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PREFACE 

L'Arche*'ologie en Region wallonne 
Robert Coil!gnori 
Ministre de i'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget 

Avec le present ouvrage, la Commission royale des Monuments, Sites 
et Fouil/es de la Region wallonne renoue avec une tradition qui lui 
est chère, celle de diffuser un bilan des efforts entrepris en vue de 
la valorisation de notre patrimoine wa/Ion. Parallèlement a la série 
de ses Bulletins ' qu'elle réactivera d'ici peu, elle inaugure ici une 
serie speciale, moms technique et par là plus accessible. 

Ce West pas un hasard si la matière qui fait lobjet de ce premier 
numéro est l'archeologie. Jusqu'hier, celle-ci était restée parent 
pauvre et, il faut l'avouer, nous accusions un retard certain sur nos 
voisins. Pour l'Europe, paradoxalement, la pr/se de conscience de 
l'importance de l'archéologie, notamment dans la perspective d'une 
meilleure integration a l'amenagement du territoire, sest traduite 
par I'élaboration de conventions, telle celle de Grenade en 1985. La 
Belgique, qui s'était conten tee dans un premier temps designer cette 
convention, Pa ratifiée en mai dernier. 

En Wallonie, la gestion de cette matiêre a eoké depuis qua tre 
ans. En jul/let 1989, c'est d'abord la Commission royale qui se voit 
augmentee d'une section fouilles >. Peu de temps après, le Service 
national des Foui//es est regionalise et une Direction des fouilles est 
intégrée a la Direction Générale de /'Aménagement du territoire et 
du Logement. II s'agissait d'une mesure d'accompagnement d'un 
transfert plus large, ce/ui des compétences et des moyens d'exercer 
ces competences pour tout ce qui concernait le patrimoine. 

De plus, faisant ceuvre de pionnier en la matiere, le Conseil 
regional wa/Ion adoptait le 18jui//et 1991 le decret introduisant le 
patrimoine dans le Code wa/Ion de l'Amenagement du territoire et 
de I'Urbanisme. Ce décret accordait, en fin et pour la premieres fois, 
un cadre legal a I'archeologie en Wallonie. Cette integration 
définissait concretement le patrimoine comme un des facteurs 
essentiels de l'amenagement du territoire. Elle devait ëtre 
particullérement benefique pour l'archeologie parce que les liens qui 
se nouent entre les deux secteurs servent immédiatement la cause 
de I'Archeologie, notamment en matére de prevention et de protec-
tion de notre patrimoine archeologique wa/Ion. La place Saint-Lam-
bert a Liege, les travaux de sauvetage pour le projet du T. G. V. et 
demain la place du Grognon a Namur en sont les meilleurs exemples. 

En Wallonie, trois filières s'occupent principalement d'archéo-
logie . la Direction Foul/les de la Region wallonne bien sCr, mais aussi 
les grandes institutions, et en fin les groupements associatifs divers 
don t I'action West pas toujours appreciee a sa juste valeur. C'est 
principalement sur ces trois acteurs que repose ma politique relative 
au patrimoine archeologique, a sa preservation, a sa connaissance, 
a sa conservation et a sa mise en valeur. Car il s'agit non seulement, 
par des efforts immediats, d'entreprendre l'etude du patrimoine 
archeologique menace de disparition, c'est-à -dire mener une 
politique de prevention et de sauvetage repondant aux sollicitations 
d'urgence, mais aussi d'envisager une protection et une mise en 
valeur des elements les plus significatifs dans une logique plus 
selective. 

C'est dans cette optique que jai sollicité la Commission royale et 
/'administration afin qu'elle etablisse conjointement une liste du 

patrimoine majeur >> de la region wallonne. Cette liste qui regroupe 
122 biens classes en ce compris des sites archeologiques 
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remarquables sera adoptée definitivement sous peu par le 
Gouvernement wa/Ion. Elle doit permettre, entre autres, de suivre 
une politique d'in terven tion plus appropriee et plus efficace pour la 
conservation et la restauration de ces 122 biens. 

Lorsqu 'on evoque les problémes souleves par l'archeologie, i/n 'est 
sans doute pas inutile de rappeler qu'elle est trop souvent, par un 
procede reducteur et simplificateur, réduite aux travaux de foul//es 
c'est-à-dire a la partie la plus spectacu/aire du metier de l'archeologie. 
Or, les travaux qui precedent la fouil/e constituent, ou devraient 
constituer, une part importante du travail des archeologues. II en va 
de méme pour /'ensemble des operations qui suivent la fouille 
proprement dite. II s'agit principalement de l'etude du << materiel 
archéologique mis au jour et de son interpretation, diffusée tant 
dans les milieux scientifiques qu'auprés d'un large public. La diffu-
sion des informations recuel/lies est un devoir scientifique et peut-
être plus particulièrement encore pour les archeologues. C'est aussi 
un devoir pour le Ministre qui est responsable de cette matière de 
mieux faire connaltre les actions rendues possibles grace aux deniers 
publics. 

Parallèlement a une politique plus adaptée et plus efficace pour 
la conservation du patrimoine, il m'appartient egalement de mener 
une politique vo/ontariste et systématique de sensibi/isation. Le 
present ouvrage en est le témoin; d'autres suivront. II a été mis en 
ceuvre pour offrir a un public de non-specia/istes, un panorama des 
interventions et des découvertes archeologiques effectuées en 
Wallonie durant les dix derniéres années. Par leur grande diversité, 
les articles regroupés dans cet ouvrage présentent a la fois la pluralité 
des acteurs qui ont ceuvré en Wallonie et la variété des matiéres et 
des sites archeologiques qui ont fait I'objet de leurs travaux. La qualite 
de ceux-ci et la richesse des découvertes effectuées, incitent plus que 
jamais a faire prendre conscience gu'il s'agit de notre heritage 
commun, vrai sens du mot patrimoine, et qu'i/ nous appartient de 
preserver cet heritage pour le transmettre dans les meilleures condi-
tions aux generations futures. II m'est particulièrement agréable 
d'exprimer toute ma gratitude a tous ceux qui ont collaboré a cet 
ouvrage. le pense particu/iérement aux auteurs des articles, membres 
et non-membres de la Commission royale des Monuments, Sites et 
Fouilles et aux représentants de mon Administration qui ont aide a 
sa réalisation technique. 

L'archeologie éveille un intérêt croissant et interpelle les moms 
concernés d'entre nous. Elle fait partie de notre vie quotidienne. Nous 
la côtoyons dans les grands c/ian tiers publics au cceur des grandes 
vil/es ou dans les sites perdus au fond des foréts dans lesquelles nous 
reprenons gout a la promenade. Le patrimoine immobilier 
reconquiert peu a peu le crvur de nos concitoyens. II nous incombe 
de répondre a leur attente légitime en fondant des pratigues qui 
soient a la hauteur de nos convictions pro fondes. La Wa/lonie est 
riche en témoins du passé. Cet heritage, ce sont nos véritables 
racines, essentielles par leur diversité. La connaissance et la prise en 
compte de ces racines constitue sans doute un des facteurs 
fondamentaux de la coherence de notre société. L'archéologie peut 
et doit s'intégrer harmonieusement aux preoccupations culture/les, 
c'est-à -dire sociales, de chacun d'entre nous. 



INTRODUCTION 

La direction desfouilles en Region wallonne 
André Matthys 

Histoire et devenir 

Après la proclamation de l'indépendance de la Belgique, en 1830, 
et clans la suite de celle-ci, des sociétés d'archeologie se créent 
partout et surtout en Wallonie : Namur (1845), Anon (1847), Liege 
(1856), Charleroi (1863). Ces sociétés organisent des fouilles et 
alimentent ainsi ieurs publications savantes et leurs collections 
souvent exposées au public. 

Des 1903, le premier << Service des Fouilles>> est créé au sein des 
<<Musées royaux d'art et d'histoire> sis a Bruxelles. Le baron A. de 
Loë en fut son premier responsablejusqu'a la nomination de E. Rahir, 
en 1925. En 1928, c'est au tour de J. Breuer de prendre en mains ce 
service; conservateur de la section << Belgique ancienne >>, il est aussi 
directeur du (< Service des fouilles et exerce cette double mission 
au sein des Musées Royaux. En 1945, un arrêté du Regent institue 
un << Service des fouilles de l'Etat , toujours clans le cadre des ser-
vices generaux des Musées royaux. 

J. Breuer, a l'exemple des services analogues créés pendant la 
guerre chez nos voisins immédiats, essaye de former un service 
independant des Musées. II réussit a trouver un budget specifique et 
a constituer un cadre embryonnane. En 1957, le nouveau directeur 
H. Roosens poursuit la tâche entamée et en 1958, il obtient la 
creation d'un << Service des fouilles >> un instant rattaché a l'<< Institut 
royal du patrimoine artistique >, a Bruxelles. L'indépendance du ser-
vice des fouilles fut consacrée en 1963 par la creation du << Service 
national des fouilles > qui recut par la même occasion son statut 
d'établissement scientifique de l'Etat. En 1983, ala mise ala retraite 
d'H. Roosens, le pouvoir public crut bon de temporiser et le service 
resta sans direction jusqu'en 1984. Cette année, l'intérim de la di-
rection fut confiee a G. De Boe. Cette situation precaire, le désintérêt 
du pouvoir politique national, les problèmes communautaires, les 
changements institutionnels en cours, la mauvaise gestion même de 
ce service précipitèrent sa fin. Les mesures prises en 1987/1988 pour 
assainir et rationatiser les établissements scientifiques de l'Etat 
arrivèrent trop tard pour le Service national des fouilles. La loi speciale 
de reformes institutionnelles du 8 aoOt 1988 elargit les compétences 
des regions déjà définies cans la loi du 8 aoUt 1980; elle transfère 
les monuments et sites et donc aussi les fouilles aux regions et la loi 
de financement des communautés et des regions du lerjanvier  1989 
aboutit a la regionalisation des budgets concernés. Le 31 juillet 1989, 
le personnel du Service national des fouilles était transféré aux 
exécutifs des regions wallonne et flamande. 

Ces mesures légales mettaient ainsi en lumiére la pauvrete des 
moyens en personnel et en materiel de l'ex-Service national des 
fouilles; le personnel francophone, scientifique, technique et 
administratif comptait 7 personnes et le budget se montait, tout 
compris a 13.920.000 EB. L'uvre de reconstruction allait com-
mencer. A. Matthys fut chargé de la direction au sein de la Division 
des Monuments, Sites et Fouilles; appelé comme inspecteur general 
a la tête de cette division et de 'ensemble des directions, c'est F. 
Hubert qui assume désormais la responsabilite de la direction des 
fouilles. 

Structure, mission et budget 

La regionalisation des matiéres patrimoniales aboutit bien vite a la 
creation de trois directions, la direction de la conservation est chargee 
des mesures de protection et entre autres du classement des monu-
ments et sites ; la direction de la restauration assure les actes tech-
niques de preservation du patrimoine immobilier et le contrOle des 
travaux ; enfin, la direction des fouilles est chargee de la gestion et 
de l'exploitation scientifique du sous-sol archeologique. Ces trois di-
rections forment la Division des monuments, sites et fouilles et 
consacrent ainsi la reunification de services autnefois disperses entre 
l'Etat national (Service national des fouilles) et la Communauté 
francaise (Administration du patrimoine). Cette division est elle-
même intégrée a la Direction generale de l'amenagement du 
territoire et du logement... et bientôt du patrimoine. 

Cette integration s'explique. L'amenageur 	privé ou public - 
est implique clans la protection du patrimoine clans la mesure oO il 
porte une importante part de responsabilite clans les risques qu'il fait 
continuellement peser sur celui-ci. L'urbanisation et I'amenagement 
modernes impliquent une planification rigoureuse propre a laisser la 
place a 'étude et au besoin a la rehabilitation et a la conservation 
des sites archeologiques. La direction des fouilles est donc 
maintenant en possession des outils propres a gerer le sous-sol 
ancheologique wallon en synengie directe avec les autres services 
concernés de la direction generale de I'amenagement du territoire. 

Les missions de la direction des fouilles sont multiples: 
- effectuer tous les travaux d'études et de recherches relatifs aux 
possibilites des fouilles; 
- entrepnendne des fouilles; 
- mener des nechenches scientifiques s'y rapportant; 
- prendre les mesures nécessaines en vue d'assuner la conservation 
des pnoduits des fouilles; 
- constituer une documentation systematique sun les fouilles 
ancheologiques entrepnises en Region wallonne, sun les monuments 
d'intérêt archeologique et sun les produits de fouilles; 
- publier negulierement un compte-rendu systématique des fouilles 
et etudes archeologiques entrepnises par la direction ou auxquelles 
elle a collabore; 
- presenter au Ministne competent des propositions concennant la 
nepantition des objets découvents entre les musées de I'état, des 
provinces, des communes...; 
- émettne un avis sun les onganismes ou les personnes qui désinent 
entreprendre des fouilles; 
- apporter une aide scientifique, technique et matérielle a ces 
onganismes ou personnes; 
- coondonner les fouilles et les rechenches de ces onganismes ou 
personnes; 
- preparer et presenter les dossiers de demandes d'autonisation de 
fouilles, clans le cadre de la legislation existante, a la Commission 
noyale des monuments, sites et fouilles pour avis motive au ministre; 
- assumer les missions de I'ancien S.O.S. Fouilles et celles des 
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archeologues agrees: organiser les fouilles de prevention et de 
sauvetage; instruire les demandes de permis de bâtir en sites ou 
monuments classes ou protégés, ou situés aux abords de ceux-ci; 
- établir le renom de l'archeologie de terrain de la region wallonne 
par I'organisation de/ou la participation a des congrès, séminaires, 
ou colloques nationaux et internationaux par I'organisation de/ou la 
participation a des expositions, catalogues, conferences; 
- dresser, tenir a jour et publier un atlas des sites archeologiques de 
la region; 
- analyser les demandes de permis de bâtir ou de lotir sur les sites 
repris dans cet atlas. 

Depuis le debut de 1993, la direction des fouilles a rejoint les 
autres services centraux de la direction generale a Namur. Un 
nouveau bâtiment l'y attend muni de tous les bureaux et locaux 
techniques et laboratoires nécessaires. 

Outre le directeur, six archeologues opteront chacun pour une 
tâche specifique: la préhistoire, le (gallo)-romain, le haut moyen-âge, 
le moyen-äge et les temps modernes, la documentation et les cartes 
archeologiques ainsi que la conservation (restauration) des objets. 
On pourra egalement compter sur cinq assistants (deux dessinateurs, 
un chef de bureau, un redacteur-comptable et un rédacteur), quatre 
assistants techniques (restaurateur, bibliothécaire, photographe, 
geometre), un adjoint, trois dactylos et trois ouvriers. 

Les services extérieurs de la direction generale sont localis6s a 
Namur, Liege, Wavre, Mons et Arlon. Ils y forment une direction 
chargee de gérer 'ensemble des matières d'amenagement, de 
logement et du patrimoine dans les cinq provinces wallonnes de 
Namur, Liege, Brabant, Hainaut et Luxembourg. Les directions 
comprennent donc aussi des agents de la Division des monuments, 
sites et fouilles. Chaque province compte, pour les matiéres 
archeologiques, un archeologue provincial, un tech nicien-assistant 
et un contremaItre. Cette equipe est chargée d'encadrer le personnel 
ouvrier contractuel recruté de maniére temporaire pour executer les 
fouilles. 

A cette equipe provinciale incombe tout le travail extéreur 
concernant la gestion et la protection du patrimoine archeologique 
dans chaque province. Ole doit réunir toute la documentation rela-
tive aux sites archeologiques connus, preciser leur localisation, 
delimiter leur superficie exacte sur le terrain et sur les cartes 
topographiques et cadastrales, définir leur nature et leur importance, 
ceci afin de pouvoir mettre au point un inventaire par des 
prospections systématiques en utilisant pour ce faire toutes les 
méthodes actuellement sur le marché. Elle fait assurer le reeve 
topographique des sites o0 des vestiges sont visibles en surface. Elle 
examine les signalements de decouvertes et assure une intervention 
urgente. Elle prepare, selon les besoins, et execute les fouilles de 
sauvetage les plus importantes. A cet effet, elle a en charge la sur-
veillance des grands chantiers. Elle encadre et surveille les 
remembrements agricoles et les infrastructures routiéres. Elle assure 
les rapports avec les administrations diverses et les autorités 
provinciales et locales afin d'obtenir que tout site de quelque impor-
tance sot pris en consideration, lors de toute planification. Elle 
encadre utilement et aide au besoin des societes et chercheurs 
benevoles tout en creant un rêseau de correspondants. 

Cette mise en place des equipes archeologiques provinciales 
s'inscrit tout a fait dans le plan wallon de deconcentration des 
moyens. L'administration se doit d'être plus proche des citoyens et 
de la realite. Le budget de fonctionnement - hors salàires - de la 
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division des monuments, sites et fouilles s'eleve a 737.300.000FB 
de credits d'ordonnancement, dont la plus grosse part va a la 
restauration des monuments. On peut raisonnablement fixer la part 
de la direction des fouilles a 70/80.000.000 FB. Ces chiffres 
représentent, en moms de trois ans de régionalisation, plus qu'un 
triplement du budget pour les monuments et sites et une multipli-
cation par cinq des sommes consacrées aux fouilles. 

La protection des sites archeologiques: planification 
et legislation 

La Belgique avait le triste privilege d'être le seul pays européen a ne 
pas disposer d'une legislation propre a protéger les sites 
archeo[ogiques eta reglementer les fouilles, La Belgique avait 
cependant ratifié le 2 décembre 1969 la convention de Londres du 
16 mai 1969 pour la protection du patrimoine archéologique. Depuis 
la régionalisation de 1989, I'Exécutif regional wallon s'est donné 
'instrument legislatif propre a sa politique. En effet, le décret du 18 
juillet 1991, insère dans le code wallon de I'amenagement du 
territoire, de 'urbanisme et du patrimoine, les dispositions relatives 
aux monuments, sites et fouilles. Le décret met ainsi fin a une situ-
ation confuse née lors de la loi spéciale des réformes institutionnelles 
du 8 aoQt 1988 confiant la protection du patrimoine immobilier a la 
Communauté francaise et I'amenagement du territoire et 
'urbanisme a la Region wallonne. 

Ce nouvel outil permet ai nsi de produire ses effets sur I'ensemble 
du territoire wallon qui a une superficie de 16.844km2, ce qui en 
fait la plus grande region de Belgique. Les grandes lignes du décret 
en matiére de sites et de découvertes archéologiques s'organisent 
autour de I'obligation d'obtenir une autorisation prealable de 
'Exécutif pour procéder a des fouilles ou des sondages. Aprés avoir 
défini les différents types d'intervention archeologiques, le decret 
instaure I'obligation de dresser un atlas des sites archeologiques. Les 
données de cet atlas sont insérées dans les plans d'aménàgement et 
les reglements d'urbanisme. 

Cette insertion conditionne l'octroi des permis de bâtir ou de lotir. 
Le décret instaure un systeme d'autorisation et de contrOe des 
fouilles et des sondages et les soumet a I'avis de la Commission royale 
des monuments, sites et foui lles qui depuis le 13 juillet 1989 réunit 
pour la premiere fois en son sein les trois sections compétentes. Le 
décret interdit l'usage de détecteurs a métaux et ses allusions 
publicitaires aux decouvertes archeologiques. II êtablit de même les 
sanctions a I'encontre des contrevenants. L'utilité publique peut être 
êvoquee pour suspendre I'exécution des permis de bâtir ou de lotir, 
les retirer ou occuper les sites voire les exproprier. Les indemnités 
sont prévues dans chaque cas. Le décret instaure enfin I'obligation 
de signaler la découverte de biens archeologiques et prévoit la 
possibilité de subventions pour les prospections, sondages, fouilles, 
publications, mise en valeur et protection des sites et biens 
archeologiques, organisation de colloques relatifs a des découvertes. 
Cette nouvelle réforme importante de I'aménagement du territoire 
associe largement les autorités communales dans un souci de par-
ticipation et de decentralisation. 

Certaines etapes avaient cependant precede le décret de 1991, 
elles participaient a la planification archeologique prévisionnelle tant 
en milieu rural que dans les villes. Des 1973, le Service national des 
Fouilles, dressait un inventaire des sites archeologiques cartographies 
au 1/10.000e.  Ces renseignements étaient regulierement transmis a 



INTRODUCTION 

la direction genérale de l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire d'alors qui dépendait encore du Ministère des Travaux 
publics. 

Cet inventaire avait pour objectif principal la planification des 
risques en milieu rural. II répondait a un arrêté royal du 28 décembre 
1972 relatif ala presentation et a la mise en ceuvre des projets de 
plans et de plans de secteurs; en vertu de cet arrêté, les sites en 
protection definitive devaient être portes sur les plans de secteurs 
avec la mention SA (site archeologique), si leur superficie respective 
atteignait au moms deux hectares. La Wallonie compte 23 plans de 
secteurs; ce sont des plans d'amenagement a valeur réglementaire. 
Ils déterminent principalement les diverses affectations du territoire, 
par zonage, il sont réalisés a l'échelle du 1/10.000e et publies au 1/ 
25.000e. 

['ensemble des 200 a 250 sites archeologiques ainsi mentionnés, 
n'a pas été actualisé ni revu depuis 1979-1980 et il semble evident 
que leur protection n'a pas eu de suivi. II en va de même pour les 
sites en protection temporaire non mentionnés aux plans de secteur. 
La circulaire du 25 juillet 1973, émanant des Travaux publics, et 
relative a la protection des sites archeologiques soumis a des 
recherches faisait obligation de transmettre aux directeurs 
provinciaux de l'administration de l'urbanisme et de l'amenagement 
du territoire les sites en protection temporaire. Cette administration 
devait, a son tour, informer le Service national des Fouilles de tout 
projet de construction entamant les zones définies. Ces mesures ont 
donné peu de résultats. Une troisième initiative de la Region wallonne 
en matière de planification rurale est récente. II s'agit de dresser des 
inventaires cartographiés. 

La o Planification des sites d'intérêt archeologique > est établie a 
l'échelle d'une province. L'inventaire informatisé débouche sur la 
mise en cartes des sites reperes, imprimés en surimpression aux plans 
de secteurs. Cet inventaire établit une hiérarchie des risques; il est 
publié sous forme de fascicule, et si les renseignements de base 
restent inédits Is peuvent étre communiqués aux administrations 
concernées. [es provinces de Namur et de Luxembourg ont fait 
l'objet jusqu'a present d'une telle planification. 

[a Planification des risques archéologiques lies au T.G.V. > établie 
a l'échelle de zones et regions (frontiére francaise - Tubize/Hélecine 

frontière allemande) est actuellement en cours. II s'agit pour la 
direction des fouilles de finaliser une operation pour laquelle elle a 
pu bénéficier du concours des trois universités francophones de 
Liege, Bruxelles et Louvain. La phase de prospection pédestre est sur 
le point d'être achevée, elle permettra de determiner les zones a 
sonder a I'aide de pelles mécaniques. Ensuite interviendra la fouille. 
Les publications viendront clôturer le tout. 

En matiére de planification urbaine, la Region wallonne et la 
Communauté francaise, compétente jusqu'en 1988, publient les 
< Atlas du sous-sol archeologique des centres urbains anciens )>; ceci 
s'opére en collaboration étroite avec les universités francophones 
évoquées plus haut. 

L'arrêté royal du 13 décembre 1976 soumet vingt-six centres 
anciens de villes wallonnes a une reglementation particulière destinée 
a preserver leurs caracteristiques urbanistiques et architecturales 
propres. Les règles concernent autant les espaces publics que les con-
structions privées. Le sous-sol archeologique de ces centres urbains 
ne faisait pas l'objet d'une protection particuliere, mais donnait lieu 
a une procedure d'information, consistant a avertir des archeologues  

agréés des demandes de permis de bâtir en cours ou imminentes. La 
procedure n'était possible quaprés publication d'un atlas du sous-
sol archeologique. Aujourd'hui, une trentaine de centres urbains 
anciens sont concernés. Ces atlas, réalisés a I'echelon cadastral, 
reprennent le périmétre d'habitat de la Ole ancienne et y 
déterminent des zones sensibles couvrant des grands ensembles 
historiques ou d'autres méritant une surveillance. La circulaire 
ministérielle du 10 avril 1990 relative a la mise en oeuvre des atlas du 
sous-sol archeologique des centres urbains anciens abroge la 
circulaire du 4 aoUt 1986. Elle met le fonctionnaire delegue de la 
direction de l'amenagement de l'urbanisme ou d'autorité 
communale, en cas de décentralisation administrative, dans 
l'obligation d'avertir I'archeologue de la Division des monuments, 
sites et fouilles afin qu'il puisse étudier le sous-sol sur lequel pése un 
risque de perturbation grave du fait des travaux autorisés. 

['ensemble de ces travaux rejoint la preoccupation récente du 
Conseil de Europe >> et de sa <<Troisiéme conference européenne 

des ministres responsables du patrimoine culturel tenue a Malte 
les 16 et 17 janvier 1992 qui s'est préoccupee tout spécialement du 
theme L'archéologie dans la ville d'aujourd'hui et qui a débouché 
sur l'ouverture a la signature de la Convention pour la protection 
du patrimoine archéologique de I'Europe >>. Tous ces documents 
planologiques et leur achévement consacreront l'integration de 
I'archeologie dans l'amenagement du territoire wallon. 

Publications 

En se proposant d'éditer des 1993, la chronique Archéo/ogie 
wallonne, la direction des fouilles veut assurer la continuité et la 
régularite de la diffusion de l'information archeologique. En cela, elle 
souhaite poursuivre le but de l'ancienne revue Archéo/ogie. 
Chronique semestrie/le pour /'archéologie en Belgique, éditée 
jusqu'en 1988 par le centre national des recherches archeologiques 
en Belgique >> et en 1989, coéditée par le Stichting archeologisch 
patrimonium > et 1<> lnstituut voor het archeologisch patrimonium >>. 

La nouvelle edition propose de donner une image actuelle et 
complete de I'archeologie en Wallonie en y associant tous es acteurs 
de la recherche: services officiels, universités, commissions, associa-
tions et chercheurs locaux. Les notices signaleront des découvertes, 
des fouilles et des sondages récents et pourront aussi évoquer des 
etudes inédites relatives a des trouvailles plus anciennes. 

Des 1993 aussi, ia direction des fouilles compte reprendre l'édition 
des etudes et rapports consignes, avant la régionalisation, dans 
Archaeologia Belgica. Les Cahiers de I'archeologie en Wallonie 
formeront ainsi une série largement monographique dont la cadence 
de publication sera tributaire de la regularite des travaux. 

Conclusion 

L'objectif majeur de la direction des fouilles est de prendre sa place 
parmi les services analogues europeens. Malgré les efforts importants 
consentis par l'Exécutif regional wallon, on est encore loin du 
compte. II ne s'agit pas ici de rechercher les causes de ce retard, mais 
au contraire de se tourner vers l'avenir avec toute l'energie voulue, 
encourage par I'intérêt grandissant du citoyen pour son passé, dans 
la recherche constante de ses racines. [es recommandations 
européennes en la matière indiquent largement la voie a suivre. • 

['ARC HEOLOGiE EN REGION WALLONNE 
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Le d6cret des monuments, 
sites etfo u tiles (18 juillet 1991) 
Extra it de I'exposé du Ministre dans Conseil Regional Wa/Ion, Session 1990-1991 s. 
Introduction 

1 Au cours des grandes periodes de l'Histoire, l'homme et la nature 
ont faconne espace selon les besoins du moment et les contraintes 
du lieu. 

La civilisation et les structures sociales qui, toujours, la 
composerent, ont amenagé cet espace en fonction de schémas de 
pensée, de choix et de techniques dont les traces physiques se sont 
peu a peu accumulées. 

Qu'il s'agisse de sites naturels de haute valeur, de monuments 
significatifs des périodes qui les ont vu naitre ou d'empreintes 
archeologiques dont notre sol recéle parfois jalousement le secret et 
la complexité, la preservation du patrimoine immobilier est devenue 
au fil des ans une preoccupation essentielle. 

Expression de la beauté a laquelle, selon leurs usages comme selon 
leurs convictions, nos ancêtres se sont voués sans compter, expres-
sion de 'evolution de l'esthetique marquee par la patine du temps, 
expression, enfin, de la volonté qui animait ceux qui nous ont 
précédés de transmettre a chaque génération nouvelle le meilleur 
d'eux-mêmes, le patrimoine immobilier constitue bien i'ensemble de 
temoignages le plus important qui soit des périodes passees. 

Or la conjonction de tels témoignages s'est peu a peu imposbe a 
nous, a tel point que, a titre d'exemple, tout centre urbain historique 
peut reserver a ses habitants un cadre de vie equilibre, apprécié et 
recherché. 

Cest l'avenir de ces témoignages qui nous est confié. 
2. Malgré les formes multiples de notre heritage, dans ses 
composantes majeures autant que dans les plus humbles, nous 
n'ignorons pas a quel point le patrimoine immobilier est sans cesse 
menace, defigure ou perdu du fait d'un usage trop souvent intensif 
voire désordonné de notre territoire. 

La sauvegarde et 'insertion de ce patrimoine dans la vie 
contemporaine se sont impos6es aujourd'hui comme des evidences. 

Cet intérét pour notre patrimoine repose chez nous sur une prise 
de conscience et une pratique administrative de longue date. 

En effet, peu aprés sa creation, l'Etat beige se dotait, par l'arrété 
royal du 7 janvier 1835, d'une commission pour la conservation des 
monuments. 

L'étendue des problemes et une premiere volonté de 
decentralisation qui leur salt davantage conforme amenérent la sig-
nature de I'arrété royal du 31 mai 1860 dotant la Commission royale 
de membres correspondants dans chaque province, puis de l'arrété 
royal du 29 mai 1912 complétant cette Commission d'une section 

< sites >. 

Cette nouvelle competence faisait suite a la promulgation de la 
loi du 12 aoUt 1911 pour la conservation de la beauté des paysages, 
loi que justifiérent chez nous les premieres preoccupations quant a 
la reparation des sites atteints par 'industrialisation. 

Cette loi fut suivie par celle du 7 aoQt 1931 sur la conservation 
des monuments et des sites qui canstituait enfin une base organique 
d'envergure a la pratique administrative en ce domaine, quoiqu'il 
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faudra attendre prés de quarante ans avant de disposer d'une Ad-
ministration specifique au patrimoine. 

Cependant, c'est dire si, chez nous, se trouvérent tOt mêles la 
volonté de prendre en compte le patrimoine immobilier, les moyens 
de le restaurer ou d'en rappeler l'existence dans le cadre de nos choix 
quotidiens mais aussi le saud de s'entourer des avis les plus autorisés 
en la matiére. 
3. Au niveau européen et plus prés de nous, ces preoccupations 
prirent une tournure davantage dynamique, soucieuse de 
I'integration du patrimoine immobilier au sein des processus de 
decision. 

Ainsi, la Convention de Londres du 16 mai 1969 pour la protec-
tion du patrimoine archeologique devait amener la plupart des pays 
européens a se doter des moyens d'investigation, de sauvegarde et 
de financement dans ce secteur particulierement sensible du 
patrimoine tout entier. 

Par la suite, une Charte européenne du patrimoine architectural 
fut adoptee par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en 
date du 26 septembre 1975. Puis ce fut le tour de la Resolution 28 
du Conseil de l'Europe, adoptée le 14 avril 1976 et relative a 
l'adaptation des systemes legisiatifs et reglementaires nationaux aux 
exigences de la conservation integree du patrimoine architectural. 

Ces deux textes importants sont a la base de la Convention pour 
la sauvegarde do patrimoine architectural de I'Europe, faite a Gre-
nade le 3 octobre 1985. 

En particulier, cette Convention a notamment pour objet de placer 
a protection du patrimaine architectural parmi les objectifs essentiels 
de l'amenagement du territoire et de I'urbanisme en assurant la prise 
en compte de cet imperatif aux divers stades de 'elaboration des 
plans d'amenagement et des procedures d'autorisation de travaux. 

Bien que partie prenante aux Conventions europèennes, notre 
pays n'a pas pris, a ce jour, toute la mesure des implications de ces 
Conventions dans notre arsenal juridique. 

Certes, en matiére de patrimoine archeologique, l'Etat beige a 
ratifié, des le 2 décembre 1969, la Convention de Londres, mais 
aucune execution ne s'en est suivie, si Ion excepte le décret de la 
Communauté francaise du ier  juillet 1982 relatif aux fouilles 
pratiquées au moyen de détecteurs de métaux. 

Quant au patrimoine architectural, ii taut noter qu'en date du 8 
janvier 1991, le Ministre des Affaires étrangéres a déposé devant le 
Conseil des Ministres une note relative au projet de loi portant ap-
probation de la Convention de Grenade. II convient de souligner ici 
la promptitude de la Communauté francaise dont le décret du 17 
juillet 1987 relatif au patrimoine culturel immobilier s'est largement 
fondé sur certaines dispositions de la Convention de Grenade. 

L'exercice des compétences fixé par la loi speciale de réformes 
institutionnelles du 8 aoOt 1980 n'a toutefois pas permis qu'un 
méme texte puisse egalement prendre en compte la protection du 
patrimoine architectural parmi les procedures essentielles de 
I'amenagement du territoire et de l'urbanisme. 
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En modifiant la loi spéciale de reformes institutionnelles du 8 aoUt 
1980, la loi du 8 aoOt 1988 a transféré aux Regions Vexercice des 
compétences en matière de monuments et de sites, lesquelles 
s'inscrivent désormais dans le cadre de l'amenagement du territoire. 

Des le 16 janvier 1989, la loi spéciale relative au financement des 
Communautés et des Regions a regionalise les moyens afférents a 
l'exercice des compétences en matière de monuments, de sites et de 
fouilles. 

Ainsi se précisait, a tout le moms, la coherence budgetaire entre 
les trois grandes composantes du patrimoine immobilier. 

Par la suite, en date du 13 juillet 1989, l'Exécutif regional wallon 
a adopté l'arrêté relatif aux attributions, a l'organisation, a la com-
position et au règlement d'ordre intérieur de la Commission royale 
des monuments, sites et fouilles de la Region wallonne, dont 
l'installation solennelle eut lieu le 29 septembre 1989 en presence 
de Sa Majesté le Roi. 

Dans le même sens, l'arrêté royal du 31 juillet 1989 est venu 
determiner s modalités de transfert des membres du personnel 
d'établissements scientifiques de l'Etat aux Regions, en mettant 
notamment a la disposition de celles-ci les membres du personnel 
du Service national des fouilles. 

Enfin, en date du 2 octobre 1990, la Cour des Comptes a publié 
ses observations et documents soumis au Conseil de la Communauté 
française pour la session 1989-1990, oC la Cour estime que les 
fouilles archeologiques, lautorisation de fouilles, le subven-
tionnement des fouilleurs et celui de leurs publications relèvent de 
la competence des Regions. 

Le premier objectif legislatif que se fixa l'Exécutif regional wallon 
fut l'adoption d'un projet de décret sur les sites et les découvertes 
archeologiques. Ce texte fut adopté en premiere lecture le 22 mars 
1990 et soumis au Conseil d'Etat lequel, dans son avis donné le 15 
novembre 1990, a notamment estimé que < la competence de la 
Region pour adopter le décret en projet West pas douteuse >>. 

Certaines demandes de permis d'urbanisme etant susceptibles de 
presenter des implications en matiere archeologique et notamment 
en cas de decouvertes fortuites a l'occasion de la mise en oeuvre de 
ces permis, l'Exécutif se proposait de soumettre au Conseil regional 
un projet de decret qui puisse inserer les dispositions nouvelles dans 
le Code wallon de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme. 

Cette démarche etait de nature a jeter un pont entre la sauvegarde 
du patrimoine archeologique et les procedures d'amenagement du 
territoire et d'instruction des demandes de permis d'urbanisme. 

Certes, de tels ponts existent deja. Ainsi, des 1973, des zones dites 
sites archeologiques >> (designees sous les initiales S.A.) furent 

inscrites dans les premiers plans de secteur. 
Par la suite, soucieux de se doter d'un outil preventif, l'Exécutif 

regional wallon a pris l'initiative, en 1984, de doter la Region d'un 
Atlas archeologique des centres urbains anciens. Cet Atlas, destine 
initialement a couvrir trente-cinq sites en Wallonie et dont onze font 
deja 'objet d'une publication, est un instrument administratif 
previsionnel. En effet, par la voie de la circulaire ministérielle du 4 
aoUt 1986, remplacee par la circulaire du 10 avril 1990, l'Atlas 
archeologique sert de base a 'information des archeologues pour 
toute demande soumise a permis d'urbanisme ou a certificat 
d'urbanisme. 

Cette pratique administrative, developpee depuis quelques années 
entre les administrations communales concernees, les fonctionnaires 
delegues et les archéologues relevant de l'Administration, a  

grandement contribue a la mise au point de certaines dispositions 
du projet de decret qui nous occupe. 

Compte tenu, d'une part, de l'interet que presente tout 
renforcement de la coherence administrative et, d'autre part, de 
l'opportunite que constitue 'integration de l'lnspection generale des 
monuments, sites et fouilles au sein de la Direction generale de 
l'aménagement du territoire et du logement, une démarche 
semblable a celle relative aux fouilles s'est peu a peu imposee quant 
aux dispositions législatives existant en matiére de monuments et de 
sites. 

Mais ici, un autre argument plaidait en ce sens. En effet, le 
territoire de la Region wallonne est actuellement soumis a deux 
regimes juridiques différents en matiére de monuments et de sites. 
C'est en effet le décret du 17 juillet 1987 relatif a la protection du 
patrimoine culturel immobilier de la Communauté française qui s'y 
applique, hormis la region de langue allemande o0 reste toujours en 
vigueur la loi du 7 aoUt 1931 sur la conservation des monuments et 
des sites. II en va de même pour le décret de la Communauté 
francaise du lerjuillet  1982 relatif aux fouilles pratiquées au moyen 
de détecteurs de métaux, lequel décret ne s'applique pas davantage 
a la region de langue allemande. 

Au vu des éléments qui viennent d'être énoncés, ii s'indiquait donc 
de soumettre l'ensemble du territoire regional au même cadre 
legislatif autant que d'assumer nos obligations en matiére de con-
ventions internationales en adoptant des dispositions nouvelles rela-
tives au patrimoine archeologique tout en concrétisant le lien entre 
amenagement du territoire, d'une part, et monuments, sites et 
fouilles, d'autre part, nous conformant en cela au prescrit de la loi 
speciale de réformes institutionnelles. 

Conclusion 
Tel qu'adopte par l'Exécutif regional, le projet de décret comprend 
trois volets principaux 
- l'insertion dans le Code wallon de l'amenagement du territoire et 
de 'urbanisme de dispositions nouvelles en matiére de sites et de 
découvertes archeologiques; 
- l'insertion dans le même Code des dispositions du décret du 17 
juillet 1987 relatif a la protection du patrimoine culturel immobilier 
de la Communauté francaise, en adaptant ces dispositions a 
l'exercice de la competence par la Region wallonne, a l'exception 
toutefois des dispositions se rapportant aux autorisations de travaux 
- 'adaptation des procedures relatives aux permis d'urbanisme en 
ce compris les autorisations de travaux de restauration, d'entretien 
ou de mise en valeur, lorsque sont en cause des éléments relevant 
du patrimoine immobilier ou de leur protection qu'il s'agisse de 
monuments, de sites ou de patrimoine archeologique. 

II s'indique de souligner la coherence des matieres et le souci de 
simplification poursuivis par le present projet de décret. Dêsormais, 
l'intêrêt pour le patrimoine doit être davantage partage, 
quotidiennement, par les collectivités locales en garantissant la 
sauvegarde de ce patrimoine au sein de procedures administratives 
cia i res. 

II appartient au legislateur d'apprecier cette dêmarche et de 
l'approfondir s'il l'estime nécessaire. 

Le patrimoine immobilier reconquiert peu a peu le cur de nos 
concitoyens. II nous incombe de répondre a leur attente legitime en 
fondant des pratiques qui soient a la hauteur de nos convictions 
profondes. • 

L'ARCHEOLOGIE EN REGION WALLONNE 
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Extra it du de'cret relatif aux Monuments, Sites et Fouilles 

Titre III - Des sites et des découvertes archeologiques 

CHAP/TRE p - Definitions 

Article 372. Pour 'application du present Titre, on entend par 
10 biens archeologiques : les vestiges ou toute autre trace d'ordre 

paleontologique, de l'activité de l'homme ou de l'environnement de 
celui-ci, constituant un temoignage d'epoques ou de civilisations dont 
a principale ou une des principales sources d'information scientifique 
est assurée par des fouilles ou par des découvertes. 

20 sondage : l'opération impliquant la modification de l'état d'un 
site archeologique, destinee a s'assurer de l'existence de biens 
archeologiques ou de l'existence, de la nature et do l'étendue d'un 
site archeologique 

30  fouilles I'ensemble des operations et des travaux destine a 
rechercher eta recueillir des biens archeologiques 

40  fouilles de sauvetage : les fouilles relatives a des sites 
archéologiques en cours de destruction totale ou partielle 

5° fouilles de prevention : les fouilles relatives a des sites 
archeologiques menaces de destruction totale ou partielle dans un 
délai rapproché et de manière ineluctable; 

6° fouilles de statut regional : les fouilles reconnues par l'Exécutif 
d'une importance capitale pour la connaissance du passe; 

70  decouverte fortuite : la mise a jour, par le pur effet du hasard, 
de biens archeologiques 

80  prospection : l'opération destinée a reperer des biens ou des 
sites archeologiques sans y apporter de modification. 

CHAP/TRE I/—Des mesures de protection 

Article 373. L'Exécutif adopte un atlas des sites archeologiques de 
la Region wallonne. 

Article 374. Les autorités publiques integrent les données de l'atlas 
vise a I'article 373 dans les plans d'amenagement et les reglements 
d'urbanisme. 

Article 375. Le fonctionnaire delegue peut subordonner la 
delivrance du permis de bâtir ou de lotir relatif a des biens immobiliers 
localisés dans un site mentionné a l'atlas visé a 'article 373, a 
l'exécution de sondages et de fouilles. 

Article 376. Les travaux destinés a preserver eta mettre en valeur 
un ou plusieurs sites archeologiques sont soumis aux prescriptions des 
chapitres Ill et IV du present litre. 

0-IA PITRE Ill - Des sondages et des fouilles en general 

Article 377. Nul ne peut procéder a des sondages ou a des fouilles 
sans I'autorisation préalable de l'Exécutif. 

Article 378. Les demandes d'autorisation sont soumises a l'avis de 
la Commission. 

Sans prejudice de l'application de 'article 382, le programme 
annuel des sondages et des fouilles auxquels procéde l'Administration 
peut faire l'objet d'une autorisation unique. 

Article 379. L'autorisation visée a 'article 377 est relative a un site  

déterminé. Elle indique le ou les bénéficiaires de I'autorisation, les 
conditions auxquelles son octroi est subordonné ainsi que sa durée. 
Celle-ci peut être prorogee. 

Loctroi de I'autorisation peut être subordonnée 
10 a l'intérêt que présentent les fouilles ou les sondages 
2° a la competence, aux moyens humains et a l'infrastructure 

technique dont disposent les demandeurs 
30  ala preuve d'un accord avec le propriétaire du site 
40  a un accord relatif a la dévolution des biens archeologiques et 

au depOt de ceux-ci 
50 a I'obligation d'établir des rapports periodiques sur I'état des 

travaux et un rapport final a déposer dans un Mai déterminé. 
Article 380. L'autorisation visée a I'article 377 peut étre suspendue 

ou retiree 
1° si les conditions visées a I'article 379 ne sont pas observées 
20  s'il apparaIt, en raison de I'importance des découvertes, que la 

competence, les moyens humains et I'infrastructure materielle dont 
dispose le titulaire de I'autorisation sont manifestement insuffisants. 

Le retrait de I'autorisation est soumis a I'avis préalable de la Com-
mission. 

Article 381. Les procedures d'octroi, de retrait et de suspension de 
I'autorisation visée a I'article 377 sont déterminées par I'Exécutif. 

Article 382. Par derogation a 'article 378, I'Administration peut 
effectuer en tout temps, d'initiative et sans autorisation prealable, des 
fouilles de sauvetage et des sondages. Elle peut se faire assister dans 
cette tãche par des personnes physiques ou morales specialement 
habilitées a cette fin par I'Exécutif. 

Sur avis de la Commission, l'Exécutif octroie toute habilitation visée 
a I'alinéa 1. L'Exécutif determine la durée de I'habilitation, la zone 
geographique dans laquelle elle est valable, ainsi que les conditions 
de son retrait et de sa suspension. 

La Commission est avisée de chaque fouille de sauvetage et des 
sondages effectues. 

Article 383. Sur avis do la Commission, une fouille peut ëtre 
reconnue de statut regional par I'Exécutif. 

Dans ce cas, I'autorisation visée a I'article 377 ne pout être 
accordée qu'a une université, a un établissement scientifique, a 
I'Administration ou, dans le cadre d'une action de recherche 
concertee, a une association de plusieurs des institutions precitees ou 
dune ou plusieurs dentre elles avec une ou plusieurs associations 
privees. 

Article 384. L'usage des detecteurs de metaux en vue de procéder 
a des sondages eta des fouilles est interdit. Les titulaires d'une 
autorisation octroyée conformément a 'article 377 et les personnes 
habilitées conformément a 'article 382, sont souls autorises a utiliser 
des detecteurs de métaux dans I'espace visé par I'autorisation ou par 
I'habilitation. 

Sur les sites archeologiques, seuls pourront être en possession de 
détecteurs de metaux les titulaires vises a I'alinéa le .  

La publicite concernant les detecteurs de métaux ne pout faire al-
lusion aux sites et aux découvertes archeologiques. 
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CHAPITRE IV - Des sondages et des fouilles d'uti/itd publique 

Article 385. En cas de découverte fortuite de biens archeologiques, 
lors de la mise en ceuvre d'un permis de bâtir ou de lotir, l'Exécutif 
peut, aprés avis de la Commission, decider qu'il est d'utilité publique 

1° soit de suspendre, pour un délai n'excedant pas soixante jours, 
lexécution du permis de lotir ou de bätir, en ce compris le permis vise 
aux articles 45b1s et 45ter, en vue de faire procéder a des sondages 
ou des fouilles 

20  soit de retirer le permis de lotir ou de bâtir, en ce compris le 
permis vise aux articles 45b1s et 45ter, de faire procéder a des 
sondages ou a des fouilles et de determiner les conditions nécessaires 
ala preservation du site et des biens découverts et auxquelles pourrait 
être octroye un permis ultérieur. 

Article 386. Sur avis de la Commission, 'Exécutif peut declarer qu'il 
est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder a des sondages 
ou a des fouilles. 

L'arrêté de l'Exécutif vise a l'alinéa 1 er  determine, pour cheque site, 
les conditions dans lesquelles lesdites operations peuvent étre 
effectuées, dans le respect des principes suivants 

1° le proprietaire du site est invite a faire valoir ses observations 
aupres de 'Exécutif, lesquelles sont jointes au dossier transmis a la 
Commission 

20  'arrété mentionne les raisons d'utilité publique qui motivent 
'occupation du site, les sondages ou les fouilles 

30  l'Executif désigne les personnes autorisées a procéder aux 
sondages ou aux fouilles, délimite le terrain ou l'espace dont 
l'occupation est nécessaire et indique la durée de cette occupation. 

Article 387. Sur avis de la Commission, l'Exécutif peut poursuivre 
l'expropriation pour cause d'utilité publique des sites dens lesquels 
gisent des biens archéologiques en vue de leur mise au jour, de leur 
etude ou de leur mise en valeur éventuelle. 

Article 388. A l'expiration du délai d'occupation vise a l'article 386, 
le site archéologique doit être remis dans l'état oC ii se trouvait avant 
l'exécution des travaux visés au méme article, a moms qu'une 
procedure de classement du site ou d'expropriation du site pour cause 
d'utilité publique ne soit entamée. 

CHAPITRE V - Des indemnités 

Article 389. Aux conditions et selon les modalités fixées par 
l'Exécutif, toute personne a droit a une indemnité couvrant le 
prejudice materiel qu'elle subit et qui est dU 

1° soit a des sondages ou des fouilles effectués en application de 
l'article 375 et dont la durée excéderait soixante jours 

2° soit a la suspension de l'exécution d'un permis visée a l'article 
385 

3° soit au retrait de permis visé au méme article 
4° soit a l'occupation du site vise a l'article 386. 

CHAPITRE VI - Des découvertes fortuites 

Article 390. Toute découverte fortuite de biens archéologiques doit 
être déclarée par son auteur dens les huit jours a l'administration 
communale du lieu de la découverte ainsi qu'au propriétaire du site 
archeologique. 

Dens les hurt jours, le bourgmestre de la commune transmet cette 
declaration a l'Exécutif, lequel peut faire visiter le lieu oC les biens 
archéologiques ont été découverts et prescrire toute mesure utile en 
vue de la preservation du site ainsi que des biens découverts. 

L'Exécutif avise la Commission de la découverte et des mesures 
prises. 

CHAPITRE VII - Des subventions 

Article 391. Dans la limite des credits inscrits a cette fin au budget 
de la Region wallonne, l'Exécutif peut accorder des subventions pour 

1° l'exécution de prospections, de sondages et de fouilles 
archéologiques; 

20  la realisation et la diffusion de publications relatives aux 
prospections, aux sondages, aux fouilles et aux découvertes 
archéologiques 

30  la protection, la reparation et la mise en valeur des sites et des 
biens archéologiques 

4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques 
relatifs aux fouilles et aux découvertes archéologiques. 

Article 392. L'Exécutif fixe les conditions d'octroi des subventions. 
II peut étre tenu compte de 'intérét et de la durée des travaux, 

des moyens humains et de l'infrastructure technique a mettre en 
uvre, des modalités d'enregistrement et de dévolution des biens 

trouvés. 
L'octroi de subventions peut également étre subordonné a 

I'obligation d'établir des rapports périodiques sur I'état des travaux 
et un rapport final a déposer dans un délai déterminé. 

TITRE IV - Dispositions transitoires 

Article 393. Les procedures de classement en cours au moment 
de l'entrée en vigueur des dispositions du present Livre sont valables 
pour la partre déjà réalisée. Elles sont poursuivies conformément aux 
dispositions du present Livre. 

Article 394. Les sondages et les fouilles en cours d'exécution a la 
date d'entrée en vigueur des dispositions du present Livre sont 
réputés autorisés pour une durée maximum de six mois a partir de 
cette date. 

Aprés ce délal, ils sont poursuivis conformément aux dispositions 
du present Livre. 

Art. 15. A l'article 68 du méme Code, l'alinéa 2, est complété par 
les mots qui suivent 

Is peuvent visiter tous les lieux, méme cbs et couverts, o0 
s'effectuent des sondages ou des fouilles et se faire communiquer 
tous les renseignements qu'ils jugent utiles. 

Art. 16. A l'exception de ses dispositions relatives aux objets 
mobiliers, la loi du 7 aoUt 1931 sur la conservation des monuments 
et des sites est abrogee pour la region de langue allemande. 

Art. 17. Le décret de la Communauté francaise du 1  er  juillet 1982 
relatif aux fouilles pratiquées au moyen de détecteurs de métaux est 
abroge pour la Region wallonne. 

Art. 18. Le décret du 17 juillet 1987 relatif a la protection du 
patrimoine culturel immobilier de la Communauté francaise est 
abrogé pour la Region wallonne. 
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Arche"ologie de prevention et recherche 
Raymond Brulet 
Vice-Président de La Commission 
Royale des Monuments, Sites et Fouilles 

La décennie des années quatre-vingts a produit un ensemble de 
recherches de grande qualite scientifique qui se trouvent illustrées 
dans le present ouvrage. 

Le dossier prepare par la Commission Royale ne vise pas a donner 
un compte rendu de tous les travaux mis en ceuvre en Wallonie, ce 
qui apparaltrait comme une entreprise bien trop fastidieuse eu egard 
a I'ambition de ce fascicule. II propose une vue attrayante et 
condensée d'un certain nombre d'actions thematiques et b'opéra-
tions de fouilles, choisies en fonction de leur représentativité et de 
leur diversité. 

Pour l'essentiel, les contributions émanent de membres de la Com-
mission Royale qui, au cours de leur premier mandat, ont été en 
contact avec les chantiers archeologiques et associés aux dispositions 
ayant marque la nouvelle physionomie de I'archeologie wallonne. 

Une trentaine d'auteurs ont accepté de presenter I'état de leur 
recherche. Les rubriques retenues visent a offrir un panorama des 
progrès enregistrés secteur par secteur. 

Les introductions présentent le point sur les réformes décisives qui 
ont marqué la discipline : les objectifs de la nouvelle politique de 
l'Archeologie, la nouvelle organisation de la Direction des Fouilles 
en region wallonne, le texte du décret confiant enfin ses lettres de 
noblesse a la pratique de [a fouille, regenerant les moyens de pro-
tection du patrimoine archeologique et instituant une section Fouilles 
au sein de la venerable Commission Royale des Monuments et des 
Sites. 

Un certain nombre de contributions visent a presenter l'état de la 
recherche sur des sites de premier plan pour les périodes 
prehistoriques tandis que les grandes actions thematiques mises sur 
pied pour la période protohistorique s'y trouvent bien illustrées 
etude des fortifications et des sépultures. 

La periobe romaine est évoquée par le bials de trois programmes 
de recherches extensives consacrées a l'approche des agglomerations 
gallo-romaines ; I'antiquité tardive et le monde merovingien s'y 
trouvent representes en référence a des travaux importants qui ont 
marqué la décennie écoulée. 

Lintérêt reel porte a [a période médiévale nest sans doute pas 
apparent puisque la rubrique qui lui est consacrée demeure peu 
fournie. On pourra y ajouter néanmoins les articles qui relèvent de 
la rubrique suivante. Comment ne pas évoquer, en effet, de manière 
specifique l'immense effort qui a été entrepris, de maniére d'ailleurs 
toute récente, en milieu urbain ? 

Les equipes be fouilles constituées dans le sillage des villes de 
Liege, Namur, Huy et Tournai ont réalisé ces derniéres années et 
continuent de réaliser un travail d'ampleur dans le cceur de nos cites 
es plus illustres. Les resultats acquis, qui demanderont bien du temps 
encore a être communiqués au monde scientifique, permettent de 
renouveler completement ce domaine et de nous inscrire de plein 
pied dans le courant qui anime I'archeologie européenne, 
preoccupee par lorigine be ses villes. 

Un eclairage important a été donné sur le travail execute en aval 
de intervention be terrain. II s'agissait tout a la fois d'evoquer  

l'immense besoin du recours aux laboratoires quont les fouilleurs et 
de presenter quelques cas concrets be réalisations parmi les plus 
significatives. On a choisi devoquer l'apport de laboratoires 
travaillant au service be l'archéologie bans des bomaines aussi divers 
que la paleoanthropologie, la paleosibérurgie, la restauration et la 
numismatique. Sans refléter fibélement tous les aspects des sciences 
connexes a 'archeologie, auxquelles il est generalement fait appel, 
les quelques pages présentées sont déjà éminemment suggestives 
des services que peuvent rendre les disciplines voisines. 

En aval aussi be I'archeologie be terrain, [I nous a Me possible 
b'evoquer le probleme be la conservation des sites et be I'archeologie 
expérimentale, par le biais be beux cas emblematiques. 

Et pour achever le périple, il convenait be faire echo aux efforts 
entrepris en faveur be la politique be protection et be gestion des 
sites et zones archeologiques, consacrée par le recent bécret. La 
planification des sites archeologiques constitue une preoccupation 
be grande importance qui s'inscrit comme un préalable situé en 
amont be la recherche. 

La decennie qui bébute verra se bévelopper une archeologie en 
perpetuel mouvement et s'affiner les modifications structurelles 
majeures intervenues bans I'organisation be cette discipline bepuis 
quelques années. 

L'Archeologie aujourd'hui integree a I'Amenagement du territoire 
benéficie bun environnement favorable et pour tout dire ideal a la 
poursuite d'une politique be protection, be prevention et be gestion 
des sites archeologiques. Les structures et le cadre juribique 
corresponbants sont d'ailleurs en place. A relire les principes formulés 
par la Convention européenne pour ia protection du patrimoine 
archeologique be La Valette (1 992) qui réactualise 'ancien document 
be 1969 (Lonbres), on se prend a bécouvrir que la plupart des pres-
criptions en matiére be protection des sites archeologiques se 
trouvent explicitement reprises bans les dispositions actuelles ébictées 
par la Region Wallonne. 

La décennie qui bébute connaItra aussi une explosion be 
I'archeologie be sauvetage et d'intervention. Dans cette perspective, 
il faubra s'atteler a promouvoir le suivi scientifique be ces operations 
qui, par leur nombre et leur ampleur, constituent en réalité des freins 
a un béveloppement dune archeologie be la recherche. Une 
politique d'étube et une politique ébitoriale, a peine ébauchées, 
pouvant faire face a ces besoins croissants, méritent b'étre mises en 
place rapibement. 

Le progres be la discipline exige que Ion porte toute I'attention 
voulue sur I'accompagnement scientifique des fouilles be sauvetage 
et des granbes operations be prevention. Et inévitablement, cela 
réclame des efforts supplémentaires en terme be postes et be bud-
gets. 

II va be soi, aussi, que la recherche fonbamentale ne bolt pas être 
oubliée au profit be I'archeologie be prevention. La fouille 
programmee et les actions thematiques ont renbu, par le passé, 
d'immenses services a la reconnaissance des cultures anciennes. Le 
present volume en rend d'ailleurs egalement temoignage. • 
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Fig. 1. ![!o5 génraIe des grottes or du vallon do Sciagn, a proxi mite de Namur. 

PALEOLITH IQUE 

La Grotte de Sclayn: 
un habitat du Palgolithique Moyen 

Dominique Bonjean 

Dans un petit vallon adjacent a la Meuse qui 
entaille les formations de calcaire primaire, 
souvre un réseau de cavités sensiblement paral-
lèles et qui se rejoignent progressivement au sein 
du massif. La grotte principale, baptisée Scladina 
par ses fouilleurs, correspondant a la sortie 
supérleure de ce réseau, constitue l'objet de 
fouilles archeologiques depuis presque vingt 
ans. Lors de sa decouverte, en 1971, elle était 
complètement comblée de depOts sédimentaires 
et son entrée obstruée par l'effondrement de 
l'auvent couvrant sa terrasse. 

D'abord fouillée par le Club Archeologique 
Sclaynois (CAS), ensuite avec l'aide du Service 
de Préhistoire de 'Universite de Liege, sous la 
direction du Professeur Marcel Otte, cette grotte 
fait aujourd'hui encore 'objet d'une recherche 
scientifique intense menée par I'A.S.B.L. Archéo-
logie Andennaise et l'Université liégeoise, avec 
l'appui de la ville d'Andenne et du Fonds Na-
tional de la Recherche Scientifique. 

Fig. 2. Racloim (ac ud son vexe a dos, en si/ex. 

Contexte stratigraphique 
Les depOts meubles qui remplissaient la grotte 
étaient couverts d'une croOte de calcite et conte-
naient vers son entrée, des ossements humains 
disposes pOle-mêle, temoignant de son utilisa-
tion en sepulture collective au Néolithique. Les 
traces de l'occupation humaine s'observent a 
trois autres niveaux 
- quelques artefacts du Paléolithique final 
découverts sur la terrasse (hors contexte); 
- dans la grotte, vers le milieu des depOts, une 
trainee de documents lithiques et osseux datant 
du Moustérien final (±40 000 ans); 
- un sol d'habitat Moustérien (± 130000 ans) 
contenant les vestiges de l'occupation prehisto-
rique la plus importante de la grotte (a une pro-
fondeur d'environ 5 metres dans les sediments). 

Environnement 

Les analyses des pollens prélevés dans la couche 
d'habitat du Paléolithique Moyen, l'Otude de la 
microfaune et des sediments indiquent un climat  

rigoureux et un paysage de steppes oC les pins 
et les bouleaux persistent, correspondant proba-
blement a une crise froide au sein du dernier 
i nterg lacia ire 

Découvertes archéologiques 

L'industrie lithique 
Une grande variété de matières premieres 
différentes a Oté utilisée par les occupants de la 
grotte. Elles sont pour la plupart d'origine locale 
et présentent, de par leur nature diverse, des 
caractéristiques technologiques particulieres. 
Tous les OlOments de la chaIne opératoire sont 
presents sur le site (esquilles, éclats, nucleus, 
outils et chutes de r6-affUtage) témoignant 
d'une activité intense et complete, de l'extrac-
tion du bloc brut de matière premiere jusqu'à 
'abandon de l'outil après son utilisation. 

Les outils retouchOs sont principalement en 
silex et en chert, tandis que le calcaire, le quartz, 
le quartzite et le gres ont surtout livrO des éclats 
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Fig. 4. Galet de quartz aménagé. 

PALEOLITHIQUE 
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Toutefois, la majeure partie des restes osseux 
decouverts sont dus a des apports fauniques, 
soit sous la forme dos rongés par les grands 
carnivores (lion et hyene des cavernes, panthère, 
loup), soit provenant des ours des cavernes et 
des blaireaux qui choisissaient la grotte pour 
hiberner. 

Conclusions 

apparemment non amenagés. Sur le plan mor-
phologique et technique, trois grandes classes 
d'outils se distinguent: les racloirs, les couteaux 
et les denticulés. II faut cependant y ajouter une 
quatrième classe, celle des éclats retouchés dont 
la morphologie ne présente aucune regularité 
technique. 

La repartition horizontale des vestiges lithi-
ques (étudiée par la méthode des courbes d'iso-
densité) signale des aires de concentration dont 
a signification reste toutefois très confuse 

(aucune distinction spatiale entre les différentes 
categories typologiques). 

Les diagrammes de dispersion verticale et les 
remontages indiquent une concentration nette 
qui semble temoigner d'une occupation unique 
(lieu d'habitat permanent pour une partie de 
groupe) ou une série doccupations trés rap- 

prochées dans le temps (par l'absence de sedi-
mentation intermédiaire au sein de la couche 
d'habitat). 

La faune 
Les vestiges osseux sont extrémement abon-
dants dans toutes les couches sédimentolo-
giques de la grotte. Mais aucun embryon de 
modification technique ny apparaIt sinon 
quelques traces de découpes occasionnées par 
a decarnisation ou le depecage du gibier. 
L'observation des traces de fractures intention-
nelles sur certains ossements permet de recons-
tituer les grands traits de la faune abattue et 
ramenée au site par l'homme; par ordre 
d'importance, les chamois, les cerfs, les rennes 
et les chevreuils. 

Par son état de conservation, nous sommes en 
presence d'un site archeologique exceptionnel. 
La couche d'habitat prehistorique, encore large-
ment a explorer, nous permet de reconstituer 
quelques aspects du comportement de I'homme 
a cette époque très reculée des Temps Paléoli-
thiques. La selection élaborée des matiéres 
premieres (ainsi que leur faconnage) et celle du 
gibier temoignent d'une adaptation specialisee 
de la technologie et de la chasse. Ces modes 
comportementaux ou strategies dapprovision-
nement complexes restituent une organisation 
sociale appropriée aux diverses contraintes 
imposees par 'environnement. La gestion de 
l'espace de I'habitat et la typologie aléatoire des 
outils (eclats retouches sans morphologee 
precise) semblent participer de cette mOme 
richesse adaptative qui assure un equilibre vital 
entre l'Homme Prehistorique et son milieu. U 
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PALEOLITH IQUE 

Les premiers touristes de la Basse Lesse 
eta  ien t magda len iens 

Jean-Marc Leotard 

La vallée do la Lesse est connue pour ses sites 
préhistoriques. Explores depuis lo xix°  siècle, ils 
ont livrè une quantitè impressionnante de 
temoignagos appartenant entre autres, a la cul-
ture magdalenienne. 

Les recherches récentes entreprises par l'Uni-
versité de Liege ont permis de preciser la chrono- 

T10 

logie de ces occupations, mais aussi de découvrir 
la quake du biotope qu'elles choisirent. 

Ces résultats, associés aux caractéristiques 
des ceuvres d'art eta l'origine des matériaux mis 
en oeuvre pour la production de l'outillage, 
permettont d'imaginer la voie de pénètration de 
ces populations et le sens do leur implantation. 

De I'origine de la recherche 
a la definition du groupe 

Des lo milieu du xix siècle, les traces d'occupa-
tions magdaléniennos furont repèrées dans la 
vallée do la Lesse par Edouard Dupont. Des ses 
premiers travaux, il comprit l'importance do ces 
gisoments. A la precision do la fouille s'ajouta la 
pertinence des rapports. 

Plusieurs recherches suivirent ensuite sans 
jamais egaler les analyses do ce pionnier. Sou-
vent sans suite, ni publication, elles furent néan-
moms nombreuses. 

L'homme pendant l'age du rennet dira 
F. Dupont, le magdalenien >> dira D. do Son-
nevillo-Bordes, qui est-il ? Un chasseur-cueillour, 
nomade et dont la technologie est trés évoluée. 
II sévit dans nos contrées vers 11 000 ans ay. 

J. -C., c'est-à-dire au terme de la dernière glacia-
tion. II doit son nom aux analogies qu'il presente 
avec des populations vivant en France, particu-
liérement dans le site de La Madeleine, en Dor-
dogne. Do lui, on retient inévitablement sa pro-
duction artistique dont l'origine passe par le 
célébrissime Lascaux. 

Los recherches quo viont d'entreprendre le 
Service do Préhistoire do l'Université do Liege ont 
pour but d'actualisor les informations en utilisant 
le meilleur do la tochnologie. Ces etudes passent 
par la revision du materiel déjà exhume, par des 
sondages ouvorts dans des sites déjà explores et 
par la recherche do nouveaux gisemonts. 

L'archeotogio s'étant progrossivomont éloi-
gnéo do la recherche do l'objet pour lui préférer 
cello do l'homme, lo nombro d'intorrogations 
son osttrouvé accru. Los pièces conservéos dans 
les musèes correspondent-elles a une ou 
plusiours occupations? Comment étaiont olles 
agoncéos sur le site? Dans quel milieu vivaiont 
cos hommes? Pourquoi étaient-ils là? Doe 
vonaiont-ils? Ce sont autant do questions quo 
Ion mottra a l'éprouve des méthodes modernes, 

Fig. 1. La ce'lêbre dalle de psammite de Chaleux 
(d'après M. Leleune)  estgrave'e sur les deux faces; 
on peut y voir aurochs, renne, capride's, chevaux. 
Ce support (47x 80 cm) est le plus important de la 
production artistique magdale'nienne de la Basse 
Lesse. 
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Fig. 2. Les matér/aux ut/uses dans le Trou da Somme (sur La Meuse) proviennent essentie11ement do La region 
do 6'har/evilLe et du Bassin paris/en sans doute. 

Fig. 3. Dans La Basso Lesse, au Trou AbrL, ii s'agit essentiellement de silex hennuyer. 

PALEOLITHIQUE 

Une unite culturelle représentée 
sur un territoire restreint... 

La concentration des sites magdaléniens dans 
cette region est étonnante. Trou des nutons, 
Trou du Frontal, Grotto de chaleux, Trou Ma-
grite, Trou Abri et Trou Da Somme so tiennent 
dans une poignéo do kilométres. Ce sont autant 
d'abris naturels, tournés vers la plaine alluviale 
et generalement exposés au Sud. 

Soulignons quelques autres traits do cette 
unite: 
- La technologie lithique consistant, a partir 
d'un matériau do bonne quake, a produiro des 
lames fines et reguliéres utiles ala fabrication 
do I'essentiel do I'outillage. Double sens do débi-
tage, talon on éperon, lame a crete bilatérale ou 
unilatérale sur pan do clivage on sont d'autres 
caractéristiques. Los nucleus sont en general de 
taille trés réduite et, do toute facon, do dimen-
sions inférioures ala production. Cette utilisation 
jusqu'à épuisomont dos nucleus permot do 
souligner l'eloignement dos gites do matièro 
premiere; 
- l'outillage est partout semblable grattoirs sur 
extrémité do lames, percoirs simples ou multi-
ples, en étoile, burins diédres sur troncature et 
lamelles a dos dont on connait l'utilisation dans 
l'équipement des armes do chasse; 
- 	a tech nologie et l'outillage osseux, do 1'6pi n- 
gle ala sagaie dont la base est a double biseau; 
- la faune chassée avec los inktables rennes 
et chevaux; 
- le mode d'installation avec la pose systéma-
tique do dallage en psammite, calcaire, ardoise. 

La production artistiquo refléte aussi cette 
impression globale, non seulement dans ses 
caractéristiques propres (maltrise totale du 
dessin, réalisme, oxpressivite) mais aussi dans los 

La monotonie West pourtant 
qu'apparente 

Au travers do cette unite, on pout bien sCir ob-
server plusieurs variations liées a la durée, a la 
densité d'occupation d'un site, aux types d'acti-
vités qui y furent préférentiellement exercées. 
cortainos d'entre elles semblent reveler le che-
min suivi par ces magdaleniens. 

Etudiant plus attentivement los matériaux et 
particuliéremont ieur proportion site par site, on 
sembbe pouvoir reconstituer le cheminoment des 
magdaléniens. Si le silex dit d'Obourg est pré-
sent dans tous los sites, on voit sa proportion 
augmenter en romontant la Lesse. Si, par ail-
leurs, on suit le chemin inverse et quo Ion 
s'achomine vors la haute Mouse, on observe une 
augmentation en matériau extériour a nos 
contréos. 

Dans be Trou da Somme a Waulsort par 
exempbe, la proportion de matériau originaire do 
la region de Charleville est supérioure a 40%. 
Par contro ce matériau n'apparaIt quo très rare-
mont a Chabeux et Furfooz. 

D'autres types do matériau, dont I'origine 
resto a préciser, semblent s'apparonter a des 
roches utiliséos dans be Bassin parision. 

Bien quo cette recherche non soit qua ses 
debuts, on peut déjà deviner des déplacements 
importants d'objets ou do populations (?) do 
provenance occidentale. Los coquilles fossiles, 
originairos du bassin parisien et utilisées par nos 
magdaleniens comme pendeloques, en étaiont 
déjà l'indice. 

Etaient-ils en vacances chez nous? 

Los recherches récentes ont egabement permis 
une meilbeure approche do I'environnement. 

L'apparition d'essences vegetabes tempérees 
dans ce contoxte tardiglaclaire fut souvent 

supports qu'ello utilise (bois de renne et surtout 
plaques do psammite). II s'agit donc d'un art 
mobile. 

et chronologiquement 
bien ((coincée>> 

12710, 12370, 12990, 12950, ... BP. Ces 
datations laissent imaginer une période d'occu-
pation très rostreinte un peu avant 13 000 BP 
(Before Present, cost-a-dire avant aujourd'hui). 

Replacées sur un canevas classique, ces dates 
nous permettent do savoir quo ces magda-
léniens devaient vivre lors de l'amélioration 
climatique appelée Balling, cost-a-dire plutOt 
dans une steppe arborée. 
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Fig. 4. Coquillefossile pro venant du bassin paris/en 
et transformee en pendeloque par/es magdaldniens. 
Elle indique les relations entretenues sur de très 
longues distances. 

considérée par les palynologues, comme acci-
dentelle. Les etudes récentes en malacologie 
avaient pourtant démontré l'importance du 
développement du couvert forestier a cette 
époque, mais ii fallut attendre 'analyse des 
cendres de deux foyers magdaleniens pour 
convaincre. La vallée de la Lesse forme et formait 
un micro-cHmat favorable au developpement 
d'une riche flore. 

L'incidence sur la technologie et sur la 
stratégie de ces populations est énorme, car 
extraire une hampe d'un bouleau nain ou d'une 
tige de noisetier est completement different, car 
habiter une forét accroit les ressources alimen-
taires, et vivre sous un climat plus clement invite 
a installation répétée. 

Culturellement proches de certains magdale-
niens de Rhénanie ou du Bassin parisien, les 
nOtres ont abandonné certains indices permet-
tant de définir leur origine, leur cheminement 
et leur but. Les ceuvres d'art transportables, les 
pendeloques venues de loin, les matériaux 
employes nous permettent de souligner leur 
nomadisme tandis que le climat et les atouts de 
la Basse Lesse suggérent les raisons et le sens de 
leur déplacement. I 

Fig. 5. Comptaient-ils leurs derniers jours des vacances, leur butin de chasse ?... Cet os d'oiseau mesure trois 
centimetres, ii est incise de trots traits comb/es d'ocre rouge. 

L 'archdologue s'entoure d'une multitude 
de disciplines pour connaitre l'environ-

nement des milieux qu'il explore l'étude des 
pollens (palynologie), des gasteropodes 
(malacologie), des micromammifères parti-
cipent a cette analyse. On commence a pou-
voir apprécier les limites de leur pertinence 
liées parfois aux caractéristiques de l'ob)et 
étudid (un pollen peut venir de loin, un es-
cargot peut s'enfoncer dans le sol, un rongeur  

peut provenir des reliefs dun rapace), ou a ses 
possibilités de conservation. 
L'anthracologie, c'est-à-dire l'étude des 
charbons de bois, permet de determiner 
quelles furent les essences brUlées. Ala grotte 
de Chaleux et au trou Abri, on fut surpris de 
ddcouvrir dans les foyers magdaleniens 
Orme, Aulne, Chéne, Noisetier. Charme, 
Vivine, Clématite et Cerisier. 
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Fig. 1. La grotto Margaux eta it tout âfait invisible depuis 1'extérieur, son porche d'entrée était scelle depuis 
do longs siècles par les terres d'érosion du plateau. C'est en sondant la terrasse, a la recherche 
d'occupations pre'historiques, quo l'entre'e a été dégagee (© ULG). 

MESOLITHIQUE 

La sépulture collective de la grotte Margaux 
Nicolas C'auwe et Michel Toussaint 

En Belgique, les ossements humains du Mesolithique sont rares. la découverte a 
Dinant d'une sépulture datant du Vile  millénaire ay.J.-C. va permettre d'approfondir 
nos connaissances sur l'anthropologie des derniers chasseurs-cueilleurs et de décrire 
une structure funéraire du Mesolithique ancien. 

La découverte d'une grotte 

La grotte Margaux a été découverte en 1988 
dans le haut d'un ravin, nommé Le Colebi, a 
proximité des célébres Roches do Freyr, au sud 
de Dinant. 

['invention s'est faite dans le cadre de 
prospections systématiques qui visaient la re-
cherche de sites magdaleniens (entre 16000 et 
12 000 avant le present). Une petite terrasse, 
visible devant une paroi rocheuse, fut sondée sur 
une surface de 2 m1, sans qu'on ait trouvé la 
moindre trace du passage de chasseurs-cueil-
leurs prehistoriques, ni soupconné I 'existence 
d'une grotte obstruée. Mais a 1 m do profon-
deur, un petit conduit, dans loquel il fallut 
ramper, donnait accès a une grande salle, 
longue de 35 m, large et haute de 10 a 15 m. 

Aujourd'hui, on estime quo l'entrée de la 
grotto était aussi vaste quo la salle, mais elle s'est  

comblée lentement au fil de l'érosion du plateau 
tout proche. [e comblement a dO être terminé 
a l'age du bronze, ou peut-être un peu plus tard. 

Tout au fond de la grotto, un petit amas do 
pierros attira l'attention de l'inventeur, Philippe 
Lacroix. En soulevant une pierre, il découvrit un 
femur humain. Une fouille en bonne et due 
forme fut alors décidée. 

Une salle fossile 

Depuis sa construction, la sépulture était restée 
inviolée. ['enfouissement naturel du porche 
d'entrée avait fait perdre le souvenir de la grotte, 
mais avait egalement ralenti la sedimentation 
intérieure. [e fond do la salle est recouvort par 
un plancher stalagmitique dont la fin de la for-
mation est datée en premiere estimation de la 
phase climatique do Saint-Germain II, soit vers  

74200 ans avant le present (datation do Yves 
Quinif), Le long des parois do la cavité, le 
plancher est recouvert par une petite épaisseur 
d'argile. Cost dans ce sediment que la sepulture 
a été construite. Les Mésolithiques, qui en sont 
les auteurs, ont donc foule le sol de la grotte 
dans létat oh il so trouve encore aujourd'hui. 

Les populations du Mésolithique 

Les Mesolithiques sont les derniers chasseurs-
cueilleurs do la Préhistoire. Succédant aux 
hommes du Paleolithique, Is occupent nos 
regions a partir de l'extrême fin de la dernière 
glaciation, dite do Weichsel, soit approximati-
vement vers 10000 ans avant 'epoque actuelle. 
Vers 6500 ans avant le present, les premieres 
populations agricoles s'installent en moyenne 
Belgique et cohabitent pendant 2 ou 3 millé-
naires avec les Mesolithiques, avant quo ces 
derniers n'abandonnent leur économie basée 
sur la chasse et la cueillette. Los Mesolithiques 
vivent en petits groupes très mobiles et érigent 
des camps de plein air. Is sont parmi les premiers 
utilisateurs de l'arc et de la flèche. 

L'enregistrement d'une sépulture 

[a mèthode do fouille depend toujours du but 
poursuivi. Dans le cas d'une sepulture comme a 
la grotte Margaux, le but archeologique princi-
pal est la reconstitution, autant que faire se pout, 
du rite funéraire. Tous les corps ont-ils ètè 
inhumès en une fois, ou y a-t-il eu plusieurs in-
humations succossives ? Comment ètaient 
disposes les défunts? A-t-on fait subir aux morts 
des traitements particuliers? S'agit-il dune 
sèpulture primaire, cost-a-dire oh les corps sont 
déposès dans leur intègrite? Ou s'agit-il d'une 
sepulture secondaire oh les squelettes sont 
apportes après dècharnement? Pour tenter do 
répondre a cos questions, il faut, des le debut de 
la fouille, placer des points de repèros pour situer 
dans les trois dimensions de 'ospace le moindre 
vestige. 

A la grotto Margaux, la premiere ètape fut 
d'enregistrer pierre par pierre le couvercle de la 
tombe, construit avec des blocs rècoltès dans la 
cavité. Le travail se resume en un savant jou do 
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Fig. 2. Depuis quelques mi/hers d'annCes, ha sedimentation du fond de la grotte Margaux n'a plus évolué. 
Le sol estformé dun plancher stalagmatique, recouvert partiellement le long des parois par un sediment 
fin. Le sol visible aujourd'hui est le méme que celui quifutfoule par les Mésolithiques (© Y. Hanlet, ULG). 
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Fig. 3. L 'étude dune sépulture implique l'enregistrement de tous les vestiges dans les trois dimensions. 
Des plans sélectffs sont établis a partir de ces coordonnées pour comprendre d'abord les bouleversements 
les plus récents et parvenir en fin d'analyse a la reconstitution de l'état originel de la tombe ((D ULG). 

MESOLITHIQUE 

V 

f - 

mikado, chaque pierre soulevée doit être preala-
blement dessinée et repérée clans lespace. Vient 
ensuite le dégagement des restes osseux qui ne 
sont déplaces que lorsque leurs coordonnées 
sont notées. 

Ce lent repérage permettra d'établir des 
plans sélectifs qui mettront en evidence la 
repartition des différents types d'ossements ou 
la dispersion des fragments d'un seul squelette. 

La multiplication des plans laisse aussi entrevoir 

les bouleversements naturels ou anthropiques 

qu'ont subi les corps entre leur inhumation et le 

moment de leur découverte. Cette étude est 

appelée a taphonomie. Sans analyse taphono-

mique, es rites funéraires ne peuvent être 

appréhendés. Nous devons remonter le temps: 

d'abord comprendre les bouleversements es 

plus récents pour reconstituer ensuite l'état 

original de la sepulture. La fouille est donc une 

longue suite de prises de mesures; analyse se 

fait plus tard en laboratoire. 

Une sépulture construite 

L'étude des phénoménes taphonomiques et la 
reconstitution de a sépulture ne sont pas encore 

terminées, mais une premiere analyse permet 

déjà de dégager quelques points remarquables. 

Les Mesolithiques Wont pas depose leurs morts 

a même le sol, comme ce fut souvent le cas au 
11e millénaire avant notre ere, quand des 
agriculteurs-eleveurs ont utilisé abondamment 
les abris naturels pour y déposer les défunts. 

Dans la partie la plus eloignee de l'entrée de 
la grotte, une fosse ovale qui atteint 3m clans sa 
plus grande largeur a été creusée. Appa-
remment les corps y ont été déposés et la fosse 
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a éte fermée par un cairn (une accumulation de 
blocs de pierre). Dans ce cas-ci, des fragments 
de calcaire détachés naturellement des parois de 
la grotte et des morceaux de calcite récupérés 
du plancher stalagmitique ont permis un 
recouvrement aisé. Le cairn est de dimensions 
trés modestes, sans commune mesure avec ceux 
qui couvrent certains monuments megalithiques 
des le ye  millénaire avant notre ere et dont les 
exemples les plus célébres se trouvent en 
Bretagne. Mais 'architecture de la sépulture de 
la grotte Margaux est plus complexe qu'un sim- 

Le nombre de défunts 

A Margaux, aucun os nest représente a plus de 
7 exemplaires I  le nombre minimum d'individus 
obtenu de cette manière est sous-estimé si on 
se référe a des methodes de comptage mathé-
matique plus sophistiquées. Si tous les squelettes 
étaient restés en connexion anatomique, le 
dénombrement des individus serait evident. 
Maiheureusement, aprês 9000 ans d'enfouis-
sement, les corps nous apparaissent trés 
desorganises. Ce désordre ne correspond pas 
strictement a un état voulu par les Mesolithiques 
eux-mêmes. Des blaireaux ont creusé leurs 
galeries a travels la sépulture, le cairn s'est 
affaissé eta désarticulé des parties de squelettes, 
certains os ont même été emportés loin clans les 
terriers. II faut la patience de 'anthropologue 
pour dénombrer les différents os, essayer 
d'estimer, avec le maximum de certitude, 
lesquels appartiennent au même squelette, pour 
determiner enfin le nombre et le sexe des dé-
funts enterrés. II en va de même pour recons-
tituer leur position clans la tombe. ['operation 
est particuliérement compliquee, car il est pro-
bable que les corps ont été deposes les uns sur 
les autres, ce qui provoque un mélange des 
squelettes lors de la decomposition des chairs. 
Un seul squelette était peu perturbé: le mort 
semblait couché sur le cOté, la tête tournée vers 
le fond de la grotte. 

- 
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Fig. 4-5. La se'pulture de La grotte Margaux est 
une sorte de caveau: une fosse (D) a été creusée 
dans laquelle les corps ont e'te' déposés. La tombe 
jut alors refermée par un amas de pierres et de 
blocailles, qui est appelé un cairn (C). La coupe 
reprise id montre, sous La plafond de La grotte (A), 
ía fosse creusée (D) dans une terre finement 
strat(fiée horizontalement (F). Entre Le fond de ía 
fosse (E) et les éléments encore visibles du cairn 
(C), on aperçoit des restes humains. Un terrier (B) 
a endommagé le cairn et des fragments du 
plancher stalagmitique (C) sont encore visibles 
(© Y. Hanlet, ULG). 

Des corps ocrés et manipulés 

Les squelettes de la grotte Margaux sont recou-
verts d'ocre, un pigment ferrugineux naturel, 
récolté en petits blocs, broyés pour en faire un 
colorant rouge-brun. L'usage de l'ocre est trés 
frequent au Paléolithique supérieur (entre 
35 000 et 10 000 avant le present). II peut servir 
de matière premiere pour les peintures pane-
tales, mais il imprègne frequemment le sol des 
sépultures et des habitats. Son emploi dans les 
habitats nest pas encore bien compris, 
l'utilisation de 'ocre dans les sépultures, des le 
Paleolithique supérieur, avait sans doute une si-
gnification religieuse. La découverte de la grotte 
Margaux illustre la persistance de cette pratique, 
déjà observée dans d'autres sépultures du 
Mesolithique européen. D'autre part, un élé-
ment remarquable des rites pratiqués a la grotte 
Margaux est la manipulation évidente des 
squelettes par les Mesolithiques eux-mémes. A 
chaque nouvelle inhumation, une partie des os 
des défunts antérieurs était deplacée hors de la 
fosse sepulcrale pour réaménager l'espace pour 
le nouveau corps a déposer. 

Les datations et les recherches 
en cours 

II est trés frequent, dans les sépultures prehisto-
riques, de retrouver des objets déposés a cOté 
du défunt. Les rites funéraires du Mesolithique 
du nord-ouest de l'Europe montrent la mbme 
habitude. On retrouve des outils en silex, des 
parures, des restes de faune, etc. 

Dans la grotte Margaux rien de semblable: 
aucun mobilier funéraire n'a pu étre retrouvé. 
Une lamelle en silex a dos abattu, c'est-a-dire 
une lamelle dont un des tranchants est émoussé 
par une suite de petits enlèvements volontaires, 
a été exhumée du sommet du cairn. II est difficile 
de considérer une seule petite lame comme le  

mobilier funéraire accompagnant un minimum 
de 7 personnes enterrées. Peut-btre est-ce un 
objet << tombé de la poche d'un Mesolithique?> 

Sans mobilier, une estimation de l'âge était 
malaisée, encore que des rapprochements 
anatomiques aient été vite faits avec les sque-
lettes du Mésolithique ancien de Loverval, 
découverts en 1983, mais encore inédits. Les 
cOtes humaines ont été envoyées au laboratoire 
du Carbone 14 do Louvain-la-Neuve (Etienne 
Gilot). la datation nous a donné un age de 9.190 
± 100 ans avant le present, soit une époque que 
Ion peut estimer aux alentours de 8300 ans 
avant notre ère, si on applique les corrections 
nécessaires aux dates établies par le 1 C. 

D'autres datations ont bté tentées par une 
méthode moms destructnice: la spectrométrie 
de masse. Los résultats confirment parfaitement  

la premiere date obtenue. II faudra y ajouter les 
résultats des analyses palynologiques (etude des 
pollens) et sedimentologiques (etude de la for-
mation des sediments) pour poursuivre la 
comprehension de la sépulture et pour mieux 
corner son age et son paléoenvironnement. 

L'étude anthropologique 

Outre son importance pour la connaissance des 
rites funéraires du Mesolithique, la sepulture 
collective de la grotte Margaux offre un intérêt 
exceptionnel dans le domaine de la paleoan-
thropologie, c'est-à-dire do l'étude de I'évolu-
tion humaine a I'aide des restes osseux fossiles 
ou subfossiles do nos ancbtres. La position 
chronologique de la sepulture, vers la fin du 
Préboréal (phase d'amélioration climatique qui 
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Fig. 7. Des terriers de blaireaux ont bouleversé La tombe. II est donc d(fflcile de determiner rapidement le 
nombre de défunts et leur position. us sont au nombre de sept au moms. Tous les corps ont été ocrés, ce 
qui est une tradition bien eta biLe dans Le monde des chasseurs de ía Préhistoire )© ULG). 

MESOLITHIQUE 

Les sépultures mésolithiques: Loverval & Co 

Fig. 6. Un des cranes les mieux consen'és de ía 
grotte Margaux. Ii a été retrouve encore en 
connexion avec La premiere vertêbre cervicale, 
l'atlas (© Photo Modern Light). 

suit la derniere glaciation) et I'abondance des 
ossements en font un-materiel de choix pour 
I'analyse de la transition biologique entre les 
chasseurs-cueilleurs du Paleolithique et ceux du 
Mesolithique, ainsi que pour I'étude de 
I'influence des variations du climat et du milieu 
sur la morphologie de ces populations. 

Les ossements de Margaux ont des dimen-
sions géneralement inférieures aux valeurs 
moyennes des femmes du Mesolithique euro-
peen. Ils proviennent cependant tous de sujets 
adultes, alors que les restes de nouveau-nés et 
d'enfants ne sont pas rares dans les autres sites 
mesolithiques. La sépulture de la grotte 
Margaux ne contiendrait donc que des sujets 
féminins. Un pubis au moms présente d'ailleurs 

P lusieurs centaines de sites d'habitats des 
derniers chasseurs-cueilleurs du Mésoli-

thique ont été repéres en Belgique. Jusqu'il 
y a peu, aucune de leurs sépultures ny était 
cependant connue. C'est en 1983 que les 
premiers vestiges anthropologiques regio-
naux, attribuables avec certitude a ces 
populations, ont été exhumes par G. et J. 
Dubuis, dans une grotte de Loverval, a Ger-
pinnes près de Charleroi. us représentent les 
restes d'une double inhumation dont la 
structure a été fortement perturbée par La 
pression de facteurs taphonomiques. Les 
ossements de Loverval ont été dates au 
Carbone 14 de 9 090 ± 100 ans avant l'épo-
que actuelle, soit un age comparable a celui 
de la sépulture collective de la grotte Mar-
gaux. Le site hennuyer ne présentait ni 
mobilier funéraire significatif ni traces d'ocre 
sur les ossements. Les deux défunts sont des 
femmes adultes. Louts os sont de petite taille 
et presentent des caractères anatomiques 
proches de ceux de Margaux, notamment la 
dolichocrãnie et la presence d'osselets 
sumuméraires dans les sutures crâniennes. 
Hors de la Wallonie, les coutumes funéraires 
du Mésolithique sont assez bien documen-
tees, mais pour des époques un peu plus 
récentes qu'à Loverval ou a Margaux. Les in-
humations individuelles en grotte ou en abri-
sous-roche, par exemple a Culoz dans le Jura 

français ou a Loschbour au Grand-Duché de 
Luxembourg, ainsi que les sépultures collec-
tives de plein air, comme celle de Stroby 
Egede au Danemark, sont bien attestées. Mais 
l'originalite funéraire majeure tient au 
regroupement relativement frequent, pour la 
premiere fois dans l'histoire de l'humanité, de 
sépultures juxtaposées en véritables nécro-
poles. Citons par exemple les sites de Muge 
au Portugal, de Téviec et d'Hoëdic en 
Bretagne ou de Begebakken-Vedbaek au 
Danemark. Comme a Margaux, l'ocre accom-
pagne souvent les défunts dans ces nécro-
poles. On y trouve aussi des parures, essen-
tiellement faites de colliers et de bracelets en 
coquillages, et an mobilier furiéraire compo-
sé d'outils en silex ou en os. Des bois de cerf 
sont souvent associés aux défunts us les 
entourent a Hoëdic, forment une sorte de 
hutte au-dessus des squelettes a Téviec ou 
sont simplement places sous les corps a 
Vedbaek. 
On volt donc que les rites funéraires du 
Mésolithique sont trés varies dans le temps 
et selon les regions. Replacee dans le contex-
te de l'Europe du Nord-Ouest, la sépulture de 
la grotte Margaux a ses originalités : tine fosse 
collective recouverte d'un cair, l'absence de 
mobilier funéraire et la manipulation des 
squelettes par les Mésolithiques eux-mêmes. 

des stigmates d'accouchements multiples. Tous 
les crénes mesurables sont dolichocrânes, c'est-
a-dire longs par rapport a leur largeur. Un autre 
caractére anatomique remarquable tient a la 
presence de nombreux osselets surnuméraires, 
dits wormiens, dans les sutures qui réunissent 
les os temporaux et l'occipital. La population 
inhumee présente quelques stigmates patholo-
giques intéressants, notamment Nn des plus 
hauts taux de cane dentaire du Mesolithique 
européen, très inférieur cependant a ce qui 
s'observe aux époques ultérieures. I 
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NEOLITHIQUE 

Dix ans de progre's dans la connaissance 
du Nklithique ancien en Hainaut et en Hesbaye 

Daniel Cahen, Jean-Paul Caspar, Claude Constantin, Anne Hauzeur et Ivan Jadin 

Les porteurs de la Civilisation danubienne ou a Céramique rubanée ant sans doute 
été les premiers habitants a demeure de notre sal. Nombre de leurs villages ont été 
localisés depuis la mise en evidence de cette culture prehistorique. Si leur étude 
extensive est récente en Belgique, elle a connu, lors de la dernière décennie, des 
progrès décisifs qui ant modifié nos connaissances sur la néolithisation de l'Europe 
du Nord-Ouest. De nouvelles questions sont posees, auxquelles il faudra réponcire 
par la fouille de ces mêmes sites qui sont menaces par les grands travaux et les 
lotissements qui envahissent les campagnes, par une erosion galopante des terrains 
limoneux soumis a une agriculture intensive et mécanisée et spécialement par la 
pratique récente du sous-solage. 

Une culture connue depuis 1888. 

Dans une série d'articles dates de 1889 a 1911, 
Marcel De Puydt a décrit avec divers collabora-
teurs les premiers vestiges rubanés découverts 
en Belgique et plus specialement en Hesbaye 
liégeoise. Ses successeurs Wont fait au mieux 
que répéter ses travaux. 1k ont accumulé un 
materiel abondant en vidant un nombre consi-
dérable de fosses a detritus. Tandis que J. 
Hamal-Nandrin fétait en 1935 la fouille de son 
cinq-centieme e fond de cabane ii, W. Buttler et 
W. Haberey publiaient en 1936 le rapport des  

fouilles de Cologne-Lindenthal (R.F.A.) o0 avait 
été exhume un village complet de 4,5 ha, 
comportant deux enceintes et de nombreuses 
maisons rectangulaires. Ce nest qu'au cours des 
années 70' que s'est renouvelé chez nous 
l'intérét pour le Neolithique ancien, stimulé par 
la découverte de nouvelles aires d'implantation, 
en Hainaut d'abord, puis dans la vallée de la 
Petite Gette. La fouille systématique et program-
mée de plusieurs villages a été entreprise. 
Depuis, les etudes se succédent et 005 connais-
sances sure Neolithique ancien ont pris un essor 
considerable, ce que n'avait pas réussi a entamer 

Des décapages a la pelle 

C ontrairement a de très nombreux sites 
archéologiques, les établissements ruba-

nés ne présentent pas de stratigraphie 
verticale oO différentes étapes d'occupation 
se superposent, mais un développement 
horizontal des structures constitutives d'un 
village. Le succès des recherches sur le 
Neolithique ancien est essentiellement dU 
ala qualité des structures archeologiques, La 
richesse des témoins de la culture matérielle 
et la profondeur de l'enfouissement des 
vestiges. Ils font l'objet d'une approche 
spécifique: la couche arable, remuée par les 
machines agricoles, est décapée sur une 
profondeur de 30 a 50 cm jusqu'au sol en 
place sur lequel se détachent les fosses a 
detritus, les silos a grains, les puits, les 
fosses de construction des maisons et les 
negatifs des poteaux de celles-ci (fig. 1). La 
mise en plan de ces structures, repérées sur 
de grandes surfaces pouvant atteindre 
plusieurs hectares, permet de reconstituer 
des maisons voire un village entier. L'étude 
du materiel permet d'appréhender le mode 
de vie et l'organisation de ]'habitat. Une 
vision globale et dynamique est recherchée; 
les aspects socio-économiques sont 

la collecte d'objets. 
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Fig. 2. La civOisation a céramique rubanée tire son nom du decor qui orne la panse des recipients. Ici des vases pro venant d'Awans (A), de Darion (C), d0/eye (B 
et D) et de Vaux-et-Borset (E) (clichés M. Splingaer et A. Hauzeur(. 

es recherches entreprises clans nos regions au 
cours des années 50 et 60'. 

UNE NOUVELLE AIRE 
D'IMPLANTATION EN HAINAUT 
Les decouvertes du bassin de la Dendre Occi-
dentale ont jeté une lumière totalement neuve 
sur l'implantation du premier neohthique de 
Belgique. Elles ont été effectuees par L. Demarez 
a partir de 1970 et, presque la totahté d'entre 
elles, clans les cinq années qui suivirent. [es 
decouvertes faites en Hainaut sont le fruit d'une 
intense prospection a pied a travers les campa-
gnes. Elles ont immédiatement suivi les opéra-
tions de remembrement des terres agricoles. 
['erosion des talus et l'accélération du colluvion-
nement sur les pentes qui ont suivi ce remem-
brement ont été, sans conteste, les artisans de 
la mise au jour de sites qui gisent immediate-
ment sous les labours. ['augmentation de la 
profondeur de ceux-ci eta pratique de plus en 
plus répandue du sous-solage font peser, sur 
l'ensemble des occupations anciennes en terrain 
ouvert, une menace permanente et entrainent 
leur irresistible destruction. 

Les quatre sites rubanés et les huit du Groupe 
de Blicquy actuellement connus clans le bassin 
de Ia Dendre sont situés sur une surface 
restreinte de 25 km2 . 

L'implantation de ce complexe de sites obéit 
strictement a un modèle déjà bien connu en 
Hesbaye et en Allemagne. Installés sur des 
limons d'origine loessique, les habitats occupent 
un bassin de ruisseaux spécialement bien 
ramifiés. Les sites, toujours installés a moms de 
250 metres de ces ruisseaux, en occupent les 
cours moyens et supérieurs. 

Des Rubanés jusqu'a la Dendre 
Trois sites, foullles en partie, ont fourni des 
fosses a detritus et des bätiments. Ces derniers 
sont des maisons danubiennes classiques, 
rectangulaires a cinq rangées de poteaux. 

Disposant de terrains analogues par leurs 
quakes agricoles a ceux de Hesbaye, les colons 

Fig. 3. Plan d'un bãtiment rubané (A) a Blicquy-La 
Couture du Couvent et dun bãtiment du Groupe de 
Blicquy, reconstitué a partir de Blicquy-La Couture 
de la Chaussée et Irchonwelz-La Boone Fortune 
(dessin C. Constantin). 
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Fig. 4. Exemples de La Céramique du Limbourg, provenant d'Aubechies (dessins B. Lambot et C. Constantin). 

La Céramique du Limbourg: une énigme 

O utre la céramique décorée de rubans, 
les fosses rubanées livrent parfois un 

autre type de céramique décorée: la cérami-
que dite du Limbourg (ainsi nommée a cause 
de sa mise en evidence ancienne dans le 
Limbourg hollandais). Ce phénoméne concer-
ne, peu ou prou, l'ensemble des sites du Ruba-
ne occidental, spécialement dans sa phase fi-
nale mais ii est particulièrement marqué sur 
le site d'Aubechies (Ht) qui a fourni a lul seul 
près du quart de tolls les vases de ce type 
connus entre le Rhin et la Seine. 
Cette céramique est en tous points dissem-
blable de la céramique rubanée. Elle est le plus 
souvent degraissée a l'aide de fragments d'os 
calciné et pile incorporés a l'argile; son mon-
tage au colombin est souvent défectueux; sa 
cuisson met en oeuvre une technique partidu-
here qui donne des produits souvent bruns a 
rouges. Ses formes sont aussi originales: il 
s'agit presque uniquement de grandes coupes 
hémisphériques a rebord renforcé. Enfin, le  

decor est totalement different des décors 
rubanés. Ii est formé a partir de panneaux 
repetitifs juxtaposes couvrant la totalité du vase 
a l'exception du fond. Ces panneaux sont 
constitués de motifs originaux: arêtes de poisson, 
arborescence, faisceaux de traits bordés 
d'impressions, etc. (fig. 4). 
Cette céramique reste un énigme pour les 
chercheurs. Elle est tellement différente, ala fois 
du point de vue technique, morphologique et 
décoratif, de la céralnique rubanée que certains 
l'attribuent a une autre population d'agriculteurs 
ou a des chasseurs-cueilleurs en contact avec les 
Rubanés, voire a des populations mésolithiques 
acculturées par ceux-ci. Certains archeologues 
ont trouvé des affinités entre la Ceramique du 
Limbourg et les styles neohithiques anciens du 
sud-ouest de l'Europe et avancent l'hypothese 
dun courant meridional de néolithisation de nos 
regions, autre que celul du Rubané. Jusqu'ici, 
aucun ensemble de Céramique du Limbourg 
étroitement associé a des artefact etrangers au  

Rubané n'a encore été découvert et les origi-
nes lointaines Wont pu étre pleinement 
étayées. Une alternative est proposee par 
d'autres: la Ceramique du Limbourg ne 
correspondrait-elle pas a une production des 
Rubanés eux-mêmes mais selon une chaine 
opératoire et une conception spécifiques 
destinées a réaliser des vases qui auraient une 
fonction particulière, a caractère idéologique 
par exemple, dont la nature nous échappe? 
On ne peut enfin écarter la possibilite d'une 
vision plus complexe, integrant les deux hypo-
theses bien que fabriquée par les Rubanés et 
jouant un rOle spécifique dans leur panoplie 
céramique, cette poterie pourrait effective-
ment avoir été originellement acquise par con-
tact puis reproduite traditionnellement. Dans 
cette dernière optique, le problème de la lo-
calisation de l'origine extérieure au courant 
rubané reste a résoudre. 
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Fig. 5-8. Les bracelets en schiste, caractéristiques 
du Groupe de Blicquy, sontfabriques a partir de 
disques (fig. 5, dépdt a Vaux et.Borset), dont le 
centre est &W puis élargi par abrasion (fig. 6, Vaux. 
et.Borset). Après un polissage soigné les anneaux 
ainsiformés sont portds comme bijoux. Le dEJlint 
de la tombe blicquienne de Darion en portait huit a 
un bras (fig.  7). Unefosse d'/rchonwelz a livré trois 
rares bracelets en serpentine (fig. 8) clichés A. 
Hauzeur, I. Jadin et C. Constantin). 

NEOLITHIQUE 

venus de I est avec un stock danimaux et de 
semences Wen ant pas mains dO faire face a des 
problèmes d'adaptation dont le principal fut 
probablement Ia recherche de matières pre-
mières lithiques. Des gisements locaux, 00 
abonde un silex de qualite identique a celui de 
Hesbaye, furent très vite exploités après une 
courte phase d'exploration. 

Cette autonomie acquise rapidement pour la 
subsistance et pour les outillages en silex et en 
grès s'accompagne néanmoins de liaisons en-
core fortes avec les centres de colonisation plus 
anciens de Hesbaye, de la Meuse et du Rhin. En 
témoignent a la fois la communauté des décors 
céramiques et la participation a un système d'ap-
provisionnement a longue distance en roches 
tenaces. Celles-ci, probablement obtenues par 
une suite d'èchanges, sont utilisees pour la 
fabrication des herminettes. Ces outils sont 
indispensables au défrichage eta la preparation 
des poteaux de bois nécessaires par dizaines 
pour la construction des habitations (parois, 
charpente). Des etudes petrographiques ont 
aussi mOntré I'emploi a Aubechies et a Blicquy-
La Petite Rosière d'herminettes dont la matière 
premiere, basalte ou amphibolite, provient de 
]'Eiffel et de regions situèes a I'est du Rhin. 

L'ètude des decors céramiques est particu-
Iièrement fructueuse pour comprendre Ia chro-
nologie relative des occupations sur les diffé-
rents sites. En effet, si le decor est toujours 
constituè de rubans, le remplissage de ces 
derniers est susceptible d'être rèalisè selon de 
multiples modalites qui, grosso modo, se succé-
dent clans le temps en une lente evolution 
obeissant sans doute a des phénomenes de 
modes successives (fig. 2). L'etude de ces decors 
montre que clans le bassin de la Dendre tous les 
sites Wont pas été occupés en même temps, que 
des sites nouveaux montrent un renforcement 
du peuplement regional aprés la premiere phase 
d' installation.  

Un nouveau venu: 
Ile Groupe de Blicquy 
Huit habitats du Groupe de Blicquy sont actuel-
lement recensés clans le bassin de la Dendre, qui 
connait donc une occupation trés dense a cette 
periode. Dans au moms trois cas, ces habitats sont 
situès sur le même site que les occupations 
rubanées qu'ils côtoient a moms de 100 metres, 
ce qui temoigne d'une remarquable continuité 
des occupations. Ces habitats semblent être de 
faible surface et constitués seulement de 
quelques bátiments. Si Ion interprete en terme de 
chronologie les variations du decor de la 
céramique, ii faut envisager que tous les sites 
connus Wont pas été occupés simultanément 
mais chacun pour une durèe restreinte. Cette 
constatation renvoie au probleme de la gestion 
des terres cultivees eta la nécessité de corn-
prendre précisément les raisons qui ont conduit 
éventuellement a laisser les terres en friche apres 
une période de culture. 

Les bätiments sont encore de type danubien mais 
leur architecture a évoluè. Le rétrécissement marquè 
de l'arrière du bãtiment situé a l'ouest et, clans une 
moindre mesure, de l'avant, donne au plan de la 
construction une allure naviforme. Le développement 
de l'espace central resulte de la disparition de deux 
poteaux internes latéraux (fig. 3). 

L'outillage en silex et en grès montre des 
differences avec celui du Rubarié notamment 
l'absence d'herminette, 'apparition de nom-
breux burins, de quelques pointes de flèche 
tranchantes. On est frappe par I'abondance du 
silex dèbitè clans les habitats, ce qui témoigne 
d'une maitrise achevee de lapprovisionnement. 

Comme la céramique du Limbourg dont 
sinspire une partie de son système décoratif, la 
céramique du Groupe de Blicquy est souvent 
degraissee a I'aide de fragments d'os. 

Trés nombreux, les bracelets en schiste con-
stituent un des artefacts les plus caractéristiques 
du Groupe de Blicquy (fig. 5-7). Certains sites, 
véritables ateliers de fabrication, ont Iivré en 
abondance des déchets de fabrication et des 
ébauches. Les fosses autour des trois bätiments 
d'Irchonwelz en comptaient quelque 150. Les 
meules en gres sont egalernent nombreuses, 
souvent regroupées en depOts intentionnels 
énigrnatiques (5 depots a IrchonweIz). 

On assiste avec le Groupe de Blicquy a une 
reorganisation des réseaux dechange a rnoyen-
ne et longue distance: importation de plaques 
de schiste grossièrement circulaires destinées a 
la fabrication des bracelets, d'élernents de 
parure en serpentine (fig. 8) et de silex du Bassin 
parisien sous forme de lames. 

LE RUBANE DE HESBAYE, A 
L'HEURE DES GRANDS DECAPAGES 

Le Rubané beige a été mis en evidence cans la 
region dOmal, caractérisée par une forte 
densité de sites. II a fallu attendre les années 80' 
pour que soit entrepris clans cette region un 
premier decapage étendu a la superficie d'un 
village, comblant ainsi une importante lacune 
cans la connaissance de nos premiers agricul-
teurs sédentaires. Depuis, la decouverte de vil-
lages blicquiens en Hesbaye a accru lintérêt 
porte a la region. 
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Fig. 10. Vue aCrienne de L'entrCe ford de Darion, en cours defouil/e. Remarquez lejbssé ouvert en damier, 
la palissade se marquant par une succession de trous de poteau et dgalement un petit bastion quadrangulaire 
a l'extérieur de l'entrée Photo C.I.R.A. n° D. 4934, prise le 26.07.84. Autorisation M.D.N. n° 9 du 18.06.85. 
M. 58/16/9533. (D Ch. Léva et D. Cahen). 

Fig. 9. Plan de fouille de / entrée E de Waremme-
Longchamps. Ce disposit(fprésenre un petit bastion 
defendant l'entrée (dessin F. Laurent). 

Enclos ou enceintes: des villages 
fortifies, pour quoi faire? 

Le site de Darion-Co//a offrait les meilleures 
conditions pour une fouille de quake : peu 
connu et donc peu fouillé, le site se situait en 
un lieu dégagé et limité en étendue. Ces condi-
tions permettaient d'envisager lexploration ex-
haustive de habitat prbhistorique. 

Le village rubané sest révélé entouré d'une 
enceinte constitube d'un fosse interrompu, 
double du cote intbrieur par une palissade. Dans 
les interruptions, des dispositifs complexes 
dentrée barrent et reglent les accès au village, 
qui ne compte que quatre maisons. 

De telles structures sont connues de longue 
date dans le Rubané, mais l'importance du 
phénombne a été sous-estimée, masquée sans 
doute par Vinterpretation traditionnelle comme 
enclos a bétail ou comme particularité rare du 
Rubané final dans son aire occidentale de distri-
bution. 

Depuis la fouille de Darion, trois autres fossés 
entourant des villages rubanés ont été mis en 
evidence a quelques kilométres de distance le 
long de la Mehaigne et du Haut Geer, aux 
limites du peuplement néolithique ancien en 
Hesbaye. Dans les quatre cas, il s'agit de fossés 
discontinus dont la forme et les dimensions sont 
étonnamment semblables: profil transversal en 
V ou en Y, fond plat sur toute la longueur du 
tronçon, parois quasi verticales aux extrémités, 
et remblai montrant une sequence de remplis-
sage identique. Le dispositif defendant soigneu-
sement les entrées est variable. Celui de l'entrée 
orientale de Waremme constitue un excellent 
exemple de leur complexité (fig. 9). II est amé-
nagé a l'intérieur de l'enceinte. Une interruption 
du fossé en forme de pince de crabe est  

barrée par trois troncons de palissade disposes 
en zigzag. Ce systéme vient sadosser a une 
solide palissade installée dans une tranchée de 
fondation qui épouse la trajectoire du fossé et 
se complete du cOté sud par deux courts seg-
ments palissadés disposes en L. On observe  

encore le chevet occidental dun petit bätiment 
dont ni les dimensions, ni l'orientation ne corres-
pondent a celles des maisons. Ce petit bãtiment 
devait épauler le dispositif d'entrée. 

Les recherches récentes ont considerable-
ment augmenté le nombre d'enclos, de fossés 
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Fig. 12. A Oleye, les fosses proches de Ic atelier de potier ont livrd une quantité de vases aux décors 
comparables. Certains sent a ce point semblables qu 'on a essayd de remonter les fragments dun vase avec 
ceux de lautre... (clichés M. Splingaer(. 

NEOLITHIQUE 

Fig. 11. Rebuts dun atelier de potter a Oleye: dans 
unefosse a detritus, une couche de rejet nettement 
individualisée afourni des paquets d'argile plastique 
d'origine alluvionnaire, tantôt contenus dans une 
grande bouteille de céramique grossière (3 et 4), 
tantotfaconnes en forme de pain et déposés sur de 
grands tessons (1, 8). On y a également trouve de 
la chamotte agglome'ree par de la terre dont laforme 
suggère un contenant en matidre organique qui a 
disparu (5), plusieurs fragments de gres polls qui ont 
pu sen'ir de palette (2, 7 10), un galet de silex 
martelé (Ii; lissoir?) et des fragments de grès 
friable qui, broyés, ont pu fournir du ddgraissant 
sableux (9) (cliché A. Streel). 

et d'enceintes dans le Rubané, répartis depuis 
lEst de l'Allemagno ala Belgique et au Bassin 
parisien, dopuis le Rubané le plus ancien au plus 
recent. P.-L. van Berg a montré que cos struc-
tures présentent des similitudes morphologiques 
et dimensionnelles qui suggbront qu'il sagit 
dun phénomène appartenant a la tradition 
rubanee et non a des événements particuliers. 
De ce point de vue, la concentration des quatre 
villages a la limite occidentale du territoire 
rubané constitue plus qu'une coincidence. 

Le nombre denceintes et leur degre d'élabo-
ration parait incompatible avec une interpretation 
exclusive comme enclos a bétail. A cot egard, les 
exemplos do Darien et de Waremme, de même 
d'ailleurs quo ceux de Cologne-Lindentha/ (R.F.A.), 
qui allient losses, palissade intérieure et entrées 
protegees entourant un espace habité, dénotent 
une complexité qui oxcèdo la nécossité do prévonir 
la divagation du bétail et l'intrusion des animaux 
prédateurs. II ost possible quo dans 'ensemble du 
dispositif, les losses, qui n'étaient pas ontrotonus, no 
jouaient qu'un role subsidiaire et qu'ils étaiont 
essentiellement destinés a fournir la terre servant a 
érigor une levee contrebutant la palissade intérieure. 
Celle-ci constituait, dans cette hypothese, le veritable 
ouvrage défensif, qui aurait continue d'être efficace 
aprés même quo le fosse ait été on partie remblayé. 
['organisation des enceintes ost destinée a 
restreindre l'accès a l'espace intérieur a quelquos 
points précis, soigneusemont amenages a la lois 
pour allonger le parcours et créer un cheminemont 
étroit et sinuoux qui empeche une irruption massive 
des agresseurs potentiels. Quant a l'identite de ces 
derniers, trois hypotheses sont concevables: il pout 
s'agir do chasseurs mesolithiques, de Neolithiques 
non rubanés et/ou d'autres groupes rubanés. 

Toutefois, aucune des hypotheses ne cadre 
complétemont avec l'ensemble des données et 
ii conviont de noter qu'olles ne s'excluent pas 
mutuollement. II no semblo pas quo les Rubanés 
aient vécu dans un climat d'insécurité perma-
nent. Leurs enceintes paraissent davantage 
destinées a prévenir des razzias qu'a soutenir un 
siege organisé. Comme la plupart des fortifica-
tions do toutes les époques, elles devaient 
rassurer les habitants autant que rebuter les 
assaillants les moms détorminés. De ce point do 
vue, elles correspond raient plutOt a un moyen 
d'assurer la sécurité passive dos personnes et des  

biens, a une manifestation ostensible dune 
volonté de defense, qua une réponse precise a 
une menace déterminée. D'autres considéra-
tions ont pu, en outre, entrer en ligne do 
compte : souci do marquer le territoiro, do 
delimiter l'espace habité, d'exalter (a puissance 
ou la richesse des occupants, voire d'autres 
facteurs psychologiques, symboliques ou 
spirituels. L'étude des enceintes pose un certain 
nombre do questions en rapport avec l'orga-
nisation sociale du Rubané. Ainsi, dans le cas de 
Darion, qui ost l'oxemplo le plus complet dont 
nous disposions, on note que la construction do 
I'onceinte excédait vraisomblablemont les capa-
cites d'une population peu nombreuse comme 
cello quo pouvaient accueillir les quatre maisons 
do co site et on ost conduit a supposor quo la  

construction était une ontreprise collective 
requérant la collaboration do plusieurs villages. 

Agriculteurs et artisans 
L'approche comparative do différents villages 
rubands de la vallée du Haut Geer met en évi-
dence de profondes differences dans (our 
equipement materiel. Les sites de Darion-Co/ia 
et d'Oleye-AlZepe indiquent, au stade actuel do 
('étude, le premier un debitage du silex excé-
dentaire par rapport aux besoins locaux, ('autre 
une importanto production do céramiquo. 

L'espace intériour du village de Darion, seul 
site fossoyé beIge completement explore, 
montre une organisation fondée sur ('opposition 
entre une aire meridionale occupée par quatre 
maisons et (ours fosses et une aire septentrionale 
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Fig. 13. Plan des foul/les dAwans. Les ma/sons I et2 sont les plus anc/ennes, land/s que deux autres (M3 etM4) datent du Rubané recent. A remarquer,  lannexe 
acco/ée a la ma/son 4 (dessin A. Hauzeur). 

qui en est dépourvue. Cette zone paralt vouée 	relative de lélément laminaire, les stigmates 	son homogénélté et [existence do vestiges d'un 
a des activités industriellos dont le débitage du 	dune longue utilisation constatée sur de nom- 	atelier de potier assurent l'oxistonce dune pro- 
silex constitue la plus marquante plusieurs 	breux outils et le faible rapport entre lames non 	duction locale de potories au sein mbme de la 
amas de déchets de silex, restes dun ou de 	utilisées et outils sur lame permettent de déduire 	zone habitée du site. Au contraire, la moindre 
plusieurs ateliers de debitago, deux depots de 	pour Oleye [importation de produits semi-finis 	abondance et l'heterogéneité de [assemblage 
meules, un silo et un four destine a la 	ou finis plutOt qu'uno production locale. 	de Darion suggèront plutOt un approvision- 
torréfaction du blé. Darion a livré une masse de 	Au point de vue de la céramique, une pareille 	nement extérieur. 
silex, (ithologiquement homogene et en 	opposition entre Darion et Oleye est observée, 	Qul dit productions excédentaires suppose 
moyenne douze fois plus importante que colie 	qui invite certains a concevoir une complémen- 	échanges et circulation des objets manufactures. 
d'Oleye, soit un total de quolque 650 kg. Cette 	tarité, réelle ou virtuelle, entre eux, que les deux 	[existence de réseaux dapprovisionnement en 
masse est concentrée dans un petit nombre de 	sites aient directement echange leurs produc- 	matières premieres, voire en produits finis ou 
tosses comblées par le déversement de series de 	tions, ou que ces echanges so soient établis avec 	semi-finis, operant parfois a très longue dis- 
déchets de debitage. Toutes les phases de la chaIne 	d'autres villages présentant des spécialisations 	tance, est un phénomène bien connu dans le 
opératoire sont représentées a Darion en propor- 	complémentaires. 	 Rubané, tant en Europe centrale qu'occidentale. 
tions comparables dans la partie industrielle et dans 	Tant dun point de vue stylistique que tech- 	Certaines situations dans le Neolithique ancien 
la partie habitée du site suggerant l'existence de 	nique et morphologique, (a céramique fine de 	beige évoquent l'existenco d'echanges croisés 
deux modes de débitage. L'un, domestique, serait 	Darion témoigne dune assez forte heteroge- 	concernant divers produits et entre sites de 
localisé autour des maisons et l'autre, spécialisé et 	néité de facture, qui parait résulter d'un ap- 	regions parfois éloignées. 
excédentaire, reiegue dans des aires distinctes 	provisionnement a plusieurs sources. La céra- 	Los Rubanés vivaient en autarcie; ii n'oxis- 
d'activités. Sur les amas de debitage, s'est mbme 	mique fine d'Oleye, proportion nollement plus 	tait pas alors d'organisation sociale ou politique 
developpee une utilisation opportunisto de certains 	abondante qua Darion, atteste, quant a elle, 	dépassant les limites de chaque village ; les 
déchets. On note un nombre anormalement élevé 	d'une très grande homogénélte de pâte, de 	premiers agriculteurs ont connu un age Tor au 
d'outils sur éclat et la fabrication de lames épaisses 	forme, do dimensions et do style. Le site d'Oleye 	sein do la grande forét atlantique s. Cette vision 
au depart de gros éclats. 	 a livré des témoins dune production locale do 	idyllique et caricaturale, encore répandue ii y a 

[a structure do production de Darion nest 	poterie. Plusieurs tosses renfermaient des cou- 	peu, s'efface devant les données économiquos 
pas unique : entre autres, (Os sites d'Oudou- 	ches do tossons qui se raccordaient, nous Iivrant 	et sociales qui indiquent une organistion 
mont, do Dommartin, de Verlaine en Hesbaye 	des formes quasi completes. Plusieurs vases 	infiniment plus complexe et structurée a plu- 
Iiegeoise ont egalement Iivré do nombreux amas 	roconstitués a partir do ces amas sont apparus 	siours niveaux... Celle-ci implique 'existence 
de debitage. La production de ces sites dépasse 	identiques (fig. 12). Line fosse comportait en 	dune forme d'autorité supra-locale, susceptible, 
manifestement les bosoms (ocaux. 	 outro une couche do rejots nottoment indivi- 	entre autres, d'harmoniser les productions 

Le caractère heterogene do I'approvision- 	dualisée contenant manifestement des restes 	spécialisées et complementaires, de regler les 
nement en silex, la sous-représentation des 	dun atelier de potier (fig. 11). 	 echanges et surtout do coordonner les travaux 
premieres sequences do debitage, [importance 	Ainsi I'abondance do céramique fine a Oleye, 	collectifs. [a nature et la forme de cette autorité 
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demeurent indécidables. Une telle hypothèse, 
chére a certains d'entre nous, s'accorde bien 
avec la remarquable unite dont a témoigné le 
Rubané au fil de son evolution et de son expan-
sion. Elle s'accorde avec un modéle d'orga-
nisation territoriale comportant de petits ha-
meaux ou fermes isolées et des entités villa-
geoises plus vastes qui s'intègrent au sein d'une 
cellule ternitoniale constituant une unite (<admi-
nistrative )> et/ou sociale. 

Awans occupation et réoccupations 
Awans-Fond Chenai est situé ala limite ménidionale 
du plateau hesbignon. Les fouilles ont révélé 
l'existence de plusieurs phases d'occupation 
rubanée (fig. 13), déterminees par les frequents 
recoupements entre les habitations, les fosses 
detritiques les bordant ou disséminées sur le site et 
les nombreuses fosses-silos. Ces dernières, destinées 
au stockage eta la conservation des grains, sont les  

plus profondes et se caractérisent en coupe par un 
profil en forme de poire. 

Les agriculteurs du Neolithique ancien prati-
quaient une agriculture extensive qui épuisait 
rapidement la terre, nécessitant des deplacements 
et l'implantation de nouveaux villages en terrain 
vierge ou, comme c'est le cas a Awans, sur une 
ancienne aire d'habitat, aprés que les terres se soient 
suffisamment régénérées. Aucune donnée precise 
ne nous permet d'appréhender le nombre d'années 
écoulées entre les différentes occupations: de 
quelques-unes a des dizaines. 

On peut toutefois affirmer que le site a été 
occupe anciennement, a une époque 00 débu-
tait la penetration en Hesbaye des Rubanés 
venus du Nord-Est. Cette phase est caractérisée 
par des habitations dont les quatre poteaux du 
compartiment central sont disposes en Y (fig. 13, 
M2). Les recipients en terre cuite soot décorés 
simplement au poincon, principalement de 

Fig. 14. Quelques recipients do Groupe de Blicquy 
trouvés 2 Vaux-et-Borset: grandes jarres a provision, 
vases ornés de motifs en 9virlandes, de panneaux 
verticaux, ou simplement de eboutons accolés sur 
la panse (dessins et cliché A. Hauzeur). 

lignes et de cupules, qui composent les motifs en 
ruban ou en spirale de la panse (fig. 2, A). Les 
occupations ulterieures du site correspondent a 
a phase récente du Neolithique ancien rubané. 
Les poteaux de lespace central de Ihabitation ne 
sont plus qu'au nombre de trois, alignés sur les 
autres rangs de poteaux de soutènement de la 
charpente. L'une des maisons présente un plan 
particulier avec une annexe adossée a son flanc 
nord (fig. 13, M4). Les décors de la céramique 
sont plus riches. Les rubans ornant la panse sont 
remplis de motifs vanes, linéaires ou ponctuels, 
executes au poinçon ou au peigne. 

DES BLICQUIENS EN HESBAYE 
En 1989, des fouilles de grande envergure a 
Vaux-et-Borset ont révélé la presence d'une 
occupation rubanée a proximité immediate d'un 
habitat du Groupe de Blicquy. 

La même année a Darion, la fouille d'urgence 
réalisée lors de la destruction du site a égale-
ment permis de recueillir des témoignages 
inattendus dun établissement blicquien. 

iusqu'a cette date, les vestiges blicquiens 
n'étaient connus qu'en Hainaut. 

Rubanés et Blicquiens 
a Vaux-et-Borset.. 
Le site de Vaux-et-Borset s'étend sur une crete 
en faible relief, ala limite occidentale du plateau 
hesbignon eta 4 k a lest de la Mehaigne. 

L 'occupation rubanée 
L'occupation rubanée, limitée au versant men-
dional de la crete, comprend un fossé den-
ceinte, les restes de trois habitations et de 
nombreuses fosses a detritus. 

Le fossé d'enceinte est reconnu a l'heure actuelle 
sur une longueur de 460 m et comporte trois in-
terruptions situées au nord-est, au nord-ouest et au 
sud-ouest, respectivement larges de 30 m, 8 m et 
15 m. Le contour dessine un ovale dont la surface 
est estimée a 4 ou 5 hectares, ce qui fait du fossé de 
Vaux-et-Borset le plus grand connu actuellement en 
Belgique et en Allemagne. 

Les bâtiments découvents ont été partielle-
ment dégagés. L'un d'eux, avec une longueur 
estimée a 35 m, fait partie de ces habitations de 
très grandes dimensions que Ion trouve en 
general danstous les villages rubanés. De méme 
qua Awans, le village a été occupé a plusieurs re-
prises: le fossé recoupe une des habitations et un 
ensemble de fosses-silos qui borde son flanc sud; 
plusieurs autres fosses ont été creusées sur les 
emplacements d'anciennes maisons; enfin, les 
bãtiments entre eux présentent une difference 
d'orientation de plus de 10,  ce qui, selon B. Soudsky, 
constitue un cnitére de thachronie. 
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Les installations do Groupe de Blicquy 

Des Blicquiensvenus du Hainautsesontinstallésà 
Ia frontiére occidentale du terntoire occupe par les 
Rubanes, soit a environ 120 km do leur principal 
domaine de repartition. Les vestiges trouvés a 
Vaux-et-Borset témoignent dune occupation 
permanente du Groupe do Blicquy en Hesbaye. 

La zone blicquiennes'etirelelong de la ligne de 
crete sur une distance de plus de 400 m. Le 
ramassage, a la surface des champs labourés aux 
alentours des sectours do fouifo, d'éléments 
caractéristiquos comme les fragments dan-
neaux plats en schiste indique quo cot habitat 
couvre une superficie d'au moms 7 ha. II jouxte les 
installations rubanées, sans qu'aucuno structure 
des deux occupations presontos no so recoupo. 

Si ces villages s'étaient cOtoyés, des éléments 
do la culture matériello do l'un nauraient-ils pas 
immanquablement abouti cans les fosses a 
detritus do lautre et vice-versa ? Do pareils mé-
langes sont rarissimos et prOneraiont leur non-
contemporanéité. 

Lérosion importanto sure sommot do la crete 
na pas permis do conserver les bätiments. Seules 
quelques traces do poteaux ainsi quo la mor-
phologie, le contenu et lorientat on do certaines 
fosses detritiques marquent ]'emplacement 
dhabitations aujourd'hui disparues. 

Le materiel archéologique trouvé cans ces 
fosses est le reflet dactivités domestiques villa-
gooises. Les fosses do construction, qui so trou-
vaientle long des maisons, contiennentdesfrag-
monts do torchis, mélange do limon et do matiè-
res végetalos, tombes do la paroi des bâtimonts. 
Toutes les fosses detritiques recelaient de nom-
breux recipients en terre cuito parmi lesquels une 
grande quantité do vases do plus do 40 cm do 
diamètre destines au stockage dos provisions, des 
meules dormantes et mobiles - les deux 
éléments du moulin a grains neolithique - un 
important materiel residuel issu du débitage sur 
place du silex hesbignon, un outillage semi-fini ou 
fini en silex oxogéno do Ghlin et du Bassin parision, 
des bracelets et des bagues en schiste ainsi quo le 
produit do leurfabrication locale (fig. 5-6) et enfin 
la presence de graines de ceréales et do coquilles 
do noisettescarbonisées. 

Los décors do Ia céramique sont identiques a coux 
trouvés clans le bassin do la Dendre: panneaux 
verticaux, motifs on guirlande, etc., réalisés prin-
cipalement en faisant pivoter alternativement lo 
peigne sur SOS dents oxtériouros (fig. 14). 

Los vestiges archeologiques du village blic-
quien de Vaux-et-Borset sont en tous points 
identiques a ceux du Hainaut et illustront 
clairement les lions filiaux qui existent entro oux. 

r 
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Fig. 15V17. La surveillance d'un vaste chantier 2 
Darion a permis le sauvetage d'urgence d'un 
Ctablissement blicquien. Au sein de celuici, une 
tombe a livré, outre I'ombre de l'inhumé, une 
céramique non décorée et deux series de 8 et 2 
bracelets en schiste clichés 1. Jadinl. 
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Face Al face, deux conceptions des rapports interculturels 
au Néolithique ancien 

L Le Groupe de Blicquy fut découvert dans 
le bassin de La Dendre. II constitue non 

seulement une culture importante du Néoli-
thique ancien de Belgique, mais, de plus, cor-
respond au Groupe de Villeneuve-Saint-
Germain. Celui-ci occupe le Bassin Parisien 
jusqu'à la Loire et la Normandie. Les deux 
groupes forment ensemble une même culture. 
Si les représentants du Groupe de Blicquy ont 
traverse la Belgique pour s'installer a côté de 
villages rubanés, ont-ils rencontrés les habi-
tants de ceux-ci, ou ces villages étaient-ils déjà 
désertés? 
Deux hypotheses, et deux écoles, s'opposent 
sur cette question. 
Pour les uns, chaque groupe est I'aboutis-
sement dun courant civilisateur different, Fun 
depuis lest et le centre de l'Europe, l'autre 
depuis la Méditerranée occidentale, au travers 
de la France. Ces deux courants se seraient 
rencontrés chez nous. 
Sur son échelle du temps, la chronologie 
radiocarbone (C'4) ne permet pas de séparer 

et encore des Blicquiens a Darion 

-'emplacement du vi llage rubané de Darion 
et ses abords immédiats ont été complètement 
excavés durant J'été 1989 afin de creuser deux 
bassins de décantation pour les eaux de lavage 
de la sucrerie locale. Ces bassins, qui couvrent 
une superficie d'une dizaine dhectares, ont été 
réalisés sans qu'aucune information concernant 
l'imminence de travaux Wait été donnée aux 
archeologues, ce qui aurait permis d'entre-
prendre des prospections et do programmer un 
sauvetage. En I'absence de legislation, seuls lo 
consentement tacite de la Sucrerie Naveau et la 
bienveillance du conducteur de chantier ont 
permis de suivre les travaux dans la mesure otli 
ceux-ci n'étaient pas entravés (fig. 16-17). 

['information recueillie, matheureusement 
lacunaire, concerne les abords du village fos-
soyé, des structures protohistoriques et histori-
ques, un autre établissement rubané et surtout 
une autre implantation du Groupe de Blicquy en 
Hesbaye, repérée alors même que débutaient les 
fouilles de Vaux-et-Borset. 

La découverte inattendue de structures 
blicquiennes sous une couche de colluvions 
épaisse de plus dun demi-mètre a, en effet, per-
mis de mettre au jour un établissement perma-
nent du Groupe de Blicquy. Malgré l'exiguite 
du decapage, un certain nombre de trous de 
poteau, une tombe et sept fosses, dont deux 
particulièrement riches en materiel detritique, 
ont été reconnues. Ces dernieres contenaient 

les deux groupes qu'elle situe entre 5 500 et 
4800 avant notre ère. Dans l'hypothèse dune 
non-contemporanélté, 1'6cart chronologique 
ne dépasse pas l'imprécision de La méthode. 
Pour les autres, le Groupe de Blicquy serait 
issu dun substrat rubané final auquel ii 
succède. 
La proximité de deux villages rubané et 
blicquien a été constatée a plusieurs reprises. 
Parfois, quelques metres seulement les sépa-
rent. Malgré une telle promiscuité, il n'existe 
que de rares objets dun groupe culturel 
retrouvés dans les structures de l'autre. Leur 
coexistence parait incompatible avec le 
système économique néolithique. 
Aucune des argumentations en faveur de l'une 
ou de l'autre these n'emporte l'adhésion de 
tous les chercheurs. 
D'autres recherches doivent ëtre réalisées, 
d'autres hypotheses doivent être développées, 
qui répondront mieux aux questions d'aujour-
d'hui. 
Gui dit d'ailleurs que La solution est tranchée ? 

commo a Vaux-et-Borset un condense de la 
culture materielle blicquienne. Une des deux 
fosses riches renfermait un depot d'au moms 
cinq meules plates. Quelques tessons do céra-
mique décorée du Rubané recent ont été 
retrouvés dans les mêmes fosses, associés au 
materiel blicquien. 

En raison de l'acidité du sol, la tombe ne 
renfermait plus du corps de l'inhumé que de 
vagues traces qui suggérent une position ftale 
(fig. 15). Le défunt nous est apparu ocré ala téte 
et aux pieds. II etait accompagné de huit brace-
lets de schiste a un bras, et de deux de l'autre, 
ainsi que dun vase piriforme non décoré. 
['analyse pollinique du fond de la tombe, 
effectuée par Jean Heim, du Laboratoire de 
Palynologie de Louvain-la-Neuve, nous a révélé 
que le mort devait reposer sur un lit do fougeres. 
['email des dents dune mâchoire, de petite taille 
et présentant seulement quatre molaires, incite 
a conclure au jeune ago du défunt. ['inhumation 
au sein do l'habitat West pas chose rare pour 
cette époque, mais dans une region oh les restes 
osseux disparaissent, ce type de structure West 
quasi jamais décelé. 

La découverte simultanée de deux ensembles 
blicquiens en Hesbaye, a quelque 120 km do 
l'aire principale d'implantation de ce groupe 
apporte une documentation nouvelle et impor-
tante sur la repartition des groupes du Néoli-
thique ancien de nos regions. Elles posent de 
nouvelles questions qui requiereront des moyens 
d'étude appropriés pour les résoudre. U 
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Et pour en découvrir plus... 
La visite de I'Archéosite do Blicquy-
Aubechies, du Musée de la Domus Romana 
a Blicquy, comme du Musée de la Préhis-
toire en Wallonie est fortement recom-
mandée. 
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Fig. 1. La grotte Bibiche est une minuscule cavitE qui s 'ouvre directement sur lafalaise de Freyr. Sur le plan, 
la partie grisEe indique la zone de repartition des ossements iuzmains. L 'avant de la grottefut sans doute vidd 
par des explorateurs peu soucieux de communiquer leur découverte (dessin 0. Huysman). 
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Une tombe néollthique 
dans la grotte Bibiche a Freyr 

3000 ans avant notre ère, les agriculteurs neolithiques déposaient leurs morts dans 
les grottes. Cette coutume funéraire est connue depuis longtemps des archeologues. 
En un siècle et demi de recherches en Wallonie, ils ont explore plus d'une centaine 
de grottes sépulcrales. L'originalite de la foullie de la grotte Bibiche est l'utilisation 
de méthodes d'analyses modernes. D'autre part, la découverte parmi les ossements 
d'une pointe de flèche en silex, plantée dans un péroné humain, donne un caractère 
unique a cette sépulture. 

Nicolas Came, Jean-Marc Leotard et Philippe Lacroix 

Qu'est-ce que le Néolithique? 
Vers 5300 avant notre ère, de nouvelles popu-
lations s'installent en Moyenne Belgique, origi-
naires des grandes plaines d'Europe centrale. 
Leur économie, la production de denrées 
alimentaires par 'agriculture et l'elevage, va 
s'imposer lentement. Les processus de générali-
sation de l'agriculture ne sont pas encore définis 
rigoureusement: substitutions de populations, 
transformation sur place de l'économie de 
predation (chasse et cueillette), ou encore ap-
prentissage des chasseurs autochtones auprès 
de groupes connaissant déjà la nouvelle écono-
mie. Cependant vers 4000 ou 3500 avant notre 
ére, la totalité du territoire semble acquise a la 
vie agricole. 

Le Néolithique est la période oO s'imposent 
'agriculture et l'élevage. C'est un ensemble 
complexe de cultures, qui affirment leur identité 
par une combinaison originale d'éléments 
architecturaux, artistiques, religieux et technolo-
giques. Les traits communs sont des maisons de 
bois et de torchis regroupées en villages, l'agri-
culture et l'élevage, l'usage de la poterie et d'un 
outillage en silex taillé accompagné de quelques 
outils en pierre polie. Le Néolithique est donc un 
ensemble dinnovations technologiques, mais 
surtout l'inauguration d'une vie rurale et d'une 
économie productrice. 

Les coutumes funéraires 
du Néolithique 
Les attitudes face a la mort font partie des 
éléments trés individualisés de chaque culture. 
Le traitement le plus frequent est l'inhumation, 
mais appliquée avec une grande variabilité selon 
les époques ou les regions. Les premiers Néoli-
thiques enterrent leurs morts dans des cime-
tières. Plus tard, certaines communautés choisis- 

sent de les entasser dans des cavités naturelles, 
d'autres encore construisent de grand monu-
ments en pierre, souvent appelés dolmens, a 
l'intérieur desquels les morts soot déposés. 

L'utilisation des grottes ou du pied des parois 
rocheuses comme sépultures se situe chronolo-
giquement entre 4000 et 2500 avant notre ere. 

Une sépulture scellée dans la pierre 
La grotte Bibiche, dans les Roches de Freyr a 
Dinant, est une minuscule cavité qui developpe  

une longueur totale de 4 m pour une hauteur 
moyenne de 80 cm. L'entrée s'ouvre sans ter-
rasse, dans le haut de la falaise a quelques 
metres sous le plateau. Si accés est difficile, il 
ne requiert cependant pas un materiel spéci-
fique. 

L'intérieur se divise en deux parties. La pre-
miére était completement vide de sediments, 
sans doute nettoyée par des amateurs d'Anti-
quités. Des raisons techniques empecherent le 
pillage du fond de la grotte: les vestiges archéo-
logiques étaient plégés dans une croUte de 
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pierre formée par la percolation d'eau chargee 
en calcaire de dissolution. Lontement, au fil des 
siécles, les ossements furent recouverts par un 
plancher, comparable dans sa nature aux stalag-
mites. 

Le plancher formait naturellement une ban-
quette qui obstruait l'extrémité do la grotte. 
Derriere celle-ci, certains os gisaient pêle-mble a 
lair libre, répartis inegalement sure sol en forte 
pente, tandis que dautres étaient partiellement 
pieges dans le prolongement du plancher. 

Une fouille peu ordinaire 
A la grotte Bibiche, les legendaires pinceaux ou 
brosses a dents des archéologues sont sans 
effet. La partie avant de la sépulture fut degagee 
sur place par des moyens mécaniques: petits 
burins et pointes d'acier, avec la difficulté que 
l'emballage de pierre était plus resistant que ies 
squelettes humains. 

L'oxiguIté des lieux ne permit pas la fouille du 
fond de la cavité, aussi le plancher stalag-
mitique fut-il decoupé en blocs et ramené en 
laboratoire, od les os furent degagés de leur 
gangue calcaire au moyen d'un outillage qui res-
sombie a celui du dentiste. 

La fouille dune sépulture nécossite le rope-
rage dans les trois dimensions de l'espace de 
tous les objets ou ossements. C'est le seul 
moyen de reconstituer plus tard la position 
originelle des corps. Le prelèvement de frag-
ments du plancher, pour en faciliter l'oxamen, a 
donc demandé l'installation sur ces derniers et 
sur la paroi de la grotte de points de repéres qui 
permirent de positionner les restes anthropolo-
giques sur des plans et des coupes. 

Des moyens mécaniques pour le degagement 
des os furent préferés aux traitements chimiques 
qui, outre le désavantage d'empécher les data-
tions radiometriques (le carbone 14 dans ce cas), 
détruisent les os autant que le calcaire qui les 
entoure, a cause dune trop grande similitude 
de composition. 

Entre 2870 et 2650 avant notre ère 

Fig. 2. Les reses des squelettes des dejdnts de la grotte Bibiche étaient scellbs dans une croLte de pierre, 
formée par Ic dbpôt de ca/ca/re amenb par l'eau d'in,ffltration, dans un phénoméne comparable a ce/ui des 
stalagmites et des stalactites I'/L LJ[GI. 

Fig. 3. Le ddgagement des Os de la calcite a nécessitb l'utilisation de moyens mécaniques peu ordinaires: 
petits burins, fraise, etc. Pour améliorer les conditions de travail des blocs ont été détachds de la grotte et 
emmenés en laboratoire pour faciliter leur exploration. La d(fficultd  était d'e'ta b/jr des points de repère sur 
les blocs, pour situer chaque os dans les trots dimensions de l'espace, par rapport au volume de la grotte 
(© ULG). 

['age de la sépulture de la grotte Bibiche fut 
calculé au Laboratoire du Carbone 14 de 
Louvain-la-Neuve (E. Gilot). II so situe ontre 2870 
et 2650 avant Jesus-Christ. 

Le plancher stalagmitique dans lequel étaient 
enfermes les squelettes constitue un excellent 
contexte pour tenter une etude des spores et 
des pollens, facilement pieges dans la calcite. 
['analyse et le comptage do coux-ci permet de 
décrire l'environnement dans deux optiques. Le 
climat et donc la végétation n'ayant pas toujours 
été les mémes dans le passé, Ia flore est synony-
me d'une époque. L'échantillon recueilli dans la 
grotto Bibiche place la sépulture a la période 
Atlantique, phase climatique cC le tilleul prédo-
mine sur le noisetier et oC le hétre est relative-
mont rare. 

Un autre apport de la palynologie (l'étude des 
spores et des pollens) est Ia determination de 
l'environnement immédiat do la grotte. Lo pin 
domine largement, mais ii suffit qu'un seul de 
ces arbres soit ala source d'alimentation de l'eau 
qui a formé le plancher, pour donner une im-
pression de grande quantité. ['étude do B. 
Bastin du Laboratoire de Palynologie de [ouvain-
a-Neuve montre egalement la quasi absence 
do céréales et de graminées, ce qui tend a 
prouver qu'au moment de l'utilisation de la  

grotte comme caveau, elle était eloignee des 
zones cultivées. Le plateau do Froyr n'était donc 
pas oxploité par l'agriculture avec la memo 
intensitb quaujourd'hui. 

La mortalité infantile 
au Néolithique 
Les ossements recueill:s appartiennont a 11 
défunts parmi lesquels 5 enfants, dont on trés 
jeune age do 12 a 18 mois, deux aux environs 
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Fig. 4. La repartition des ossements hurnains dans la grotte permet de corn prendre leur disposition onginelle. 
A la grotte Bibiche, on a le sentiment que les defunts furent deposes au centre de la grotte. Après la 
decomposition des chairs, les os tombè rent deux-rnémes vers le fond de la grotte en forte pente, oO on 
retrouve aufourd'hui les restes me'langes dune dizaine de squelettes (dessin 0. Huysman). 

La guerre ii y a 5000 ans? 

Fig. 5. Une pointe de fle'che flit retrouvée fichee 
dans le péronE d'un adulte. La mort de ce 
personnage West pas en relation avec cot accident. 
L 'excroissance osseuse autour de la flèche mon tre 
parfaitement la guérison sans infection (© ULGI. 

Fig. 6. Prise de vue au scanner du pdrone humain. 
On distingue la base do Ia flèche a l'intérieur des 
excroissances osseuses, consécutives a la blessure 
de Fos. C'est une flèche classique dans sa forme 
pour le debut du II! millénaire ay. I. C. (© ULG). 

D es cas de blessures ddcelables sur des 
squelettes sont assez rares dans la Pré-

histoire. 11 existe quelques exemples de morts 
violentes plus anciens ou plus récents qua 
Freyr. A Téviec en Bretagne, un chasseur 
mésolithique a été tue vers 5000 ay. J.-C., par 
une flèche qui lui a traverse la poitrine en 
sectionnant l'aorte avant de se planter dans 
une vertèbre. Le Charnier de Roaix, en Pro-
vence, date des debuts de la metallurgie, 
montre les traces d'une bataille. Au debut du 
Neolithique, 23 personnes ont été massacrées 
a coups d'hetminettes en pierre a Taiheim en 
Allemagne. 
La violence n'est donc pas absente. L'existence 
pendant le Neolithique d'enceintes autour des 
villages, le développement du commerce et la 
definition de la propridté privée du fait de 
1'agriculture voudraient que les guerres débu-
tent a ce moment. 

de 5 ou 6 ens, tandis que les deux derniers 
avaient probablement entre 8 et 14 ans. Les 
restes osseux des adultes montrent un large 
eventail de I'äge do décès, de adolescence ala 
vieillesse. 

Pourtant, si ces éléments sont suffisants pour 
engendrer des heurts, rien ne prouve que le 
Neolithique fut une période de trouble 
genéralise. Le cas de Freyr est d'autarit moms 
evident a cet egard qu'il ny a pas mort yb-
lente, ni pour le blessé, ni pour les autreS 
défunts. La guerre organisée ne fut sans doute 
pas la preoccupation la plus importante des 
civilisations neolithiques. 
Les centaines de sepultures, connues en Eu-
rope pour la période Neolithique, ne montrent 
qu'exceptionnellement de la violence. Mais 
nous ne pouvons observer que les blessures 
qui affectent le squelette. Une flèche qui 
atteint le cceur ou les poumons ne laisse pas 
nécessairement de traces sur la cage thora-
cique ou les vertèbres. Les nombreuses armes 
trouvées dans les sepultures sont-elles toujours 
des depOts votifs? 

Près do la moitié des défunts de la grotte 
Bibiche sont des enfants. Cette importante 
mortalité infantile nest pas un cas unique; deux 
gisements contemporains, des environs de Spri-
mont, montrent la même tendance. Los conclu- 

sions a en tirer sont banales. L'enfance est fra-
gile, mais passé un certain age, I'espérance de 
vie nest pas negligeable. 

Le blessé de Freyr 
Les sepulture neol:thiquos en grotto contiennent 
parfois un mobilier funéraire: vases, outils on si-
lox, os d'animaux, bijoux en os ou en coquillage. 
Dans la grotto Bibiche, le mobilier est dune au-
tre nature: une pointe do flèche fichèe dens un 
péroné humain. La flèche a pénétré dens la 
jambe sous le genou gauche et a ouvert une 
brèche dans le col du péroné. Manifestement, il 
ny a pas eu d'infection, la blessure sost cicatri-
see, comme le montrent les excroissances osseu-
sos qui so sont formees autour do la pointe en 
silex. La guèrison, de l'ordre do quelques mois, 
s'est probablement opèrèe sans souffrance, 
mais le nerf sciatique poplité externe fut pout-
être sectionné ce qui dut provoquer des difficul-
tés do locomotion. La coupure éventuelle des 
artèros tibiales externes et pèronieres n'entraino 
pas do traumatismes graves. 

Notre personnage nest donc pas mort do sa 
blessure, II ou elle a vécu au moms quelques 
mois après 'accident, en éprouvant simplement 
quelques difficultés a marcher. • 
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Lesfortywations0 1" 	de hauteur 
Un programme de recherches systématiques dans les forteresses de Wallonie entamé 
en 1975 a révélé des remparts très divers dont les modes de construction prouvent 
I'acquisition de compétences techniques évoluées. 

Anne Cahen-Delhaye 

Les structures défensives 
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Fig. 1. Carte de repartition desfort[fications celtiques en Wallonie. 1. Huccorgne, 2. Etalle, 3. Ethe, 4. Saint 
Sen'ais Hastedon, 5. Bouffloulx, 6. 011oy-sur-Viroin, 7. Samrée-Bérismenll, 8. Vielsalm, 9 Tavigny, 10. Cugnon, 
11. Buzenol, 12. Rouveroy, 13. Thuin, 14. Lompret, 15. Cherain, 16. Bellefontaine. 

Découverte d'une architecture 
élaborée 
Parmi les différentes categories de vestiges du 
dernier millénaire avant notre ére, les sites 
fortifies sont les plus faciles a découvrir parce 
qu'ils ont laissé des traces tangibles dans le 
paysage: ii s'agit des remparts qui se présentent 
actuellement sous forme de longs talus de 60 cm 
a 4 m de hauteur. Ces fortifications constituent, 
dans plusieurs contrées de Wallonie, les seuls 
témoins de l'occupation de l'age du fer. 

Les premieres forteresses de notre region 
remontent au Neolithique ancien et moyen, lorsque 
les porteurs des civilisations danubienne et de 
Michelsberg protegerent avec des fossés et des 
palissades de vastes superficies situées en bordure 
des bas plateaux hennuyers et brabancons. Aucun 
site fortifié appartenant au Neolithique final ou a 
'age du bronze na été décelé. Aussi, l'installation au 
premier age du fer de plusieurs fortifications en 
Wallonie revéle une modification importante dans 
l'organisation sociale. 

L'implantation 

La plupart des places fortes sont situées au sud 
du sillon Sambre-et-Meuse o0 la nature acciden- 

tee du relief offrait de bonnes defenses naturel-
es (fig. 1). Ainsi, les rivières et ruisseaux sinueux 
et encaissés ont créé des promontoires et des 
éperons élevés souvent munis de flancs 
infranchissables qu'il était aisé a défendre. De 
plus, la pierre qui affleure presque partout 
permettait d'élever de solides barrages. 

L'examen de la repartition geographique 
reserve quelques surprises: ainsi, plusieurs grou-
pes de forteresses contemporaines s'élèvent 
parfois a faible distance l'une de l'autre. C'est le 
cas des quatre sites fortifies de l'age du fer, a 
Buzenol, Etalle et Ethe en Lorraine, qui sont 
rassemblés a moms de 3 k de distance (fig. 2). 

Le choix des sites temoigne toujours d'une 
bonne connaissance du paysage et de ses poten-
tialités strategiques. Le relief a conditionné les 
dimensions et la forme de la fortification ainsi 
que le trace des structures défensives. 

Ainsi, la superficie des places fortes vane 
de 18 ares a Bellefontaine a 100 hectares a 
Etalle sans que Ion puisse percevoir dans les 
variations des distinctions d'ordre regional ou 
chronologique. Notons que la plupart des sites 
ont une surface comprise entre 3 et 6 hectares 
qui devait étre suffisante pour parquer le bétail 
et pratiquer un peu d'agriculture a l'interieur 
des murs.  

Les constructions sont naturellement limitées 
aux points nevralgiques. L'acces est toujours 
protege par un puissant rempart generalement 
precede d'un fossé dont la longueur vane de 
quelques dizaines de metres a un kilometre. 
Lorsque les pentes sont accessibles, le site peut 
étre protege par une circonvallation ou son som-
met raidi par un apport de terre et de pierres. 
Certains flancs pouvaient être renforcés par une 
palissade ou rendus inf ranch issables par une 
large haie d'arbustes epineux telle que nous les 
decrit César a propos des camps retranches 
nervi ens. 

Le simple barrage generalement rectiligne qui 
protege le flanc unique d'acces des eperons est 
la defense la mieux representee tout au long de 
l'âge du fer (fig. 3a). Le fossé exterieur et la levee 
peuvent être doubles et dans ce cas la structure 
intérieure esttoujours la plus elevee, sans doute 
pour permettre une meilleure protection contre 
les projectiles tels que les balles de fronde. 

Une variante de l'eperon barré apparaIt a 
Cugnon sur la Semois, 011oy-sur-Viroin et Lom-
pret sur l'Eau Blanche oC deux retranchements 
isolent la partie etroite d'un promontoire 
(fig. 3b). Notons qua Cugnon, le fosse avait ete 
remplacé par une contrescarpe. Enfin, des 
enceintes sont attestees a l'epoque laténienne 
a Rouveroy sur la Trouille, a Saint-Servais sur la 
Meuse, Samree-Berismenil sur l'Ourthe et 
Buzenol en Lorraine (fig. 3c). 

Le fossé creuse pour l'edification du rempart a 
une profondeur et une forme variees. II s'enfonce 
de 0,90 m minimum a 5 m maximum, presente 
un profil en V ou en auge ou un fond plat qui 
devait mieux resister au comblement(fig. 4). 

Les remparts 
Les retranchements de 'age du fer furent eleves 
a l'aide de terre, de pierre et parfois de poutres 
en bois qui pouvaient htre fixees a l'aide de fi-
ches en fer. Les coupes realisees au travers de 
ces murailles permettent de déceler les structu-
res internes tres variees qui evoluerent avec le 
temps, peut-étre pour mieux repondre aux im-
peratifs strategiques. 

Les plus faciles et rapides a edifier sont consti-
tuees d'un amoncellement inorganise de terre 
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Fig. 2. Carte de situation de quatreforteresses de I'age du fer en Lorraine beige installées sur quatre eperons voisins. 

et de pierres prélevées du fossé ou des abords 
immédiats. Comme leur hauteur est dans nos 
regions assez reduite, on peut douter de leur 
valeur defensive réelle. Ces levees, appelées 
remparts de type Fécamp, sont assez largement 
diffusees au second age du fer et furent encore 
élevées sous les Romains et au Moyen Age. 

Toutes les autres murailles étaient dotées 
dun front vertical extérieur qui soutenait les 
terres du barrage et devait obliger l'assaillant a 
pénétrer en utilisant des échelles ou en faisant 
écrouler la paroi. Ces murs avaient un flanc inté-
rieur soit formé par une rampe, soit muni dune 
seconde paroi verticale. 

Un groupe de murailles du premier et du 
debut du second age du fer, concentrées dans  

le sud de la Wallonie, a Ethe, 011oy et Tavigny 
par exemple, a un mur de pierres séches pare-
menté qui en soutient le flanc extérieur. 

Los autres remparts qui utilisent le bois sont 
dotes dune armature de poutres soit verticales, 
soit horizontales. 

Ainsi, a Etalle en Lorraine, Samrée-Bérismenil 
en Ardenne et Bouffioulx sur la Sambre, un front 
vertical de poutres solidement plantées dans le 
sol vierge maintenait une palissade de rondins 
horizontaux qui soutenait les terres de la levee 
(fig. 5 et 6); cette barrière était parfois renforcée 
par des traverses qui s'allongeaient dans le corps 
du talus. Ce mode de defense avait le désa-
vantage d'être inflammable en cas d'attaque. 
Pour pallier cot inconvenient, les constructeurs  

ont imagine une technique apparentée qui 
associait la pierre. Le front vertical formé dun 
rang d'énormes pieux fut entrecoupé de murets 
de pierres sèches soigneusement parementés, 
de 1 m de large: a Cugnon, les poteaux étaient 
maintenus par des traverses qui s'allongeaient 
dans le corps de la levee tandis qua Samrée-
Bérismenil, ce mur extérieur était consolidé par 
des traverses superposees qui étaient fixées a 
une rangée de poteaux intérieure (fig. 7). 

Trois remparts recelaient une armature de 
poutres dont les lits, disposes alternativement 
dans le sons de la longueur et de la largeur, sont 
souvent séparés par des couches de pierres cal-
caires et de terre. Ces poutres qui ont été brü-
lees, lors de leur construction, ont créé un noyau 
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Fig. 3. Plan de différentes implantations des 
remparts selon La nature du site a protéger. 
a. / dperon barré do Châtelet a Ethe, b. le segment 
d'dperon protégé par deux remparts au Camp 
Romain a Lompret, 
c. /'enceinte du Castelet a Rouveroy, d. les 
multivallations des Blancs Bois a Tavigny. 

vitrifié particulièrement resistant de blocs sou-
des par la chaleur. us s'élèvent a Huccorgne en 
Hesbaye, a Saint-Servais eta Buzenol et peuvent 
étre dates au premier age du fer ou au debut 
du second. 

Enfin, un dernier type de rempart a poutrage 
dent la technique de construction est connue 
grace a Jules César est attestd dans le Hainaut a 
Rouveroy, sur la Trouille et a Lompret, sur l'Eau 
Blanche. II s'agit du fameux murus ga//icus dont 
'armature interne était We par de grandes fi-
ches en fer de section quadrangulaire (fig. 8 et 
9). Cette construction avait le double avantage 
de resister au feu et aux machines militaires 
telles que le belier. 

Ces murailles qui n'avaient pas subi 'action 
du feu disposaient en outre dune maçonnerie 
parementée a l'extérieur oé les tétes de poutre 
depassaient. Cette technique de construction 
n'apparait pas avant la fin du second age du fer, 
soit aux e  et 1er  siècles avant notre ere mais se 
prolonge a la période gallo-romaine. 

Tous ces modes de construction, dont 'evo-
lution est complexe, trouvent de multiples paral-
Ièles en Europe tempérée. 

Les remparts devaient être surmontés dun 
chemin de ronde, parapet ou palissade dont la 
trace est rarement conservée; a Tavigny, les 
pieux enfonces dans le sol vierge formaient un 
rang au centre de la levee. 

Quelques jalons de 
la recherche 

D epuis le siècle dernier jusqu'en 1930, 
plusieurs forteresses de l'âge du fer 

avaient fait l'objet d'investigations d'impor-
tance très variable mais les fouilles n'appor-
tèrent que de maigres résultats qui eurent pour 
consequence l'abandon des recherches de ter-
rain pendant one quarantaine d'années. Pen-
dant cette période, on dressa des inventaires 
de fortifications anciennes sans contrOle sur le 
terrain et sans attribution chronologique 
quelque peu étayée. En 1970, seules les forte-
resses de Saint-Servais sur la Meuse et Buzenol 
en Lorraine pouvaient être assignees a l'äge du 
fer. Depuis lors, des recherches scientifiques 
réalisées avec de nouvelles méthodes d'inves-
tigation dans une quinzaine de sites répartis 
dans toute la Wallonie sont venues combler 
cette lacune. 

A Etalle et 011oy, des depOts dos humains 
découverts dans le corps des remparts évoquent 
la pratique dun rite propitiatoire lie a l'érection 
de ces defenses. 

Les portes 
L'accès aux sites fortifies se signale souvent par 
une depression du rempart. Néanmoins, des 
forteresses de petites dimensions dont les valla-
tions sont bien conservées semblent depourvues 
d'entrée. On peut des lors supposer qu'elles  

étaient accessibles par des ponts-levis qui enjam-
baient les structures défensives. Par ailleurs, les 
fortins de grandes dimensions comme Etalle, 
Ethe et Rouveroy étaient munis de plusieurs 
entrées. 

La plupart des portes se marquent par une 
rupture du barrage, mais a Buzenol, Rouveroy 
et Bouffioulx, les accés sont aménagés dans 
une chicane de la levee, en bordure de la 
pente. Lorsque plusieurs vallations proté-
geaient un site comme a Tavigny, les entrées 
étaient alignees. 
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Fig. 3 c-d. Plan des diffPrentes imp/an ations des rem parrs se/on La nature du site a protPg r; c. Lenceinte 
du Castelet a Rouveroy, d. les multivallations des Blancs Bois a Tavigny. 

Fig. 4. Coupe dufosse defensffqui atteint Sm de 
profondeurl et du rem part de La Tranchée des 
Portes a Etalle. 
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Le plan des portes est simple: il comporte 
toujours des pieux verticaux qui servaient a 
soutenir les bords du rempart et sans doute une 
superstructure en bois assurant la continuitd de 
la circulation sur la muraille. Leur implantation 
délimite la largeur des accés qui oscillait entre 
180 m a Tavigny et 8 m a Etalle. Leur longueur 
était évidemment tributaire de lemprise  des 
structures : ainsi, a Cherain, le couloir ménage  

au travers des deux talus et des deux fossés 
atteignait 27 m. 

Une occupation trés réduite 

II est étonnant de no retrouver a lintérleur des 
fortifications protohistoriques de Wallonie que 
de rares vestiges d'habitat. Ainsi, de nombreuses 

Des toponymes révélateurs 

L e nom des lieux-dits a permis de 
déceler La presence dun certain nom-

bre de forteresses protohistoriques, ro-
maines et médiévales, sans distinction 
chronologique. Ainsi, les toponymes den-
vent des mots latins castellum, castellit-
turn, castellin urn et caste//jo qui ont 
donné a Chestia a, a Chestai a, a Chesle a, 
a Chession a, a Castelet a et aChâtelet a 
par exemple. 
Parfois le nom est issu dune légende tel 
(( Montauban  a ou s'applique aux struc-
tures défensives comme la a Trarichée des 
Portes a ou le a Trinchi a qui designent les 
tosses. 

do rares vestiges d'habitat. Ainsi, de nombreuses 
recherches récentes entreprises dans plusieurs 
places fortes comme a Tavigny, Saint-Servais, 
Bouffioulx, se sont avérées stériles. A peine peut-
on citer quelques foyers a Samree-Bérismenil et 
Etalle associés a des alignements de blocs clans 
ce dernier site et un vaste dépotoir a Cherain, le 
tout concentré a larriére des remparts. Ces quel-
ques structures ont fourni du materiel qui a 
permis de dater loccupation au debut de la p6-
node laténienne a Etalle et Samrée et au er  siècle 
avant notre ère a Cherain. 

Ainsi, la rareté des vestiges laisse presumer 
que la plupart des sites Wont jamais connu 
doccupation permanente. 
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Fig. 5. Premier etat du rempart d'Etalle: vue des 
traces des pieux et des rondins horizontaux laissées 
par la palissade (a gauche) et essai de reconstitution 
(a droite. 
Fig. 6. Vue des trous de pieu des palissades du 
rempart et dune des entrées d'Etalle. 
Fig. 7. Essai de restitution du rempart (phase a) du 
Cheslé de Samrée-Bérismenil. 
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Chronologie et synthèse 
Trois forteresses ant pu être attribuées au pre-
mier age du fer, l'une en Hesbaye a Huccorgne, 
es deux autres a Etalle et [the, en Lorraine. La 
majorité appartient au debut du second age du 
fer et cinq sites a la fin de cette période. Bien 
qu'il ne soit pas toujours possible de dater les 
différentes phases de construction, il semble clue 
peu de fortifications ant connu plus dune 
epoque d'édification: les vestiges d'occupation 
a Etalle, Tavigny et Buzenol semblent nettement 
posterieurs au rempart. 

Une seule fortification parait avoir été proté-
gée avant 'age du fer, a Thuin oC une palissade 
néolithique avait été élevée a 'emplacement du 
rempart protohistorique. Par ailleurs, peu de 
sites furent réoccupés aux epoques ultérieures. 
Buzenol, Rouveroy et Etalle furent habités a 
l'epoque romaine mais seul le dispositif défensif 
du premier d'entre eux semble avoir été renfor-
cé. Enfin, quelques forteresses comme Huccor-
gne, Thuin, Bouffioulx et Buzenol furent restau-
rées au Moyen Age. 

On pourrait supposer que ces murailles furent 
élevees au cours de périodes troublées pour se 
proteger; cependant l'absence de trace d'incen-
die cans ban nombre d'entre elles permet de 
croire qu'elles ne durent guére affronter d'enne- 
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Fig. 9. Deux clous recueillis dans les rem parts de 
Lompret et Rouveroy. 

assez développée, placée sous une autorité et 
pouvant faire appel, pour les aspects techniques, 
au concours de specialistes. Leur role ne devait 
pas Otre limité ala seule fonction de refuge mais 
leur erection était probablement liée a 
l'illustration dun certain prestige social. • 

Fig. 8. Plan de fou file du murus gal/i cus de Lompret avec le mur exte'rieur et les clous qui signalent 
l'empiacemerit des croisements de poutres dans le corps de la levee. 

mi et furent abandonnees pacifiquement. Corn-
me la plupart des sites Wont pas connu d'occu-
pation intense alors que leurs grandes dimen-
sions étaient suffisantes pour heberger de 
manière permanente une population déjà im-
portante, nous pouvons supposer que leurs 
auteurs habitaient dans des sites ouverts. Notons 
que les differences de taille indiqueraient des 
distinctions dans leur destination. Aucune ne 
peut étre considérée comme un oppidum pré- 

L'ARCHEOLOGIE EN REGION WALLONNE 

urbain tel que le litelberg, dans le Grand-Duché 
de Luxembourg. 

Les barrages et enceintes protohistoriques 
ont pourtant nécessité un énorme travail. La 
somme de matériaux extraits avec des moyens 
rudimentaires et transportés dans des hottes a 
dos d'homme pour leur construction et le soin 
dévolu a leur entretien postulent une entitE 
assez dense, bien organisée et stable. Ces 
monuments révélent une organisation politique 
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Découverte en 1981 et 1986 de deux muri galilci 
A Rouveroy et Lompret 

L ors dun programme de recherches sys-
tématiques que nous avons entame en 1975, 

nous avons découvert fortuitement deux retranche-
ments qui présentaient la même technique de con-
struction que la célèbre fortification d'Avaricurn 
(Bourges) décrite avec precision par César en 52 ay. 
J.-C. Ces deux sites hennuyers figurent ainsi ala 
limite septentrionale de Faire de repartition de ce 
type de rempart qui couvre la France, l'Allemagne et 
la Suisse. 
Le Castelet de Rouveroy protégé par une enceinte 
pentagonale avail une surface de quatre hectares, le 
Camp rornain de Lompret, installé sur un étrangle-
ment d'éperon barré par deux levees disposait d'une 
superficie de trois hectares. 
La rigidite de leurs remparts était assurée par une 
puissante armature de poutres entrecroisées a angle  

droit qui a disparu sans laisser de trace mais dont 
l'emplacement est signalé par des dizaines de fiches 
en fer de section quadrangulaire, de 1 cm dépaisseur 
et de 17 a 23 cm de longueur. Généralement retrou-
vées par paires, elles maintenaient des poutres 
transversales longues de 3 in minimum a Lompret et 
de 6,60 in a Rouveroy. Le poutrage presentait une 
maille de I in a 1,60 m. Le remblai est constitué de 
couches de pierres qui alternent avec des strates de 
terre dans les deux fortins. Les murets extérieurs sont 
formés de moellons non taillés poses a sec et 
parementes sans presenter d'assises horizontales. 
Une rampe intérieure épaulait le corps du rempart et 
devait permettre d'accéder dans les deux sites au 
chemin de ronde. La chronologie du rempart de 
Lompret est fournie par quelques lessons de La Tène 
finale retrouvés sous la base de la levee. 

Fig. 10. Reconstitution in situ du rempart du Cheslé 
a Samrée-BérismeniL 
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Deux problèmes de Protohistoire européenne 
dans un site fortifig : 

LE CAS DU BOUBIER A CHATE LET. 
- Une planification de chantier protohistorique. 
- Une clé pour le problème des remparts brQlés. 

Pierre-P. Borienfant 

Le remplacement quasi-général de l'architecture 
protohistorique traditionnelle par [architecture 
romaine dans ies territoires conquis a représenté 
une revolution au plan des techniques - on s'en 
doute - mais aussi un veritable bouleversement 
socio-économique (les matières premieres 
changent, les mains d'oeuvre changent, les 
temps de travail changent), ii a représenté méme 
une rupture au plan esthetique. Cette transfor-
mation, dont l'introduction du béton dans 
[architecture moderne donne une id6e, s'est 
accomplie chez nous entre le règne dAuguste 
et celul de Claude soit en l'espace d'h peine 
cinquante ans. Non seulement les villes créées 
ici par Rome mais aussi les bourgades et les 
residences des grands propriétaires fonciers 
passent au moellon taillé, maconne au mortier 
de chaux, et a la terre cuite architecturale 
(briques, tuiles, carreaux, boisseaux). Non 
seulement la colonne remplace le poteau mais 
[arc et la voUte sintroduisent ouvrant dautres 
perspectives esthdtiques. Les murs et les sols se 
couvrent dune ornementation nouvelle, usant 
de pierres de couleurs ou de peintures oh 
sassocient le décoratif et le figuratif. 

Deux mondes se sont heurtés. [architecture 
protohistorique sombre dans l'appauvrissement 
avant dentrer dans une obscurité de plus en 
plus dense. 

Pas a pas l'archeologie de terrain de la fin du 
xxe siècle la redécouvre: architecture funéraire 
ou cultuelle, architecture domestique ou mili-
taire. 

Voyons de plus près cette dernière. Ole pose 
une question prejudicielle: est-il bien legitime de 
parler d'architecture mi/itaire pour ces époques? 

Fig. 1. Le xi/ siècle a repe'ré déjà presque tous les 
retranchements protohistoriques ou re'putés tels 
dans norre region. Lafort(jtcation de Thuin (Bois du 
Grand Bon Dieu) protégeant 12 ha est passée 
inaperçue jusqu 'en 1980. Une coupe ouverte dans 
une brèche du trés court mur de barrage a permis 
d 'atrribuer sa construction a La Tène ut (soit ± 78 
ay. I-C.). Une fortification de beaucoup antérleure, 
remontant au Ne'olithique moyen (Michelsberg, 
deuxiéme moitié du iv' rnillénaire) la précédde 
(pointilld). 

T ous les murs gaulois sont faits, en général, 
de la man ière suivante. On pose sur le sol, 

sans interruption sur toute la largeur du mur, 
des poutres perpendiculaires a sa direction et 
sèparées par des intervalles égaux de deux 
pieds. On les relie les unes aux autres dans 

uvre, et on les recouvre d'une grande 
quantité de terre; le parement est formé de 
grosses pierres encastrées dans les intervalles 
dont nous venons de parler. Ce premier rang 
solidement établi, on élève par dessus un 
deuxième rang semblable, en conservant le 
même intervalle de deux pieds entre les 
poutres de telle sorte queues ne touchent pas 
celles du rang inférieur, mais que chacune 
repose sur une pierre qui remplit exactement  

le vide égal laissé entre chaque poutre. On 
continue toujours de même jusqu'à ce que le 
mur ait atteint la hauteur voulue. Ce genre 
d'ouvrage avec ses pierres et ses poutres 
alternées réguhièrement, offre un aspect vane 
qui n'est pas desagréable a l'il; ii est, de 
plus, très pratique et parfaitement adapté ala 
defense des villes, car la pierre le defend du 
feu et le bois des ravages des béliers, celui-ci 
ne pouvant ni briser, ni disjoindre une 
charpente oh les pikes, qui forment liaison a 
1'int6rieur, ont en general quarante pieds dun 
seul tenant. 

César, De Bello Gallico, vii, 23 
Traduction: L.A. Constans. 
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Fig. 2. La fortification du Boubier: coupe. 
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D ésertant la totalité de leurs oppida et 
castella, les Aduatiques rassemblèrent 

tous leurs biens dans une seule place que sa 
situation rendait très forte. De toutes parts 
autour d'elle c'était de très hauts rochers d'oC 
la vue plongeait, sauf d'un côté oO s'ouvrait un 
accès legerement montant qui n'avait pas plus 
de deux cents pieds (60 m): un double mur 
fort élevé défendait cet endroit. 115 y avaient 
réuni des blocs d'un grand poids et des poutres 
taillées en pointe I ...  
Quand nous les eUmes cernés d'un retran-
chement de 15.000 pieds (?) (4 km et demi) 
que complétaient de nombreuses redoutes, ils 
restèrent dans la place. [Devant la menace 
d'une tour roulante les Aduatiques font mine 
de se rendre.) Une grande quantité d'armes flit 

Nous devons quitter id nos concepts familiers 
et constater d'abord quo ce quo Ion a long-
temps appelé dans ces fortifications levees do 
terre >) non sont nullement. L'assimilation avec 
les levees de terre médiévales couronnées do 
palissades, ou avec les >< ouvrages de terre >> des 
fortifications rasantes de XVHe  siècle est un 
contresens : il s'agit ici des ruines do structures 
beaucoup plus elaborees, do véritables remparts 
muraux dont les fronts verticaux, quoiquo assez 
peu élevès, étaiont dOment construits selon des 
techniques associant les bois, les pierres et les 
torres. Ces façades pouvaiont être do moellons 
bruts maçonnés a sec et renforcés do poteaux 
verticaux regulierement espacés. Elles pouvalont 
aussi ëtro tout en bois, faites do rondins 
superposes retenus do place en place par des 
poteaux. Des structures do co genre apparais-
sent des au moms la fin do l'âge du Bronze (vers 
1000 ay. J.-C.). 

A l'epoque do la guerre des Gaules (58-51 

)etée du haut du rempart dans le fossé qui le 
précédait, au point d'atteindre presque la hau-
teur du rempart et de notre rampe [.j  A La 
tombée du jour César ordonna que les portes 
fussent fermées et que les soldats sortissent de 
La ville. [Les Aduatiques tentent de nuit de per-
cer la circonvallation romaine. us echouent.[ 
Après qu'on en eUt tue environ 4.000, ce qui 
restait fut rejeté dans la place. Le lendemain 
nous enfonçames les portes que ne défen-
daient plus personne [ ... ] César fit vendre a 
l'encan tous ceux de l'oppidum en un seul lot. 
II Jul fut rapporté par les acquéreurs que le 
nombre des tètes était de 53.000. 

César, De Bello Gal1ico, ii, 29, 30, 32, 33. 
Traduction d'après L.A. Constans, modifiée. 

ay.J.-C.) un modèle - d'ailleurs nouveau - 
sera decrit par César a 'intention do sos locteurs 
romains pour qui semblable architecture était 
tout a fait insolite (voir ci-dessus). Sa description 
ost particulièroment intéressante parco qu'elle 
montro que ces façades no ropresontont quo le 
paromont dune masse do terres et do pierros 
épaisso de plusiours metros, arméo dune struc-
ture do bois. En l'occurrence il s'agit dun 
poutrago horizontal entrocroisé dans ceuvre et 
- l'archeologie le montrora - fixé aux inter-
sections par des fiches en for. 

Le murus Gal/bus vrai no presontait norma-
lement aucun potoau do façade. Dans les struc-
tures qui on comportaiont il ètait indispensable 
do rotenir ces poteaux, intériourement eta dif-
férents niveaux, par dos pièces do bois travorsant 
le corps du rempart (travorsinos), éventuellement 
ancréos a une autre sério do poteaux implantee 
a l'arriere du corps du murus. 

En fait la structure defensive constituait un  

veritable système architectural. A l'arrière une 
rampe continue donnait partout accès au che-
min do rondo oC les défenseurs qui y étaiont 
postés devalent ètro nécossairoment couvorts 
par un parapet do rondins ou do clayonnages 
(peut-étro crénole) couronnant la façade, mais 
dont aucuno trace, memo indirecte, n'a jamais 
été rotrouvèo jusqu'ici. Toute la construction 
roposait, sans fondation, sur un sol suporfi-
ciellemont raclé. II no pouvait ètro question do 
creuser le fossè au pied do la façade: la sape oUt 
èté préparée. Un terre-plein, la >> berme >, les 
séparait donc. Lo fossé, generalemont irrégulier, 
était a fond plat et assoz peu profond. Son vo-
lume ètait inferiour a celui du rempart: il na pu 
fournir, au mioux, qu'uno petite partie des 
matériaux mis en oeuvre. 

Bien quo nous soyons a l'âge du For, la side-
rurgie no pouvait encore produire d'outils 
lourds, sauf la hacho. L'outillage do terrassemont 
restait en bois ou en os. L'extraction des 
moollons ou des torres représentait des lors un 
travail ardu qui devait êtro exècutè dans des 
carrièros prochos. Los pièces do bois mises en 
oeuvre n'étaiont generaloment pas très èpaissos: 
une vingtaino do centimetres do diamétro. La 
diversité des matèriaux implique déjà une divi-
sion et une coordination du travail. 

Sans douto nest-il pas, en general, d'archi-
tocture plus fonctionnollo quo I'architecture 
militaire. Et, en l'occurronce, cello-ci pouvait-elle 
avoir la moindre preoccupation esthetique? La 
question nest pas oisouso car on nest pas peu 
surpris do voir César conclure sa description du 
murus Ga//icus, non seulement par une appré-
ciation poliorcetiquo du rempart gaulois mais 
aussi par une remarque esthetique: lo contraste 
des matériaux (pierre et bois), le jeu des lignes 
horizontalos dossiné par les tétes do travorsinos 
Iui ont paru assoz beau. Cost cotto composante 
esthetique qui a su conferer a un rempart sinon 
simplement imposant par sa valour militaire et 

42 	 L'ARCHEOLOGE EN REGION WALLONNE 



AGE DU FER 

RECONSTITUTION 

Coupe I 

RECONSTITUTION 

Coupe 2 

Fig. 3-4. La fortification du Boubier: coupes reconstituées. 

par la somme des efforts qu'il totalisait, une 
signification prestigieuse. 

Revenons un instant a ces maçonneries de 
moellons bruts poses a sec qui peuvent nous 
sembler, a premiere vue, frustes et rudimen-
taires. Flies témoignent, en réalité, dun grand 
savoir-faire perdu 'art de maçonner a sec sur 
des hauteurs de deux a trois metres oC chaque 
pierre, pour être efficacement placée, a dO être 
choisie selon ses volumes et ses faces. II suppose,  

chez le macon, un coup d'iI dont nous avons 
totalement perdu l'habitude. Quant aux joints 
ouverts eta ces faces brutes déclatement, ils 
conferaient a la muraille un accent de force 
rugueuse dont l'effet, bien plus tard, a pu étre 
recherché dans certaines architectures a bossa-
ges de la Renaissance. Et dune manière plus 
générale, une architecture miiitaire, aussi 
fonctionnelie soit-elle, comportera, si ses tech-
niques sont parfaitement maitrisées, des impli- 

cations esthetiques plus ou moms conscientes. 
Ainsi lors de la seconde guerre mondiale, mOme 
l'architecture en Mon du Mur de l'Atlantique 
- édifié dans l'urgence de la guerre - renvoie 
au Bauhaus. 

L'oppidum des Aduatiques 

Depuis 200 ans la localisation de cet oppidum a 
résisté a tous les assauts. Hastedon, dans les 
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Fig. S. La fortification du Boubier: coupe reconstituée. 

faubourgs de Namur, avec ses 12 ha, son mur 
de barrage, des rochers apparents sur les flancs, 
fut souvent envisage mais les fouilles ant montré 
que la fortification avait disparu 400 ans avant 
P'arrivée de César. 

Le Champeau ala Citadelle de Namur, avec 
ses 70 ha fortifies par un mur de barrage d'allure 
protohistorique (mais beaucoup trap long, et 
César n'aurait pas manqué d'indiquer des cours 
d'eau majeurs camme la Meuse et la Sambre) a 
perdu ses quelques chances lorsque les fouilles 
montrèrent que ce qui avait été identifié avec 
les Vieux Murs nétait qu'un ouvrage de terre 
defendant les appraches de la citadelle au XVFIe 

siècle. 
Des fouilles au mont Falize, pres de Huy, 

devaient écarter un autre candidat relativement 
sérieux. D'une facon genérale d'ailleurs la géo-
graphie des combats de la guerre des Gaules clans 
notre region reste pratiquement inconnue : ii 
suffit de rappeler les tentatives faites pour 
localiser la grande bataille du Sabis (apparem-
ment la Selle clans le Nord de la France) ou les 
camps des legions de César. Tout espoir de re-
trouver un jour-sans doute quelque part clans 
le Namurois - le grand oppidum des Aduati-
ques, qui avait pu recevoir près de 60.000 
personnes, mais qui ètait, sans doute, plus un 
vaste refuge fortifié qu'une veritable ville forte, ne 
dolt pas être abandonné. iusqu'en 1980 une 
grande fortification de l'époque de la guerre des 
Gaules a échappé aux investigations de plus d'un 
siècle d'archeologie de terrain, alors même 
queUe avait étè effleurée par des fouilles moder-
nes : il s'agit des 12 ha fortifies par un mur de 
barrage et une enceinte continue situés cans le 
bats du Grand Ban Dieu, pies deThuin (Hainaut), 
aux confins des Nerviens et des Aduatiques 
(fig.1). Elle estdatée par C 4  vers 78 ay. J. -C. 

LE CAS DE LA FORTIFICATION 
DU BOUBIER 

La petite fortification (3 ha), dont les vestiges se 
voient clans le bois du Boubier, dominait Pa 
Sambre des avant 350 ay. J. -C. Elle fut canstruite 
avec une façade entièrement en bois, faite de 
rondins superposes et de poteaux verticaux  

espacés de quelques metres les uns des autres. 
Vers 350 elle fut refaite. Ces deux états 
successifs ant permis de rencontrer deux aspects 
particuliérement importants de l'architecture 
militaire protohistorique nord-occidentale. 

Le premier état avec ses forts contrastes dans 
les matériaux terreux et pierreux, donne accés a 
des précisions inhabituelles sur les choix tech-
niques, sur les modes de construction et même 
sur l'organisation du chantier. 

Le deuxième état éclaire de manière inatten-
due l'irritant probleme, pose depuis le XVHe  siècle, 
des remparts brUlès 

En effet de l'Ecosse a la Pologne, on connait 
un grand nombre de fortifications generalement 
protohistoriques ayant subi des combustions 
très violentes, calcinant les pierres calcaires, 
vitrifiant des roches d'autres natures. Le problè-
me qui se pose est de savoir si de pareilles 
temperatures - surtaut celles de fusion - ant 
Pu être atteintes accidentellement Pars d'un 

Fig. 6. Lafort(flcation du Boubier: vue de la coupe. 

incendie allumb lors d'un siege ou si elles 
impliquent nécessairement une combustion 
organisèe (avec des tirages aménages ou 'adop-
tion de fondants) àuquel cas on aurait affaire 
non a des incendies mais a des mises a feu visant 
non a détruire mais a consolider. 

Le premier état ou comment 
fonctionnait le chantier 
de construction d'une fortification 
celtique 

Taut commençait par le choix du site, plusieurs 
critéres intervenant. Tout d'abord la surface a 
fortifier devait carrespandre a une fonction 
particulière: vastes refuges accupes temporaire-
ment et pouvant proteger le bètail (10 ha ou 
plus), place de surveillance d'un point straté-
gique (quelques hectares), village fartifié (quel-
ques hectares), villes fortifièes (plusieurs dizaines 
d'hectares a la fin de l'independance celtique). 
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AGE DU FER 

Enceinte 	 Par lextérleur: le fossé + déboisage dune étendue de sécurité 

Choix du site d'après: 
1° surface = env. 3 ha. 	 En caractères droits operations archéologiquement attestées. 
21  versants assez abrupts 	 En italiques operations impliquees par la logique du travail. 
3° situation par rapport a l'habitat et/ou aux frontières. 

Puis la position générale se devait d'être prise 
en consideration situation par rapport aux 
frontières (proximité ou eloignement), situation 
par rapport a la repartition de I'habitat existant, 
par rapport aux voies de communication, etc. 
Enfin l'emplacement du site, l'assiette aurait-on 
dit au xv siècle, Tirant parti des possibilités lo-
cales en fonction des prè-requis antèrieurs 
obstacles supplementaires proposes par le relief 
et les cours d'eau, possibilité d'approvision-
nement en eau potable a l'intérieur ou a l'exté-
rieur. 

Pour le Boubier, le site permettait do surveiller 
deux gués de la Sambre. Place de surveillance 
seulement stratégique ou village fortifiè ? Les 
fouilles amorcèes dans l'espace interne - 
entièrement boise - laisse le dilemme ouvert. 

Les possibilités d'investigation sur les struc-
tures ne sont concluantes que pour le < mur de 
barrage c'est-à-dire le rempart tournè vers le 
plateau qui est beaucoup plus puissant que 
l'enceinte dominant les abrupts formant les trois  

autres cOtés de la fortification. Nous ne parle-
rons donc que de lui. 

L'endroit choisi, il fallait repèrer le trace du 
futur rempart sur le terrain, éventuellement 
dèfricher la surface a construire mais aussi l'es-
pace interne et les abords autant que l'exigeait 
la visibilité des dèfenseurs. II convenait de repé-
rer les carrières les plus proches pour se procurer 
des terres grasses et imperm6ables ou graveleu-
ses et drainantes, des blocs de grès de gros cali-
bre ou de moyen calibre. 

II fallait ensuite partager le chantier en deux: 
toute la construction du rempart proprement dit 
s'effectuant par l'intérieur, tandis que le creuse-
ment du fossé (peu profond) pouvait se faire a 
l'extèrieur en méme temps sans doute que le 
deboisage des abords. 

Du cote du rempart on passait ensuite au 
partage de la fortification a construire : par 
troncons, par lots, correspondant a deux futurs 

entre-poteaux . II s'agit donc dun lotissement 
après arpentage. Dans le lotissement était  

compris le chemin de service qui devait longer 
le pied interne du rempart. C'est par l'empierre-
ment de ce chemin que le travail a dèbutè: 1 
allait assurer le charriage des matériaux de con-
struction. 

On peut penser quo les tas de matèriaux 
préparés étaient constitués au fur eta mesure 
en arrière du chemin : troncs préparés, tas de 
moellons déjà calibres. Pendant ce temps on 
débarrassait la surface dèfrichée de ses souches 
et de la terre meuble superficielle (les horizons 
pedologiques supérieurs manquent) et Ion 
évacuait ces déblais impropres ala construction. 

Une quatrième phase des operations était 
effectuée par les différentes équipes réparties 
selon ies lots et comportait le dressage des hauts 
poteaux de façade non implantes mais main-
tenus droits par un charpentage de premieres 
traversines, elles-mêmes reprises tout a I'arrière 
par une longrine et ancrées a de courts poteaux 
solidement enfoncés clans le sol. L'ècartement 
de deux traversines superposees était regle par 
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Fig. 7. La fortification du Boubier: maquette du rempart avec tour en bois. 

 

des pierres et Ion étendait les premiers lits 	Le deuxième état et les 
alternés de cailloutis schisteux et de terres 	superstructures combustibles 
grasses. 

Venait ensuite le lestage des traversines a 
l'arrière par des quartiers de grès et plus en ar-
rière encore 'edification, entre le chemin de 
service et les poteaux d'ancrage, dun muret de 
soutènement géndralement en matériau de 
moyen calibre avec une disposition soignée des 
pierres vers l'extèrieur. 

Les traversines n'étaient pas placées horizon-
talement mais en pente descendante vers les 
ancrages arrière. Les lits de matériaux pouvaient 
suivre ce même mouvement et en façade les 
rondins étaient superposes au fur et a mesure 
en s'intercalant dans le système décalé des 
traversines fixèes a mi-bois aux poteaux de 
façade. On terminait par un remblai formant 
rampe a l'arrière et surmontè par l'empierre-
ment du chemin de ronde (en petit calibre). Ce 
remblai n'était nivelé que lorsque la nature des 
matèriaux utilisés l'exigeait. En un point, o0 du 
fin cailloutis schisteux fut employè, les tas de 
versage appuyes les uns aux autres depuis l'extè-
rieur vers l'intErieur ont ètè reconnus. Is repré-
sentent le contenu de paniers ou plus probable-
ment de hottes - connues des Celtes. Lamé-
nagement du chemin de ronde s'accompagnait 
de la construction du parapet de rondins ou de 
clayonnage. 

La construction dun rempart apparalt donc 
comme une entreprise mobihsant et organisant 
beaucoup de monde de compètences diverses. 
La division en èquipes suppose une hiérarchie de 
commandement et de responsabilités. Le corps 
social, dont peut-btre aussi les femmes, devait y 
être en bonne partie implique.  

Vers 350 ay. J.-C. ce rempart vit son front 
détruit. II fut reconstruit. On plaça en avant de 
la berme, sur lescarpe du fossè, le nouveau 
front de bois. Le fossè fut comblé surtout de 
pierres et un nouveau fossè (disparu) fut creusè 
plus en avant. On ne rehaussa pas le rempart: 
le chemin de ronde fut seulement rèempierre 
mais fortement elargi (par place ii fut plus que 
double). 

C'est cette refection du rempart qui se trouve 
surmontèe, depuis le chemin de ronde et sur 
toute la rampe interne, par des matèriaux 
manifestement écroulès, comportant des traces 
d'une combustion intense, A la base du versant 
interne du rempart fut trouvè, au ccur dune 
zone de matèriaux intensément rougi par le feu, 
un noyau vitrifie de 4 a 5dm3. II était évidem-
ment exclu que Ion ait affaire a une technique 
de consolidation quelconque. II s'agissait de bois 
enflammés s'ècroulant sur le chemin de ronde 
et suffisamment volumineux pour rouler sur la 
pente interne du rempart. Dans les matériaux 
écroulès on reconnaissait aussi beaucoup de 
blocs rouges se superposant aux bois, ces blocs 
étaient eux-mémes recouverts de terre locale-
ment rubèfiée par le feu. 

En fait deux zones de combustion et d'ècrou-
lement ont pu être distinguèes a 15 m de dis-
tance environ. Les éléments brUlés sur la face 
externe du rempart ècroulè ètaient par contre 
très rares. II taut donc concevoir ici une super-
structure inflammable parce que comportant 
beaucoup de bois a lair libre, superstructure non 
continue, periodique (intervalles de 15m). On 
songe a des tours de bois établies sur le chemin 
de ronde elargi. Mais ces tours devaient  

comporter aussi des matèriaux terreux et pier-
reux. On en arrive alors a concevoir une tour 
dont la base ètait pleine: l'armature de bois 
retenait, derriere une maçonnerie sèche sur les 
quatre faces, des terres. La superposition des 
matèriaux ècroulés correspond, en effet a un 
dispositif de ce genre. Le feu aurait pris dans les 
parties hautes, en mirador, aurait gagnè len-
semble des bois qui s'ècroulant en premier, 
furent bientOt recouvert par les pierres et les 
terres contenues dans sa base. 

Des tours sur le mur de barrage seraient 
logiques. Non attestèes jusqu'à present sur des 
remparts protohistoriques sauf a l'Altburg de 
Bundenbach dans le pays de Trèves (j e s jecle) 
elles sont pourtant signalees lois de la guerre des 
Gaules a Avaricum (Bourges) oO les défenseurs 
avaient pris la precaution, pour les proteger de 
l'incendie, de recouvrir les parties hautes de 
peaux de bêtes fraIchement écorchees. 

Reste a expliquer la vitrification locale fortuite 
des matériaux. Pendant Iongtemps les hommes 
de laboratoire Wont pas admis la possibilité de 
telles vitrifications en dehors de dispositifs 
intentionnels. Mais les archeologues Wont 
jamàis retrouve trace, sur le terrain, de sembla-
bles dispositifs et ils ont cherché a montrer 
qu'une masse de pierres et bois pouvàit attein-
dre de telles temperatures lors d'une mise a feu. 
Récemment une èquipe de chercheurs en Iabo-
ràtoire ont propose d'expliquer la production de 
temperature de vitrification par la distillation de 
gaz en milieu confine de feu couvant. 

Sans que Ion puisse, chaque fois que Ion a 
àffaire a un rempart brUlé, songer a expliquer 
les constatations de terrain par I'existence de 
tours, c'est une hypothèse de travail qui mèrite-
rait, a notre avis, d'être envisagee dans la 
conduite des fouilles. I 
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Fig. 1. Carte de repartition des nCcropo/es C tombelles et des fortifications celtiques en Ardenne. 
I: sites non foul/Ms, 2: sites foul//es, 3 : sites foul//Cs ayant /ivrC une ou p/usieurs torn bes a char, 
4 :fortfttcations. 

Fig. 2. Pa/re de boucles d'oreilles en or do Wibrin. 

AGE DU FER 

Sépultures celtiques: 
Exploration des tombelles ardennaises 

Vingt années de recherches systématiques ont mis en evidence un nouveau groupe 
trés proche de deux cultures celtiques qui ont dominé I'Europe occidentale aux Ve  et 
Ve siècles avant notre ère. 

Anne Cahen-Delhaye 
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Depuis 1970, nous avons mend l'oxploration 
systCmatique des nécropoles du second age du 
fer, ou époque laténionne, au cur des hauts 
plateaux schisteux do l'Ardonne. Ces recherches 
ont révélé une population originale, provenant 
peut-dtre de Champagne ou de 'Eifel, qui appa-
rut vers 470 avant notre ere dans une region 
pratiquement inoccupée. Les colons se distin-
guaiont de lours voisins par les coutumes 
funérairos et la richesso des mobiliers. Ainsi, les 
nouveaux arrivants inhumaiont generalemont 
lours défunts sous des tortres larges et peu 
élevés que Ion appollo tombelles. Colles-ci 
présentent actuellement un diamètre compris 
ontre 5 et 28 m pour une hauteur réduite qui 
oscillo de 5 a 80 cm. lnstallées au sommet ou a 
proximité des points culminants (entre 450 et 
500 m d'altitude), elles apparaissent isolées ou 
rassembléos en groupes de plusiours unites. 

Malheureusemont, les habitats ouverts 
contemporains sont difficiles a détecter,  trois 
fortifications de hauteur et quelques rares ves-
tiges de quatre sites d'habitat ouvort installés 
prds de points d'eau fournissent peu d'informa-
tions sur ia culture matérielle de ces populations. 

Le groupe septentrional 
La moitlé des nécropoles occupe les bassins de 
l'Ourthe orientale et do l'Our, au nord-est do la 
province de Luxembourg, a l'extrémité sud do 
celle de Liege et en bordure de 'Osling grand-
ducal (fig. 1). Ce groupe se distingue do l'entité 
méridionale par les rites et le mobilier funerairos. 
Si Ion en juge par l'examen typologique du 
materiel, corroboré par une dizaino d'analyses 
au radiocarbone de bois calcinés, toutes les 
sepultures romontent a La Tène I, soit ontro 470 
et 250 avant notre bro. 

Los tombelles ne recouvront qu'une seule 
tombo, generalemont centrale. Les deux tiers 
des sépultures sont des inhumations dans de 
grandes fosses quadrangulaires et un tiers, des 
incinerations dont il reste les vestiges du bOcher 
contenant encore quelques os incinérés. Parmi 
les charbons do bois de hétre ou de chdne do 
ces foyers gisont quelques offrandes brUlées, 
brisees et dèformdes par la chaleur. La plus 
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Fig. 3. Vue aérienne de cinq tertres de Le'glise en 
cours de fouilles; on distingue une tombe a 
inhumation au centre des tombelles I(D Ch. LM). 

Fig. 4.  
d'un enclos palissadé dont 11 subsiste les trous de 
pieu. 

grande partie des os calcinés des défunts semble 
avoir été recueillie et emportée ailleurs, peut-
être pour être anterrée dans un vase. 

Les squelettes des personnes inhumées 
avaient été dissous par l'acidité du sol mais on 
a parfois retrouvé les restes de bois d'un cercueil 
dent la presence a été détectée par une fine 
pellicule noirãtre. 

Quelques offrandes accompagnaient les 
morts, generalement un recipient en terre cuite 
de facture soignée et modelé sans l'aide du tour 
de potier. De forme souvent angulaira, ces 
céramiques présentent une paroi généralement 
foncée; certaines sont parfois rehaussées d'un 
decor de stries parallèles creusées a l'aide dun 
peigne. Un homme était armé d'un javelot et 
d'une lance, un autra d'une flèche, dont il sub-
sistait chaque fois les pointes en fer. Plusieurs 
femmes étaiert parées de bijoux bracelets en 
bronze a tige raide, collier de perles en bronze, 
anneaux de chevelure ou dans un cas, une paire 
de boucles d'oreilles en or; celles-ci étaient 
formées d'un petit anneau finement décoré 
d'un rang de perles et pesaient a elles deux 
moms d'un gramme (fig.2). 

La pratique simultanée des rites si fondamen-
talement differents que sont 'inhumation et 
l'incinération révéle une complexité de croyan-
ces face ala mort. Les coutumes funéraires et le 
mobilier s'apparentent étroitement a ceux des 
tombelles voisines de l'Eifel, ce qui permet de  

supposer que la population peurrait ètre erigi-
naire d'Allemagne. Le mobilier montre qu'elle a 
entretenu des contacts éconemiques étroits 
avec sa region d'origine. Le groupe a néanmoins 
assimilé de manière discriminante les éléments 
orientaux pour créer un faciès original. II na pas 
encore livré de sepultures de La Tène II et Ill, une 
absence qui pourrait s'expliquer par une modi-
fication du rite ou une disparition sinon une 
diminution de la population entre 300 et le 
debut de notre ère. 

Le groupe meridional 

La seconde concentration de tombelles est si-
tuée autour de Neufchâteau et se prolonge 
jusque Bastogne (fig.1). Les sepultures s'éche-
lonnent du ye  au 1e  siècle avant notre ère et les 
rites d'ensevelissement sont plus varies. Les 
tertres recouvrent d'une a six tombes dent les 
plus eloignees peuvent apparaItre a dix metres 
du centre. La plupart des sépultures sent des in-
humations soit en fosses, soit mènagées a la 
surface de l'ancien sol ou installees dans Ia 
remblai de la tombelle. On rencentre parfois des 
bUchers et des paquets d'ossements souvent 
déposés dans une urne. Enfin, quelques raras 
tombes sont enteurèes d'un enclos palissade 
quadrangulaire (fig.4) at nous avons ratreuvé 
des sèpultures plates, isoléas ou greupees. 

A en juger par leurs dimensions, la plupart 
des fosses appartenaient a des adultes, ce qui 
suggére qua les enfants n'avaient pas droit aux 
mêmes honneurs posthumes. Parfois le sque-
lette a laissé une empreinte grisâtre qui révéla 
qué repesait en position allongee, les bras 
contre le corps. Quelques-uns ètaient ensevelis 
dans un cercueil de planches muni dun ceuver-
cle ou dans un large trenc d'arbre èvidé (fig.1). 
Les défunts ètaient habillés de vêtaments de 
lame tissèe dont on retrouve les lambeaux 
conserves au contact des donations metalliques. 
En effet, les oxydes ent impregné ces étoffes 
generalement cemposées de fils tors qui 
ferment des tissus epais et aches. 

Les donations funéraires sent assez abondan-
tes et permettant souvent par leur nature de 
préciser Ia sexe des défunts. Néanmoins, les reci-
pients, fibules, agrafes de ceinture at coutelas 
sent communs aux deux sexes. 

La majerité des merts était dotée d'un ou de 
plusieurs vases en terre cuite de bonne quake 
qui contenaient sans doute la neurriture ou la 
boisson pour l'au-delà. II s'agit d'une cèramique 
seigneusement lissee at bien cuite dent les 
formes anguleuses s'inspirent de prototypes 
metalliques tels que les situles étrusques en 
bronze. Ils sent souvent ernés dun decor 
geemétriqua peint en rouge et neir compose de 
bandes, triangles at croix at plus raremant de 
motifs graves ou lustrés (fig.6). 

Les femmes étaiant parées d'un torque en 
bronze a tige lisse, gravèe ou torsadée avec des 
extrémités élargies at moulurees; 'un d'eux, 
plus recent est trés épais et muni de nedosités 

(fig.7). La plupart mentrent des traces d'usure 
qui attestent qu'ils ont été largement portés. Ces 
colliers sent souvent associès a une paire de 
bracelets en bronze, assortis entre eux, que la 
defunta pertait a chaque bras. 

Las hommes empertaient avec eux une ou 
plusieurs armes offensives, generalement un, 
deux ou treis javelots ou lances dent les peintas 
en far subsistent. Celles-ci étaiant emmancheas 
sur des hampes de frène dent Ia bois est souvent 
conserve a l'intérieur de la douille, Les armes 
gisaient a pertée de la main droite du mort, sur 
le fend des fosses mais les exemplaires munis 
d'une trés longue hampe avaient la peinte en-
foncée dans la parei de la tomba. 

Quelquas defunts étaient équipes d'un 
coutelas an far muni d'un manche an matiére 
périssable et parfois protégé dans un fourreau 
en cuir déceré. Cet ustensile pouvait être 
suspendu par une paire d'anneaux ala ceinture, 
Celle-ci était fermée avec une simple agrafa en 
fer ou une plaque eegamment decoupee at 
parfois ajeurée. 

[nun, c.ertains individus avaient été dotes 
d'un ou plusieurs instruments de toilette tals 
qu'une tige bifide, une curette auriculaire ou 
une pince a épiler (fig.8). 

Les merts des deux sexes pertaient souvent 
une, voire deux ou treis fibules en bronze ou an 
far. Ces broches retreuvées a hauteur des 
clavicules sarvaient a retanir les extremites du 
vétemant. Leur forme qui s'est medifiee souvent 
au fil des siecles fournit de precieuses indications 
chrenelogiquas. [lIe parmet d'assignar la plupart 
des sépulturas entre 450 at 350 avant notre era. 
Ces datations sent corroborées par les résultats 
des analyses radiometriques de bois consumes 
des carcuails at les charbons de bois des bOchers 
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Fig. 6. Grand recipient en cEramique ornée d'un 
decor grave, trouvé a Assenois-0e Bourzy. 

qui situent [a plupart des ensembles avant 390. 
II est intéressant de constater que deux nécro-
poles, a Assenois et Saint-Pierre, attestées des 
Jo ye  siècle furent utilisées jusquau lie  siècle. 

Les tombes a char, sépultures 
aristocratiques 
Une série de tombes a inhumation se distingue 
par la presence dun char a deux roues qui 
accompagnait le ou la dèfunte. On connalt 
actuollement dix-neuf sépultures de ce type 
concentrées sur un territoire de 14km de côtè 
autour de la ville de Neufchâtoau. Flies se 
répartissent en onze nécropoles retrouvées dans 
les communes do Lèghse, Hamiprè, Longlier, 
Juseret, Assenois, Saint-Pierre et Witry. La 
plupart remontent au V  siècle mais deux d'entre 
elles peuvent btre datées des lIP et lie  siècles. 

Los unes ètaient isolées sous un tertre tandis 
que d'autres ètaient flanquees d'inhumations 
ordinaires ou d'un b0cher; dans trois cas, elles 
étaient jumelées entramnant la presence do 
certaines d'entre elles ala peripherie du tertre. 
La proportion des tombes a char est èlevèe: la 
nècropole d'Hamiprè-Offaing en a livré 3 parmi 
un ensemble do 23 inhumations réparties en 3 
groupes et cello do Leglise en recelait 4 pour 15 
tombes ordinaires et 2 b0chers (fig. 9). La 
presence du vèhiculo auprès de certains défunts 
revèle Jo caractèro hièrarchisé do la structure 
sociale; lour nombre incite a los considérer 
commo un attribut do notable plutôt que de 
prince. 

La forme dos sépultures qui èpouse cello des 
vèhiculos fournit do préciouses indications sur los 
chars dontil ne subsistait quo quelques vestiges 
metalliques, le resto ètant en matièro pèrissable. 
Los fosses qui los renferment so distinguont au 
premier abord par leurs grandos dimensions: la  

longueurvarie do 1,95 a 3 met la largeur do 2 a 
2,75 m. Files présentent un contour ovoIde, 
tnangulaire ou quadrangulaire et possèdent dans 
le fond deux cavités ovales a base incurvée 
destinéos a recevoir la moitié inférieure des roues, 
ce qui permettait de réduire notablement Ia 
profondeur do la tombe (fig. 10). L'avant do la 
fosse est parfois prolonge par une tranchèo 
moms profonde rèsorvèo au timon qui aboutit 
dans un cas a un rigole perpendiculaire dostinèe a 
abritor Jo joug. Dans los autros sepultures, la 
partie antèrieure du char devait reposer dans le 
romblai du tertre ob elle na pas toujours laissé de 
trace. Doux fosses ètaient en outro dotèes do 
cavitès particulièros qui attostont la presence dun 
couverclo en bois au-dessus du vèhicule (fig. 11). 
La tombe accueillait ainsi un petit char a deux 
roues qui devait être attelé par un joug a deux 
chevaux places do part et d'autro du timon cen-
tral. Los montures n'ètaiont pas ensevelies avec Jo 
dèfunt mais leur presence est évoquèe dans la 
tombe par le dèpôt do pièces do harnachoment. 

Du bige enterré, ii no subsiste quo quelques 
èlèments en fer dostinès a assembler les pièces 
maitressos. [our èvontail et [ours types qui 

Fig. 7. Torque en bronze a tampons et nodosités 
d'Assenoise Le Bourzy v. 

varient toujours dune tombe a ['autre, témor-
gnent do variantes sensibles dans los techniques 
do fabrication, la forme et ies dimensions du 
char. Tous los véhiculos ètaiont pourvus do deux 
bandages de roue qui, Iorsqu'ils ne sont pas 
conserves, ont aissb une empreinte de rouille 
dans le fond dos cavitbs qui leur étaient réser-
vées. Celles-ci nous apprennent quo l'ècarto-
mont des roues ètait compris entro 1,08 et 
1,45 m. Los bandages avaient un diamètre do 86 
a 88 cm et une largeur rbduito do 2,2 a 3,3 cm. 
Munis d'une surface oxtèriouro bombèe, us 
btaient fixes par plusieurs clous a une jante en 
frbno, un bois rbputè pour la tbnacitè et 
I'èlasticité do ses fibres. Une dizaine de rayons 
s'enchâssaient dans un moyeu cylindrique en 
bois parfois cerclé do fer et dont le diamètre 
oscitlait do 11 a 18 cm. Pour désolidariser la 
caisse de I'ossieu et Iui assurer une bonne 
élasticité, los charrons celtes avaient imagine un 
système de suspension compioxe avec tigos 
a rticu lees. 

ii est plus difficile do reconstituor los autros 
èIbments du vèhicuIo. La caisse était dotée d'un 
blancher en bois dont los cOtés ne devaient pas  

dbpasser 1 m. Les representations figurèos do 
char gaulois, souvent plus récentes que nos 
tombes, fournissent queiques donnèes qui 
montrent des pans latéraux présentant une sim-
ple ou une double arcade. 

Les tombes a char ardennaisos présontont de 
multiples analogies avec cellos do Champagne, 
a la fois dens leurs formes et lours dimensions, 
leur abondanco et aussi I'inventaire dos pièces 
metalliquos du véhicule. Elles evoquont non 
seulement dos contacts étroits qui unissaient nos 
populations a la brilianto civilisation marnionno 
mais aussi un système do valeurs commun qui 
conférait le memo symbole aux membres d'une 
ciasso sociale priviiegieo. Cos ressemblances 
apparaissont aussi dans le mobilior funeraire des 
tombes des deux contrées qui so distingue par 
son abondance et son luxe. Cette richesse so 
developpe avec le temps car los sepultures des 
If et If sièclos, bion quo plus rares, sont mieux 
fournios encore. 

La prosperitè du groupe meridional des 
tombelles ardennaises doit avoir été le fruit 
d'une activité lucrative quo I'absence do rossour-
ces naturelles telles que le minerai do for ou do 
terres fortiles rend difficilo a comprendre. On 
pourrait supposor quo los occupants ont vècu, 
commo do nos jours, dun elevago assez oxtonsif 
qui n'exigeait guère do bonnos terres mais do 
grandos surfaces disponibles. La rarefaction des 
necropoles aux if et if siècles marque sans douto 
leur déclin que ion pourrait mettre en paraIIèIe 
avec celui de la Champagne et dont los raisons 
nous echappent encore. • 
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Fig. 8. Trousse de toilette enfer de La tombe a char 
de Witry. 
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Fig. 11. Shpulture a char de hainr-lderre-Sber-
champs dont lefond est cerné de trous de pieu. On 
aperçoit le sommet des bandages de roue et les 
pikes destinées a ía suspension de La caisse (entre 
les roues). 

Fig. 12. Phalères et plaques décoratives afourées en 
bronze appartenant au harnachement de Léglise. 

AGE DU FER 

Fig. 9. Plan de fouflle de La nécropole a tombelles de Léglise qui a livré quarre sépultures a char (sous les tertres n iii, 	er iii. 

Le programme de recherches dans les tombelles I Fe 

Fig. 10. Sépu/ture a char d'Hamipré-Offaing en 
cours de fouilles. On distingue les tranchées 
réservées au timon et au foug dans le fond et le 
bandage dune roue. 

Repartition 

N ous avons precise Ia dispersion des 
tombelles ardennaises en dressant la 

carte de repartition des nécropoles aisément 
repérables dans le paysage grace aux tertres, 
les Celtes ont ainsi occupe un territoire de 
75 km de long qui suit la crete des hauts pla-
teaux de l'Ardenne centrale. Cette zone 
s'étend d'Orgeo, a l'ouest de Neufchãteau a 
Crombach, au nord-est de Gouvy (fig. 1). 
Nos prospections ont permis de repérer près 
de 140 sites comprenant de I a 60 tertres 
qui totalisent quelque 600 tombelles. Elles 
montrent deux groupes distincts, d'impor-
tance équivalente par l'étendue et le nom-
bre de sites, séparés par une distance de 
12 km au nord de Bastogne. 

D e 1970 a 1989, le Service national des 
Fouilles, en collaboration avec le Cercle 

((Terre  de Neufchãteaue et le Centre de Re-
cherches archéologiques en Ardenne, a consa-
cré une partie de ses activités a explorer les 
nécropoles menacées de disparition par les cul-
tures qui arasent progressivement tous les 
tertres. 
Ii a réalisé des recherches dans quatre 
cimetières du groupe septentrional, soit sept 
tombelles a Bovigny (Rogery et Halconreux), a  

Wibrin et Nadrin. 
Cette institution a cependant concentré ses 
activités dans le groupe meridional oh il a 
explore pas moms de seize nécropoles, 
respectivement a Hamipré (Offaing, La Hasse 
et Namoussart), Assenois (Le Sart), Leglise, 
Longlier (Massul), Tournay, Orgeo, Granvoir, 
Saint-Pierre (Sberchamps), Sibret (Villeroux) et 
Villers-la-Bonne-Eau. Notons que les soixante-
quatorze tertres fouillés ont permis la 
découverte de douze sépultures a char. 
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Le vicus des Bons-Villers a Liberchies 
Jean-Claude Demanet 

objet d'explorations par plusieurs groupes 
archeologiques et quelques chercheurs isolés. 
Quoique ces fouilles n'aient pas toutes eues la 

0 
- rigueur souhaitable, elles ant néanmoins permis 

7 de reconnaltre dans ses grandes lignes la struc-
ture genérale du vicus (fig. 1) avec sa zone 

- 	 . 

dhabitat assez dense de part et d'autre de la 
- chaussée et plus dispersée Iorsque Ion s'en 

écarte le long des diverticules nord et sud, avec 
un aménagement en bassins de la e Fontaine 

— 	 . des Turcs 	(1), source toujours abondante 
actuellement, avec un grand fanum au nord de 
agglomeration (2), avec des zones d'artisanats 

/ (3) (potiers, tanneurs, metallurgistes) en pen- 

. 	- 	

. 

\\  phérie, avec des thermes (4) non loin du ruisseau 
\\ 	, 

qui traverse le site. 
Apres une brutale destruction qui fut fatale 

au vicus, dans la seconde moitie du iii' sibcle, un 

bouleversant par ses larges foss6s tout le centre 

Au cours des dix dernières années, la  société 
Pro Geminiaco a concentré ses efforts sur 

/ ]'exploration systematique de la zone ouest du 

\f 	// vicus, de part et d'autre de la voie antique 
2). Cette 	de fouille détaillée dune (fig. 	politique 

zone plus Iimitée du site s'est avérée trés profi- 
table pour létude de lévolution de loccupation 

S.... 	/ 	\ du sal, depuis la construction de la chaussée 
'55 	/ sous Auguste jusqu'ã la destruction du vicus 

trois siècles plus tard, 

A 

/ 	\ La dendrochronologie confirme 
la precocite du vicus romain 
de Liberchies 

/ Les trouvailles assez nombreuses de sigillée 
arétine ou 	< italo-gauloise ' 	dans le site de 

.. 	

m 
Liberchies, soulignees par M. Vanderhoeven des 
1967 	permettalent deja de faire remonter a 
lepoque augustéenne Ia creation d'un vicus le 

Fig. 1. Structure generale du vicus gall 	romain de Liberchies. long de la chaussée établie dans les dernières 
années du 1e1  siècle avant J.-C. La mise au jour 
de structures très anciennes dans le quartier 

Données générales sur le vicus 	s'étend sur plus de 30 hectares de champs et de Quest est venue confirmer cette occupation 
prés, loin des agglomerations modernes, de part prècoce 	deux puits carrés en bois proches de 

Explore sommairement ala fin du xixe  siècle, puis 	et d'autre de la voie romaine de Bavay a Co- la chaussée, de même qu'une grande fosse a 
redécouvert en 1954 par Pierre Claes qui le 	logne par Tongres, lactuelle chaussée Brune- fond plat, sans doute un vestige d'habitat en 
rendit célèbre par la mise au jour en 1970 d'un 	haut. matériaux legers, ant été explores dans la zone 
extraordinaire trésor de 368 aurei des 	et 1e 	Identifié au a Geminiacum a des itinéraires comprise entre l'empierrement de la chaussée 
siècles, le vicus des Bons-Villers a Liberchies 	antiques, ce site a fait depuis plus de 35 ans et le fossé a limite a sud de celle-ci, structure 
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Fig. 2. Plan de detail de La zone ouest du vicus. 

aussi ancienne que la chaussée elle-même. 
Labondant materiel recueilli dans ces puits 
comblés, cette fosse et le fossé limite est typique 
de l'epoque Auguste-Tibere, par ses fibulos et 
sa céramique 00 se mélent a la sigillee arétine 
d'importation, des objets de tradition gauloise 
urnes-tonnelets en terra nigra ou en terra rubra 
a bords points en rouge, assiettes a siglos 
radiairos, boutoilles, kurkurns et do/ia a surface 

éclaboussée (fig. 4). 
La récupération au fond dun do ces puits 

d'une dizaine de madriers du cuvelage parfai-
tement conserves dans la nappe phreatique, a 
permis une analyse dendrochronologique (P. 
Hoffsummer, U.Lg). Cello-ci a confirmé do facon 
precise l'origine augustéonne du vicus, puis-
queue indique quo ce puits a été construit avec 
des troncs de chénes abattus dans la dernière 
decade précédant notre ère. 

A cotte période précoce se rattacho aussi un 
four circulaire dont soul le fond de la chambro 
do chauffe ètait conserve. Cette datation repose 
non pas sur le materiel recueilli, inexistant dans 
ce four, mais sur la constatation quo le soctour 
du fosse 	limite>> qu'il jouxto lui a servi daire 
d'enfournoment du bois de chauffe a lepoque 
oC ce fosse, comblé des le debut du ie  siècle, 
était encore ouvort. 

Occupation continue ou non 
dans la période Tibère-Néron? 
L'occupation du secteur ouest du vicus pendant 
la période preflavienne so caractérise par un  

nombre considerable do fosses de potites ou de 
moyennos dimensions comblées le plus souvent 
de debris organiques, do céramiquo et do rostos 
de constructions en bois et torchis, mais les 
structures architecturalos do cotto époque sont 
difficiles a saisir. Au nord do la chaussèe cepon-
dant, on a récommont découvert deux aires 
roctangulairos de 3 m de large sur 6 et 10 m do 
long a fond plat sur lequel reposaient des debris 
calcinés de toiture en bois. Elles contonaient du 
materiel ceramique preflavien. Cos deux c< fonds 
do cabanes alignes sur un axe perpendiculaire 
a la chaussée étaient longes par un fossè plus 
ou moms roctiligne de 17 m do longuour dont 
lo comblement d'argile et do charbon do bois 
contonait aussi do la cèramiquo preflavienne et 
deux monnaies d'Auguste et do Claude. 

Lonsemble de ces structures indiquo une 
occupation intense pendant Ia pèriodo pré-
flavienne, comme on tèmoignont aussi les 
monnaies provenant do tout to soctour: alors 
que 23 sont d'Auguste, 19 datent des quatre 
empereurs suivants, do Tibère a Néron, tous 
roprésentés, sans compter une douzaino do 
monnaies gauloises encore en circulation a cotto 
époque. La sigilleo assez abondante rècoltée 
dans cos structures semble cependant indiquer 
un fort ralontissomont, voire un hiatus dans 
limportation do cetto céramiquo fine du sud do 
la Gaule a l'epoquo do Tibèro et do Caligula. En 
dehors do cot argument indirect, it n'y a 
copondant pas dèvidenco archeologique quo 
I'occupation do ce soctour du site do Liberchies  

Fig. 3. !rou as pieu d'nabirac. 

so soit intorrompue entre los règnes d'Auguste 
et do Claude. 

Le quartior ouest du vicus a été pendant cetto 
période aussi, to siege dune industrie métallur-
giquo dont los traces ont été observées au sud 
do la chaussée on y a localisé pas moms do sept 
bas-fournoaux ruinés, dont los fragments do 
parois dargito cuito étaient metes a des scones 
do for et du charbon do bois. Dans los debris do 
lun d'eux fut rotrouvée une tuyèro dargile 
vitrifièe ayant servi a son alimentation en air par 
soufflet. Dautres fosses do cotte epoque évo-
quent dos activités artisanales, comme cello qui 
contenait plus do 30 cornillons do buf, 
depotoir probable dun tabletier. 

A I'époque flavienne I'architecture 
reste de bois et de torchis mais le 

tissu urbain se constitue 
Pendant ia fin du lersiècle et jusquau debut du 
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Fig. 4. Céramique beige provenant dun puits en bois augustéen. 
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1e  siècle, 'occupation du quartier Quest du vicus 
est ties intense mais 'architecture reste légère, 
en bois et torchis. On note cependant des le 
debut de 'époque flavienne I'apparition de 
tuiles, totalement absentes auparavant. L'emploi 
de ce type de couverture nécessite en raison de 
sa lourdeur, d'établir les bétiments sur de très 
gros pieux de bois dont on a retrouvè un 
nombre important dans ce secteur. II s'agit, pour 
es plus typiques de poteaux de 30 a 50 cm de 
diamètre, dont la base repose a 1 m ou 1,50 m 
de profondeur dans une fosse comblée parfois 
d'argile pour amèliorer la stabilité du bâtiment  

dans le terrain sablonneux (fig. 3). II est 
cependant bien difficile dans le mélange des 
structures de trois sibcles d'occupation de 
reconstituer a l'aide de ces trous de poteau le 
plan des bâtiments de cette èpoque. Néanmoins 
beaucoup de ces pieux ont étè trouvès en-
dessous ou juste a cOté des fondations en pierre 
des bâtiments de l'èpoque suivante, montrant 
que pour certains d'entre-eux, l'implantation 
reprise par les constructions < en dur corres-
pondait déjà a celle de bâtiments en bois d'épo-
que flavienne. On constate donc qua la fin du 

siècle se constitue l'organisation urbanistique  

du quartier qui persistera au cours des siècles 
suivants. 

Datant manifestement de l'epoque flavienne 
une cave rectangulaire de 4,20 m sur 2,75 m a 
été fouillèe a quelques metres au sud de la 
chaussèe antique. La base de sa paroi de bois 
avait laissé une trace trés nette tout autour du 
fond parfaitement horizontal. Parmi les debris de 
construction de bois et d'argile qui comblaient 
cette cave, on a rècupérè quelques tuiles, des 
monnaies d'Auguste et de Néron et des frag-
ments d'au moms une cinquantaine de cruches 
do terre beige de différentes dimensions. Cette 
cave ètait entourée d'un empierrement et d'une 
série de trous de pieux, vestiges de diverses 
constructions autour d'une cour empierrèe. 
L'abondance de cruches dans la cave ainsi que 
dans plusieurs fosses voisines èvoque l'existence 
Tune auberge ou Tun debit de boissons, dont 
un certain nombre devait nécessairement avoir 
étè installè dans ce relai routier. 

Explosion urbanistique au 11e  siècle, 
le siècle des Antonins 

Alors que l'empire romain atteint son apogee 
économique sous le regne des Antonins, le vicus 
de Geminiacum témoigne d'une romanisation 
complete et dune extension croissante. Le 
quartier ouest se couvre d'immeubles a fonda-
tions de pierres, alignes de part et d'autre de la 
chaussèe et ne laissant que relativement peu 
d'espaces non Wis. Ces fondations trés robus-
tes, de 80 a 90 cm de large, ètaient surmontées 
de murs a peine plus étroits de moellons plus 
soigneusement taillès et assembles avec un 
mortier de chaux trés solide. Leur hauteur est 
difficile a determiner on pout penser qu'ils 
constituaient en tout cas le rez-de-chaussèe des 
bâtiments, les étages ètant, lorsqu'ils existaient, 
probablement fermés par des murs de torchis 
entre les pièces de charpente soutenant les 
lourds toits de tuiles. 

Los dimensions de ces bâtiments, dont le 
grand axe est toujours perpendiculaire a la 
chaussèe, varient beaucoup. Le plus petit a 7 m 
de large et 11 m de profondeur, le plus grand, 
au nerd de la chaussée, a 16 m de large et plus 
de 40 m de profondeur. Au sud de la chaussèe 
les traces des constructions ont été retrouvèes 
jusquen bordure de lempierrement carrossable. 
Maiheureusement mal conservées, ces traces, 
ravinées par l'érosion et la recuperation des 
pierres après l'abandon du vicus, ne donnent 
quune idée imparfaite de ce que devaient ëtre 
es façades. II semble bien cependant qu'une 
galerie couverte plus ou moms continue ait 
existé. Du côté nerd de la chaussèe, oC les 
fondations sent nettement mieux conservèes, 
l'avant des bàtiments a cependant totalement 
disparu dans le chemin creux qu'a formé, a cOtè 
de l'empierrement antique, l'actuelle chaussée 
Brunehaut. 
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Fig. 7. Stêle votive a des divinitds locales. 

AGGLOMERATIONS GALLO-ROMAINES 

" Ì -  7—JI
F" 

Fig. 5. Fouille d'un puits maçonne. 

A ce jour, cinq caves maconnèes ont été 
découvertes et fouillées cans ce secteur du 
vicus: elles paraissent toutes dater du e  siècle 
par la qualite de leur construction, en petits 
blocs calcaires bien cimentés, rejointoyés a la 
dague, et comportant un soupirail et plusieurs 
niches voOtées. Deux d'entre elles étaient 
incorporées a un bâtiment, les trois autres 
avaient été installées soit a I'arrière, soit a cOté 
des bâtiments, a front de chaussée pour I'une 
d'elles seulement. Leur comblement contenait 
souvent une quantité importante de fragments 
d'enduits muraux peints provenant des con-
structions voisines. Ces peintures comportent 
pour la plupart des motifs linéaires séparant des 
plages de couleurs diverses mais quelques frag-
ments portent des traces de figures animales. 
Flies témoignent de la qualite de l'aménage-
ment intérieur des maisons de ce quartier du 
vicus au it siècle, dont aucune cependant n'était 
pourvue de pièce chauffée par hypocauste. 

C'est au fond dune de ces caves qu'ont été 
découvertes deux petites statuettes intactes de 
terre cuite blanche, quasi identiques et repré-
sentant des déesses-mères assises clans un 
fauteuil a haut dossier, tenant un petit animal 
sur leurs genoux (fig. 8). Dans une autre cave 
fut récuperé un gros bloc de pierre, un grès 
assez friable, portant une inscription quasi 
complete, la seconde inscription lapidaire 
connue de Liberchies. II s'agit dune stèle votive 
remerciant des divinités locales du nom de [ARAE 

(fig. 7). Ce sont probablement des déesses-
mères et cette découverte West peut-ètre pas 
sans relation avec les deux statuettes de 'autre 
cave. Emouvants aussi les noms des deux dédi-
cants, Antonius et sa compagne Lupula (Ia pe-
tite louve), deux << peregrins e non citoyens 
romains, les deux seuls habitants de Gem/n/a-
cum dont les noms nous soient ainsi parvenus 
grace a Ieur devotion aux divinités locales. 

Fig. O. tue genera/c sur /afouille dune cave en pierre. 

De la fin du 11e  siècle a la seconde 
moitié du tile  siècle : insécurité, 
decadence, destruction totale 
et abandon 

Vers 170, sous le règne de Marc Auréle, ii est 
vraisemblable que Geminiacum ait subi quel-
ques dommages lies aux premieres incursions 
germaniques (les Chauques) et aux troubles  

politiques concomitants. C'est pendant cette 
époque troublée que fut très probablement 
enfoui le gros trésor d'aurei découvert sous le 
sol d'un des bãtiments du sud de la chaussée et 
dont la dernière monnaie date de 166. II est 
difficile d'établir si les bätiments du quartier 
ouest subirent des dégäts importants en cette 
fin du it siècle, mais on constate des remanie-
ments de certains d'entre-eux i la cave du 
bãtiment au trésor fut retrécie et en partie  

comblée, une cave au nord de la chaussée fut 
pourvue d'un escalier extérieur dont les murs 
sont de beaucoup moms bonne qualité. Un ou 
deux bâtiments ont été allonges et 'on constate 
aussi une maconnerie plus grossière, des fonda-
tions moms soignées quau e  siècle. Tardifs aussi 
probablement sont les thermes, d'assez modes-
tes dimensions, mis au jour a l'extrémité ouest 
du quartier par R. Brulet ii y a 20 ans, mais dont 
'exploration a èté reprise depuis 4 ans. Ils 
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Fig. 9. Boucle de ceinture, en argent, provenant dune sépulture tardive ( siècle). 
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Fig. 8. Statuettes en terre cuite de de'essesmères.  

mique du 11e  siècle la vie du quartier ouest du 
vicus s'est donc poursuivie activement jusqu'à sa 
destruction brutale qui dut avoir lieu entre 250 
et 260 lors de la premiere invasion des Francs 
qui ruina tous ies vici de la Bavay-Tongres. Dans 
le comblement des caves du quartier on trouve 
en abondance de la céramique du debut du Hie 

siècle et les monnaies les plus récentes sont de 
Gordien 11 (240-243) et de Philippe t ( 244-246). 
Un très beau puits cylindrique maçonné (fig. 5) 
descendant jusqu'à plus de 8 metres de pro-
fondeur, soit 5 metres sous la nappe phréati-
que a cet endroit, a été découvert et fouillè il y 
a 5 ans entre deux bätiments au sud de la 
chaussée. Construit vraisemblablement au He 

siècle, il fut en usage juqu'a la fin de l'occupa-
tion du vicus, puisqu'on y a trouvé, parmi les de-
bris des constructions voisines qui le comblaient, 
une monnaie de Claude H, un antoninien date 
de 269. Au fond de ce puits furent découverts, 
tragiques témoins des violences de I'époque, 
cinq crénes humains trés bien conserves, sans 
trace du reste des squelettes. On ne peut 
s'empecher d'imaginer des décapitations en 
série des habitants de ce quartier mis a sac et 
dont ies ruines ne furent plus relevées. 

Encore quelques traces de passages 
dans le quartier au IVe  et au Ve  siècles 
Dans le vicus détruit, la recuperation des maté-
riaux de construction commença des la fin du ue 

siècle lorsque fut construit le caste//um de Brune-
haut a 1km a l'Ouest, et qu'autour de lui se 
reconstitua un petit centre habitè. Le quartier 
ouest, le plus proche du caste//um fut sans doute 
le premier démantelé. Trace probable de ces 
rècupèrations au ye  siècle, une monnaie de 
Valens, frappèe a Trèves entre 365 et 367, 
trouvèe au sommet dune fosse comblèe de 
debris au sud de la chàussèe. Enfin, une tombe 
a inhumation a étè dècouverte en plein cur du 
quartier. En partie arrachès par les labours, les 
restes du squelette n'ètaient accompagnès 
d'aucun mobilier en-dehors d'une trés belle 
boucle de ceinture en argent massif (fig. 9). FIle 
est de type germanique et date du debut du ye 

siècle. S'agit-il de la tombe d'un guerrier des 
hordes d'envahisseurs ou au contraire d'un 
mercenaire germanique auxillaire assurant l'ulti-
me defense du càstellum? 

Quoi quil en soit cette inhumation clot 
l'histoire, révélée par les fouilles, du quartier 
ouest du vicus de Geminiàcum. • 

semblent avoir été construits sur un remblai, 
exhaussant le sol marécageux a cet endroit, mais 
des vestiges de bâtiments et un réseau d'egoUts  

maçonnés antérieurs a ces thermes sont appa- 
rus derriere la piscine. 

Malgré l'insécurité et la recession écono- 
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Vorganisation du vicus de Braives 
Fabienne Vilvorder et Joseph Charlier 
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Fig. 1. Plan gene' ral de l'agglomëration gallo-romaine de Braives (1991). Evolution chronologique: 1. structures du fl0  siècle; 2. structures du Haut-Empire (it -of siècles); 
3. structures du Bas-Empire (i/ siècle). (© Centre de Recherches d'Archéologie Nationale de l'UCL). 

Des les premieres années du règne d'Auguste la 
gestion des nouveaux territoires conquis par 
César aboutit, dans le cadre de l'organisation 
politico-militaire, au besoin dune liaison rapide 
Boulogne-Bavay-Tongres-Cologne. Des bourga-
des routières naitront le long do cette voie rapide 
qui bientOt deviendra le moteur do la vie écono-
mique regionale. 

Des fouilles exhaustives programmées ces 
deux dernières dècennies dans le vicus gallo-
romain de Braives aboutissent a une nouvelle 
approche de ces petites agglomerations fixées 
le long de la voie antique. 

Le site archeologique est situé au cruur do la 
zone limoneuse de la Hesbaye liegeoise, sur la 
ligne de crete séparant la vallée de la Mehaigne 
de la vallée du Geer, affluents de la Meuse, 
Distant de 28 kilomètres do Tongres, le site est 
volontiers identifié a l'etape Perniciacum-
Pernaco citée par les itinéraires antiques. 

Un premier coup d'il jeté sur le plan de 
fouilles nous montre une implantation do divers 
bâtiments axes de part et dautre de la chaussée 
antique et s'étirant sur une distance de plus dun 
kilometre (fig. 1). 

Les origines 

L'établissement de la premiere communauté  

coincide avec la construction do la vole. La data-
tion de cot événement est bien cornéo par là 
fouille, Ihorizon chronologique se situant dans 
le courant do la seconde décennie du le,  siècle 
ay. J.-C. 

Si le materiel archeologique refletant la 
pèriode augustéonne est present sur lo site et 
témoigne donc dune occupation des lieux, 
aucune structure d'habitat de cotte époque na 
ètè relevée. 

[habitat en bois et en torchis se generalise 
au premier siècle do notro bro. La zone pen-
phérique occidentale a livré plusiours structures 
romontant a cetto èpoque et dont la plupart 
sont liées a l'artisanat do la céramique, 

Le quartier des potiers 

Une sénie d'installations dispersées, ètablies de 
part et d'autre de la chaussée, forment le 
quartier dos potiers, oC une quinzaine do fours 
connus ont fonctionné durant le deuxième tiers 
du t' siècle ap. J.-C. (fig. 2). 

Plusieurs alignements do trous de poteaux 
ont permis do corner un atelier subdivisé en deux 
pièces dont une donne sur le four. A cOtè, c'est 
un auvont qul protege l'artisan Ions do la miso 
en chauffe du four. Des fosses de travail de 

Fig. 2. Vue densernble dun four de potier photo 
R. Bruletl. 
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Fig. 3. Vue générale dune cave en pierres (photo R. Brulet). 

Fig. 4. Vue aérienne des foul/les de la fortification du Bas Empire en IL87(phoro R. Bruieti. 
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l'argile et des dépotoirs, mis au jour dans le 
voisinage immèdiat des officines, sont lies a cet 
a rtisa nat. 

Ces officines produisent une céramique fine 
d'aspect rouge et peinte ou d'aspect noir, terra 
nigra, tonnelets, coupes et bouteilles. Des 
cruches a une ou deux anses proviennent egale-
ment de ces ateliers. 

Si tous ces fours cessent d'exister vers les 
années 60, ii nest pas a exclure une nouvelle 
implantation d'ateliers, au sud de la chaussee, 
spécialises dans la production dune vaisselle fine 
a couverte dorée. Un dépotoir rectangulaire,  

distant de plus de 7 metres de la voie, a hvrè 
dans son remblai, date de l'epoque flavienne, 
une trentaine de vases de ce type de céramique. 
Le sigle estampillé sure pied externe de certains 
de ces vases évoque un potier beige du nom de 
EMIMO ou IMIMO. 

Au sud de la chaussée, toujours dans le 
même secteur, quatre constructions en sous-sol 
associées a des trous de poteaux matéria[sent 
des habitations occupèes jusqu'à la fin du 1er 

siècle ap. J.-C. 
Ailleurs dans le vicus, seuls des dèpotoirs et 

des fosses évoquent encore l'occupation du  ler  

siècle. Pourtant le materiel céramique, a ratta-
cher a ce siècle, est majoritaire dans l'ensemble 
du vicus. Le tableau statistique de la cèramique 
sigillee est révélateur: 54% de cette cèramique 
proviennent des ateliers du Sud de la Gaule, 
ateliers qui ont dominé le commerce de la 
sigillée durant tout le premier siècle, avant d'être 
supplantes par les ateliers du Centre et de lEst 
de la Gaule. 

II en résulte que l'habitat intensif de ce pre-
mier siècle de 'Empire a ètè completement arasé 
dans le centre du vicus de Braives. 

Aux IIe.ule  siècles 

Avec la Pax romana se generalise l'habitat sur 
fondations en pierres même si I'èlèvation West 
pas pour autant en matèriaux durs. Bien que les 
vestiges soient mal conserves vu I'érosion du 
site, plusieurs plans de bâtiments deviennent 
perceptibles et nous Iivrent une vision de l'orga-
nisation du vicus a cette èpoque oC ii connaItra 
son extension maximale. 

Les bâtiments sont construits sur des fonda-
tions en pierres faites d'un amas de blocs de silex 
ou de blocs de schiste. Edifies a front de rue, us 
présentent tous un plan similaire rectangulaire 
de 13 a 17 metres de largeur sur une trentaine 
de metres de longueur. L'essai de reconstitution 
planimetrique des divers bâtiments, sur base de 
'ensemble des fondations mises au jour, permet 
d'ètablir une orientation distincte pour les 
maisons èdifièes sur un axe nord-est—sud-ouest, 
au nord de la voie, de celles situèes au sud de Ia 
chaussèe, basées sur une orientation nord-
ouest—sud-est. D'autre part, ces maisons ne sont 
pas contiguès, les plus rapprochèes ètant 
distantes Tau moms deux metres, Ces bâtisses, 
pourvues de pièces d'habitation placees a 
'arrière, souvrent sur la chaussèe par une 
galerie commercante et possedent en general 
une cave placèe au centre de l'habitat ou en 
bordure de la voie. Certaines de ces caves sont 
en pierres et nous étonnent par leur aména-
gement intèrieur escalier en bois, murs pare-
mentès, niches et soupirail (fig. 3). 

Un bãtiment, au sud de la voie, possède un 
système de chauffage par hypocauste, dont 
seuls la chambre et le canal de chauffe sont 
relativement bien conserves. Des puits pour 
I'approvisionnement en eau et des fosses de 
plan circulaire, aux parois taflèes dans le sol sur 
une profondeur moyenne de quatre metres, 
dont la fonction reste hypothètique, sont amé-
nagés a I'arrière eta proximitè des habitations. 

Durant le He  et la premiere moitiè du IUe  siècle, 
le site de Braives présente une organisation 
cohérente avec ses habitations construites en 
bordure de la voie principale, couvrant chacune 
un espace rectangulaire. Presque mitoyennes au 
centre de 'agglomeration, elles s'espacent a la 
periphérie. 
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Fig. 5. Coupe dens lefossé militaire. 
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Au we  siècle 

Au Bas-Empire, le vicus subit les difficultés poli-
tiques et est integre dens le système de defense 
militaire de la Gaule septentrionale. 

Des la fin du Hi siècle, sur le point culminant 
du site, la chaussee et un de sos diverticules sont 
dèviés pour les besoins de la construction dun 
ouvrage militaire qui connaItra au moms une 
refection sous Constantin au premier tiers du ye 

siècle (fig. 4). Une superficie do trente ares est 
nivelée et entourée do fossés défensifs (fig. 5). 
Palissades et murs de terre derriere cheque fossé 
taillé en pointe et large do 5 a 6 metres viennent 
renforcer l'accès au fortin. On y pènètre par une 
porte méridionale, matérialisée par des 
tranchées do fondations. Au centre do la forti-
fication une tour de garde, do 11,50 metres sur 
14 metres, bätie sur des fondations massives 
domino toute la region avant d'être incendiêe 
au milieu du ye  siècle. 

Deux fours a chaux aménagés en bordure du 
fossé occidental, révèlent la recuperation de 
matèriaux de construction pour la construction 
hâtive de la tour. 

A l'arrière de celle-ci un horreum, grenier a 
céréales, assure en cas do coup dur les bosoms 
alimentaires des rèfugiès (fig. 6). 

Fig. 6. Structure du gren/er cérCalier Igcuu A. Bruler). 

L a faune recueillie sur le site archéologique 
de Braives, étudiêe par l'Institut de Pale-

ontologie animale de l'Université de Liege, est 
composee essentiellement d'animaux domes-
tiques (fig. 7). 
Le bceuf, Bos taurus domesticus, est 1'animal 
dominant dans l'économie alimentaire du 
vicus ob ii représente plus de la moitlé des 
espèces animales. Ces animaux sont élevês 
pour le trait, les produits laitiers et la viande. 
Les caprides, Capra hircus et Ovis aries, ainsi  

que le cochon, Sus domesticus, sont egale-
mont destinés ala boucherie. Le mouton, ovis 
aries, est certainement élevé aussi pour sa 
lame. 
Le cheval, Equus caballus, peu représenté sur 
le site, est utilisé a la monte et au trait. 
Parmi les animaux plus rares figurent le chien 
domestique, Canisfamiliaris, utilisé ala garde 
du troupeau et quelques poules Callus gallus. 
Quant a la chasse, elle West guère pratiquee 
et n'intervient pas dans l'économie du vicus. 

Archéozoologie 
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Les traces d'activité humaine se font rares en 
dehors du fortin oO la vie semble de plus en plus 
limitée avant l'abandon dèfinitif du site vers le 
milieu du rye  siècle. • 

Fig. 7. Tableau de repartition de lafaune (F. Vilvorder). 

 

La céramique au service de 1'Arch6ologie 
Les amphores de Braives 

Vms, huiles et sauces 
Découvertes intactes darts les épaves romaines, 
les amphores récoltées sur nos sites de consom-
mation nous apparaissent sous l'aspect de 
vulgaires fragments de céramiques grossières. 
Ft pourtant elles sont parmi les térnoins 
matériels les plus importants pour 1'histoire 
économique de nos contrées. Emballages 
perdus, les amphores étaient destinées aux 
transports eta la commercialisation de denrées 
alimentaires agréables aux plaisirs de la table 
romaine. 
Devenue une veritable spécialisation céramolo-
gique, l'étude du materiel amphorique livre 
une documentation de premier choix. 
Dans le cadre d'un programme de recherches 
du C.N.R.S. sur la production et la circulation 
des amphores en Gaule, une centaine d'arnpho-
res a été dénombrée sur un lot de plus de mille 
fragments découverts sur le site de Braives 
(fig. 8). 

Le yin 
Les amphores vinaires sont les plus fréquentes 
et les plus diversifiées. Le yin consommé est 
surtout un yin gaulois de Narbonnaise trans- 

porte dans une amphore a fond plat baptisée 
Gauloise 4 (G4). 
Les productions vinicoles de Bétique sont 
importées dans une amphore a fond pointu 
nommée Haltern 70 (Ha70). Les inscriptions 
peintes sur ces emballages nous parlent de 
defrutum et de sapa, vms cuits et conservateurs 
de fruits. 
Les vms de Méditerrannée orientale ne sont pas 
négligés comme nous le confirment une amphore 
rhodienne (Rho) et une amphore crétoise (DR43). 

L 'huile 

L'imposante amphore sphérique Dressel 20 
(DR20) a dominé le marché de l'huile produite 
dans la vallée du Guadalquivir en Bétique. Son 
pourcentage élevé, plus d'un quart du lot total des 
amphores, est un indice révélateur dune consom-
mation non négligeable d'huile d'olive dans un 
pays 00 la matière grasse animale prédomine dans 
la cuisine traditionnelle. 

Les sauces 

L'exportation de poissons sales et de sauces de 
poissons aromatisées, garum, hallex, liquanem et 
murie, a joue égalernent un rOle dans l'économie  

de marché. Ces denrées sont acheminées dans 
des amphores poissées. Grand fournisseur, la 
Péninsule Ibérique a vendu ses produits dans 
des amphores a large embouchure et a fond 
pointu, telles la farnille des amphores Dressel 
7/11 (DR7/1 1) majoritaire sur le vicus et 
l'arnphore Pélichet 46 (P46). 

Divers 
Une petite amphore étrange, a panse fuselée 
couverte de cannelures, baptisée a amphore 
carotte a, frequente sur les sites du limes est 
peut-être destinée ala livraison de dattes. 

Parmi les amphores encore indéterminées 
quant a leur contenu, ii convient de signaler la 
possibilité de l'existence d'une production lo-
cale de ce type de recipient. Ii s'agit d'une 
amphore connue a ce (our uniquernent sur le 
site de Braives, représentée par 13 exemplaires 
et sur le site d'Amay qui en serait peut-être le 
lieu de fabrication. II s'agit d'une amphore de 
petit module caractérisée par un bas de panse 
très pointu faisant corps avec le pied. 
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Fig. 8. Tableau de repartition des amphores par types. Le nombre minimum d'individus (NMI) est indique au sommet des barres (F. Vilvorder). 
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Le vicus gallo-romain de Virton, Saint-Mard 
Claire Massart 

Une agglomeration au carrefour 
de plusieurs routes secondaires 
desservant une region rurale 

Implantée en Gaume, a l'intersection des vallées 
de la Vire et du Ton, 'agglomeration gallo-
romaine de Virton-Saint-Mard constituait un 
pOle de rencontre, de marché et d'artisanat au 
cur d'une region rurale intensément exploitée. 

La bourgade était reliée, vers le nord, ala 
chaussée impériale Reims-Trèves, par une route 
passant au pied de la fortification de Château 
Renaud. Au sud, une voie se dirigeait vers 
Verdun pour rejoindre la chaussèe Reims-Metz. 
Un axe ouest-est, venant de la Meuse par Stenay 
et Montmédy, suivait la vallée de la Vire en di-
rection du vicus du Titelberg (G.-D. Lux.). 

L'existence de vestiges antiques est attestée 
a Vieux-Virton des lo xvi siécle par la descrip-
tion qu'en donna le pére jésuite Alexandre 
Wiltheim. A partir du xviif siècle, les trouvaillos 
fortuites a Saint-Mard et Vieux-Virton attirèrent 
l'attention des collection neurs. Au Xlxe  et au 
debut du 55e  siècle, quelques recherches furent 
entreprises pour le compte de l'Etat et par des 
particuliors. Mais ce West que dans les années 
soixante que débutérent plusieurs campagnos 
de fouilles programmées qui permirent de 
précisor la topographie du vicus et de determiner 
a fonction de ses différents quartiers. 

Du materiel précoce témoigne d'une pré-
sence sur le site des la premiere moitié du er  

siècle de notre bro. C'est probablement vers le 
règne de Claude que la bourgade s'organisa 
près du confluent des deux rivières. L'architec-
ture en pierre s'y développa dans la seconde 
moitiè du l ,r  siècle. Au e  siècle, l'agglomeration 
atteignit son plus grand dévoloppement en oc-
cupant une superficie d'une quarantaino d'hec-
tares (fig. 3). 

On ne dispose d'aucune donnée sur le statut 
administratif du petit bourg antique dont le 
nom, Vertunum, fut transmis par des chartes 
médièvales. La presence de l'administration 
romaine y est cependant attestée par une 
dédicace sur un vase, faite par un affranchi 
imperial lors de son passage a Virton. 

La zone centrale 

[a partie la plus importante du site romain 
s'étendait sur la rive droite du Ton qui monte en 
pente douce vers lo plateau de Mageroux. 
Fortement oblitéré par le hameau actuel de 
Vieux-Virton, ce secteur n'a été que ponctuel-
lomont explore. Cependant, les nombreuses 
dècouvertes de fondations et d'èlèments archi-
tecturaux qui y ont été faites au hasard des  

Fig. 1. Hypocauste des thermos de Vieux-Virton 
(photo P. Defosse, ULB). 

Fig. 2. Pilierf l'anguipêde. reconstitution theorique 
a partir dun socle de'couvert au xvof s. (Musks 
royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles, anc. coil. de 
Crassier), d'un fragment de colonne rem ployé 
comme credence dans l'église Saint-Martin (Musée 
gaumais) et dun groupe fragmentaire du cavalier 
piétinant le monstre, exhume lors du creusement, 
en 1878-79, de la tranche'e du chemin defer, au sud 
du plateau de Mageroux /Musée luxem bourgeois 
d'Arlon) (dessin V. Delfosse). 

travaux de construction, surtout dans le triangle 
formé par la rue Piessovaux, la rue Grande et 
l'eglise Saint-Martin, autorisent a y localiser le 
centre du vicus là se trouvaient les bâtimonts 
officiels et publics. 

De 1972 a 1980, le Service des Fouilles de 
l'Université libro do Bruxelles degagea un edifice 
thermal dont les dimensions importantes l'iden-
tifient a un établissement public (a peu prés 30 
sur 22 m, soit une superficie de plus de 600 m2 ) 
(fig. 1). Construit dans la seconde moitié du l,r 

siècle de notre ère, lo bâtiment resta en fonction 
jusqu'à la fin du He  siècle. Le plan de base com-
portait trois salles en enfilade, solon le schema 
classique i le frigidarium avec piscine d'eau 
froide, le tepidarium, salle intermédiaire ré-
chauffée grace a sa contiguité avec le ca/darium 
établi sur hypocausto et reserve aux bains 
chauds. ['edifice connut plusieurs transforma-
tions a la fin du if siècle et au cours du if, a savoir 
la creation do nouvelles salles et l'agrandis- 

sement do la surface chauffèe. Les thermes 
furent détruits par incendie vers 276 et des lors 
mis hors d'usage, bien que certaines pièces 
semblent avoir èté réutiliséos a d'autres fins 
jusqu'au debut du ve  siècle. 

A lest du complexe thermal, un bâtiment 
dègagé par R. Clausse do Saint-Mard, sur une 
longueur de 25 m, comportait une grando salle 
de 12 sur 11 m, flanquée de six potites pièces 
dont une Iivra des restos do mosaique. II bordait, 
avec plusieurs habitations, une rue montant vers 
lo plateau do Mageroux. 

Celle-ci traversait vraisemblablement I'agglo-
mération du nord au sud: elle a pu être exa-
minéo sur le plateau do Mageroux oC elle offrait 
une largeur d'au moms 3,70 m. Son empier-
remont, dune trontaino do cm d'epaisseur, était 
séparé par une strato sablouso, d'une somollo do 
cailloutis plus large quo la surface carrossable. 
Le flanc ouost de la route était renforcé par une 
borduro do blocs poses do chant; il devait en 
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<—Fig. 3. Plan général du vicus de Virton Saint-Mard. I. bãtiments; 2. puits; 3. 
fosses; 4. fours de potier; 5. situation des découvertes anciennes de structures; 
6. situation des découvertes d'objets plan Cl. Massart et A. Cahen-Delhaye(. 

- 	:. 	 *. .-. • 

TZJ 
-- 

.-..  

Fig. 5. Cave dune habitation du plateau de Mageroux. Sol en terre battue portant 
les empreintes circulaires des recipients quiy ont été enfonces (photo A. Cahen). 
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Fig. 6. Partie injerivut 	conserve U Un Jour de p Ur et p01(5 sur ic p1 (you cc 
Mageroux (photo S.F.R.W.(. 
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être de même du côté est, détruit a cet endroit. 
Vers le sud, le prolongement de son axe aboutit 
a I'emplacement du pont actuel, là oO les deux 
rivières sont les plus rapprochèes. 

Dans les années 80, le Musèe gaumais fouilla 
quatre caves d'habitations antiques situées sous 
l'ancien cimetière paroissial de l'eglise Saint-
Martin. L'eglise, construite a 'epoque carolin-
gienne sur un oratoire préexistant, était 
implantée sur les fondations presque complè-
tement arasées d'un important bâtiment ro-
main. Il nest pas impossible que ce dernier fut 
déjà affecté au culte. 

Plusieurs sculptures découvertes ancienne-
ment a Mageroux et Vieux-Virton nous rensei-
gnent sur les dieux qui avaient la faveur de la 
population du vicus. Les deux seules inscriptions 
religieuses connues sont dédiées a Mars, le dieu 
romain et a son homologue romanisè, Lenus 
Mars. Dieu tutélaire des Trévires, honoré dans 
un grand sanctuaire a Trèvos, Lenus Mars ne 
pouvait manquer d'être present dans cette pe-
tite bourgade des confins ouest de la civitas 
Treverorum. Le remplacement de Mars, au 
Moyen Age, par son successeur chrétien saint 
Martin pourrait d'ailleurs dénoter l'importance 
du culte qui lul était reserve a Saint-Mard. 

Des reliefs votifs et des statuettes evoquont 
les devotions a Morcure, Junon, Diane, Sol et les 
dèesses-mEres. 

Plusieurs fragments de pierres sculptèes 
exhumes aux XViie_XXe  siècles appartiennent a des 
monuments géneralement voués a Jupiter, 
largement diffuses dans la partie orientale de la 
Gaule Belgique et en Germanie supèrieure. Is 
se composent d'un socle quadrangulairo dont 
les faces sont rehaussèes de la representation 
d'une divinité et sur lequel se dressait une 
colonne a fUt orné d'imbrications et chapiteau 
a quatre têtes symbolisant les saisons. L'ensem-
ble était surmonté d'un cavalier dont la monture 
terrasse un géant anguipede (fig. 2). 

Le quartier nord 

Dans la seconde moitiè du f siècle, l'agglomè-
ration romaine s'ètendit vers le nord, sur le pla-
teau de Mageroux oC se développa un quartier 
a vocation essontiellement artisanale. 

Bien que des vestiges y aient étè règuliere-
ment rècoltès et des substructions dètruites lors 
de travaux do construction dans la rue de Mage-
roux, la rue de Vieux-Virton et sur la place F. 
Vandorvoldo, le plateau ètait une zone assez 
bien présorvèe, en grande partie occupée par 
des jardins et des terrains vagues. 

Le Service national des Fouilles mena des 
recherches systématiques de 1961 a 1963 et en 
1969, sur un vaste terrain d'Etat qui allait 
accueillir les bâtiments de l'Ecolo Normalo de 
Virton. Los fouilles reprirent en 1979, juste avant 
les travaux et des sondages s'èchelonnèrent 
encore jusqu'en 1986. Ces campagnes de 
fouilles, completees par des investigations dans 
les jardins attenants, mirent au jour tout un  

quartier gallo-romain implanté sur lo flanc sud-
est du plateau et organisè autour d'une voirie 
peu orthogonalo dont le trace ètait plutOt 
adapté a la dèclivitè du terrain. 

La rue montant du centre du vicus ètait 
bordèe sur le plateau par des habitations. II en 
subsistait quelques fondations do murs et, du 
cOtè est, systématiquement explore par R. 
Clausse, des pièces a sol bètonné et des caves 
jouxtées par des puits, de nombreuses fosses et 
deux fours a chaux cylindriques. D'un diamètre 
de 3,50 m et conserves sur plus de 2 m de hau-
teur, les fours ètaient relies a une pièce roctan-
gulaire par un couloir voOtè. 

La rue N.-S. se raccordait a un axe O.O.S.-
E.E.N. a surface carrossable dallèe, creusée 
d'ornières par lo passage rèpètè des charrettes 
et limitèo par des bordures de pierres et des 
trottoirs (fig. 4). 

Au nord de cet axe ètaient établies plusiours 
habitations egalement révélées par les seules 
structures souterraines, des caves, un hypo  -
causte et des puits muraillés. 

Les caves, munies de niches et de soupiraux, 
étaient accessibles par un oscalier en pierre ou 
en bois. Ellos abritaient les provisions ali-
mentaires stockèes dans des recipients en 
céramique, alignès contre les murs et legère-
ment enfoncés dans le sol (fig. 5). Dans certains 
celliers, une grande fosse rectangulaire avait 
contenu un coffre en bois destine a la conserva-
tion du grain. 

A lest de ce secteur, une autre rue oriontèo 
N.-S. desservait des bãtiments mieux préservés. 
Ils illustrent un type courant dans les agglo-
mèrations de cette èpoque. Co sont des maisons 
allongees avec le petit cOtè en facade, compor-
tant quelques divisions interieures et une ou 
parfois deux caves, situèes a l'arrière. Une de ces 
demeures, plus vaste et probablemont plus 
haute, vu l'epaisseur des soubassements, ouvrait 
sur un porche encadré par deux piliors. 

Utilisant la pierre du pays et l'ardoise - plus 
volontiers quo la tuile - pour les couvertures, 
l'architecture faisait egalement un large usage 
du torchis sur clayonnage. 

Diverses structures sont par ailleurs révèla-
trices d'activitès artisanales. 

Los premiers artisans a s'installer dans ce 
quartier furent les potiers. Deux fours espacès 
de 6 m et un troisième situé de l'autre cOté de 
la rue, a quelque 70 m au sud des precedents, 
constituent les seuls vestiges actuellement 
connus do I'officine. Los trois ouvrages compor-
talent une chambre de chauffe circulaire 
soutorraino, a parois renforcèes par des moel-
Ions, ouvrant sur I'aire do chauffe par un con-
duit muraillé voCité en encorbellement. Los vases 
a cuire ètaiont empiles sur une solo porcèo do 
carneaux, qui roposait, au pourtour, sur une 
assise do pierros en ressaut et au centre, sur une 
languetto faite do pierres et d'argile (fig. 6). 
Après leur miso hors service, les excavations des 
deux fours nord et leur airo de chauffe serviront 
de dépotoirs aux rebuts do I'atelier. La produc- 
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Fig. 7. Vestiges de I'artisanat de bronze. 1. creuset 
en terre réfractaire; 2. déchets de coulée de bronze, 

entonnoir supe'rieur dun moule en terre cuite; 
moule en terre cuite de passe-guide. 

tion fut arrêtéo a la fin du f' siècle ou au debut 
du 11e  au moment ou les echangos commorciaux 
s'intensifièrent, entralnant I'importation a plus 
grande échelle de vaissolle en sigillee et d'autres 
types de céramiques de demi-luxe. 

Au ii siècle, les bàtiments se multiplièrent et 
le quartier prospèra grace au developpement 
d'autres industries. 

La métallurgie y est clairemont attestèe par 
le contenu des dèpotoirs et des remblais: amas 
de scones de for et divers dèchets de la fonte du 
bronze, oxcèdents do coulèos, creusots et frag-
ments de moulos (fig. 7). D'autres déchets 
concrétisent I'artisanat do los. Cornillons 
délestès do leur ètui come, èlèments distaux d'os 
de bovides sciès et baguettes sont les résidus do 
a preparation do la matièro premiere qui ètait 
vraisemblablement acheminée vers un autro 
endroit car on n'a pas rotrouvè trace ici des 
étapos suivantes du travail. Par contre, des 
ébauches et objets en cours de façonnage furent 
dècouverts au centre du vicus, a une trontaine 
do metres au sud-est dos thermos. On pourrait 
des lors concluro a une organisation dans la 
repartition des tàchos due a une spècialisation 
du travail. 
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AGGLOMERATIS GALLO-RMAINES 

La production des fours 
de Mageroux 

Q uelque 160 kg de déchets, vases brisés 
et rates de cuisson, furent accumulés dans 

les fours ruinés. us permettent de se faire une 
We de la production de l'officine. 
La céramique appartient a ce que Ion appelle 
communément la céramique a beige a, perpé-
tuait des formes traditionnelles indigènes et 
imitant des types de la vaisselle en sigillee. 
Cuite en milieu réducteur, elle offre toute la 
gainme des gris et gdneralement le même ton 
en surface qu'au noyau ; sa pâte est fine et cellu-
leuse, contenant des grains de quartz très fins, 
des paillettes de mica blanc et de fines 
particules charbonneuses. 
Plusieurs formes présentent une surface plus ou 
moms soigneusement Iustrée ; certaines sont 
rehaussées de décors simples, principalement 
des traits lissés verticalement ou des registres 
réalisés ala molette a casiers hachurés. 
Les types les mieux representés dans les 
dépotoirs fouillés sont les écuelles a paroi 
convexe (fig. 8 : 1), celles a petite collerette 
unie ou a decor guilloche (2), les bols hémis-
pheriques a collerette horizontale (3(, les plats 
cardnés (4( et cordiformes (5(, des gobelets 
globuleux a Ièvre oblique dont le petit modèle 
est uni (6) et le grand, orné dun registre réalisd 
a la molette, divers gobelets a col concave et 
panse rehaussée de traits verticaux (7( et des 
bouteilles. 
Cette production s'apparente fortement a celle 
des officines voisines de Huombois et 
Hambresart, impliquant vraisemblablement des 
rapports tres étroits entre les trois ateliers. 

Enfin, le plateau de Mageroux connut une 
activité particulière dans la premiere moitié du 
5e  siècle; plusleurs centaines de moules, décou-
verts dans le secteur des metallurgistes, ont servi 
a fabriquer de la monnaie. 

La zone méridionale 
Vers (e sud, 'occupation probablement moms 
dense, sètendait sur la rive gauche de la Vire, a 
'emplacement du village actuel de Saint-Mard. 
Plusieurs vestiges antiques y ont été signalès, 
dont un bâtiment a hypocauste. 

En debors d'une intervention dans la nécro-
pole du Champ Hayat w, cette zone n'a jamais 
fait lobjet de fouilles systématiques. 

Les cimetières 
Deux cimetières étaient établis aux limites he 
l'agglomération. Au nord, des tombes furent 
naguère perturbées a Mageroux, au-delà du 
quartier artisanal. Le materiel découvert a dispa- 

Fig. 8. Echantillonnage de la production des fours 
de Saint-Mard. 
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Fig. 9. Disposition des moules mondtaires en vue de La coulée. 

ru, a l'exception dune creche conservée au 
Musée geumais. 

Au sud, sur ia rive gauche de la Vire, en 
cimetière s'étendait a l'ouest du village de Saint-
Mard, au lieu-dit <Champ-Hayat '>. La premiere 
mention de ce site cémétérial date de 1825, 
epoque a laquelle furent exhumées 30 ou 40 
tombes, ala suite de travaux de voirie. En 1912, 
des terrassements saccagbrent une vingtaine de 
tombes; des fouilles la même année en rbvélè-
rent dix autres. 

Les sepultures, en pleine terre ou a loculus, 
étaient creusées a une profondeur de 0,40 a 
1 m. Los restes des ossements incinérés avaient 
été déposés dens une urne ou a memo le fond 
de la fosse, avec une dotation qul permet de  

situer les enfouissements entre les règnes de 
Tibère ou Claude/Néron et le debut du ié siècle. 

L'élite du vicus adopta la coutume romaine 
de signaler la tombe par un monument en 
pierre. Plusieurs fragments scuiptés proviennent 
de piliers et de stèles monumentales. 

Un monument fragmentaire découvert a 
Virton est rehaussé des portraits en haut relief 
dun couple et de leer fils, accompagnés dune 
inscription funéraire les identifiant. D'autres 
blocs sculptés furent retrouvés en divers endroits 
de Saint-Mard, souvent conserves grace a leer 
remploi postérieur, comme le fragment dune 
scene do transport de merchandises par bateau, 
encastré dens le gouttereau sud de l'eglise de 
Vieux-Virton. 

Déclin et disparition de 
I'agglomeration au Bas-Empire 
La situation politique instable entraina une 
rapide degradation de la situation èconomique. 
Au milieu du iii' siècle, le quartier excentrique de 
Mageroux fut deserte; les habitants partirent en 
emportant leers biens. 

Dans la seconde moitiè du siècle, le centre de 
la bourgade fut brutalement ravage; des mel-
sons furent détruites sans avoir ètè vidèes do leer 
contenu. Los troubles provoquèrent I'enfouis-
sement do plusieurs trésors monétaires. 

Apres une occupation très sporadique au 
debut du ive  siècle, le site, n'offrant pas une situ-
ation stratègique, fut complètement aban-
donnè. • 

Les moules monétaires de Saint-Mard 

L e vices de Saint-Mard possédait au moms 
un atelier de faux-monnayeurs. De très 

nombreux moules en terre cuite destinés a couler 
des monnales ont été découverts dais le quartier 
artisanal. 
Le principe de la fabrication des moules est sim-
ple : l'ouvrier place une monnaie entre deux 
rondelles d'argile ou superpose une rondelle, une 
monnaie, une rondelle. Le premier procédé donne 
des moules univalves (a une face), le second des 
moules bivalves. Les rouleaux ainsi obtenus sont 
munis dune encoche gui permettra au metal en 
fusion de penétrer dans les moules (fig. 9). Les 
rouleaux groupés par deux ou par trois sont 
entourés d'une coque d'argile percee a son 
extrémité supérieure : l'espace laissé entre les 
rouleaux forme le canal de coulée. Lorsque le 
metal est refroidi, ii suffit de briser chaque moule 
pour en retirer une monnaie. 
Noes connaissons actuellement 699 moules et  

fragments trouvés a Saint-Mard: la plupart provien-
nent des propriétés Clausse, Monaville et Brique-
mont. Au siècle dernier les trouvailles furent, parait-
ii, fort abondantes mais nous Wen avons conserve que 
34 moules : 26 aux Musées royaux d'Art et d'Histoire 
et 8 a celul d'Arlon. Les moules des Musées royaux 
leur ont été donnés par Louis Cavens qul avait acheté 
tout ou partie de la collection 1.-F. Chapelier. Ce 
dernier possfdait les parcelles sur lesquelles se 
situent les propriétés Clausse, Monaville et Brique-
mont. Certains moules des Musées royaux et de celul 
d'Arlon portent l'empreinte dune monnaie gui a 
servi a fabriquer d'autres moules des trouvailles 
récentes : us proviennent donc de la même officine. 
Cependant les Musks royaux possèdent 11 moules 
qul se distinguent de tous les autres par leur facture 
très soignee et leur pourtour large et plat. Le vices de 
Saint-Mard abritait peut-être deux ateliers, a moms 
que le même atelier alt utilisé deux techniques 
différentes. 

Les monnales qul servent a la fabrication des 
moules sont prélevées dans la circulation. Leur 
degré d'usure correspond plus ou moms a leur date 
d'émission. A Saint-Mard la monnaie la plus 
ancienne est un dupondius de Trajan (98-117) au 
revers si use qu'il est devenu lisse, les monnaies 
les plus récentes datent des années 230. L'atelier 
de Saint-Mard a sans doute éte actif au cours des 
dernières années du lie  siècle et des premieres 
décennies du cé comme la plupart des officines du 
méme genre connues en Gaule, en Grande-
Bretagne et en Rhénanie. Plusieurs theories 
expliquent ce phenomène de fabrication de 
monnales coulées : pièces votives, monnales 
divisionnaires ou faux. L'hypothèse la plus proba-
ble, dans le cas de Saint-Mard tout au moms, nous 
parait être celle des faux. 

Jacqueline Lallemand 
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AIIITIQUITE TARDIVE ET MONDE MEROVINGIEN 

La fortywation   Bas-Empire 
du Château Renaud a Virton 

Anne Cahen-Delhaye et Claire Massart 

A 3,5 km a I'ouest de I'important refuge de 
Montauban-Buzenol et rattaché, comme lui, a 
la legende des Quatre Fils Aymon ties vivace 
dans les Ardennes, le Château Renaud est situé 
aux confins nord-est de la commune de Virton. 
II se dresse actuellement au cur du bois 
d'Ardenne, a quelque 250m a I'ouest du 
carrefour de <<Croix-Rouge <>, croisement des 
routes d'Etalle a Virton et de Bellefontaine a Ethe 
(fig. 1). 

II se trouvait en bordure d'une route antique 
secondaire venant du vicus de Saint-Mard. Cette 
voie passait au sud-est du Château Renaud oO 
un chemin montait au refuge. Son prolon-
gement vers la chaussée Reims-Trèves na pas 
encore été repéré; toutefois, deux directions 
peuvent être suggérées en raison de nombreux 
vestiges qui semblent en former les jalons, la 
premiere vers Etalle, la seconde en direction de 

Izel 	 Arlon ~~.A%~ 
Etalle 

Ch: meeux ," 
Fratin,'0+,' 	 Cairefontaine 

- Montauban Chateau Renaud 

GerouviIIe 

Veux.Virton 

Vélosnes. 
0 	 10k,,, 

Fig. 1. La Gaume au Bas-Empire: carte de situation des vestiges du Bas-Empire. 
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Fig. 2. Plan des structures dfifensives du Chãteau-Renaud (palissade et muraille) et situation des tranchées: 1. mura file ; 2. palissade 3. pieux etfosses ; 4. tranchées 
de fouilles. 
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Fig. 3. La tranchée do palissade a l'emplacement de son raccord avec ía muraille, au nord-est. 

AIIITIQUITE TARDIVE ET MONDE MEROVINGIEN 

La Gaume au Bas-Empire 

A près deux siècles et demi de domina-
tion romaine, pendant lesquels la Lor-

raine beige connut une situation écono-
mique prospère, la region fut durement 
ébranlée dans La seconde moitié du je  siècle 
par les vagues d'envahisseurs germaniques 
déferlant sur toute La Gaule après le 
démantèlement du limes de Germanie 
supdrieure. 
L'administration romaine ddploya alors ses 
defenses en faisant notamment contrOler les 
voies importantes par des burgi ou castella 
établis sur les hauteurs du parcours, afin de 
protéger l'approvisionnement des popula-
tions et des troupes ainsi que d'assurer la 
sécurité du vicus ou du relais qu'ils 
dominaient. Tel était le role des fortifica-
tions de Carignan, Williers et Arlon sur la 
chaussée qui traversait la Lorraine d'ouest 
en est pour relier deux capitales de cites, 
Reims et Trèves. 
Si les témoins matériels du Bas-Empire sont 
assez nombreux tout le long de cet impor-
tant axe routier, ils le sont moms dans Los 
sites qui en sont eloignés. La bourgade de 
Saint-Mard fut en grande partie désertée. 
Hormis quelques occupations partielles de 
villas déjà en partie ruinées, comme a Fratin 
et Lenclos (Etalle), on constate également 
un abandon de nombreux habitats, dans les 
campagnes, après les troubles de la seconde 
moitlé du lie  siècle. La defense s'organisa 
sur des sites de hauteur dont on renforça 
l'isolement naturel par des retranchements 
qui servirent tantOt de refuge temporaire, 
tantOt d'habitat permanent. Certains abri-
tèrent des populations locales, d'autres 
s'intégraient dans le système de defense du 
territoire et furent occupés par des contin-
gents militaires romanisés ou par des 
milices germaniques dependant de l'admi-
nistration romaine. Les depOts funéraires 
des cimetières de Fratin, Lenclos et Prouvy 
(Chiny) attestent, en effet, La presence d'éLé-
ments germaniques et nous savons, par les 
sources écrites, qu'un préfet des Lètes était 
installé a Epuso (Carignan). 
Dans la region qui nous occupe, deux de ces 
fortifications en milieu rural sont connues 
par des fouilles : Montauban (Buzenol) et 
Château Renaud (Virton). Trois autres sites 
semblent avoir joué un role similaire, celui 
du a Vieux-Château a a Gérouville oO les 
trouvailles anciennes attestent une occupa-
tion au Bas-Empire, le Kaarlsbierg a Claire-
fontaine qui pourrait bien avoir connu une 
premiere occupation au ye  siècle et le Camp 
de la Romanette (Velosnes, France), sur-
plombant La Chiers. 

Sainte-Marie. La fortification aurait ainsi occupé 
une position assez stratégique, a un carrefour 
de diverticules desservant toute la zone comprise 
entre Saint-Mard et la chaussée Reims-Trèves. 

Point culminant (362 m) de cette region, isolé 
sur tous les flancs par des pentes abruptes, ce 
poste privilegie d'observation et do defense 
dominait la route d'environ 25 m. Le sommet se 
présente en plate-forme ovale dont le grand axe 
est orienté est-ouest. Une structure defensive le 
ceinturait, délimitant un espace intérieur de près 
de deux hectares (fig. 2). 

Les recherches entreprises par le Service na-
tional des Fouilles en 1962 et entre 1977 et 79 
visèrent a examiner les structures do defense  

etablies ala périphérie do la colline eta localiser 
I'habitat a l'intérieur du refuge. Les interventions 
suivantes, en 1981 puis en 1990, par le Service 
des Fouilles de la Region wallonne, consistérent 
en la vidange de deux puits. Le memo Service 
prévoit do poursuivre les fouilles dans la partie 
centrale du site restée inexplorée. 

Des cOtés nord, ouest et sud, le flanc de la 
colline était couronné par une palissade dont le 
trace sinueux épousait la configuration du ter-
rain a la rupture de pente. L'emplacement do 
cette palissade se marquait au sol par une rigole 
simple ou, dédoublée, concrétisant sa tranchée 
do fondation et comblée par un remblai de terre 
sombre nettement contrasté sur le sable vierge 
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Fig. 4. La ,nurailie. 

ANTIQUITE TARDIVE ET MONDE MEROVINGIEN 

jaune. La complexité de ces traces et profils 
resulte des nombreux renforcements ou rempla-
cements que connut le barrage tout au long de 
son utilisation. La rigole était jalonnée des trous 
des pieux de son armature qui avaient été plus 
profondément ancrés dans le sol et souvent 
calés avec des pierres (fig. 3). 

De gras pieux quadrangulaires (18 a 40 cm 
de cOté) Iongeaient intérieurement le rempart en 
bois. Plantés dans des trous plus ou moms 
circulaires (de 35 a 87 cm d'axe), us s'alignaient 
par paires, en deux rangees parafèles espacées 
de 130 a 1,80 m. us étaient probablement 
destinés a supporter un chemin de ronde dont 
la structure accolée ala palissade en renforcait 
la resistance. 

Une épaisse muraille, longue de 105 m, 
défendait les flancs les mains escarpés de la 
colline, a lest et au nord-est et assurait la pro-
tection de la zone habitée. Suivant le contour 
du bard de la pente, ce rempart s'articule en une 
suite de tronçons rectilignes réunis par des an-
gles l6gers et deux autres plus marques qui lui 
donnent trois orientations bien distinctes. Vers 
le milieu du flanc nord-est de la colline, il 
s'intorrompt; son extrémité, soigneusement 
parementée, était raccordée a la palissade. 

Lo mur était conserve en élévation dans la 
partie nord-est (fig. 4); ailleurs, les matériaux 
avaient été recuperés au cours des siècles 
jusqu'au milieu des fondations. Hautes do 
0,80 m et dune épaisseur moyenne de 1,70 m, 
atteignant 2 m par endroits, les fondations 
dépassent sensiblement des deux côtés du 
parement du mur. Flies comportent un hérisson 
de trois assises de pierres plates placées 
obliquement, surmonté d'un rang dénormes 
blocs poses a joints vifs. Certains sont bruts, 
d'autres sont des matériaux de récupération et 
présentent des faces taillées, lisses, sculptées ou  

munies d'encoches resultant de leur premier 
emploi. Cette solide assiette était ancrée dans 
une profonde tranchée a parois obliques dont 
ella occupait toute la largeur du fond. 

La face intérieure de la muraille avait conser-
vé, a l'extrémité nord-est, une elevation de 1 a 
1,30 m maximum; tandis qua l'extérieur, ne 
subsistaient plus qu'une a trois assises du 
parement, le reste s'étant éboulé dans la pente. 
A cet endroit, le mur offrait une largeur assez 
constante de 1,52 a 1,60 m. Son parement est 
en moellons allonges de grès calcarifère, sam-
mairement équarris et assembles sans liant en 
assises plus ou moms régulieres. La noyau est fait 
dun blocage de petites dimensions agglomere 
dans un mortier grége trés sableux. Au moment 
de l'occupation, le mur était enterré jusqu'à la 
sixième ou huitième assise. 

Une monnaie de Magnence datée de 353, 
trouvée dans le comblement de la tranchée de 
fondation, constitue un terminus post quem a 
Ia construction de la muraille venue vraisembla-
blement remplacer une premiere phase en bois. 

Un chemin d'accés gravissait en oblique le 
flanc oriental de la colline, le mains escarpe, at 
aboutissait a un puissant bastion en pierre 
defendant 'entrée principale de la forteresse. 

La tour (fig. 5) occupait l'espace formé par le 
decrochement entre l'enceinte et la palissade 
implantee en contrebas. On en retrouva les 
larges hérissons de fondation de trois murs 
disposes en U et menageant un espace intérieur 
trapezoidal de 4,50 m sur 2,75 a 3,20 m. Au 
nord, la fondation se prolonge de 2 m jusqu'à 
l'encointe contre laquello elie s'appuie. Un 
appendice constitué d'une assise de pierres 
posées de chant, au sud, marque l'emplacement 
dun contrefort renforcant la stabilité de lou-
vrage édifié en bordure de la pente. Un énorme 
poteau était partiellement encastré dans la  

fondation du mur extérieur de la tour, là oC 
aboutissait l'extrémité du rampart en bois. 

Dans l'angle formé par le mur de la tour et 
'enceinte, une fosse quadrangulaire a fond plat 
contenant deux demi-mâchoires de cheval, 
témoigne d'une pratique propitiatoire, purifica-
tion ou protection do l'entree. Des dépôts 
apotropaIques aux entrées de fortifications sont 
connus des l'ãge du fer. 

A 32 m do l'extrémité nord de la muraille, 
s'ouvrait, en outre, une poterne large de 1,50 m 
et passant sur le hérisson de fondation du mur. 
Le piédroit nord était parfaitement appareillé au 
nivoau des premieres assises conservées. 

Les recherches menées a l'intérieur du refuge 
révélérent do nombreux trous de pieu attestant 
l'existence de constructions en bois, des fosses, 
des poches irréguliéres de remblai et un abon-
dant materiel archéologique. L'essentiel do ces 
vestiges était rassemblé sur une terrasse orien-
tale, a 'abri du mur d'enceinte eta proximité 
des entrées. 

Parmi les nombreux trous de pieu peu 
organises et relevant apparemment do plusieurs 
phases, on distingue un double alignement do 
poteaux do section quadrangulaire longeant la 
muraille par paires dont chaquo élément était 
distant de I'autre de 1,20 a 1,50m. 

Les occupants assurérent leurs bosoms en eau 
par le creusement d'un puits a 'extrémité ouest 
du refuge et d'un second plus central. lIs 
jouissaient dun espace suffisant pour élever du 
bétail et se Iivrer a des activités artisanales. Un 
peu a l'écart des habitats, des scones et des frag-
ments d'argile vitrifiée sous I'action d'un feu 
intense, laissent supposer une petite industrie 
metallurgique locale. 

Par ailleurs, les découvertes récentes do deux 
autels votifs et d'une statue monumentale de 
Mercure pourraient ètre les indices d'un culte a 
ce dieu dont une figurine en bronze avait deja 
été retrouvée dans I'habitat. 

L'abondance du materiel archeologique 
récolté, parmi lequel do nombreux objots de 
luxe, une proportion remarquable do vaisselle on 
verre et en céramique sigillee et surtout le 
numéraire particulièrement élevé - prés do 
1.600 monnaios - denote une occupation 
pormanente du site par une communauté éco-
nomiquement prospéro. Certaines trouvailles, 

Fig. 5. Le bastion dentrée. 
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Fig. 6. Fibules et éléments de ceinture en bronze (éch. 2/3); b. armes en fer (éch. 1/3). 
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Fig. 7. Pierres sculptées. 
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Des pierres sculptées 
remployées dans 1'enceinte 

LL'urgence a se défendre contre les 
envahisseurs incita les populations a 

rédupérer des matériaux préts a 1'emploi 
pour 1'édification de refuges fortifies. Los 
monuments civils et religieux mais surtout 
les nécropoles hérissdes de mausolées en 
pierre s'avérèrent des carribres de premier 
choix a Anon, a Buzenol et a Virton. 
Les monuments de necropoles environ-
nantes furent démontés et acheminés vers 
le Château Renaud, pour servir a l'établis-
sement de solides fondations ; on n'hésita 
pas a retailler les blocs pour mieux les 
a) us ter, 
En calcaire bajocien, pierre tendre du pays, 
us sont rehaussés de motifs décoratifs ou 
figuratifs. Plusiours portent des entailles oO 
s'encastraient, a 1'onigine, les crampons 
dostinés a fixer les blocs entre eux. On 
reconnait des parties d'entablement, de 
corniche a modillons, d'architrave a 
faisceaux et d'édicule de pilior funéraire. 
Un fragment d'entablement, a friso et 
corniche, est agrémenté sur deux faces, 
d'une admirable composition de feuilles 
d'acanthe en haut relief (fig. 6: a). Un autre 
est rehaussé de trois arcades supportées par 
des pilastres aux chapiteaux ornés de 
feuilles d'acanthe (b). Un bloc parallélé-
pipède est grave sur les quatre faces de 
motifs do peltas et de palmettes (c). 
Un grand bloc fragmente, haut de 0,82 m, 
constituait la face principale do l'édicule 
d'un pilier ou d'une stèle monumentale (d) 
ii porte la representation en pied d'un cou-
ple défunt encadrant une fillette, dans 
1'attitude hiératique conforme aux modèles 
officiels. L'homme est vêtu d'une tunique 
courte et du manteau gaulois a capuchon 
ii tiont des tablettes do cire dans la main 
gauche. L'épouso et l'enfant portent une 
tunique longue et un manteau drape. La 
femme tient un canthare do la main droite. 
La base du bloc est rehaussée d'imbrica-
tions ; le sommet a disparu. 

notamment quelques tessons dune céramique 
faconnee ba main et des accessoires vestimen-
taires tels que fibules, plaques et boucles de 
ceinturon, permettent de reconnaitre parmi les 
occupants, des militaires d'origine germanique. 

La fortification qui pouvait, grace a sa 
superficie, accueillir la population locale en cas 
de danger, a dO également abriter une garnison  

comptant des auxiliaires barbares. Les trouvailles 
de Prouvy, Fratin et Lenclos attestent d'ailleurs 
la presence de milices germaniques dans la 
region. 

La colline fut désertée lors des grandes inva-
sions de 406 et ne fut plus jamais occupée après 
le debut du ye  siècle. U 
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294-318 8 - 8 - 0,39 
318-330 8 - 8 - 0,79 
330-340 46 118 164 28.05/71.95 5,44 
340-348 35 8 43 81.40/18.60 5,17 
348-364 55 170 225 24.44/75.56 4,06 
364-378 40 4 44 90.90/9.10 3,38 
378-388 42 - 42 4,96 
388-402 612 25 637 96.08/3.92 51,67 

846 	325 	1171 	 I 

13,95 
1,18 

12,55 
0,34 

2,11 

ANTIQUITE TARDIVE ET MONDE MEROVINGIEN 

Les monnaies de Château Renaud 
Jacqueline Lallemand 

Officielles 	Imitations 	Total 	 % offic./ 	Indices 	Indices 

	

imit. 	offic, 	mit. 
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A. Cahen-Delhaye, La fortification romaine 
de Château Renaud a Virton, cans 
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Bruxelles, 1979, 112-116. 
A. Cahen-Delhaye et H. Gratia, La 
fortification du Château Renaud a Virton, 
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Be/gica, 76). 

Les fouiltes effectuées a Château Renaud par le 
Service des Fouilles de 1977 a 1982 ont produit 
1.572 monnaies : 1.207 ont Pu être identifiées 
avec precision. Les 10 pièces antérieures a 260 
reprèsentent sans doute des pertes occasion-
nelles, de même que les 3 antoniniens de la 
pèriode 260-275 et les 23 imitations de ces 
monnaies qui circulent pour la plupart, de 275 
a 294. 

Les indices pour le lye  siècle se prèsentent 
comme suit 

L'indice de la pèriode 294-318 et plus encore, 
celui de la periode 318-330 est inférieur aux 
indices relevés cans la plupart des autres sites. 
L'occupation effective du refuge fortifie de 
Château Renaud ou tout au moms celle de la 
partie fouillée par le Service des Fouilles pourrait 
bien n'avoir commence qu'en 330. 

La pèriode 330-340 reste relativement pauvre 
si on compare son indice, par exemple a celui 
de 8.24 relevé a Namur. Le pourcentage 
d'imitations est très important, mais ce phèno-
mène se retrouve clans tous les sites cc ruraux 
et n'empêche pas les monnaies officielles d'être 
elles aussi bien reprèsentèes. ['indice de la 
période 340-348 reste equivalent a celui de 
l'epoque précédente alors clue clans les autres 
sites il baisse de manière très sensible (Namur 
8.24/3.37). 

Château Renaud compte parmi les établis-
sements bien fournis en pièces officielles de la 
période 348-364. L'indice de 4.06 est un peu 
infèrieur a celui d'Autelbas-Wolberg (4.68) mais 
très supèrieur a ceux de Matagne-la-Grande 
(2.45) et de Namur (2.74). Les imitations de 
monnaies de cette èpoque sont particulièrement 
nombreuses 75.56 % de l'ensemble pour  

44.44 % a Matagne, 37.36 % a Namur et 
26.32 % seulement au Wolberg. L'epoque 
valentinienne (364-378) n'est pas très bien 
représentèe a Château Renaud (3.38) mais les 
imitations de monnaies de cette période pour-
tant assez rares, atteignent 9.10 % de l'ensem-
ble. Les refuges fortifies sont generalement 
pauvres en monnaies valentiniennes, cependant 
un site urbain comme Namur ne donne qu'un 
indice de 5.17. 

La pèriode 378-388 nous donne l'indice assez 
élevè de 4.96 comme a Matagne (4.97) eta 
Florenville-Chameleux (5.05). Les dernières 
monnaies en bronze a pénètrer clans nos 
regions, celles qui sont èmises de 388 a 402 
circulent en masse Château Renaud l'indice 
s'èlève a 51.67. Comme la masse monètaire ne 
se renouvelle plus, il est probable clue les 
établissements qui contiennent une proportion 
élevée de ces monnaies ont étè occupés assez 
longtemps au ye  siècle. Nous ne disposons 
maiheureusement d'aucun élément qui nous 
permette d'estimer la durèe de cette occupa-
tion. U 

70 	 ['ARCHEOLOGIE EN REGION WALLONNE 



1.. 

ANTIQUITE TARDIVE ET MONDE MEROVINGIEN 

Les nécropoles mérovingiennes: 
reflets de communautés disparues 

L'archeologie funéraire fournit aujourd'hui encore I'essentiel de nos informations 
sur les premiers siècles du Haut Moyen Age. 

Janine A/en us-Lecerf 

Peu de textes nous font connaltre les conditions 
d'existence et (e degre de culture des popula-
tions de ('epoque. Les gites contemporains 
restent ega(ement mal définis en terre wa((onne. 
(a précarité des constructions merovingiennes 
exp(ique en partie ces lacunes: édifiées en bois 
et torchis, efes ne (aissent clans Fe sous-sol que 
des traces rares et ma(aisément identifiab(es. En 
outre, ces habitats sont frequemment a ('origine 
de nos agg(omérations et (eurs emplacements 
se confondent. Paradoxa(ement, ce sont nos 
centres urbains - aujourd'hui (argement offerts 
aux foui(les archeo(ogiques - qui apportent une 
documentation neuve. Void quelques années, a 
Huy et, tout récemment a Namur, probab(e-
ment aussi a Liege eta Tournai, (a découverte 
d'activités artisana(es, voire d'autres manifesta-
tions, matériahsent (occupation concomitante 
des (ieux. 

Fig. 1. La tombe n 40 d'Hamoir (vie siècle). Cette imposante sEpulture (3,00x2,30m) abritait trots 
inhumations jwc'taposees. Une pierre dressée marquait chacun des chevets. Des dalles composaient deux 
demi-caissons (photo de 1'auteur(. 

- t 	 - 

T: 	*: 
Fig. 2. Hariioii /8 ruin C fl 25, vicee do son conrenu. Quatre trous de pieu accoslent lajosse /tt siècle! 
(photo de 1'auteur(. 

Quelques fouilles récentes 
Un chiffre important de cimetiéres mérovingiens 
est répertorié sur notre sot dont un grand 
nombre déjà identifies au siècle passé. Ancien-
nement exp(orée et particuhérement vaste, (a 
nécropo(e de Cip(y rassemb(ait près de douze 
cents tombes. Au cours des dernières décennies, 
p(usieurs sites funéraires ont bénéficié de 
recherches systématiques et étendues, clans (a 
mesure du possible, a ('aire tout entière du 
champ des tombes. Ceux-ci apparaissent diver-
sement étendus. A Torgny, que(que 450 sepul-
tures sont exhumées. Aux confins des provinces 
de Liege et de Namur, Fe cimetière d'Hamoir 
réunit 255 tombes. En Hesbaye (iegeoise, Oma( 
chiffre provisoirement sa population méro-
vingienne a 180 sujets tandis qua Braives 112 
sépu(tures ont été reconnues. Dans ('environ-
nement de (a tombe roya(e de Chi(déric, a 
Tournai, une centaine dinhumations ont été 
ramenées au jour. Ces champs funéraires voient 
(eur occupation (imitée principa(ement aux ye et 
ye sièc(es. Tout proche d'Hamoir, Fe cimetière de 
Vieuxvil(e compte 190 sepultures et son utilisa-
tion porte sur une durée de trois siècles. Que(-
ques nécropo(es qui sont (ocahsées clans le 
bassin mosan principa(ement connaissent une 
occupation parei((ement étendue. Mais i( sagit 
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HAMOIR 
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Fig.  3. La nécropole d'Hamoir (vers 550-700). L 'organisation des tombes révèle quelgues notions de La vie sociale et de La hiérarchie dune collectivitf rurale. 
Les inhumations de lafamille dirigeante occupent une aire re'seive'e au sein des se'pultures alignées de La masse populaire. Des groupements marginaux concrEtisent 
de petites entitesfamiliales vouées ala gérance de tenures, conce'dées par les maitres du domaine. 

t.157 

/ 
t.116 

 

 

Fig. 5. La rem be if 129 de Vieuxviile 	 siècle!. De 
gauche a droite se juxtaposent les inhurnations dun 
guerrier, porteur d'èpée, et d'unefemme (photo de 
1'auteur). 

Fig. 4. Restitution schématique de deux ceinturons dégrafes, recueillis dans des tombes masculines du v/f siècle 
a Hamoir. Les trousses d'instruments se portaient au dos, tandis que les scramasaxes jouxtaient La plaque-boucle. 
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Fig. 7. 7. Plan du cimetière de Vieuxville avec localisation des tombes pourvues de verrerie. Illustration des 
principaux types de vases recueillis (vt-v/f siècles) (photo de I'auteur). 

ANTIQUITE TARDIVE ET MONDE MEROVINGIEN 

Fig. 6. Fibules et bracelet du cimeriêre d'Hamoir: 
vi -vi! siècle. (photo de l'auteur). 

encore de découvertes anciennes, exception 
faite pour la nécropole de Huy Saint-Victor. La 
fouille exhaustive de Vieuxville ajoute opportu-
nément a notre information. Le site illustre 
I'implantation dune petite communauté d'émi-
grés d'origine germanique franque (guerriers 
accompagnés de leur fami!Ie). Installès des 
laube du v0  siècle, ceux-ci se fixent dans la 
region. Un document significatif pour Ihistoire 
du peuplement du pays! 

Des tombes élaborées 
L'enseve!issement en terre libre et dans un 
cercueil est dusage courant dans les cimetières 
des ye,  Vt, et vie  siècles. Les vastes sepultures qui 
ont été réservèes aux personnages aisés 

Vieuxville: trois siècles 
de verrerie 

L a fouille de la nécropole a fourni une 
remarquable collection de quelque 

oixante-dix vases de verre. Le plan des 
Lombes en illustre la distribution (fig. 7). Une 
large diffusion des dépôts de verres particula-
rise principalement le secteur ancien du 
:imetière, oh les sépultures les plus im-
portantes contenaient jusqu'à trois exem-
plaires. Ensuite s'observe une regression pro-
gressive. Hors une dizaine de pikes typiques 
e la période du Bas-Empire, le repertoire des 

formes de vases exhumes a Vieuxville apparait 
peu var. Les coupes, les comets et les 
gobelets pourvus dun petit pied annulaire, 
sous le corps trapu ou élancé, sont essentiel-
lement rencontrés. 
Cette production témoigne encore d'assez 
belles qualités techniques. La decoration est 
sobre. Imprimée au moule, ou bien composée 
d'insertions de pâte de verre blanche et 
opaque, elle se complete souvent d'applica-
tions de très fins filaments (ceux-ci étirés au 
depart dune pâte de verre identique a celle 
du vase). Après 550, la verrerie se fait rare. 
Quelques gobelets campaniformes a bouton 
terminal et petits bols évasés la représentent. 
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Fig. 8. Detail dune bouterolle d'èpée de Vieuxville: 
ornement en bronze compose dun masque humain 
encadré de deux tdtes de rapaces (it siècle) (photo 
H. Denis). 

?

17  

Fig. 9. Plaque boucle en bronze de la tombe n 151 de Vieuxville (i siècle). Son orrierneatation combine des 
motifs zoomorphes et geometriques. La plaque porte une reparation ancienne (photo H. Dents). 

Fig. 10. Damasquinure bichrome dune plaque de ceinturon de Vieuxville (vi! siècle) (photo G. Focant(. 

ANTIQUITE TARDIVE ET MONDE MEROVINGIEN 

contenaient souvent une veritable chambre 
sépulcrale en bois. Celle-o enfermait un second 
coffre étroit, oO reposait le défunt et 'espace 
encore libre était occupé par la dotation tune-
raire. Plus communément cependant, le cercueil 
abritait a la fois le corps et les objets. Au vii' siècle 
principalement se muhiplient des tombes autre-
ment structurées, faisant appel au matériau 
lithique. Les parois des fosses sont tapissées de 
murets. Ceux-ci sont constitués de moellons 
bruts ou appareilles, maçonnés ou non et 
composent des sortes de caveaux. D'autres fois 
interviennent de lourdes dalles disposèes de 
chant. Dies delimitent intérieurement là tombe 
ou la compartimentent (fig. 1). 

Des dalles semblables sont aussi utilisées en 
guise de couverture des tosses. Dans la nécro-
pole d'Hamoir, une dizaine de sepultures étaient 
encadrées de trous de poteau (fig. 2). Ceux-ci 
restituaient le plan danciens édicules en bois, 
disparus sans autre trace. Une enceinte de forme 
circulaire, constituée de pieux equidistants 
ceinturait une tombe importante a Hamoir, ainsi 
qua Omal. Une petite nécropole de tombes sous 
tertre, identifiée a Limerlé, reste un cas 
dexception pour nos regions. 

Une volonté d'organisation 
funéraire 
Traditionnellement les tombes sont orientées - 
(a tête du défunt sise a ('occident. Mais quelques 
cimetières, essentiellement localisés dans les 
regions de la Meuse moyenne et de l'Entre- 

Sambre-et-Meuse illustrent un autre mode 
d'installation, avec predominance de ('axe nord-
sud (chevet au nord). Sur les champs de repos 
de l'epoque, la distribution des tombes West pas 
l'effet du hasard. Une volonté d'agencement 
conduit a l'ordonnance des tosses, alignees par 
rangees ou a leur concentration, en groupe-
ments diversement structures (fig. 3). L'associa-
tion de tombes avec un mausolée funéraire 
contemporain, tel qu'identifie a Franchimont, 
s'avère rarissime. L'eglise funéraire d'Arlon, avec 
ses inhumations aristocratiques constitue aussi 
un exemple particulier. ['edification d'eglises sur 
des tombes merovingiennes (comme Saint-Piat 
de Tournai) pose le problème délicat et toujours 
sujet a controverses de ('expression précoce  

d'une certaine mentalité chrétienne dans les 
cimetières mérovingiens. 

Rituel et respect de la hiérarchie 
sociale 

Les envahisseurs germaniques des veve  siècles ont 
importé leur propre culte funéraire qui se 
generalise rapidement dans les cimetiéres du 
Nord de (a Gaule. Ces coutumes sont fondées sur 
le principe de l'inhumation habillée - voire en 
costume d'apparat pour les privilegies. S'il ne 
subsiste évidemment rien du vêtement, la 
presence dans la tombe d'accessoires metalli-
ques, notamment des pièces de garniture du 
ceinturon, des chaussures ou de quelque bau- 
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drier, témoigne a suffisance d'un tel mode den-
fouissement. Dans le cadre de cet usage, le depOt 
du ceinturon degrafe constitue un trait specifique 
des tombes mérovingiennes masculines, qui est 
tires tot attesté. Le ceinturon tout équipé repose 
dans la sépulture, love ou bien soigneusement 
étendu (fig. 4). II est accompagne d'instruments 
divers - couteau rasoir, peigne, etc. even-
tuellement rèunis dans une trousse - auxquels 
s'ajoute, au Vile  siècle, le scramasaxe. Pour l'au-
delà, les défunts sont nantis d'effets personnels 
(fig. 5). Ainsi les armes sont-elles inhumées avec 
les hommes d'un certain niveau social. Les haches, 
flèches, lances et scramasaxes reprèsentent la 
panoplie ordinaire. Celle des guerriers de caste 
comporte aussi l'èpée et le bouclier. L'angon (long 
javelot a pointe barbelée) est une pièce rarissime, 
réservèe a 'elite des dirigeants. Les combinaisons 
diversifièes des armes dans les sèpultures reflè-
tent prècocement l'existence de hierarchies or-
ganisèes. 

Dans les tombes féminines, les objets de parure 
complètent naturellement l'habillement. Les col-
liers de perles sont communèment rencontrès, au 
contraire des fibules, anneaux d'oreille, bagues et 
bracelets. Ces bijoux s'enrichissent de métaux 
nobles (fig. 6), en fonction du rang de leur 
propriètaire. Un depOt de vaisselle constitue 
traditionnellement l'offrande funéraire propre-
ment dite. Celle-ci se compose surtout de poteries 
en terre cuite et un vase de verre y est parfois 
associè. Les recipients en bronze et les seilles en 
bois (limitèes a leurs parties metalliques) sont des 
objets de grand luxe, seulement offerts aux 
personnages de qualite. ['importance de la 
dotation est aussi fonction de la pèriode din-
humation. Un mobilier comparativement impor-
tant pourvoit les tombes anciennes, qui se raréfie 
ensuite progressivement au cours du vit siècle. [a 
fin de cette èpoque voit aussi l'abandon des sites 
des necropoles mèrovingiennes, au bènéfice de 
champs funèraires nouveaux. Les rites se 
modifient. Dorènavant privèes d'objets, les 
tombes sont installèes au voisinage des églises 
chrétiennes. 

Le travail des métaux: un artisanat 
de haut niveau. 

Maints cimetières mèrovingiens ont livrè quantité 
d'armes dont les formes variées et l'excellente 
qualitè technique tèmoignent de I'habiletè et du 
savoir-faire des forgerons de l'èpoque. De même, 
certaines pièces mètalliques du baudrier ou du 
fourreau d'épée s'avèrent admirablement facon-
nèes et reflètent une grande crèativitè artistique 
(fig. 8). Des tombes fèminines proviennent de 
beaux bijoux. Des techniques raffinèes con-
courent a leur réalisation, cloisonnés de grenats, 
sertissages, ciselures, rehauts de filigranes. Sou-
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au moyen de bossettes décoratives. Ces plaques 
sent de forme circulaire et bientOt s'allongent, 
agré-mentèes au pourtour de decoupes lobèes. 
Quelques parures sont en bronze coulé et cisele. 
La plupart soot en fer et les plus luxueuses d'entre 
elles se parent de riches damasquinures. Des tires 
brillantes réalisations combinent, en motifs com-
plexes et savamment organisés, le chatoiement 
des fils d'argent et de laiton (fig. 10). FlIes 
concrètisent I'existence dune orfevrerie de maitre 
dont la tradition se perpétue bien au-dela des 
temps mérovingiens. 
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Venvironnement de la sépulture 
de Child6ric a Toumai 

Après la découverte en 1653 de la sépulture de Childéric a Tournai, aucune recherche 
sérieuse n'avait été entreprise clans le quartier Saint-Brice pour y restituer 
I'environnement funéraire de la tombe royale. Malgré des conditions de fouilles 
particulièrement malaisées, vu la trame serrée de I'urbanisation médiévale et moderne, 
des fouilles récentes ont permis d'en connaltre un peu plus sur cette question, 
notamment suite a la mise au jour d'une vaste nécropole urbaine et de sépultures 
collectives de chevaux. 

Raymond Brulet 

Les fouilles 
Un programme de recherches pluri-annuel a été 
établi de manière a explorer le plus grand nom-
bre d'espaces accessibles clans une zone 
fortement habitèe, notamment a proximité de 
emplacement de la tombe de Childéric, clans 

les jardins et cours intérieures voisnes et dans la 
rue. Les fouilles furent poursuivies entre 1983 
et 1986 par le Centre de Recherches d'Archéo-
logie Nationale do I'UCL et la Société de Préhis-
toire et d'Archéologie de Tournai et ont étè 
publiées. 

Topographie 
A l'epoque romaine, la rive droite de lEscaut est 
le siege d'un quartier d'habitat, dactivités artisa-
nales et d'une zone funéraire, 

Des la fin de cette période, lespace occupé 
se restreint et, au yE  siècle, l'utilisation du quar-
tier Saint-Brice comme nécropole suggère qu'il 
fut abandonné par la population. L'habitat an-
tique y est donc condamnè et la zone funèraire, 
jadis confinèe plus loin vers le nord-est a 250 m 
de l'Escaut, tend a se rapprocher du fleuve et 
de la voie romaine en direction du territoire 
nervien. 

La nécropole mérovingienne de Saint-Brice 
s'est developpee contre la chaussèe et autour de 
la sepulture de Childéric, L'eglise Saint-Brice na 
jouè aucun rOle clans le choix du site funéraire; 
en effet, les fouilles Wont pas permis dy 

Fig. 1. La nécropole mfrovingienne de Saint-Brice: 
superficie et delimitation. 
I. voie romaine; 2. emplacement re'servd de La tombe royale 
de Childe'ric; 3. zone jline'raire; 4. limites atteste'es de la 
ne'cro pole; S. dglise pre'-romane; CV] I CV3: sépultures 
collectives de chevaux (DCentre de Recherches d'Archéo-
ogle Nationale). 
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Fig. 2. Vue gCnira/e cur cue posse de chevaux. 

Fig. 3, Decor de ía coupe en verre avec monogramme chre'tien (V siècle) ©ACLC. 
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retrouver une basilique paleochretienne ou 
mérovingienne et ii West pas sOr queue ait existé 
(fig. 1). 

La nécropole merovingienne sétend sur une 
aire d'au moms 70 ares; elle a été implantée sur 
un site en pente legère, orientée nord-estlsud-
ouest, en direction de l'Escaut. 

Les inhumations y apparaissent très denses et 
couvrent toute la periode merovingienne. Te-
nant compte de cette densité (environ 28 
tombes pour 144 m2) et de la surface totale 
minimum de la nécropole (70 ares), on peut 
estimer que 1 .500 tournaisiens y furent enfouis 
entre le milieu du Ve  siècle et le debut du viV 
siècle. 

On remarquera aussi que la sépulture royale 
de Childeric se trouve implantée au centre de 
l'espace funèraire. 

L'organisation de la nécropole 

A plusieurs ègards, 'emplacement de la tombe 
de Childéric au sein du cimetière mérite de 
retenir l'attention, dans la mesure oL elle a pu 
jouer un rOle determinant dans l'organisation 
des enfouissements qui sont pour la plupart 
postèrieurs a l'inhumation du roi. 

Au plan spatial, il ne fait pas de doute que 
l'emplacement de la sépulture du père de Clovis 
se situe en position centrale dans la nécropole 
dècouverte. 

Ensuite, les trois fosses funèraires de chevaux, 
strictement contemporaines ou a tout le moms 
de Ca méme èpoque, paraissent circonscrire un 
espace circulaire reserve. 

La localisation de ces fosses fournit de bons 
arguments pour suggérer que le roi a été enterré 
sous un tumulus. 

Pour apprehender correctement 'organisa-
tion du cimetière, nous devons aussi nous rèfèrer 
a l'evolution chronologique de celui-ci, telle 
qu'elle ressort de la datation des sepultures. On 
procédera, schematiquement a la restitution 
suivante (fig. 1). 

Le cimetière a connu une phase d'enfouis-
sement antèrieure au dècès de Childèric, mais 
l'organisation de cette necropole, son impor-
tance et son ètendue sont méconnues. 

Le cimetière se developpera après 482, en 
tenant compte d'un espace reserve ala mémoire 
du roi. 

Le secteur d'enfouissement le plus ancien 
(milieu vedebut Vie s.), utilisé a l'époque de 
Childèric, un peu avant lul et un peu après lui, 
se trouve localisè au centre de la zone funeraire 
et au nord de la tombe royale. A l'exception de 
quelques sepultures orientées sud-nord, la 
plupart se regroupent déjà dans des rangèes 
disposées approximativement ouest-est et selon 
une trame très serrèe. 

Au nord et au sud du groupe precedent 
figurent des zones peripheriques dans lesquelles 
les inhumations, plus tardives, sont implantées 
de manière plus lãche. 
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5. Vers le sud-ouest prend place une zone 
d'enfouissements surtout caractéristiques du 
debut du vie  siècle, reutilisée par la suite, sans 
doute jusqu'au VlIe  siècle. II faut y ajouter les 
sepultures, jadis fouillées sous l'eglise actuelle, 
qui participent au même phénomène. 

En conclusion, on ne peut assurer que l'inhu-
mation royale a étè la tombe fondatrice du 
cimetière, clans la mesure oè Ion trouve quel-
ques éléments plus anciens mais difficiles a 
apprècier. 

En revanche, la tombe du rol, probablement 
amènagèe sous un monument, a servi par la sui-
te de point de ralliement aux inhumations rele-
vant d'une grande nécropole urbaine a ran-
gèes. Ses premiers enfouissements ont ètè 
réalisès a proximitè du tertre royal. 

Le developpement ultèrieur du cimetière, de 
type radio-concentrique, a abouti a consacrer 
l'emplacement de la tombe de Childéric comme 
l'èpicentre de la nécropole mérovingienne. 

En fin d'èvolution, peut se situer la construc-
tion d'un sanctuaire chrétien, entre la tombe 
royale et la voie romaine. 

Les tombes de chevaux 

Nonobstant le fait qu'il ait Pu en exister d'autres, 
trois sépultures collectives de chevaux ont ètè 
retrouvèes a peu de distance de la tombe royale. 
Elles sont bien datées de la fin du ye  siècle grace 
a des recoupements de chronologie relative eta 
un examen au C4 . 

La disposition des chevaux clans les sepultures 
West reglee par aucun rituel. On constate que 
les corps ont ètè agences en fonction de la sur-
face disponible, relativement restreinte (fig. 2). 

Sur l'ensemble des chevaux dècouverts, on 
en compte quatre ãgès de moms de deux ans, 
neuf entre six et dix ans et hut de dix ans et plus. 
Si la selection ne s'est pas focalisèe sur un age 
précis, on constate toutefois que le plus grand 
nombre avait atteint l'age adulte. 

En ce qui concerne le sexe pour 'ensemble 
des fosses, on compte six individus castrès avec 
certitude, un castrat (?), cinq males et deux 
males (?), une femelle (?), trois poulains et trois 
cas indèterminès. II apparalt clairement que la 
majorité des chevaux sacrifiés étaient des 
hongres. Ce qui West pas surprenant clans la 
mesure od la castration rèalisée jeune (18 mois 
a 4 ans) engendre deux effets: une transforma-
tion morphologique et l'apaisement de son 
temperament. C'est sans doute le second 
phènomène qui ètait davantage recherché clans 
le cas d'une monture de combat. La presence 
d'une seule jument - encore qu'incertaine - 
pose problème. Aucune trace d'harnachement 
n'a ètè dècouverte. 

D'autre part, on peut supposer que ces inhu-
mations représentaient un volume important 
dont la masse devait apparaitre en surface, peut-
être sous la forme de tumuli. Au V siècle, la 

Fig. 4. Lafibule ansLc, a or:dlne sa.or7ne. 

Fig. 6. Faire defibules en argent dord I (DACL). 

presence de ces tumuli ètait vraisemblablement 
oublièe ou leur signification avait perdu de 
l'importance puisque a cette èpoque deux des 
fosses ont été recoupèes par des sepultures 
humaines. 

II convient de rappeler que la tombe de 
Childéric contenait un crane de cheval. Certains 
n'excluent pas l'hypothese selon laquelle le 

Fig. 5. Le bracelet en argent doré, a embouts décorés 
d'animauxfantastiques. 

cheval personnel du Roi aurait Pu I'accompagner 
clans la méme fosse. 

L'inhumation d'un ou de plusieurs chevaux 
associès a une tombe humaine contemporaine 
fait partie des rites d'origine germanique. La 
diffusion des tombes de chevaux en Europe 
orientale et occidentale a deja été constatée 
clans plusieurs centaines de nécropoles. Cepen- 
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dant, la presence de chevaux cans les nécro-
poles nest guère attestée entre le Rhin et lEtbe, 
tandis quune concentration apparait sur le 
Danube moyen. 

C'est surtout a partir de la seconde moitié du 
V siècle et durant tout le haut Moyen Age que 
le phènomène se développe. Dans la seconde 
moitiè du V siècle et la premiere moitiè du v 
siècles le noyau de repartition le plus dense se 
situe en Thuringe et Saxe et le phénomène reste 
exceptionnel cans la region franque. Lexamen 
des différentes nècropoles de la vallée de 
'Escaut et du nord-ouest de la France fait 
apparaItre l'inhumation dun ou plusieurs 
chevaux comme un phenomène ponctuel. Dans 
la majorité des cas les fosses ne renfermaient 
qu'un seul individu. 

La dècouverte de Tournai se distingue non 
seulement par le nombre des fosses mais aussi 
par le nombre de chevaux qu'elles contenaient. 
La liaison avec les funèrailles de Childèrtc vient 
a l'esprit pour expliquer cette trouvaille excep-
tionnelle. 

Les sépultures privilégiées 

Deux a trois sèpultures mèritent une etude 
particuliere. Les tombes féminines 6 et 10 
appartiennent a l'horizon chronologique de 
Childèric-Clovis et ont été enfouies a peu de dis-
tance de la sepulture royale. FlIes ne prèsentent 
pas tous les caractères requts pour les designer 
sous l'appellation de tombes privilegiees, au sens 
strict, tel que l'envisagent les chercheurs. Seul 
un depOt funèraire riche et des pièces qui 
retiennent nécessairement l'attention pour leur 
valeur intrinsèque, justifient que Ion s'y attarde. 

Laspect artistique et la valeur des bijoux sont 
determinants pour assimiler l'occupante de la 
tombe 10 a l'aristocratie tournaisienne. En ce qui 
concerne la sepulture 6, moms bien dotée, 
l'attention est sol}icitèe par la presence dune 
coupe a decor chrétien. 

La sepulture 6, orientèe sud-nord, renfermait 
un individu fèminin, inhumé dans le courant de 
la seconde moitiè du ye  siècle. 

La dotation funèraire est mal représentèe 
quantitativement, mais elle est de qualitè paire 
de fibules en argent doré et coupe en verre. La 
coupe hèmisphérique apode en verre offre un 
decor avec monogramme constantinien moulé, 
Le monogramme est entourè par un rinceau 
serpentant autour dun motif central et formant 
quadrilobe. Dans les espaces intercalaires, on 
trouve une association de deux croix aux 
branches boutetées (fig. 3). Ce type d'objet, 
ornementè dun symbole chrètien, est plus 
répandu cans le bassin mosan que vers 'ouest, 
en particulier a Haillot, Han-sur-Lesse, Namur et 
cans I'Aisne. 

La decoration est rarement identique ; la 
coupe de Han-sur-Lesse se rapproche le plus de 
I'exemplaire tournaisien. La plupart de ces cou- 

pes datent du milieu et de la seconde moitié du 
ye siècle. Elles se situent cans le cadre dune 
production spècialisèe dont les ateliers se 
IocaIisaient cans le nord de la Gaule. 

L'influence qui a suscitè ces decors est 
èvidemment chrétienne. La dèfunte de la tombe 
6 de Tournai était-elle chrètienne? 

Lusage considéré comme paIen d'adjoindre 
du mobilier funéraire a I'inhumation ne consti-
tue èvidemment pas une contre-indication, car 
a cette èpoque l'eglise n'impose aucune pre-
scription en la matière. 

Les fibules en argent core sont de bonne 
facture et de grande fraicheur (fig. 6). Des 
exemplaires identiques demeurent introuvables. 
FIles appartiennent au groupe des fibules a tète 
semi-circulaire surmontèe de boutons et dont le 
pied est aussi ornè de protubérances. Par man-
que de paralléles, on rapprochera de très loin 
I'aspect gèomètrique quendosse l'ornemen-
tation du pied de cette fibule, du traitement 
ajourè des fibules provenant des tombes 
princières de Childèric et d'Apahida. 

La sèpulture 10, orientée ouest-est, renfer-
mait un individu fèminin, non adulte mais âgè 
d'au moms 12 ans. Sa deposition a eu lieu a la 
fin du ye  siècle ou vers 500. 

Vingt-trois pièces de mobilier, dont certains 
objets de parure très riches, accompagnent la 
dèfunte, nèe a peu près au moment de la mort 
de Childéric. He appartient donc ala gènèration 
suivante mats est dècèdée prématurément; elle 
relève de I'aristocratie tournaisienne. 

Citons une fibule, un bracelet et une pas-
soire, notamment. 

Un objet tèmoigne plus nettement de liens 
avec la region saxonne; il s'agit de la fibule 
ansée a tête quadrangulaire et pied triangulaire 
en argent core et niellè (fig. 4). La fibule ansèe 
est accompagnee d'un autre bijou non moms 
superbe, quoique de moindre fraicheur. Le 
bracelet en argent core fait montre d'une utili-
sation plus longue. Ses embouts sont ornés de 
têtes animalières qui évoquent plutOt des faces 
d'equides que d'animaux fantastiques (fig. 5). 

La possession de ce type de bijou indique le 
rang social de la défunte. Le modèle ètant copiè 
de bracelets en or, comme celui figurant clans la 
tombe de Childèric. 

La passoire en argent core constitue aussi par 
son decor heterogène une très belle pièce, 
faisant montre nèanmoins d'une longue utilisa-
tion, étant donnè la reparation qu'elle a subie 
au niveau du manche (fig. 7). 

II reste a èvaluer les courants d'influence qui 
ont traverse la sociètè aristocratique de la fin du 
yC  siècle. II faut èviter le piège d'attribuer, sur 
base du mobilier funèraire, a tel ou tel individu 
une origine ou une appartenance a une commu-
nauté etrangère. 

Le mobilier de la tombe 10 de Tournai met 
en lumière très nettement le caractère hètéro-
gene de la culture mérovingienne du temps. Le  

bracelet tire ses racines clans la mode danu-
bienne, la fibule ansée est d'origine scandinave; 
la presence de la passoire se rattache a une 
pratique de I'antiquite, voire même trahirait un 
usage chrétien. L'origine ethnique d'un person-
nage inhume nest pas nécessairement dèfinie 
par la dotation funèraire, comme on peut le voir 
a propos des tombes d'Airan et de Pouan. 
L'origine orientale West pas assurée parce que 
la mode hunnique est We a la mobilitè de I'aris-
tocratie du temps. 

Ainsi les tombes 6 et 10 du cimetière de 
Saint-Brice a Tournai et celle de la basilique 
funèraire de Saint-Piat, contribuent chacune a 
fournir un ben eclairage des modes et coutumes 
en usage clans la sociétè aristocratique de la fin 
du yC  siècle et du debut du v siècle. 

Ces coutumes sont a la fois heterogenes et 
èvolutives. La tombe 6 fournit I'image d'un 
enterrement aristocratique, a rèsonnance chrè-
tienne, cans une nècropole urbaine eta I'èpo-
que de Chttdèric. La tombe 10, de quelques 
annèes postérleures, donne 'image dune jeune 
aristocrate, enfouie cans le même cimetière 
urbain, et affublée d'un mobilier hètèroclite, 
conforme ala mode du temps oC Ion retrouve 
l'empremnte des mondes remain, scandinave et 
danubien. 

La tombe amènagèe clans ia basilique 
funèraire de Saint-Fiat, rattachèe a la generation 
de Clovis signifie une dèmarche nouvelle. A 
I'image du rot, on prefererà I'abri d'un edifice 
chrètien. 

Fig. 7. Passoire en argent dare'. 
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Un exemple de cartographie 
au service de 1'6tude 
topochronologique 

I I s'agit de procdder a une cartographie de 
quelques objets parmi les plus fiables au 

plan chronologique, pour mettre en evidence 
leur dispersion maximale. La cartographie de 
quelques objets peut faire ressortir les grandes 
lignes de l'évolution topochronologique du 
cimetière. 
En ce qui concerne la céramique, une 
cartographie des décors 2 et 3, essentiellement 
sur vases biconiques, a notarnment été dressée 
(fig. 8); cette carte met en opposition la locali-
sation de deux types de decor sur vase bico-
nique, limitée a Un secteur, pour les orne-
mentations au poinçon et périphérique, pour le 
decor ala molette de motifs quadrangulaires. 

Etablissement de la chronologie 

La chronologie relative des sepultures de la 
necropole do Saint-Brice a été établie par le re-
cours a l'étude topochronologique des enfouis-
sements eta la permutation matricielle. Ces 
deux methodes sont largement utilisées lots de 
la prise en compte do grands cimetières et de 
nombreuses dotations funéraires. Dans le cas de 
Saint-Brice, ces deux méthodes que nous avons 
mises en ceuvre, ne peuvent fournir que des 
indications generales. 

L'étude topochronologique des nécropoles 
mérovingiennes est frequemment utilisée pour 
faire apparaItre l'évolution topographique des 
enfouissements. En general, on cherche a savoir 
si la nécropole a connu un développement 
regulier, selon un schema de croissance assez 
simple. Dans quelques cas célèbres, la méthode 
a donné d'excellents résultats, notamment ala 
suite des travaux réalisés pour les nécropoles de 
Bulach, RUbenach et de Schretzheim en 
Allemagne et de Bulles, Nouvion-en-Ponthieu, 
Moreuil et Cuignieres pour le nord de la France. 

Ailleurs, la repartition topographique des 
types d'objets n'aboutit pas a des résultats 
concluants. II arrive aussi que des sepultures 
appartenant a des horizons chronologiques 
différents soient voisines ou que des cimetiéres 

LC2 

naient pas nécessairement connu un develop-
pement régulier. Ici, se pose alors le problème 
de I'existence de concessions familiales, occu-
péos au fur eta mesure des décés, ce qui consti-
tue un phenomene diamétralement en contra-
diction avec 'interpretation dune chronologie 
horizontale des enfouissements. 

Dans le doute, la topochronologie a au moms 
une utilité patente: cello de fournir des informa-
tions sur la delimitation approximative des zones 
prioritairement utilisées aux differentes periodes 
chronologiques, voire do la zone liée a l'origine 
du cimetière. 

Conclusion 

L'évolution chronologique du cimetière s'arti-
cule en quatre phases (fig. 9). Les tombes les plus 
anciennes (phase A : 450-500) se regroupent au 
nord de la sepulture royale. Au moms neuf a 
douze inhurnations en font partie, auxquelles 
s'intègrent la tombe do Childéric ello-même et 
les tombes de chevaux. Les tombes de la phase 
suivante (phase B : 500-530/540) se localisent au 
même endroit mais s'étendent sur une superficie 
plus large, en direction de lEst, du Sud et du 
Sud-Ouest. Elles sont au nombre d'au moms 
neuf unites. Les tombes de la troisième phase  

(phase C 530-580/590), toujours présentes au 
sein du noyau primitif quoiqu'en nombre limité, 
se diffusent dans toutes les directions etjusqu'à 
la peripherie connue du cimotière. Elles forment 
le groupe le plus étoffé de Ia nécropole: dix-neuf 
unites. Les tombes de la quatrième phase (phase 
D: 580/590-debut du v siecle) ne so rotrouvont 
qu'exceptionnellement imbriquees dans le 
noyau original et se localisent plutOt de maniére 
excentrique par rapport au centre du cimetiére. 
Quatorze inhumations font partie de ce groupe. 

Le phasage chronologique est etabli sur la 
base des tombes retrouvées. La réalité de la fon-
dation et du developpement du cimetiére est 
plus complexe. 

-'emplacement de la tombe de Childéric se 
trouve en position centrale par rapport a I'espa-
ce aujourd'hui connu du cimetiére des vie  et vue 
siécles. a priori, la question de voir en la tombe 
royale une sepulture fondatrice, mérito donc 
d'être envisagée. 

On doit néanmoins nuancer immédiatement 
cette proposition, dans la mesure oL le choix du 
site en temps quo zone funéraire West pas exclu-
sivement lie au phenomene do la tombe royale. 

Un certain nombre do données permottont 
de rostituer un modèle probable do la formation 
et du developpement de la zone cémétériale de 
Saint-Brice.  

Durant le Haut-Empire romain, le secteur des 
rues de Monnel et Childéric est consacré a un 
espace funéraire, en usage du P1  au uP siècle. Au 
Bas-Empire, la situation évolue. Le champ est 
laissé libre du fait de l'abandon massif de cette 
zone, auparavant occupée essentiellement par 
des installations artisanales trés espacees et du 

9 	5 	lOm 

Fig. 8. Etude topochronologique de La ndcropole. La figure reprdsente La distribution de vases biconiques a decor distinct 
(I et 2). 
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Fig. 9. Evolution chronologique de la nécropole. I. Bas-Empire; 2. env. 450-500,3. env. 500-530/540; 4. v/siècle; 5.fin f- 
debut vj/ siècle. 

fait du resserrement de l'habitat sur la rive 
gauche de l'Escaut. 

Quelques témoins semblent indiquer que le 
quartier Saint-Brice a déjà servi de site funéraire 
des la fin du ve siècle. Les sepultures du ye  siècle 
se regroupent dans le quartier Saint-Brice, au 
nord de la tombe royale, selon une frange 
allongée. 

On peut donc proposer le modéle suivant: la 
nécropole du Haut-Empire de l'angle des rues 
de Monnel et Childéric a pu sétendre au Ve 

siècle en direction de la chaussée romaine et du 
fleuve, dans des espaces abandonnés, pour 
atteindre au milieu du ye  siècle le secteur A, 
fouillé dans le quartier Saint-Brice. 

Parmi les sépultures du V siècle, on en trouve 
au moms deux qui sont largement antérieures a 
la tombe royale. II s'agit des sépu!tures 5 et 12,  

renfermant respectivement des enfants de 9 et 
de 8 ans, dont le mobilier funéraire se situe aux 
alentours de 450, soit une trentaine d'années 
avant le décès de Childéric. 

Nonobstant 'age prématuré auquel sont 
disparus ces deux enfants, on ne peut exclure 
que ces fillettes participent strictement a la 
génération de Childéric qui naquit vers 436. 

En prenant encore les repéres de 436 pour la 
date de naissance et 482 pour la date de décès 
de Childéric, plusieurs sujets ont toutes les 
chances davoir été strictement contemporains 
du roi même si leur décés se situe quelques dix 
ou vingt ans plus tard. 

La fillette, trés richement dotée, de la tombe 
10 est probablement née a la mort de Childéric, 
peu avant ou peu après. 

Si Ion suit notre facon de voir, le choix de  

l'emplacement de la tombe de Childéric a été 
déterminé par les éléments préexistants. Elle a 
été implantée en bordure du cimetiére en usage 
au moment de sa mort et au-delà dune zone 
00 étaient enterrés les défunts, décédés quelque 
temps avant lui. On prit soin de confier sa 
dépouille a la terre, en périphérie de la nécropole 
et dans un site dégagé, de facon a lui réserver 
l'espace suffisant pour y construire un monu-
ment funéraire. 

La sépulture de Childéric appartient-elle a la 
catégorie des tombes de fondateurs, Si souvent 
rencontrées dans les nécropoles mérovingiennes 
et dénommées de la sorte parce que leur amé-
nagement coincide avec I'étabhssement du 
point de cristallisation dun nouveau cimetière 
et parce quelles demeurent un pole de référen-
ce aussi longtemps que celui-ci reste en usage? 
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Fig. 10. Permutation matricielle effectufe sur les sfpultures et les ob/ets. Sur la matrice sont repris les principaux critfres utilisés dans I'approche topochronologique du site; Os permettent de 
conforter la mise en phase chronologique. 

Ces tombes sont generalement plus grandes, 
plus profondes et mieux amenagees que la plu-
part des sépultures du cimetière; elles se 
trouvent legerement a lécart du site funéraire 
ou montrent un espace dégagé autour delles, 
trahissant un tertre ou une cloture circulaire 
(fig. 10). 

L'acception du terme de tombe fondatrice 
pour l'inhumation royale do Tournai ne vaut que 
partiellement. FIle ne marque pas véritablement 
une initiative nouvelle mais elle a suscité l'utili-
sation extensive de cette zone funéraire, phéno-
mène perceptible durant la phase B. La tombe 
royale devient un point de repère central autour 
duquel se developpe, au vf siècle et au debut 
du siècle suivant, une nécropole importante. 

Pour maitriser correctement le processus de 
développement du cimetière, deux phénomènes 
concomitants doivent Otre relevès a Saint-Brice. 

Dune part, il nest pas douteux qué soit de 
Fig. 11. Restitution graphique pouvant évoquer la nfcropole de Saint Brice a lépoque de Childéric (daprès I'exemple de 
Fridingen). 
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La chronologie par permutation matricielle 

L a permutation matricielle constitue un 
traitement graphique de l'information, a partir 

d'un tableau a double entrée oU figurent en 
abscisse les sépultures et en ordonnée les objets 
ou les critères. Les colonnes de critères remplies 
en fonction de leur presence/absence par un 
symbole pour chacune des tombes, le tableau sera 
ordonné par une permutation des colonnes et des 
lignes, de facon a regrouper au maximum les 
symboles de presence, selon une diagonale a 
paliers successifs. 
La diagonalisation obtenue tient compte des 
correlations entre critères et sépultures et la 
matrice met en evidence le regroupement des 
tombes offrant les mêmes critéres. 
Le programme de permutation automatique mis au 
point est base sur un algorithme itératif simple. Le 
logiciel utilisé est le Microsoft Excel version 2.2 
pour lequel a été écrite une feullle macro 
composée de trois macro-commandes. 
Cinquante critères ont été entrés dans le tableau 
et quarante-deux sépultures figurent au nombre de 
celles retenues comme valables pour mériter 
d'être examinées par cette méthode. 

Les tombes sans mobilier représentatif et les 
critères rencontrés trop peu de lois ont été 
éliminés de la matrice (fig. 10). 
L'entrée des critères dans le tableau a été réalisée 
de plusieurs manières, soit dans l'ordre numérique 
des tombes, soit dans l'ordre inverse, soit dans 
l'ordre de l'importance quantitative des critères. 
A chaque lois la permutation a conduit a des 
résultats différents, prouvant que l'exercice s'est 
fait a Tournai sur un trop petit nombre de 
données. Néaiimoins, si l'ordre des sépultures se 
trouve vite modifiable, les mêmes blocs se 
degagent et les sépultures apparemment a cheval 
entre deux blocs se trouvent toujours situées au 
même emplacement-charnière. 
Tenant compte des résultats de la diagonalisation 
et des paliers successifs qui se dessinent, on peut 
proposer une discrimination des sépultures en 
quatre blocs qui peuvent correspondre a des 
phases chronologiques, dans la mesure oU chaque 
bloc regroupe des sépultures offrant des critères 
exclusifs ou typiques d'une période chronologique 
déterminée. 

type radio-concentrique. Comme le montre 
l'approche topochronologique, la tendance 
générale est a ]'extension du cimetière, au fur 
eta mesure des décès, dans toutes les directions. 
D'autre part, I'inhumation intercalaire, entre des 
tombes plus anciennes, reste toujours de mise 
durant toute la durée de I'utilisation connue du 
cimetière a rangées. A Saint-Brice, se degage 
aussi une impression de chevauchement chrono-
logique des tombes, qui affaiblit limage fournie 
par I'étude topochronologique. 

Quoi qué en soit, les tombes les plus récentes 
ont été retrouvées en périphérie de la zone 
explorée, soit vers I'ouest ou en-dessous de 
leglise Saint-Brice. 

Les découvertes réalisées sous Jéglise Saint-
Brice font état plusieurs fois de mobilier méro-
vingien du VHe  siècle. Tout indique donc que la 
nécropole se prolongeait vers le sud-est, en 
direction de la voie antique, dans sa phase 
tardive.• 
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Fig. 2. Tess.., . 	 :. 	er ornCs de 
bandeaux ,ipér/ode rCcente) photo Y. Hanlet S.P.U. Liege). 

Huy, centre de production 
céramique au haut moyen age 

Fig. 1. Four de potier me'rovinien, rue du VieuxPonr Iphoto E. hauwerilsJ. 

ARCHEOLOGIE MEDIEVALE 

Les ateliers de potiers mé d i é vaux 
de la vallée de la Meuse moyenne 

Tout au long du moyen age, l'artisanat de la céramique a contribué a la richesse du 
sillon mosan. L'étude des rebuts de fabrication permet, non seulement de connaltre 
l'évolution de l'art des potiers, mais egalement de trouver des éléments de datation 
pour l'archéologie de l'habitat et contribue ala connaissance de la vie économique et, 
en particulier, des courants commerciaux. 

René Borremans et Jacques Wi//ems 

Là oU le feu, la putrefaction et la récupération 
de matériaux ont fait disparaltre la plupart des 
traces d'activite domestique, agricole ou artisa-
nale, les tessons de poteries, abandonnés puis-
que inutilisables, apparaissent souvent comme 
les souls témoins tangibles de la vie des hommes 
en un lieu donné eta un moment précis. 

Les fouilles d'ateliers et de fours de potiers 
fournissent genéralement d'importantes quan-
tités de rebuts de fabrication, fragments de 
pièces déformées ou fèlèes lors de la cuisson, ou 
brisèes au cours de manipulations, et mises a 
profit pour le comblement de fosses d'argile ou 
de fours désaffectés. 

Lorsque l'activitè des ateliers a persisté au 
cours dune période relativement longue, les 
niveaux successifs de rebuts témoignent des 
modifications subies par la production, tant au 
point de vue des formes que des techniques de 
fabrication et de cuisson. L'étude de ces résidus  

permet donc, non soulement de réunir d'impor-
tantes informations concernant cette branche 
d'activité, mais aussi de pénètrer dans le 
domaine plus vaste do la vie sociale et écono-
mique dune période donnée. 

La terre plastique 
Les failles dans les calcaires du bassin de Dinant 
contiennent des argiles de qualites diverses, 
dont la meilleure est un silicate d'alumine pur 
d'autres sels metalliques, designé jadis sous le 
nom de << blanche dorle >>. C'est surtout dans le 
Condroz, entre Huy et Namur, quo cette terre a 
fait, au cours des sièclos, l'objet d'une exploita-
tion intensive. L'ancienneté de cette activité est 
prouvée par la découverte de fosses d'extraction 
médiévales, qui contenaient encore des poteries 
abandonnées par les ouvriers, et par des chartes 
qui établissent les droits des propriétaires des 
terrains. 

Des 1970, le sous-sol urbain hutois a livré du 
materiel archeologique prouvant que cette 
localité a produit do la céramique a l'epoque 
merovingienne. Los premiers indices ont été les 
deux fours mis au jour rive gauche, dans le 
quartier de Batta. Ultérieurement, d'autres 
fours, ainsi que des rebuts de fabrication, ont 
été découverts sur les deux rives du fleuve. Cela 
permet actuellement d'établir les bases dune 
nomenclature do la céramique domestique 
mosane du vi° au debut du viii' siècle, alors que, 
précedemment, on ne connaissait quo la céra-
mique funéraire de cette epoque. Los principaux 
types de céramique produits a Huy sont: les 
écuelles, les pots, dont certains a bec verseur 
appliqué et a anse. Certains de ces recipients 
sont décorés ala molette ou estampés. La teinte 
de la pâte vane du blanc gris au gris foncé; 
certains recipients semblent couverts do 
barbotine et la pâte est genéràlement dure. 

Le soul four carolingien découvert a ce jour, 
a livré une ceramique qui s'apparente par la 
typologie et par la technique, a la production 
mérovingienne tardive, tout en étant, par 
certaines formes, proche do la production des 
ateliers carolingiens do Badorf, près do Bonn. 

Dans la céramique d'habitat hutoise so distin-
guont deux periodes : 1. une période ancienne, 
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Fig. 3. Fete d'oiseau en terre cuite glaçurèe, èpoque 
carolingienne (pèriode rècente) 1photo Y. Hanlet S.P.U. 
Liege). 

Fig. 5. Andenne. Petit pot verseur, deuxième moitiè .e" s. 
debut xi! s. 

Empierrement de circulation. Fin vii! siècle. 
Zone d'occupation. Fin viff siècle-debut ixe siècle. 
Zone d'occupation préandennaise. is! siècle-debut 
x° siècle. 
Zones remanièes au xii! siècle. 
Remblais postèrieurs au x0 siècle abandon et 
destruction de l'enceinte. 
Fossè du xiif siècle ayant recoupè les niveaux 
antèrieurs. 
Sol en place, non rernaniè par l'homme. 
Zones non encore fouillees. 
Murs de l'enceinte du xii! siècle. 
Murs contemporains a l'enceinte. 
Niveau de la Meuse en Aoiit 1990. 
Limite des fouilles. 

Fig. 4. Andenne. Amphore, deuxième moitiè x! s. - debut 
IV S. 

Fig. 6. Four de potter rrièrovingien, vue en plan et pro/TI. 

Fig. 7. Huy. Four de potier carolingien. Repères pour 
prelèvement d'èchantillons en vue d'analyses archèornagnè-
tiques. 

qui comporte un pourcentage important décu-
elles de formes diverses, ainsi que des pots 
sphéroides a base generalement plate ; certaines 
pièces sent décorées ala molette eu portent des 
lignes ondulèes incisées. Cette céramique est 
généralement grisâtre et fumée ; 2. une période 
récente, qui cemperte egalement des ècuelles a 
fond plat et des pets, dent certains sent munis 
dune eu de plusieurs anses et dent les fends 
sent seit plats, seit convexes ; en/in, des ceu-
vercies et des lampes a huile. La decoration 

Fig. 8. Huy. Rue des ,4rs1ns, pro/71  des niveaux carolingiens. 

non p 000 
0IL 	1990 
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Fig. 9. Huy. Production hutoise, VT s. 

/ 	( 

Fig. 10. Huy. Production hutoise vii( S. 
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consiste en bandeaux appliqués. La terre cuite 
est gris blanc et les poteries enfumées sont 
absentes. 

Ce niveau archeologique laisse apparaItre un 
changement fondamental dans l'ornementation 
de la céramique, ceci par ]'usage de la peinture 
ferrugineuse et de la glacure plombifère, 
utilisées, soit conjointement, soit séparément. 

010 lid 

jqVp 

_0 UMV  V 

Un certain nombre de trouvailles hutoises, 
notamment celles de 1971-72 a Batta, ainsi que 
des éléments comparatifs fournis par d'autres 
sites archéologiques, indiquent que le milieu du 
Xe siècle au milieu du Xie  siècle a été une periode 
charnière clans l'évolution de la production de 
la céramique mosane. C'est vers ce moment 
qu'il y a lieu de situer un developpement plus  

important de 'usage de la glaçure plombifère, 
lie a une amelioration technique de celle-ci. 
Cette pèriode correspond aux premieres implan-
tations d'ateliers de potiers cans le site d'Ande-
nelle, dependance d'Andenne. Vers le milieu du 
XT siècle, ceux-ci se développeront pour attein-
dre, après quelques decennies, le niveau dune 
veritable industrie. Des lors, la production 
hutoise, qui ne disparaItra cependant pas, n'aura 
probablement plus qu'une signification locale. 

Les fouilles entreprises clans l'ancien parc 
Struvay, rue Godelet, ont permis de dècouvrir un 
materiel de ce type, parmi lequel se trouvaient 
des tessons dèformés par la cuisson, qui ne peu-
vent provenir que de fours locaux. 

Andenne et son industrie 
ceramique 
Le hameau d'Andenelle, au nord-est de 
l'ancienne cite abbatiale d'Andenne, en bord de 
Meuse et sur les rives du <(ruisseau d'Ande- 
nelle >, doit son origine a une importante 
industrie céramique. Son sous-sol contient, sur 
une superficie de plusieurs hectares, les tèmoins 
tangibles de cette activitè séculaire, sous forme 
de rebuts de fabrication en quantités consi- 
derables et de substructions de fours de potiers. 

Les trouvailles occasionnelles d'abord, les 
fouilles ensuite, menées de 1955 a 1965, puis 
de 1982 a aujourd'hui, ont permis, non seule- 
ment de recueillir nombre de poteries et de frag-
ments représentatifs, mais ègalement de tracer 
les grandes lignes du développement de cette 
industrie, tout en esquissant l'èvolution des 
formes et des techniques. 

On peut estimer, que les debuts de 'activité 
potière andennaise furent modestes. Dans le 
premier quart du Xe  siècle, un nombre Iimitè 
d'ateliers y produisent des ècuelles, des pots a 
feu sphèriques non ornés et des amphores 
décorées a la molette ou a 'aide de rubans 
plastiques, et partiellement couvertes de glacure 
plombiferejaunâtre ou orange. A cette époque, 
les potiers n'utilisent genèralement que la terre 
de bonne qualite, et les poteries sont blanches, 
beiges ou gris clair. 

De la seconde moitié du xT siècle au troisième 
quart du xiT siècle, on assiste a une extension 
des ateliers et des fours sur toute la surface de 
'actuel hameau d'Andenelle. Si I'èvolution tech-
nique et typologique reste limit6e, I'importance 
économique de la production est assez considé-
rable, comme en tèmoignent la quantitè de re-
buts de fabrication datant de cette période et la 
repartition des trouvailles de céramique de 
( type Andenne >> clans les regions septen-
trionales de I'Europe, le long des voies fluviales 
et maritimes, de Ia cOte des Pays-Bas, a celles de 
a Manche, en Angleterre, et aux ports danois, 
norvègiens et suédois, sans oublier ceux de 
Schleswig, en Allemagne, et Gdansk, en Polo-
gne. Ainsi, I'industrie céramique mosane, et 
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Fig. 12. Huy. Ciramiquc carol!ngienrle dIiabitat. Pdriode re'cente. ix s. dibuta s. 

Fig. 13. Andenne. Reconstitution dun four. Deuxiême nioitid xf s. ddbutxzf s. (DessinsA. Leroy, eArche'ologieAndennaise). 

Typologie des fours 
de potiers mosans 

du moyen age 

P driode mdrovingienne: type circulaire-
ellipsolde, avec muret central destine a 

soutenir la sole; celle-ci est parfois ajourée et 
constituée de boudins de terre formant une 
sorte de grille. Un seul four a sole perforée (type 
romain) est connu a ce jour. 
Période carolingienne: le seul four carolingien 
trouvé dans la region (Huy) est ovoIde, avec un 
muret central ala partie arrière; la structure de 
la sole n'est pas connue. 
Période médié vale tardive: la majorité des fours 
de cette période trouvés a Andenne et dans les 
ateliers apparentés, sont de forme ellipsoIde 
allongée, avec foyer a une extrémité et canaux 
latéraux remontant jusqu'au niveau de la sole, 
constituée par un massif d'argile. Des fouliles 
rdcentes, rue des Pipiers, ont livré un four d'un 
type tout different, date du milieu du xivn siècle. 
Ii est de forme rectangulaire, son foyer est situé 
a un de ses petits côtés et comporte un muret 
central qui soutient deux rangées d'arceaux 
faits en carreaux; le tirage s'effectuait 
verticalement entre les arceaux, dont la partie 
supérleure servait de sole. 11 s'agit d'un proto-
type des fours utilisés au XVIe  siècle pour La 
cuisson des grès (region de Raeren et 
lthénanie). 

andennaise en particulier, a participé au xe 

siècle, a lessor économique europeen stimulé 
par la Hanse. 

Des le dernier quart du xe  siècle, ii nest plus 
fait exclusivement usage des terres les plus 
pures. C'est pourquoi de nombreuses poteries 
sont alors de teinte rouge et mème brun foncé. 
Du milieu du xiue  siècle au debut du XVe  siècle, 
on produit une céramique en terre brune ou 
grise d'usage courant, cruches, écuelles, partiel-
lement couverte de glacure violacée et une 
ceramique blanche souvent décorée et genera-
lement glacuree en jaune ou en vert. A cOté des 
cruches, figurent des écuelles, gobelets, bassins, 
lampes a huile, ainsi que des carreaux de pave-
ment. Cette phase est caractèrisée par un 
elargissement de lassortiment et par la sura-
bondance de la decoration, particulièrement 
celle des cruches. On utilise la barbotine, les ap-
pliques et la molette. Cette caractéristique 
s'inscrit dans le cadre plus general dune mode 
qui se développe, des le debut du x siècle, dans 
es regions allant du nord de la France aux Pays-
Bas, ainsi quen Angleterre, et qui tend a 
disparaitre vers le debut du xve  siècle. Au cours 
du troisième quart do ce siècle, lactivitè des 
potiers andennais semble cesser brutalement. Le 

LARCHEOLOGIE EN ReGION WALLONNE 	 87 



P 

ARCHEOLOGIE MEDIEVALE 

- 

memo fait se produit dans les centres potiers du 
Limbourg néerlandais. Les raisons de cet arrêt 
ne sont pas encore établies, mais certains 
historiens y verraient les effets de la peste noire 
qui ravagea Europe occidentale a cette époque. 

Le site d'Andenelle n'a plus connu d'activité 
potière notoire avant le xix siècle, lorsque des 
pipiers vinrent y établir leurs fours. 

Si lindustrie céramique andennaise m6&-
vale doit son origine a des artisans venus de 
'extérieur, elle essaima a son tour dans le bassin 
mosan, notamment a Wierde, Amay, Huy et 
Liege. 

Fig. 14. Andenne. Cframiques de La seconde moitié du Af s. debut xif S. 

 

Fig. 15. Andenne. Céramiques decorees, seconde moitié du siif s. premiere molt/C do sic s. 

Centres de production céramique en Meuse moyenne 

P ériode gallo-romaine: la  plupart des fours 
connus datent du er  siècle et ont été découverts 

a Amay, Braives, Clavier et Huy. Le seul four trouvé 
dans cette dernière localité date du IVe  siècle. 
Haut moyen age: le site de Huy a livré 5 fours de 
potiers d'époque mérovingienne. En outre, des re-
buts de fabrication sont connus sur les deux rives 
du fleuve. On n'a découvert, a l'heure actuelle, 
qu'un seul four d'époque carolingienne, sur le 
territoire de Huy. 
Moyen age: la plus grande concentration de fours 
de potiers se situalt a Andenne; elle se développa 
du milieu du Xe  siècle au milieu du xrve siècle, ou 
une ou deux décennies plus tard. Des ateliers de 
la même époque ont été découverts a Huy, Amay, 
et Wierde. 

Les découvertes effectuées sur le territoire hutois 
sont le résultat des activités entreprises par les 
membres du Cercle archéologique Hesbaye-
Condroz et de la Société d'Archéologie Hutoise, 
en collaboration avec le Service de Renovation 
Urbaine de la Ville de Huy, le Service National des 
Fouilles et le Service des Fouilles de la Region 
Wallonne. 
Depuis quelques années, les recherches dans le 
domaine de la céramique médlévale andennaise 
sont effectuées par l'a.s.b.l. 	Archeologie 
Andennaise e, en collaboration avec le Service des 
Fouilles de la Region Wallonne et le Musk de la 
Céramique Andenne. 
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Fig. 2. Chainage defondation de la premiere colonnade (ford) de la crypte. 
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L'andenne abbaye de Stavelot 
et lesfouilles de Nglise  abbatiale  

Association pour 1'Archéologie de Stavelot et de sa region 

Situés dans le parc communal de la ville de 
Stavelot, les vestiges de l'eglise abbatiale 
forment, avec les bätiments conventuels, le 
cur historique de 'ancienne principauté de 
Stavelot-M aim édy. 

Fleuron de son patrimoine, l'eglise était  

considérée comme une des plus remarquables 
de son èpoque. Tant ses dimensions impression-
nantes que la richesse de son trésor et 
l'originalité de son plan contribuèrent a sa 
renommée. Au Xe siècle, un subtil mélange 
d'influences ottoniennes et francaises, engendrè  

par sa position geographique, ala charnière de 
deux grandes civilisations, lui confère un rare 
intérét archéologique. Les quelques éléments 
préservés de son trésor et la reputation de son 
centre intellectuel témoignent de son opulence 
et de son rayonnement. 

Aperçu historique 
C'est vers 650 que Remade, abbé de Solignac, 
est chargé par Sigebert w, roi d'Austrasie et 
d'Aquitaine, de fonder un monastére dans la 
region de Stavelot. II est difficile, sinon impossi-
ble, de savoir en quoi consiste exactement la 
fondation de saint Remade un petit oratoire 
dédié a saint Martin ? 

A la mort de Remade, son successeur l'abbe 
Goduin depose une châsse contenant les 
reliques du fondateur dans une eglise dèdiée 
aux saints Pierre et Paul, consacrée le 25 juin 
685. Des la fin du xe  siècle, es Normands pillent 
et incendient l'abbaye. En 938, l'abbé Odilon 
érige une nouvelle abbatiale. Concernant cet 
edifice ainsi que celui de Goduin, les tèmoi-
gnages sont peu explicites. Seules des recher-
ches sur le terrain permettront peut-être 
d'apporter des precisions. En 962, la fondation 
de saint Remade devient abbaye imperiaie de 
Basse Lotharingie et l'abbè, du même coup, 
prince d'Empire. 

A cette èpoque, se developpent les grands 
pèlerinages a Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Rome et Jerusalem. Parallèlement en Europe 
occidentale, les saints locaux font l'objet d'une 
devotion particuliere. La veneration des reliques 
de saint Remade connait un tel succès que 
l'abbè Poppon, au debut du xi' siècle, construit 
un nouvel edifice oC affluent les pèlerins. 
Commencèe en 1021, l'eglise est en partie 
achevèe pour sa consecration le 5 juin 1040 par 
'empereur Henri II, en presence de nombreuses 
personnalites ecclesiastiques. La crypte et le 
chevet du chur ne sont terminès qu'en 1046, 
tandis que 'avant-corps est consacrè en 1087 
par l'evêque de Liege, Henri de Verdun. 

L'eglise de Poppon, jusqu'il y a peu, ètait en-
core méconnue. Seuls de rares documents 
iconographiques, dont l'interpretation reste 
alèatoire, fournissent quelques indications très 
generales. Les descriptions et autres témoi-
gnages datent, pour les plus anciens, du debut du 
XVIe siècle et ne concernent l'èdifice que dans un 
ètat different de celui du xie  siècle. Nous savons 
qu'il s'agit dune èglise de pèlerinage de vastes 
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dimensions construite dens la tradition des 
eglises ottoniennes de la region rhéno-mosane. 
Nous verrons clans le chapitre suivant que les 
fouilles archeologiques réalisées a ce jour ont 
permis la dècouverte d'elementsfondamentaux 
pour la comprehension du plan de cet edifice. 

L'abbatiat de Wibald, au xiie  siècle, est considère 
comme un << age d'or>> pour l'abbaye. Cependant, 
son action de constructeurse limite a 'erection dune 
chapelle consacrée a saint Vith clans l'angle formé 
par la nef laterale sud et le retour du transept. Ce 
petit edifice, sur plan octogonal, encore visible sur la 
vue de G.-Ch. Kilian (1709-1781), a disparu au milieu 
du 	iie  siècle. 

Les XHie  et xive  siècles, par contre, tèmoignent 
dune <pèriode de dèclin >>. Quand Guillaume 
de Manderscheidt est nommè a la tête de 
l'abbaye en 1499, I'eglise est en très mauvais 
ètat et nècessite d'importants travaux. D'après 
les textes, ii aurait fait reconstruire la tour a partir 
de 1534 mais il s'agirait plutOt de travaux 
d'amenagement en style gothique. Bien qu'ils se 
soient poursuivis durant tout le xvie  siècle, Is ont 
respecté la disposition originelle de I'eglise 
ottonienne. 

A peine achevée, I'eglise requiert des travaux 
constants d'entretien, de reparation ou d'embel-
lissement. En 1701, la foudre dètruit la flèche 
gothique qui couronne la tour. Elle sera rem-
placèe par un dOme campaniforme, recouvert 
de lames de plomb. En 1744, l'abbè Joseph de 
Nollet charge l'architecte Digneffe de recons-
truire les bâtiments conventuels en style 
classique. Ces travaux ne s'achèveront qua la 
fin du xvie  siècle. 

En 1796, les moines en fuite abandonnent les 
bâtiments aux armèes rèvolutionnaires qui vont 
piller I'èglise de sa decoration intérieure. Les 
ruines sont alors vendues le 10 aoOt 1798 
Jean-François Herman et Antoine Lemaire. Des 
1808, la tour est démolie jusqu'a I'etage 00 Ion 
sonnait les cloches et l'eglise va alors servir de 
carrière. 

Après les fouilles effectuées par Jean-Francois 
Massange ala fin du XXe  siècle, le site est, vers 
1921, amènagè en parc communal. En 1954, 
I'installation de I'hOpital du C.P.A.S., en 
surplomb de I'abbaye, nècessite d'importants 
travaux de terrassement responsables de la de-
struction dune partie des vestiges, notamment 
clans le chur et le transept. 

En 1977, quelques stavelotains passionnès 
par I'histoire de leur abbaye et par I'archeologie 
se regroupent au sein d'une a.s.b.I. le Cercle 
Archèologique Stavelotain (C.A.S.) et entre-
prennent des fouilles. Les travaux ont débutè 
dens le cloltre, se sont poursuivis vers l'extrèmité 
sud du transept et ont abouti au degagement 
progressif des trois dernières travèes des nefs. 

Sur base des rèsultats obtenus lors de sonda-
ges pratiquès par le Centre de Recherches 
Archeologiques de I'Universite de Liege en 1986 
et 1987, I'<< Association pour la Promotion de 
I'Archèologie de Stavelot et de sa Region 
(a.s.b.I. A.P.A.S.R.), met au point, en collabora- 

tion avec I'Université de Liege, un programme 
de fouilles systèmatiques visant le degagement 
complet de tous les vestiges archeologiques de 
cet edifice. Les zones explorées a I'heure actuelle 
sont le chur, le deambulatoire et la crypte. 
Parallèlement et en concertation avec la ville de 
Stavelot, la Fondation Roi Baudouin, la Com-
mission Royale des Monuments, Sites et Fouilles 
et le Ministère de la Region Wallonne, I'étude 
dun projet d'amenagement et de mise en valeur 
du site est entreprise. 

Les recherches archéologiques 

Les trois dernières travées des nefs 
Les travaux du Cercle Archéologique Stavelotain 
ont permis de determiner la persistance du plan 
de cette partie de I'édifice a travers les diffé- 

rentes transformations qu'iI a connues. Le vais-
seau, large d'environ 23 metres, est divisè en 
trois nefs de huit travèes sèparees par des piliers 
cruciformes a ressaut remplaces au xvi siècle par 
des colonnes de forme cylindrique. Celles-ci ont 
ete implantèes sur la souche des piliers ante-
rieurs (fig. 3). 

La stratigraphie des nefs présente une grande 
regularite. Le niveau supérieur correspond aux 
transformations rèalisées au XVe  siècle. II est 
caractérisè par une surface irregulière, boulever-
see par les dèmolitions du Xixe  siecle dalles 
funèraires brisées, èlèments architectoniques 
moulurès de facture gothique et nombreux 
fragments d'un haut relief en terre cuite poly-
chrome provenant de la construction du jubè en 
1607 voisinant avec les vestiges en place du 
pavement de dalles de schiste. 

- 	 - 

: 

Fig. 3. Pilfer des nefs de dglfse. 

: 
rç- t saw 

1 

Fig. 4. Fragment de la chãsse de saint Remade (xiii siècle) ddcouvert lors des fouilles. 
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Fig. 6. Cubes de mosaiues. 

Le niveau inférleur, séparé du précédent 
par 1,2 metre de remblai, correspond au niveau 
du xie  siècle. Entre les piliers, de larges plages du 
pavement de dalles de schiste sont conservées. 
Une dalle funéraire en pierre bleue incrustée de 
marbre blanc a été retrouvée in situ clans un état 
de conservation excellent. Une inscription 
identifie le gisant comme étant le << religieux 
Jean > et date ce document de 1298. 

Dans ce secteur, plusieurs sepultures orien-
tees ont ètè aménagées. Dans le bas-cOté sud 
notamment, un sarcophage trapezoIdal en 
calcaire retient particulièrement l'attention. 
Fermé par trois dales, il renferme les restes de 
l'abbé Audon, 17  abbé de Stavelot-Malmédy, 
décédé le 11 juin 836, iclentifi6 grace a une in-
scription figurant sur une lame de plomb. 

En 1984, un niveau antérleur au Xe  siècle 
a été dégagé a 50 centimetres sous le sol du xle 

siècle. Compose dun mortier dur, lisse, de teinte 
jaunâtre et d'une épaisseur réguliere, il est 
localisé dans le bas-cOté sud et s'étend jusqu'au 
milieu de la nef centrale. Ce niveau, seulement 
répéré, na pas encore fait 'objet do recherches 
systématiques. 

Le chceur et le déambulatoire 
Le secteur occupé par le chur et le transept 
est malheureusement trés perturbé en raison  

des importants terrassements pratiquès en 1954 
(cfr. supra). Si les recherches menèes de 1988 a 
1990 Wont pas permis la mise au jour de sols 
d'occupation, elles ont dèfini clairement au 
moms deux étapes de construction l'un date 
avec certitude du xie  siècle (abbatiale ottonienne 
de Poppon) et l'autre Iui étant antérieur. 

L'édifice ottonien prèsente un chcour semi-
circulaire, d'environ 9 metres de diamètre, 
prècèdè dun antèchcur, manière de travée 
droite se développant de l'abside vers I'ouest. Un 
dèambulatoire entoure le chcur, son trace 
interne est curviligne tandis que le parement 
extèrieur forme sept pans renforcès de piliers 
aux angles et terminés, clans 'axe de la nef cen-
trale de la crypte, par deux puissants contreforts. 
Jouxtant le déambulatoire et prenant naissance 
directement clans le transept, un passage lateral 
relativement étroit mène en pente douce a la 
crypte semi-enfouie. 

Les vestiges de l'èdifice antérleur montrent 
une abside hémisphèrique de proportions plus 
modestes que le chur ottonien qui la recoupe. 
['une et l'autre sont orientées de facon den-
tique. Des éléments de mosaIques, smalts deco-
rès d'une feuille d'or scellée clans un petit cube 
de verre, en pâte de verre bleue ou en porphyre 
rouge ont été retrouvès en correspondance avec 
ce bâtiment antèrieur (fig. 6). 

Le premier sondage rèalisé clans ce secteur 
en 1987, a permis la découverte peu banale 
d'un fragment de la châsse do saint Remade, du 
XiHe siècle (aujourd'hui conservèe a l'eglise 
paroissiale Saint-Sébastien de Stavelot) restauré 
a l'lnstitut Royal du Patrimoine Artistique : pe-
tite plaquette de fer et de cuivre core recouverte 
d'un filigrane et de corolles d'ancrage vides de 
lour cabochon (fig. 4). 

La crypte 
La crypte semble avoir ètè achevée en 1046, soit  

peu de temps après la consecration solennelle (le 
5 juin 1040). Elle ne rèsulte donc pas d'une 
adjonction posterieure mais a manifestement ètè 
concue cans l'ensemble du plan de l'église de 
'Abbé Poppon. Elle englobe le chur et le 
dèambulatoire pour s'ouvrir directement sure 
transept par l'amenagement de deux passages 
latéraux. Qualifiée clans les textes do grotte , 

son implantation en contrebas lui donne une 
atmosphere de crypte. Le pendage du passage 
lateral ne laisse aucun doute a ce sujet. Elle 
présente un plan a cinq nefs do quatre travèes 
torminèes par des absidioles échelonnées, semi-
circulaires a chevet plat. Nefs et travées étaient 
sèparèes par des colonnes a fUt cylindrique. Des 
piliers cruciformes cantonnent les absidioles 
chacune d'elles abrite un autel. Le mur extérieur 
est bordè d'un trottoir en galets clans lequel se 
découpe en négatif l'emplacement do contre-
forts. Le sol intèrieur était constitué d'un riche 
decor de mosaIques polychromes, malheureuse-
ment retrouvé déplacé. 

En 1758, la crypte prèsonte un ètat de 
délabrement caractèrisé. Afin d'éviter de 
coCiteuses reparations, ml fut décidé de restrein-
dre l'espace. Pour ce faire, les deux nefs extré-
mes sont suppriméos. Au nord et au sud, un 
nouveau mur est érigè de manière a relier les 
passages latéraux menant au transept a la 
premiere eta la dernière rangéo do colonnes qui 
furent emmurées (fig. 2). A l'extèrieur, au pied 
do la nouvelle paroi, un pavement grossier 
draine les eaux do pluie vers un caniveau per-
pendiculaire a 'axe de l'edifice. L'agoncement 
intèrieur est fortement simplifiè a cette èpoque. 
Différentes structures sont abandonnées, le 
niveau du sol Iegèrement rehaussè et un nou-
veau dallage est pose. 

Do nombreuses sèpultures furent pratiquèes 
clans la crypte tout au long de son existence. 
Nombre d'entre elles, situées en pleine terre et 
dépourvues de materiel no prèsentent quo peu 
d'intèrèt. D'autres par contre rotiennent I'atten-
tion. La deuxième nef (nefs numérotées du nord 
au sud) contient un caveau trapezoidal (Li 0) qui 
recoupe clairement le niveau du xie  siècle. Le 
défunt portait sur la poitrino quelques fragments 
de plomb, restes probables d'un calico ainsi 
qu'uno patène au creux do laquelle se voit, en 
leger relief, la representation de Ia << main de 
Dieu >> bénissant a la maniére latine. Cette pièce 
est a souligner particuliérement pour sa qualité 
d'exécution. 

La sepulture située cans la quatrième nef (1-7) 
mérite un examen soutenu. Signalee au niveau 
du Xie  siècle par une epaisse chape de ciment 
rectangulaire, elle contient un caveau trapé-
zoidal initialement pourvu d'une bordure de 
mosaIques retrouvèes clans le comblement. Le 
défunt portait sur son cOté droit une hampe do 
bois cerclée d'argent a la base, Tor au sommet 
et decorée de clous de cuivre sur sa partie 
centrale. Elle était sans doute destmnee a porter 
une croix ou une crosse. Sur sa poitrine, une 
petite croix a âme de bois dècomposée est 
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cependant encore bien visible grace ala leuillo 
d'or qui la recouvre. Confirmant les observations 
stratigraphiques, une datation par C14 permet 
de situer cette sepulture dans le courant du Xe 

siècle, sod antèrieuremont a la construction de 
I'abbé Poppon. Nous pouvons donc la mettre en 
relation avec los fragments de murs plus anciens 
recoupès par los chaInages du Xle  siècle. Peut-
ètre sommes-nous là en presence dune crypte 
extérieure fee a l'eglise de l'abbé Odilon, crypte 
signalee par cortaines sources historiquos. 

Notons également la decouverte do très 
nombreux fragments de vitraux du Xe  siècle  

dans l'abside do la net centrale. La qualite 
esthètiquo do ces documents ainsi quo la rela-
tive pauvretè de notre connaissance du vitrail 
roman de ces regions donnent a cot évènement 
un caractère remarquable. 

Eglise de pèlerinage do vastes dimensions 
(plus dune centaine do metres do long), 
l'abbatiale de Stavelot fut construito dans la tra-
dition des èglisos ottoniennes de la region 
Rhèno-mosane. Elle fait partio du groupe dos 
cinq plus grandes constructions religieuses do 
cetto époque dans nos regions avec los èglises 
de Notre-Dame do Saint-Trond, Saint-Servais a 
Maastricht, Sainte-Gertrude de Nivelles et la 
cathédrale Saint-Lambert a Liege qui a subi un 
sort commun. Les recherches archeologiquos qui 
y sont entreprises depuis 1977 permottront do 

mettre son plan au jour et do mesurer l'origina-
lité de son programme architectural. 

Ce programme do fouilles reçoit le soutien do 
la Ville do Stavelot, et surtout colui du Ministère 
do la Region Wallonne at du Ministère do la 
Communaute francaise, ainsi qu'uno aide 
importante des sociètès privéos telles quo IBM 
et la compagnio d'assurancos << L'Ardenno 
Prévoyante . En outre, le projot a rocu, en 1988, 
le prix du Patrimoine Culturol e au concours do 
la a Conservation Foundation a patronné par la 
a Ford Motor Company >. La Fondation Roi 
Baudouin, des 1990, apporte son concours pour 
a restauration des vestiges et lo réaména-
gement general du site. 
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Fig. 1. Vue gOnérale des travaux de La Place Saint-
Lam bert au debut des années 80. Le chantier de,fouilles 
se trouve en has a droite. 

Fig. 3. Sondage prehistorique dans La crypte. 

ARCHEOLOGIE URBAINE 

L'Arche"ologie de la Place 
Saint-Lambert a Liege 

Marcel Otte 



Fig. 4. Sarcophage rnonolithique pose sur un mur 
romain; a / 'arriêre : fondations de Notger. 

Prof ondeur du temps 
C'est, contre toute attente, a des dizaines de 
millbnaires qu'il faut attribuer les premieres oc-
cupations liegeoises. Dans les depots fluviatiles 

Fig. 5. A gauche: sol de beton rose, p/usieurs ibis 
restauré, de la premiere église (debut sif -milieu S.); 
a droite: sol romain. 

_.J ., 
A. 	 }•___ 	 1•_-•  
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Fig. 6. Plan général de lafouil/e du chur occidental et de la villa romaine. 
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étaient comblées par des detritus de toutes sor-
tes dent des poteries globulaires, des restes 
d ossements d'animaux domestiques (bufs, 
moutons) mats aussi chassés (cerfs), d'instru-
ments agricoles (lames de faucilles) et de restes 
organiques parfois très ténus tels les grains de 
blé carbonisés ou les restes de poissons mosans 
(tanches, barbeaux). Les datations par le radio-
carbone obtenues sur les restes organiques bien 

nservés (charbons de bois, os), donnent une 
e moyenne de 5350 avant le Christ après cor- 
iion dendrochronologique (= date histo- 
ue). 
Loccupation de la place s'est poursuivie 
rant la Protohistoire: debris ceramiques, de 
rres taillées, surfaces de combustion, trous de 

pieux indiquant des sejours plus ou moms pro- 
or gés sur les rives de la Meuse au Neolithique 
nal, a l'Age du Bronze eta l'Age du Fer. 

L'epoque romaine 
L'installation romaine fut, par contre, plus 
dense, plus vaste et plus durable. Les limites de 
Ia villa decouverte ne sont pas encore connues 
et on en retrouve des vestiges sur toute la place 
et ses alentours. La construction était apparem-
ment établie en terrasses afin de répondre ala 
pente generale de cette rive de Meuse dont les 
terrains fertiles attiralent les cultivateurs. La 
duree d'occupation de cette grande ferme est 
de plusieurs siècles : la céramique s'étale du 
premier au quatrième siècle. On y observe des 
phases d'amenagement et de refection peut-
ètre a mettre en rapport avec les premieres in-
vasions du ti e siècle. 

Le haut Moyen age 

Fig. 7. Sarcophage carolingien en tots. 

caillouteux et limoneux des berges mosanes, des 
silex taillés selon les techniques moustèriennes 
(biface, levallois) montrent 'installation de 
l'homme de Nèandertal aux alentours de la 
place. On sait que cette technique dèbute il y a 
quelques centaines de millénaires et s'achève 
vers 40 mule ans. Les plateaux alentour fournis-
saient les blocs siliceux nècessaires a la taille et 
cet emplacement nétait peut-ëtre qu'un lieu 
d'extraction des roches et de preparation 
d'outils. 

Une installation plus dense se marque cans 
les Irmons alluvionnaires supèrieurs, apparem-
ment au sommet d'un sol fossile marquant une  

phase tempèrée. De petits blocs de terre cuite 
démontrent la presence dun foyer. Les restes 
osseux ny furent pas prèservès mais 'outillage 
de pierre y ètait abondant. De fines lamelles 
obtenues par pression situent 'occupation au 
Mesolithique final (vie  ou vie  millénaire). Les ar-
matures de trait sont de type rhéno-mosan et 
les outils domestiques (grattoirs) suggèrent une 
diversité d'activités, telles celles menèes clans un 
vaste campement. 

Ces derniers chasseurs sont suivis, sans 
doute très rapidement, des premiers peuples 
agriculteurs et éleveurs, les Rubanès. De nom-
breuses fosses creusèes au travers des limons  

Après l'abandon de cette vaste villa, des traces 
de reinstallation a l'intérieur de ses murs appa-
raissent: recouvrements de so], murs de refend 
poses sur les bètons romarns sans en démolir les 
murs extérieurs. Ceci montre a l'èvidence que 
'importance des ruines romaines avait attire une 
premiere rèoccupation clans et a proximité du 
bétiment sans que nous puissions en préciser a 
date. 

On salt par centre qu'au nord de cet edifice 
(cc Vieux Marché cc), plusieurs petites construc-
tions de pierre et de bois furent èrrgèes aux 
hautes époques du Moyen Age: 01e et v 1e  siècles 
d'apres la cèramique associée. Tout a lEst, vers 
le Marché actuel, de petites constructions de 
bois correspondaient a des cabanes installèes en 
bordure de la Leg/a. Les rives de cette rivière 
comportalent un aménagement complexe fait 
de planches sur chant agencèes a des pieux 
rainurés. L'ensemble est ègalement date des 
temps mérovingiens par divers procèdés. 

Sur les flancs de la colline, a 'ancien s Square 
Notger cc furent jadis dècouvertes diverses 
sèpultures dont le materiel était egalement 
mèrovingien. C'est a cet emplacement que sera 
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Fig. 8. Restitution de La cathddrale Saint-Lambert et du pa/a/s des Princes Eve ques vers 1770 par Camille Bourgault. 

érigée l'une des plus anciennes eglises de Liege, 
Saint-Pierre, dont le patronyme rappelle évi-
demment la vocation du lieu. Une petite bour-
gade s'étendait donc sur plusieurs centaines de 
metres au haut Moyen Age avec pour centre  

l'ancienne villa romaine. Cette bourgade, in-
connue par les textes, fut le crnur de la Cite pré-
episcopale. 

Un edifice a abside, attribué aux temps méro-
vingiens par la ceramique, semble correspondre  

a loratoire cite clans les textes et oO Lambert 
venait prier. La partie centrale de cet edifice 
comporte une structure ronde qui correspond 
apparemment a une cuve baptismale. L'ensem-
ble de cet edifice et des bâtiments accolés se 
trouve tres systématiquement alignes sur les 
bâtiments romains dont ils constituent une sorte 
d'extension vers le nord. Seule, la phase suivante 
avec l'erection du Martyr/urn, implante clans la 
villa soit clans l'ancienne demeure de Lambert, 
voit 'orientation définitivement modifiée, telle 
qu'elle restera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. 

Cest sans doute a cot endroit que, selon les 
textes, saint Lambert fut assassiné vers 706, par 
exemple clans les ruines romaines reaménagées 
en demeure rurale. La grande eglise qui, selon 
es sources, fut érigee en son honneur a été 
clairement retrouvée par nos fouilles et dégagée 
sur une vaste surface. Elle possédait une abside 
curviligne a l'ouest, là oC la tradition situe le lieu 
de martyre de Lambert, une vaste net trés large 
et dont l'extrémité orientale est, encore 
aujourd'hui, sous les voies de circulation. De 
nombreux sarcophages monolithiques y étaient 
associés et le sal intérieur présentait des traces 
d'incendie et de refection que nous mettons en 
relation avec les raids normands, situés vers 881. 
Los bullies anciennes avaient mis au jour, sur 
cette surface bétonnée de rouge, des fragments 
de mosäique dont une avec le dessin de la croix 
grecque cerclée. 

-. 	:- 

-c" 

-i 

+ 

VESTIGES DE LA CD LE 
LAMBERT 

Fig. 9. Levé photogrammétrique du chcEur oriental. 
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Fig. 10. Restitution de l'Evolution do chur oriental. 

Notger 

L'ensemble de ces constructions fut recoupé par 
les imposantes fondations de l'eglise de Notger 
(fin xedébut XFe siècle). De style ottonien, elle 
possédait trois vastes nefs, deux churs et deux 
transepts. A lest, le chur, parfaitement deme-
circulaire était flanque de deux absidioles sur le 
transept. A l'ouest, le chur carré ètait super-
posé a une crypte réalisée en deux phases et 
encore parfaitement conservée lors de nos 
fouilles récentes (1977). Deux tours d'escaliers 
remplissalent les angles entre le transept  

occidental et les collatéraux. Ces éléments furent 
en partie dèmontés en 1982 afin de pallier les 
destructions réputées alors imminentes de la 
place (toujours en travaux aujourd'hui I). 

Moyen Age recent 

Deux aménagements importants marquent le xue 
siècle sans qu'aucun texte n'y fasse allusi on, a 
notre connaissance : le surhaussement des pilas-
tres dans la crypte occidentale (bases a feuilles 
d'eau conservées au Curtius) et la creation d'une 
crypte orientale, allongeant le chur curviligne. 

Un violent incendie, date de 1185, détruisit 
cet edifice selon les textes. Cependant, ses 
fondations furent maintenues et réutilisèes lors 
de la reconstruction, de même que, d'après les 
gravures, une partie de l'élévation des nefs. bus 
es fenestrages furent réamènagés dans le style 
gothique, des tours massives furent adjointes a 
'Occident, des portails furent ajoutés aux bras 
de transepts et, surtout, le chur oriental fut 
totalement modifiè des 1195, date donnée par 
la dendrochronologie grace aux pieux battus 
sous les fondations. 

Diverses sculptures décorant cet edifice 
furent retrouvées dans les dècombres des 
cloItres occidentaux. Ils illustrent lévolution de 
la sculpture mosane aux temps médiévaux, 
restée fort mal connue jusqu'ici. 

Historique des fouilles 

Les fouilles de la Place Saint-Lambert débutèrent 
en 1907 a 'occasion de poses de canalisations. 
Par la suite, on décida d'aménager la << crypte 
archeologique >>, veritable innovation a l'épo-
que. Diverses recherches limitées furent pour-
suivies durant la premiere moitié du siècle a 
l'occasion de travaux publics. 

En 1977, devant la menace de destruction 
totale du site, Mademoiselle Héléne Danthine y 
reprit les fouilles avec une équipe du CRA de 
l'Université de Liege. Ces travaux furent soute-
nus par la Ville de Liege puis par le Ministère de 
la Communauté francaise a 'initiative de 
Jacques Stiennon. Ils s'étendirent jusqu'en 1984. 

Une équipe du Service National des Fouilles 
dirigee par H. Roosens exécuta sous la respon-
sabilité de J. Alénus le degagement du <<chantier 
oriental >< sur le chur, vers le Marchè actuel. 

En 1990, les travaux archeologiques reprirent 
grace ala creation dune équipe mixte, Service 
Regional des Fouilles et Université de Liege, eta 
l'appui substantiel du Ministére de la Region 
wallonne. Ces fouilles devraient être les der-
nières sur la place. Leur échèance est liée a celle 
des grands travaux au cours desquels, nous 
l'espérons, les vestiges archeologiques vont être 
enfin réintégrés, réhabilités et mis en valeur. I 
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L'Arche"ologie urbaine a Namur 
Jean Plumier 

L'importance de la localisation topographique 
de Namur nest plus a démontrer aujourdhui. 
En effet, depuis la Préhistoire, l'homme a pu tirer 
parti au mieux do cette plaine alluviale, s'instal-
lant au confluent de la Sambre et do la Mouse 
L'éperon rocheux qui domino le confluent joua, 
lui aussi, un rOle prépondérant clans la defense 
do l'habitat urbain. 

	

Au nord do la Sambre, l'habitat romain 	 -, - 
	 - 

	

semble s'étre développé des la fin du ie r siècle 	 .: 
ay. J. -C. La premiere fortification médiévale y 

	

apparait au x siècle. Enfin, du xive  au XVHe  siècle, 	A 	 . 21  

	

la ville va prendre de l'extension vers le nord, 	... 	,- 

	

lest et l'ouest, triplant presque son périmètre 	
Uf 

.

initial.  
lft 

Fig.  1. Vue ae'rienne du Confluent Sambre-et-Meuse oü ant 
étf effectuées /esfouilles de /'Hospice Saint-Gilles (1990-92) 
et de ía Place Saint-Hilaire (Parking do Grognon, (1991-92). 
Photo MET., 1991).  

Fig. 2. Plan de /'Hospice Saint-Gilles. 

Hospice St—Gilles 
Fouilles Archeologiques 

Boulevard Baron Huart 
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Fig. 3. Else gEnLrale des vestiges niédidvaux ddgagés dans la cour de l'Hosp/ce Saint Gilles: a drove, /'hLpital mentionnC en 
/229 et construit a la/In do xf s. a gauche une zone de circulation a lair libre, remblayée au xb s. (Photo J. Plumier, S.F.R.W., 
IQQOi 

Fig. 4.,,:)o,, L-: ./sL boo b/a/subs ,-55 .o/os -boo..., les niveaux de 50/ so o-s iuov ....baa Emp/ro urn EtE atro/or.: - 

5 m. La toiture de tuiles s'est effondrée et un épais remb/ai s'est accumulé, contenant du materiel du h s. (Photo J. Plumier, 
S.F.R.W., 1990(. 
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P. P. Bonenfant) ou au nord de Ia Sambre (fouilles 
du Service national des Fouilles, du Musèe 
archèologique ou du S.O.S.-Fouilles). 

Ces initiatives restaient cependant fort discrè-
tes, faute de moyens disponibles. 

Enfin, Namur peut maintenant compter sur 
l'existence d'un atlas de son sous-sol archèo-
logique, indispensable outil de travail qu'il 
conviendra d'amender au fil du temps et des 
travaux accomplis. 

L'avancée située au pied du château des 
Comtes peut htre considérée comme le noyau 
originel du développement de la yule. L'occupa-
tion romaine tardive y est relativement dense. 
Au xe  siècle egalement, le castrum allait devoir 
dicter l'installation dun habitat encore mal 
connu, autour de léglise Notre-Dame et de la 
Chapelle Saint-Hilaire. 

Une recherche centenaire... 

Les recensements de trouvailles archeologiques 
cans le sous-sol namurois sent assez abondants 
depuis le milieu du xixe  siècle. Le rOle jouè par la  

Socièté archeologique de Namur y est pour 
beaucoup et la richesse des collections du 
Musèe archèologique tèmoigne de l'activitè de 
ses Conservateurs successifs. De nombreux in-
dices des occupations romaine et mérovingienne 
furent ainsi rassemblOs pendant plus de cent 
ans: vicus et cimetières gallo-romains, trouvailles 
clans le lit de la Sambre, nécropoles mérovin-
giennes... Quelques sondages ou fouilles ponc-
tuelles permirent parfois de préciser certaines 
questions de la topographie antique, au Gro-
gnon (constatations de M. Lauwerijs et travaux 
de la Socièté archeologique par le Prof. 

Un programme d'archéologie 
urbaine avec les moyens adequats 

La Cite mosane (ou plutôt < de Sambre))) 
connalt a present un dèveloppement urbanis-
tique accélèré par son accession au rang de 

Capitale de la Wallonie . Les grands travaux 
urbains so font en effet plus denses et plus 
presses, modifiant en profondeur le sol bien 
souvent èpargnè jusqu'ici. Constructions dim-
meubles administratifs ou de parkings publics, 
restaurations ou rèaffectations de monuments 
anciens ont amené le Service des Fouilles de la 
Region Wallonne a etablir un programme 
d'interventions successives sur des sites choisis 
pour leur intèrét historique, archeologique et 
topographique, èvidemment capitaux pour la 
connaissance de l'histoire du developpement 
urbain. 

C'est grace a une ètroite collaboration entre 
le Ministère de la Region Wallonne (Direction 
Gènérale de l'Amenagement du Territoire et du 
Logement - Direction des Fouilles), la Ville, le 
Musée archeologique et le Service de Gèogra-
phie Urbaine de Namur que ce programme put 
être mis sur pied en un temps record. Dans le 
mOme temps, toutes ies parties concernèes 
étaient invitées a collaborer a ce projet den-
vergure. 

L'Hospice Saint-Gilles, premiere 
étape 

Le 15 février 1990, débutait l'examen archèolo-
gique du sous-sol de I'Hospice Saint-Gilles. Ce 
monument classé devait être restaurè afin 
d'abriter l'Exècutif regional wallon. 

Toutes les parties accessibles de la cour et de 
I'aile est, ainsi clue la chapelle, furent fouillèes, 
pendant onze mois, grace a une èquipe consti-
tuèe de dix ouvriers, un technicien, un prèpara-
teur et un archeologue. 

La premiere mention de cet Hôpital apparait 
en 1229. Par ailleurs, I'Hopital mèdièval fut arasè 
en 1699-1701, pour faire place a lèdifice visi-
ble aujourd'hui. Celui-ci présente plusieurs 
phases de construction (etude de Th. Cortem-
bos, attache au Service des Monuments - 
DGATL) un bätiment en pierre avec le porche 
d'entrèe (xvb siècle), l'aile est et la chapelle 
(1668-69), laile nord prolongee entre 1699 et 
1701 et, enfin, laile occidentale, terminèe en 
1724. 
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Fig. I. Carte des interventions archéo/ogi°ques 4 Tournai (1979-198 9j.  Fouilles program mées.- 1. Rue des Jisuites 1965 1986 ; 
2. Rue des Jesuites, 1983; 3. Rue des Carliers, 1983; 4. Quart/er Saint-Brice 1983-1986; S, Place de l'EvEché, 1986; 
6. Falenceric Boch-Frères 1986. 
Fouilles de sauvetage: 7. Rue Perdue, 1989; 8. La Loucherie, 1980; 9. Douze Césars 1980-1986; 10. Ancien Thiãtre, 1981; 
11. Rue du Quesnoy, 1986; 12. Rue Gamier, 1987; 13. Rue de /'Arbalète, 1987; 14. Saint-Andre'; 15. Se'minaire Choiseul, 
1988; 16-22. Sondages de La RIT(© CRAN, UCLJ. 

ARCHEOLOGIE URBAINE 

L'Arch6ologie urbaine a Toumai 
Marie-Jeanne Ghenne-Dubois 

Lorsquon pane d'archeoiogie urbaine en 
Walionie, on songe tout natureliement a Tournai 
dont la politique archeoIogique s'est ajustée et 
affinée en un peu plus de dix ans. 

La volonté de mieux connaItre et comprendre 
son passé est un caractére marquant de la
mentalité tournaisienne. ii suffit, pour sen 
rendre compte, de lire la littérature pubiiée clans 
i'immédiate apres-guerre. Ces dispositions se 
sont accentuées aujourd'hui a I'occasion des 
projets de renovation urbaine. La yule fait I'objet 
dune réfiexion sur la maniére de gérer i'espace 
vers un mieux-être et aussi de garantir la survie 
d'un heritage qui petit a petit se degrade. 

Dans cette perspective, l'archeologie ne peut 
être oubhée. [lie a un rOle a jouer puisqu'elle 
participe au renouvellement des connaissances. 

Depuis le célèbre coup de pioche de 1653, 
es tournaisiens ont été habitués a voir surgir 
deci, delà, souvent au hasard des événements, 
des vestiges de leur passé. 

['imponderable, en archeoiogie urbaine, est 
un facteur dont ii faut tenir compte. Cela 
s'exphque par la difficuité, méme dans le cadre 
dune planification rigoureuse, d'évaluer avec 
precision le potentiel archeologique. De plus, la 
vie urbaine est soumise a une activité incessante 
qui imphque des ouvertures frequentes du sous-
sol. C'est clans cette optique qu'il convient non 
seulement de maintenir des moyens d'inter-
ventions rapides, mais aussi des antennes 
d'observation. 

Dans ce sens Tournai compte queiques 
précurseurs dont un des plus célébres est E.-i. 
Soil de Moriamé (fin du xixedébut xxe ) 
Observateur attentif et homme de terrain, ii a 
suivi de nombreux travaux de construction ou 
de voirie. II a également eu le mérite de publier 
reguiièrement les informations qu'il avait pu 
recueilhr. Ses notes, toujours utiles, constituent 
toujours une source d'information précieuse au 
niveau du repérage de la profondeur et de 
I'epaisseur du sediment, notamment cans le 
cadre de I'étude de planification. [a connais-
sance de la topographie tournaisienne Iui dolt 
beaucoup. 

Son successeur, P. Rolland, était animé de la 
méme passion et du méme dynamisme. 
L'équipe qu'il formait avec J. Breuer et M. 
Amand a été particuhérement efficace durant la 
seconde guerre. Dans des conditions difficiles, 
parmi les destructions opérées par les bombar-
dements, us ont sillonné la yule et note une foule  

d'informations qui servent encore de jalons clans 
'histoire de la topographie tournaisienne. 

Apres la guerre, en 1945, le Service des 
Fouilles des Musées Royaux entreprend la fouiile 
du cimetiére merovingien du Parc de I'HOtel de 
Ville. Le Service national des Fouilles poursuit le 
travail d'exploration du sous-soi tournaisien: Ic 
site de la Louchenie en 1954-55 (J. Mertens) et 
la nécropole romaine de Saint-Quentin en 1960 
(J. Mertens). M. Amand, souvent associé au 
Service national des Fouilles, entreprend des 
fouilles en differents points de la vOle : la 
Louchenie (1972), le [uchet d'Antoing (1970-71) 
et I'église Saint-Piat. 

[es années 1950-70 sont aussi marquees par 
I'activité de I'abbé G. Coulon, present sun le  

terrain chaque fois que le sous-sol est menace. 
Disparu prématurément, ii n'a malheureu-
sement laissé que des notes fragmentaires et 
une sénie de photographies sans commentaires. 
Cependant, sa curiosité naturelle et sa culture 
humaniste I'avaient conduit a s' intéresser a 
toutes les peniodes de I'histoire, sans exclusive. 
Cette perception du developpement de la yule a 
travers tous les ages, largement adoptee 
aujourd'hui, représentait une attitude relative-
ment nouvelle a I'epoque. Son travail allait 
trouver un aboutissement Ions du sauvetage de 
la nécnopoie romaine de la rue Perdue, réalisé 
en 1967 a 1973 lots de la construction de divers 
immeubles (Nouvel HOtel des Pompiers, 
Environnement 2000 etc.). Les résultats de la 
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Fig. 2, Vue génerale sur les foul//es de La Place de /'EvCc/ié 

Fig. 3. Dfcouverte du sarcophage gallorornain de Tournai, a/a Rue Perdue (1989). 

ARCHEOLOGIE URBAINE 

fouille firent l'objet dune publication scienti-
fique, en collaboration avec R. Brulet. Ainsi, les 
fondements dune étroite collaboration entre la 
Société tournaisienne do Géologie, Préhistoire et 
Archéologie et l'Université de Louvain étaient 
installés. 

Des la fin des années 70, l'existence du S.O.S. 
Fouilles, mis en place par la Communauté  

francaise, permet aux universités francophones 
de répondre rapidement lorsqu'une menace 
pèse sur le sous-sol. 

A partir de 1980, les archeologues de la 
cellule occidentale du S.O.S. Fouilles intervien-
nent regulièrement. Alertés a temps, us orga-
nisent des fouilles systematiques dans des zones 
menacées de construction La Loucherie (1980),  

Les Douze Césars (1980 et 1987) et l'Ancien 
Théâtre (1981 et 1982). 

Toutefois, dans une yule comme Tournai, II 
fallait rapidement depasser le stade de l'inter-
vention d'urgence. Afin de combler certaines 
lacunes historiques, ii devenait impératif do 
prévoir des fouilles ciblées et bien programmées. 

Les campagnes menées a Saint-Brice de 1983 
a 1985, dans l'environnement funéraire de 
Childéric, ont permis aux scientifiques de satis-
faire leurs exigences. Les premieres découver., 
spectaculaires, ont permis de gagner progres-
sivement la confiance des propriétaires privés et 
de 'Administration communale. Cet état 
d'esprit a rendu possible 'extension des fouilles 
dans le voisinage: parcelles privées et voirie (la 
Terrasse Saint-Brice en 1984). 

Par la suite, d'autres chantiers se sont ouverts 
grace a l'appui de 'Administration communale 
et avec la collaboration des tournaisiens: Place 
de l'Evêché (1986), la falencerie Boch-Fréres 
(1986), les sondages R,T.T. (1985-86), la Place 
Saint-Pierre (1990) et le Vieux Marché aux 
Poteries (1991). 

A cOté de ces grandes operations, le sauve-
tage ponctuel demeure indispensable. Personne 
ne contestera, par exemple, l'opportunité dune 
intervention comme celle de la rue Perdue en 
février 1989, a l'occasion de laquelle le sarco-
phage romain en plomb fut découvert. 

II West pas question ici de dresser une liste 
exhaustive des sites fouillés, déjà bien publiés 
mais de rendre compte d'une evolution sur la 
manière de fouiiler en yule, a partir d'un exemple 
connu. L'archeologie urbaine ne peut demeurer 
empirique, livrée au hasard et soumise aux 
événements. File doit s'inscrire dans une volonté 
d'élargissement do ses connaissances a propos 
de 'origine et du déveioppement de la yule dont 
chaque phase a laissé une couche qui mérite 
d'être étudiée. Cet objectif ne pourra être atteint 
que si la gestion du patrimoine urbain a aussi 
un prolongement archeologique. A Tournai, le 
processus est déjà bien amorcé dans la mesure 
oü I'archeologie a été int6gree a des projets de 
renovation (fouille de la Place Saint-Pierre), 
d'amenagement de la voirie (sondages R.T.T.) ou 
de restauration (fouilles du Vieux Marché aux 
Poteries, Séminaire de Choiseul). 

Les différents problemes techniques rencon-
trés a Tournai illustrent parfaitement les diffi-
cultés habituellement liées a la fouille en milieu 
urbain. Les délais trés courts, I'exiguIté du ter-
rain, ie stockage des terres, es grandes proton-
deurs, la remise en état du terrain sent autant 
de contingences dont ii taut tenir compte au 
quotidien. 

La complexité du materiel découvert et son 
abondance ont impose une méthode d'enregis-
trement spécifique, rapide et precise, inspirée du 
modéle francais de la fouille du Louvre a Paris1 
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Au ccxur du Tournai antique, 
médiéval et moderne. 
L'ope"ration archéologique 
de la place Saint-Pierre 

Laurent Vers/ype 

Fig. 1. Vue géne'rale des fouilles sur la Place Saint-Pierre 
photo R. Brulet, 1990). 

On connait, dune part, beaucoup de faits 
archeologiques propres au passé de la cite de 
Tournai. Ils ne délivrent cependant jamais qu'un 
reflet partiel de la physionomie de celle-ci, ainsi 
que de son evolution a travers I'Histoire. D'autre 
part, chose étonnante si) en est, les fouilles de 
a place Saint-Pierre ont permis d'appréhender 
pour la premiere fois en plein ccour de la yule 
médiévale et romaine, les traces du bâti antique, 
bien conservées sous l'eglise Saint-Pierre, et de 
retracer l'historique de cette église considérée 
comme la plus ancienne de la ville. 

En effet, motives par diverses operations de 
renovation urbaine et autres projets en gesta-
tion ayant tous pour cadre la place Saint-Pierre, 
le Centre de Recherches d'Archeologie 
Nationale de l'Université Catholique de Louvain 
ainsi que la Société tournaisienne de Géologie, 
Préhistoire et Archeologie ont mené a bien son 
exploration archeologique, avec l'aide de la Ville 
de Tournai, grace au financement de la Region 
wal Ion ne - 

Des origines d'un quartier, 
des origines d'une yule 
Ce qui deviendra le quartier Saint-Pierre est, au 
Haut-Empire romain, situé au ccur de lagglo-
mération ouverte de 30 a 40 hectares qui 
sétend sur les deux rives de l'Escaut. Lestémoins 
des debuts de notre ère manquent clans cette 
zone pour voir une correlation entre cette situa-
tion centrale et les origines de implantation 
romaine a Tournai. Le rOle attractif non négli-
geable joué par le fleuve tout proche nécarte 
certainement pas cette hypothese. 

La topographie et les activités de l'epoque 
romaine jusqu'à present totalement inconnues 
clans ce quartier, ne furent soupconnees que lors 
d'un carottage réalisé ala fin du XiXe  ou au debut 
du XXe  siécle dans la cave du pharmacien 
Canivet, rue du Chevet Saint-Pierre, qui permit 
de reconnaitre des terres rapportées avec des 
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Fig. 2. P/an des structures rrmaThes er des leSsee 1 .CCRAN, VCT:. 
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Fig. 3. Hypocauste a canaux rayonnants (photo S. Verslype, 1990). 

morceaux de poterie ancienne, médailles romai-
nes. >> jusqu'à - 6 m ainsi que des e alluvions 
avec ossements d'animaux de diverses espè-
ces ', jusqu'à - 8 m. 

Les fouilles de 1990, premiere veritable ex-
ploration archeologique effective dans le quar-
tier, permirent la découverte de fondations en 
pierre de Tournai bien appareillees bien que très 
mal conservées, souvent sur une seule assise et 
sur une faible longueur. Leur orientation N.-O./ 
S.-E. ou S,-O./N.-E. (parallèle ou perpendiculaire 
a l'Escaut) rappelle certes celle du cardo et du 

decumanus de la cite, mais l'état fragmentaire 
des vestiges ne permit de degager aucun plan 
Plus précis. 

Conjointement, on retrouva un ensemble de 
foyers circulaires alignes sur un axe OA.-O. /E.-
S.-E. Les deux cercles, carbonisés en surface, 
d'un diamètre de 0,85 m environ, reposaient sur 
une aire quadrangulaire dallée de fragments de 
tuiles et de carreaux en terre cuite. Verse N.-E., 
chaque foyer présentait une probable aire dali-
mentation en pierre de Tournai, brOlée en sur-
face. Une tierce structure, au N.-O. de l'aligne- 

Fig. 4. Structures rornaines sousjacentes a l'dglise photo 
L. Vers!ype, 19901. 

ment, n'était réalisée qu'en pierre de Tournai 
tandis que d'autres foyers semblables aux pre-
miers mais probablement perturbes, étaient 
repérés a l'opposé. Un abondant materiel fut 
recueilli en liaison avec ces structures : faune 
avec traces de découpe, vaisselle en céramique 
et en bronze rappelant les activités culinaires 
(couvercles, fond de chaudron, casseroles, 
amphores de Betique ... ). Des niveaux d'occupa-
tion contemporaine furent également fouillés, et 
livrérent entre autres une poche de graines 
fossiles dont une majorité de céréales. 

Si l'ensemble de ces témoignages ne permet 
pas de remonter l'histoire du site jusqu'aux 
origines de la localité, ou ne fut-ce qu'au debut 
de l'epoque romaine, us ne permettent pas 
moms de deviner l'occupation intense dont le 
site fut le siege. ['existence des bâtiments 
d'habitat du centre de l'agglomeration y est plus 
que probablement reflétée pour la fin du l,r  siècle 
et le 5e  siècle. 
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De la spécificité d'un quartier. 
Le temoignage du Bas-Empire 
romain et du Haut Moyen Age 

Au Bas-Empire, la vfle se concentre sur la rive 
gauche et se volt dotée dune enceinte. Le 
pèrimètre de la yule, ainsi délimite, quelque soit 
I'hypothèse de trace retenue vu sa connaissance 
sur une centaine de metres seulement a La 
Loucherie, englobait le quartier Saint-Pierre. Or, 
prècisément, on ne connaissait quasiment rien 
sur l'/ntra-muros du chef-lieu de Civitas et, a 
fortiori, par des structures autres que funéraires. 

En premier lieu, un grand bâtiment semble 
avoirjoué un role public si Ion tient compte de 
son caractère monumental qui contraste avec Ia 
ténuité et le type des structures antérieures. Ses 
murs, de plus de 0,60 m dépaisseur, d'appareil 
soigne, dessinent un plan rectangulaire N. -O./S.-
E. qui présente une porte daccés ties large du 
cOtè N.-O. 

Un solidus de Constance (350-360) retrouvé 
clans une tranchée de fondation confirme la 
construction de cet edifice sur le site arasè vers 
le milieu du v siècle. A en juger par les traces 
de demolition et par le materiel archeologique 
(ceramique commune rugueuse, ceramique de 
l'Eifel, terre sigiliee décoree a la molette, céra-
mique germanique non tournèe), II fut occupe 
durant la seconde moitié du ry siècle et Ic debut 
du ,e  siècle au moms (molettes tardives, pâte 
caractéristique de certains bols en terre sigillèe 
et céramique germanique). Le monnayage 
abondant (jusquà un millier de pièces) appar-
tient en majoritè a la pèriode valentinienne et 
aux suivantes. 

La plus grande pièce fouillée, de 10 x 13 m, 
fut particulièrement remarquèe pour le réamé-
nagement de sa moitiè S.-E., lors de la constitu-
tion d'un hypocauste a canaux rayonnants dont 
subsistaient en partie le béton de suspensura, 
des èlèments de tubulures ainsi que les canaux 
en pierres sèches. 

La reprise de l'implantation generale de ce 
bâtiment lors de la construction de la premiere 
église médièvale tèmoigne a souhait de l'impor- 
tance du lieu et de sa pèrennité. Le site Wen fut 
pas moms occupè entretemps comme en témoi-
gne la fonction artisanale quit revétira jusqu'au 
debut du Haut Moyen Age. 

Dix foyers circulaires et rectangulaires en 
pierre de Tournai ou constituès de fragments de 
tuiles poses de chant, jamais lies, délimitent au- 
tant de poches d'argile blanche parfois rubefièe 
en surface. On a cru, cans un cas, pouvoir dis- 
cerner la trace dun rechargement de cette 
matière. Plusieurs de ces foyers se recoupant, ils 
confirment la durée relative dune activité dont 
la nature reste cependant a determiner. 

La totatité de la surface du bãtiment ainsi 
réaménagè puis rèutilisè, a ètè recouverte dune 
couche de tuiles et de poutres carbonisées, 
effondrement de toiture et epandage puis 
rehaussement de so], qui precede l'occupation 
du Haut Moyen Age. 

Aucune structure de I'epoque mèrovingienne 
n'a pu être identifièe avec certitude. Seut le 
remblai IocaIisè entre la couche de destruction 
mentionnée ci-dessus et le sot du premier edifice 
mèdiéval a Iivrè quelques artèf acts en os - frag-
ments de peigne, èpingles a cheveux, jetons, 
plaquettes dècorèes d'ocelles - ainsi quune 
epingle en bronze qui rappellent une influence 
germanique par ailteurs déjà dècelée au 
cimetière de I'HOtel de Ville. Seul un tesson 
prèsentant un decor de rosaces de la même 
époque (v-premiere moitié vi s.) provient d'une 
petite fosse creusée au-dela de I'emprise du 
futur edifice de culte. 

Ces vestiges peu eloquents n'apportent donc 
pas d'élèment decisif dans la connaissance du 
paysage urbain tournaisien a I'epoque mèro-
vingienne : les seules certitudes archéologiques 
a ce sujet restent les implantations des nécro-
poles de Saint-Brice, de Saint-Martin et de la 
basilique funèraire de Saint-Piat. 

En effet, en ce qui concerne Saint-Pierre, rien 
de plus concret ne peut être dèduit des textes si 
ce nest que la ville était toujours emmuraillèe 
au vie  siècle selon Gregoire de Tours, y compris 
ce quartier. Seule subsiste I'hypothese non 
confirmèe de I'existence ancienne dune eglise 
du mème nom, reposant sur une confirmation 
de biens capitulaires de 1108 mentionnant la 

Capella Sancti Pietri cum pertinentio suis 
juste après Ic groupe episcopal, et avant Saint-
Piat et Saint-Quentin du forum. Cr, I'ordre des 
mentions clans cc type de document reflète 
souvent I'ancienneté des sanctuaires corres-
pondants. 

Quant a I'epoque carolingienne, dIe est 
refletée par la découverte de nombreux tessons 
provenant du même remblai qui Iivra le materiel 
des e  et vie  siècles. On peut egalement attribuer 
a cette periode les quelques sepultures en 
caveau de pierres non maçonnèes qui furent  

recoupèes par Ic mur de façade N.-E. des ètats 
1 a 3 de I'eglise. 

Ces sepultures laissent supposer lexistence 
d'un lieu de culte, ou tout au moms d'inhu-
mation, antèrieur a ces eglises. Effectivement, 
seule une fondation en pierres de Tournai non 
Iiées, grossierement disposées en èpi, s'appuyait 
sur Ic mur du grand bâtiment du Bas-Empire, 
parallete au mur de façade des edifices posté-
rieurs, et témoignerait de la construction d'un 
premier sanctuaire a Ia fin de Ia periode méro-
vingienne ou a la periode carolingienne. 

L'eglise Saint-Quentin qualifiee de Foro 
desservant Ic marchè, on a cru voir en Saint-
Pierre I'eglise du portus. Milon de Saint-Amand, 
au milieu du ixe  siècle, dècrit déjà une cite ruinée 
qui se reléve grace aux reliques de Saint-Nicaise 
et au commerce fluvial dont I'importance crois-
sante sera plusieurs fois confirmée. Explicite-
ment mentionné sur des monnaies de Charles 
Ic Chauve (875-877), un diplOme de Charles Ic 
Simple y fera encore allusion en 898 en accor-
dant Ic droit de quai a l'evêque Heidilon. 

Ainsi, specifique au quartier, Ia fonction arti-
sanale puis commerciale se verra reflètée depuis 
Ic Bas-Empirejusqu'au projet de marchè couvert 
du xixe  siècle et de la place qui accueille encore 
aujourd'hui Ic marché hebdomadaire... Ayant 
survécu a la demolition de 'edifice religieux tout 
en ayant précéde et peut-être déterminé sa con-
struction. 

L'église Saint-Pierre 
Les plus anciennes traces historiques concernant 
I'église Saint-Pierre restent Ic Liber de 
Restauratione (1108) et la Continuatio (1146) de 
Heriman. Ce dernier fait allusion a la sécula-
risation des biens de I'eglise par l'evêque de 
Noyon-Tournai Fulcher, en 953. Biens que Ic 
Chapitre tournaisien ne retrouvera d'ailleurs 
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Fig. 6. Radiers success/Is defondation des pavements en mortier des Tgllses médlévales photo P.M. VSche, 1990). 

qu'en 1101 . Ces textes signalent en outre 
lexistence dune congregation de sanctimo-
niales occupant sancti Pietri de Media urbe ala 
méme époque. 

D'autre part, le premier état archeologique 
attesté de l'édifice est une reconstruction tardive 
mais antérieure a l'epoque romane 00 il faut 
situer l'aménagement de létat 2 de l'eglise. Son 
plan pourrait correspondre a celul d'églises 
semblables du Xe  siècle. II comportait 3 neTs 
orientèes N.-O./S.-E., long de 22 m et large de 
14 m. Les collateraux dont subsistent les fonda-
tions en moellons grossiers, non calibrés et lies 
par un mortier gris, se terminent par un chevet 
plat tandis que l'abside semi-circulaire de la nef 
centrale prèsentait vraisemblablement un vo- 

lume externe de plan pentagonal. 
Le plan du second ètat reconnu de l'eglise est 

de dimensions analogues au premier vu la re-
prise de ses fondations. Son elevation est par 
contre partielfement connue, prèsentant un 
appareil de moellons allongès, èbauchès et 
calibrés, lies par un mortier gris-blanc en assises 
irregulières. 

Des absidioles en arcs-de-cercle lègèrement 
outrepassés reposaient sur les chevets arasès des 
bas-cOtès antérieurs. Le chceur ètait également 
semi-circulaire en confèrant cette lois au volume 
externe du chevet un plan trèflé. 

Les sols respectifs des premiers edifices 
étaient deux radiers de pierres posées a plat, et 
grossièrement disposées en épi. Un mortier 
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badigeonne de rouge les recouvrait. Le premier 
sol, partiellement conserve dans le collateral 
gauche et dans le chrnur oC 'on observait les 
marches menant a l'autel, fut détruit lors de la 
constitution du second duquel ii était sépare par 
one fine couche de terre noire regulière et 
homogène. Sans doute s'agit-il d'un apport 
sèdimentaire dO a une inondation quelque peu 
inhabituelle. 

La fondation de l'autel sera commune aux 
deux edifices, localisee au centre de leurs 
chrnurs. Le second edifice, qui correspondrait a 
l'èglise romane, a vu son sol ètre recoupe par 
de nombreuses sèpultures orientèes N.-O./S.-E. 
On retiendra, parmi les plus remarquables, des 
tombes den/ants - de 'age de nourrisson a 
celui d'adolescent - ainsi que d'ecclesiastiques, 
enterrés en rangs paralleles. Leurs depots 
funèraires, en l'occurrence des pots globulaires 
percès ayant servi a brUler de l'encens, pourrait 
les situer dans le courant du xiv siècle. C'est 
entre autre a cette èpoque que remonteraient 
les inhumations dLi cimetère localise devant la 
façade de 'edifice, utilise au moms jusqu'au 
debut du xvie  siècle, si Ion s'accorde a y placer 
un caveau maçonnè en briques, décorè dun 
enduit peint de fleurs de lys et de motifs reli-
gleux. 

Un trésor monetaire d'environ 45 pièces 
d'argent, entières ou fragmentaires (xHC s.), fut 
retrouvè souse sol du chrnur de l'eglise romane. 
II était accompagnè de deux burettes en verre, 
d'une boucle de ceinture en bronze, ainsi que 
des fragments d'une cruche ayant contenu les 
monnaies. L'enfouissement aurait eu lieu dans 
le courant du X P siècle. Un enfeu fut en/in 
amènagè dans le collateral droit tandis quune 
logette était creusèe dans la paroi N.-E. du 
chrnur. 

Au debut du xir1  siècle, l'eglise Saint-Pierre 
devint le siege d'une petite paroisse bordant 
l'Escaut. Son territoire quadrangulaire ètait plus 
ou moms Smite au nord-ouest par l'actuelle rue 
de la Lanterne, au sud-ouest par les rues Gallait 
et de la Cordonnerre et au sud-est par la rue des 
Puits-l'Eau. 

On salt encore que cinq autels étaient alors 
desservis en plus de la titulature principale. L'un 
d'eux, dédié a Saint-Luc, avait èté fondé par la 
confrèrie des peintres et des sculpteurs dont 
faisait partie Robert Campin. 

La vie du quartier ètait toujours centree sur 
le commerce. Les rues du Pot dEtain et de la 
Triperie forment effectivement le Macel/urn, le 
quartier des tripiers et des bouchers, dont la 
corporation entretenait également un autel en 
'eglise Saint-Pierre. Les cordonniers s'installè-
rent au sud-ouest et, il est inutile de souligner le 
grand role que joua I'Escaut dans la vie locale. 

Au milieu du XVi1  siècle, le plan de Deventer 
montre encore trois dèbarcaderes s'avançant de 
I'actuel quai du Marché aux poissons, ators loti, 
dens l'Escaut qul West pas encore canalisè. Au 
centre du quartier densèment peuplé, l'eglise est 
entourèe de ruelles et accolee au nord-ouest a 
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Fig. 9. Caveau point en briques, s/tue devant Ic porche de Ihgl/se photo L. Verslype, I990l. 
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Fig. 7. SCpultures posr-médiévales sons Ic pur.hs ipnow L. 
Verslype. I990L 

un pâté de maisons. Cette situation est toujours 
a méme au debut du XVHe  siècle ainsi que 
l'atteste le plan en relief levé en 1701. 

Ace moment, l'Escaut est canalisé, et il nest 
pas impossible que le marché aux poissons se 
soit déjà installé sur les quais. C'est aussi de la 
période moderne que date l'état définitif de 
l'église jusqu'alors connu par un plan accom-
pagné d'une élévation et de deux roconsti-
tutions de l'élevation de la façade conserves aux 
archives capitulaires de Tournai. Réalisès après 
la demolition de 'edifice en 1821, ces derniers 
servirent, contrairement a ce que nous apprend 
la fouille, a la description de l'édifice prétendu 
roman (fin xie  siècle). 

L'eglise moderne est effoctivement un état 

Fig. 8. Photo L 	\'ers, 	I 

aggrandi, du cote du chur et du transept, de 
l'état 2 reconnu lui comme roman. Les sols des 
deux églises étaient séparés par un remblai épais 
d'1 ,50 m qui recelait, outre des os humains hors 
connexion, un materiel céramique de table 
principalement du xv siècle voire du debut du 
XVIIIe siècle. On serait des lors bien en presence 
d'une construction post-médiévale. L'exhausse-
ment de sol, fréquemment observe dans les 
edifices tournaisiens, y est a rejeter durant la 
période médiévale si Ion tient compte de 
l'observation des maçonneries de fondation des 
états antérieurs. 

Cet edifice aurait eu 31 metres de longueur, 
pour une largeur de 14 metres dans la nof et de 
17 metres dans le transept. La fouille du vaisseau 
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et d'une partie du transept a permis de mettre 
en evidence les fondations des piliers, la reprise 
du mur do façade des états antèrieurs en fon-
dation avec, notamment, un remploi de blocs 
dont certains fragments arch itectoniques gothi-
ques. 

Cost a la suite du Concordat de 1803, lors 
de la reorganisation paroissiale do Tournai par 
M' Him, que la paroisse Saint-Pierre fut suppri-
mée. Son mobilier et ses biens furent disperses 
dans le tournaisis par le Chapitre. Un oratoire 
public y fut installé jusqu'en 1812, et, aprés avoir 
accueilli une soupe populaire, 'edifice servit au 
culte protestant. 

Suite a une adjudication do janvior 1821, 
'entrepreneur Paul Vifquin l'achète le 11 février 
pour la sommo de 750 florins afin den recupe-
rer les matèriaux, excepté les pavements et 
autels redevables a ]'administration communale. 

Celle-ci, alors gouvernèe par le maire Do 
Rasse, envisagea d'y créer un marché couvert. 
L'élargissement de l'espace nécessaire no fut 
effectué qu'en 1851 quand on rasa quelques 
pâtés de maisons voisins, et que le projet était 
déjà abandonné ! Le périmétre actuel de la place 
était alors défini, tel qu'on le devine sur un plan 
des Archives de l'Etat a Tournai, date de 1850, 
montrant le dernier pâté a raser. 

C'est ainsi quo le dernier sol de notre eglise, 
soigneusement démontée, so situait a une quin-
zaine do centimetres sous la place actuelle un 
fin remblai superpose a son niveau d'arasement 
Iivra une monnaie hollandaise de 1822 tandis 
que I'assise du pavement de la place, une 
monnaie du régne de notre premier souverain. 

Le chantier do la place Saint-Pierre terminait 
donc do lever le voile sur 1800 ans de 'histoire 
de Tournai. Bouleversant quelques traditions 
historiographiques concemnant le dernier état do 
'eglise, livrant les étapes de son evolution, 
I'enquete archéologique a encore pose des 
questions quant a I'origine du premier edifice do 
culte • 
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Fig. 1. Calotte crinienne de /en/ant nfanderta/ien d'Engis, ddcouverte pendant ('hirer 18291830 par Ph. Ch. Schmer/ing, 
qui peut dtre considfré comme He précurseur de ía paldoanthro p0/ogle. I/s tgit du premier fossi/e humain contemporain des 
grands animaux disparus des temps g/aciaires 1 avoirjamais éte trouvd (© Photo Modern Lightu. 
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Palgoanthropologie et Arch6ologie 
Michel Toussaint 

II ne se passe guère de mois sans que no 
parviennent, souvent amplifiées par les médvo, 
es relations de nouvelles découvertes d'osso-
ments fossiles relatifs aux origines de l'hommo 
Les mots Australopitheque, Homo had//n 
Pithécanthrope, homme de Neandertal ou on - 
core de Cro-Magnon fascinent l'imaginatH 
collective et confèrent ala paléoanthropolon 
une aura sans egale au sein des sciencos 
humaines et biologiques. C'est que 'étude 
restes osseux des hommes fossiles et subfoss 
est peut-être la discipline qui répond le mien 
la seduction exercée par le passé sur 
contemporains de cette fin de xxe  siécle, so 
cieux comme jamais de se situer dans 'immen 
cadre temporel od sest déroulé la vie 
d'aborder les questions fondamentales de leur 
origine, de leur destinée et du pourquoi de leur 
existence. 

La Wallonie ajoué un rOle en vue dans la saga 
de l'étude des prémisses de l'humanité. Philippe-
Charles Schmerling (1791-1836), médecin et 
naturaliste liegeois, fut en effet le premier a 
démontrer la contemporanéitO do l'homme et 
des grands mammifères a antediluviense dispa-
rus. H exhuma, dans une grotte a Engis, les pre-
miers restes fossiles de notre espèce jamais 
trouvés en contexte scientifique relativement ac-
ceptable (fig. 1). Ala suite de la découverte des 
célèbres hommes de Spy, Julien Fraipont (1857-
1910) et Max Lohest (1857-1926), futurs 
professeurs a l'universite de la cite principau-
taire, firent définitivement admettre par la 
communauté savante internationale l'existence 
dun type humain fossile - l'homme de 
Neandertal - different des sujets actuels. 

Depuis ce temps lointain des précurseurs, le 
terroir wallon na eu de cesse de livrer des 
ossements humains de la préhistoire et des 
périodes historiques, essentiellement a l'occa-
sion de fouilles archeologiques, de travaux 
daménagement du territoire ou d'explorations 
speleologiques. Les ossuaires neolithiques, les 
cimetières gallo-romains et les nécropoles 
merovingiennes fouillés se comptent par 
centaines, les restes osseux qui en ont été 
extraits par millions. De telles découvertes 
nécessitent cependant une approche ethique et 
scientifique sensiblement différente de celle qui 
prévaut pour les documents archeologiques. 

Que révélent les ossements humains 
fossiles? 

L'archéologie aborde la reconstitution de (a vie 
des sociétés anciennes a partir des vestiges 
culturels: objets usuels et éléments de parure,  

traces d'activités et structures d'habitats. Les 
ossements humains sont par contre les seuls 
témoins biologiquos permettant de restituer les 
populations vivantes d'autrefois. Représentant 
souvent un pourcentage significatif des artefacts 
récoltés, us relévent de la paleoanthropologie, 
une science naturelle dont les objectifs d'intérêt 
archeologique sont multiples. 

II s'agit d'abord d'estimer 'age au décès, H 
sexe et la taille des individus exhumes, puis 
d'étudier l'effectif et Ia demographie des 
populations. L'âge approximatif des enfants se 
déduit de la longueur des os et do la sequence 
d'éruption des dents. Celui des adultes est plus 
délicat a determiner car le vieillissement vane 
beaucoup d'un être humain a 'autre ; les 
a indicateurs d'age a classiquement utilisés, par 
exemple la synostose progressive des sutures 
crOniennes, la forme de la facette symphysaire 
du pubis ou le degre d'usure de la surface 
occlusale des dents, sont trop mprécis et 
entachés d'erreurs systématiques pour étre 
reellement utiles, do sorte qu'il est souvent plus 
prudent do se contenter do répartir les adultes 
en Adultus ou Sen//is. Les differences sexuelles 
tiennent ala taille et ala robustesse des os ainsi 
qua des variations morphologiques mineures 
surtout observables sur le bassin, par exemple 
la disposition des os pubiens. La taille est estimée 

Fig. 2_4 gauc/Ic, vue err/ ire du crane miso/ithique 
a 0M88 140 de (a grotte Margaux, avec de nombreux 
osse/ets supp/dmentaires insiris entre les Os parie'taux et 
l'occipita/. A droite, crdne néo/ith/que sans osselets 
surnumiraires. 

a I'aide do formules mathematiques combinant 
la Iongueur des os longs. Les investigations a 
caractére demographique concernent en 
particulier le nombre d'individus représentés 
dans un site funéraire et le taux do mortalité 
infantile. 

L'examen des caractères physiques des os 
permet d'etablir le degre de proximité, voire de 
parenté, entre groupes humains du passé ou 
entre populations d'autrefois et sociétés 
actuelles, contnibuant ainsi a apprehender 
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Fig. 3. Graphique montrant les rfsultats dune des mdthodes statistiques danalyse mulrivaride, 0 analyse en composantes 
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lancrage biologique de humanité dens le 
monde animal, a évaluer sa diversité et a 
approfondir ses mécanismes dadaptation phy-
sique et physiologique aux changements 
denvironnernent. Les traits physiques analyses 
par le paleoanthropologue sont des dimensions, 
des formes et des particularités anatomiques a 
caractère génétique. On sintéresse par exemple 
ala forme du crane en vue supérieure, qui vane 
détroite et longue chez les sujets du Mésoli-
thique a courte et large clans beaucoup de 
populations médidvales. Parmi les caractéres 
présumé héréditaires, figurent notamment la 
persistance a l'age adulte de la suture séparant 
es deux os du front chez lenfant ou la presence 
de petits osselets surnuméraires entre les sutures 
cräniennes (fig. 2). Toutes ces données sont 
traitées par une panoplie de méthodes statis-
tiques dont les plus complexes, les analyses 
multivariées (fig. 3), permettent de comparer de 
manière plus objective un ensemble de sujets - 
sites squelettes ou ossements - définis chacun 
par un grand nombre de caractères métriques 
ou qualitatifs. 

Faire revivre les populations de jadis cest 
aussi dvaluer ieur qualite de vie. [etude des 
maladies et traumatismes qui ont laissé des 
traces sur les os fossiles est I'objet de la paléo-
pathologie. Cette discipline permet d'ébaucher 
un bilan sanitaire de nos ancétres et de 
rechercher les causes de leur décds. Les affec- 
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Fig. S. iieiia1ion S 	pSili d r 	/1//iou S 05500lOilTO 

hurnains, a grandeur naturelle, S l'aide dun dispositff 
compose dune plaque de plexiglass rnontée sur pieds 
coulissants, permettant de placer une feuille de plastique 
transparent en position horizontale S une vingtaine de 
centimetres au-dessus des pikes a dessiner; un viseur 
mobile èlirnine les erreurs de parallaxe (photographie de 
demonstration). 

tions susceptibles, si elles ne sont pas bien 
soignées, comme c'était souvent le cas dans lo 
passe, d'imprimer leur marque sur les os sont 
variées. Certaines sont h6es au regime ali-
mentaire, comme les taux élevés de caries 
observes a partir du Néolithique, ou a des 
carences vitaminiques, comme par exemple le 
scorbut. D'autres ont des origines infectieuses, 
spécialement la tuberculose, la syphillis et la 
variolo. D'autres encore soot card iovascu)aires 
ou cancéreuses. Les traumatismes dus a des 
conflits armés, les fractures et les pratiques 
therapeutiques dautrofois fournissent égale-
mont des indices relatifs aux modes de vie. Los 
fractures mal réparéos devaient ansi htre plus 
fréquentes chez les chasseurs-cueilleurs noma-
des du Paléo)ithique que dans les sociétés 
sédentaires. Les blessures par projectiles, comme 
sur un pérond néolithique de la grotte Bibiche a 
Freyr, conduisent d'autre part a une veritable 
archeologie de la violence, tandis que les 
trépanations crhniennes et reductions de frac-
tures témoignent des debuts de la médecine 
moderne. 

Lanalyse au microscope des surfaces des 
dents donne une idée generale du type de didte 
des hommes fossiles. Les particLiles abrdovo,  
contenues dans la nourriture forment en effet 
sur la surface de lémail dentaire des stries dont 
la longueur et l'orientation dependent de la 
nature vegetale ou cameo du bol alimentaire. 

Do nombreuses techniques d'analyses trés  

élaborées, relevant de la biochimie, do la 
biologie moléculaire, do la génétique et de la 
physique, commencent a être appliquees au 
décryptage des secrets des fossiles, créant de 
nouvelles sous-disciplines particuliérement 
prometteuses do la paléoanthropologie on 
cherche ainsi par exemple a identifier les 
groupes sanguins a partir de materiel osseux et 
dentaire ou a en extraire IADN pour dtudier le 
code génétique. 

Les pratiques funéraires et l'attitude a l'égard 
des défunts révélent souvent les modes de vie 
des sociétés, la facon dont elles sont structurées, 
es changements socio-économiquos et les 
modifications de leur perception de la mort. 
Pour apporter sa contribution a ces problemes, 
le paldoanthropologue part de létat do conser-
vation des ossements et do leur repartition 
spatiale, relevée sur des series do plans selectifs 
(fig. 4) dessinds lors do fouilles soigneuses. A-t-
on affaire a des cremations, a des incinerations 
ou a des inhumations? Ces dernières sont-elles 
simples ou collectives, primaires ou socon-
daires ? Los sépultures primaires ont-elles été 
remaniées pour faire place a do nouveaux 
corps ? Observe-t-on des differences liées au 
sexe ou a lhge des morts? Los corps reposaient-
ils sur le dos ou sur le côté, en position ftale 
ou non? Des réponses a ces questions pouvont 
parfois so ddgager certaines constantes qui sont 
mises en rapport avec les données archéolo-
giques pour tenter didentifier des comporte-
ments sociaux. Ainsi, le sort reserve aux foetus 
et aux ossements do nouveau-nés semble 
presenter des variations chronologiquos intéres-
santes en Wallonie: les sépultures collectives du 
Mésolithique ancien Wen ont pas livré, ils sont 
frequents dans les ossuaimes néo)ithiques et se 
retrouvent mélés aux résidus animaux de 
boucherie dans certains sites romains comme 
Braives. II pout egalement arriver, entre autres 
dans les cimetiéros merovingiens, quo les 
défunts dotes des plus riches offrandes parta-
gent certains traits physiques qui permettent do 
supposer des liens familiaux et donc do déduire 
quo lautorité était Iiée a certains groupes. 

En décodant les bouleversements subis par 
les ossements entre leur depOt et leur exhuma-
tion a la fouille la taphonomie aide a mecons-
tituer I'état originel des sépultumes. II s'agit 
dexpliquer les causes des perturbations, qui 
peuvent être notamment dues a laction du 
climat, do la faune et do la flore, ou ala compac-
tion des sediments. Cost ainsi par exemple quo 
la position oxcentrée d'une série do femurs do 
lossuaire néolithique de la fissure Jacques a pu 
étre expliquee par l'action de grands charo-
gnards, dont les traces de morsures étaient bien 
visibles sur les ossements. Dans la sépulture 
mésolithique de Loverval, lespace sterile sépa-
rant les deux concentrations d'ossements a pu 
étre mis en relation avec une zone ties active do 
ruissellement des eaux. 

Les fouilles de sepultures 
La fouille est certainement la démarche anthro-
pologique - et archéologique - qui émerveillo 
le plus le public. II suffit a monsieur tout le 
monde dexhumer des tessons de poterie en 
crousant Ic sol pour sidentifier a Schliemann 
révélant les mystéres do l'antique Troie; quel-
ques debris d'ossements et le voila qui partage 
emotion do Mary Leakey mettant au jour Ic 

crane du Zinjanthrope dons les gorges d'Oldu-
vai. La fouille anthropologique est toute autre 
cependant. Indispensable pour récoltem les docu-
ments qui foront progresser la connaissanco des 
hornmes d'autrefois, dIe détruit inexomablement 
les archives du sol. Lo travail do déchiffrage sum 
le terrain est donc unique, il soppose en cola 
aux sciences experimentales telles quo la 
biologie moléculaire OL/ la physique, oO la memo 
experience pout étmo mépétée a souhait. La na-
ture dos rnatémiaux concemnds fait en outmo do la 
paleoanthmopologie un domaine do recherche 
très sensible, qui touche a la mémoime des 
peuples eta leur rapport a la mort. Toute 
decision do fouille a caractéme sepulcral devmait 
des loms étre le fruit dune mdflexion relative au 
profit scientifique et culturel qui pout en résulter, 
et Otre assortie do la garantie quo les ossements 
exhumes bénéficiemont des traitements adequats 
en matiére de prelevomont, de conservation et 
detude. 

Fondée sum de telles bases, la fouille funémaire 
est une thche longue et delicate qui implique la 
collaboration do paleoanthropologues et dam-
cheoiogues On commence par melever la forme 
et la dimension do la tombe. On degage ensuite 
soigneusomont les ossements sans les endom-
magem ni les déplacer, en utilisant des coupes-
papier en ivoiro, des outils do dentiste et des 
pincoaux, les sediments étant idéalement 
enlevés par des aspimateurs au fur eta mesure 
du décapage. Dans Ic cas do tombes indivi-
duelles, la fouille est poursuivie jusqu'a dega-
goment complet du squelette. Plusieums déca-
pages successifs sont par contre souvent 
nécessaimes dans les sepultures collectives et les 
ossuairos (depOts d'ossements en vrac). Létape 
suivante vise a situem sum plan lensemble des ves-
tiges, memo les plus insignifiants, a une échelle 
no devant jamais Otme inférieume a 1/5. Uno so-
lution elegante consiste a décalquem les osse-
ments a grandeur méelle, en utilisant une feuille 
do calque ou do plastique transparent disposée 
homizontalement a une vingtaine do centimetres 
au-dessus deux, sum une plaque do plexiglass 
montOe sum quatre pieds coulissants (fig. 5). On 
note encore la position genemale des défunts, 
lorientation et le pendage des ossements et 
toutes les camactCmistiques qui pourmaient facilitem 
'interpretation, par exemple les connexions 
anatomiques diffuses, les déplacements do 
pièces ou les cassures dues au poids des 
sediments, Chaque os bénéficie d'un numéro 
particulier au cahier do fouille et sum plan. Cost 
pamfois, notamment dans le cas des phalanges 
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Fig. 6. Dëgagement a lafraise, en laboratoire, d 'ossements humains néoLithiques p/egOs dans la brOche ca/ca/re de la ore/re 
Bibiche ©ULG). 

La Wallonie et 1'6closion de la Paléoanthropologie 
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et de la majorité des vertèbres, indispensable 
pour une restitution exacte de leur position dans 
le squelette. Des photographies generates et de 
details sont en outre rèalisèes. Avant de 
proceder a l'enlèvement, il y a lieu de laisser 
secher progressivement les os pour les faire 
durcir sans les fendiller, puis de retirer la terre 
de la boite crânienne et des autres pieces, en 
évitant l'usage de produits chimiques destines 
au nettoyage ou ala conservation. II est souvent 
utile de boucher les orifices auditifs avec de 
l'ouate pour éviter la perte des osselets internes 
de l'oreille. Les as sont alors soigneusement 
emballes dans des sacs et des boItes marques a 
l'encre indelebile, suivant les numéros du cahier 
de fouilles. Les osselets des mains et des pieds, 
les vertèbres et les cOtes doivent impbrativement 
ëtre empaquetés individuellement. Lorsque les 
restes osseux sont insérés dans de la brèche 
calcaire ou des planchers stalagmitiques, comme 
dans certains sites en grotte, la meilleure solu-
tion consiste a scier des blocs de sediments après 
enregistrement de leur position dans l'espace et 
a les fouiller en laboratoire avec des fraises de 
différentes tailles (fig. 6). Dans le cas de sépul-
tures et de fossiles très anciens, il est recom-
mandé de réaliser in situ des moulages en resine 
synthetique et, parfois, denrober lensemble des 
pièces dune chape de plätre armé qui permettra 
d'amener les os en un tout au laboratoire. 

Les ossements sont ensuite nettoyès, restau-
rès et enregistrès dans un catalogue avant d'être 
ranges dans un local oC la temperature et 
l'hygrometrie sont contrOlès pour prévenir les 
dètèriorations. 

En guise de conclusion 

Le domaine de la paleoanthropologie est, on l'a 
vu, très diversifiè. C'est que l'être humain et les 
societes a << faire revivre < a partir de quelques 
as fossiles forment une mosaIque de caractères 
physiques et socio-culturels qu'il importe de 
considérer comme un tout indissociable pour 
tenter de développer une vision synthetique. Le 
paleoanthropologue se fait des lors archéologue 
et participe a la fouille des sites sépulcraux. 
Anatomiste, il restaure les ossements et en dècrit 
les particularites. La statistique lui permet de 
comparer ses dècouvertes et den apprehender 
la variabilitè, la paleopathologie de dresser le 
bilan des affections du passé et la biologie de 
replacer Ihomme dans le contexte general de la 
vie. 

La Wallonie est, de longue tradition, une 
terre fertile en découvertes d'hommes fossiles. 
Quatre grottes y ant livrè des restes d'homme 
de Neandertal, deux des plus vieux sites du 
Mèsolithique nord-europeen en proviennent, 
plus de 150 sepultures collectives du Neolithique 
et des centaines de cimetières gallo-romains et 
mérovingiens y ant été trouvés. Malgre la pro-
fusion des trouvailles de quake et en dépit du 
role historique fondamental joué par les 
chercheurs du cru, la situation regionale de la  

M algré le peu de chercheurs qui y ont étudié 
l'homme fossile et l'exiguIte de son tern-

toire, la Wallonie occupe une place de choix dans 
la genèse de la Paleoanthropologie. 

Jusqu'a la fin du xvur siècle et souvent après, 
la pensée traditionnelle se conformait ala lettre 
du récit biblique. Les espèces issues de la créa-
tion, 6000 ans ay. J.-C. pensait-on, étaient consi-
dérées comme invariables. L'homme serait apparu 
en possession de toutes ses facultés, l'histoire de 
l'humanité était divisée en deux phases séparées 
par le deluge auquel ne survécurent que Noé et 
ses fils dont la descendance engendra toutes les 
nations du monde. 

Un changement dans la perception de 
I'échelle du temps Se produisit ensuite, peu avant 
1800, avec I'éclosion de la paléontologie stratigra-
phique : on admit que la durée de formation de la 
terre était très longue et que les datations de la 
Genése étaient symboliques. Le dogme de la fixité 
des espèces fut paral!èlement ébranlé par la 
montée progressive du transformisme dont la 
premiere théorie scientifique (1809) est due a 
Lamarck. 

C'est dans ce contexte en mutation que 
s'inscrivent les travaux de Ph.-Ch. Schmerling, 

paléontologie humaine est cependant encore 
prêcaire. Les pastes de recherche et les moyens 
sont rares, la conservation des vestiges est 
souvent mal àssurée, lessentiel des etudes des 
ossements découverts lors de fouilles archéo-
logiques est confié a des chercheurs benevoles. 
Les développements récents de l'archeologie 
wallonne, entre autres l'instauration dune 
legislation et dun service regional des fouilles,  

publiées dans Recherches sur les ossements 
fossiles découverts dans les cavernes de la Pro-
vince de Liege (1833-34). Le genial précurseur 
liegeois est le premier au monde a avoir clairement 
compris et apporté les preuves de la coexistence 
de l'homme et des grands mammifères disparus, a 
la suite de la trouvaille des ossements humains 
d'Engis, en 1829-1830. Ses Wes n'emportentpas 
1'adh6sion immediate. 11 faut attendre que 
s'épanouisse I'archeologie prehistorique, grace a 
Boucher de Perthes, que Darwin impose la notion 
d'évolution et que soient abandonnées les theories 
catastrophiques de l'histoire geologique de la terre 
pour que l'homme fossile fasse vers 1860, son 
entrée dans la science officielle, après que deux 
autres universitaires liégeois, J.A. Spring et C. Ma-
laise, aient contribué a faire accepter les Wes de 
leur prédécesseur. 

C'est egalement en Wallonie que fut franchie 
La deuxième etape fondamentale du develop-
pement de Ia Paleoanthropologie, lorsque les 
naturalistes liegeois J.  Fraipont et M. Lohest 
apporterent, en analysant leur faineuse découverte 
des fossiles de Spy (1886), la preuve decisive de 
l'existence de 1'homme de Neandertal, un type 
humain plus primitif que l'actuel. 

augurent cependant de perspectives meilleures, 
encore que la paléoanthropologie soit essentiel-
lement concernée au titre de << science auxil-
liaire <>. Le statut propre et lenseignement de la 
discipline en tant que telle, ainsi que la recher-
che, restent toujours très en retrait de l'extraor-
dinaire engouement suscité chez tous ceux qui 
sinterrogent sur la vie et sur l'homme. U 

4. 
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Deocouverte et traitement des peintures 
murales de la villa romaine de Champion 

Christ!ane Delplace et Paul Van Ossel 

V VV 

... V 

V 	
V V 	

V,e 	V 

V 

La fouille du complexe thermal de la villa de 
Champion a livré plusieurs ensembles d'enduits 
peints découverts dans deux secteurs de 
l'installation: l'un dans le bain froid, l'autre dans 
le bain chaud. 

Comme souvent dans de tels cas, la décou-
verte bouleverse la programmation des travaux 
en cours. Dans le cas de Champion, elle a entraI-
ne l'arrbt momentané des foullies des bains. II 
paraissait en effet préférable d'étudier dabord 
le premier ensemble dégagé (plusieurs centaines 
de cagettes) et de rassembler les moyens néces-
saires au traitement des grandes quantités de 
fragments d'enduits peints, qul ne manque-
raient pas d'être exhumes lors des campagnes 
ultdrieures. 

Au moment de la découverte, rien ou prati-
quement rien n'était prévu dans notre pays pour 
traiter de telles trouvailles, méme si les enduits 
peints d'époque romaine ne sont pas rares dans 
nos sites. Aucun spécialiste, aucune structure 
d'accueil pour procéder au rernontage eta Ia 
restauration n'existaient en Belgique, hormis 
l'l.R.P.A. que ses orientations ne prédisposaient 
toutefois guére a une telle entreprise. Cela 
explique aussi qu'aucun ensemble important 
Wait été remonté en Belgique jusqu'à ce jour, 
hormis a Aubechies, mais seulement partielle-
ment. Pour étudier les enduits de Champion, 
une operation specifique, faisant appel a des col-
laborations multiples et rassemblant des spécia-
listes de la peinture murale romaine, des restau-
rateurs et des archéologues, fut nécessaire. 

Découvert en 1983, le premier ensemble a 
été étudié en 1985 au cours d'un stage organisé 
par le Service des Jeunesses ARCHEOLO-J, en 
collaboration avec le CARS., l'l.R.P.A., le 
C.R.A.N., le Musée Archeologique de Namur, le 
Musée de Louvain-la-Neuve et l'Université de 
Bruxelles. Le deuxième ensemble, découvert 
dans le solium du bain chaud en 1986, a été 
étudié en 1987 dans le méme cadre de collabo-
ration. 

Depuis, les premiers panneaux remontés ont 
été restaurés et mis sur support leger par Mme 
I. Hennebert-Henricot, professeur a I'E.N.S.A.V. 
et restauratrice, dans le cadre des travaux prati-
ques du cours de conservation de l'Ecole de la 
Cambre (Bruxelles). Le coUt de la restauration a 
été assume par le Musée archeologique de 
Namur, oü les panneaux restaurés seront aussi 
exposés. 

Fig. 2.et 3. Plaques appartenant as deux/êine déLor do Id voure du bain froiaç au moment do La ddcouverte. Do par leurs 
conditions d'enfouissement, certaines plaques dtaient extrémementfragmentées. 
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. 	dans le sot/urn du bain cirnud. 

Fig. 5. Restitution de La voOte surbaisse'e du bain froid, d'aprês les éle'rnents dfcouverts. 
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(ensembles C, E, D); pour le so//urn, une com-
position sur voCite surbaissee et des éléments de 
composition de parol. Tous ces ensembles ant 
été décrits sur fiches, dessinés sur nappe 
plastique a l'aide de marqueurs indélébiles, 
photographiés en noir et blanc et en diapositives 
couleurs. 

Consolidation et étude préliminaire 

Au cours des stages, tous les fragments 
d'enduits peints ant été nettoyés - débarrassés 
de la terre et brasses - classes d'après leur 
mortier de support, leur surface picturale - 
piquetée ou non piquetée - et leur decor; 
certains ont été consolidés au chlorothéne Nu a 
5 % de paraloId 872. Les plaques fendillées, qul 
avaient été encollées lors de la fouille (colle: 
acetone ou chlorothène Nu a 30 % de paraloId 
872), ant été débarrassées de leur encollage par 
dilution de la colle a l'aide du chlorothène Nu 
utilisé pur. D'autre part, les plaques présentant 
deux couches picturales (une premiere couche 
picturale piquetée pour favoriser 'adherence  

d'une nouvelle de mortier portant une deuxième 
couche picturale) ant été séparées suivant le 
procédé suivant : d'abord encollage de la 
deuxième couche, separation et dilution de la 
colle suivant le procéde décrit plus haut. 

Après cette étape préliminaire de nettoyage, 
consolidation et classement, un essai de 
recomposition a été entrepris qul a permis de 
determiner les différents ensembles: pour la 
bain froid, une composition sur voUte surbaissée 
(ensemble A), piquetée pour étre remplacée par 
une seconde composition (ensemble B), un petit 
ensemble piqueté (ensemble F complementaire 
a l'ensemble A et plusieurs éléments de parois 
appartenant a une seconde couche picturale  

Etude stylistique 

Dans le bain froid ant été retrouvés les enduits 
peints appartenant a deux décors superposes de 
la voOte, ainsi que les elements d'une composi-
tion de paroi. La composition de base du pre-
mier decor de voOte (piquete) est constituée de 
plusieurs cercles concentriques de diamétres 
variant de 16 a 95 cm, dont certains sont 
complétés de motifs vegetaux et ornementaux. 
Plusieurs de ces cercles, comme la couronne 
extérieure en forme de rosace, conservent le 
trace préparatoire incise. Les couleurs employees 
sont le noir, le vent, le brun et le rouge en teintes 
plus ou mains graduees sur fond blanc. A cet 
ensemble qui rappelle le motif de la toile tendue 
fixee par une série de claus fictifs disposes sur 
un cercle, on peut rattacher quelques fragments 
piquetés appartenant a un petit médaillon 
constitue d'une bande verte circulaire entre fi-
lets rouges et cercle exterieur bordé dune frise 
de motifs en alternance derivant des bordures 
ajourées, ainsi que quelques fragments avec le 
même type de bande, mais rectiligne. On peut 
ainsi, a titre d'hypothese, supposer 'existence de 
quatre médaillons dangle entourant la toile 
centrale, le tout étant inscrit clans un système 
de grand carré bordé d'une bande rouge. 

Après piquetage de ce premier ensemble, 
une couche de mortier a ete etendue afin de 
recevoir le second decor. On y retrouve le même 
principe de decoration de cercles concentriques 
avec trace préparataire incise, mais aux dimen-
sions plus imposantes et clans des teintes plus 
claires parmi lesquelles domine le jaune. 

Si le premier decor rappelle le motif de la toile 
tendue, le second met l'accent sur I'élément 
vegetal. 

La decor des parois, beaucoup plus frag-
mentaire, est constitué, pour la zone moyenne, 
de panneaux a fond blanc encadrés de filets 
rouges et d'inter-panneaux a composition 
vegetalisante derivee du style a candélabre o. 

Quant ala zone supérieure, elle se réduit a une 
frise architectonique de rais-de-ccur peinte, 
transposition d'un modèle en stuc. 

La fouille permet de dater assez precisement 
ces deux ensembles. Stratigraphiquement ils 
sont posterieurs (ou contemporains) ala fin du 
e  siècle et antérieurs a l'abandon des bains, date 
par des monnaies vers 250 ap. J.-C. On peut 
donc avancer, sans craindre de se tramper, une 
datation durant la premiere moitié du V siècle. 
Le premier ensemble pourrait des lors dater du 
premier quart du siècle, et le second du 
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Fig. 6. Un énorine puzzle: le remontage des fragments. 
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deuxieme quart. Ces datations correspondent 
bien aux estimations de vie des installations 
thermales, nécessitant des réfections tous les 25-
30 ans. 

Les décors du bain chaud sont plus frag-
mentaires, recouvrant une architecture plus 
complexe de voCte entre plates-bandes. Le 
decor s'apparente egalement au motif de la toile 
tendue mais disposée sur les deux cOtEs de la 
voOte; la tenture est elle-même traversée par 
des hampes de candélabres rouges, divergents 
ou convergents entre eux. A ceux-ci sont 
accrochées des guirlandes, tandis que vers le 
centre de la voOte se retrouve un médaillon. 
Divers fragments portant des motifs proches du 
candélabre pouvant être vus cans un sens ou 
cans l'autre, présentent un angle obtus, ce qui 
nous incite a y voir des éléments de plates-
bandes. 

Quant aux parois, si la partie inférieure était 
peinte en rouge, la zone moyenne semble avoir 
été subdivisée en panneaux a imitations de 
marbre, et inter-panneaux décorés d'un large 
rinceau dispose verticalement. 

La fouille permet de dater cet ensemble 
d'une phase antérieure a celle de la salle froide, 
soit du e  siècle. 

Les peintures du complexe thermal de la villa 
de Champion constituent un ensemble impor-
tant, tant pour nos connaissances sur la peinture 
provinciale des e  et e  siècles, que pour l'analyse 
architecturale des vestiges clans lesquels  Is 
s'inscrivent. Les restes du decor peint des parois 
et des plafonds fournissent en effet des indica-
tions précieuses sur l'élévation et le volume des 
pièces, aujourd'hui disparues. L'étude et la 
restauration de ces peintures apportent d'autre 
part des données nouvelles et originales sur 
l'introduction et la diffusion des motifs deco-
ratifs romains cans les campagnes du nord de 
la Gaule. 

L'ètude des decors peints de Champion 
permet d'entrevoir une evolution cans les goOts 
stylistiques provinciaux entre les ie  et iii' siècles. 
Le decor du solium montre une nette influence 
des o modéles 	pompéiens classiques du 
quatrième style, parfois appele courant archal-
sant, traduisant un goUt pour des compositions 
chargèes. Au contraire, les peintures du bain 
froid, d'epoque sèvèrienne, marquent ladop-
tion d'un style plus linèaire sur fond blanc, 
méme si les poncifs décoratifs sont toujours ceux 
des périodes plus anciennes. U 
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Recherches palksid&urgiques 
dans 1'Entre-Sambre-et-Meuse 

Pol Defosse 

Fig. 1. Sautour. Carte rnagne'tique e'tablie par R. Geeraerts. 	Fig. 2. Sautour. Cuvette. 

Les recherches cans le domaine de la paléosi-
derurgie ont connu pendant le XXe  siècle un cer-
tain intérêt. Plusieurs sites de I'Entre-Sambre-et-
Meuse furent fouillés (Morville - Anthée - 

Vodecée) mais, Iiée a la revolution industrielle, 
- 'exploitation des crassiers - cette curiosité 
s'estompa fort rapidement. Le Service des 
Fouilles de I'ULB a, ii y a une dizaine d'années, 
repris la question clans le cadre dune etude 
pluridisciplinaire. Le projet dont les promoteurs 
sont les professeurs P. Bonenfant et A. Fontana 
revét un double aspect : mieux comprendre les 
techniques mises en ceuvre pour réaliser la 
reduction du minerai (les conditions physico-
chimiques et thermiques qui régnaient clans les 
fours) et determiner les origines de la sidérurgie 
cans nos regions. 

Trois sites ont été ainsi fouillés : Romedenne, 
Franchimont et Sautour, tous localisés clans les 
environs immédiats de Philippeville. 

Ils présentent tous trois la caractéristique 
d'étre situés sur une terrasse en bordure d'un 
vallon oO coule un cours d'eau. A Romedenne, 
au lieu dit évocateur de e Bois du Four , une 
série de bas fourneaux avaient été fortuitement  

mis au jour au cours de l'exploitation d'une 
carrière d'argile. 

Nous avons pu fouiller les restes de l'un 
d'eux il appartient au type des fours creusés en 
forme de marmite (bowl furnace selon la termi-
nologie anglo-saxonne) sans coulée de scones. 
Le creuset de forme hemisphenique avait pour 
diamètre une quarantaine de cm et était scellé 
par une couche archeologique qui a livré de 
nombreuses scones, quelques tessons fragmen-
taires modelés ala main, des èclats de silex qui 
semblent dater le site de la fin de La Tène. Une 
identification de l'archeomagnetisme effectuée 
par R. Geeraerts, assistant au Centre de Physique 
du Globe a Dourbes (Viroinval) n'a malheureu-
sement pas donné de résultat. 

Tant a Romedenne, qua Franchimont o0 
aucun bas fourneau n'a été découvert - le site 
pourrait dater, si on en juge par plusieurs tessons 
retrouvés hors stratigraphie, de l'epoque 
romaine - nous nous sommes heurtés a plu-
sieurs problèmes a très faible profondeur des 
vestiges (en fait Is gisent sous la couche 
d'humus) et là grande difficulté de repérer les 
vestiges en place parmi les amas de scones. 

Dans le bois de Sautour - le site, notons-le, 
n'avait jamais été fouillé - nous avons com-
mencé par une prospection a l'aide d'un magné-
tomètre a protons. 

R. Geeraerts, a qui fut confiée cette mission, 
a explore 500 m2  et détecté deux anomalies 
magnétiques très prononcées (fig. 1). 

L'une d'elle conrespondait a un creuset de 
forme tronconique (diamètre N/S : environ 
50 cm, diamètre E/O environ 60 cm), dont la 
coulée se faisait au S-E cans une fosse amé-
nagée clans le schiste et située legerement en 
contrebas (fig. 2). 

Aucune trace d'une ventilation artificielle n'a 
pu être repérée, de méme aucun élèment de la 
superstructure du four n'a été conserve si ce 
West deux petits murets concentriques (hauteur 
environ 10-15 cm), I'un a I'extérieur en terre 
cuite, I'autne a l'intérieur en pierres dressées et 
partiellement vitnifièes. 

Pratiquement au niveau de la roche, en avant 
du four, gisait un fragment de couvercle muni 
d'un bouton de prehension (fig. 3). Cette forme 
connue clans la region peut étre datée de la 
seconde moitié du ue siècle et du 11e  siècle. 
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Note 

L e carbone fourni par le charbon de bois 
est successivement transformé en dioxyde 

(CO 1) et monoxyde de carbone (CO). 

C +02 	 CO,> 
CO2 + C 	>2C0 

C'est le monoxyde de carbone qui constitue 
l'élément réducteur des oxydes de fer, Suivant 
La temperature maximale atteinte, on obtien-
dra soit le fer soit la fonte provenant de la 
reaction du fer avec un excès de carbone. 

A une centaine de metres, toujours sur le pla-
teau, devait se trouver un habitat ou un espace 
reserve au travail de la forge. En effet, dans une 
zone limitée par un alignement de scones - les 
bases sans doute d'une palissade en matériaux 
leger - nous avons pu degager un empier-
roment auquel se mêlait non seulement des 
scones mais aussi des fragments do tuiles et 
quelquos tessons gallo-romains. II faut enfin 
signaler la presence, a flanc de coteau, d'une 
retenue d'eau ou petit barrage contemporain 
des deux sites du plateau, eta proximité celle 
d'une source, élément évidomment indispensa-
ble a une activité humaine en forêt. Sautour 
semble donc constituer un ensemble parfaite-
ment original et coherent comprenant un lieu 
de reduction, un habitat oO on travaillait les 
loupes do fer et une reserve d'oau. 

La prospection magnetique avait mis en 
evidence une seconde anomalie qui, bien quo 
très nette, n'a pas permis do decouvrir un bas 
fourneau. 

Les fouilles quo nous effectuons depuis 
quelques années dans la Forêt do Soignes - le 
site pout ètre date do l'epoquo carolingienne - 
permettent sans doute d'expliquer et do 
comprendre les limites dune prospoction 
magnétique. lci aussi, comme dans l'Entre-
Sambre-et-Meuse, les bas fourneaux étaient 
construits a l'aide des matériaux trouvés sur 
place : l'argile et le limon - on retrouvo parmi 
les scones do nombreux fragments rubéfiés des 
parois des fours. Los crousets étaient enfoncés 
do quelquos centimetres sous le nivoau du sol 
ou memo, ce semblo êtro le cas dans la Fork de 
Soignes, construits sur le sol lui-même. 

II faut donc considérer quo l'activité sidérur-
gique a bien réchauffé la terre trop peu pour quo 
cela laisse une trace archeologique, suffisam-
mont toutefois pour donner une aimantation 
thermoremanonte. 

Dans les bas fourneaux du type de ceux de 
Romedenne et de Sautour, les temperatures 
(environ 1200013000)  ne permettaient 
qu'une reduction dite directe du minerai 
(obtention de fer métallique). Le procédé indi-
rect qui permet d'obtenir la fonte riche en 
carbone n'apparaitra qu'à l'époque moderne 
les fourneaux sont ace moment beaucoup plus 
élevés (a haut fourneau a) (voir par exemple 
le fourneau Saint-Michel près de Saint-Hubert 
de la fin du XVllIe  siècle qui atteint environ 
18,5 m). 

A Sautour, en outre, la destruction des struc-
tures du bas fourneau signaleo par la seconde 
anomalie s'oxplique aussi par la presence dune 
végétation abondante et par l'activité des 
siderurgistos eux-mêmos. 

Los procédés de la reduction directe du 
minerai do for sont loin d'être totalement 
connus. Des analyses en cours pormettront sans 
doute d'en savoir davantage. Mais d'ores et déjà 
quolquos importantes conclusions peuvont être 
tiréos, en ce qui concerne l'Entre-Sambre-ot-
Meuse : comme l'attestont les nombreux cras-
siers do la region, ii existait une industrie 
siderurgique importante a l'epoque gallo-
romaine, peut-être memo déjà a époque 
protohistorique. 

Par ailleurs, la forme archaique ou considérée 
comme telle dos bas fourneaux nest nullement 
un critère do chronologie. Deux types do fours 
étaient employés de manièro contemporaino 
ceux qui, simple cuvetto crouséo dans le sol, 
étaient détruits pour récupérer le metal après 
avoir cassé la scone (cost le bowl furnace) et 
ceux qui permottaient par un canal amenagé a 
la base du four d'écouler la scone au fur et a 
mesure qu'elle se formait. Ce type do four, 
auquel appartient celui do Sautour, pouvait être 
alimenté en charbon do bois et minerai par un 
orifice situé a l'extrémité supérioure. 

Do frequentes réfections étaiont sans doute 
nécessaires comme en temoignont les nombreux 
fragments do terre cuite rubéfiée gisant parmi 
les scones. 

Le site do Sautour qui a livré un témoin 
archéologique romarquable un bas fourneau 
- ii a pu être prélevé et conserve - s'avèro 
avoir été un lieu particulièremont structure dans 
le domaine do la production du fer. 

Nous pouvons enfin sans pour autant entrer 
dans les details signaler quo les differences entro 
les sites do lEntre-Sambre-et-Meuse et celui do 

Fig. 3. Sautour. La cuvette; a/avant-p/an, la fosse. 

BIBLIOGRAPHIE 

On pourra consulter sur ce sujet 
P. Bonenfant, Los origines do la sidérurgie 
en Entre-Sambre-et-Meuse, dans Actos du 
Co/to quo Fran qul, (28-29 novombre 1980), 
Bruxelles 1983,235-241 (avec bibliographio 
précédente) ; P. Defosse dans Anna/es 
Histoire do I'Art et Archeologio, 8, 1986, 
163; 10, 1988,151-154etunebrèvenotice 
parue dans le tome 13, 1991, 130-133. 
En ce qui concerne le regain d'intérêt pour 
la paleo-sidérurgie voir larticle recent do 
M. Mangin, Les Mines et la métallurgie 
du for en Gaulo romaine : travaux et 
recherches, dans Latomus, 47, 1988 t, 
74-89. 

la Fork do Soignes sont nettemont apparontes 
en ce qui concerne la forme, la grandeur des 
scones et leur disposition sur le sol qui est 
nettement plus concentrée dans la Fork do 
Soignes - en fait des monticules circulaires - 
qua Sautour eta Franchimont oO elles sont 
dispenséos sur une large surface.0 
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Le sarcophage romain de Tournai: 
1'apport des laboratoires 

En 1989, la Société Tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archeologie et le Credit 
Professionnel du Hainaut entrèrent en négociation a propos d'un projet immobilier a 
conduire rue Perdue, a peu de distance de la Grand-Place de Tournai. Les parcelles 
concernées par la construction se trouvaient localisées a la périphérie de la ville 
romaine, en pleine zone funéraire densément utilisée au cours des lie  et 1V siècles. 
C'est dans ce contexte clue fut mis au jour, le 15 février, le sarcophage gallo-romain de 
Tournai. Exceptionnel par son état cie conservation et son decor, il fait figure de pièce 
rare et de trouvaille de grande valeur. Mais cette découverte a aussi entralné la mo-
bilisation de nombreux laboratoires, au nombre desquels I'Institut Royal du Patrimoine 
Artistique, en vue de I'établissement d'un programme d'exploitation scientifique et de 
conservation de I'objet. 

Raymond Brulet 

La découverte 

II y a vingt ans déjà, dans des circonstances 
moms favorables, I'équipe des archeologues 
tournaisiens avait Pu mettre en evidence, rue 
Perdue, une part importante de cette aire 
funeraire. Les observations portant sur un peu 
moms de 200 sépultures furent effectuées a 
'occasion de la construction de 'HOtel des 
Pompiers et de plusieurs immeubles a apparte-
ment. 

A cOté du sarcophage, gisaient quarante 
sépultures et plus de la méme époque. Moms 
spectaculaires, elles Wen furent pas moms 
examinees avec grand soin; elles nous livrent un  

complement d'informations précieuses sur les 
coutumes funéraires de cette periode a Tournai. 

Legerement a l'écart des fortes concentra-
tions de sépultures et dans une fosse plus 
profonde gisait un sarcophage en plomb. Le 
couvercle apparut a une profondeur d'environ 
4 m par rapport au niveau de la rue Perdue, dans 
son état d'origine, soit bien ajusté a la cuve mais 
non soudé, permettant de constater que la 
tombe était inviolée. 

La découverte est d'importance a plusieurs ti-
tres. Par son caractère d'exception, en premier 
lieu; les sarcophages en plomb de cette époque 
sont rares (fig. 1). Par ses qualites esthétiques 
ensuite; la cuve est ornée sur ses quatre faces  

de médaifons circulaires histories et d'encadre-
ments décorés (fig. 2). Par son état de conserva-
tion aussi ; la pièce nous est parvenue dans un 
état de trés grande qualite. Enfin, la sepulture 
est inviolée et a été retrouvée dans une fouille 
réguliere, donc dans les meilleures conditions 
autorisant une exploitation scientifique, ce qui 
est rarement le cas. 

Le sarcophage fut immédiatement ausculté 
par plusieurs équipes de specialistes de diffé-
rentes disciplines. L'lnstitut Royal du Patrimoine 
Artistique intervint aussitOt pour prendre en 
charge les mesures de conservation et de con-
solidation immèdiates (M. P. de Hénau). Le 
laboratoire de Mineralogie et de Geologie 
appliquees de l'UCL fut sollicité pour établir un 
diagnostic de la structure du plomb et de son 
ètat de corrosion (i. Naud, diffraction des rayons 
X). Un laboratoire de la Faculté Polytechnique de 
Mons (Prof. L. Danguy) se livra a une gamma-
graphie, de nature a nous reveler rapidement les 
grandes lignes de son contenu. 

Le matériau, en dépit d'une certaine cristalli-
sation du plomb et malgré l'apparition sur les 
surfaces interne et externe dune couche de car-
bonate et doxyde de plomb, de quelques fis-
sures et de trous ala base, avait bien traverse 
les siècles. Compte tenu des informations 
rassemblées sur l'excellent état de conservation 
du sarcophage, son transfert fut dècidé a 
l'lnstitut Royal du Patrimoine Artistique a 
Bruxelles oü un laboratoire assura son ouverture. 

La technique d'ouverture a consisté a asseoir 
sur le couvercle un chassis metallique dote de 
28 ventouses en silicone. L'ensemble fut soulevé 
par des vérins sous lesquels on avait place des 
balances: a chacune des manuvres, on pou-
vait ainsi surveiller le poids soulevé et donc 
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Fig. 2. Medal//on décoré ©IRPA). 
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Technologie 

La fabrication dune cuve et dun couvercie de 
sarcophage procède de quatre operations tech- 
niques successives qui ont pu être restituées: 
- 'operation de fonderie 
- le decoupage; 
- le pliage de la feuille; 
- I'assemblage par soudure. 

La fonderie 

Les artisans ont dO faire face a des difficultes 
opérationnelles Iorsqu'ils étaient confrontes a la 
réalisation de pièces aussi importantes que les 
sarcophages. Elles tiennent a la quantité de 
metal a fondre eta la vitesse de coulèe du maté-
riau. Pareilles feuilles de metal étaient obtenues 
par coulèe sur une surface de sable ou de terre. 

-'examen des surfaces interne et externe du 
sarcophage montrent bien que la face extérieure 
a étè coulee sur un sol granuleux et que la face 
interne s'est solidifièe au contact de 'air, laissant 
subsister des petites aspérités anguleuses. 

La cuve du sarcophage de Tournai a ètè obte-
nue au depart dune feuille de plomb quadran-
gulaire de 1,05 sur 2,25 m et le couvercle au 
depart dune feuille de 0,45 sur 2,05 m. 

Fig. 3. Schema du decoupage et du p1/age de La cuve en 
p10mb ((DIRPA). 

BIBLIOGRAPHIE 

R. Brulet et al., Le sarcophage gallo-
romain de Tournai, clans Publications 
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I'Université Catholique de Louvain, 74, 
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Fig. 4. Soudures aux angles intemes de la cuve. 

répartir harmonieusement I'effort de traction 
pour éviter au couvercie qu'il ne coince ou aux 
parois de la cuve queues ne se brisent. 

L'ouverture du sarcophage, brillamment 
assurèe par les techniciens de I'Institut Royal du 
Patrimoine Artistique, révéla qu'il s'était rapide-
ment comblé d'argiles et de sables humides par 
ruissellement le long des bords du couvercie. 
L'intérieur de la cuve ètait rempli de strates de 
sedimentation dont certaines couches présen-
taient des fissures de dessiccation. La parole était 
rendue aux archeologues, puisque quelques 
jours de fouilles s'avèraient a nouveau indispen-
sables pour percer le secret du sarcophage. 

Le découpage et le pliage 

Un outil tranchant a étè utilisé pour retirer une 
petite surface carrée a chaque angle de la feuille, 
permettant par pliage de relever les quatre faces 
de la feuille et d'ajuster les arêtes verticales, 
comme on assemblerait une bolte en carton 
(fig. 3), 
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Fig. 5. DLsposfttd'ouverture du sarcophage de Tournai (D 
JR PA). 
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Fig. 7. Fentes de dessicarion dun cycle se'dimentaire {(D IRPA). 
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L'assemblage par soudure 
Le couvercle n'a pas été renforcé par des soudu-
res internes a ]'inverse de la cuve de Tournai 00 
des cordons de soudure ant été adaptés aux 
arêtes internes pour soutenir l'assemblage. 

Les soudures sont faites d'un alliage plomb-
étain, plus fusible et appliqué sur les raccords 
des panneaux longitudinaux et d'extrémités 
(fig.4). 

Les cordons sont généralement de section 
triangulaire, parfois concave au centre, man-
trant qu'ils ant été appliqués au fer. 

Par endroits, le metal de la soudure a debar-
d6 l'arête interne et on l'apercoit sur l'arête 
externe du sarcophage. 

Ailleurs, une auverture accidentelle a dO se 
produire au moment de la coulée du metal. FIle 
a été immédiatement bouchée par une rustine 
de plamb de 5 c de diamétre. 

L'ouverture du sarcophage 
Pour ne pas endommager ce document, 
l'lnstitut Royal du Patrimoine Artistique a concu 
un processus capable de réaliser l'ouverture du 
sarcophage sans trap de risques, soit une tech-
nique similaire a celle employee couramment a 
la depose de pavements en masaIque et 
peintures murales. 

La bordure de plamb, repliée se montrait trap  

fragile et cassante pour que Ion puisse soulever 
le couvercle en s'y appuyant. 

Cette technique permet non seulement de 
soulever l'objet par <' succion n, mais encore 
dassurer, en cas de casse, de maintenir les frag-
ments en place. Pour le couvercle il fallait y fixer 
un bâti rigide qui puisse être lev6, en restant 
parfaitement horizontal. Un bâti metallique en 
acier de section carrée (4x4cm), constitué de 
deux barres, dépassant le couvercle d'environ 
20 cm, traversées aux quatre extrémités par des 
tiges filetees faisant office de vénn, reliées par 
cinq traverses soudées, fut fixé au couvercle par 
des uventousesu do caoutchouc silicone et des 
renforts de toiles encoUées au ParaloId, 
entourant les barres d'acier. Les vérins, en sap-
puyant sur des pèse-persannes, ont permis de 
contrOler le maintien horizontal du bâti tout au 
long de l'operation d'ouverture du sarcophage, 
effectué par deux personnes (fig. 5). 

La sedimentation 
A I'ouverture, le sarcophage a eté trauvé rempli 
de sediments. Durant l'evidage, deux parais ant 
éte laissées au titre de témoins. 

Dans les stampes ainsi canservées, on ob-
serve une série de e cycles sédimentaires 
(fig. 6). En effet, chaque cycle débute avec des 
sables assez grassiers et se termine par une 
mince couche de matériau fin argileux. Le sable 
est constitué de quartz roulés transparents 
mélanges a de la glauconie et quelques résidus 
de fossiles. 

Les structures du remplissage ne peuvent être 
interprétées ni camparées a des structures 
sédimentaires classiques en milieu ouvert. En 
effet, le sarcophage est fermé et enfoui. 

Le sarcophage a donc été régulierement 
soumis a des pressians hydrostatiques impar-
tantes qui ant permis d'y u injecter n les 
sediments environnants. Rappelons que le sarco-
phage a été place clans une fosse creusée dans 
les alluvions de l'Escaut. II s'agit en majarité de 
sediments quaternaires anciens remaniés. 

On en déduit egalement que pour une raison 
quelconque, l'ensemble a perdu son étanchéité. 
Ainsi, le sarcophage a été hydrostatiquement 
submerge au mains cinq fois, depuis le qua-
trième siécle. De plus, lors de la saturation péria-
dique des sediments envirannants, il y a eu 
vraisem blab lement rearrangement de position 
par tassement différentiel. 

Enfin, a partir de la fin du premier cycle, le 
fond ne devait plus être étanche. Des lors, 
l'abaissement du niveau de l'eau infiltrée par le 
haut a permis de developper des fentes de 
dessications, bien marquees sur deux niveaux 
(fig.7). U 
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Fig. 1. Sou d'or (solidus) de Constant, trouvf en fouille a Tournai. Le droit représente le buste de 1'empereur. Au revers la 
lfgende: OB VHCTORIAM TRIUMFALEM rappelle La victoire do Constant sur les Francs en 342. Deux Victoires tiennent une 
couronne dont l'inscription célèbre le dixiêrne anniversaire (VOTA x) de l'avfnement de Constant. 
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Monnaies de sites et tr6sors: d6couvertes 
récentes en Wallonie 

L'étude des monnaies découvertes dans le sol permet de dater des structures, d'affiner 
la chronologie de I'occupation des sites et dans le cas des dépôts monétaires, d'établir 
la sequence des emissions. 

Jacqueline Lallemand 

Dater les structures 

Les monnaies romaines issues d'ateliers officiels 
se datent avec une precision très grande. II est 
evident que lorsque de telles monnaies se 
trouvent sous un mur, un pavement ou dans un 
trou de pieu, ces structures sont en tout cas 
postérieures ala date d'émission de la monnaie. 
Dans les fouilles de la Place Saint-Pierre a Tournai 
en 1990, un sou Tor de I'empereur Constant 
émis a Trèves en 342 (fig. 1) a été découvert 
dans les fondations d'un bâtiment. Celui-ci est 
contemporain de la monnaie qui na pas circulé 
et provient de l'atelier le plus proche de Tournai 
a cette époque. A Autelbas-Wolberg, trois 
monnaies en bronze enveloppées dans un tissu 
ont été trouvées dans des trous de pieux. Deux 
d'entre elles, des as d'Antonin le Pieux dates 
respectivement de 151-152 et de 153-154 sont 
bien conservées et nous indiquent a peu près la 
date de placement des pieux. L'établissement du 
Wolberg est occupé a partir des Flaviens (69-96) 
et plus précisément du dernier d'entre eux, 
Domitien (81-96). La troisième pièce découverte 
dans un trou de pieu, un as de Caligula (37-41) 
très use n'a guère d'intérêt chronologique: ii a 
probablement été retrouvé ailleurs qu'au 
Wolberg par celui qui la utilisé. 

Monnaies de tombes et dates 
de décès 

Les monnaies déposèes dans des tombes 
comme dons funéraires (oboles a Charon) ne 
presentent, aux deux premiers siècles de notre 
ere et au debut du iii', que peu d'intérét pour.  la 
datation du contexte; il sagit souvent de pieces 
qui ont circule longtemps et fournissent un ter-
minus post quem assez imprécis. A la fin du : 
et au lye  siècle par contre, la rotation des 
monnaies devient plus rapide et elles permettent 
souvent de dater avec precision le décès du 
personnage qu'elles accompagnent. Le cime-
tière de la Rue Perdue a Tournai constitue un cas 
ties favorable parce que beaucoup de SOS tom-
bes contiennent des monnaies assez nom-
breuses et très bien conservèes. Le célèbre  

sarcophage en p10mb découvert en 1989 so 
date a la fois par un dèpôt externe, dèposè dans 
la fosse et un dèpôt interne, formé dune bourse 
placèe a droite du bassin du dèfunt. L'offrande 
extèrieure a la cuve comprend une majorité 
d'imitations de monnaies des empereurs 
r gaulois >> Tètricus i et >. Ces imitations èmises 
probablement par des autorités locales pour 
pallier le manque de monnaies officielles ont étè 
èmises et ont circulè assez Iongtemps après 
'abdication des Tétricus en 274. Elles ont connu 
plusieurs emissions dent le diamètre dècroIt 
regulièrement. Les pièces du depot externe, 
d'un poids et d'un diamètre assez élevés 
circulentjusqu'en 282-285. Les monnaies de la 
bourse découverte dans le sarcophage ètaient 
très corrodées. Les pièces officielles les plus 
récentes datent aussi des Tétricus (271-274). Le 
dèpôt comprenait sans doute des imitations de 
ces empereurs mais la corrosion ne permet plus 
de les identifier. Les deux depots, externe et 
interne peuvent être dates du dernier quart du 
>e siècle. 

Dater les sites 

Pour determiner la durèe d'occupation d'un site  

et mesurer les variations du volume de la circu-
lation monètaire qui peuvent donner des indi-
cations sur la densitè d'occupation aux 
differentes periodes, Ion utilise la mèthode des 
indices de frèquence (voir encadrè p.  124). Le 
temple de Matagne-la-Grande est occupé de 
facon continue a partir de 260. Les 7 monnaies 
antèrieures a cette date (sur un total de 613) 
proviennent de pertes occasionnelles ou 
tardives. Les monnaies officielles ont étè èmises 
jusqu'en 402, date après laquelle les monnaies 
romaines en bronze cessent pratiquement de 
pènètrer dans nos regions. La circulation de ce 
site couvre donc les périodes 12 a 21 dèfinies 
pour ce genre d'ètude (fig. 2). Les indices de 
Matagne-la-Grande atteignent leur sommet au 
cours de l'epoque valentinienne (364-378). Le 
sanctuaire a en effet, étè reconstruit et agrandi 
peu après 364. D'autres sites de nos regions 
témoignent de l'ampleur de la << renaissance >> 
valentinienne : Autelbas-Wolberg, Florenville-
Chameleux et Blandain pour ne citer que 
quelques exemples. La pèriode thèodosienne 
(388-402) fournit egalement un nombre 
appreciable de pièces a Matagne-la-Grande. Les 
sites riches en monnaies de cette époque ont 
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Pénodes Années Off. Imit. Tot. % Off,/ Ind. Ind. 
Imit Imit Imit. 

12. 260-275 15 35 160 195 17.95/82.05 6.11 27.93 
13. 275-294 19 2 - 2 - 0.28 - 

14. 294-318 24 16 - 16 - 1.74 - 

15. 318-330 12 32 - 32 - 6.98 - 

16. 330-340 10 54 43 97 55.67/44.33 14.14 11.26 
17. 340-348 8 236 6 32 81.25/18.75 8.51 1.96 
18. 348-364 16 15 12 27 55.56/44.44 2.45 1.96 
19. 364.378 14 99 1 100 99.00/1.00 18.51 0.19 
20. 378.388 10 19 - 19 - 4.97 - 

21. 388-402 14 84 2 86 97.67/2.33 15.71 0.37 

142 32.224:6O6' . 

Fig. 2. Tableau des monnaies de'couvertes a Matagne-la-Grande. 

Fig. 4. Double sesterce de Postume trouvé en surface a Nismes (Roche-Sainte-Anne). La pike a fté frappee dans l'atelier 2 
qui nest pas encore localisf avec precision mais se situe dans le nord Quest de La Gaule. Au revers galfre a droite. 
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sans doute été occupés pendant quelques 
années au debut du Ve  siècle (fig. 3). L'absence 
presque totale dans nos regions, de pièces en 
bronze postérieures a 402 no permet pas de 
prèciser la durde de cette occupation. 

Prendre en compte la surface 

Comme le calcul des indices de fréquence est 
une mèthode statistique, les resultats seront 
dautant plus fiables que le nombre de pièces 
connues sera plus élevè. II est donc indispensa-
ble de tenir compte des monnaies découvertes 
en surface (fig. 4) aussi bien que de celles qui 
proviennent de fouilles. Los pièces de surface 
sont certainement dans tous les cas beaucoup 
plus nombreuses que les monnaies trouvées en 
foullle. Le site des Castellains a Fontaine-
Valmont par exemple, a produit 65 pièces de 
fouille pour 100 pièces trouvèes en surface 
(fig. 5) qui nous ont èté communiquées. Ces 100 
monnaies ne reprèsentent sans doute qu'une 
infime partie des trouvailles de surface. II 
convient d'ailleurs de rendre hommage aux (trop 
rares) prospecteurs de surface qui communi- 

quent leurs trouvailles a un spécialiste suscepti-
ble de les répertorier. Une règlementation et une 
organisation adequates amèlioreront sans doute 
cette situation a lavenir. 

Trésors et histoire 

Les trèsors monétaires (voir encadrè) ont 
souvent èté rapprochès d'èvènements histori-
ques, d'invasions par exemple, qui se seraient 
produits a proximité de leur lieu de trouvaille a 
la date présumèe de leur enfouissement. II 
convient d'être prudent avant de titer de telles 
conclusions d'un trésor. En 1990, les fouilles de 
a villa d'Habay-la-Vieille ont amené la décou-
verte d'un trésor do 99 pièces contenu dans un 
vase et situê dans une couche d'incendie. II serait 
tentant d'attribuer la destruction de la villa a 
l'incendie et de dater celui-ci grace aux dernières 
monnaies du trèsor. Cependant les pièces les 
plus rècentes du trèsor ant êté émises pour 
'empereur gaulois Postume en 262. Les 
fouilles de la villa ant permis la decauverte de 
38 monnaies pastèrieures a 262 parmi lesquelles 
'on trauve des pièces èmises a Rome par 
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Fig. 3. Graphique des monnaies decouvertes a Matagne la 
rande. 

'empereur egitime Gallien en 264-266 et en 
266-267, une mannaie de Postume ui-même 
frappee en 268, des pièces de son successeur a 
l'Empire gaulois, Victarin et des imitations de 
Claude ii divus, de Victarin et de Tétricus i et  ii 
pastèrieures a 270 et memo, pour la plupart de 
celles des Tetricus, a 274. La villa subsiste danc 
bien des annèes aprés 'incendie qui ne repré-
sente sans doute qu'un episode malheureux 
mais temparaire, de son histoire. Un trèsar 
monétaire intégrè dans une etude archéo-
logique et chronologique peut nous fournir des 
dannèes histariques inedites et appreciables. Le 
tresar de monnaies d'or gauloises decouvert par 
E. Huysecom et J. Wargnies lots do fouilles 
effectuèes au Mont dOt (Leuze-en-Hainaut) se 
compose de 19 statères dits o unifaces >>. Le 
droit de ces monnaies lisse et bambè, prèsente 
quelques deformations mais pas de type pro-
prement dit. Le revers montre un cheval 
galopant a draite. L'ètude approfondie de ces 
monnaies et de leur dispersion gèographique a 
permis a E. Huysecom de localiser la frappe des 
monnaies du trésar dans une zone comprise 
entre l'Escaut et le siMon Sambre-et-Meuse. Los 
trouvailles de ce type sont egalement frequentes 
en Grande-Bretagne. Lout caractère très disper-
sé n'autarise pas a placer lout centre d'émissian 
dans cette region. Les trésors britanniques sont 
enfauis dans le sud-est du pays, le long des côtes 
et le plus sauvent sur les plages. Comme le 
remarque justement E. Huysecom il est trés peu 
probable qu'un commerçant enfauisse son 
magat en dèbarquant sur le territaire de ses 
futurs clients. La presence do ces statères 

122 	 ['ARCHEOLOGiE EN REGION WALLONNE 



Co Pom 	Pop 	WO He 	Total 

Emission 1 	5 3 	1 9 6.04 
Emission 2 	90 39 	2 	2 1 	134 89,93 
Emission 3 	2 3 1 	6 4.03 

97 45 	3 	2 2 	149 100.00 

Fig. 6. Les tre'sors constitue's en 260. Co: Couvron; Porn: Pornrneroeul3; Pop: Poppelsdorf; Wo: Wodecq; He: Hensies. 

S V KJL B Total % 

Emission 2 10 5 3 6 24 19.83 
Emission 3 9 7 3 4 23 19.01 
Emission 4 7 4 9 37 57 47.11 
Emission 5 1 2 3 2.48 
Moneta 1 13 14 11.57 

26 17 16 62 121 100.00 

Fig. 7. Les tre'sors constitue's en 262. 5: Schwarzenacker, V: Vannes; K/L: Kester/Leerbeek; B: Bras. 
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Fig. 5. Statfre fourré attribud aux Eburons, trouvd en 
surface a Fontaine Valmont. Piece en bronze recouverte 
dune épaisse couche d'or. II ne s'agit probablernent pas 
dun faux mais dune emission de ne'cessité datant de latin 
de La Guerre des Gaules )MRAH, Inv. B 5.719). 
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e beiges )> en Grande-Bretagne s'expliquerait 
donc par une << immigration >) provoquéo peut-
êtro, mais ce nest qu'une hypothèse, par des 
invasions. 

Dater les monnaies par les trésors 

Los monnaies romainos portent frequomment 
uno date. Le chiffre do la puissance tribucienne 
correspond en fait a l'année de règne de l'empe-
reur. La mention dun consulat eventuel peut 
jouer le memo rOle mais comme les consulats 
mpériaux no so renouvellont pas a intervalles 
reguliers, la chronologie qu'ils ètablissent ost 
moms precise. L'octroi a 'omporour do cortains 
titres comme Pater Patriae (Pere do la Patrie), la 
mention d'anniversaires do règno, l'évolution du 
nom do l'empereur d'abord donné on entior, 
puis réduit a l'essontiel posont egalement des 
jalons chronologiques. Do nombreuses series do 
pieces no so laissent pourtant dater quo dens des 
limites assez vastes. La comparaison do plusiours 
trèsors constituos a la memo époque permet 
d'affinor cette chronologio. Des progrès impor-
tents ont ètè rèalisés depuis longtemps et le 
soront encore a l'avenir en ce qui concorno les 
monnaies des empereurs dissidents <<gaulois >> 

Postume (260-269), Victorin (269-271), Tétricus 
I et 11 (271-274). Nous no connaissons pas en-
core dens lo detail l'organisation des ateliers 
romains mais nous pouvons constator qu'ils 
frappent simultanément un ou plusiours typos 
do revers associès a un ou plusiours types de 
droit. Nous appelons cos associations des 
emissions. [0 trèsor do Pommeroeul 3 qui ne 
contiont pas encore les pièces fort courantes 
émises a 'occasion du 2  consulat (261) do 
Postume doit avoir èté rassemblé l'année memo 
do son avènemont, en 260. II nous permot do 
roconstituor en commun avec d'autres trésors 
(fig. 6), la douxième emission de cot emporeur. 
L'émission qui porte au droit lo nom complet do 
Postume avec l'erreur POSTIMus au lieu do POSTUMUS  

no pose aucun problème: elle no pout être quo 
la premiere. Le trèsor de Bras contient des pièces 
datèos do 262, mats aucuno datèe do 263. Cos 
dornièros no sont pas communes mais Bras 
comprend d'autres monnaies bien plus rares. II 
confirme deux hypotheses avancèes par E. Besly 
et R. Bland clans lour etude magistrale du trésor 
do Cunetio. L'une do cos hypotheses concerne 
la composition do I'émission do 262 (emission 
4), l'autre l'appartenance a un atelier distinct du 
revers Moneta aug, le plus commun do ceux 
émts par Postume. L'interét principal du trosor 
do Bras ost de montrer quo co revers Moneta 
était déjà bien roprésentè clans un trésor 
constitué a la fin do 262 :11 contiont plus do 
20 % de Moneta (fig. 7). Le trésor do Bras trouvé 
on fouilles par G. Hossoy, nous est parvenu 
complet. Ce fait revét touto son importance 
dans le cas des Moneta: silo trèsor navait pas 
été intact nous aurions pu craindro quo les 
Moneta pièces très communes et par consé-
quent moms appréciéos des collectionneurs 
aient subsisté en plus grande proportion quo les 
pièces plus raros. Los trésors de Tournai 17 et 
18 confirment les classements par emissions des 
monnaies do Victorin et des Tétricus déjà 
obtenus par d'autres depots. Le trésor 17 50 
compose de 1938 pièces. II a èté constituè sous 
le règno do Victorin mais enfoui bien plus tard 
puisquo 4 monnaies datees do 273 a 277 et 
deux autres émises en 281 ont été ajoutées au 
moment do son enfouissement. Toutos les 
pièces des Tétricus et cellos des dernières 
emissions do Victorin, très abondantes sont 
absentes. Le trésor 18 no compte quo 437 
monnaies et se termine sous Tétricus. Le trésor 
18 ost parvenu intact aux Musées royaux d'Art 
et d'Histoire, acquèrours des 2 depOts. Los pièces 
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Fig. 8. Le trésor de Tournai 18 dans son vase MRAH, Inv. 
B 5703). 

se trouvaient dans leur pot rempli de terre (fig. 8) 
et nous avons Pu en établir la stratigraphie. Les 
monnaies les plus anciennes se situent en 
majorité dans les couches inférieures du pot, les 
plus récentes celles de Tétricus ii notamment, en 
surface. La thésaurisation s'est donc faite dans 
le pot même oè les pièces ont ètè retrouvées. 
Tétricus I frappe dans son atelier secondaire dont 
la localisation West pas assurée deux types 
successifs de Laetitia tenant une couronne et 
une ancre. Le premier porte la légende Laetitia 
aug n, le deuxième la legende Laetitia augg. ['on 
a longtemps suppose que la légende augg qui 
suppose 'existence de 2 empereurs apparaissait 
lors de la nomination de Fétricus ii comme César. 
Le trésor de Tournai 18 comprend d'assez 
nombreuses pièces de Tétricus ii et une seule 
Laetitia augg. Tournai 18 constituè et enfoui peu 
de temps après I'association de Tètricus ii au 
pouvoir ne compte que 2 types de revers pour 
ce Cèsar. Nous devons donc admettre que les 2 
types presents: Spes pub/ica et Pietas appar-
tiennent chacun a 'un des 2 ateliers en activitè. 
Jusqu'à present 'on avait classè ces deux types 
a l'atelier principal pour èquilibrer le nombre de 
pièces frappees au cours des différentes 
emissions. II apparait maintenant que ce classe-
ment doit être modifié et Tournai 18, par sa date 
et son caractère complet fournit une preuve de 
a pertinence du nouveau classement. 

Les conditions de la recherche 
Pour que I'étude des monnaies trouvèes dans le 
sol puisse apporter a 'archèologie, a I'histoire 
de la circulation monètaire eta la numismatique 
tous les services que ces disciplines peuvent en 
attendre, ii importe que les documents puissent 
être traités dans de bonnes conditions. Ils 
doivent, dans tous les cas être soumis a une 
personne compètente qui possède I'expérience 
des pièces de fouille et ait accès a une documen-
tation aussi vaste que possible sur les décou-
vertes dèjà rèalisèes. Les monnaies doivent être 
remises au spécialiste, surtout lorsqu'il s'agit de  

trèsors, dans I'ètat de leur dècouverte et 
accompagnées d'un minimum de renseigne-
ments qui permettront de les replacer dans leur 
contexte: indication precise du lieu de trouvaille, 
de I'environnement archeologique et des cir-
constances (fouille ou surface, par exemple) de 
leur trouvaille. II est prèfèrable de remettre ces 
pièces, soit a un seul spécialiste, soit a I'un des 
membres d'un groupe de personnes entre qui 
existe une collaboration même informelle qui 
garantisse la coherence des descriptions, des 
datations et des interpretations. • 

C omme les différents sites et les différentes 
périodes d'un méme site fournissent des 

quantités de monnaies fort variables nous devons 
disposer d'un moyen de calcul qui prenne en 
compte ces divergences. La méthode des indices 
répond a ce besoin. La durée d'occupation du site 
est divisée en péniodes établies suivant La connais-
sance que nous avons de la chronologie des frap-
pes monétaires. Ces périodes sont devenues tradi-
tionnelles. Pour établir l'indice de fréquence dune 
periode et An site donnés ion emploie la formule 
suivante: 

nombre de monnaies de la_période xl.000 
- nombre d'années de la période x total 

des pièces du site 

Les trésors 

E n numismatique, le mot a trésor a est un 
terme technique qui désigne un lot de 

monnaies déposées toutes ensemble au méme 
endroit et au méme moment. Les pikes peu-
vent se trouver dans un vase, dans une bourse, 
un sac ou une cassette ou avoir été enfouies en 
pleine terre. Le volume des trésors vane de 
quelques pikes a plusieurs centaines, voire 
plusieurs milliers. L'on admet arbitrairement, 
qu'il s'agit d'un trésor des que ion trouve en-
semble 5 monnaies ou pour For, 2 pikes. Le 
tenme de trésor ne se référe donc pas ala valeur 
marchande de l'ensemble, ni dans l'Antiquite, 
ni a notre époque. Celle-ci peut être importante 
s'il s'agit de pikes d'or ou même d'argent ou 
de bronze parfaitement conservées. Lorsque les 
pikes ont connu une circulation prolongee ou 
sont fortement corrodées par leur séjour dans 
un milieu acide, la valeur marchande de chaque 
pike est minime ou parfois nulle. Par contre, 
tous les trésors constituent des documents 
numismatiques et historiques intéressants. 
Ceux qui par cupidité ou par ignorance, les 
détruisent ou les dispersent sans étude préala-
ble se comportent comme des vandales. Trop 
souvent aussi l'archéologue qui trouve un trésor 
en fouille, poussé par une cuniosité bien 
comprehensible s'empresse de vider le pot qui 
le contient ou de séparer les unes des autres les 
monnaies placees en rouleaux. Un specialiste 
des pikes de fouille pourrait peut-être tirer des 
conclusions intéressantes de l'emplacement 
occupé par les différentes monnaies dans leur 
recipient ou leurs rouleaux. 

Cette formule permet de comparer valablement 
des périodes de durée différente et des sites dune 
nichesse en monnaies inegale. La multiplication 
par 1.000 ne sert qua éviter un nombre trop élevé 
de décimales. Ce calcul s'applique au.x monnaies 
officielles dont nous connaissons avec precision les 
dates d'émission. Les imitations de monnaies de 
chaque péniode ne sont pas toujours contem-
poraines de leurs modèles. Elles figurent donc dans 
le tableau et le graphique qui le visualise sous La 
forme de pourcentages réduits a l'indice: Ion 
calcule le pourcentage d'imitations sur le nombre 
de pikes global: officielles plus imitations. Ce 
pourcentage est ensuite appliqué a l'indice des 
pikes officielles. 

La méthode des indices 
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Fig. 1. La tracéologie: identification au microscope dun micropoli resultant de la coupe de céréales flame de silex 
néolithique observe'e our I mm 2  de surface; grossissement 50f0is). 

ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE 

f6tude de la fonction des outils 
prehistoriques: recherche et vulgarisation 

La taille du silex, la fabrication et I'utilisation d'outils, repliques d'originaux 
prehistoriques, constituent un eclairage des interpretations paleoethnographiques de 
la Préhistoire. Des protocoles expérimentaux, établis rigoureusement déterminent les 
limites de la vraisemblance des hypotheses inspirées par I'analyse des vestiges 
archeologiques. L'expérimentation permet I'étude de la fonction des outils 
prehistoriques ou de leurs techniques de fabrication. Elle élargit les points de vue pour 
I'interprétation et la comprehension du comportement humain durant la Préhistoire. 

Fernand Collin 

La taphonomie du geste 

Los objets recueillis au cours des fouilles 
archeologiques constituent un ensemble de 
témoins, privilegies par le temps, des activités do 
l'hommo do la Préhistoire. II s'agit là, bien sUr, 
d'une documentation lacunaire puisque bon 
nombre de matériaux périssables, utilisés alors 
commo outils ou comme matières premieres, 
ont disparu. Des activités de chasse, il no reste 
que des os et quolque outils ayant servi a abattre 
0 gibier eta le dépecer. Du travail du bois ou 
des peaux, nous ne connaissons presque rien. 
Seuls demeurent les instruments de pierre qui 
ont servi a cot usage. De 'outil, il no reste 
souvent quo sa partie agissante, son mancho de  

bois, quand il a existé, na pas non plus été 
conserve. Los réalisations en os et en bois de 
cervidé ainsi que les gravures, tant sur galet que 
sur les parois des groftes, attestent lutilisation 
do certains outils pour ces travaux. Seul l'examen 
attentif des tranchants nous dit ceux qui ont été 
utilisés et a quelles fins. Cost le domaine do re-
cherche particulier do la tracéologie. 

La tracéologie 
En 1957, le russo S.A. Semenov, puis en 1980, 
l'américain L.H. Keeley, définissaient les bases 
methodologiques de l'étude fonctionnelle: un 
outil utilisé porte des traces d'usure (écaillures, 
strios, micropolis, émoussés) caractéristiques  

Tune action (mouvemont do l'outil) et de la 
matière travaillée (par oxemple poau sèche avec 
abrasif, viande, etc.). L'analyse fonctionnelle 
aborde des questions technologiques. Elle sost 
déveioppée dans le monde occidental depuis 
une dizaino d'années. Elle s'articule en trois 
phases: 

- l'expérimentation do copies conformos a 
'outillage prehistorique pour travailler des 
matières variées telles quo los, la peau, le bois, 
la pierre, etc. Los outils expérimontés constitu-
ent une collection de reference servant de base 
de comparaison a l'analyse du materiel archéo-
logique; 

— l'obsorvation des traces d'usage (micropolis, 
microécaillures, strios, abrasion) du materiel 
experimental archeologique avec une loupe 
binoculaire grossissante do 10 a 50 fois et un 
microscope grossissant do 50 a 500 fois; 

- l'identification do la fonction des outils 
prehistorique grace a la comparaison dos traces 
observées sur les outils expérimentaux et les 
outils archeologiquos. 

Quand la fonction et l'usage sont reconnus, 
ces donnéos sont confrontées a la typologie 
(quels sont les types d'outils ayant servi et pour 
queUe fonction ?). Puis, si possible, elles sont 
integrees aux plans do repartition des outils du 
site (la position des outils dans l'espaco révèle-
t-eile l'organisation partculière do 'habitat ?). II 
en résulte une description des o traditions,' 
artisanales particulieres dans le temps et dans 
l'espace. En Belgique, a Meer et a Rekem, cette 
approche a pormis de recueillir les premieres 
informations sur le fonctionnement do deux 
campemonts do chasseurs tjongériens do la fin 
du Paleolithique (Xe  millénaire ay. J.-C.) eta 
Darion, sur l'organisation d'un village des pre-
miers agriculteurs du Neolithique ancion (Vie 

millenaire ay. J. -C.). 
Outro la technologie, la traceologie aborde 

donc des aspects économiques et sociaux, 
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Fig. 2. Experimentation pfdago'ique: reconstitution de la fabrication et de l'utilisation d'outils pre'historiques (sensibi/isation au patrimoine archCoiogiquej au Musfe de (a Préhistoire en 
Wallonie, RamioulFle'malle. 

rendant les interpretations paléoethno-
graphiques des sociétés prehistoriques dyna-
miques. 

La vulgarisation de Ia Préhistoire: 
I'expérimentation 

L'expérimentation nest pas seulement une 
méthode scientifique d'approche des technolo-
gies prehistoriques, elle est aussi un outil 
didactique performant de vulgarisation de la 
Préhistoire. 

Tailler du silex, allumer du feu, graver une 
dalle de pierre, tirer au propulseur, abattre un 
arbre... sont des problémes techniques sous-
estimés a priori par le grand public attentif aux 
résultats de la recherche archéologique. 
o Essayer soi-méme > ces différents gestes ou 
assister a une demonstration de ces activités 
assure, outre un aspect spectaculaire, la compré-
hension automatique des niveaux techno-
logiques de ces sociétés humaines. L'imagina-
tion ainsi canalisée dynamise le processus 
fastidieux de la synthese des principaux acquis 
d'une discipline scientilique complexe telte que 
I'archeologie prehistorique. U 
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Fig. I. A ronomCtrie et restitution do 1'installatiori tardive dens La ,grande salle centrale du bAtiment B Idessin 1. M. Danzainl. 

E 

CONSERVATION ET PLANIFICATION 

La villa romaine de Champion a Emptinne 

Paul Van Ossel et Alexandra De Poorter-Claeys 

Depuis 1983, le Service de Jeunesse Archéolo-J 
mène des fouilles sur le site dune villa romaine 
a Champion (commune de Emptinne, entité de 
Hamois) . L'existence do vestiges sure plateau 
du Rosdia ètait connue depuis longtemps. 
Jusqu'au milieu du XIXe  siècle subsistèrent a cet 
endroit des ruines, encombrèes de broussaillos 
et de ronces, que les agriculteurs decidèrent de 
raser, afin de gagner de nouvelles terres pour 
I'exploitation agricole. 

La villa occupe le sommet d'un ètroit plateau, 
dèlimitè au sud par un petit ruisseau et au nord-
ouest par un vallon, oO coule un filet d'eau 
alimenté par plusieurs sources permanentes. Le 
paysage dans lequel s'inscrit le site est typi-
quement condrusien. II se compose de crètes ou 
tiges schisto-grèseux et de depressions ou pla-
teaux calcaires, orientés nord-est!sud-ouest. Le 
plateau du Rosdia occupe la frange septentri-
onale d'une de ces depressions, creusèe dans les 
calcaires plus tendres. 

Dans l'état actuel des recherches, la villa de 
Champion comprend deux ensembles de con-
structions. On distingue: 

- un vaste bâtiment (B) avec thermes (A), 
mesurant 72 m de Iongueur et 23 m dans sa plus 
grande largeur, prècèdè d'une galerie do façade 
s'ouvrant vers lEst; 

- un bãtiment annexe (C), long de 28 m et 
large de 10 m, pourvu de bases internes suppor-
tant la toiture. Le plan de l'ètablissement, tel 
qu'il se prèsente aujourd'hui, est encore large-
ment incomplet. D'autres structures maconnèes 
et parmi elles un puits, sont signalèes ou ont été 
repèrées lors do sondages sur le plateau. 

Les plus anciennes traces d'une implantation 
humaine sur le plateau du Rosdia ont été 
dècouvertes sous les bains et sous la partie 
mèridionale du bâtiment B. Ces traces soot bien 
modestes. A l'emplacement des bains, elles con-
sistent en un niveau gris, retrouvé sous toute la 
surface bâtie, contenant des fragments de céra-
mique de tradition indigène. Sous le bätiment 
B, elles se composent dune grande fosse peu 
profonde et de quelques trous de poteau. La 

1. Ces fouilles, commencées sous l'égide du CRAN 
(Prof. J. Mertens), se poursuivent en collaboration 
et avec le soutien de la Direction des Fouilles 
(D.G.A.T.L., Division des Monuments, Sites et 
Fouilles) du Ministbre de La Region Wallonne. 

Fig. 2. L 'installation tardive dans la grande salle cent rale du 
bdtiment B, en cours de fouilles. 
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Fig. 5. Vestiges de La premiere installation de bains I f ' s.1, découverte sous les aménagements des it et lit 

CONSERVATION ET PLANIFICATION 

Fig. 3. Plan gdnèral des bains, dans leur plus grande 
exZension (premiere moitid du iiie  siècle). 

céramique, ègalement de tradition indigene, 
mais aussi quelques tessons de sigillée, peuvent 
ètre dates du milieu du er  siècle. La nature de 
ces traces reste inconnue. On ne salt si elles 
appartiennent a une occupation primitive ou sil 
faut les her ala phase de construction en pierre 
qui suivit. Cette dernière hypothèse paraIt 
aujourd'hui la plus vraisemblable. Dans un cas 
comme dans l'autre, ces traces constituent un 
des plus anciens témoignages de la romani-
sation des campagnes dans le Condroz, qui 
débuta avec la construction de la route Arlon-
Tongres, sous le règne de l'empereur Claude. 

Le bâtiment B 

Le bâtiment B se trouve sur la ligne de crete 
marquant le sommet du Rosdia. dans une ètape 
ultèrieure, il est reliè aux bains par la galerie de 
facade, prolongee a cet effet. 

Le plan general de l'èdifice reste lacunaire, en 
raison de l'arasement des structures et de trans-
formations dans sa partie centrale, Malgrè ces 
aléas, la fouille a mis en evidence son evolution 
architecturahe et chronologique entre là seconde 
moitiè du er  siècle et le debut du ye  siècle. A 
l'origine, il se prèsente sans doute comme un 
edifice rectangulaire de 13,50 m de longueur et 
de 19,20 m de largeur (sans la galerie), compre-
nant une grande salle centrale, flanquee sur trois 
cOtès de pièces plus petites et symétriques. Vers 
le nord il est prolonge sur environ 25 m par une 
enfilade de trois autres grandes salles, larges de 
11,50m, très mal conservées. Une galerie de 
façade précède ces salles et forme un retour sur 
le pignon nerd du bâtiment. Dans cette pre-
mière phase de construction au moms deux 
pièces sont chauffèes par des hypocaustes. Le 
plus grand occupe Ia vaste salle centrale, chauffè 
depuis un foyer situé dans son angle nord-est. 
Un deuxième occupe l'angle sud-ouest du 
bâtiment. Une troisième pièce chauffée, situèe 
a l'arrière de l'édifice, ne peut être rattachèe a 
aucune phase precise, en raison de modifica-
tions tardives. 

Vers le milieu ou la seconde moitié du iii' 
siècle he bâtiment subit des transformations qui  

affectent principalement la salle centrale. Le 
grand hypocauste est dèmantelé, les pilettes 
rondos dèmontèes et remplacèes par des piles 
en maçonnerie, construites en encorbellement 
sur leurs petits côtès, de manière a constituer 
des banquettes continues sur lesquelles vient se 
poser une sole faite d'èléments de rècupèration. 
L'ancien foyer de l'hypocauste est dètruit et 
remplacè par un nouveau, amènagè dans l'angle 
sud-ouest do la salle. 

C'est sans doute a cette èpoque aussi qu'une 
salle est construite contre le mur nord de la 
grande salle centrale. Constituès do gros blocs 
de silex non équarris, les murs de cot ajout 
dènotent un caractère fruste. Sa construction a 
entraInè de multiples perturbations, II est possi-
ble aussi que, des cette èpoque, les trois salles 
prolongeant le bätiment vers le cord aient ètè  

dètruites et arasèes, marquant ainsi une 
reduction de la surface habitèe. 

Le bâtiment B est occupe jusqu'au Bas-Em-
pire. Le materiel archeologique dècouvert dans 
la couche do destruction de la grande salle peut 
ètre date globalement do la fin du it siècle et de 
la premiere moitiè du ye  siècle. Bien plus tard, 
quelque part au xvt siècle ou au XVHe  siècle, les 
ruines sont encore visitées, apparomment en vue 
dune rècupération de matèriaux. Plusieurs 
destructions et perturbations des vestiges 
romàins datent de cette époque. 

L'installation balnéaire 
(bâtiment A) 

Le plan general des bains est a premiere vue 
complexe, sinon complique. Aucun plan règula-
teur West immèdiatement perceptible. La raison 
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Fig. 8. Praefurn/um de la grande baigno/re du bain chaud. 

CONSERVATION ET PLANIFICATION, 

principale de cette complexité, plus apparente 
que réelle, reside clans les developpements 
architecturaux et les multiples modifications 
qua connus 'installation durant son existence. 
En réalité, une regulation architectu-rale semble 
avoir conduit la construction et les develop-
pement des bains. L'agglomeration progressive 
de bâtiments rectangulaires reguliers autour 
d'un noyau primitif, avec un système de propor-
tions repetitif, parait assez sUr. cette evolution a 
manifestement tendu a l'obtention Sun ensem-
ble structure et harmonieux oU le souci de 
symètrie et de proportions West pas absent, 
malgré les irregularités de certains traces. 

Dans leur extension maximale, les bains 

Fig. 6. La grande baignoire (ou solium) du ba/n chaud, 
construite au if s. Restfe intacte jusqu'au milieu du xi.f s., 
elle Jut alors gravement endommagée lors des travaux 
d'arasement des demières ruines de la villa. 
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Fig. 7. Detail du système sur hypocauste du solium du barn chaud. 

BIBLIOGRAPHIE DU SITE 
N. Hauzeur, Antiquites gallo-germaniques, 
gallo-romaines et franques de la rive droite de 
a Mouse (province de Namur), clans Anna/es 
do la Société archdologique de Namur,  4, 
1855-1856, 384-388. 
A.-M. Knaepen-Lescrenier, Repertoire 
bib/iographique des trouvailles archdo/o-
giques de la province de Namur, Bruxelles, 
1970, 71. 
C. Vanthournout, La villa romaine de 
Champion (Emptinne) fouille des installa-
tions de bains, dansArchdo/o-J. 15ann6es, 15 
chantiers, Catalogue d'exposition, Rixensart, 
1984, 121-129. 
P. Van Ossel, La villa romaine de Champion. 
Rapport préliminaire des campagnes de 
/ouil]es 1984/85, clans Documents d'archéo-
/ogie régiona/e, 1, 1986, 53-63. 
P. Van Ossel, La vita romaine de Champion 
a Emptinne, clans /'Archeo/ogie en Wal/onie 
1980-1985. Ddcouvertes des Cerc/es archdo/o-
giques, Namur, 1987, 226-229, 
J.-D. Demarez, Los bâtiments a fonction 
économique clans les fundi de la Prey/nc/a 
Be/gica, clans Amphora, n° 50, 1987, 6-7. 
A. De Poorter, Stem pe/s op bouwmateria/en 
(in gebakken aarde) in Be/gid en te Bavay in de 
Gallo-Romeinse tijd, Mémoire de licence, 
K.U.L., 1986, 39, 52 et 172. 
A. De Poorter et P.-J. Claeys, Les sigles sur 
matériaux de construction romains en terre 
cuite en Belgique, clans Acta Archaeo/ogica 
Lovaniensia, Monographiae, I, 1989, Leuven. 
Chr. Deiplace et P. Van Ossel, Les apports 
do l'étude des enduits points a l'architecture 
du complexe thermal de la villa gallo-romaine 
de Champion a Emptinne (Namur) en Belgi-
que, Actes du 4. Internationa/en Ko//oquium 
zur rdmischen Wandma/erei, K6/n, 20-23 
September 1989, cans Kd/ner Iahrbuch, 24, 
1991, 261-268. 
P. Van Ossel et A. De Poorter-Claeys, Un 
ensemble balnéaire de ]'époque romaine a 
Champion-Emptinne (Hamois) : rapport provi-
soire, dans Anna/es de la Société archéo/o-
gique de Namur, 1993, a paraItre. 
Chr. Delpiace, Los décors points du 
frigidarium du complexe thermal do la villa de 
Champion (Namur) en Belgique. Note sur la 
frise de perles et pirouettes, clans Anna/es de 
la Société archeo/ogique do Namur, 1993, a 
paraitre. 

L'ARCHEOLOGIE EN REGION WALLONNE 	 129 



Un site couvert et visitable 

CONSERVATION ET PLANIFICATION 

Fig. 9. Le bain chaud du of s. 

couvrent une surface bâtie d'environ 340 m2, ce 
qui les range parmi les plus grandes installations 
de bains privées de nos regions. 

Les fouilles ont mis en evidence plusieurs 
pèriodes de construction entre le i siècle et la 
fin du if siècle (ou le ye  siècle), ainsi qu'une 
pèriode de rècupération de matériaux aux 
Temps Modernes, puis une destruction au mi-
lieu du xixe  siècle. 

La premiere installation thermale est mo-
deste. Elle comprend seulement une partie 
froide et une partie chauffée par hypocauste. 
Cette dernière est articulèe autour dun hypo-
causte de plan circulaire, dont les vestiges ont 
ètè retrouvès englobès dans les maconneries 
plus rècentes. La salle circulaire est prècèdèe 
dune baignoire carrée, installée au dèbouchè 
du canal de chauffe du praefurn/um. Cette 
premiere installation de bains est èdifièe 
vraisemblablement après le milieu du er  siècle, 
en même temps clue le bhtiment B. Elle est 
séparée alors de ce dernier par un espace non 
bâti dune douzaine de metres. 

L'installation subit de profonds changements 
durant le 11e  siècle. La partie chauffèe des bains 
est fortement agrandie vers le nord et vers le 
sud, rejoignant le bâtiment B par une galerie. 
C'est alors quest construite la grande baignoire 
sur hypocauste, ainsi qu'une nouvelle salle sur 
hypocauste, ensevelissant le foyer de l'hypo-
causte primitif. 

Des cette époque, l'instal!ation présente une 
configuration classique: elle se compose dun 
bain froid, avec deux baignoires, dun bain 
chaud, avec trois baignoires et dune grande 
baignoire chauffèe isolèe. Deux safes chauffèes 
par hypocauste au sud du bain froid, et une 
grande pièce de service complètent la disposi-
tion génerale. 

Telle queue, 'installation se réduit aux deux 
éléments fondamentaux du bain romain base 
sur le contraste de la chaleur et du froid. Les 
aménagements particuliers, tels clue pièce a 
chaleur tempèrée ou salle de sudation sont 
rejetés dans un deuxième circuit. 

Les développements importants des bains au 
e siècle n'entraInent pas pour autant l'arrêt de 

toute activité de construction. Plusleurs modifi-
cations et rèfections sont datées du debut du iii' 
siècle. Les principales affectent la partie chauffée 
des bains, comme ii est normal dans une instal-
lation thermale. L'hypocauste circulaire primitif 
disparalt définitivement. A sa place, on construit 
un nouvel hypocauste, qui reprend la disposition 
de l'hypocauste circulaire. 

Teis quels les bains restent en activité jusque 
vers 250 aprèsi.-C. Après cette date ils sont 
dèmantelés et au moms partiellement détruits. 
Pourtant les destructions n'entraInent pas 
l'abandon du bãtiment. Des traces dune occu-
pation parasite des anciennes structures ont ètè 
découvertes dans plusieurs pièces. Ces maigres 
traces d'occupation sont postérieures au milieu 
du iiie  siècle. U  

L es bains de la villa de Champion constituent 
certainement un des ensembles thermaux 

romains les mieux conserves et les plus complets, 
visibles ace jour en Wallonie. 11 est en effet excep-
tionnel de fouiller et de degager dans nos regions 
des vestiges dune villa romaine qui soient conser-
ves par endroits sur près do 2 m de hauteur. Les 
sols antiques et les parties hautes des hypocaustes 
ont prosque partout été retrouvés en place, ce qui 
est le cas sur peu de sites. 
Devant cet état de conservation remarquable, la 
decision fut prise de tenter une experience de 
presentation temporaire des ruines des bains. 
Cette decision était justifiée par un triple intérêt: 
- intérèt touristique tout d'abord, car le visiteur a 
sous les yeu.x un site dont l'état de conservation 
suffit a justifier le déplacement; 
- interétpédagogique ensuito, car le visiteur peut 
aborder le thermalisme romain a travers une ins-
tallation complete, bien quo réduite, sans devoir 
pour autant se déplacer a l'étranger. L'excellente 
conservation permet d'autre part do ne pas devoir 
recourir a des restaurations coUteuses et toujours 
hypothetiques afin do presenter un panorama corn-
plet des techniques de chauffago dans l'antiquité. 
Ace titre, les bains do la villa do Champion répon-
dent aussi a une dernande sans cesse renouvelée 
do la part des écoles et associations culturelles 
régionales; 
- interètscientflque enfin, car par leur comploxi-
té ces vestiges peuvent fournir a l'amateur éclairé 
ou aux archeologues une référence utile. 
Ii ne faut toutefois pas so cacher qu'un tel projet 
souléve do nombreux problèmes, techniques (vari-
ations de temperature et d'humidité, résistance 
des matériaux, etc.), mais aussi culturels et 
touristiques. L'option retenue pour la mise en 
valour et l'aménagement des vestiges fut celle dun 
site couvert, accessible individuellement ou en 
groupo pendant la belle saison. L'idée dun mu- 

see de site fut écartéo, car elle impliquait une 
infrastructure, des frais d'entretien et do fonc-
tionnement, très lourds a supporter. 
Grace au concours du Ministère de la Corn-
munauté francalse, do la Fondation Roi Baudouin, 
do la Loterie nationale, do la province do Namur 
et avec l'aide de l'Administration communale do 
Hamois, la couvorture provisoire et la présonta-
tion au public des vestiges des bains ont Pu être 
entreprises par le Musée archéologique do Namur 
et le Service do Jeunesse AscHEoLo-J. 
L'infrastructure mise en place est relativernent 
legére. La partie la plus intéressante des vestiges 
a été protégée sous une serre-tunnel, reposant sur 
une base maconnée. Une passerelle on bois, posée 
sur les vestiges, permet la visite tandis quo des 
panneaux didactiques apportent les renseigne-
ments nécessaires. Une restauration minimale, 
consistant a romonter les parements jusqu'à la 
hauteur maximale do conservation dos murs, est 
prévue. 
Le site se trouve sur le territoire de la commune 
do Emptinne (entité do Hamois, province de 
Namur), a a Ion do Ciney. II est situé a proximité 
immediate do la route Ciney-Andenne eta 1,5 km 
do la N.4. II est donc proche dun centre regional 
et d'un axe de communication majour du pays. On 
y accede facilement au depart do Namur en 
empruntant la N.4 jusqu'à la sortie Ciney-
Andenne; là, prendre a gauche la N.921 en direc-
tion d'Andenne; au bout do 1500 rn environ, dans 
le hameau de Majolique, tourner a droite en di-
rection du site. 
La visite des bains est libre et gratuito. Le site est 
accessible entre le 15 avril et le 15 octobre. Les 
clefs do l'abri peuvent être demandées ala ferme 
do Champion (M et Mtm  Halloy). Le visiteur y 
trouvora aussi un depliant, décrivant les vestiges 
présentés. 
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Planywation   des sites a rchéologiques 
en Wallonie 

Marie-Jeanne Ghenne-Dubois 
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Trace hypothetique de lenctoitre 
d'après A GARANT (1965-1966) 

Fig. I. Atlas du sous -sol archeologique des centres urbains andens Andenne, plan primitif 
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Denominations et legendes 

Carte 1 - Les archives du sal: 
état de connaissance du sous-sol archéologique 

1.1 Sondages et découvertes occastonnelles 

1.2 Fouiiles systématiques 

EJ 1.3 Observations archéologiques dans en espace ddtruit 

' Sous-sol détrutt ou gravement perturbC 

1,5 Espaces bätis, état du sous-sol inconnu 

LE1II1 1.6 Espaces bétis, sous-sol  conserve 

1.7 Espaces non bSps. sous-sol conserve 

1 8 Espaces jadis bStis at actueliement accessibies 

Carte 2 . Destruction et protection du sous-sol archéologique 
2 1 	Zones de destructions operees 

22 	Zones de-destructions prévistbles 

23 	Zones de destructions potentieties 

2 4 	Zones protegees par un statut 

CONSERVATION ET PLANIFICATION 

L'indifférence... 
Dans nos villes et nos campagnes, le patrimoine 
enfoui a été, durant de nombreuses années, 
durement touché. 

Le public non averti Wen est pas toujours 
conscient. 

Le patrimoine hors sol (architecture, environ-
nement), quant il est menace, émeut, sensibilise 
et suscite souvent des reactions positives (pres-
sions diverses, petitions, articles dans la presse 
etc.). 

En revanche, les richesses enterrées, souvent 
auréolées de mystère, demeurent une abstrac-
tion quasi inutile, réservées aux seuls initiés et 
dont la destruction ne derange personne. 

L'archeologue est donc tenu d'informer au 
mieux le public de ce que l'intérét des vestiges 
contenus dans le sous-sol dépasse la reverie 
esthetique, la nostalgie du passé ou une obses-
sion de collectionneur. 

Ces vestiges sont des documents, des 
témoins d'une activité humaine, arguments d'un 
type d'organisation urbaine ou rurale. A ce ti-
tre, ils s'inscrivent dans l'histoire d'une commu-
nauté a un moment donné. Leur conservation 
ou du moms leur etude permet de rendre 
compte, de préciser certains aspects de notre 
evolution religieuse, sociale ou économique. 

ATLAS DU SOUS-SOL ARCHEOLOGIQUE 
DES CENTRES URBAINS ANCIENS 

Nature de Is protection 

Une absence de legislation 
L'état d'esprit, tel que décrit, a été entretenu et 
aggravé en Belgique par une absence de légis-
lation. Ainsi notre pays a fait longtemps figure 
d'exception. Cette carence a autorisé non seule-
ment des fouilles fantaisistes, des pillages mais 
aussi et surtout l'emprise catastrophique du 
sous-sol par les promoteurs immobiliers durant 
les trente derniéres années. 

Heureusement, depuis le 18 juillet 1991 
(Mon. lerjanvier  1992), la Region wallonne jouit 
d'un décret qui régit toute atteinte au sous-sol 
archeologique. 

Cependant une loi, aussi bonne soit-elle, ne 
suffit pas. On constate que les pays, qui jouissent 
d'une legislation de ce type, sont eux-mêmes 
confrontés aux limites dune loi-sanction concer-
nant notamment l'interruption de travaux en cas 
de découverte archeologique. Ces interventions 
tardives génerent des conflits d'intéréts et ne 
satisfont personne : fouilles hâtives, lourdes 
pertes financiéres, etc. 

Afin de prévenir ce type de situation, il est 
apparu opportun d'organiser le sauvetage, 
l'étude ou la conservation des sites en vertu d'un 
programme de prevention. Ainsi la notion de 
sauvegarde prend une connotation plus dyna-
mique dans le sens oC elle peut agir avant même 
que des projets n'aient été concus. 

Une bonne gestion du patrimoine, donc, 
implique la connaissance approfondie des zones 
sensibles et l'évaluation des risques qui pesent 
sur elles. Cette approche West rendue possible 

Un inventaire cartographié 
Dans le souci de sauvegarder et de protéger, il 
fallait donc mettre en cieuvre un ou des outils de 
connaissance du sous-sol archeologique. 

Même sides inventaires existaient déjà, ils ne 
suffisaient pas. II fallait concevoir des documents 
graphiques a lecture claire et rapide permettant 
de définir le site en vertu de: 

- son environnement (urbain ou rural); 
- son accessibilité (terrain béti ou non, zone 

agricole); 
- son potentiel archeologique (informations 

archeologiques, état de conservation); 

De l'archêologie a l'Aménagement 
du Territoire 
La protection du patrimoine archeologique est 
donc nécessairement liée ala gestion globale du 
territoire dans laquelle nos exigences specifiques 
peuvent être intégrées au même titre que 
'urbanisme ou I'ecoogie. Cette réflexion a con-
duit les archeologues et les responsables de 
l'Administration de I'Amenagement du Tern-
toire de la Region wallonne a concevoir un atlas 
qui servirait d'outil de planification et qui satis-
ferait les parties concernées. 

Les atlas ont ete réalisés selon une double 

2 4.1 Zones ciassdes 

2.4 2 Zones protégées par on document ou un plan d'aménagement 

2 4.3 Zones appartenant au domaine de l'Etat 

Carte 3 - Zones soumises a information 
3 1 	Zones tombant dans le champ dapplication de la circulalle 

32 	Zones tie tombant pas dons in champ dapplicat'on sic to 
circut cite 

Ministere de la Region wallonne 

Fig. 2. Atlas du sous-sol archfologique des centres urbains anciens: lfgende des trois cartes. 

que par l'existence de repertoires, d'inventaires 	- son statut déjà défini par les plans dame- 
et par la circulation des informations entre 	nagement (affectation a des zones protegees ou 
amenageurs et archeologues. 	 menacees). 
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Province 	: 
Commune 	: 

Localitó  
Hamoau 	: 
Lieu-dit  

Horn du site  

Coordornées 	cadsstraies 
Annéc : 	 Div 	: 

Coordonnéas lambert 	X ET 
Precision  

Recherche effectuée 
En surface : Hors sol 

Foulilé 	: Partleilemont 

Detroit 7 partieiiemont 

Nature dos vestiges 1 

	

U Enfoul : 	 Li 

	

fouiiió : El Ciasaó : 	 El 
détruit : El 

rF.s '0 

LIJlfiIl 

T ill  

TI' 

Datation 1: 
 
 

Protection: 
Evaluation dos riaguos : Type I : 	ii : 	iii : 	iv : EJ 
Nature do is zone :1 
Rótérence 	: 

optique essentielle: le milieu urbain et le milieu 
rural. 

Les sites en milieu urbain se distinguent par 
la difficulté de leur accessibilité (espace exigu, 
grandes profondeurs) et par les menaces immo-
bilières qui pèsent reguliérement sur eux. 
Cependant le phénomène urbain les preserve 
quelque fois du pillage. 

En milieu rural, les zones archéologiques soot 
plus larges. Les vestiges reposent a faible proton-
deur ce qui entralne un risque d'érosion, de pil-
lages frequents, sans oublier les projets de lotis-
sements qui germent un peu partout. 

D'autre part, les dispositions retenues dans 
les atlas pourront, en temps utile, servir de cadre 
de référence a l'application du décret. 

Atlas du sous-sol archeologique 
des centres urbains de Wallonie 
L'atlas se présente sous la forme dun dossier 
similaire a celui des Atlas du patrimoine architec-
tural egalement publiés par la Region wallonne. II 
comprend une circulaire ministérielle, un his-
torique et une mise au point archeologique. Le 
périmètre archeologique est défini par l'ex-
tension maximale de l'habitat ancien, souvent 
protégé par un mur d'enceinte. Dans certains cas, 
les quartiers suburbains ont été intégrés au 
périmètre protégé clans la mesure oü Is ont 
participé ala naissance de la ville. 

Le texte est accompagné de trois cartes 
réalisées a éche!le cadastrale.  

Fig. 4. Carte archfologique informatisée: ldgende des 
cartes superpose'es aux plans de secteurs. 

La premiere est une carte devaluation des 
archives du sous-sol : fouilles exécutées et poten-
tiel archéologique accessible ou non. 

La deuxiéme réunit des informations au sujet 
des zones déjà protégées ou menacées ainsi que 
es parcelles dont le potentiel est nul du point 
de vue archéologique. 

La troisième carte sert de base a l'application 
de la circulaire. Selon lesprit du texte, il est sou-
haité que le fonctionnaire délégué ou I'admi-
nistration communale transmette a l'archéo-
ogue agréé de la Region wallonne les dossiers 
de permis de bâtir qui concernent les zones 
menacées reprises a l'atlas. II est également 
recommandé que les Administrations intégrent 
les données reprises a l'Atlas lors do lélaboration 
de plans d'aménagement. 

L'intérêt de cette démarche est de permettre 
aux archéologues dagir rapidement avant le 
debut des travaux projetés. Ainsi cette solution a 
priori devrait-ellesatisfaireles parties concernées. 

Planification rurale 
Des 1973, un accord passé entre les Travaux 
publics et le Service national des Fouilles avait 
permis de dresser un inventaire des sites 
archéologiques les plus significatifs. Les sites les 
plus importants qui nécessitaient une protection 
immediate ont été intégrés au plan de secteur 
(S.A.). 
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Les sites moms bien connus ou mineurs, pour 
lesquels une protection temporaire suffisait, ont 
été cartographies (1/10000) et inscrits sur une 
liste confidentielle (Inventaire des sites archeolo-
giques a protection temporaire). 

Ce premier inventaire a été refait a 'initiative 
du Ministère de la Region wallonne pour les 
provinces de Namur (1986) et de Luxembourg 
(1990) ainsi que pour l'arrondissement de Huy-
Waremme (1992). Au même titre que le pre-
mier, ii restera confidentiel en attendant les 
nouvelles dispositions reglementaires. 

Les sites sont numérotés et localisés sur un 
calque dont le support est le plan de secteur au 
1/25.000. Le numéro de site fait référence a 
une fiche informatisée, ce qui facilite la gestion 
des données. 

La hierarchisation des menaces depend de 
l'affectation de la zone definie par le plan de 
secteur et clans laquelle le site est localisé. • 
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