
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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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.

\.
t r-a| .

9 t ,  i  - . 1
r  \  i . .  ' ;

- \  I

E
- l

^ l

I
9 l

e i
I

. t  l \
6tt

o
E
G
E
E
c

o

-

o

I
o

v,
a - . )

/.r,

. f . /



S e c t e u r  H ,  S ' 3 7

T o m b e s  4 5  e t  4 6

o  5 o c m

W"
u"'"'



92 M. OTTE ET P. HOFFSUMMER

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).

Y -sp"

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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