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l .  Le bief

a) DnscnlpuoN

La paroi de la coupe 89 laissait apparaitre une s6rie de

fragments de planches mieux d6gag6es lors de l'extension

de la fouille vers I'est, dans les sondages 526,527 et 533 ir

I'altitude - 6,00 m (voir d6pliant no 3, coupe 89, no' 19,

2O et 2l).

Il s'agit d'une structure de ch€ne allong6e' suivant la

direction de I'ancien chenal de la L6gia, compos6e de

deux rang6es de planches pos6es de chant et gliss6es dans

des poteaux de section rectangulaire, rainur6s et

appoint6s. L'ensemble, plus ou moins bien conserv6 sur

une longueur de 8,40 m, est interrompu par les fondations

des caves d'habitations qui bordaient la rue du G6n6ral

Jacques. La largeur comprise entre les deux parois de

bois, hautes de 25 cm environ, varie de 60 A 70 cm. Les

piquets 6quarris et rainur6s, de 80 cm de haut, 6taient

enfonc6s i des intervalles d'environ 2,4O m, la pointe

atteignant les s6diments d'origine fluviatile. Cinq de ces

poteaux 6taient conserv6s au moment de la fouille;

l'emplacement de trois autres est suppos6 sur le plan du

d6pliant no 3. D'aprds l'6tude s6dimentologique, les

planches retiennent des d6p6ts d'origine colluviale qui

recouvrent le comblement de l'ancien chenal de la rividre.

Celle-ci coulait donc dejd plus d I'est lorsque la structure

de bois a 6t6 construite dans un < fond de vall6e humide >

(voir supra, p. 109). La composition du remplissage

entre les deux rang6es de planches (voir d6pliant no 4,

coupe 93, n'22) diff|rait nettement des colluvions

voisines i la m6me altitude; il s'agissait de s6diments

relativement fins, r6gulidrement lit6s, sablonneux et

remplis de charbons de bois. Dans 526' un fragment de

tronc de chdne de 25 cm de diamdtre 6tait dress6 sous

I'am6nagement en planches, dans les alluvions de la

L6gia. Ce tronc i base plate grossidrement d6coup6e

n'6tait rattach6 i aucune structure.

ment celle d'< embarcaddre > qui aurait bord6 la rive de la

L6gia. Cette hypothdse s'est r6v6l6e fort caduque dds le

moment oi I'etude s6dimentologique a montr6 que I'ins-

tallation des planches s'est faite dans un niveau de forma-

tion colluviale, mar6cageuse, post6rieur d I'activit6 fluvia-

tile de la rividre d6port6e vers I'est. On songea alors d une

passerelle frch6e dans le sol mar6cageux. Cette deuxidme

interpr6tation s'accordait mal avec la disposition des

planches, pos6es de chant, gliss6es dans des poteaux

rainur6s, et ne soutenant aucune trace de plancher.

Finalement nous retiendrons plus volontiers l'hypo-

thdse d'un bief dont les parois en bois 6taient destin6es ir

retenir les terres mar6cageuses alors qu'un 6coulement

d'eau 6tait prevu lir ori la fouille a mis au jour un d6p6t

sablonneux, riche en charbon de bois. Une observation

suppl6mentaire viendrait 6tayer cette troisidme interpre-

tation : en plus d'6tre maintenues par les poteaux

rainur6s, les parois de ce caniveau sont soutenues vers

I'int6rieur par quelques petits piquets circulaires, de 5 cm

de diametre (d6pliant no 3, no 27), probablement pour

6viter l'affaissement des berges. Malgr6 les d6placements

de l'ancien chenal naturel, il a peut-6tre 6t6 n6cessaire de

conserver une canalisation de d6bit beaucoup plus

modeste, soit pour poursuivre l'assdchement du site, soit

qu'une installation artisanale voisine n6cessitait I'apport

ou l'6vacuation d'eau.

c) DeranoN

- Relative

La chronologie relative que nous fournit la strati-

graphie place clairement la construction du bief aprds le

comblement du bras de la L6gia, avant I'installation des

s6pultures T42 et T43, et avant l'6l6vation du mur du

cloitre Ml53 (d6pliant no 3, coupe 89)'

- Absolue

b) FoNcnoN "J::'1"T;:":i1T."""'::,:ff:: :T1';; 't':':"il:'i:
Au moment de la d6couverte, on proposa plusieurs arch6ologique, l'analyse du bois et du charbon de bois au

explications quant ir la fonction de cette structure, notam- radiocarbone, l'analyse dendrochronologique du bois.

, Nous nous sommes charg6 de l'6tude dendrochronologique en Le mat6riel arch6ologique en relation avec I'utilisation

disposant, pour une partie du travail, du mat6riel du laboratoire de dubief comprendquelquetessonsdec6ramiquem6rovin-

iH":l;3,i,?l:il$ii:il'fl1,:fiff::TiXlH:JT"J'i'?'i:[: ryil:r-{l'6t vtr sidcre (voir inrra'p'27s)' L'anarvse'nc
methode d'analyse dans le cadre de l'enseigneme* O. 

""ittt." 
#t'. recouvre cette p6riode (590-850 AD; 580-?75 AD; voir

du F.N.R.S. 
" supra, p' 263, analyse d'Etienne Gilot)'
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Pour l'6tude dendrochronologique, la qualit6 et le
nombre d'6chantillons n'6taient pas suffisants pour
atteindre un r6sultat s0r. Seul un des poteaux 6quarris de
la paroi du bief a fourni une s6quence de 65 cernes.
L'absence d'aubier et d'6corce ne permettait pas d'obtenir
un r6sultat autre qu'un Terminus post quem. La position
du spectre que nous proposons sur la courbe de r6f6rence
dont les valeurs ont 6t6 publi6es par Ernst Hollstein
(E. Hollstein, 1980) reste donc al6atoire. Dans I'hypo-
thdse oi elle serait correcte, le r6sultat serait le suivant :
Nombre de cernes mesur6s 65
Chronologie de r6f6rence Westdeutsche Eiche

(E. Hollstein, 1980)
Position du dernier cerne 559 AD
Coefficient de coincidence 2 66o/o
Abattage probable du bois 2e moiti6 du vf sidcle

ou d6but du vn'sidcle.

Si I'on Etablit les recoupements entre les diff6rents
r6sultats, la construction du bief pourrait donc remonter
d la fin de la p6riode m6rovingienne.

2. Les s6pultures

a) DrscnrnrroN (fig. l)
Six s6pultures (T42, T43, T50, T5l,T52 et T54) ont

6t6 creus6es ir travers les colluvions accumul6es au-
dessus du bief d6crit ci-dessus. Ces tombes, plus ou moins
bien conserv6es, se pr6sentaient sous la forme de caveaux

2 Le coefficient de coincidence se d6finit comme 6tant le pourcen-
tage de cas ou la variation entre deux cernes cons€cutifs se fait dans un
sens identique pour les deux courbes compar6es (A. V. Munaut, | 978).
La m6thode d'analyse est d6crite plus compldtement dans le
paragraphe consacr6 d la datation des s6pultures.

o 1
l r , l

Frc. l .
Fouille de la nicropole sous la rue Giniral Jacques avec les caveaux de ch€ne. La T5I est une tombe d'enfant posde sur la 742 (coupe AA,) et la
752 est recoupde par lesfondations d'un des murs du clottre oriental de la cathhdrale

2 ^
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compos6s d'6paisses planches de ch6ne dispos6es dans le
sol sans assemblage. Les d6couvertes analogues faites
par M" Alenus-Lecerf lors du creusement de la rue du
G6neral Jacques indiquent que ce cimetidre se prolon-
geait vraisemblablement plus ir I'ouest, d proximit6 d'un
des murs (M153) du cloitre oriental de la cath6drale
(J. Alenus-Lecerf, 1981, p.39).

Les s6pultures T42,T43 et T5l ont plus particulidre-
ment retenu notre attention du fait de leur bon 6tat de
conservation. De la T52, il ne subsistait plus que le flanc
m6ridional du squelette et quelques minces fragments de
bois car la tranch6e de fondation du mur du cloitre a
travers6 le niveau du cimetidre avant de s'arrEter au
sommet des vestiges du caniveau en planches. La T50
etait peut-6tre bien conserv6e mais la fouille n'a pas 6t6
au-deli du d6gagement de son chevet; le cimetidre se
prolonge probablement vers la place du March6. Quant i
la T54, seul un fragment de planche et quelques
ossements etaient conserv6s d c6t6 de la perturbation due
ir un des murs de cave.

La T5 I est une tombe d'enfant dont le cercueil avait 6t6
d6pos6 sur le couvercle du caveau de la T52. Les planches
6taient trop fines pour les soumettre ir l'analyse
dendrochronologique. Par contre le squelette a fait I'objet
d'une 6tude anthropologique qui nous situe I'ige du d6cds
vers un an et demi (voir infra, p.289,6tude de Christine
Charlier).

Le caveau de la tombe 42 renfermait des ossements
m6langes au moment de notre fouille. Quatre panneaux
de ch6ne 6pais d'environ 5 cm 6taient dispos6s sans
assemblage pour former le fond, les longs et un des
petits c6t6s de la s6pulture. La planche de chevet
manquait. Le couvercle comprenait deux parties : une
planche longitudinale dont un fragment fut retrouv6
dans les d6blais d proximit6 des sondages, et une planche
plus petite (0,30 X 0,50 cm) pos6e transversalement
sur I'extr6mit6 orientale du caveau.

La tombe 43, install6e d c6t6 de laT42, a 6t6 retrouv6e
quasi intacte; seul le panneau du c6t6 du chevet avait

disparu. Cinq planches de ch6ne de m€me 6paisseur que

celles de la s6pulture voisine servaient de fond, de c6t6s et
de couvercle d ce caveau dont les elEments 6taient sou-
tenus i la base par quelques blocs de calcaire de faibles

dimensions (10 d l5 cm de c6t6). En retirant le couvercle,
bris6 longitudinalement par le retrait du bois, on d6cou-

vrit un squelette en bon 6tat de conservation dont les

ossements 6taient toujours en connexion anatomique. Le
poids des terres avait toutefois 6cras6 les os crAniens. Des
planches de h€tre, affaiss6es, ont 6te retrouv6es repli6es

sur elles-m6mes, le long des parois de ch6ne; sous les
ossements, probablement en connexion avec les planches

de h6tre, on mit au jour les restes de huit baguettes de bois
transversales d'environ 2 cm de diamdtre. Une autre tige,
plus frne encore - environ 0,5 cm de diamdtre -

couvrait la d6pouille dans le sens de la longueur (fig.2

et 3). Ces 6l6ments sont clairement ind6pendants du

Fro .2 .
Relevd du caveau de Ia sdpulture 743 aprds enlAvement du couvercle.
l. Panneau du caveau en chdne.
2. Terre d'tnJiltration soutenant les planches du cercueil en hAtre.
3. Baguette ftansversale reliant les parois du cercueil.
4. Tige longitudinale qui couvrait le squelette.
5. Fragment de tissus vdgdtaux milangis d des restes humains.
6. Terre d'in|iltration.

Frc. 3.
Reconstitution montrant l'emboitement du cercueil de hdtre dans
le caveau en chdne.
1. Couvercle du caveau en chOne.
2. Cercueil ou brancard en hdte.
3. Caveau de chOne en planches posdes dans le sol sans assemblage.
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caveau proprement dit; ils pourraient appartenir d une
sorte de brancard.

b) DererroN

- Relative

La stratigraphie observ6e au niveau de la coupe 89
situe clairement I'installation des tombes aprds I'accumu-
lation des colluvions au-dessus du bief m6rovingien. Elle
nous apprend aussi que la tranchde de fondation du mur
M 153 du cloitre de la cath6drale, probablement notg6rien
ou de peu post6rieur (voir infra,p. 3 l4), a recoup6 une des
tombes du cimetidre, laT52. Ces repdres situeraient donc
les inhumations entre le vrre et le xr" sidcle au plus tard.

- Absolue

L'analyse au radiocarbone et l'6tude dendrochronolo-
gique convenaient particulidrement bien comme m6thode
de datation du bois. On choisit d'effectuer les pr6ldve-
ments n6cessaires parmi les planches de la tombe 42 et de
conserver intacte la s6pulture T43 en vue d'une exposi-
tion 6ventuelle dans un mus6e.

Sur la tranche des pr6ldvements de la tombe 42, on
pouvait observer la succession des cernes de croissance
depuis les environs du caur de I'arbre jusqu'i l'aubier que
nous estimons proche d'aprds le sciage de la planche.
Autrement dit, le d6bitage du tronc s'est fait sur quartier
et non sur dos, ce qui a permis d'obtenir de trds belles
s6quences dendrochronologiques. L'analyse au C14 a
port6 sur trois 6chantillons : l'un a 6t6 pr6lev6 dans une
des planches de c6t6; les deux autres dans le couvercle,
I'un prds du cceur, l'autre prds de I'aubier. Les r6sultats
obtenus par Etienne Gilot sont les suivants (voir supra,
p .263 )  :
- Planche lat6rale (Lv-1257) : 645-915 AD;
- Couvercle, vers le ccur (Lv-1258) :630-900 AD;
- Couvercle, vers I 'aubier (Lv-1259) : 665-1015 AD.

Pour l'6tude dendrochronologique on choisit cinq
echantillons pris dans la petite planche du couvercle,
les deux longs c6t6s, la longue planche du couvercle
et la planche du fond (fig. 4 et d6pliant no l0).

Le mesurage de l'6paisseur des cernes de croissance
s'est fait ir l'aide d'un binoculaire muni d'un systdme de
mesure pr6cis au l/100 mm raccord6 d une imprimante.

Nous n'utilisons pas encore la transcription par
ordinateur.

Les r6sultats chiffr6s ont 6t6 report6s sur un papier d
6chelle semiJogarithmique pour accentuer les variations
relatives de cerne en cerne. Les ann6es y sont report6es en
abscisse, tandis que l'6paisseur des stries de croissance y
figure en ordonn6e suivant une 6chelle logarithmique.
N'utilisant pas encore I'ordinateur, nous nous sommes
content6 d'interdater les courbes par simple superposition
visuelle, suivant la m6thode classique augment6e toute-
fois d'un coeflicient de coincidence. Celui-ci se definit
comme etant le pourcentage de cas ori la variation entre
deux cernes cons6cutifs se fait dans un sens identique
pour les deux courbes compar6es (L. Leboutet, 1972;
A.-V. Munaut, 1978, p. 9). La pr6sence r6gulidre, pour
certaines ann6es caract6ristiques, de < signatures r, pics
ou d6pressions de forme bien accentu6e, constitua un
guide suppl6mentaire et trds pr6cieux dans la plupart des
synchronisations.

Deux chronologies de r6f6rence ont et6 utilis6es pour
situer la position des s6quences par rapport au calendrier.
Toutes les deux sont dues ir Ernst Hollstein, du Labora-
toire de Trdves (E. Hollstein, 1980). La premidre,
couvrant I'ouest de l'Allemagne, se rapporte A une zone
climatique dans laquelle I'est de la Belgique peut raison-
nablement 6tre compris (< Westdeutsche Eiche >,
691 BC-1975 AD). La deuxidme, bien qu'6tant la
moyenne de peu d'6chantillons individuels par rapport d
la premidre, concerne plus specihquement I'Ardenne et
I'Eifel (< Ardennen-Eifel >, 164 BC-1965 AD).

L'interdatation entre les diff6rents diagrammes indivi-
duels est excellente. Plusieurs < signatures u aux d6pres-
sions parfois fort accentu6es jalonnent I'ensemble des
s6quences. On remarquera la longueur particulidre de la
courbe issue de I'analyse du fond du caveau (fig.4 et
d6pliant no 10, no 5) qui ne comprend pas moins de
l8l cernes mesur6s. L'aubier n'apparait pas clairement
sur les pr6ldvements mais l'6quarrissage du bois montre
encore la fin du duramen i certains endroits.

La courbe moyenne obtenue en rassemblant les
valeurs des cinq echantillons se synchronise le mieux sur
les chronologies de r6f6rence cit6es plus haut entre772 et
955 AD. Le coefficient de coihcidence est de 660/o par
rapport i la courbe < Ardennen-Eifel > (depliant no 10,
Hl) et tombe d 620/o si la comparaison se fait avec la
courbe g6n6rale < Westdeutsche Eiche > (depliant no 10,

7ao 790 800 810 A20 830 840 850 a60 a7o a80 a90 900 910 920 930 940 950 960
l l l l l t l l l t t r t t r t t t l

70

I

. l

7

Frc. 4.
Bloc-diagramme montrant I'interdatation des dilfdrents dchantillons prilevis pour I'analyse dendrochronologique de la tombe 742 trouvee sous
la rue du Gdniral Jacques.
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Tnslreu I
Les datations tac et dendrochronologiques obtenues pour les dchantillons de la tombe 42

T^qgr-B.Au 2
Liste des valeurs (11100 mm) de la courbe dendrochronologique rdunissant
les dchantillons de la tombe 42

Tnslenu 3
Liste des valeurs (11100 ntn) de la courbe dendrochronologique rdunissant
les 6chantillons de pieux trouvds sous le cheur oriental

Provenance de
I'ichantillon

Risultats
taC (E.Gilo)

Nombre
de cernes
mesuris

Coefficient
le coincidenct
par rapport

d ( H l  ,

Coefiicient
de coincidence

par rlpport
d < H 2 t

Ann,le du
dernier
cerne

Annie du
ddbut de
I'aubier

I

2
3
4

5
M

Petite planche
de la couverture

Premier cdt6
Deuxidme c6t6
Longue planche

de la couverture

Fonds
Moyenne des 6chantillons

645-9 r 5 AD

630-900 AD
(ceur)

665-1015 AD
(aubier)

88

99
99

l 0 l

1 8 7
t82

69 0,1

66 0/

60 0/

66 0/

67 0,4

66 0,1

65 0,4

64 0/

55 0/

60 0,1

64 0,1

62 0/

928

955
950

95 1

954
955

vers 954

Annie 0 I 2 4 5 6 7 8 9

770
780
't90

800
8 1 0
820
830
840
850
860
870
880
890
900
9 r 0
920
930
940
950
960

245
231
190
342
278
l 8 ?
276
248
282
3 3 1
214
228
3 0 1
t 3 l
1 5 6
l 8 l
149
1 5 5

304
289
238
z t 5

225
222
23'l
2t6
284
293
293
260
z',to
237
169
219
164
t43

3 1 6
2t4
208
260
378
t7 l
t82
26s
503
328
245
208
2't9
1 9 8
3 1 9
126
251
t20
1 6 9

285

252
226
376
209
287
I  t 5

425
230
419
294
1 9 5
203
251
t52
l7 ' l
128
1 5 4

296
223
r 3 9
291
305
1 9 9
320
2',t7
393
221
1 8 9
354
341
182
219
t 5 0
164
t J  /

126

238
278
2to
234
223
222
306
347
265
195
423
321
198
160
l'7 5
l 9 l
144
1 6 3
1 3 9

280
2t5
2t6
2t0
270
327
298
327
198
321
394
379
160
23s
t52
) ) 4

1 8 9
l 9 l

193
297
202
262
226
204
475
334
280
3 5 1
2't6
322
2 t o
204
223
213
168
208

277
2't6
223
340
273
272
396
J J J

325
296
227
437
1 7 0
256
202
222
143
t74

1 9 9
25'.|
3 3 r
350
215
1 8 5
240
291
a 1 A

431
241
389
2to
260
r89
205
l ) J

201

Annde 0 I 2 J 4 5 6 7 8 9

080
090
r00
l l 0
t20
130
140
r 5 0
160
170
180
t90

t02
243
t02
106
92
9'l

t 7 5
1 6 3
t44
l t 9
t 5 0
r93

223
269
r05
90
84
96

1 8 6
l 5 ?
r 5 8
125
l 3 l
2t9

t02
t34

90
82
l l
0 l
7'l
5 2
3 l
1 3 5
L 1 8
I',t9

201
229

75
75

1 3 5
103
t66
167
1 1 6
l 3 l
1 1 3
248

2t5
192
55
7 l

I  1 9
1 1 5
1 8 5
1 5 0
't5

123
96

1 8 6

227
t92
54
7 1

l04
1 5 3
225
1 3 6
54

134
121
l ) l

227
t 9 6
50

l 0 l
121
142
1 9 8
t54
59

104
l 6 l

216
1 8 9
6',1

l l l
108
1 3 8
t94
t4 l
5 7
80

t76

289
l 6 l
l l l
99

105
1 5 0
1 6 6
t 4 I
8 l

104
120

269
1 3 5
l 0 l
78
63

1 5 6
206
1 3 0
l l l
t29
154
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H2). Dans la mesure oi la courbe ( H I )) est plus sp6cifi-
quement ardennaise, cette diff6rence s'explique ais6ment.

Individuellement, les diagrammes se superposent ir la
courbe ( H I ') avec des coefficients variant de 60 ir 69 olt

(voir tabl. I ). Quelques belles < signatures > se marquent
en 843, 869, de 872 d 875, de 892 d 895 et en 910.

D'une manidre g6n6rale, la position que nous propo-
sons dans l'6chelle du temps est relativement bonne et
permet de situer l'abattage du bois utilis6 dans la fabrica-
tion du sarcophage aprds 955, vraisemblablement vers
975, au plus tard, si I'on tient compte d'un aubier d'une
vingtaine d'ann6es.

3. Les Pilotis sous les fondations du chcur

Les travaux du Service national des fouilles avaient mis
en 6vidence I'existence des fondations du chaur oriental
(J. Alenus-Lecerf, 1981, pp.27-28). En chronologie
relative, il est clair que ce renforcement est post6rieur aux
puissantes fondations de l'6tape de construction qui
comprend les vestiges de la crypte avec ses bases
moulur6es. Mais il 6tait impossible, uniquement par

I'observation des magonneries, de connaitre l'6poque
exacte de construction du rhabillage pos6 sur les pieux et,
afortiori,l'6cart de temps - si il y en a un - qui s6pare
sa construction de celle de la crypte.

L'abondance d'6l6ments de bois offrait naturellement
une possibilit6 d'6chantillonnage de premidre valeur pour
f a datation au toc (voir supra, p. 263) et surtout l'ana-
lyse dendrochonologique. M'"Alenus-Lecerf s'6tait
charg6e, d la fin de sa campagne, de pr6lever quelques
6chantillons; puis le C.I.R.A., devant I'imminence de la
destruction des vestiges au moment de la construction
d'un parking, estima utile de retirer dix-huit autres pieux
conserv6s en place (P. Hoffsummer, 1983, p. 119).

Les pilotis de ch6ne 6taient grossidreme.n( equarris,
appoint6s, et enfonc6s en r6seau serr6 dans un sol fangeux
d'origine fluviatile. Leur hauteur oscille entre 1,20 m et
1,60 m tandis que leur diamdtre varie de 15 ir 2O cm.
L'6quarrissage de cinq des pieux analys6s a laiss6 I'aubier
en place sur une bonne partie du bois et parmi les neuf
6chantillons mesur6s, un gardait son 6corce parfaitement
en place (fig.5) tandis que trois poss6daient les cernes
prec6dant I'assise cambiale.

$1.,{.::";;
"s 

, !"  i ,$ '  rp{ l

\r!.{! \:l ti "1 ""
:r.:ltr,;

,r{i , jr,

lI,r
1194

i)r
'r- i$,

.\,

Frc. 5.
Un des ichantillons des pieux en chAne dicouverts sous le rhabillage extirieur du cheur oriental. L'aubier bien visible malgrd le retratt du bois,
est encore couvert de I'dcorce. Le cerne qui prdcdde celle-ci date de 1194.

ECORC E
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1 o l 8 o  t o f o  t t l o  t t i o

La m6thode d'analyse dendrochronologique est la
m6me que celle decrite d I'instant ir propos de l'6tude du
sarcophage <T42 >.

Un ralentissement de croissance particulidrement
marqu6 sur l'espace de 10 ans apparaissait comme une
< signature > dans la plupart des diagrammes transcrits.
Dds lors, ceux-ci ont pu €tre facilement superpos6s pour'
dans un premier temps, synchroniser les 6chantillons
dans une chronologie flottante 6tal6e sur I 15 ann6es. Il
apparaissait alors, de fagon 6vidente, que tous les arbres
avaient et6 abattus en m6me temps, l'aubier 6tant partout
pr6sent dans les quinze dernidres ann6es de la s6quence
(fie. 6).

La courbe de r6f6rence utilis6e pour la datation finale
est celle de Ernst Hollstein, du Laboratoire de Trdves,
dress6e de 822 i 1952 et se rapportant d une zone clima-
tique dans laquelle I'Ardenne belge peut raisonnablement
6tre comprise (E. Hollstein, 1965). Le ralentissement de
croissance 6voqu6 plus haut nous a facilement guide pour
trouver la meilleure synchronisation possible entre la
courbe de r6f6rence et la moyenne trac6e ir partir des
6chantillons i dater. Un fl6chissement identique apparait
en effet entre 1160 et 1170, p6riode oi les conditions
climatiques ont dt 6tre particulidrement rudes pour le
d6veloppement des ch6nes ardennais.

La correspondance entre les deux courbes se v6rifie
aussi pour le reste, moins peut-6tre entre 1100 et I120 oti
un fl6chissement enregistr6 sur la courbe li6geoise est
moins accentu6 sur la r6f6rence de Ernst Hollstein; la
faible quantit6 d'6chantillons intervenant d cet endroit de
notre moyenne (quatre sur les neuf analys6s, voir frg. 6)
ou I'existence d'un ph6nomdne climatique plus local sont
deux explications possibles de cette diff6rence.

Le coeflicient de coincidence entre la courbe moyenne
des pieux et la chronologie de r6f6rence est de 66 o/o.

Le r6sultat de l'analyse se lit alors ais6ment : le cerne le
plus r6cent de I'ensemble des Echantillons date de 1195 et

l'6corce couvre l'anneau de croissance compldtement
form6 (printemps et et6) de I 194 sur un autre pr6ldve-

ment. L'abattage du bois n6cessaire d l'Elargissement des

fondations du chaur oriental se situe donc soit d la fin de

l'ann6e I I 94, soit en I 1 95. Notons que sept autres 6chan-

tillons, ceux r6colt6s par M" Alenus-Lecerf, ont fait

I'objet d'une analyse par notre colldgue du laboratoire de

dendrochronologie de Neuchitel, Heinz Egger, qui

obtient le m6me r6sultat avec une d6pression < anormale >

identique entre I l0O et I 120 3.

Ces donn6es s'intdgrent parfaitement dans l'histoire de

la cathedrale puisque I'on sait que la reconstruction
gothique a rapidement suivi I'incendie de I'edifice notg6-

rien en I 185.

3 Nous remercions ici trds chaleureusement Heinz Egger de nous

avoir transmis ses r6sultats lors d'un 6change de donn6es dans son
laboratoire en septembre 1983.
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Frc. 6.
Bloc-diagramme montrant I'interdatation des ichantillons de pieux trouvds sous le cheur oriental de la cathidrale SaintLambert. La trame

claire indioue I'aubier, la croix I'echantillon pourvt de son icorce.
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