
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).
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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,
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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).
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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).
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