
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.



J..M. DEGBOMONT

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).
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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
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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

@



78 J.-M. DEGBOMONT

l ' i
. f '

.. .:.i.
&;".

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.
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(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).
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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.
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