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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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Secteur des ,videments: c6td occidental du portail septentrional, plan gdndral avec I'emplacement des coupes et des structures.
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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).
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Secteur A, ler 6videment: 6l6vation de la tombe 18. Marques sur les parois internes en <<pierres de soble>>.
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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
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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
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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.
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Argile brunfoncd, dibris de tuiles et de mortier, charbon de bois,
empierrement d la base.
Tranchdes defondation des murs I et 43.
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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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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
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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-
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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
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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).
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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.
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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.
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