtNxpI-urNN, "Archdologische Zeu-
gnisse zum friihmittelalterlichen Handwerk in Westfalen" , Friihmit-
telalterliche Studien ll (197'l), 123-5.

(2) R. Cner'ar, "Glass finds from the Anglo-Saxon monastery of
Monkwearmouth and Jarrow" , Studies in Glass History and Design,
8th International Congress on Glass 1968, 16, figs. l-2.

deville, Calvados in France where small shaped pieces
of glass in a variety of colours were assembled in pat-
terns and held together by lead cames or frames of wood
or plaster 3. The colours at Lidge are light green and
light blue-green with red streaks, and two methods of
shaping are used, grozing and scoring with a sharp ins-
trument followed by snapping on the scored line. The
presence of these fragments at Lidge is not surprising in
view ofthe record by the poet Sedulius in the ninth cen-
tury of the inclusion of a coloured glass window in the
episcopal palace at Lidge n. The design of this window
must have incorporated a centre piece of the Christian
cross built up from quarries of varied shapes and co-
lours like the cross at S6ry-les-M6zibres.

Amongst the monochrome vessel glass are the four
fragments Nos. 6, 7, 8 and 9 in various shades of light
green, and all from different vessels, two ofthem being
very thin, about 0,5 mm thick. The light green fragment
No. l0 ranges from 2 to 4 mm in thickness, and may
have been part of the base of a vessel, but although two
of its edges are sharply broken, the third edge was gro-
zed. This might have been shaping in preparation for use
in a window. The two vessel fragments Nos. I I and 12
are very light green with iridescence.

The light green fragment No. 13 (fig. 140: 1) is part
of a very distinctive vessel. The rim is folded back to
leave a small circular aperture about 8 mm in diameter.
Similar perforated fragments have been found at Sou-
thampton, Hampshire and Brandon, Suffolk s, where
the edge ofthe perforation is thickened only and not fol-
ded back. Some are decorated, and one is of sufficient
size to curve round into the beginning of the wall, giving
a diameter to the vessel of c.56 mm. The cornplete shape
of the vessels and the purpose of the hole is not known.
Uses which have been suggested are lamps or inkwells.
The dates indicated by the sites at which they have been
found, Southampton and Brandon, are late seventh to
ninth century. The more advanced surface deterioration

(3) J. Ptllov and E. Soc.cno, "Le vitrail Carolingien de la Chasse de
SdryJes-M6zibre s", Bu l l et in M o nume nt o l l 4 (19 10) 5 -23 ; J. LeroNo,
Le Vitrail (1978\,32.

(a) J. HEI-uc, Corpus Vitrearum Medii Aevi Belgiquel, Les vitroux
midi{vaux conservds en Belgique (1961), 9.

(5) Information on Southampton from J. Hunter and on Brandon
from B. Carr.
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of this fragment and of No. I l, as opposed to the well-
preserved and sometimes glossy appearance of the other
fragments from this site, might indicate a different che-
mical composition, i.e. potash as opposed to soda glass,
although, in the absence of scientific confirmation, dif-
fering effects of environmental chemicals cannot be
ruled out.

The light emerald green fragment No. 14 (tie. 140: 2)
is decorated with thick trails laid on horizontally and
then nipped together to form a lattice pattern. Re-
heating has melted the trails into the wall to a certain
extent. The pattern was used on Roman beakers and
drinking horns of the third and fourth centuries and
reappeared on drinking horns ofthe late sixth and early
seventh century in Germany and Italy 6. It was also the
decoration used on deep blue squatjars ofthe late sixth
and early seventh century which were manufactured in
Kent 7. In a much later context similar decoration was
used on a tenth-century squat jar at Birka in Sweden 8.

The colour of the Lidge vessel is a light emerald green
which does not appear before the end ofthe seventh cen-
tury, when it occurs as window glass at Monkwearmouth
in the north of England, as the claw of a claw-beaker at
a cemetery site at Loveden, Lincs., and in the form of
a claw-beaker at Valsgdrde, Sweden e. The trails are
self-coloured, but contain a faint yellow tinge, a sugges-
tion of the use of two colours which began to come in
at the end of the seventh century. Vessels swirled with
a second colour occur, e.g. flame effects seen on the
Valsgdrde claw-beaker and also trails in two colours
drawn from a blob of mixed colours as on the Swedish
claw-beaker, and the beaker from Dry Drayton, Cam-
bridgeshire to. The Lidge fragment has a slightly incur-
ved profile, probably the neck of a squat jar.

The remaining four fragments of vessel glass each
have an added second colour. The light blue-green piece
No. 15 is decorated with three opaque yellow trails, and
parallel yellow trails also decorate the light green, nearly
colourless fragment No. 16. The latter is thin and of
good quality, its concave curve suggesting that it was

(6) V.I. EvrsoN, "Germanic glass drinking horns", Journal of Glass
StudiesXYll (1975)75, fig. 3 ; IDEM, "Anglo-Saxon finds near Rain-
ham, Essex", Archaeologio XCVI (1955), pl. LXVIII, a, b, e.

O D.B. HenorN, "Glass vessels in Britain and Ireland AD ,10G1000,
ed. D.B. Harden, Dark Age Britain (1956), 141-2, pl. XVIIIj.

(8) H. Annv,u , Schweden und das Karolingische Reich (1937'1,48-9,
Taf .9 .  1 .

(e) V.I. EvrsoN, "Anglo-Saxon glass claw-beakers", Archaeologia
CVII (1982) 5l-2, pl. IVb, top right; G. AnwrossoN, "Some glass ves-
sels from the boat-grave cemetery at Valsgiirde" , Acta Archaeologica
III (1932) 252, pl. Xll.

(10) V.I. Evrsor.r "Bichrome glass vessels of the seventh and eighth
centuries", Studien zur Sachsenforschung 3 (1983), 15-19, fig. 4c
(colour plate).

part of the neck of a squat jar tt. Opaque yellow is the
colour most usual for decorative trails on Carolingian
vessels, and occurs frequently on bowls of the Valsgiirde
6 type, as well as on squat jars t'.

The light blue-green fragment No. l7 (fig. 140 : 3) is
decorated in a distinctive way by the application of a ver-
tical self-coloured trail in which there are fine, longitu-
dinal strands of red. The fragment comes from the part
of the vessel where the wall is beginning to curve in
towards the base, and as the diameter of the vessel at this
point may be estimated at about 30 mm, the vessel must
have been an elongated palm cup t3. The reticella
threads applied to vessels in the eighth and ninth centu-
ries are usually the same colour as the vessel itself, twis-
ted with threads of one or two contrasting colours. It is
unusual for the threads to be straight, not twisted, but
one parallel to this has been published, from Cordel in
Germany, where a deep blue vessel fragment is ornamen-
ted with trails containing white longitudinal threads. The
material from the site at Cordel ranges from the Roman
to the medieval period, but a proportion of it may cer-
tainly be attributed to the Carolingian period to, and
this proportion no doubt includes this blue fragment.

The find spots of reticella threads on glass vessels are
clustered mainly on the coasts of the North and Baltic
Seas t5. Find spots from the more southern regions of
Europe, however, have recently been augmented by the
finding of reticella trails at the Runde bei Urach in South
Germany t6, and particularly by the discovery of glass
furnaces at St. Vincenzo al Volturno in Italy 17, where
reticella threads were actually being produced. It is pro-
bable that these twisted coloured rods were exported to
northern Europe where they were used by glass workers
to decorate vessels and beads.

Three fragments show evidence of decoration by the
application of gold leaf ; on two of these some of the gold
leaf remains, but on the third the leaf has worn off,
leaving only the keyed surface of the shapes on the

(tr) Cf. J. HuNrER, "The glass", P. Holoswonru, Excavations at
Melbourne Street, Southampton l97I-76 (1980), 67, fig. 11,6, 7.

(r2) V.I. EvIsoN op.cil. 1983, l3-14, fig. 4d (colour plate).

(13) Cf. J. Yruv, "Die Funde aus dem frrihmittelalterlichen Griiber-
feld Huinerveld bei Putten im Museum Nairac in Barneveld" . Berich-
ten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
r2-r3 (1962-3) 145, Abb. 40,g-tt.

(ra) AnnrvreN op.cit .  1937,Taf .2, l .

1ts; V.I. EvIsoN, "Some distinctive glass vessels of the post-Roman
period", Journal of G lass Studies 25 (1983), 92, fig. 7 .

(16) R. CnnrsrrzrN, Kleinfunde derfrilhgeschichtlichen Perioden aus
den Plangrabungen 1967-1972, Der Runde Berg bei Urachlll (1979),
Taf 19 : 9, l l ,  12.

(r?) R. Hoocrs and J. Mrrcsrrr, San Vincenzo ol Volturno (1985),
BAR 5252.
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glasst8. The application of gold foil on glass was a rare
technique before the twelfth century, and is mostly
known from the Roman gold-in-glass work depicting
Christian symbols and portraits in the late fourth cen-
tury. There are a few later examples in Byzantine tiles
or mosaics. Some gold-decorated vessels without a sea-
ling layer of glass had been produced in Roman Colo-
gne, and amongst them were blue glasses decorated with
gold leafy patterns, human figures or inscriptions re.

Near colourless glasses with geometrical decoration of
gold arcades and triangles were also produced 20. Both
traditions seem to have survived, or to have been revi-
ved, in the eighth century.

Although only a fragment of gold remains and the
pattern is indecypherable, the light green fragment No.
l8 (fig. l4O:- 4) may be compared with similar fragments
of light green glass decorated with a row of triangles and
other geometrical shapes found at Dorestad ". Like the
Dorestad pieces, the Lidge fragment is part of a funnel
beaker. a form which occurs in the ninth- and tenth- cen-
tury graves at Birka in Sweden 22, and at other sites,
such as Southampton, in less datable contexts.

Two other fragments were decorated with gold, both
a deep blue, No. 19 (fig. 140: 5) on which some gold
remains on arow of triangles and diamond shapes, and
No. 20 (fig. 140 : 6) where the gold has gone but one such
element is visible, as well as a cluster of triangles in trian-
gular formation. Both belong to a vessel with vertical
sides and a diameter of c.100 mm. but a difference of
thickness suggests that they belong to different vessels.

This type of vessel was first noted at Helgci, Sweden
and Paderborn, Germany ". The Paderborn fragment
was in a Christian context, and its stratification ensu-
red a date after 778 AD. A variety of religions, inclu-
ding Christianity, are represented bythe finds at Helgo.
Another blue glass rim fragment with gold triangle and
diamond shapes was found at the abbey of Niedermiins-
ter, Bas-Rhin, in a context of the end of the eighth to the

beginning of the ninth century to. Similar blue and gold
fragments are yet to be published from Dorestad, and
gold decoration on transparent glass has been found at
Ahus in southern Sweden 25.

Technique and geometrical patterns similar to those
of the Paderborn and Helgci fragments are displayed on
the "Tating" or Frisian jugs where, instead of gold to
glass, tin is applied to pottery. A Christian cross also fre-
quently appears in the decoration of these jugs, and the
contexts in which they are found are often Christian.
Similar gold patterns are also to be found on eighth-
century pseudo-cameo brooches '6.

Another deep blue fragment, this time ornamented
with a gold band and also with marvered white feathe-
red trails was found at Dorestad. This is a curving tubu-
lar shape and has been published as a bead, but it is, in
fact, the middle part of a funnel beaker. It is to be expec-
ted that gold decoration would have been repeated near
the rim, and the diameter of this vessel mouth would
have been 100 mm or more ".

The basic pattern of a row of triangles with diamond
shapes below occurs on the Helgti and Paderborn frag-
ments 28, and an extra diamond shape also appears on
the Helgo piece indicating a possible continuation of the
row in the same arrangement as on the Lidge piece No.
19 (fig. 140: 5). The design of small triangles in trian-
gular formation on the Lidge fragment No. 20
(fig. 140: 6) may be compared with the Paderborn glass,
although on the LiEge piece the triangles are in gold and
on the Paderborn piece the illustration suggests they are
reserved on a triangular gold background. The fragment
from Helgri is said to indicate a diameter of only 50 mm,
which is a small vessel, but Lundstrcim points out that
this is a normal size for a viaticum chalice of the period.
Comparison with these chalices suggests a squat vessel
like the Jellinge cup for the Helgci fragment, and
although the Lidge diameters are larger they probably
also belonged to a simple cup shape.

(18) I have not seen these three fragments, and judgement is based on

descriptions, drawings and colour slides kindly supplied by Profes-

sor Otte and M. D. Marcolungo.

(le) F. Fnnrvrensoor.n, "Ein bisher verkanntes Rrimisches Goldglas
mit Christlichen Wunderszenen in der R6mischen Abteilung des

Wallraf-Richartz-Museums, Koln", Wallraf- Richortz Jahrbuc h NF l,
(r93O) 282-304.

(20) W. HolMavlsr and B. AnnnrNrus, Excavations at Helgd lI
(1964)247-8, fig. 109.

(21) C. lsrNcs, "Glass finds from Dorestad, Hoogstraat 1", W.A.
vaN Es and W.J.H. Vnnwrns, Excavations at Dorestad 1, The Hor'

bour: Hoogstraat I (1980),23O, fig. 153,26.

(22) Anrr'aeN op.cit. 1937,73ff., Taf. 3-5.

(23) A. LuNosrnOrrr, "Cuppa vitrea auro ornata", Early Medieval

Studies 3, (1971), 52-68; WINKELMANN op.cit. 1977.

(z) T.E. HAEvERNTCK, "Karolingisches Glas aus St. Dionysius in Ess-

lingen" , Forschungen und Berichte der Archtiologie des Mittelalters

in Baden-Wurttemberg 6, (1979),165, Abb. 4, 4, where the illustra-

tion is wrongly attributed to Mainz.

(25) I am grateful to Professor Isings for allowing me to see the glass

fragments from Dorestad, and for information on various pieces. J.

CALLMER, "Production site and market area", Meddelandenfran
Lunds Universitets Historiska Museum NS 4, (1981-2)' 149.

(26) LuNnsrndv op.cit. 1971, fig.62,5; HAEVERNICK op.cit. 1979,

163ff.

(27) Isrucs op.cit. 1980, 324, fie. 157 ,7 .

(28) LuNosrnov op.cit 1971, figs. I and 2.
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It has been suggested that these gold-decorated ves-
sels were used as chalices, and this may be considered
a probability as contemporary legislation against the use
of glass chalices indicated their actual existence, and
there is the record of two glass cups decorated with gold
donated by Ausegeis,  Abbot of Fontanel le
823-833 AD 2e. The impressive appearance achieved by
the gold decoration on blue glass makes them stand out
amongst the glasses available at that time, and so pre-
sent a likely selection for service as a chalice.

The distribution map of the find-spots of glass ves-
sels with gold decoration, Frisian vessels and pseudo-
cameo fibulae with similar gold decoration assembled
by Lundtrcim 30 suggested a Rhineland production cen-
tre, and other considerations in addition pointed to the
convent at Lorsch. The subsequent finds at Ahus, Lidge,
Niedermiinster and Dorestad are also situated within the
same perimeter of local and Baltic trade routes which
were operating at the time in the vicinity of Lorsch.
However, the glass finds at Paderborn have not yet been
fully published, and there is a possibility that the glass
furnaces found there, which seemed to specialise in
various shades of blue 3r, could have been responsible
for the production of some of these blue vessels.

Catalogue (Measurements given are maximum length
and thickness in millimetres)

Tesserae
l. Irregular cube, opaque buff-yellow. 7 x6x5 mm.
2. Irregular broken cube, opaque blue-white, part of

a cylindrical hole at one corner and remains of a
moulded surface adjoining shows origin as a bead.
6 x 6 x 7  m m .

Window glass
3. Light blue-green, bubbly glass with one large impu-

rity, faint red streak. Glossy one side, striations the
other. One edge cut in a slight curve. 26x2 mm.

4. Light green, three edges broken, one edge grozed.
1 l  x  1 . 5  m m .

5. Light blue-green, faint red streaking, small bubbles,
one straight edge, one edge grozed. 20x 1.5 to
2 mm.

Vessel glass, monochrome
6. Very light green, fractured. 14x0.5 mm.
7. Very light green glossy. 14 x 0.5 mm.
8. Light green, small bubbles. 14x I mm.
9. Light blue-green, bubbly. l4x2 mm.

10. Light green, convex surface scratched, concave sur-
face smooth, triangular, two broken edges, one
grozed.

ll. Very light green, milky surface deterioration.
23 x 1.5 mm.

12. Very light green, small bubbles, patchy iridescence.
2 8 x l  m m .

13. Light green, iridescent and milky surface, bubbly.
A rim is folded back from a small aperture, and
there are two transverse tool impressions on the
fold. 25 x 1.5 mm. (fig. 140: l).

14. Light emerald green, glossy, nearly bubble-free.
Trails laid on horizontally and nipped together in
lattice pattern, half melted in. Faint yellow streaking
in the trails. 29x2 mm. (fig. 140:2).

Vessel glass, bichrome
15. Light blue-green, three nearly parallel opaque yel-

low fine trails. Distorted by heat. 16 x I mm.
16. Light green, nearly colourless, good quality. Seven

parallel opaque yellow trails. l6 x I mm.
17. Lightblue green, curvinginto arounded base, few

minute bubbles. Vertical applied trail, self colour
with longitudinal red streaks. l9xl to 2mm.
(f ig.  140: 3).

18. Light green rim, remains of gold leaf decoration.
25x1.5  to  3  mm.  D iameter  c .100 mm.
(fig. r40: 4).

19. Deep blue, vertical rim, slightly thickened and tur-
ned in. Small bubbles, some iridescence, decorative
gold border consisting of a row of triangles with a
diamond shape on the points, with the addition of
three more diamonds and another triangle to three
of the elements. Some of the gold leaf missing.
Thickness 1.5 to 3.1 mm, diameter c.100 mm.
(fig. 140: 5).

20. Deep blue rim, keyed surface for gold decoration:
one triangle and diamond, several triangles in trian-
gular formation, small bubbles. 26x3 to 4 mm.
Diameter c.100 mm. (fig. 140: 6).

(2e) rbid. s8.

(\ Ibid. fis.3.

(31) WrNxu-veNN op.cil. 1977, colour plate.
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Fouilles de la place Saint-Lambert
e Libge: datations par 'oC

dans le secteur occidental
Etienne GILOT

Les datations r6alis6es pour le secteur oriental de la
place Saint-Lambert (Gilot, 1982) ont montr6 que la
m6thode du raC peut produire aussi des r6sultats int6-
ressants dans les p6riodes historiques, malgr6 une impr6-
cision qui devient relativement importante lors-
qu'on se rapproche de l'6poque actuelle. Une condition
pour cela: op6rer sur des s6ries, qui permettent des cal-
culs de moyennes et des 6valuations relatives, au con-
traire des 6chantillons isol6s pour lesquels la marge
d'incertitude prend tout son poids.

Une ddmarche similaire a 6t6 effectu6e pour le secteur
occidental. Elle permet de mettre en 6vidence les zones
remani6es. Elle apporte aussi des 6l6ments de contr6le
dans I'attribution chronologique de la c6ramique
m6di6vale.

Description des 6chantillons et r6sultats

RevnrBusNT RoMATN 1t"' 6videment)
Lv-l150: charbons r6colt6s dans la couche argileuse

sous le rev6tement effondrd d'un mur de la
villa gallo-romaine (no L-I186, L-1358 et
L-r364).
Age tac:24160+46oBP.

Lv-ll5l: charbon de bois pr6lev6 dans l'dboulis qui
recouvre le rev€tement effondr6 (n' L-1590).
Age 'oC:22N+7oBP.

SoNoRce lr

Lv-1306: masse de charbon de bois (foyer) englob6e
dans le limon proche du sol vierge (couche l5
du Sondage 37) sous le niveau romain
(n'L-2966'1.
Age rac :2200+7oBP.

SpcrBun c. soNDAcE 3. couPE 19
Lv-1343: ossements r6colt6s dans une couche d'argile

brune proche de la surface (couche lE) (n'
L-3193 etL-32021.
Agernc :  13oo+50 BP.

Lv-1344: ossements d6couverts dans la couche lH (no
L-3175B).
Age 'nC:  1190+40 BP.

Lv-1345: ossements provenant de la fine couche d'argile
tass6e 2A (no L-3252 etL-3254).
Age 'nc :  l16o+70 BP.

Lv-1346: ossements de la couche 2B-2C (n' L-3202B).
Agetac :  1o9o+50 BP.

Lv-1347: ossements recueillis dans lacouche 3 imm6dia-
tement sous-jacente (n' L-32258).
Age 'oC :  l22o+55 BP.

Lv-1348: ossements recueillis dans la couche 4-5bis (no
L-323sB).
Age'oc: 126o+35 BP.

Lv-1349: ossements de la couche d'argile brune (cou-
che 5) recouvrant la couche romaine (no
L-32578).
Age 'oc: 12oo*60 BP.

Sncrnun (vIEUX MARCHE)

Lv-1350: ossements provenant d'une couche de terre
argileuse humifdre (couche 6, zone D) (n'
L_32s68).
Agetoc :  loTo+55 BP.

Lv- 135 I D : ossements r6colt6s dans la couche 78 de la
m€me zone (sans no). La pauvret6 de l'6chan-
tillon a n6cessit6 sa dilution par une quantit6
ad hoc de carbone inactif pour permettre la
datation, avec en cons6quence une augmen-
tation de I'impr6cision sur l'6ge d6termin6.
Age'oC: 920*l2oBP.

Lv-1352: ossements recueillis dans une couche de rem-
blai argileux couronn6 par un cailloutis de
rividre (couche 8-9 de la zone C) (n" L-3144,
L-3 | 45. L-3 | 66 et L-3 192\.
Age 'oc :  980+60 BP.

Lv-1353: ossements englobds dans une masse de b6ton
liche (couche I lB de la zone C) (n" L-3203).
Age'aC: lo2o+60 BP.

Lv-1354: ossements de la couche l5 dans la zone C (no
L-3220, L-3237 et L-3244\.
Age 'oc :  l l5o+70 BP.

Lv-I355: ossements r6colt6s dans une couche de rem-
blai (couche 16 dela zone C) (no L-31948,
L-32098, L-32238, L-32318, L-3239 et
L-32448).
AgeraC:  l29o+55 BP.

Lv-1474: ossements provenant de la couche humifdre 17
dans la z,oneE (n" L-3775).
Agerac :  l33o+65 BP.
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Calibration

Les dges cit6s ci-avant sont les 6ges toC convention-
nels calcul6s sur base de la p6riode de Libby. L'intervalle
de confiance est exprimd par la valeur de l'6cart-type;
il ne tient compte que des variations statistiques obser-
vdes lors des mesures de radioactivit6.

Pour transposer ces dges en termes de chronologie
calendaire, on s'est r6f6r6 dr deux tables de calibration:
- les dates d'avant JC ont 6t6 calibr6es selon la table
de transposition publi6e par Klnlu et al. (1982). Les
limites ainsi d6finies apportent une certitude d'au moins
95 Vo.
- pour les dates de l'dre chr6tienne, on dispose de la
courbe de calibration 6tablie par Stulvnn (1982). On a
pu ainsi d6terminer I'intervalle de quasi-certitude, et au
sein de celui-ci la p6riode oir la probabilitd de rencon-
trer la date vraie est davantage accentu6e (2 chances
sur 3).

Les dates ainsi calibr6es sont rassembl6es dans le
tableau I.

Tasr-Eeu I

Situation a ^ L  - -  l : ,  I  ̂ Age ttg

(BP)

DATE
d 9 5 7 o d e  l d 6 8 7 o d e
certitude I certitude

Sondage 37 Lv-1306 2200+70 f05Bc-45BC

Gallo-romain

11er 6vid.)
Lv-l 150
Lv- l  l5 l

24160+460
2200+'70 t05 Bc-45 BC

33, coupe 19
couche lE
couche lH
couche 2,{
couche 2B-2C
couche 3
couche 4-5bis
couche 5

Lv-1343
Lv-1344
Lv-1345
Lv-1346
Lv-1347
Lv-1348
Lv-1349

1300 + 50
1190+40
1160+70
1090 + 50
l22A+55
1260+35
1200 + 60

650-770
720-940
690-990
870-1010
670-940
670-850
680-980

660-'7't0
780-890
'780-9'70

900-990
710-870
690-770
'720-890

Vieux March6
couche 6
couche 7B
couche 8-9
couche l lB
couche 15
couche 16
couche l7

Lv
Lv
Lv
Lv
Lv
Lv
Lv

I  350
l 3 5 l  t
1352
1353
t354
I  355
1474

1070 + 55
920+120
980 + 60

1020+60
I  150+ 70
l29O+55
1330+65

870-
880-
980-
900-
690-
650-l
61o-',

r030
1280
I 190
t 150
t 0 l 0
160
t70

900-1000
1000-1250
1000-1 l 50
990-1030
780-980
6'70-770
650-760

L' occupation protohistorique

Pour les couches pr6-romaines, un seul 6chantillon a
6t6 analysd : Lv- 1306, 2200 *70 BP .

Selon la table de calibration de Klen et al.(1982), ce
charbon de bois date, avec une probabilit6 superieure e
95 Vo, d'une 6poque qui se situe entre 45 BC et 405 BC.
L'allure de la courbe de calibration publi6e par Ralph
et al.(1973) dans Mesca Newsletter indique qu'au sein
de cet intervalle possible, c'est probablement entre
200 BC et 400 BC qu'il faut situer la date r€elle.

Les structures d6couvertes d la place du Vieux-March6
en association avec des tessons attribuables au Hallstatt

(Otte et Degbomont, 1983) dateraient donc du III" ou
du tv" sidcle avant J.-C., et seraient en tous cas post6-
rieures au milieu du v" sibcle BC.

S'agissant d'une analyse effectu6e sur des charbons
de bois provenant d'un foyer, on notera toutefois que
la date repr6sente (< stricto sensu > un moment d'utilisa-
tion de ces structures, et non l'6poque de leur mise en
place.

La couche gallo-romaine

Les deux dates de cette couche font probldme.

Pour Lv-l150 (24160+460 BP), il est 6vident que
l'ige obtenu n'a aucune commune mesure avec le con-
texte arch6ologique. Il est probable que l'6chantillon
€tait fortement contamin6 par des fragments de houille,
dont on a signal6 la pr6sence, en association avec des sco-
ries, i de multiples endroits de la couche gallo-romaine.
Nettement plus denses que le charbon de bois, ces par-
ticules de houille acquidrent dans le rdsultat de la data-
tion raC un poids disproportionn6 ir leur importance
volumique dans l'6chantillon. Et ce caractdre est encore
renforc6 par le pr€traitement, puisque la houille r6siste
mieux aux divers lavages que le charbon de bois, parti-
culibrement lorsque ce dernier a s6journ6, comme c'est
le cas ici, dans un environnement de d6bris calcaires.

Quant aux charbons de bois de Lv- I I 5 I , leur pr6sence
dans les dboulis de la phase d'abandon de la villa sug-
gdre d'en attribuer l'origine aux bois de charpente du
bitiment. Ils repr6sentent donc, compte tenu que dans
un incendie les charbons de bois r6siduels proviennent
plutOt du caur des poutres, un age quelque peu antdrieur
d la construction de la villa. La date calibr6e, bien que
relativement haute, n'est pas incompatible avec une telle
hypothdse. Mais on doit aussi craindre sans doute lapr6-
sence dans l'6chantillon de fragments de houille et le
vieillissement apparent qui en r6sulte. La date 'tC ne
peut dds lors €tre accept6e qu'avec de s6rieuses rdserves.

Le sondage 3 (fig. 2l)

La Coupe 19 du Sondage 3 (Otte et Degbomont, 1983)
laisse apparaitre que plusieurs remaniements importants
du terrain ont eu lieu, avec en cons6quence des inversions
dans la stratigraphie. Les dates 'oC confirment et pr6ci-
sent cette interpr6tation (fig. l4l).

Les couches 5 et 5bis semblent bien appartenir i un
m€me ensemble chronologique. Malgr6 la pr6sence de
vestiges gallo-romains, la couche 5 est post6rieure au
vll" sidcle: les restes fauniques recueillis dans cette cou-
che sont en effet d situer entre 680 et 980 AD, et plus pro-
bablement entre720 et 890 AD. La terre de remblai qui
constitue la couche 5bis date de la m€me 6poque et n'est
vraisemblablement pas post6rieure i la couche 5: les
ossements qu'on y trouve datent plutdt du vIII" sidcle.
Sans doute s'agit-il de d6blais en provenance de la cou-
che 5 (lors de la construction du mur M ll7?).
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Sondage 3, Coupe 19. Dates laC calibrdes selon Radiocarbon 24/l

(avec I et 2 dcarts-types)

Dans cette hypothdse, I'origine commune des osse-
ments dat6s autorise des calculs de moyenne pour affi-
ner la date assignee d la couche 5. On obtient ainsi un
6ge moyen de 1245 * 30 BP, qui reprdsente une date it
situer entre 680 et 860 AD, et plus probablement entre
7 l0 et770 AD. Si on accepte que la fine couche de mor-
tier blanc (couche 4) est associde a h construction du mur
M.l17, on peut aussi conclure que ce mur est post6rieur
au vII" siCcle.

Le remblai de nivellement (couche 3) qui couronne cet
ensemble contient aussi des ossements de la mOme 6po-
que: post6rieurs au vII" et probablement ant6rieurs d la
fin du tx" sidcle.

Les couches 2C et2Asont consid6r6es comme le sol
d'occupation associ6 au mur M.l17. Les dates toC ne
montrent pas d'6cart chronologique entre ces deux cou-
ches: le niveau inf6rieur est certainement du x" sidcle,
le niveau sup6rieur peut se situer du vlll' au x", mais
probablement aprds le vIII". Le calcul de moyenne attri-
bue d cette couche 2 un dge toc de I I 14 + 41 ans et place
donc le niveau d'occupation, avec la c6ramique qui lui
est associ6e, au x" sidcle, voire d la fin du Ix", fixant en
m€me temps une limite sup6rieure pour la construction
d e  M . l 1 7 .

Quant i la couche l, les dates toC montrent d'6vi-
dence que les niveaux dat6s sont des niveaux remani6s
issus de couches sous-jacentes au sol d'occupation cons-
titu6 par la couche 2. On observe non seulement une
ant6riorite par rapport ir cette couche 2, mais en outre
une inversion de stratigraphie, les ossements de la cou-
che lE 6tant quasi-certainement ant6rieurs d ceux de

la couche lH. Il n'est pas 6tonnant dds lors de d6cou-
vrir dans ces couches un mdlange de cdramiques d'6po-
ques diff6rentes. Leur position stratigraphique ne peut
certes constituer un 6l6ment de r6f6rence chronologique
pour l'interpr6tation du mobilier.

Le <<Vieux March6> (fig. a0)

La s6rie de datations du secteur << Vieux March6 >
montre que les couches datdes, malgr6 leur apparence
le plus souvent peu homogdne, sont d6pos6es en
sdquence chronologique normale (fig. 142). Seule la cou-
che 6 fait exception : la faune qu'on y recueille (Lv- I 350)
date manifestement du x" sidcle ou du tout d6but du xf
et semble bien €tre ant6rieure i celle qu'on a trouv6e dans
les couches sous-jacentes. Sans doute s'agit-il, en tout
ou en partie, d'6l6ments remani6s, qui tdmoigneraient
dds lors que les divers documents mobiliers recueillis
dans la couche 6 peuvent ne pas €tre synchrones. A con-
trario la succession chronologique r6gulidre des autres
couches est une garantie pour leur s6quence culturelle.

La datation toc des ossements de la couche 17 place
celle-ci ir l'6poque m6rovingienne, probablement entre
650 et 750 AD, avec toutefois une probabilit6 un peu
sup6rieure pour la seconde moiti6 du vII" sidcle. La cou-
che 16lui est contemporaine ou l6gbrement post6rieure.

Pour la couche 15, les al6as de la courbe de calibra-
tion interdisent une estimation tant soit peu prdcise de
la date. L'dget4C repr6sente indiff6remment toute date
comprise entre 780 et 980 AD; il peut aussi repr6senter
- mais la probabilit€ en est nettement moindre - une
date quelconque du vIII" siecle. Sans exclure la possibi-
lit6 que la couche l5 soit contemporaine de la couche
sous-jacente, la datation toc situe donc plutdt cette cou-
che 15 au tx" ou x" sidcle.

La couche llB est certainement post6rieure au IXe
sidcle. Elle date probablement des alentours de I'an Mil,
mais il ne faut pas exclure l'6ventualit6 d'un dge plus
r6cent pouvant aller jusqu'au milieu du xII" sidcle.

Les ossements de la couche 8-9 ne sont pas antdrieurs
d I'an Mil. D'un point de vue tnc, on peut les situer
indiff6remment au xI" ou dans la premidre moiti6 du
xtI" sidcle. Il est peu probable qu'ils soient plus r6cents
que 1150 AD.

Quant aux ossements de la couche 78, I'imprdcision
de la date r4C, inhdrente d la pauvret6 du mat6riel orga-
nique rdcolt6, ne permet gudre de les situer chronologi-
quement par rapport aux couches voisines. Ils peuvent
appartenir avec des chances quasi-6gales au xle, xII" ou
premidre moiti6 du XIII" sidcle, et d ce titre seraient con-
temporains ou postdrieurs ir la couche 8-9. On ne peut
cependant 6carter totalement I'hypothbse d'une date
situ6e au x" sidcle, c'est-d-dire ant6rieure d la couche
sous-jacente. Un tel cas - peu probable il est vrai -

signifierait que la couche 78 6galement est perturb6e par
le remaniement mis en 6vidence dans la couche 6
(Lv-1350) et il faudrait y €tre attentif dans
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Fig. 142
Le << Vieux Marchd>. Dates laC calibrdes selon Radiocarbon 24/ I
(avec 1 et 2 6carts-types)

Conclusions

Le site de la Place Saint-Lambert a 6t6 occupe par une
population de l'6ge du Fer au III" ou au tf sidcle BC.

Le mur M.l17 a 6t6 construit aprds 700 AD. Le sol
d'occupation qui lui est associ6 est du x" sidcle.

La Coupe 19 du Sondage 3 comporte plusieurs cou-
ches manifestement remani6es, issues de couches sous-
jacentes. Pour I'interpr6tation des documents mobiliers
de la couche lE, comme pour ceux de la'couche lH,
I'association stratigraphique n'est pas un gage de con-
temporan6it6. Par contre les couches 5 et 5bis sont con-
temporaines et datent du vIu" sidcle.

Malgr6 une apparence perturbee, la stratigraphie du
secteur ( Vieux Marchd > est r6gulidre; parmi les couches
dat6es par r4C, seule la couche 6 est remani6e. Les
variations observdes dans la c6ramique de ce secteur peu-
vent donc €tre interprdt6es en termes d'6volution chro-
nologique.



Les restes d'animaux
de la zone septentrionale

Achilles GAUTIER et Patrick HOFFSUMMER

l. Intrdduction

Cette 6tude de la faune concerne l'ensemble des son-
dages et des niveaux stratigraphiques de la zone septen-
trionale des fouilles de la place Saint-Lambert. Il s'agit
donc de la sdquence du < Vieux-March6 > depuis le limon
contenant un peu de matdriel pr6historique jusqu'aux
couches m€di6vales aras6es par la place actuelle, de la
fouille des < 6videments > et des sondages 3, 20, 37 .

La fouille du Vieux-March6 a fournilemat6rieldeloin
le plus abondant pour la fourchette chronologique allant
de l'6poque romaine au xIII" sidcle environ. Les restes
pr6historiques ne sont pas en place, peu nombreux et dif-
ficiles i dater.

Les ossements de la fouille de Li€ge ont 6t6 recueillis,
couche par couche, en m€me temps que le mat6riel
archdologique. La datation a donc 6t6 relative dans un
premier temps. L'6tude du mat6riel arch6ologique et des
analyses Cl4 ont ensuite permis une datation absolue des
niveaux.

Celle-ci reste malgr6 tout fort impr6cise dans la mesure
oir la typologie de la c6ramique, trbs fragment6e, ne four-
nit que des repdres flous dans le temps et qu'on ne peut
attendre du carbone 14 que de larges fourchettes chro-
nologiques.

Ces remarques valent aussi pour les autres sondages
oir le mat6riel est nettement moins abondant.

Notons que les ossements ddcouverts ne proviennent
pas de d6potoirs bien d6limit6s mais bien de couches
pour la plupart de remblais contenant des mat6riaux de
d6molition. Il faut donc tenir compte des ph6nomEnes
de m6langes et de dispersion.

2. Etude du mat6riel

Le mat6riel a 6t6 recueilli irla main et sur tamis i maille
de 2 mm. Un tel6chantillonnage produit le plus souvent
un grand nombre de restes non identifiables. En effet,
les taux d'identification varient entre +31 et 47 0/o it
quelques exceptions prds (tableau 2, 53: ch. 1-5bis,
70 Wo; tableau 1, ch. 16: 57 o/o\. La d6gradation des
6chantillons pr6historiques est trds pouss6e et leurs taux
d'identification descendent au-dessous de 20 0/0. Le
mat6riel fut tri6 au Laboratorium voor Paleontologie,
R.U.G. (Gand), oir les restes identifiables ont 6t6 mis en
d6p6t sous le num6ro P3696D.

La composition g6n6rale, qualitative et quantitative,
de la faune est donn6e dans les tableaux I et 2. Le pre-
mier r6sume la faune des diffdrentes couches ou ensem-
bles de couches trouv6s au Vieux-March6; ils ont livr6
un mat6riel abondant et relativement bien dat6. La
s6quence archdozoologique du Vieux-Marchd peut donc,
pour ainsi dire, 6tre utilis6e comme 6talon dans l'6tude
des ensembles de faune provenant des autres secteurs de
fouilles de la place Saint-Lambert qui, moins abondants
ou moins bien dat6s, sont r6sum6s dans le tableau 2. Les
inventaires d6taill6s, I'analyse ost6omdtrique, et les
rdpartitions d'0ge feront I'objet d'une 6tude approfon-
die plus tard, peut-€tre en combinaison avec celle sur
d'autres ensembles fauniques provenant du centre de la
vieille ville de Lidge. Dans ce qui suit nous ne donnons
que quelques notes concernant certains des animaux ren-
contr6s, suivies d'un apergu g6n6ral sur la signification
des ensembles trouv6s et de leurs changements.

Faute de mat6riel de comparaison, I'identification des
restes despoissons est incompldte. Il ne s'agit trds pro-
bablement que d'espdces d'eau douce provenant de la
Meuse, telles que, entre autres, celles des fosses omalien-
nes de la place Saint-Lambert d6crites par Dessn (1983,
1984) . La prdsence de l' esturgeon ne doit pas nous sur-
prendre. Autrefois, cette espbce 6tait pr6sente en grande
quantit6le long des c6tes atlantiques de I'Europe. Elle
est gamadrome et remonte les grandes rividres pour le
frai. CresoN (1967) la signale aux Pays-Bas dans plu-
sieurs sites, de la pdriode n6olithique jusqu'au commen-
cement du Moyen Age.

Quelques restes postcrdniens d'un rongeur de petite
taille semblent provenir durat noir. Cette espdce, essen-
tiellement synanthropique, 6tait certainement prdsente
en Europe pendant la pdriode romaine et probablement
d6jd avant (ARMTTAGE et al., 1980; TucnEnr, 1985;
Geurmn et ERVELYNcK, en pr6paration). Deux autres
rongeurs, ( sauvages >, sont reprdsent6s par des mandi-
bules qu'on attribue sans difficultes av rat taupier et a\
campagnol des champs. Ces deux espdces ont d€jd 6t6
signaldes par Conov et STASSART (1984) dans les fos-
ses omaliennes.

L'dlun n'est repr6sent6 que par une deuxibme pha-
lange, identifi6e d'aprds son habitus typique de cervid6
et sa grande taille par rapport aux restes de cerf 6laphe ;
nous avons compar6 ses mesures avec celles donn6es par
CnaIx et DESSE (1981). On connait mal I'histoire de
l'6lan dans notre pays, car l'inventaire des restes fossiles
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est tres restreint et peu pr6cis, mais rdcemment deux cr6-
nes fragmentaires ir bois incomplets ont 6t6 trouv6s dans
des d6p6ts du Pl6istocdne sup6rieur de la r6gion de Gand
(Geurrnn et al., 1986). ClasoN (1971) signale la pr6-
sence de l'6lan dans la faune n6olithique de Spiennes. La
phalange trouvde au Vieux-March6 6tablit la persistance
de cette espece dans notre pays jusqu'au Moyen Age. Un
fragment proximal de radius repr6sente un grand
bovid6; d'aprds sa taille (cf. LeuueN , 1949) et le con-
texte archdologique, ce spdcimen peut 6tre attribud au
beuf sauvage.

La poule est un 6l6ment fr6quent et caract6ristique
dans nos assemblages. D'autres restes d'oiseaux prove-
nant d' o ies, de c an ard s et d' tn p i ge o n, ne se distinguent
pas de leurs homologues de I'oie cendr6,e (Anser anser\,
du canard colvert (Anos platyrhynchos) et du pigeon
biset (Columba livio). On sait que les descendants
domestiques primitifs de ces espdces sont trds compara-
bles d leurs anc€tres. Notre attribution des restes cit6s
d des oiseaux de basse-cour est donc essentiellement
bas6e sur le contexte arch€ologique et arch6ozoologique.

Les restes des mammiftres domestiques proviennent
g6n6ralement d'animaux de taille plutdt m6diocre et de
type gracile, tels qu'on les connait sur d'autres sites en
Europe, de la prdhistoire tardive jusqu'd l'6poque
moderne. Le mat6riel romain parait toutefois receler des
restes de bovins de grande taille, soit autochtones et
rdsultant d'un 6levage plus soign6, soit provenant de la
M6diterran6e (cf. GeurIER 1983 a). Parmi le petit
b6tail, les ovins priment. L'absence de cornillons sug-
gdre d'ailleurs que ces ovins dtaient probablement ddjd
souvent ddpourvus de cornes (brebis?). Une seule che-
ville osseuse caprine trds ddvelopp6e atteste la pr6sence
de boucs. Les quelques chiens sont de grande taille; il
s'agit sans doute d'animaux utilisds ir la chasse ou comme
gardiens.

La plupart des restes identifi6s montrent I'aspect typi-
que de d6chets de consommation, avec des traces diver-
ses dues au d6pegage et d la pr6paration pour la consom-
mation. La prdsence du chien est attest6e indirectement
par plusieurs ossements portant de nettes traces de mor-
dillement par un grand carnivore. Un seul fragment de
m6tapode de porc porte les fines raies paralldles laissdes
sur I'os par les incisives d'un rongeur; d'aprds leur dia-
mdtre transversal, le coupable serait le rat noir ou une
autre espdce de taille comparable.

Comme c'est le cas dans la plupart des sites, les assem-
blages recueillis sont compos6s de plusieurs groupes
taphonomiques, c'est-d-dire des groupes de restes dont
l'histoire, de la mort de I'animal dont ils sont d6riv6s
jusqu'd leur d6couverte, est probablement similaire
(Gnurlnn 1983 d). Le groupe le plus important est celui
des ddchets de consommation puisqu'il renferme I'escar-
got (Helix pomatia), I'huitre, la moule, des poissons
d'eau douce, plusieurs oiseaux sauvages, le lidvre, le cas-
tor, I'ours, le sanglier, trois cervid6s, la poule et autre
volaille, et, enfin, le trio classique de nos mammifbres

domestiques de consommation: le porc, le grand et le
petit b6tail. Quelques os de chat, de chien et de cheval,
que nous attribuons ir des cadavres ou des parties de
cadavres par hasard ensevelis dans les d6p6ts, consti-
tuent un deuxidme groupe taphonomique.

Comme intrusions nous d6crivons les restes dont la
pr6sence ne rdsulte pas de I'effort (intentionnel) de
I'homme: mollusques terrestres, les batraciens, la taupe,
les rongeurs. Ils ont v6cu sur le site peu avant, pendant
ou peu aprds une des phases d'occupation du site et y ont
trouv6 la mort par des causes ind6terminables; ce
seraient donc des intrusions pdn6contemporaines. Le
blaireau pourrait appartenir i la m€me cat6gorie. Les
meurs fouisseuses de ce carnivore et les bioturbations
qu'il provoque sont bien connues (PETER etal.,1972).
Le blaireau est donc peut-€tre responsable de certains
remaniements, qui s'ajoutent i ceux provoqu6s par
I'homme.

Signalons s6par6ment les restes de Succinea sp., Bythi-
nia tentoculala et d'un unionid6 qui sont des intrusions
sans doute remani6es des d6p6ts alluviaux sur lesquels
le site fut install6. Enfin, il y a quelques restes dont le
statut taphonomique n'est pas clair, tels ceux du faucon
cr6cerelle, de la corneille ou de la pie. Quel intdr€t
I'homme avait-il d les abattre? Ou s'agit-il de restes
d'animaux intrusifs ?

Tous les ensembles analys6s montrent des spectres
fauniques fort comparables et la pr6dominance des ver-
t6brds terrestres pr6f6rant des biotopes forestiers ou des
terrains plus ou moins bois6s est claire. Du point de vue
pal6o6conomique, nous notons la nette pr6dominance
des animaux domestiques, parmi lesquels la poule, le
porc et le b6tail priment. En effet, m€mes les deux ensem-
bles pr6historiques sont domin6s par le trio classique du
porc, du grand et du petit b€tail (82,5 9o des mammifd-
res identifi6s). Ils sont malheureusement d'origine mixte,
mais une d6rivation de contextes ndolithiques pour la
plupart de ces restes ne parait pas invraisemblable. La
description pr6liminaire de la faune de mammifdres des
fosses omaliennes indiquerait une 6conomie dans
laquelle la chasse (cerf 6laphe, chevreuil, sanglier) jouait
encore un r6le apprdciable (Conov 1983; Conoy et
Srlssenr 1984). Toutefois, une grande partie du mat6-
riel n'a pas encore 6t6 identifi6e avec pr6cision et une
analyse taphonomique distinguant 6ventuellement les
d6chets de cuisine des d6chets artisanaux (p. ex. frag-
ments de bois de cerf 6laphe r6coltds aprds leur chute,
etc.) manque.

Comme remarqu6 plus haut, la poule est un 6l6ment
commun et fr6quent dans la plupart des ensembles
analys6s, mais sa signification pal6o6conomique ne nous
est pas claire. Nous avons donc calcul6 les rapports
num6riques du cheptel << consomm6 ), sans tenir compte
des gallinac6s de basse-cour (tableaux 3 et 4\. La com-
paraison des pourcentages obtenus, entre eux et avec
ceux obtenus sur des ensembles de Lidge d6ji analys6s,
nous incite i grouper certains ensembles et i recalculer
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les taux; ces donndes sont rassembldes dans le tableau
5. Les pourcentages de I'ensemble pr6historique n'y figu-
rent pas faute de donn6es pr6cises sur son origine. Les
ensembles S20, ch. 8-l l, S3, ch. l-5bis et S37, ch.3-11
n'ont pas 6t6 inclus, parce que leurs datations posent des
probldmes sur lesquels nous reviendrons plus tard.

Les rdsultats du tableau 5 suggdrent que pendant Ia
p6riode romaine le grand bdtail jouait un rdle plus
important que pendant une premidre phase m6di6vale
(surtout m6rovingienne). Ceci pourrait trds bien refl6-
ter un d6clin des conditions et des techniques d'6levage.
Plus tard ces paramdtres peuvent s'€tre am6lior6s et le
grand b6tail redevint plus important. L'assemblage
recueilli dans les d6p6ts de la Ldgia (Gaurrcn et HoFF-
sUMMER 1983, 1984) parait confirmer le changement
sugg6r€, mais il faut tenir compte du fait que l'6chantil-
lonnage de cet ensemble a peut-€tre favoris6 le grand
b6tail (ramassage d la main, mauvaise conservation du
mat6riel).

Une troisidme phase parait €tre illustr6e par I'ensem-
ble le plus jeune du Vieux-March6, qui est post6rieur d
une importante phase de nivellement (couche 6), li6e
apparemment aux travaux d'am6nagement du temps de
Notger, pour la construction de la cath6drale. Le ddclin
trds marqu6 du porc et son remplacement par le bdtail
indique probablement que le site a perdu son caractdre
de vicus ou de village pour devenir un <<vrai>> centre
urbain. Nous assisterions donc ici au ph6nomdne de la
Verrinderung der Stiidte des auteurs allemands ou la
< bovidification >> des villes m6di6vales en Europe (voir
Gaurrcn 1983 c), suite, entre autres, ir leur ddveloppe-
ment et auquel correspondrait I'apparition de centres
d'6levage de grand b6tail pour I'approvisionnement des
villes. L'assemblage du quartier Saint-Georges montre
encore une plus forte proportion de grand b6tail, mais
ici l'6chantillonnage ir la main pourrait avoir favorisd le
grand b6tail dans une certaine mesure; en outre l'6chan-
tillon est trds petit.

Nous n'avons pas de place dans le sch6ma 6labor6
dans le tableau 5 pour certains ensembles du tableau 4.
La datation de I'ensemble S37, ch. 3-l I est trop impr6-
cise, mais les pourcentages observds suggbrent qu'il serait
domin6 par des restes d'dge romain (haute frdquence du
grand b6tail!). Les ensembles S20, ch. 8-11 et 53, ch.
l-5bis sont assez restreints et ne sont donc peut-€tre pas
reprdsentatifs. En tout cas, leur faibles pourcentages de
grand bdtail suggdrent une d6rivation, de leurs contenus
en restes animaux, surtout de la premidre phase mddi6-
vale. La datation tardive de S20, ch 8-11 semble contre-
dire cette dernidre suggestion, mais certaines couches
peuvent trbs bien combiner une faune remani6e avec des
restes d'une c6ramique beaucoup plus r6cente.

Des 6chantillons dont les fourchettes de datation
seront plus 6troites que celles des ensembles analysds
dans cette note pr6liminaire, nous pennettrons peut-€tre
d I'avenir de contrdler les divisions propos6es. Ils pour-

raient m€me rendre possible de pr6ciser et de suivre les
changements dans la consommation de prot6ines anima-
les au site de LiEge, de la p6riode pr6historique aux
Temps modernes.
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TABLEAU I
Frdquences absolues (nombre de fragments) des animaux trouvds dans les ddp6ts du Vieux-Marchd.

R: rare, quelques spdcimens.
(a): I animal; (b): provenant surtout de porc et de petit b6tail.

ANIMAL PROVENANCE CH.
3-5

CH.
6-7b

CH.
8-9

cH.
IO-15

CH.
I6

CH.
I 7

cH.
t9-20

Prd-
histoire

MOLLUSQUES

POISSONS
D'EAU DOUCE

BATRACIENS

OISEAUX
SAUVACES

MAMMIFERES
SAUVAGES

OISEAUX
DOMESTIQUES

MAMMIFERES
DOMESTIQUES

Trichia hispida
mode (Mytilus edulis)
huitre (Ostrea edulis)

esturgeon (Acipenser sturio\
cyprinid6 (Cyprinidae)
non identifi6

h6ron cendr6 (Ardea cinereo)
perdrix grise (Perdrix perdrix'1
faucon crdcerelle (Falco tinnunculus)
pigeon ramier (Columba palumbo)
corneille (C o rvus co ro nel
pie (Pica pica\
non identifi6

taupe (Talpa europaea\
libvr e (Lepus cap e ns is)
castor (Castor fiber)
rat noir (Rattus rattus)
retard (Vulpes vulpes)
blaireau (Meles meles)
ours (Urszs arctos)
sanglier (Sus scrofa)
6lan (Alces alces)
cerf (Cervus elaphus)
chevreuil (Cervus capreolus)
bauf sauvage (Bos primigenius)

poule (Gallus gal/zs f. domestica)
oie (Anser anser f. domestica)
canard (Anas platyrhynchos f. domestica)
pigeon (Columba livia f. domestica)

chien (Canis lupus f . familiaris)
chat (Felis silveslzs f. catus)
cheval (Equus przewalskii f. caballus)
porc (Sus scrofo f. domestica)
grand bdtail (Bos primigenius f. taurus)
mouton/chivre (Ovis ammon f . aries/

Capra aegagrus f. hircus)

I

I

5
I

t 7
20

l9

I

8

J

I

,

65
J

I

3;
6r

76

I

6

)
)

^

I

6

l 1 6
8
4

4;
90

180

l 0
I

I

)

I

I

I

I
I
1

I
7
2

133
6
J

8
8

I

4

5
2
I

1.347
t54

652

l l
I

72
7

26

;

I
I
6

I
1
I

I

l

I

234
19
2

I
29(a)

4
1.060

128

619

5
R
R

;
I

l 0
2
1

2

;

83

4
I

3
I
I

343
109

I
I
I

122

I

I

2

l l
6

J

TOTAL VERTEBRES
IDENTIFIES 64 530 830 2.342 tl7 2.lto 706 ? {

NON IDENTIFIES petites vertdbres (b)
petites c6tes @)
grandes veftebres
grandes c6tes
autres
total

6

4
4

58
72

94
t45

J

u
750

1.003

95
304

8
t2

697
l  l 1 6

2U
683

8
5 1

+ 3.000
+4.000

l 5
25

J

46
89

160
864
23

109
+ 3.000
+4.000

49
26r
t9
q

+800
L1.2ffi

+  150
+ 150

GRAND TOTAL 136 1.533 1.946 r6.330 206 +6.100 + 1.900 + 1 7 5
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TABLEAU 2
Frdquences obsolues (nombre de frogments) des animaux trouvds dans les couches de la place Saint-Lambert, Vieux-
Marchd non inclus.

F: fr6quent; R : rare, quelques sp6cimens.
a: provenant surtout de porc et de petit b€tail.

231

ANIMAL PROVENANCE
s20
CH.
8-I I

s3
CH.

I-5bis

s37
CH.
3-T T

SJ
couche
romaine

I e t 2
dvid.

romain

s3
prd-

histoire

MOLLUSQUES

POISSONS
D'EAU DOUCE

BATRACIENS

OISEAUX
SAUVAGES

MAMMIFERES
SAUVACES

OISEAUX
DOMESTIQUES

MAMMIFERES
DOMESTIQUES

Bythinia tentaculota
Succinea sp.
Dkcus rotundatus
Trichia hispido
Cepaeo nemoralis
Helix pomatia
Unio crassus ?
moule (Mytilus edulis)
htitre (Ostrea edulis\

esturgeon (Acipenser sturio)
cyprinid6 (Cyprinidae)
non identifi6

pie (Pica pico)
ind6termin6

taupe (Talpa europaea)
liEwe (Lepus capensis)
castor (Castor fiber)
rat noir (Rottus rattus)
renard (Vulpes vulpes)
blaireau (Meles meles)
campagnol terrestre (Arvicola terrestris)
campagnol des champs (Microtus arvalis)
cerf (Cervus elaphus)
chevreuil (C e rv us capreo lus)

poule (Gallus gal/zs f. domestica)
oie (Anser anser f. domestica)
canard (Anas platyrhynchos f. domestica)

chien (Canis lupus f . familiaris)
chat (Felis silveslris f. catus)
cheval (Equus przewakkii f. caballus)
porc (Sus scrofa f. domestica)
grand b6tail (Bos primigenizs f. taurus)
mouton/chdvre (Ovis ammon f. aries/

Capra aegagrus f. hircus)

1

I
J

)

1

50

47
2

l 6

R

I

I
L

28
I
I

2a
t2

49

t4 22

z

6

1
I

I
I
I
I
z

19

;
t70
))

75

r
2
1

5

J

2

I
I

I

I
54

I

1
2
I

259
56

84

2
I

10
10

;
R

"J
1

I

I
2

I
)

27

68
8

19

I

I

10

J

TOTAL VERTEBRES
IDENTIFIES 124 371 353 471 136 1 8

NON IDENTIFIES petites vertCbres (a)
petites c6tes (a)
grandes vertdbres
grandes c6tes
autres
total

l 5
80

I
I

72
169

20
58

4
7'l

159

24
40
'7

35
640
746

25
F
5

l 8
+ 500

+ 1.000

t 2
75
2
6

60
155

I
2

I
+ / )
+80

CRAND TOTAL 293 530 r.099 r 1.500 291 + 100
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Tasrnnu 3
Frdquences absolues et relatives du porc et du bdtail au Vieux-Marchd.

Taslneu 4
Frdquences absolues et relatives du porc et du bdtail de la Place Saint-Lambert, Vieux-Marchd non inclus.

Teslneu 5
Evolution probable du cheptel consommd d'opris les ensembles connus jusque maintenant de Liige.

A: ensembles romains, approximativement 100-250 A.D., tableaux I ir 4;
B: ensembles Vieux-March6, ch. 10-15, ch. 16, ch. 17, 600-900 A.D., tableaux 1 et 3:
C: ensembles Vieux-March6, ch. 6-7b, ch. 8-9, 900-1000 A.D., tableaux I et 3;
D: L6gia, carolingien? (Gaurrnn et HoFFsUMMER 1983, 1984);
E: Vieux-March€, ch. 3-5, (1100)1200-1300 A.D., voir tableaux I et 3;
F: Quartier Saint-Georges 1200-1400 A.D. (GAUTIER 1977), pourcentages recalcul6s!

CH.
3-5

CH.
6-78

cH.
8-9

CH.
I0-15

CH.
I6

CH.
l /

CH.
19-20

Prd-
histoire

Porc
Grand b6tail
Petir betail

n olo

t7 30,4
20 35,7
19 33 ,9

n alo

305 69,0
161 13 ,8
76 17,2

n olo

40'7 60,1
90 r3,3

180 26,6

n olo

1.347 62,5
154 '7,2

652 30,3

n alo

72 68,6
7 6,7

26 24,7

n olo

1.060 58,7
128 7,1
6t9 34,2

n

J+J

109
122

olo

59,8
19,0
21,2

n olo

l l  5 5 , 1
6 30,3
3  15 ,6

Total 56 442 6'77 2.151 105 1.807 574 20

s20
CH.
8-I I

s3
CH.

1-5bis

s37
CH.
3-I I

s3
couche

romaine

I e t 2
dvid.

romain

Prd-
histoire

Porc
Grand b6tail
Petit b6tail

n
A A

z

l 6

olo

72,3
3 , 1

24,6

n o/o

262 8 l , l
t2 3,'7
49 15,2

n

t70
55
75

slo

56,7
18,3
25,0

n

259
56
84

slo

64,9
t4,0
2t,l

n olo

68 '71,6

8 8,4
t9 20,o

n olo

l 0  58 ,8
4 23,5
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Etude archdomagn6tique
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1. Introduction

Au cours des fouilles de la Place Saint-Lambert it
Lidge, nous avons eu I'occasion en1977,1978, 1980 et
198 I de pr6lever << in situ >> des 6chantillons orient6s de
terre cuite dans quatre niveaux brtl6s et dans la partie
sud du praefurnium d'une villa romaine (fig. la6).

Les 6chantillons ont 6t6 6tudi6s au Centre de Physi-
que du Globe de I'LR.M. it Dourbes dans le but de pro-
poser des dates arch6omagn6tiques possibles pour leur
cuisson en se basant sur les connaissances actuelles de
la variation s6culaire du champ magn6tique terrestre
(CMT) durant les deux derniers mill6naires dans nos
r6gions. L'application de cette m6thode doit permettre
de contr6ler la chronologie arch6ologique proposde, les
datations absolues 6ventuelles, et notamment de v6rifier
si les niveaux br0l6s correspondent bien d des incendies
mentionn6s par les chroniques historiques. Certaines de
ces dates 6tant connues avec pr6cision, cette 6tude peut
am6liorer notre connaissance de la direction du CMT
dans le pass6.

Les bases physiques de la m6thode arch6omagndtique
ont 6t6 expos6es dans des publications qui font autorit6
(Thellier, l98l ; Aitken,1974). Nous nous limiterons it
rappeler que les terres cuites port6es i haute temp6ra-
ture acquidrent au cours de leur refroidissement une
aimantation thermor6manente (ATR) dont la direction
est celle du CMT ambiant et dont I'intensit6 est propor-
tionnelle i la valeur de ce champ. Cette ATR est une
ATR totale quand Ia temp6rature atteinte d6passe le
point de Curie des min6raux magndtiques pr6sents (envi-
ron 580o pour la magn6tite et 675" pour I'h6matite).
Cette aimantation, v6ritable <<mdmoire>> du CMT
ancien est trds stable vis-ir-vis des actions physiques
comme les champs alternatifs ou continus, le temps et
les variations de temp6rature.

2. M6thodologie

a/ PnrlnveMENT ET eREIARATIoN DES EcHANTILLoNS
A la Place Saint-Lambert, nous avons utilis6 plusieurs

techniques de pr6ldvement suivant la duret6 des terres
cuites. Les plus tendres d'entre elles ont 6t6 d6coup6es
au couteau de manidre d pouvoir les entourer d'un cadre
en aluminium muni de deux nivelles ir bulle d'air. Ce
cadre, servant de moule, a 6t6 rempli de pldtre dont la
surface sup6rieure horizontale a 6td liss6e. Pour les
6chantillons plus durs, notamment les pierres br0l6es et
les morceaux de tuiles, une disqueuse nous a permis de
d6couper des blocs volumineux qui ont 6td enrob6s dans
du pl6tre. Avant qu'il ne soit tout d fait dur, nous y avons

enfonc6 un disque en aluminium pourvu de deux nivel-
les pour obtenir une surface plane horizontale.

Un thdodolite a permis de d6terminer l'azimuth 96o-
graphique du soleil i un instant donn6 par la m6thode
de la distance z6nithale et de tracer sur la surface hori-
zontale une direction repdre d'azimuth g6ographique
connu. Ce n'est qu'aprds leur orientation que les 6chan-
tillons sont d6taches du site. Parvenus au laboratoire,
ils sont r6enrob6s avec du pl6tre, directement, ou, pour
les blocs plus volumineux, aprds avoir 6t6 d6coup6s d la
scie diamant6e. On obtient ainsi des cubes (sp6cimens)
de 9 cm de c6t6 dont l'orientation est connue d moins
d'un degr6 d'arc prds. On trouve dans le tableau I un
r6sum6 des pr6ldvements: le nom, l'ann6e du prdlbve-
ment, le nombre d'6chantillons, la nature de la structure
et le nombre de spdcimens finalement obtenus.

b/ Mesune oE L'AIMANTATIoN REMANENTE ET TEsr DE
STABILITE

L'aimantation r6manente des sp6cimens a 6t6 obtenue
en mesurant les composantes du moment magn6tique
(M*,1, My,i, M,'i) suivant 3 axes orthogonaux coihcidant
avec les ar€tes du cube d I'aide d'un << spinner >> magn6-
tomEtre SERCEL d6crit par THELLIER (1981). Aprls
une transformation simple des coordonn6es, on trouve
les composantes du moment magn6tique (M,i, Mr,, Ma)
suivant trois axes dirig6s respectivement vers le Nord vrai
(X), I'Est (Y) et le Nadir (Z). On obtient finalement la
direction de I'aimantation d6termin6e par sa d6clinaison
(Di) et son inclinaison (Ii) ainsi que la valeur du moment
magn6tique (Mri) en appliquant les formules suivantes:

Dt: arctg Myi/M'r

I i : arctB
[Mo'+ Mri'lt''

Mri :  [M, , t  +  Mr , ' -1 -  M. i ' f t / '

oir Ii est I'angle que forme l'aimantation avec le plan
horizontal et Di I'angle dans le plan horizontal entre la
direction de I'aimantation et le nord gdographique.

Aprds la mesure de I'aimantation r6manente naturelle
(ARN), les dchantillons ont 6t6 retourn6s de 180' autour
d'un axe horizontal perpendiculaire au m6ridien magn6-
tique et restent dans cette position environ un mois, en
pr6sence du CMT r6gnant dans le laboratoire. Ils sont
alors mesurds une nouvelle fois. Ce test de retournement
nous permet d'estimer l'aimantation rdmanente vis-
queuse (ARV) qui apparait spontandment dans l'6chan-
tillon par activation thermique i tempdrature ambiante

Mrl
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sous I'action d'un champ magn6tique faible continu. En
effet, la demi-diff6rence des deux mesures nous fournit
I'ARV apparue aprds un mois et la demi-somme, I'ARN
corrig6e pour cette m€me viscosit6. Expdrimentalement,
on trouve que cette ARV croit lindairement avec le loga-
rithme du temps t, c'est-d-dire que I'ARV acquise par
exemple entre t: I minute et t: 1 mois est aussi impor-
tante que celle apparue entre t = I mois et t:3500 ans.
La stabilit6 d'une ARV augmente l6gdrement avec l'6ge
mais la contribution d'une ARV <<dure>> ancienne res-
tera relativement faible compar6e a I'ARV <<douce>>
acquise durant les dernidres ann6es.

Plusieurs dchantillons pilotes ont 6t6 d6saimant6s pro-
gressivement dans des champs magn6tiques alternatifs
croissants en vue d'identifier les diff6rentes composan-
tes d'aimantation rdmanente pr€sentes, de d6terminer
leur stabilit6 et d'isoler la composante la plus stable. Ce
traitement permet g6n6ralement d'6liminer I'ARV
acquise par les 6chantillons << in situ >> depuis leur dernidre
cuisson jusqu'au moment du pr6ldvement. Pendant la
d6saimantation par champ alternatif, les domaines
magn6tiques ayant une force coercitive inf6rieure au
champ alternatif maximal appliqu6 sont distribu6s sui-
vant des directions consid6r6es comme rdparties d'une
manidre al6atoire. Un grand d6savantage est que plu-
sieurs temp6ratures de blocage peuvent correspondre
avec une seule valeur de la force coercitive, ce qui fait
qu'une grande partie de I'aimantation thermo-
r6manente (ATR) est d6truite au cas oir un champ alter-
natif important s'avdre n6cessaire pour 6liminer compld-
tement I'ARV. La pr6sence d'aimantations de directions
diff6rentes est clairement mise en 6vidence par des rota-
tions du vecteur aimantation r6sultant dans les diagram-
mes de Zijderveld (voir fig. l43a) oir chaque point repr6-
sente la projection orthogonale de I'extr6mit6 nord du
vecteur sur deux sous-espaces, c'est-d-dire sur le plan
horizontal du lieu d'6chantillonnage et le plan vertical
passant par le mdridien g6ographique.

c) Cl^tcut DE LA DrREcrroN MoYENNE
Les directions de I'aimantation diffdrent d'un 6chan-

tillon ir I'autre par suite d'un grand nombre de causes
d'erreur d'origine tant interne qu'externe, ce qui justi-
fie I'application de la statistique de Fisher qui est en fait
une simulation de la statistique normale de Gauss vala-
ble pour des directions dans I'espace.

La direction moyenne (fix6e par I et D;, meilleure esti-
mation de la direction vraie est la direction r6sultante de
la somme vectorielle des vecteurs unitaires des directions
individuelles de I'aimantation.

La meilleure approximation K du facteur de pr6cision
z, une mesure de la dispersion des directions individuel-
les autour de la direction moyenne est obtenue par:

N - ln  = z : p _ p

oir R est la longueur de la r6sultante des vecteurs unitai-

res et N le nombre total des 6chantillons (FIscnnn,
1953).

Le rayon du cercle de confiance de5 ou incertitude
angulaire est obtenu d'aprds FIscuBn pour K > 3, avec
la formule suivante:

.  N _ R , ^ , _ I
coS dgs (20N- ' - l)

Les erreurs correspondantes AGt AD en I et en D sont
donndes par AI : ags, AD: Allcos I.

Il s'ensuit que pour nos latitudes I'incertitude en D
sera nettement plus importante que I'erreur en I-

3. R6sultats et discussion
La figure la pr6sente sous forme de diagrammes de

Zijderveld les r6sultats des tests de stabilitd de quelques-
uns des 19 6chantillons ddsaimant6s progressivement
dans des champs alternatifs croissants. Lorsque, ayant
atteint des valeurs suffisamment 6lev6es du champ alter-
natif appliqu6, I'aimantation d6croit lin6airement vers
I'origine, on a, avec grande probabilit6, isol6 la compo-
sante ayant la plus grande stabilit6. Les rotations du vec-
teur dans des champs alternatifs faibles sont dues d la
pr6sence d'autres composantes moins stables, ici d'ori-
gine visqueuse. Le d6but des courbes de ddcroissance de
I'intensit6 d'aimantation en fonction du champ alterna-
tif appliqu6 (fig. l43b), convexe vers I'axe des champs,
indique la pr6sence d'une aimantation stable sans doute
d'origine thermique. La stabilit€ de I'ARN se traduit par
la valeur du champ alternatif n6cessaire pour rdduire son
intensit6 initiale de 50 90, appel6 <<median destructive
field > (M.D.F.). Ce paramdtre varie largement pour les
19 6chantillons examin6s, de 8l Oe i plus de 1000 Oe,
sa valeur moyenne 6tant de 175 Oe si I'on ne tient pas
compte des 2 6chantillons LGA4E08 et LGAIEOl oir le
MDF d6passe 1000 Oe. Les plus grandes valeurs sont
trouv6es dans les morceaux de tuiles et les terres cuites
de LGA1. Le taux de viscositd obtenu aprds retourne-
ment des 6chantillons dans le champ ambiant pendant
une p6riode allant de 1 8 d 105 jours est inf6rieur i 10 90,
sauf pour LGA4 oi le taux moyen est de 17 90.
L'analyse des diagrammes de Zijderveld a permis de
choisir la valeur du champ alternatif dr appliquer pour
6liminer les composantes d'origine visqueuse: 250 Oe
pour tous les dchantillons, sauf pour LGA3 ou un champ
de 300 Oe a 6t6 choisi. Aprds ce << nettoyage >>, les valeurs
moyennes de I'inclinaison et de la ddclinaison de chaque
site ont 6t6 calculdes au moyen de formules cit6es plus
haut (2) en donnant le mOme poids statistique i chaque
6chantillon pr6lev6 sur le terrain. Certains 6chantillons,
dont les r6sultats s'dcartaient trop de la moyenne ont 6t6
6limin6s, puis une nouvelle moyenne a de nouveau 6t6
calcul6e. Le nombre d'6chantillons retenus, les valeurs
moyennes de I'inclinaison et de la ddclinaison, I'erreur
probable sur celles-ci, le facteur de dispersion sont repris
dans le tableau l. Les directions obtenues sont repr6sen-
t6es dans les diagrammes de Bauer (fig. 144) aprds r6duc-
tion d Londre et i Paris.
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Fig. l43a
Evolution des directions d'aimantation Dendant deux ddsaimanta-
tions.

Fig. l43b
Evolution de I'intensitd au cours des ddsaimantations.

Le diagramme reproduit par Clark, de la variation
s€culaire durant les deux derniers mill€naires d Londres
(fig. l44a) est bas6 sur les mesures paldomagndtiques fai-
tes par Aitken et Weaver dans des sites r6partis sur le ter-
ritoire de la Grande-Bretagne, toutes les directions trou-
v6es 6tant rdduites i ce qu'elles auraient 6t6 i Londres.
Le diagramme pour Paris est quant a lui bas6 sur les
r6sultats des mesures ex6cut6es par Thellier, principa-
lement sur des terres cuites provenant de la France, les
valeurs 6tant ici ramen6es ir Paris. La distance entre Lon-
dres et Paris n'est que de 336 km, on doit donc s'atten-
dre i ce que les graphiques manifestent les m€mes ten-
dances. Pour la p6riode allant du xvlt" sidcle d nos
jours, les courbes sont bas6es sur des mesures directes
et elles pr6sentent en effet une grande similitude. Par
contre, des diff6rences importantes sont not6es pour les
p6riodes ant6rieures, oir les donn6es proviennent unique-
ment des mesures arch6omagn6tiques indirectes. Pen-
dant la pdriode << post-romaine >>, les deux courbes d6cri-
vent principalement une boucle parcourue dans le sens
antihorlogique, situdes dans la partie orientale du dia-
gramme. Dans les deux cas, le maximum d'inclinaison
se produit au vIIIe sidcle, alors que le minimum est
atteint au cours du xlv" sidcle. Une diffdrence notable
se constate entre 1200 et I 500 : on observe dans la courbe
de Londres une boucle ferm6e, notamment avec des
d6clinaisons occidentales qui n'apparait nullement it
Paris. De plus, vers I'an 1000, la d6clinaison est nette-
ment plus orientale i Londres qu'i Paris, tandis que le
contraire est vrai entre 1300 et 1400. Pendant la p6riode
romaine, la courbe de Londres parcourt une 6pingle it
cheveux trbs 6troite et ouverte, la courbe de Paris pr6-
sentant une boucle ferm6e. Dans les deux cas, la d6cli-
naison est faible; le minimum d'inclinaison se marque
vers 200 ir Paris et vers 250 ir Londres.

B A S
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La prdcision de ces courbes n'est qu'apparente et exa-
g6r6e: elles ont 6t6 trac6es ir la main par leurs auteurs qui
ont appliqu6 un lissage visuel subjectif, y introduisant
ainsi un biais. Si I'on examine de prds les donn6es bru-
tes publi6es, on observe une large dispersion des mesu-
res individuelles; certaines d'entre elles sont entdch6es
de limites d'erreurs probables importantes dues princi-
palement aux impr6cisions de la chronologie arch6olo-
gique. Une m6thode plus objective de traitement des
donn6es s'impose. C'est ce ir quoi ont commenc6 i
s'attacher Hedleyet d'autres (1982, 1984). Ils ont ajustd
s6par6ment aux valeurs de I et D de I'Europe de I'Ouest
une fonction spline cubique de lissage par la m6thode des
moindres carr6s, qui fournit d'une manidre objective une
courbe donnant les variations du champ les plus proba-
bles. Pour l'6poque romaine, ils trouvent ainsi une bou-
cle ouverte pour Paris et une boucle ferm6e au IlI" sid-
cle pour Londres.

Les remarques qui pr6cddent font apparaitre qu'une
datation arch6omagndtique pr6cise n'est pas encore pos-
sible. La chronologie magn6tique qui va €tre propos6e
ici doit donc €tre consid6r6e comme indicative, avec les
r6serves qui s'imposent et elle devra €tre confront6e avec
les datations obtenues par d'autres m6thodes. La data-
tion archdomagn6tique i partir de la direction de
l'aimantation des terres cuites n'est pas une m6thode de
datation absolue dans le sens strict car elle n€cessite la
connaissance de la variation s6culaire du CMT dans le
pass6 et donc de l'6tablissement des courbes de r6f6rence,
telles celles de Londres et Paris, donnant la variation I(t)
et D(t) en fonction du temps pour la r6gion 6tudi6e. La
pr6cision d'une datation magndtique d6pend de:
- la pr6cision avec laquelle les courbes de r6f6rence ont
6t6 6tablies et comme l'dchelle du temps de ces courbes
est bas6e principalement sur une chronologie archdolo-
gique, finalement de la pr6cision de cette dernidre.
- de la distance entre le lieu de pr6ldvement etlazone
oir les courbes de r6fdrence sont obtenues. Ces dernid-
res sont le r6sultat des mesures dans plusieurs sites r6par-
tis dans une aire dont le rayon est de I'ordre de grandeur
de 500 km.
- du nombre total d'dchantillons mesur6s.
- du taux ou vitesse de variation de la direction du
CMT.
- de la r6currence dans le temps des m€mes valeurs I
et D donnant lieu i des points de croisement dans le dia-
gramme de Bauer (tie. Aq oir le choix d'une solution
unique est rendu impossible. Notons que les courbes
deviennent indistinctes quand les zones d'erreurs se che-
vauchent.
- des erreurs syst6matiques caus6es par un d6place-
ment des structures notamment par bioturbation, cryo-
turbation, glissement, affaissement, tassement, etc..
- I'anisotropie des structures analys6es et la r6fraction
magndtique.
- de la latitude de I'endroit comme expos6 dans le para-
graphe2.

Fig.144
Variation de I'inclinaison (I) et de lo ddclinaison (D) depuis I'ipoque
romaine, et valeurs I et D des dchantillons de la Ploce Soint-Lambert,
riduites d Londres (a) et d Paris (b).
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L'inclinaison 6tant l'6l6ment le moins affect6 par les
d6placements postdrieurs ir la dernidre cuisson et le moins
entach6 d'erreurs vu la latitude de I'endroit, nous avons
compar6 I avec la variation I i Paris donn6e dans la
figure 145.

Parlons imm6diatement de LGAI : chaque 6chantillon
porte une aimantation stable, mais on trouve des incli-
naisons aussi bien positives que n6gatives et une grande
dispersion des d6clinaisons, ce qui signifierait que les
6chantillons ont 6t6 d6plac6s aprds leur cuisson. Ceci est
clair car, lors de la d6saimantation, la direction ne
change gudre. Ce r6sultat n'est pas 6tonnant puisque le
pr6lbvement s'est fait en bordure de la structure pour
permettre la conservation de celle-ci. Si I'on admet que
I'aimantation a 6tE acquise au cours de la pdriode
romaine, seuls quatre des 6chantillons pourraient, avec
bien des r6serves, €tre repr6sentatifs du champ de l'6po-
que. Pour les autres pr6ldvements, on peut proposer des
dges possibles i partir des courbes de la variation s6cu-
laire du champ g6omagndtique 6tablies pour Londres et
Paris.
LGA2: I'incertitude en d6clinaisonest grande, plusieurs
p6riodes sont << magn6tiquement >> acceptables : soit vers
la moiti6 du I"' sidcle, soit au v" sidcle (ce qui parait le
plus probable), soit encore vers la moiti6 du xvt" sidcle.

LGA3 et LGA4: les rdsultats obtenus par ces deux
niveaux incendi6s tombent en dehors de la courbe de

TABLEAU I

Paris, mais se trouvent entre 1300 et 1400 sur la courbe
de Londres. Les terres cuites de LGA4 pourraient aussi
avoir acquis leur aimantation au d6but ou au milieu du
III" sidcle, bien que leur d6clinaison soit nettement i
I'ouest. Le comportement magndtique de ces deux sites
est diff6rent, notamment le taux de viscosit6, ce qui
n'exclut pas qu'ils puissent €tre contemporains: ce ne
sont pas les m6mes mat6riaux qui ont 6t6 cuits.
LGA5: la p6riode trouv6e se situe depuis la fin du vII"
sidcle jusqu'ir la fin du tx" sidcle.
Remarquons qu'aucune des couches d'incendie 6tudi6es
ne peut €tre rattach6e arch6omagn6tiquement d l'incen-
die de 1185.
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Prdlivement Rdsultats

Nom Annie Ech. Nature Sp. N I D k cucs: AI AD

LGAI
LCA2
LGA3
LGA4
LGA5

97'7
978
978
980
981

t4
8
8

t9
27

Terre cuite et
Terre cuite
Terre cuite et
Terre cuite
Terre cuite et

tuiles

pierres

prerres

t4
8
8

30
2'l

(4)
6
7
l 5
l 8

63'00
67"45
55"35
58"50
73'45

-2"ff i

6"50
-  3055
- 5005

5 0  l 5

221
87

t75
906
tt7

6,2"
1 ) o

4,6"
1 , 3 "
7, )o

13,'r
l 9 , l
8 , 1
t {

I  1 , 5

Ech.: nombre de blocs sur le terrain (<6chantillons>)
Sp. : nombre de cubes obtenus
N : nombre d'6chantillons retenus



Report on TL Testing of Ceramic
Samples from Place Saint-Lambert

I.K. BAILIFF and I.A. WATSON

Introduction

We briefly report here the results obtained from four
pottery samples submitted to the Durham TL Dating
Service for Survey Dating.

Survey Dating is the first level of the two-tiered Ser-
vice and provides a means of testing the suitability of
pottery for TL dating and also, where the material is
datable, a low accuracy (*.20 9o of the TL age) Survey
Date. This first level serves as a precursor to a Dating
Programme where the highest accuracy currently avai-
lable, of between +5 slo and + 10 9o of the TL age, is
obtained.

The Samples

Four sherds were submitted for testing, reference
L.3252,L.3773, L.3533 and L.3610, and their find loca-
tions and fabric descriptions are given elsewhere in this
excavation report. Unfortunately, two of the sherds
(L.3252 and L.3610) had to be rejected before testing
since their thickness was less than 6 mm, as required for
TL dating.

The Experimental Procedures and Results

Samples L.3773 and L.3533 (our references DUrTL
63-7 and 63-8 respectively) were tested using the quartz
inclusion technique (Fleming, 1970). The dose-rate mea-
surements used for Survey testing have been described
elsewhere (Bailiff and Watson, 1985). The TL behaviour
for sample L.3533 was found to be unsatisfactory and
a date was not produced. However, a Survey Date was
obtained for sample L.37n t.

LabOratory reference TL Date

DurE6TL63 - 7AS tqil 6m AD+200

The error, given in years at the 68 9o level of confi-
dence, represents the overall error on the system of error
formulation given by Aitken (1976) which takes random
and systematic sources of error into account. The TL
date given is an absolute date and requires no secondary
calibration.

Abbreviated Technical Specification

DurTL Survey Quartz Inclusion (90-150 pm).
P=6.0+0.9  Gy [ I :  12  s lo ;  S lopes :  l . l  +0 .1 ] .  To ta l
Effective Dose-rate:0 .25 Gy/a I0 60 0/o); z + cosmic
(40 9o)l Water [sherd (8 9o) soil (10 9o); *20 olol
Fading [no test]
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(t) L.3'173:. Secteur A, Vieux March6,
m6rovingienne.

zone A, couche 17, p6riode



Recherches palynologiques
dans la partie occidentale de
la place Saint-Lambert e Lidge

Jean HEIM

Introduction

Dans le secteur occidental de la Place Saint-Lambert
des pr6ldvements de s6diments pour I'analyse pollinique
ont €t6 effectu6s dans le premier 6videment (coupe 28)
et dans les sondages 4 (Coupe 1), 9 (coupe 32) et 15
(coupe 29) (fie. 147).

Seules les coupes 28 et29 ont fourni des spectres pol-
liniques permettant un commentaire.

Par opposition au secteur oriental qui a fourni des
r6sultats palynologiques trds int6ressants (Huu, 1984
a et b), le secteur occidental, de par sa position d proxi-
mit6 des diff6rents murs de fondations des 6difices qui
se sont succ6d6 dans cette partie au cours des sidcles et
par les dventrements r6alis6s lors de I'installation des
conduites d'eau, de gaz et d' 6gouts, etc. .. semble moins
favorable palynologiquement.

I. Coupe 28: Secteur A, 1."'6videment

La figure 148 montre le positionnement des boites uti-
lis6es pour les pr6llvements de s6diments et le tableau
I rassemble les r6sultats palynologiques. Cette coupe
englobe deux couches arch6ologiques: I'une est attribu6e
au m6solithique et I'autre au romain. Diff6rents 6chan-
tillons recouvrant I'entidret6 de la coupe ont 6t6 6tudi6s
palynologiquement mais uniquement les niveaux arch6o-
logiques ont fourni des spectres polliniques interpr6ta-
bles. Pour cette raison le tableau I ne reproduit que les
valeurs num6riques pour les spectres pauvres en pollens
et ce n'est que pour les deux niveaux archdologiques
qu'en plus du nombre de pollens par taxon, on a calcul6
leurs pourcentages respectifs.

CotuuBNrRrRE PALYNoLoGIQUE :
a) Le spectre pollinique du M6solithique se caractdrise
par une grande diversit6 tant parmi les esplces ligneu-
ses que parmi les plantes herbac6es. La valeur AP
n'atteint que 34 90, indiquant que le paysage 6tait rela-
tivement peu bois6. A cette 6poque, le site devait 6tre tra-
vers6 par un ruisseau au cours sinueux, d6limitant des
zones ir vocation prairiale piquetdes de bouquets d'arbres
aux endroits sur6lev6s et donc 6daphiquement plus sec.
Dans les zones les plus humides s'6tendait une prairie
alluviale trds riche floristiquement car e c0t6 des repr6-
sentants de la famille des Gramin6es, il y avait des Com-
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Plon gdndral de lo partie occidentale de Io place Soint'Lombert avec
localisation des coupes ayant fourni des spectres polliniques.

pos6es type Centaurea etCrepis, des Crucifdres, du Plan-
tain lanc6ol6, des Polygonac6es (Oseille), des Renoncu-
lac€es, des Rosac6es et des Rubiacdes. Desilots de for€t
riveraine constitu6e de fr0ne (Fraxinus\, d'orme
(Ulmus\, de ch€ne (Quercus), de tilleul (Tilia) et de noi-
setier (Corylus) 6taient install6s sur des bourrelets p6rio-
diquement inond6s et cet apport d'alluvions enrichissait
le sol en 6l6ments mindraux. L'aulne (Alnus\ croissait
surtout prds des berges du ruisseau. Le milieu 6tait peu
rud6ralis6: Ch6nopodiac6es 0,8 9o et Compos6es type
Artemisia 0,8 90. Des valeurs 6lev6es de spores d'H€pa-
tiques de la famille des Anthocdrotac6es (Anthoceros
punctatusS,T s/o et Phoeoceros laevis3,6 9o) indiquaient
que des plages ddnud6es de toute v6g6tation phan6roga-
mique devaient persister, notamment au bord des fos-
s6s et prCs des berges et qu'elles dtaient li6es i cet apport
pdriodique de s6diments fluviatiles lors des crues.
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b) Le spectre pollinique correspondant au romain
montre une banalisation du site. Le milieu a subi de pro-
fondes modifications li6es aux activit6s humaines
comme l'atteste la pr6sence ir proximit6 de vestiges de
l'6poque romaine. Il est probable que le cours d'eau a
6t6 rectifi6 et que l'ancien lit du ruisseau s'est envas6 et
transform6 partiellement en mares. Celles-ci sont colo-
nis6es par des espbces hygrophiles tel que I'aulne(Alnus
19,l 0/o). Le bouleau (Betulo),le noisetier (Corylus) et
le pin (Pinus) sont des espdces ir amplitude 6cologique
trds large qui s'accommodent de sols pauvres. L'am6-
nagement d'un gu6, I'installation d'un abreuvoir pour
bestiaux, le pi6tinement, I'absence de fertilisation par des
crues, la pression humaine constituent autant d'agres-
sions possibles qui ont contribu6 ir d6grader I'environ-
nement botanique comme le prouve encore I'apparition
de la bruydre (Colluna) et de la fougdre-aigle (Pteris),
indicatrices d'acidification du milieu. Par rapport au
spectre attribud au M6solithique on peut encore men-
tionner une plus grande importance des Fougdres (Fili-
cin6es 36,3 9o), une r6gression des Gramin6es et des
Compos6es type Crepis et I'apparition du h€tre (Fagus).

II. Coupe 29: Secteur F, Sondage 15

La figure 149 repr6sente la coupe stratigraphique avec
la localisation des dchantillonnages pour la palynologie.
Le tableau II rdsume I'ensemble des donn6es palynolo-
giques. La coupe stratigraphique comprend deux enti-

C o u p e  2 8  S e c t e u r  A 6 v i d e m e n t

M 4 3

M 4 5

t6s: les couches 5, 4 et 3 sont constitu6es de terre allu-
vionnaire argileuse de couleur brune et la couche I est
form6e de terre loessique de couleur jaune.

Dans le tableau II, seules les valeurs de AP, de NAP,
des Compos6es type Crepis etles spores de Filicin6es ont
fait l'objet d'une transformation en pourcentages.

Les spectres polliniques ne montrent gudre d'6volu-
tion v6g6tale et leur grande ressemblance est probable-
ment li6e i la nature du s6diment: il s'agit de terre allu-
vionnaire homog6n6is6e par des remaniements
successifs.
CoMMENTAIRE PALYNOLOGIQUE :

Pour autant que les donn6es ne soient pas fauss6es par
ces remaniements 6ventuels, on constate que tous les
spectres polliniques indiquent un paysage d6bois6 (AP
varie de 0,8 d21,4 9o). Les spectres n'enregistrent que
de faibles variations polliniques, toutefois on peut dis-
tinguer deux ensembles :
- Dans les couches argileuses (6chantillons I ir 5), les
pollens d'arbres et d'arbustes atteignent 10,3 ir2l,4 s/0.
Dans les spectres polliniques, les Compos6es type Cre-
pls ne ddpassent g6n6ralement pas les 50 9o et les spo-
res de Fougdres sont abondantes (Filicindes de 15,7 ir
42,3 o/o).
- Dans les couches loessiques (6chantillons 6 i 9), le
taux de boisement est trds faible (AP de 0,8 it 5,8 9o) et
les spectres polliniques sont domin6s par les Compos6es

Fig. 148
Secteur A, < ler 6videment> du radier nord, coupe 28.
l. Fondation de M43: blocage dans I'argile.
2. Tranchdes de fondation des murs 45 et 59. Celle du mur 45 con'
tient beaucoup de mortier blanc et des concrdtionsferriques d la base,
3. Concrdtionsferriques entourant un gley (argile lessivde, grise).
4. Argile brun clair, contient des traces verticales d'argile plus fon'
cde provenant peut-€tre de Io ddcomposition de radicelles (ce qui attes-
terait Ia prdsence d'un sol tronqud par la fondation de M.43).
5. Argile brun gris, plus sombre, humifbre, contenant des tessons,
des blocs de terre cuite, quelques rares silex et de petitsfragments d'os
brilM.
6. Argile brun foncd plus compacte contenant des petits graviers de
quartz et du silex.
7. Limon clair.
8. Limon clair contenant du tuf.
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S e c t e u r  F

C o u p e  2 9

S o n d a g e  1 5

-564

Y

5 0  c m

Fig. 149
Secteur F, sondage 15, coupe 29.
I. Couche tris homogine de terre loessique, fine, de couleur iaune
et contenant quelques <<poupdes>> de loess.
2. Empierrement tris irrdgulier constitud de petites pierres de gris.
Contre Ie mur 85, petit amas de mortier gris friable contenant des
galets.
3. Couche de terre argileuse plastique, de couleur brune, contenant
des fragments de silex et quelques tessons romains.
4. Terre alluvionnaire grise avec migration d'oxyde ferrique vers le
bas de la couche. Cette couche contient des fragments de terre cuite
et du charbon de bois dispersi.
5. Couche de terre alluvionnaire argileuse, trds homogdne et de cou-
leur brune. EIle contenait quelques charbons de bois, des fragments
de silex et de gris (parfois brfrlds), ainsi que deux tessons prdhisto-
riques.
6. Poche de petits galets roulds.
7. Particules blanchdtres localisdes.
8. Lame de silex.

type Crepis (de 67,3 ir 90,8 9o) alors que les valeurs de
spores de FougCres sont en r6gression (3,7 irlT ,3 0/o). A
notre avis il n'y a pas eu modification dans la couver-
ture v6g6tale et cette diff6rence dans les spectres est li6e
ir la nature des s6diments. Malgr6 la pr6sence d'artefacts
pr6historiques, on ne discerne aucune influence
humaine.

+ + + + + + +
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TABLEAU

Coupe 28

N: Nombre

Arch6ologie MESO ROMAIN

Couches 8 8 7 4 4/I

N N Vo N Vo

Alnus
Betula
Corylus
Fagus
Fraxinus
Pinus
Quercus
Tilia
Ulmus

2

7

I
I

2

I
2

4
J

2

I

l 5
22
23

J

t 7
2
I
J

5,9
8 ,7
9,1

1,2
6 ,7
1,2
0,4
I '

J

J

1

I
2

I
I

50
l 8
20
2

l 8
I
2

19,1
6 ,7
7,6
0,8

6,9
0,4
0,8

AP l l 5 l 0 86 34,0 8 5 l l r 42,4

Calluna
Ch6nopodiac6es
Comp. Artemisia
Comp. Centaurea
Comp. Cirsium
Comp. Crepis
Crucifdres
Cyp6rac6es
Gramin6es sauvages
Gramin6es c6r6al.
Ombellifbres
Plantago
Renonculac6es
Rosac6es
Rubiac6es
Rumex aceto.
Filicin6es
Pteris

I
J

+

2

J

I
I

I

7

I

2
2
I

I

-

I

2

I

1 4

;

I
I

59
1

;
2

l 3
5

I
I
I

48
I

0,8
0,8
0,4
0,4

) ? ?

0,4

12,3
0,8

5 ,1
1,2
0,4
0,4
0,4
19,0
0,4

I

;

I
I

I

i

I

I

"J

2
2
I

z

t:

.)
I
I

;
5

0,8
0,8
0,4

0,8
, o,a

1,9
0,4
o,:

3a
1,9

NAP 23 9 1 8 167 66,0 26 t4 l 5 l 57,6

T : A P + N A P f4 t4 28 2s3 34 l 9 262

Anthoceros
Phaeoceros

8
I

7 I
2

22
9

8,7
3,6

J

J

I I
4

0,4
t ,6
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TRsreeu
Coupe 29

Echontillons , 3 4 5 6 7 8 9

Couches 5 J 5 4 4 4 J

Alnus
Betula
Corylus
Pinus
Quercus
Tilia
Fraxinus

4
I

I

2
2
8
2

I

J

I
I
I

I
5
2

I
2

l6 2
I

1
I

J

I

2

2
5

Somme AP
9o AP

6
21,4

l 5
21,4

6
lo,7

8
10,3

19
16,0

J

I , l
I
0,8

5
) 1

9
5,8

Caryophyllac6es
Ch6nopodiac6es
Comp. Artemisia
Comp. Centaurea
Comp. Cirsium
Comp. Crepis

Crepis To
Crucifbres
Cyp6rac6es
Gramin6es
Plantago
Polygonac6es
Renonculac€es
Rosac6es
Pteris
Filicin6es
Filicindes Vo

I

1
,:t

J

I

I
t2
42,3

I

J

36
51,4

J

I
l l
I t  7

I

L

;
to,o

4

j

;
17,9

1
34
43,6

I

7

6
l 8
23,1

2

-
2 l
17 ,6

1
1

l'7

I
J

J

4 l
? z s

I

2;
o:'

)

I
I
I

13
4,8

I

I
t07
8t,I

;

'l

f ?

I
l 6 l
n6 I

t

1
7
1 7

I

,
105

?'
6

4
27
17,3

Somme de NAP
Vo NAP

22
78,6

55
78,6

50
89,3

70
89,7

100
84,0

268
98,9

l 3 l
99,2

182
97,3

147
94,2

T=AP+NAP 28 70 56 78 l 1 9 271 r32 187 156

Anthoceros
Phaeoceros

I 6
I

l 0 I
8

4
l0

4
7

4
2 I I
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Inter pr ltation generale
Marcel OTTE

La zone septentrionale li6e au << Vieux Marchd > pr6-
sente un int6r€t particulier pour I'histoire du centre de
la ville grice ir la longue s6quence stratigraphique qui y
fut mise au jour.

D6p6ts inf6rieurs

Les d6p6ts les plus profonds d'origine purement natu-
relle sont form6s de limons fluviatiles n'incorporant
aucun document arch6ologique. Ils sont surmont6s par
une formation de travertins d6pos6s par la rividre toute
proche (la L6gia), lorsque les processus alluvionnaires
6taient interrompus (modification des rives de la
Meuse?).

Le sommet des travertins est d - 600 cm par rapport
auzlro g6n1ral de la fouille (borne du palais: 68,874 m
d'altitude g€ographique). Il est recouvert par un 6pan-
dage de cailloutis, entre - 590 et - 600 cm environ.

Occupations pr6historiques

Les premiers t6moins d'installation humaine sont
incorpor6s aux limons ruissel6s superposds. Il s'agit
d'abord de documents paldolithiques retrouvds p€le-
mOle ir la base des limons et attestant une occupation it
proximitd dds la premidre moiti6 de la dernibre glacia-
tion, entre 100.000 et 50.000 ans avant notre dre.

Ce d6pdt limoneux possdde une 6paisseur d'environ
I mdtre et se termine vers - 500 cm. Il est travers6 dans
sa masse par un sol humifdre fossile (- 560 d - 570 cm)
contenant la concentration maximum de silex m6solithi
ques. Il y a donc eu une stabilisation dans les apports
limoneux et la formation d'une surface de sol sur laquelle
l'occupation m6solithique a eu lieu. L'environnement
arbor6 a pu €tre reconstitu6 par la palynologie (J. Heim)
et l'6tude typologique (A. Gob) a permis de situer cet
ensemble au sein d'une tradition culturelle locale dat6e
du 6" mill6naire avant notre dre. L'abondance des rejets
de mat6riaux r6colt6s t6moigne de la pr6paration des
supports sur place (lames, lamelles) et la diversitd de la
gamme d'outils utilisds (armatures et outils domestiques)
montre la vari6t6 des tdches accomplies sur ce cam-
pement.

Des t6moins du n6olithique ancien (Danubien) parsE-
ment les limons superpos6s puis une faible concentra-
tion se marque entre - 540 et - 550 cm dans laquelle on
retrouve des traces du n6olithique moyen et rdcent (N.
Cauwe).

Quelques tessons marquent la continuit6 d'occupation
durant l'Age du bronze et I'Age du fer r6cent (A. Grzes-
kowiak). Une structure carrle couverte de galets fich6s
dans I'argile et une surface de charbons de bois dat6s des
III" et Iv" sidcles avant notre dre confirment cette attri-
bution.

Gallo-romain

Le d6pdt gallo-romain prend place par-dessus, entre
- 500 et - 470 cm environ. La zone concern6e com-
prend des constructions annexes i la villa, situ6es it
proximit6 d'une cour dont la surface est faite de cailloutis
tass6s et qui fut amdnag6e ir I'emplacement du futur
< Vieux-Marchd >. Le seuil donnant accds i cette cour fut
retrouv6 (M.132) ainsi que divers pans de murs (M.94,
97) dont un, effondr6 dans le premier 6videment gothi-
que, a permis de restituer un aspect de son 6l6vation int6-
rieure. Les sols b6tonn6s successivement 6tablis sur cette
aire d6gag6e indiquent la longue dur6e et I'intensit6 de
cette occupation gallo-romaine dont les 6l6ments c6ra-
miques permettent de dater I'acm6 de la fin du II" et du
ttt" sidcle (D. Marcolungo).

Divers am6nagements p6riph6riques sont intervenus
dans cette zone septentrionale ?r l'6poque gallo-romaine.
Un caniveau en dalles de grbs destin6 ir I'adduction d'eau
fut install6 au travers de la cour lors d'une phase r6cente
car il recoupe une partie des d6p6ts (couche 2l) et des
constructions gallo-romains. Son orientation g6n6rale
semble indiquer une utilisation dans I'approvisionne-
ment en eau des bains et du praefurnium (J.-M. Degbo-
mont). Les monnaies qui y furent ddcouvertes permet-
tent de le dater du tt" sidcle (J. Lallemand). L'intensit6
et la longue dur6e de son utilisation sont indiqudes par
les r6fections successives dont il garde t6moignage et par
les d6p6ts de carbonates et d'oxyde de fer qui y furent
form6s.

Vers le nord, le niveau romain contient en outre un
petit four circulaire aux parois inclindes conserv6es sur
20 cm de haut, combl6 de charbon, d'os et de houille.
Les ddbris avoisinants (scories, pierres vitrifi6es) mon-
trent la pr6sence d'activit6s artisanales men6es dans ce
secteur.

Parmi les autres documents mobiliers rejet6s ir proxi-
mit6 de la villa, on remarque une r6partition variable
selon les emplacements. Le sondage 37 (au nord-est)
fournit de nombreux d6bris de plaques ou de languet-
tes de marbre manifestement entass6es en plusieurs stra-
tes i I'ext6rieur du bitiment. Vers le nord, les rejets sont
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plut6t li6s aux activit€s domestiques: c6ramiques brisees,
restes des animaux consomm6s, fibules, 6pingles.

Vers l'ouest, les sondages 3 et 4 ont r6v6l6 une abon-
dance de mat6riaux de construction (tubuli, pilettes, cr6-
pis, marbres) et de scories.

Il est vraisemblable que la villa fut ddtruite d la suite
des troubles de la fin du Itf sidcle puisque les 6l6ments
c6ramiques plus r6cents sont nettement plus rares et dis-
pers6s. Les 6videntes traces de r6fection pr6sent6es par
les magonneries, les sols, les rev€tements muraux prou-
vent que les bitiments furent r6utilis6s ultdrieurement.
Quelques tessons dat6s du I'f et du f sidcles retrouv6s
p€le-m€le dans les remblais supdrieurs confirment cette
interpr6tation.

La villa semble avoir 6t6 d6saffect6e tout au moins
dans cette zone ainsi que I'indique la formation d'un sol
humiflre (couche 20) incorporant les d€bris mobiliers de
la cour, puis un d6p6t limoneux colluvi6 par-dessus (cou-
che 18).

M6rovingien

Au sommet de ce limon, s'est form6 un nouveau sol
humifdre sur lequel sont installds les constructions qua-
drangulaires en pierre et les foyers m6rovingiens (cou-
ches 17 et 16). On y constate au moins deux phases
d'am6nagement avec I'adjonction, contre le premier
bitiment carr6, de deux cellules aux extr6mit6s courbes
et pr6sentant des traces d'incendie.

L'ensemble est dat6, d la fois par la cdramique, la ver-
rerie (V.I. Evison), le Cl4 et la thermo-luminescence, du
vII" et du vlu" sidcles. D'abondants rejets culinaires
attestent la nature domestique de ces constructions (P.
Hoffsummer et A. Gautier).

On sait que, vers la m€me 6poque, une r6utilisation
des bitiments gallo-romains est attest6e ir la fois dans les
caves (foyer de 52 datd par paldo-magn6tisme d'environ
500 A.D.) et sur le sol int6rieur de I'habitation
elle-mOme.

Carolingien

Les couches superpos6es (15 e 12) sont form6es par
les rejets de destruction de ces bdtiments et de recons-
truction (blocailles et chaux). Une alternance se marque

entre les niveaux aux d6p6ts de nivellement et d'occu-
pation (14 et 12), et ceux aux d6p6ts d'arasement et de
construction (13 et l5). Une partie de l'aire d6gag6e est
alors transform6e en cimetidre (tombes no 63 i 66) et une
fosse rassemble les d6bris d'am6nagement. Les datations
Cl4 et la c6ramique attribuent cette phase d l'6poque
carolingienne.

C'est sans doute d la m6me p€riode qu'il faut attribuer
la construction du mur I 17 dans le sondage 3 dont les
fondations recoupent les ddp6ts du haut Moyen Age
(vItI" sidcle) et dont le niveau d'occupation est attribud
au Ix" siecle ou au xe sidcle (Et. Gilot).

Ottonien

Une phase de r6am6nagement importante est alors
attest6e par le d6p6t de la couche I lB (abondants blocs
de chaux et de grds 6quarris, pris dans une argile humi-
fbre) et des couches l0 et I I (surfaces liss6es de chaux).
Cette phase peut Otre mise en relation avec la construc-
tion de la cath6drale notgdrienne. Une argile est ensuite
apport6e pour niveler la surface (couche 9) et I'am6na-
gement se termine par l'dpandage de graviers (couche 8).
C'est i cette phase seulement que la place fut d6gag6e
de toute construction au moins dans la zone fouill6e.
L'aile nord du transept y fut alors install6e (M.l4O), pro-
bablement en m€me temps que le M.43 du sondage 3,
li6 i des bitiments annexes du c6t6 nord-ouest.

P6riode romane

Les niveaux supdrieurs (7 et 6) correspondent ensuite
aux diff6rentes phases de r6am6nagement de l'6difice,
ant6rieures d l'6poque gothique puisque les datations
c6ramiques restent i I'intdrieur du xIf sidcle.

Les Temps Modernes

Le sol ext6rieur de la pdriode gothique n'est pas connu
et fut sans doute ddtruit par les am6nagements de la place
i l'6poque contemporaine. On retrouve successivement
I'implantation du radier gothique i l'emplacement du
portail nord (M.l 14) et de la tour (M.45), puis celle des
chapelles Saint-Gilles et Saint-Materne (M.70, 71,176,
185). Enfin, les habitations sont implant6es le long de
la place du <Vieux March6> (M.178, 177, 179) et les
dcoles contre la chapelle et la tour de la cath6drale
( M . 1 1 8 , 4 4 ) .
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