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La zone septentrionale li6e au << Vieux Marchd > pr6-
sente un int6r€t particulier pour I'histoire du centre de
la ville grice ir la longue s6quence stratigraphique qui y
fut mise au jour.

D6p6ts inf6rieurs

Les d6p6ts les plus profonds d'origine purement natu-
relle sont form6s de limons fluviatiles n'incorporant
aucun document arch6ologique. Ils sont surmont6s par
une formation de travertins d6pos6s par la rividre toute
proche (la L6gia), lorsque les processus alluvionnaires
6taient interrompus (modification des rives de la
Meuse?).

Le sommet des travertins est d - 600 cm par rapport
auzlro g6n1ral de la fouille (borne du palais: 68,874 m
d'altitude g€ographique). Il est recouvert par un 6pan-
dage de cailloutis, entre - 590 et - 600 cm environ.

Occupations pr6historiques

Les premiers t6moins d'installation humaine sont
incorpor6s aux limons ruissel6s superposds. Il s'agit
d'abord de documents paldolithiques retrouvds p€le-
mOle ir la base des limons et attestant une occupation it
proximitd dds la premidre moiti6 de la dernibre glacia-
tion, entre 100.000 et 50.000 ans avant notre dre.

Ce d6pdt limoneux possdde une 6paisseur d'environ
I mdtre et se termine vers - 500 cm. Il est travers6 dans
sa masse par un sol humifdre fossile (- 560 d - 570 cm)
contenant la concentration maximum de silex m6solithi
ques. Il y a donc eu une stabilisation dans les apports
limoneux et la formation d'une surface de sol sur laquelle
l'occupation m6solithique a eu lieu. L'environnement
arbor6 a pu €tre reconstitu6 par la palynologie (J. Heim)
et l'6tude typologique (A. Gob) a permis de situer cet
ensemble au sein d'une tradition culturelle locale dat6e
du 6" mill6naire avant notre dre. L'abondance des rejets
de mat6riaux r6colt6s t6moigne de la pr6paration des
supports sur place (lames, lamelles) et la diversitd de la
gamme d'outils utilisds (armatures et outils domestiques)
montre la vari6t6 des tdches accomplies sur ce cam-
pement.

Des t6moins du n6olithique ancien (Danubien) parsE-
ment les limons superpos6s puis une faible concentra-
tion se marque entre - 540 et - 550 cm dans laquelle on
retrouve des traces du n6olithique moyen et rdcent (N.
Cauwe).

Quelques tessons marquent la continuit6 d'occupation
durant l'Age du bronze et I'Age du fer r6cent (A. Grzes-
kowiak). Une structure carrle couverte de galets fich6s
dans I'argile et une surface de charbons de bois dat6s des
III" et Iv" sidcles avant notre dre confirment cette attri-
bution.

Gallo-romain

Le d6pdt gallo-romain prend place par-dessus, entre
- 500 et - 470 cm environ. La zone concern6e com-
prend des constructions annexes i la villa, situ6es it
proximit6 d'une cour dont la surface est faite de cailloutis
tass6s et qui fut amdnag6e ir I'emplacement du futur
< Vieux-Marchd >. Le seuil donnant accds i cette cour fut
retrouv6 (M.132) ainsi que divers pans de murs (M.94,
97) dont un, effondr6 dans le premier 6videment gothi-
que, a permis de restituer un aspect de son 6l6vation int6-
rieure. Les sols b6tonn6s successivement 6tablis sur cette
aire d6gag6e indiquent la longue dur6e et I'intensit6 de
cette occupation gallo-romaine dont les 6l6ments c6ra-
miques permettent de dater I'acm6 de la fin du II" et du
ttt" sidcle (D. Marcolungo).

Divers am6nagements p6riph6riques sont intervenus
dans cette zone septentrionale ?r l'6poque gallo-romaine.
Un caniveau en dalles de grbs destin6 ir I'adduction d'eau
fut install6 au travers de la cour lors d'une phase r6cente
car il recoupe une partie des d6p6ts (couche 2l) et des
constructions gallo-romains. Son orientation g6n6rale
semble indiquer une utilisation dans I'approvisionne-
ment en eau des bains et du praefurnium (J.-M. Degbo-
mont). Les monnaies qui y furent ddcouvertes permet-
tent de le dater du tt" sidcle (J. Lallemand). L'intensit6
et la longue dur6e de son utilisation sont indiqudes par
les r6fections successives dont il garde t6moignage et par
les d6p6ts de carbonates et d'oxyde de fer qui y furent
form6s.

Vers le nord, le niveau romain contient en outre un
petit four circulaire aux parois inclindes conserv6es sur
20 cm de haut, combl6 de charbon, d'os et de houille.
Les ddbris avoisinants (scories, pierres vitrifi6es) mon-
trent la pr6sence d'activit6s artisanales men6es dans ce
secteur.

Parmi les autres documents mobiliers rejet6s ir proxi-
mit6 de la villa, on remarque une r6partition variable
selon les emplacements. Le sondage 37 (au nord-est)
fournit de nombreux d6bris de plaques ou de languet-
tes de marbre manifestement entass6es en plusieurs stra-
tes i I'ext6rieur du bitiment. Vers le nord, les rejets sont
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plut6t li6s aux activit€s domestiques: c6ramiques brisees,
restes des animaux consomm6s, fibules, 6pingles.

Vers l'ouest, les sondages 3 et 4 ont r6v6l6 une abon-
dance de mat6riaux de construction (tubuli, pilettes, cr6-
pis, marbres) et de scories.

Il est vraisemblable que la villa fut ddtruite d la suite
des troubles de la fin du Itf sidcle puisque les 6l6ments
c6ramiques plus r6cents sont nettement plus rares et dis-
pers6s. Les 6videntes traces de r6fection pr6sent6es par
les magonneries, les sols, les rev€tements muraux prou-
vent que les bitiments furent r6utilis6s ultdrieurement.
Quelques tessons dat6s du I'f et du f sidcles retrouv6s
p€le-m€le dans les remblais supdrieurs confirment cette
interpr6tation.

La villa semble avoir 6t6 d6saffect6e tout au moins
dans cette zone ainsi que I'indique la formation d'un sol
humiflre (couche 20) incorporant les d€bris mobiliers de
la cour, puis un d6p6t limoneux colluvi6 par-dessus (cou-
che 18).

M6rovingien

Au sommet de ce limon, s'est form6 un nouveau sol
humifdre sur lequel sont installds les constructions qua-
drangulaires en pierre et les foyers m6rovingiens (cou-
ches 17 et 16). On y constate au moins deux phases
d'am6nagement avec I'adjonction, contre le premier
bitiment carr6, de deux cellules aux extr6mit6s courbes
et pr6sentant des traces d'incendie.

L'ensemble est dat6, d la fois par la cdramique, la ver-
rerie (V.I. Evison), le Cl4 et la thermo-luminescence, du
vII" et du vlu" sidcles. D'abondants rejets culinaires
attestent la nature domestique de ces constructions (P.
Hoffsummer et A. Gautier).

On sait que, vers la m€me 6poque, une r6utilisation
des bitiments gallo-romains est attest6e ir la fois dans les
caves (foyer de 52 datd par paldo-magn6tisme d'environ
500 A.D.) et sur le sol int6rieur de I'habitation
elle-mOme.

Carolingien

Les couches superpos6es (15 e 12) sont form6es par
les rejets de destruction de ces bdtiments et de recons-
truction (blocailles et chaux). Une alternance se marque

entre les niveaux aux d6p6ts de nivellement et d'occu-
pation (14 et 12), et ceux aux d6p6ts d'arasement et de
construction (13 et l5). Une partie de l'aire d6gag6e est
alors transform6e en cimetidre (tombes no 63 i 66) et une
fosse rassemble les d6bris d'am6nagement. Les datations
Cl4 et la c6ramique attribuent cette phase d l'6poque
carolingienne.

C'est sans doute d la m6me p€riode qu'il faut attribuer
la construction du mur I 17 dans le sondage 3 dont les
fondations recoupent les ddp6ts du haut Moyen Age
(vItI" sidcle) et dont le niveau d'occupation est attribud
au Ix" siecle ou au xe sidcle (Et. Gilot).

Ottonien

Une phase de r6am6nagement importante est alors
attest6e par le d6p6t de la couche I lB (abondants blocs
de chaux et de grds 6quarris, pris dans une argile humi-
fbre) et des couches l0 et I I (surfaces liss6es de chaux).
Cette phase peut Otre mise en relation avec la construc-
tion de la cath6drale notgdrienne. Une argile est ensuite
apport6e pour niveler la surface (couche 9) et I'am6na-
gement se termine par l'dpandage de graviers (couche 8).
C'est i cette phase seulement que la place fut d6gag6e
de toute construction au moins dans la zone fouill6e.
L'aile nord du transept y fut alors install6e (M.l4O), pro-
bablement en m€me temps que le M.43 du sondage 3,
li6 i des bitiments annexes du c6t6 nord-ouest.

P6riode romane

Les niveaux supdrieurs (7 et 6) correspondent ensuite
aux diff6rentes phases de r6am6nagement de l'6difice,
ant6rieures d l'6poque gothique puisque les datations
c6ramiques restent i I'intdrieur du xIf sidcle.

Les Temps Modernes

Le sol ext6rieur de la pdriode gothique n'est pas connu
et fut sans doute ddtruit par les am6nagements de la place
i l'6poque contemporaine. On retrouve successivement
I'implantation du radier gothique i l'emplacement du
portail nord (M.l 14) et de la tour (M.45), puis celle des
chapelles Saint-Gilles et Saint-Materne (M.70, 71,176,
185). Enfin, les habitations sont implant6es le long de
la place du <Vieux March6> (M.178, 177, 179) et les
dcoles contre la chapelle et la tour de la cath6drale
( M . 1 1 8 , 4 4 ) .




