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INTRODUCTION 

La carte de repartition de l'habitat rural gallo-romain montre que Je sud 
de l'Entre-Sambre-et-Meuse namurois resta longtemps une region quasi in
exploree ('). Plus eloignee du centre d'activite de la Societe archeologjque de 
Namur, elle ne fut que rarement touchee par les travaux d'A. Bequet, A. 
Mahieu et autres archeologues du XIX0 et du debut du XX0 siecle. Les 
prospections et les fouilles effectuees depuis une dizaine d'annees par Je SNF, 
le Club archeologique Amphora, Je Cercle de recherches et d'etudes 
archeologiques de Doische (ex Pro Antiqua) et par quelques chercheurs 
locaux, prouvent au contraire que Ja region est riche en vestiges archeologi
ques, principalement d'epoque gallo-romaine. 

La presence et Ja densite de l'habitat romain semblent etre liees a Ja 
geologie de la region. Dans )'extreme sud de Ja province, les terrains appar
tenant au systeme Cambrien (quartzites, phyllades et schistes) ne semblent 
guere avoir attire une occupation de quelque importance. II faut cependant 
souligner que les forets couvrant ces confins du plateau ardennais, ne facili
tent guere les decouvertes. Plus au nord, les terres limoneuses couvrant les 
roches principalement schisteuses et calcareuses des differents etages du De
vonien e), ont ete beaucoup plus exploitees et rares sont les communes dont Je 
territoire n'a pas encore livre de vestiges d'un ou de plusieurs etablissements, 
principalement des villas, ou des tombes. L'agriculture n'etait cependant pas 
l'unique source de subsistance. L'exploitation des richesses naturelles telles 
que Je minerai de fer, Ja galene, le calcaire et le tuf (materiaux de construc
tion), durent contribuer largement a Ja prosperite indeniable que Ja region 
connut a l'epoque romaine et que les premieres recherches ne laissent 
qu'entrevoir. 

Cette prosperite devait etre favorisee par le passage d'une voie de com
munication importante, Ja chaussee qui reliait Saint-Quentin a Cologne. Elle 
passerait par Bourlers, au sud de Chimay, suivrait une ligne de fa1te entre 
l'Eau Noire et l'Eau Blanche par Boussu-en-Fagne et Frasnes, passerait au 
pied de la Roche a Lomme a Dourbes, pour continuer par Gimnee et Doische 
et traverser Ja Meuse a Heer ('). Ce trace est cependant tres incertain et son 
passage par Ja plaine de Bieure n'a pas ete confirme par la fouille. Un trace 

' R. LAURENT. D. CALLEBAUT. H. ROOSENS, L 'habitat rural a /'epoque romaine. 
Cartes archeologiques de /a Be/gique 3, Bruxelles. 1972: A.M. KNAPEN-LESCRENIER. 
Repertoire bibliographique des trouvai/les archeologiques de la province de Namur. 
Repertoires Archeologiques A-IX, Bruxelles, 1970. Voir egalement: M.E. MARIEN. 
Les vestiges archeologiques de la region de Nismes. du Paleolithique a l'Epoque 
Merovingienne, Parcs Nationaux XVII, 1963. 31-51. 
0 D. W AROQUIEZ. Le calcaire de Givet au nord de la route de Couvin a Vaucelles. 
Bull. d'lnformation du Centre Paul Brien Treignes n" 4-198 L 21-30. 
'J. MERTENS. Les routes romaines de la Belgique. Arch. Belg. 33. 1957. 16-17 (route 
16). 
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plus meridional, presentant l'avantage d'etre plus rectiligne et d'eviter le 
confluent marecageux de l'Eau Blanche et de l'Eau Noire, nous parait plus 
probable. La route pourrait passer par Bourlers, Baileux et Pesche, traverser 
l'Eau Noire a Couvin, continuer par Petigny, traverser le Viroin a l'ouest 
d'Olloy et suivre les hauteurs dominant cette riviere par Vierves, Treignes, 
Mazee, Vaucelles et traverser Ja Meuse a Givet, au pied de Ja butte de 
Charlemont. 

Un des sites les plus importants actuellement connus dans la region est 
celui de Ja« Plaine de Bieure », un vaste plateau s'etendant entre les villages 
de Matagne-la-Petite et de Dourbes, a la cote 235. II est situe en grande partie 
sur le territoire de la premiere commune, debordant quelque peu sur Ma
tagne-la-Grande (fig. 1 ). Depuis plus d'un siecle, des decouvertes de surface 
trahissent Ja presence de vestiges romains sur une etendue teile, que, par 
tradition populaire, le site s'appelle « ville de Bieure ». On y signalait des 
sustructions romaines C), des monnaies C'), une fonderie de fer et de 

Fig. l .  Carte de situation. 

"A. MAHIEU. Ruines belgo-romaines mises a jour dans la province de Namur, A SA N 
XXIX, 1910, 152. 
-, Entre autres de Trajan, Crispus et Constantin rI : F.C., A SA N VI, 1859-1860, 249; F. 
COURTOY. Namurcum 2, 1925, 63; M. THIRION. Le medaillon de Commode du Musee 
de Namur, Namurcum 34, 1962, 38-45. 
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nombreux crayats ('l), une villa romaine avec forge, une tombe du Bas-Empire 
et un sigle HAMSIT sur tuile (7). Des prospections en surface et un sondage, 
effectues par le Club archeologique Amphora, amenerent la decouverte d'un 
materiel ceramique assez abondant, datant du Je, au JVe siecles, de 8 pieces de 
monnaie de Gallien a la fin du Jye siecle, et d'un sigle sur tuile TRA VCPSB 
(X). 

Les conditions climatologiques exceptionnelles de l'ete 1976 contribue
rent a lever le voile du site de Bieure. Dans une päture appartenant a M. J. 
Collart de Matagne-la-Petite, la longue periode de secheresse fit apparaitre 
les traces tres nettes de nombreux murs enfouis et il ne fallait meme pas 
monter dans un avion pour reconnaitre le plan caracteristique d'un double 
temple gallo-romain et celui, plus diffus et incomplet, d'autres bätiments (fig. 
2). Un releve tres precis de ces traces fut dresse par le Cercle archeologique 

Fig. 2. Les traces du grand temple visibles pendant Ja periode de secheresse de l'ete 
1976 (photo Cercle archeologique des Fagnes). 

des Fagnes. Averti de cette decouverte par l'intermediaire de M. Cl. Robert, 
de Baileux, qui avait egalement reconnu Je site, et par M. R. Mathot, de 
Frasnes, nous avons pu faire !es demarches necessaires afin d'assurnr l'exa
men de ce site par le S.N.F. Les premiers travaux eurent lieu du 18 juillet au 7 
septembre 1977, avec l'aide du Cercle archeologique des Fagnes, et furent 

"G. HASSE. Ou !es Francs ont-ils cherche le fer ?, B SB A  P LXII, 1951, 128. 
'J. MERTENS. Archeologie 1954, 433; lettres de M. l'abbe Blondeau, de 1959 et 1960 
(dossier SNF). 
' J.M. DOYEN. Introduction a l'etude de la ceramique du site gallo-romain de Ja 
« Plaine de Bieure » (Prov. de Namur), Publication du Club archeo!. Amphora 1975-1, 
16-37; Io .. Le site gallo-romain de Ja« Plaine de Bieure ». I" partie : la sigillee II, ibid. 
1978, 15-18; E. WARMENBOL - J.M. DOYEN. Le site gallo-romain de Ja « Plaine de 
Bieure ». II< partie: la ceramique commune, ibid., 19-25; J.M. DOYEN. Sondage sur Je 
site romain de Ja« Plaine de Bieure », ibid., 26-29; J. LALLEMAND. ldentification des 
monnaies de la « Plaine de Bieure, ibid., 30; J.M. DOYEN. Un habitat du IV' siecle 
dans Ja « Plaine de Bieure », ibid., 36-37. 
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consacrees a l'examen des deux temples. M. J.M. Doyen et quelques membres 
du Club archeologique Amphora, ainsi que M. Cl. Robert et quelques jeunes 
de son groupe de fouilleurs donnerent un precieux coup de main benevole 
pendant quelques jours. Les deux campagnes suivantes furent effectuees avec 
une equipe d'ouvriers engages avec l'aide de l'administration communale de 
Doische et eurent lieu du J « aoßt au 29 septembre 1978 et du 14 juillet au 30 
septembre 1979. La seconde permit d'achever l'examen des temples, du 
bätiment au puits et du temenos, Ja troisieme de terminer Ja vidange du puits 
et la fouille du corps de Jogis d'une petite villa situee a environ 160 m au 
sud-ouest du sanctuaire. Dans !es deux cas, l'equipe de fouilleurs fut 
renforcee benevolement par un groupe d'une vingtaine d'eleves et d'anciens 
de l'ecole « Philips Van Horne Scholengemeenschap » de Weert (Pays-Bas), 
sous Ja conduite de leur professeur d'histoire, M. G. Haesendonkx. Apres 
1979, nous avons du interrompre ces recherches, retenus par d'autres fouilles 
plus urgentes. 

Bien qu'au moins une annexe du sanctuaire, cachee sous un bosquet, soit 
encore a fouiller, nous pouvons deja presenter ici un rapport sur !es resultats 
acquis. Avant de l'entamer, nous tenons a exprimer notre plus vive gratitude a 
tous ceux qui ont apporte leur concours a l'execution des fouilles et a Ja 
realisation de cette publication: M. J. Collart, cultivateur a Matagne-la-Pe
tite, qui nous accorda sa bienveillante autorisation d'effectuer ces fouilles 
dans sa päture; M. le Bourgmestre et l'administration communale de 
Doische; le Cercle archeologique des Fagnes et plus particulierement son 
president, M. J.L. Pleuger; !es fouilleurs benevoles mentionnes ci-dessus: M. 
M. Vanderhoeven du Musee provincial gallo-romain de Tongres, pour 
l'etude de Ja terre sigillee; Mme J. Lallemand (Cabinet des Medailles) pour 
l'identification des monnaies; M. W. Thyssen (S.N.F.) pour Ja restauration 
des objets; M. Cl. Dupont (S.N.F.) pour Ja qualite des illustrations et M. J. 
Vynckier (I.R.P.A.) pour l'identification des bois. 

" G. DE BoE. Temples gallo-romains jumeles a Matagne-la-Petite. Arch. Belg. 206. 
1978, 60-64; Io.,Le sanctuaire gallo-romain de Matagne-la-Petite, Arch. Belg. 213. 
1979. 93-96; Io .. Sanctuaire et villa a Matagne-la-Petite. A rch. Belg. 223. 1980. 60-63; 
Io .. Les sites gallo-romains de Ja Plaine de Bieure a Matagne-la-Petite: sanctuaire et 
villa. Actes du Congres de Comines 1980, Comines. 1981. II. 241-256. 
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LA PREMIERE OCCUPATION 

1. Description des vestiges 

Les temoins d'une premiere occupation du site se rencontrent unique
ment dans un secteur limite, epargne par !es travaux de terrassement qui 
furent executes en vue de niveler Ja vaste esplanade autour des temples. A cet 
effet, l'ancien so! fut entame, sauf sous Ja cella et Ja moitie sud-est du peribole 
du grand temple, legerement surelevees. Sous cette cella subsistent !es seuls 
vestiges d'un bätiment, !arge de 6,55 m, dont Ja partie nord-ouest a comple
tement disparu. Il s'agit de fondations irregulieres en blocs de calcaire non 
equarris et grossierement alignes, conserves a la cote - 102/ 108 et directe
ment assis sur la roche a - 117 (pi. I, 1 et profil A-B, l ); leur largeur atteint 
environ 30 a 40 cm. Les contours interieurs du bätiment et !'angle est sont 
nettement marques par les limites de trois niveaux de sols en terte battue 
superposes. Leur epaisseur varie et, vers l'O.N.O., ils ont tendance a se 
confondre en une seule couche. Le premier so! est constitue par le limon en 
place (pi. I, profil A-B, 1) dont Ja surface est rougie ou noircie par le feu (ibid., 
couche 2). Ce niveau livra quelques tessons de facture indigene, quatre 
rouelles en plomb et une en bronze (fig. 4, 7 et 4 1-42). Les deux sols suivants 
portent egalement des traces d'incendie (pi. I, profil A-B, 3-4). Le second est 
moins marque et livra quelques tessons de poterie (fig. 4, 9 et 25-26), le 
troisieme quelques tessons (fig. 4, 20, 28 et 34) et une piece de Domitien, 
frappee en 86. 

A l'exterieur de ce petit edifice s'etend une couche de terre limoneuse 
brune et uniforme, qui constitue l'ancien so! de l'epoque (pi. I, profil A-B, 5). 
1 1  descend en pente douce du NO au SE et son epaisseur atteint, par endroits, 
a peine !es 15 cm. Cette couche livra un materiel assez abondant qui couvre 
une bonne centaine d'annees, sans qu'une accumulation stratigraphique . 
puisse etre distinguee. 

2. Le materiel 

1. Les pieces de monnaie 
1. Cu Aduatiques (?) - type Avaucia 

2-10. Potin Nerviens - type rameau-A 

11. l/2As Janus 155-133 av. Proue de navire a dr. 

12. Den Marc-Antoine? 32-31 av. itinerant Aquila entre 2 etendards 

13-15. As Octavien 28-27 av. Vie NZ. 1902, p. 117-118, 26 

16-17. As Auguste Cm 
IMP.A/C 7 av. Rom. RIC 189; BMC 226 

18. As Auguste Cm CAR 7 av. Rom RIC 190; BMC 233 

19. As 6 av. Rom RIC 197; BMC 241 

20-22. As 10-3 av. Lug RIC 360; BMC 549 

23. As (Tibere) 10-14 Lug Autel de Lyon 

24. Ae Im. Autel de Lyon 

25. As Caligula 37-38 Rom RIC 30; BMC 45 

26. As 40-41 Rom RIC 32; BMC 72 
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27. Dup Domitien 86 Rom 
28. Dup 86 Rom 
29. Dup 92-94 Rom 
30. Dup 85-96 Rom Virtus 
31. As 81-96 Rom 
32. As Trajan 98-102 Rom Victoire 
33. As Hadrien 124/5-128 Rom 
34. Dup 134/5-138 Rom 
35. Dup 134/5-138 Rom 
36-37. Faux d'epoque; ames en fer. 

2. Terre sigi!lee 

RIC 331; BMC 384 

RIC 678c; BMC 1348 

RIC 809; BMC 1591 

RIC 834d; BMC 1624 
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Drag. 29; frise superieure: guirlande de feuilles bifoliees (Knorr, fig. 24), 
na:ud de rinceaux (ibid., fig. 6) et feuille lanceolee (ibid., fig. 9); frise infe
rieure: fleur quadrifoliee (ibid., fig. 1 1). La Graufesenque, Neran (fig. 4, 1 ). 

Drag. 29; guirlande de feuilles bifoliees (Knorr, pl. 35, 68 et pl. 36.A). 
Prabablement de G ERMANVS, sud de la Gaule, 60-80 (fig. 4, 2). 

Drag. 29; spirale. Sud de Ja Gaule, 1B (fig. 4, 3). 
Outre un autre fragment de Drag. 29 ( 1 ), il faut mentionner 2 fr. de Drag. 

18/3 1, 1 de Drag. 27 et 1 de Drag. 35/36 du sud de Ja Gaule (IB), 1 fr. de Drag. 
18/3 1 et 2 de Drag. 27 du sud ou du centre de Ja Gaule ( IB- I IA ou I I). 

3. Ceramique indigene et beige 

Trais terrines a haut eo! tranconique et epaule arrandie, fa<;onnee a Ja 
main, en päte brune a brun-noir, legerement poreuse, degraissee par de 
nombreuses fines particules de quartz; surfaces brun-noir lissees (fig. 4, 4-6). 
Le petit exemplaire (diam. 16 cm) n'est pas decore; !es deux grands (diam. ca. 
26 cm) portent un decor sur l'epaule : impressions a l'ongle et arete de poisson 
obtenue par lustrage. La forme se rencontre au La Tene III dans Je « Graupe 
de Ja Haine » ou pendant la periode de transition a l'epoque ramaine, par ex. 
dans Ja necrapole de Perannes-lez-Binche ( ' "), et est comparable aux bols en 
terre grise decouverts a Tournai-La  Loucherie ( 1 1 ) . 

La plus grande partie des tessons appartient a au moins 25 urnes ou pots 
a cuire a bord rentrant (diam. int. 13-32 cm). Ils sont fabriques au tour ou 
fa<;onnes a Ja main avec l'aide d'un tour lent. La päte est grassiere, poreuse et 
assez tendre, de couleur grise a gris-brun, brune a brun-noir et parfois, 
principalement pour !es vases !es plus grands aux parais epaisses de 7 a 10 
mm, de couleur brun-rauge; eile est abondamment degraissee par du quartz 
moulu et parfois de Ja chamotte. La teinte des parnis varie du brun et 

10 M.E. MARIEN, L a  p erio de de L a  Time en Belgique. Le g roupe de l a  Haine, Bruxelles, 
1961, fig. 58 (1474, 1479, 1482). 
1 1  M. AMAND, Ceramique pre-claudienne a Tournai, L 'A nt. Cl ass. XVIII ,  1959, 
107- 1 24, fig. 4, 2-3; cfr. M. TUFFREAU-LIBRE, L a  ceramique co mmune g allo -ro maine 
dans le No rd de la  France (No rd ,  P as-de-Cal ais), Lille, 1980, fig. 72,2 (Auguste
Tibere). 
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brun-rouge au brun-noir; quelquefois !es bords sont couverts d'un engqbe 
noir epais. Les bords (fig. 4, 7- 16) varient de Ja simple levre arrondie aux 
levres tres epaisses; ils sont parfois rabattus a !'horizontale et souvent 
soulignes par une ou deux rainures horizontales. Un fragment de l'exemplaire 
Je plus grand (fig. 4, 16) est muni d'un !arge organe de prehension en languette 
et a perforation horizontale, orne de deux sillons traces a Ja baguette. D'autres 
tessons portent un decor au peigne ou a Ja brosse (fig. 4, 17- 18). un decor 
eclabousse (irregulier ou en trainees plus ou moins paralleles) (fig. 4, 19), ou 
une rangee d'impressions d'ongles (fig. 4, 15). De par leurs technique, forme 
et decors, ces vases se rapprochent plus des urnes de type Haltern 9 1  A-B 
(Vegas p. 38-39, pi. 22) que des imitations en technique romaine de type 
« Halterner Kochtöpfe » (Vegas p. 38, pi. 2 1  ). Cette ceramiq ue est particu
lierement caracteristique pour l'epoque augusteenne et dispara1t sous Tibere 
des sites militaires de Rhenanie. Les populations non ou peu romanisees 
l'utilisaient encore jusqu'au II" siecle. 

Dans Ja meme technique sont fabriques un bord a levre aplatie (diam. 15 
cm; fig. 4, 20; cfr. Vegas pi. 23, 3) et trois urnes a panse ovo·ide et col evase 
(diam. 12- 16 cm; fig. 4, 2 1-22; cfr. Vegas pi. 20, 1-4). Sur un exemplaire, Je eo! 
et l'epaule sont separes par un leger bourrelet. 

Fragments de trois assiettes (diam. 23-27 cm) en päte ocre-orange tres 
fine, surfaces lisses rouge-orange (terra rubra) : Holwerda pi. XII, 696-699; 
forme 77a et d (fig. 4, 23-24). 

Fragments de 3 assiettes en terra nigra, päte grise fine, surfaces noires 
(diam. 25-32 cm : Holwerda pi. XIV, 922-925, forme 77d (fig- . 4, 25). 

Fragments de 4 assiettes en päte grise, surfaces gris fonce a noires (diam. 
18-24 cm): Holwerda pi. XIV, 10 1 1- 10 13, forme 79f (fig. 4, 26). 

Bords de 5 bols ou assiettes en päte grise (3 ex.) ou brune (2 ex.), surfaces 
grises a noir brillant (diam. 20-26 cm): Holwerda pi. XV, forme 8 1  et Gose 
287-290 (fig. 4, 27). 

Gobelet en päte brune, surface brun-noir lisse (diam. 8,5 cm): Holwerda 
pi. X, 492, forme 3 ld  (fig. 4, 28). 

Bord evase en päte grise (diam. 19 cm; fig. 4, 29). 

4. Ceramique ordinaire 
Bord de tele (diam. 26 cm) en päte beige a brun clair avec quelques grains 

de quartz (fig. 4, 30). 
Bord de dolium en päte brun-noir feuilletee, grosse chamotte et gravier 

(diam. 29 cm; fig. 4, 3 1). 
Bord de cruche en päte ocre (diam. 8 cm): Novaesium V, pi. 22,7 (fig. 4, 

32). 
Bord d'amphore en päte blanche granuleuse (diam. 12 cm): Tongeren 

74 (fig. 4, 33). 
Fragment d'ecuelle a epaule carenee et bord evase; päte beige fine, 

surface lisse (diam. 18 cm); forme proche de Tongeren 1 1 1  et de Novaesium 
V, pi. 72,5 (fig. 4, 34). 



Fig. 4. Le materiel de la premiere occupation : terre sigillee ( 1-3), ceramiq ue ( 4-35), 
verre (36), bronze (37-40, 42), plomb (41) et fer (43) (Ech. 2/3 : 1-3, 37-43; 
1 /3 : 4-36). 
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Fragment de bol ou assiette en päte beige (diam. 21 cm; fig. 4, 35). 

5. Verre 
Fond en verre verdätre avec beaucoup de bulles (fig. 4, 36). 

6. Objets en meta/ 
Fibule a charniere en etui, type Hofheim 6, Van Buchem 20A : arc etire 

et profile, pied triangulaire plat et bouton terminal; cfr. Böhme, type 10 : 
MI-MIi (fig. 4, 37). 

Are tres profile et etame : fibule de type similaire (fig. 4, 38). 
Fibule a charniere en etui, arc en forme de losange divise en deux 

triangles separes par une arete mediane : decor d'email rouge et verdatre 
(effrite), remplissant alternativement des rangees de 1 a 4 triangles; decor 
finement cisele de lignes ondulees entre deux rangees d'incisions sur les 
bords, l'arete mediane et a la base de l'arc; pied dessoude : Van Buchem, pl. 
XIV, 32 et Blicquy, pi. 31, t. 113; Böhme type 17 (IIA) (fig. 4, 39). 

Fibule symetrique a deux « tetes » tres stilisees, decor d'email rouge 
remplissant 4 bandes ondulees, reservees dans Ja partie centrale de l'arc; 
decor finement cisele, identique a celui de la piece precedente, sur les bar
rettes transversales et sur les bords releves de la partie centrale; charniere a 
plaquettes : Böhme type 41 (II) (fig. 4, 40). 

Quatre rouelles en plomb, avec 4 rayons disposes en croix, coulees en 
chapelet; diam. 1,3 a 1,5 cm (fig. 4, 41). 

Rouelle en bronze, tres effritee; fine plaquette de 1,5 mm d'epaisseur, 
ajouree et munie d'un bouton central marquant l'essieu (diam. approximatif: 
3 cm; fig. 4, 42). 

Lunule (?) en fer, suspendue a une tige (fig. 4, 43). 
Umbo en fer, en forme d'amande tres etiree en son grand axe (L. 33 cm). 

La partie centrale tres fragmentaire semble avoir forme une calotte plus ou 
moins spherique, legerement surbaissee (fig. 5, 1 ). La poignee, une simple tige 
plate aux extremites arrondies, etait attachee sur le petit axe par deux rivets. A 
une extremite, elle etait fixee a une petite plaquette aux bords concaves et 
portant trois rivets, qui est cassee et ecartee de sa position originale. A 
l'oppose, une cassure marque la disparition d'une piece identique. Ceci 
permet de reconstituer l'umbo avec deux ailettes laterales assurant une fixa
tion plus solide au bouclier en bois (fig. 5, 2). Le montage etait en outre 
complete par trois rivets plantes dans le rebord plat a chacune des extremites 
pointues. Cet umbo appartenait sans doute a un boudier ovale a arete me
diane prolongeant un renflement central en forme de fuseau, qui est genera
lement une bosse en bois couvrant l'ouverture centrale dans le boudier. 
L'origine de ce type de bouclier remonte au VIII< siede av. J.C., lorsqu'il se 
manifeste· dans la culture villanovienne en ltalie centrale. Des Je ve siede, il 
apparait au nord des Alpes, ou il devient l'arme defensive caracteristique des 
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Fig. 5. Le materiel de Ja premiere occupation : umbo en fer (etat de conservation et 
essai de reconstitution) et meule ( Ech. 1 /4). 
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Celtes qui le repandent de l'Atlantique au Moyen Orient '' 1) .  Prefere pour sa 
legerete et son efficacite, ce type de bouclier est entre autres adopte par 
l'armee romaine. Le contexte de notre trouvaille plaide neanmoins en faveur 
d'une piece indigene. Sa forme differe cependant de Ja normale, l'arete 
mediane etant generalement renforcee par des umbos en bandeau. Vu l'in
teret particulier de notre piece, nous lui consacrerons ailleurs une etude plus 
detaillee. 

7. Divers 

Meule tournante en poudingue; diam. 34 cm (fig. 5, 3). 

1 2  P.F. STARY, Ursprung und Ausbreitung der eisenzeitlichen Ovalschilde mit spin
delförmigen Schildbückel, in Ger mani a  59, 1981, 287-316. 
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1. Description des vestiges 
Les deux temples accoles presentent le plan caracteristique des fanums 

gallo-romains ou romano-celtiques, avec cella centrale entoure,e d'un peri
bole. L'analyse des substructions tres bien conservees permet de distinguer 
trois phases de construction, deux dans le grand temple et l'adjonction du 
petit (fig. 6). 

10m 

G.D.8.77 

Fig. 6. Les trois phases de construction des deux temples. 

® 

Seul le mur exterieur du grand temple appartient au premier etat (pi. I, 
2-5); )arge de 73 cm, il forme un rectangle legerement gauchi de 18/ 1 8,05 m 
sur 18,60/ 18,67 m. II est soigneusement monte en petits blocs de calcaire 
equarris, lies au mortier gris-beige et disposes en assises regulieres, legere
ment inclinees du N .0. au S.E. Les joints sont soulignes par des traits tires au 
fer pointu. Les assises ne suivent pas Ja pente du terrain qui est rattrapee a 
distances regulieres par des rangees supplementaires. La hauteur conservee 
varie de l a 2-3 assises pour les murs 2, 4 et 5, et de 2 a 5 pour le  mur 3. Dans 
Ja paroi N.O., les trois assises de blocs de calcaire sont couverts par les restes 
d'une rangee de blocs en tuf calcaire, fortement entamee par Ja charrue. II 
pourrait s'agir du depart d'un chainage de 1 ou plusieurs assises . A un seul 
endroit (mur 3, tr. VI) des restes de crepis adheraient encore a Ja face interne;  
Ja couche de mortier beige, epaisse de 1 ,5 a 2 cm, portait des traces de peinture 
imitant du marbre : fond gris tachete de blanc, jaune-ocre et rouge. 

La profondeur des fondations en pierres seches depend de celle de la  
roche sur laquelle tous !es murs des deux temples sont assis. Elle est nulle dans 
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l'angle nord et atteint une quarantaine de cm pour le mur 5. Malgre les 
travaux de terrassement effectues en vue d'aplanir le terrain, travaux qui ont 
entame ou denude la roche ou l'ancien sol sur des grandes surfaces, une 
denivellation subsiste dans le sol du peribole, large de 3,40 a 3,45 m. Au 
nord-ouest, les niveaux exterieur et interieur correspondent a Ja cote 
- 87/90, pour descendre progressivement a - 125/ 130 contl\e le mur 5 et 
- 128/ 135 a I 'exterieur. Ce sol est constitue soit par le limon ja'une couvrant 
Ja roche, soit par les restes de l'ancien sol (pi. I, profil AB, I entrf murs 2 et 6 et 
5 entre murs 3 et 7), tasses par Je passage et couverts par endroits de quelques 
debris de taille et de mortier. Des traces d'incendie sont nombreuses dans la 
moitie nord-ouest du peribole, aussi bien sur le sol que sur le mur exterieur. 
Cette denivellation est partiellement corrigee a une etape ulterieure, lors de 
l'amenagement de l'entree situee au sud-est et de la construction ou re
construction de Ja cella. Une breche, ]arge de 5,40 m, est taillee dans le mur 5 
et deux pilastres sont accoles de part et d'autre du passage. Le mortier jaune 
utilise est identique a celui de la cella. Cette entree est presqu'entierement 
detruite par l'implantation d'un four a chaux d'epoque post-romaine, voire 
post-medievale. Le niveau du peribole est ramene a Ia cote - 95/ 106 par 
I'apport de Iimon, de pierrailles et dechets de taille et de mortier jaune, Je tout 
nivelle a l'aide d'une couche de limon jaune (pi. I, profil A-B, 9- 10 et C-D, 2). 
Ce remblai couvre ]es restes de crepis sur Je mur 3. Quelques pierres plates, 
e.a. des grosses scories, sont disposees pres de l'entree. 

Pour Ja datation de ces deux etapes, il convient de noter la presence de 5 
pieces de monnaies sur le premier sol (p. 23, n'" 1 14- 1 18) et de 16 pieces sur le 
second, correspondant au niveau unique dans la moitie nord (n'" I I  9- I 34). 
Sur ce dernier reposaient les debris de la toiture ecroulee, couverts par 
endroits de debris de ma<;onnerie. 

Sauf quelques traces de charbon de bois eparpilles, rien ne subsiste d'un 
eventuel precurseur de Ja cella, mesurant 9,75/9,80 m sur 10,38 m. Ses murs 
6-9, epais de 75-76 cm, sont conserves jusqu'a hauteur du sol interieur (cote 
- 55/60) ou Iegerement en dessous (4-5 assises); ceci explique la disparition 
de la porte d'entree dans Je mur 9. La ma<;onnerie en assises horizontales de 
petits blocs de calcaire equarris est encore soignee, mais un peu moins que 
celle des murs exterieurs. Les joints etaient tires au fer a pointe arrondie. Le 
parement interieur fut immediatement cache par des remblais apportes pour 
surelever le niveau du sol de quelques 30 a 45 cm. L'on y distingue la 
succession suivante (pl. I, profil A-B) : d'abord une couche 6 de limons jaune 
et brun sortis des tranchees de fondations, avec du materiel ceramique re
monte des niveaux anterieurs et des debris de taille; puis un paquet 7 de 
mortier jaune, de minces filets de chaux blanche et de quelques debris de 
taille, tombes des truelles des ma<;ons et a peine tasses sous leurs pieds; vingt 
pieces de monnaie s'y trouvaient melangees, principalement dans la partie 
inferieure (p. 2 1, n°s 38-57). Une couche de limon jaune 8 contenant 23 
monnaies (p. 22, n°s 58-80), fut etendue sur ce mortier pour servir de sol en 
terre battue. Dans la partie non entamee par la charrue, ce sol etait encore 
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Fig. 7 .  Quelques vues des vestiges des deux temples. 

1 9  

couvert de 30 monnaies (p. 22, n°s 8 1- 1 12), de quelques menus objets (fig. 10, 
39 et 43-44) et de debris de Ja toiture ecroulee. La charpente etait en outre 
portee par deux poteaux en bois d'environ 20 cm de cöte, plantes dans des 
trous creuses dans le podium jusqu'a la roche et cales par des pierres (pi. I, 
12-13 et profil A-B). La stratigraphie etait legerement differente dans !'angle 
ouest de Ja cella : un paquet de limon melange, situe sous Ja couche de 
mortier, livra !es quelques objets du culte : bases et elements de statuettes en 
bronze (fig. 9 et 10, 37-38 et 40). 

Tous les vestiges du petit temple, accole au grand, appartiennent a une 
seule phase de construction. Les murs sont bien conserves du cöte nord-ouest, 
2 a 4 assises pour le mur 1 6, et sont rases jusqu'au niveau des fondations a 
!'angle oppose. Leur construction est beaucoup moins soignee, car beaucoup 
de pierres irregulieres, a peine taillees, furent utilisees dans !es parements. 
Certains blocs soigneusement equarris semblent etre des materiaux de 
remploi. Le mortier utilise, de couleur beige-gris, est legerement different de 
celui des murs du premier etat dans Je grand temple. 

La cella mesure exterieurement 7,15 m de cöte : ses murs 1 9-21, epais de 
60 cm, sont rases au niveau du sol en beton, qui fut coule sur un radier de 
pierres et des debris d'incendie (pi .  I, profil C-D, 4-5) apres application d'une 
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Fig. 8. La .niche du petit temple. 

couche de crepis peint en rouge bordeaux sur la face interne (ibid., 6). Les 
fondations du mur 20 recoupent une fosse a chaux 29, )arge de 52 cm, aux 
fond et parois revetus de fragments de tuiles. Le pavement de Ja cella s'eleve 
de 23 a 37 cm au-dessus du sol en terre battue dans Je peribole, dont Je niveau 
descend de - 107 / 1 09 a - 129/ 135. Par endroits ce sol est couvert d'une fine 
couche de mortier et debris de taille ou de limon jaune (pi. 1, profil C-D, 3) ;  il 
porte uniquement des traces d'incendie en bordure du mur 3 .  Ce peribole, 
)arge de 2,92 a 3,03 m, est ferme par les murs 14-16, epais de 57-59 cm et 
formant un quadrilatere de 14, 15 a 14,40 m de cöte. Au centre du mur 1 6  et 
face a l'entree presumee au sud-est, s'ouvre une niche presque carree de 1 ,24 a 
1 ,30 m de cöte, ferme par trois murs epais de 47 a 53 cm (fig. 8). Deux marches 
precedent un petit podium rehausse a Ja cote - 79/83. Les 28 pieces de 
monnaies trouvees dans Je peribole furent presque toutes recueillies sur !es 
deux marches et devant Ja niche (p. 24, n°s 159- 186 ). 

L'enceinte sacree delimite un espace plus ou moins rectangulaire de 
1 14,70/ 1 15,90 m sur 62 m, oriente E.N.E.-O.S.O. (fig. 3 ). La largeur du mur 
de clöture n'a pu etre constatee qu'a un endroit ; elle atteint 80 cm. Ailleurs, 
seules des fondations en pierres seches subsistent, avec quelques restes de 
mortier gris-beige identique a celui utilise dans Je mur exterieur du grand 
temple. La largeur des fondations varie de 0,70 a I m, et de 0,60 a 0,85 m pour 
le mur nord-est. A l'angle sud, Je mur directement assis sur Ja roche a com
pletement disparu. Le niveau de l'esplanade descend progressivement de la 
cote - 56 au nord a - 220 au sud. 
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L'entree du temenos est situee pratiquement au centre du mur sud-est, 
face a Ja porte du grand temple. Le passage, !arge de 5 m, est traverse par un 
empierrement irregulier, qui s'etend devant !es deux fanums. Avec Je bäti
ment du puits, dont il sera question ci-dessous, ces tem.ples sont situes qans Ja 
moitie sud-ouest de l'aire sacree. Une fondation en pierres seches, mesurant 
2,20 sur 1 ,25 m, pourrait marquer l'emplacement d'un au tel place a 5, 10 m du 
grand temple, au centre de sa fa�ade nord-est. Un nombre suffisant de 
tranchees et de sondages permet d'exclure Ja presence d'autres bätiments, a 
l'exception peut-etre du coin nord, dans Je champ attenant au terrain de 
fouilles, ou Ja charrue arrache regulierement des fragments de tuiles. 

Au sud-ouest de l'entree, une de nos tranchees recoupa un mur courant 
parallelement a l'enceinte sacree, a une distance de 3,05 m. Entre !es deux, Je 
so! est constitue d'un empierrement grossier palliant !es irregularites de Ja 
roche a Ja cote - 206/2 10. Du cöte sud, Je parement regulier de ce mur !arge 
de 62 cm est directement assis sur Ja roche aplanie a - 226. D'apres !es 
mesures de resistivite e lectrique realisees en 1 98 1  par Je Centre de Physique 
de Dourbes et Je Cercle archeologique des Fagnes, ce portique semblerait 
appartenir a un bätiment assez vaste qui s'etend a l'exterieur du temenos, sous 
!es buissons couvrant ce coin du site. 

2. Le materiel 

A l'exception des pieces de monnaies groupees suivant leur contexte 
stratigraphique, et des objets dont Je lieu de decouverte est signale dans Ja 
description ci-dessus, Ja majorite du materiel suivant fut recueilli sur !es sols 
des temples et dans Je temenos, et peut etre considere ensem ble. Seuls !es 
tessons fig. 10, 3 et 6, proviennent de petites fosses irregulieres, qui etaient 
situees de part et d'autre du mur de clöture sud-est et qui pourraient lui etre 
anterieurs. 

1. Les pieces de monnaie 

Grand temple : cella : couche de mortier (pi. profil A-B, 7). 

38. Fol Constantin I 309-310 Lug SOLIINVI C TOCOMITI RIC 307 
39. Fol 319 Ar! VICTORIAELAET 

AEPRINCPERP RIC 191 
40. Fol 327-328 Tre PROVIDEN TIAEAVGG RIC 5()1) 
41. Fol Constantin II 333-335 Rom GLOR IAEXERC ITVS 

2 et. RIC 351 
42-44. Im. gloria exercitus 1 et. 

45. Fol Constantinopolis 330-333 Tre Victoire sur proue RIC 530 
46-47. Im. Constantinopolis. 

48. Fol URBS ROMA 330-337 Louve avec jumeaux 
49. Im. hybride : revers Urbs Rom 

so. Fol Constance II 341-346 Lug VICTORIAE-
DDAVGGQNN LRBC 266 

SI.  Im. Victoriae dd nn aug et caes 

52. Im. Fe! temp reparatio FH 
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53. Ae2 Yalentinien 1 367-375 Lug GLORIA ROMANO-
RUM 6 

54. Ae3 364-375 

55. Ae3 Yalens 367-375 Rom SECYRITAS 
REIPUBLICAE 

56. Ae3 364-378 ? 

57. Ae3 Gratien 367-375 Arl GLORIANOYISAECYLI 

Grand temple : cella : couche de limon jaune (pi. I, profil A-B, 8). 

58. Ant Claude II divus 268-270 Rom 

59. Im. Claude II 
divus autel avec guirlande 

60-61. Im. radiees Pax ( 1) 

62--63. Im. Tetricus 1 Pax; Spes 

64 Im. Tetricus II Instruments pontificaux 

65. Fol Maximien 303-305 Tre GENIOPOPY LIROMANI 

66. Fol Constantin 1 323-324 Tre SARMATIA DEYICT A 

67. Fol Constant 337-341 Tre GLOR IAEXER CITYS 
1 et. 

68. Im. Gloria exercitus 1 et. 
69. Ae3 Yalentinien 1 364-367 Arl SECUYRITAS 

REIPYBLICAE 

70. Ae3 365-375 Tre 

71-72. Ae3 367-375 Rom 

73. Ae3 367-375 Sis 

74. Ae3 Yalens 367-375 Tre 

75. Ae3 368-375 Aqu GLORIARO 
MANORUM 6 

76. Ae3 Gratien 367-375 Arl GLORIANO 
YISAECYLI 

77. Ae3 [Gratien) 367-375 

78. Ae3 367-378 ? victoire 

79. Ae3 364-378 gloria romanorum 6 

80. Ae3 364-378 SECUYRITAS 
REIPYBLICAE 

Grand temple : cella : sur podium. 

81. Ses M. Aurele 
( L. Yerus) 161 Rom 

82. Im. Claude II divus autel avec guirlande 

83. Im. Tetricus II (?) Pax 

84. Fol Constance II 337-341 Tre GLORI AEXER CITYS 
1 et. 

85. Fol 341-346 ? YICTORIAE-
DDAUGGQNN 

86. Ae2 Magnence 353 Tre SalusddnnA YGETcaeS 2 

87-88. Im. Feltem preparat10 FH 

89. Ae3 Yalentinien 1 367-375 Aqu GLORIARO 
MANORYM 6 

90. Ae3 Yalens 364-378 SECYRITAS 
REIPYBLICAE 

91. Ae3 364-378 ? victoire 

RIC 20 (a); LRBC 300 

RIC 17 b ou 24 b; 
LRBC 713 

RIC 15; LRBC 517. 

RIC 261 

RIC 582 ( b) 

RIC 435 

LRBC 133 

RIC l 7(a) et 24(a); 
LRBC 712 et 724 

RIC l l (b); LRBC 1018 

RIC 15; LRBC 529 

RIC 1282; BMC 858v 

LRBC 126 

BASTIEN 94 

RIC l l ( a); 
LRBC 1017 ou 1023 
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92. Ae3 ? 364-378 Aqu 

93. Ae2 ? 378-387 ? REPARATIO REIPVB(?) 

94-95. Ae4 ? 383-387 ? 2 victoires tenant couronne 

96. Ae4 Magnus Maximus 387-388 Lug SPESRO MANORVM RIC 3{,(a); LRBC 387. 

<n. Ae4 387-388 ? 

98. Ae4 V alentinien II 388-392 Arl VICTORIA A VGGG 1 

99. Ae4 388-392 

100. Ae4 Theodose I 388-395 Tre 

101 . Ae4 388-395 Lug RIC 44(c); LRBC 391 
ou 394 

102. Ae4 388-395 Arl RIC 30(d); LRBC 565 
ou 568 

103. Ae4 ? 388-402 Tre 

104. Ae4 388-402 Arl 

105- 1 1 1 .  Ae4 388-402 

1 12. Im. Salus reipublicae 

Grand temple : portique. 
Dans fondation du mur exterieur : 
1 1 3. Imitation hybride, droit de Claude. 

Sur premier niveau : 

1 14. Im. Tetricus I 

1 15. Im. radiee Salus 

1 16. Fol Constantin II 335-337 GLOR IAEXERC ITVS 
, et. 

1 17. Ae3 Valens 367-375 Arl SCEVRITAS 
REIPUBLICAE RIC 176; LRBC 528 

1 18. Ae3 367-375 Arl 

Sur unique ou dernier niveau : 

1 19. As Auguste (Tibere) 10-14 Lug Autel de Lyon 

120. Im. radiee 

121 .  Im.  Gloria exercitus I et. 

122. Fol URBS ROMA 336 Arl Louve avec jumeaux RIC 400 

123. Ae3 Valens 367-375 Lug SECVRITAS 
REIPVBLICAE RIC 2l(a); LRBC 344. 

124. Ae3 364-378 ? GLORIARO 
MANORUM 6 

125. Ae3 Gratien 367-375 Lug RIC 20(c); LRBC 351 

126. Ae3 378-383 Lug CONCOR DIAA VGGG 
(Roma) 

127. Ae2 Magnus Maximus 383-388 Arl REPARATIO REIPUB RIC 2{,(b); LRBC 553 

128. Ae4 Flavius Victor 387-388 ? SPES ROMANORUM 1 

129. Ae4 Theodose I 388-395 ? VICTOR IAA VGGG 1 

130. Ae4 Arcadius 388-402 Tre 

1 3 1 .  Ae4 388-402 Arl RIC 30(c); LRBC 566 
ou 569 

132. Ae4 388-402 Arl "(?) 

133. Ae4 388-402 ? "(?) 

134. Im. Salus reipublicae 
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Grand temple : exterieur. 

135. Ant Gallien 261 Rom RIC 197k 

136. Den 265 Rom RIC 361 

137. Ant 266 Rom RIC 213 

1 38. Im Claude II divus aig)e 

139-141. Im. Tetricus I Pax (2); Laetitia ou Salus 

142. Im. Tetricus II Victoria 

143. Im. raclio!e Pax 

144. Fol Galere 303-305 Tre GENJOPOPV 
LIROMANI RIC 594 (b) 

145. Fol Crispus 320-321 Tic VOT/./V DOMINOR. 
NOSTROR.CAESS RIC 153 

146. Fol Delmace 335-337 ? GLOR/IAEXERC ITVS 
1 et. 

147. Im. Gloria exercitus I et. 

148. Fol CONST ANTINO-
POLIS 330-331 Victoire sur proue RIC 530 

149-150 Im. Constantinopolis 

151. Fol Constance II 341-346 Tre VICTORIAEDD-
AVGGQNN 2 LRBC 139 

152. Fol 341-346 Arl LRBC 453 

153. Fol 353 Tre SAL VS A VG NOSTRI LRBC 67 

154. Ae3 V alentinien I 364-367 Lug GLORIARO 
MANORUM 6 RIC IO(a); LRBC 279. 

155. Ae3 Valens 364-367 Aqu SECVRITAS 
REIPVBLICAE RIC 9(b); LRBC 968. 

156. Ae3 364-375 Aqu RIC 12(b); LRBC 1027. 

157. Ae3 ? 364-378 ? 

158. Ae3 Valens 364-375 Aqu GLORJARO 
MANORVM 6 

Petit temple : portique. 

159. As Neron 64-{j(i Lug RIC 365 

)(i(). Ses M. Aurele 161-176 Rom RIC 1645; BMC 915 
(Faustine II) 

161 Ant Gallien 266 Rom RIC 216 

162. Ant Gallien 268 Sis RIC 581 

163. Ant Victorin 270 Col ELMER 683 

164. Im. Victorin Felicitas 

165-169 Im. Tetricus I Fides; Pax (2); Salus 

170. Im. Tetricus II Pax 

171. Im. Constantinopolis 

172. Im. Urbs Roma 

173. 1/4 Fol Constantin I 307 Tre VO/TIS/X dans couronne RIC 750 (buste E 
erreur pour buste D) 

174. Fol Constant 341-346 Tre VICTORIAEDD-
AVGGQNN 2 

175. Ae3 346-350 Tre FELTEMPREPARATIO 
Phenix 2 LRBC 35 

176. Ae2 Magnence 350 Lug FELICITAS 
REIPVBLICE 1 BASTIEN 154 

177. Im. Victoriae dd nn aug et caes VOT /V /MUL T /X 

178. Ae3 Valentinien I 364-367 Arl GLORIARO 

I I  MANORVM 6 RIC 7(a); LRBC 487. 
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179. Ae3 367-375 Aqu SECVRITAS 
REIPVBLICAE RIC 12( a); LRBC 1026 

180. Ae3 Valens 364-375 Lug 

181. Ae3 364-375 ? 

182. Ae3 Gratien 367-375 Art GLORIANO VISAECVLI 

183. Ae3 ? 364-378 

184. Ae4 Theodose I 388-392 Rom SAL VSREI PVBLICAE 1 RIC 64(b); LRBC 797. 

185. Ae4 Arcadius 388-395 Rom RIC 64(c); LRBC 801 
ou 805 

186. Ae4 388-395 Tre VICTORIA A VGGG 1 

Petit temple : exterieur. 

187. As Octavien 28-27 av. Vienne Proue de navire a dr. NZ 1902, 117-118, 26. 

188. As Domitien 90-91 Rom 

189. Ses Hadrien 117-124/25 Rom 

190. Dup Antonio le Pieux 138-161 Rom 

191. Ant Tetricus II 273 Col Pax Hybride au rv. Tetricus I 

192. Im. Tetricus I 

193. Fol Constantin I 317 Tre SOLIINVI CTOCOMITI RIC 132 

194. Fol Crispus 321 Tre BEATATRAN QUIL-
UTAS VOT/IS/XX RIC 308 

195. Fol Helene 337-341 Tre PA XPV BLICA LRBC 128 

196. Im. Constantinopolis 

197. Fot URBS ROMA 333-334 Tre Louve avec jumeaux RIC 561 

198. Im. hybride, revers Urbs Rorna 

199. Fol Constant 337-341 Tre GLOR! AEXER CITYS 
1 et. LRBC 133 

200. Fol 341-346 Tre VICTORIAEDD-
AVGGQNN 2 LRBC 140 

201. Ae3 Valens 367-375 Aqu SECVRITAS 
RElPVBLICAE RIC 12(b); LRBC 1027 

202. Ae4 Magnus Maximus 387-388 Lug SPESRO MA NORVM RIC 36(a); LRBC 387 

203. Ae4 388-402 ? Victoire 

Temenos. 

204. Im. Claude; Cm BON Minerve 

205. As Domitien 73-96 

206. Dup Commode 181-182 Rom RIC 336; BMC 482n. 

'1m. Ant Claude II divus 268-270 Rom RIC 266 

208-210. Im. Tetricus I 

211. Fol Constantin I 317 Tre SOLIINVIC TOCOMITI RIC 132 

212. Im. Gloria exercitus 2 et. 

213. Fol 341-346 [Tre] VICTORIAEDD-
AVGGQNN 2 

214. Ae2 Constance II 346-350 Tre FELTEMPRE PARATIO 
(FH) LRBC 47 

215. Ae3 Valens 364-378 Tre SECVRITAS 
REIPVBLICAE 

216. Ae3 367-378 Sis RIC 15(b) ou 22(a), 
LRBC 1493 ou 1500 

217. Ae3 ? 364-378 ? Victoire 

218. Ae4 ? 388-402 Lug VICTOR IAA VGGG 1 

219-220. Ae4 ? 388-402 VICTOR IAA VGGG 2 
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A l'exterieur du temenos. 

221. As Neron 67-68 

222. Oup Hadrien 119-120/1 Rom RlC 600b; BMC 1229 

223. Im. Claude II divus Aurel a 4 compartiments 

224-225. Fol Constantin I 316 Tre MARTICON 
SERVATORI RIC 114 

226. Fol URBS ROMA 330-331 Tre Louve avec jumeaux RIC 529 

227. Im. Gloria exercitus 1 et. 

Trouvailles isolees. 

228. Im. Tetricus I 

229. Fol ? 341-346 VICTORIADD-
AVGGQNN 2 

230. Ae2 Magnence 351-352 Tre VICTORlAEDDNNA VG- BASTIEN 64 
ETCAE 

Fig. 9. Coq. bouc et caducee, attributs d'une statuette de Mercure ( Ech. 1/ 1 envi
ron). 
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2. Terre sigillee 
Centre de la Gaule : 
11 fragments de Drag. 18/3 1, 7 Drag. 27, 1 Drag. 37, 1 Drag. 40 et I fr. De 

Drag. 35-36 : r I .  
Est de la Gaule : 
Drag. 37;  grappe de raisins (Ricken, pi. 13, 14) ; comparez avec Butzbach 

pi. 17, 445; Lavoye : MIi et I IB  (fig. I O, 1). 
Drag. 37; probablement Lavoye : IIB-II IA. 
Drag. 37;  oves : probablement de TOCCA : Lavoye, IIIA. 
5 tessons de Drag. 18/3 1, 3 de Drag. 32, 1 Drag. 33 et 12 Drag. 45 : 

IIB-II IA. 
1 fr. de gabelet Niederbieber 28 c et d ( IV) : Oswald-Pryce, pi. LXXX I I , 

9-I O. 
1 fr. decore a la molette Chenet 29 1, groupe V de Hübener (fig. I O, 2). 

3. Ceramiques diverses 
Deux fonds de grands gobelets en terra rubra, type Gose 338-343 ; päte 

orange fine, surfaces exterieures rouge-orange, 1egerement brillantes ( diam. 
7-8 cm; fig. IO, 3). 

Fr. de ceramique vernissee, päte grise a engobe noir legerement brillant 
(diam. 8 cm; fig. I O, 4). 

4 fr. en päte identique (diam. 7-8 cm) : gobelets de type Gose 200 ss : 
I I B- 1 1 1  (fig. 10, 5) . 

5 fr. a engobe « rouge pompeien » : päte ocre-brune, noyau gris-noir 
(diam. 16 a 28 cm) ;  type Blicquy 5 : IB-IIIa (fig. 10, 6). 

Goulot de cruche en päte brun-clair (fig. 10, 7). 
Id., päte blanche legerement granuleuse; Gose 372 : Id-Ila (fig. I O, 8). 
Id., terre ocre-orange fine; Gose 388/4 12 et Trier pi. 4, 47 : I I I - IV  (fig. 

10, 9). 
Fr. de 4 mortiers a bord horizontal, päte beige, beige-ocre laque de noir, 

et brun-orange avec quelques grains de quartz (diam. 27-38, fig. 10, 10- 11). 
Tele en päte ocre-orange (diam. 27 cm) ;  Chenet type 36 1, pi. XXI I I : IV< 

siecle (fig. 10, 12). 
Bord de dolium (diam. int. 15 cm), päte ocre a noyau gris, quelques 

grains de quartz (fig. 10, 13). 
Päte grise fine, surface lissee (diam. 14 cm), rappelle le type Holwerda 

27c en terra nigra (fig. I O, 14). 
Pate brune, surfaces noires (diam. 14 cm) ; Gose 427: IIIB (fig. 10, 15). 
Pate beige granuleuse avec beaucoup de quartz (diam. 14 cm) ; cerami

que de l'Eifel (Speicher), type A1zei 27 : IV (fig. 10, 16). 
Pate grise a gris-brun, beaucoup de quartz rougeätre (diam. 13 cm) ;  

ceramique de l'Eif el (Speicher), type Gose 539 (II IB) et Trier, pl. 14, type 91  b 
(fig. 10, 17). 

Dizaine de tessons en pate gris-clair assez fine, cuisson dure, surfaces 
lissees gris-bleu a gris-noir (diam. 14-17 cm; fig. 10, 18-20). Ces tessons 

; 
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proviennent de vases en ceramique dite craquelee bleutee (Chenet p. 1 07- 108, 
fig. 47, 1 ), produite en Champagne. Ce type de ceramique est quasi absent 
dans !es cimetieres du Bas-Empire du Namurois, mais apparait regulierement 
dans !es tombes de cette periode dans Je nord-est de Ja France ( 1 3).  

Päte brune assez fine, surfaces d'un noir mat (diam. 19 cm ; fig. 1 0, 2 1 ) ;  
Trier pi. 3, type 36 ;  cfr. Dourbes fig. 13 ,  53-54. 

Päte grise, cuisson dure (diam. 29 cm; fig. 1 0, 22) ; ecuelle de type 
Alzei 28. 

Ecuelle en päte beige granuleuse, surfaces plus ou moins lisses (diam. 1 5  
cm; fig. 10, 23); Pirling pi. III, type 46 . 

. Päte brun-clair, fine et tendre, surfaces brun-gris a brun-noir, lisses 
(diam. 28 cm; fig. 1 0, 24). 

Päte grise feuilletee, surfaces rugueuses, decor par lustrage ( diam. 24-29 
cm; fig. 10, 25-26). 

Fragments d'au moins 1 2  urnes et d'un bol a bord rentrant, en päte brune 
a brun-noir, degraissee au quartz brule; surfaces exterieures plus ou moins 
lissees, decorees a la brosse ou de lignes incisees; les levres sont simplement 
arrondies ou soulignees par une rainure exterieure et/ ou interieure ( diam. 
9-23 cm; fig. 27-30) (fig. 1 0, 27-30). Les formes pourraient deriver des 
« Kurkumen » ou « Halterner Kochtöpfe » du debut de l'epoque romaine 
(cfr. p. 1 1  et fig. 4, 7- 1 6) ;  nos exemplaires des III< et IV< siecles se distinguent 
par des parois plus minces, une päte moins poreuse et une cuisson plus 
dure (14).  

4. Verre 
Une dizaine de fragments en verre verdätre, assez pur; gobelets de forme 

Isings 96, tres courants dans !es sepultures du Bas Ern pire : IIIB-IV ( cfr. 
fig. 13 ,  1 8). 

Fr. d'anse en verre legerement verdätre, decore d'un filet ondule bleu
clair, caracteristique des verres tardifs (fig. 1 0, 3 1 ). 

Fr. de paroi en verre presque incolore, legerement verdätre, decore de 
deux filets de meme substance, superposes, le premier ondule, Je second droit, 
formant un motif ajoure (fig. 1 0, 32). 

5.  Objets en meta/ et divers 
Fibule a ressort a corde interieure, arc en bandeau decore d'incisions; 

type Van Buchem 24 (fig. 1 0, 33). 
Fibule a charniere en etui de type Van Buchem 8, avec reminiscence de 

disque du type 7 ornant l'arc : cfr. Camulodunum, type IXB, pi. XCVII, 1 55 
(fig. 10, 34). 

ia R. LANTIER, Un cimetiere du IV' s. au Mont-Auge (Vert-la-Gravelle, Marbe), 
L'Ant. Class. XVII, 1948, 381; cfr. J.P. LEMANT, Le cimetiere du Bas-Empire de 
Mezieres, R ev. Bist. A rdennaise 9, 1974, l -20, fig. 6 (tombe l ,  6). 
1

• Voir par ex. J.M. D OYEN, Fouilles a Ja Roche Sainte-Anne (Nismes-Viroinval), 
Bull. Club archeo l. Ampho ra n° 19, 1980, 3-29, pi. 5-6, n°s 26 et 32-33. 
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Fig. 10. Le materiel provenant des temples et du temenos : terre sigillee ( 1 -2). cera
mique (3-30). verre (31-32). bronze (33-42). argent (43). silex (44). fer (45-46) 
et sigles sur tuiles (47-50) (Ech. 2/3 : 32-43: 1 /3 : 3-31. 45-46: 1 /1  : 44. 47-50). 



30 LES TEMPLES ET LE TEM ENOS 

Fibule a charniere a pattes, plaque de tete hemispherique ornee d'inci
sions et ceuillet (fig. 10, 35) : type Böhme 19 (Hadrien-Antonins) ('5) .  

Applique en bronze : bucrane surmontant 2 rinceaux termines par une 
feuille ( fig. 10, 36). 

Trois socles de statuettes creux, en bronze, a profil incurve et ornes de 
cercles concentriques (h. 24,5 - 25,5 mm); sur la base se distinguent respecti
vement : 1 trou de fixation central, un petit trou lateral et une tache de 
soudure, deux trous et une tache de soudure (fig. 10, 37-39). 

Statuette de coq (h. 3,5 cm) : pattes unies formant socle, queue divisee en 
trois, plumes simulees par incisions (bronze, fonte pleine) (fig. 9). 

Statuette de boucquetin (h. 3,5 cm) : pattes raides, longues cornes re
courbees, oreilles dressees, poils simules par incisions (bronze, fonte pleine) 
(fig. 9). 

. 

Caducee a douille decagonale, montee sur une hampe de bois fixee par 
un rivet de fer. Les serpents sont tres stylises et reduits a deux motifs plats, 
montes en forme de lyre sur une petite traverse et ornes d'ocelles sur les deux 
faces (bronze, 1. 6,6 cm) (fig. 9 et 10, 40) ('6) .  

Epingle a cheveux en bronze, tete biconique (1. 7,7 cm; fig. 10, 4 1). 
Anneau de bronze (diam. 2 cm; fig. 10, 42). 
Lunule en argent (1. 1 ,2 cm; fig. 10, 43). 
Pointe de fleche a pedoncule, avec ailerons legerement marques; silex 

gris clair translucide : fin du neolithique - debut de l'äge du bronze (fig. 
10, 44). 

Diverses ferrures : anneau (diam. 6 cm, fig. 10, 45), tige plate a extremite 
a deux lobes (poignee de louche ?, 1. 18,8 cm; fig. 10, 46), ferrures de porte, 
clous, etc. 

6. Sigles sur tuiles 
Deux sigles complets et I fragmentaire sur tegulae : TRA VCPSB (fig. 10, 

47). Une marque identique, sortie de la m_eme matrice, fut deja decouverte sur 
notre site par le club Amphora. Son aire de dispersion se limite a l'Entre
Sambre-et-Meuse et ses regions limitrophes ("). Les exemplaires !es plus 
proches proviennent de Matagne-la-Grande, Dourbes, Treignes et Roly. Ce 
dernier est le seul dont le contexte archeologique soit connu approximative
ment : seconde moitie II" s. 

,·, Quelques exemples dans G. F AIDER-FEYTMANS, La n ecropo le ga llo -ro maine de 
T huin , Foui lles du Musee de Mariemont II, 1 965, tombes 36 et 37. 
,,; Les statuettes et le caducee sont repris par G. F AIDER-FEYTMANS, Les bronz es 
ro mains de Belgique, Mainz, 1 979, I, 1 97- 1 98 ;  II, p i. 1 87, A2, 1 -4. 
11 J.M. DOYEN, La marque TRA VCPSB et sa distribution en Belgique, Bu ll. Club 
archeo l. Amphora 1 978, 3-14, carte 1 .  
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Sigle sur tegula TRPOTS, aux lettres sommairement formees ( fig. 10, 
47). Son aire de dispersion semble se limiter aux regions proches du confluent 
Meuse-Sambre ( "). 

Marque sur tegula formee de cinq carres profondement imprimes et 
relies par un X (fig. 10, 49). 

Deux fragments de tegulae portant une et deux swastikas, sortant de Ja 
meme matrice (fig. 10, 50) ("'). 

" lbi d., carte 2: Y. GRAFF. Index de sigles ( marques) de tu iliers gal lo-romains trouve 
en Belgique, Romana Contac l 1968, 7. 
"' Y. GRAFF. /. c. : sigle connu a Anthee, Dourbes, Vellerei l le- le-Brayeux, Estinne
au-Val. 

1 

1 

II 

I I 

1 

1 

1 1 

I I 

1 1 

1 , 

II 
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LE PUITS 

1. Description des vestiges 
Un petit bätiment de 4,35 a 4,50 m de cöte s'elevait immediatement au 

sud-ouest du petit temple. La distance minimum les separant n'atteint que 83 
cm. Des murets epais de 50 cm, ne subsistent que les restes de la premiere 
assise en petits blocs assez reguliers, appuyes sur des fondations peu profon
des et ma<;onnes a l'aide d'un mortier gris-blanc assez proche de celui utilise 
dans Je premier etat du grand temple. Un montant de la porte d'entree est 
conserve dans Je mur est. Un passage <lalle, large de 1,20 m et situe a la cote 
- l 14, la relie au temple tout proche, dont Je mur rase jusqu'a la derniere 
assise n'a laisse aucune trace d'un passage (fig. l l ). 

Fig. 11. Le bätiment du puits. 

Au centre de cet edifice s'ouvre l'entonnoir du puits creuse dans une 
poche de schiste remplissant une faille dans Ja roche calcaire, et autour duquel 
subsistent quelques restes d'un radier de pavement. Ce puits dont Je diametre 
varie de l ,60 m a 1,80 m est soigneusement muraille a l'aide de blocs de 
calcaire non equarris et non ma<;onnes jusqu'a Ja cote - 15,30. La roche sur 
laquelle il s'appuie, est encore evide jusqu'a - 16,35, soit 15,25 m sous Ja 
surface actuelle. Ce puits n'est pas alimente par une source souterraine mais 
par des eaux d'infiltration. Au moment de la fouille, Je niveau d'eau etait 
atteint a la profondeur d'environ 6 m, ce qui n'a pas facilite l'analyse stra
tigraphique du remblai. Ce premier remblai, compose de terre, de pierres de 
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tout gabarit et de tuiles, est uniforme jusqu'a 12,50 m. A ce niveau se distin
guait une couche d'environ 10 a 15 cm de matiere organique (feuilles et 
branchages pourris) accumules apres l'abandon du site et melangee de 
quelques carcasses d'animaux en connection anatomique. C'est surtout sous 
ce niveau et dans le metre sous-jacent que furent recueillies d'innombrables 
pommes d'epicea, demontrant que l'espece picea abies poussait dans !es 
environs du sanctuaire dans Ja seconde moitie du Ille et au IVe siecle. Le 
meme contexte livra en outre beaucoup de feuiiles de buis. Dans ce remblai 
inferieur, les nombreuses pieces de monnaie furent recueillies en succession 
stratigraphique assez reguliere. Les couches correspondant a la seconde 
moitie du IV< siede n'en contenaient qu'un nombre tres limite, malgre 
d'autres objets demontrant une continuite de l'occupation. Plus bas, les pieces 
abondent et ce jusqu'a environ 70/80 cm du fond. Le premier remplissage ne 
contenait que peu de materiel, dont les deux monnaies les plus anciennes. 

2) Le materiel 

1. Les pieces de monnaie 

Dans le bätiment du puits. 

231. Ses M. Aurele 161-176 Rom RIC 1651; BMC 919 
(Faustine II) 

232. Im. radiee 

233. Im. Constantinopolis 

234. Im. Gloria exercitus I et. 

235. Ae3 V alentinien I . 364-375 Aqu GLORIARO 
MANORVM 6 

Dans le remblai superieur du puits. 

236. As Auguste 10-13 av. Lug Autel de Lyon RIC 360; BMC 549 

237. Ses Galba 68-69 Rom Concordia 

238. Fol Constantin I 319-320 Lon VICTORIAELAETAE-
PRINCPERP RIC 158 

239. Fol 326 Tre PROVIDEN TIAEA VGG RIC 475 

240. Fol Constance II 337-341 Arl GLOR! AEXER CITYS 
1 et. LRBC 434 

241. Ae3 V alentinien I 367-375 Arl GLORIARO 
MANORVM 6 RIC 16(a); LRBC 512 

242. Ae4 ? 388-402 Tre VICTORIAA VGGG 1 

Dans le fond du puits. 

243. Ses Hadrien 124/5-138 Rom Diane 

244. Ses Antonin-le-Pieux 157-161 Rom Annona 

245. Ant Postume 260 Col Fides ELMER 189 

246. Ant Victorin 269 Col Sol 

' 
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247-251. Im. Claude II divus CONSECRA TIO Aig]e -
autel avec guirlande -
autel avec 4 comparti-
ments 

252-254. Im. Tetricus I Laetitia - Salus (2) 

255-256. Im. Tetricus II Laeti!ia - Pax 

257. Im. radiee Virtus 

258. Ant Tacite 276 Lug Pax BASTIEN 120 

259. Ant 276 Sis CONCORD MILIT 

U,O. Ant Probus 277 Lug Abundantia BASTIEN 195 

261. Ant 278-279 Lug FIDES MILITUM BASTIEN 279 

262. Ant 278-279 Lug Abundantia BASTIEN 293 

263. Ant 281-282 Lug Felicitas 

264. Ant 281 Rom ROMAE AETER RIC 183 

265. Ant 282 Rom Empereur a cheval RIC 155 

266. Ant Numerien 283-284 Lug MARS VICTOR BASTIEN 543 

267. Ant Diocletien 285 Tic IOV! CONSERVAT RIC 220(!) 

268. Ant 292 Lug Jupiter BASTIEN 432 

269. Ant 294 Lug Securitas BASTIEN 646 

270. Ant Maximien 292 Lug Jupiter BASTIEN 451 

271. Fol 307 Lon GENIO POPROM RIC 80 

272. Fol Galere 301-303 Lug GENIOPOP 
VLIROMANI RIC 146(b) 

273. Fol 307 Rom CONSERVATO 
RESVRBSVAE RIC 194(b) 

274. Fol Maxence 308-310 Rom CONSERV URBSV AE RIC 208 

275. Fol Maximin 310-313 Tre GENIO POPROM RIC 845(a) 

276. Fol 312-313 Ost SOLIIN VI CTOCOMITI RIC 92(a) 

277-278. Fol Licinius I 310-313 Tre GENIO POPROM RIC 845(b) 

279. Fol 316 Tre RIC 121 

280. Fol 314 Rom SOLIINV I CTOCOMITI RIC 23 

281. Fol Constantin I 307-313 Lon SOLIINVIC TOCOMITI 

282-283. Fol 309-310 Lug RIC 307 et 310 

284-285. Fol 309-310 Lug SOLIINVI CTOCOMITI RIC 307 

286. Fol 310 Lon 

287-290. Fol 310 Lon SOLIINVIC TOCOMITI RIC 12l(a) et 124 

291. 1/2 Fol 310-311 Tre SOLIIN VICTO RIC 899 

292-294. Fol 310-312 Lon COMITI A VGGNN RIC 153 

295. Fol 310-312 Lon PRINCIPIIV VENTUTIS RIC 222 

296-300. Fol 310-313 Tre SOLIINVIC TOCOMITI RIC 866a, 870 (2x), 
873 (2x) 

301-302. Fol 312-313 Lon SOLIINV IC TOCOMITI RIC 280-281 

303. Fol 312-313 Ost SOLIINV I CTOCOMITI RIC 85 

1 ,  

304. Fol 312-313 Lon SOLIINVI C TOCOMITI RIC 281 

305. Fol 312-313 Lon FELIC IT ASA VGGNN RIC 248 

306. Fol 313-314 Lon SOLIINV IC TOCOMITI RIC 8 

307. Fol 313-314 Lon SOLIINVIC TOCOMITI RIC 10 

308-310. Fol 313-314 Lug RIC 5 
311-312. Fol 313-315 Tre RIC 40 en 42 

313. Fol 314-315 Lug MARTICON SERVA-
TORI RIC 12 

314-315. Fol 316 Tre SOLIINVIC TOCOMITI RIC 102 et 105 

316. Fol 318-319 Tre VICTORIAELAET AE-
PRINCPERP RIC 208 A 

317. Fol 319 Lon RIC 156 

318. Fol 321 Tre BEATATRAN QUIL-
LIT AS VOT /IS/XX RIC 303 
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319. Fol 322 Tre RIC 343(n) 
320. Fol 323-32A Tre SARMATIA DEYJCT A RIC 435 
321-322. Fol 327-328 Tre PROYIDEN TIAEA YGG RIC 504 et 509 

323. Fol 324-330 

32A. Fol Crispus 322-323 Tre BEATATRAN QUIL-
UTAS YO/TIS/XX RIC 372 

325. Fol [Constantin II] 321 Lon RIC - (apres 214) 
326. Fol Constantin II 323-32A Lon RIC 285 

327. Fol ? 321-32A ? 

328-329. Fol Constantin II 320-32A CAESARYM NOSTRO-
RVM YOT/X 

330. Fol 330-331 Lug GLOR IAEXERC ITYS 
2 et. RIC 238 

331. Fol 332 Lug RIC 254 

332. Fol 333-334 Tre RIC 550 

333. Fol 330-334 Tre 

334-337. Im. Gloria exercitus 2 et. 

338. Fol Constantin II 336 Arl GLOR IAEXERC ITYS 
1 et. RIC 395 

339. Fol 336-337 Rom RIC 392 

340. Fol 337 Lug RIC 286 

341. Fol Fausta 326 Tre SPESREIP YBLICAE RIC 484 

342-343. Fol CONST ANTINO-
POLIS 330-334 Tre Yictoire sur proue RIC 530 et 563 

344-345. Im. Constantinopolis 

346-348. Im. Urbs Roma 

349. Fol Constantin II 337-341 Sis GLOR IAEXER CITYS 
1 et. 

350-351.  Fol Constance II 337-341 Tre LRBC 100 et 1 26 
352. Fol 337-341 Tre YIRTYS A YGGNN LRBC 1 16 

353-355. Fol Constant 337-341 Tre GLOR! AEXER CITYS 
1 et. LRBC 133(2) et 138 

356-357 Fol 337-341 

358-362. Im. Gloria exercitus I et. 

363-364. Fol Theodora 337-341 Tre PIETAS ROMANA LRBC 105 en 129 

365. Fol 337-341 ? 

366-367 Fol Constance II 341-346 Lug YICTORIAEDD-
AYGGQNN 2 LRBC 266 et 271 

368-370. Fol Constant 341-346 Tre YICTORIAEDDA YGG LRBC 138, 140(a) et 167 

371 .  Fol 341-346 Arl LRBC 445 

372 Im. Yictoriae dd augg q nn 2 

373. Ae2 Magnence 350 Tre GLORIARO 
MANORYM 1 BASTIEN 33 

374. Ae2 Decence 352 Ami YICTORIAEDDNNA VG-
ETCAES I YOT/Y / 
MYLT/X BASTIEN 126 

375. Im. Gloria romanorum 1 

376. Im. Yictoriae dd nn aug et caes 1 

377-381 .  Im. Fel temp reparatio (FH) 

382. Ae3 Yalentinien I 365-367 Tre GLORARIO 
MANORYM 6 RIC 5(a); LRBC 79 

383. Ae3 364-375 ? 

384. Ae3 Yalens 364-367 Tre GLORIARO RIC - (5c marque 
MANORVM 6 ·  manque) 

385-386. Ae3 367-375 Lug SECYRITAS 
REIPYBLICAE RIC 21(a); LRBC 340 

1, 
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387. Ae3 Gratien 367-375 Arl GLORIANO 
VISAECVLI RIC 15; LRBC 529 

388. Ae2 V alentinien II 378-383 Tre REPARATIO REIPVB RIC 65(b); LRBC 151  

389. Ae4 388-392 ? Victoire 

Fig. 12. Quelques pieces de monnaie provenant du puits (Ech. 2 /  J ). 

2. Ceramique 
1 fr. De Drag. 18/3 1 du Centre de la Gaule (II) et 4 fr. de Drag. 45 de l'Est 

(IIB-IV). 
Bol quasi complet de forme Chenet 324 : IV (fig. 13 ,  l ) . 
Bol Chenet 320, orne de la molette Unverzagt 140 composee de 10 

casiers : oves alternant avec hachures obliques et croisillons : groupe l de 
Hübener (ca. 320-350). Contexte : 2de moitie du IV< siede (fig. 13 ,  2). 



Fig. 13. Ceramique (1- 17), verre ( 1 8-19), objets en bronze (20-22) et en etain (23). 
provenant du puits (Ech. 1 /3: 1-19; 2/3 : 20-23; molettes 1/ 1 ). 
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Fragment de bol Chenet 320 .orne d'une molette a deux bandes de petits 
rectangles : groupe 2 de Hübener (ca. 330-360). Contexte : 2<le moitie du IV' 
siede (fig. 1 3, 3). 

2 fr. de bol Chenet 320 ornes d'une molette de six casiers a hachures 
obliques et d'un casier a 6 ocelles : groupe 6 de Hübener (ca. 375-420). 
Contexte : 2<le moitie IV< s. (fig. 13 ,  4). 

Petit gobelet a depressions (fig. 1 3 ,  5), fragments de 4 ou 5 gobelets de 
forme plus ou moins identique, avec ou sans depressions, et un fond de 
gobelet a panse plus large, ornee de guillochis, en ceramique « vernissee » 

päte grise a engobe gris-noir metalescent : type Gose 209-2 1 1 (fin II-IV). 
Goulot de cruche en päte brune fine : type Chenet 345 (fig. 1 3 , 6). 
Fr. de mortier a bord horizontal, päte beige assez grossiere, gravier de 

quartz brule a l'interieur ( diam. 25 cm ; fig. 13 ,  7). 
Coupe a encens en päte grise, degraissee au quartz et a la chamotte fine; 

surfaces gris-brunes; traces de feu a l'interieur : type Niederbieber 82a (fig. 
13, 8). 

Pied de vase, probablement de coupe a encens; päte brune granuleuse 
assez grossiere, surface lissee brun-noir (fig. 13 ,  9). 

Fond de vase, peut-etre de type Chenet 34 1 ou 342, en päte grise a 
surfaces brun-grises (fig. 13 ,  1 0). 

Urne a bord replie (diam. 20 cm), en päte grise fa�mmee a la main, 
surfaces noires, exterieur strie a l.;t brosse (fig. 13 ,  1 1  ). 

Urne a bord rentrant (diam. 12 cm), en päte identique; bord laque noir 
(fig. 13 ,  1 2) . 

Urne de type Alzei 27 (diam. 15 cm) en päte grise avec beaucoup de 
quartz, surfaces tres rugueuses gris-brun : ceramique de Mayen (fig. 1 3 ,  1 3) .  

Urne a bord rabattu (diam. 15  cm) en päte grise, surfaces exterieures 
fumees noires (fig. 13 ,  14) .  

Urne (diam. 13 cm) en päte grise dite « craquelee-bleutee » de type 
Chenet 353; cfr. p. 29, note 1 3  (fig. 1 3 ,  1 5) .  

Ecuelle a bord triangulaire en päte identique (diam. 19 cm ; fig. 13 ,  1 6) . 
Bord d'ecuelle ou de bol en päte « craquelee-bleutee (diam. 30 cm ; fig. 

13, 1 7). 

3. Verre 
Un gobelet complet (fig. 1 3 ,  1 8) et divers fragments (diam. 7, 5-8 cm) en 

verre opalescent, legerement verdätre : type Isings 96 (fin III< et IV< siedes). 
Petit fragment d'un bol a depressions orne de filets horizontaux, en verre 

verdätre tres pur : type Isings 1 17 (milieu et 2c moitie IV< siede). 
Petit fragment de verre verdätre a decor grave. 
Petite anse cötelee en verre verdätre tres irrise (fig. 1 3 , 1 9). 

4. Vaissel/e et objets en bronze 
Poelon profond a parois presque verticales, fond legerement arrondi et 

long manche plat muni de deux excroissances laterales et d'une extremite 
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elargie ;  sillons 'COncentriques sur le fond et rainures horizontales sous le bord 
rabattu. Trous de centrage du tour a l'interieur et a l'exterieur. Diam. 14,9 cm; 
h. 7 cm; 1. avec manche 3 1  cm. Cfr. Den Boesterd, 2 1-22, pi. III ,  n° 58 (M II -
fin III et dans tombes du IV• siede); H.J .  EGG ERS, Der römische Impor t im 
freien Germanien, Hambourg, 195 1 ,  type 16 1 (fig. 14, 1 et fig. 15) .  

Poelon identique; diam. 14 cm; h .  7 ,4 cm ; 1 .  avec manche 28 cm ; cre
vasses reparees a l'interieur par soudure composee d'environ 3/4 de plomb et 
1/4 d'etain (fig. 14, 2). 

Bassin a parois presque verticales, bord rabattu et fond releve ; deux 
points de soudure d'une poignee disparue. Diam. 24,3 cm; h .  7,6-8 cm (fig. 14, 
3 et fig. 15). Trous de centrage du tour a l'interieur et a l'exterieur. Cfr. Den 
Boesterd, 56-57, pi . VIII, n° 193 (II-III et IV). 

Godet ayant la forme d'un seau en miniature, aux parois obliques, fond 
releve et bord rabattu, muni de deux attaches triangulaires pour une anse 
disparue (fig. 14, 4 et fig. 15) .  Diam. 7,8 cm ; h. 5,2 cm ; parois tres minces de 
0,3-0,7 mm). Cfr. Den Boesterd, 48, pi. VI, n° 156. 

Poignee de bronze et attache en forme d'ecusson triangulaire ; l'attache 
etait autrefois fixee au corps du seau par une soudure composee d'environ 2/3 
de plomb et 1/3 d'etain (fig. 14, 5) .  

Deux boutons-rivets (diam. 7 ,5  et  19 mm; fig.  14 ,  6-7). 
Anneau (diam. 2 cm) muni d'une patte de fixation (fig. 14, 8). 
Fibule a ressort a corde interieure, arc en bandeau decore d'incisions : 

type Van Buchem 24 (fig. 14, 9). 
Fibule discoi:de (diam. 2,9 cm) recouverte d'une feuille de bronze es

tampee et doree, ornee de quatre cabochons de verre noir sertis dans des 
doisons piriformes; ressort a corde interieure monte sur une petite plaquette; 
porte ardillon casse (fig. 14, 10 et fig. 1 5). Ce type de fibule est assez rare et 
appartient a la categorie des fibules a disque estampe, datant de la seconde 
moitie du ne et de la premiere moitie du III< siede : Böhme, type 44, p. 42 et 
note 32 1 ,  enumere les quelques exemplaires connus, dont ceux de Blicquy et 
de Rhode-Sainte-Agathe. 

Bracelet a tige torsadee (deforme) (fig. 13,  20). 
Bague en Iaiton (diam. 17 mm) : jonc forme d'une tige simple (largeur 

max. 1,2 mm) aux extremites croisees, tournees en voluthes et enroulees 
autour du jonc (fig. 14, 1 1  ) .  

Bague en bronze (diam. int. 15,5 / 16 mm); anneau large de 4 mm, 
exterieur a huit facettes, chacune portant entre deux rainures longitudinales, 
trois lettres de l'inscription A/MAS/PIG/NVS/ AMO/RIS/ESC/ IPE/S (tu 
aimes et tu acceptes ce gage d'amour). La graphie « escipe » apparait assez 
souvent dans ce genre de dedicaces sur bagues ou autres objets : cfr. CIL XIII 
10024,65 et Hagen, p. 12 1 ,  D. 1 .5 (fig. 14, 12). 

Clef a poignee en bronze, en forme de palmette avec embase carree et 
mouluree, tige en fer creuse et panneton a deux echancrures; 1. 1 1 ,9 cm (fig. 
13, 2 1) .  
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Fig. 15. Roue votive en etain (Ech. 2/3), vaisselle de bronze ( Ech. l /4,5), fibule doree 
et bague en fer avec intaille ( Ech. 1,5/ 1 ). bracelet en jais ( Ech. 112). 

Clef: anneau circulaire muni d'une pointe en spirale. embase mouluree, 
tige creuse a deux echancrures et huit encoches; 1. 6,6 cm (fig. 13, 22). 

5. Objets en etain 

Roue votive (diam. 7,8 cm; ep. 1,3-2 mm): axe (ep. 4,2 mm) perce d'un 
trou sur un cöte, souligne par un trait en relief formant un octogone, les 
pointes dirigees vers chacun des huit rayons. La jante, !arge de 8 mm, porte 
sur ses deux faces l'inscription IOVI.OPTIMO.MAXIMO. en lettres en leger 
relief d'environ 3,5 mm de hauteur, entre deux traits et deux rangees de petits 
motifs imprimes, des triangles a l'exterieur et des carres a l'interieur (fig. 13, 
23). 
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Fig. 16. Objets en fer provenant du puits (Ech. 1/3; 1 : 2/3). 
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Bague en etain a anneau cötele, large de 5 mm; diam. int. 13,5 mm (fig. 
14, 13). 

6. Ob Jets en fer 
Bague en fer a large chaton plat, sertie d'une intaille en niccolo (bleu

blanc), representant un personnage masculin assis et jouant de la lyre; dans le 
fer, vagues traces d'incisions rayonnant autour de la pierre (fig. 15 et 16, 1 ). 

Petite clef avec anneau, embase legerement mouluree, tige creuse et 
grand panneton decoupe avec six encoches; l. 5,8 cm (fig. 16, 2). 

Deux clefs a grosse poignee plus ou moins mouluree, tige creuse et 
panneton a trois echancrures et 4-5 dents inegales; l. 10,4 et 1 1,4 cm (fig. 1 6, 
3-4). 

Clef de forme identique, plus legere, avec panneton constitue d'une 
simple plaquette de fer decoupee; l. 9,5 cm (fig. 16,5). 

Sept clefs a manche simple, tige pleine coudee en equerre et munie de 
trois ou quatre dents; l. 10- 1 5,5 cm. Seul le panneton du dernier exem plaire 
est legerement courbe (fig. 16, 6- 12). 

Deux fragments d'un cadenas circulaire; plaque de fond (diam. 6 cm) 
percee de trois trous circulaires pres du bord (pour rivets), d'une ouverture 
rectangulaire et de trois rainures disposees en cercle autour du point de 
fixation de la broche. La plaque de front (diam. 6,5 cm) etait egalement fixee 
par trois rivets (deux trous conserves). La face exterieure est munie d'un petit ' 
bouton commandant le mouvement d'une languette interieure qui, rabattue, 
fermait le trou de la serrure. Cette languette pouvait basculer entre la plaq ue 
de front et une plaquette triangulaire, fixee par deux rivets. U n rouet semi
cylindrique y est egalement fixe par deux ailettes (fix. 16, 1 3). 

Serpe avec appendice en forme de hachette (1. 25,6 cm), poignee en sapin 
( A bies sp.)  fixee sur la soie a l'aide d'une rondelle de cuivre et d'une plaq uette 
de fer en losange. Les decoupes du bois laissent presumer qu'il y avait 
egalement deux viroles (fig. 1 6, 1 4). 

Pelle de foyer (1. 34,7 cm) a palette tres mince (2 mm) et douille ouverte 
terminee par une patte de fixation perforee (fig. 16, 1 5). 

Gouge a douille; L. 32 cm (fig. 1 6, 16). 
Rache a talon epais; L. 1 4,2 cm (fig. 16, 1 7). 
Hachette; L. 1 3 ,4 cm (fig. 16 ,  1 8). 
Hipposandale a large talon releve, avec crochet et deux anneaux de 

fixation lateraux; semelle renforcee par des bords epais; L. 18,2 cm (fig. 17, 1 ). 
Fragments d'une grande clarine fabriquee d'une seule plaque de fer 

decoupee, repliee et rivetee sur les cötes ; quelques traces de cuivre ;  H. 17,4 cm 
(fig. 1 7, 2). 

Grappin a quatre branches reunies dans une hampe carree, munie d'un 
reuillet et d'un anneau de chaine; H. 1 2, 1  cm (fig. 1 7, 3). 

Petit grappin a trois branches; H. 7,8 cm (fig. 1 7, 4). 
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Deux grappins . de forme identique, avec hampe plate, ceillet et deux 
branches; L. 16,2 et 16,9 cm (fig. 17, 5). 

Gond (L. 8,6 cm), penture a double ceillet de suspension (L. 12,7 cm) et 
penture en queue d'aronde (L. 13,2 cm, extremite tordue) (fig. 17, 6-8). 

Deux grosses tiges de fer rondes, a grosse tete et fente pour clavette, 
peut-etre des emerillons de poulie; L .  22,4 et 25 cm (fig. 17, 9). 

Cheville (?) plate avec fente pour clavette; L. 18,7 cm (fig. 17, 10). 
Clavette a tete plate ( ceillet pour chainette); L. 15,6 cm (fig. 17, 11 ). 
Chandelier : douille montee sur tige coudee en equerre et pointue; H.  

10,7 cm (fig. 17, 12). 
Douille conique a pointe tres effilee (petit chandelier ?); L. 6,2 cm (fig. 

17, 13). 
Deux chevilles ou pointes identiques, a tete mouluree; L. 7,4 cm (fig. 17, 

14). 
Anses de seaux (fragments d'une dizaine d'exemplaires) : tiges a section 

ronde, carree ou plate, aux extremites recourbees; largeur des anses comple
tes: 29,5 a 31 cm (fig. 18, 1). 

Deux anses plus solides, avec a:illet de fixation d'une chafoe; maillon 
simple pour Je premier, maillon en S casse pour Je second; largeur 30 et 45 cm 
(fig. 18, 2). 

Fragments d'une dizaine de cerceaux; 1argeur 1,9 a 5,3 cm (fig. 18, 3). 
Quinze attaches pour anses de seaux : lattes longues de 12,7 a 33 cm, 

!arges de 1,8 a 5,2 cm, munies d'un a:illet a l'extremite superieure et percees 
de 1 a 4 trous (generalement 2); chez trois exemplaires, l'extremite inferieure 
est repliee, sans doute autour d'un cerclage. Notons que l'on n'y retrouve 
aucune paire (fig. 18, 4-6). 

Deux bandes de fer, !arges de 2, 1 et 3,2 cm, aux extremites relevees et aux 
pointes repliees (largeur de Ja partie centra1e 19,5 et 20,5 cm). Ces pieces 
etaient probablement fixees au cerclage inferieur d'un seau, pour en consoli
der Je fond (fig. 18, 7). 

Quart de cerceau a broche et crochet (fig. 18, 8). 
Chaine de huit maillons simples tres allonges (8 a 10 cm), partiellement 

deformes, et d'un grand maillon (12,50 cm) a tige plate ; L. totale 76 cm (fig. 
18, 9). 

Chaine de 14 maillons tres allonges (8, 1 a 11,2 cm), a t1ge epaisse; usure 
tres forte; L. totale 1,13 m (fig. 18, 10). 

Chaine terniinee par un crochet en S : gros maillons (7,5 a 8,2 cm) a 
partie centrale etranglee en forme de 8 ;  sept maillons tres uses, trois neufs et 
un maillon allonge simple (5 cm); L. totale 79 cm (fig. 18, 11 ). 

Trois morceaux d'une chaine a maillons plus fins en forme de 8, a forte 
usure (fig. 18, 12). 

Nombreux maillons casses appartenant a ces 4 types de chaine. 

1 
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7. Plomb 
Douze pieces en plomb, 8 sous form es de plaq ues de 16,9 a 2 1 ,5 cm sur 

3,6 a 7,4 cm, formant des quadrangles assez irreguliers et enroules en cy
lindres deformes (fig. 18, 13) ;  les autres sous forme de decoupes irregulieres, 
pliees et percees de 1 ou 2 trous (fig. 18, 14) ; epaisseur du plomb 3,5 a 7,5 cm. 

Disque, partiellement deforme, de 26-26,50 cm de diametre; epaisseur 2 
a 3 mm : fond de seau ? 

8. Os 
Epingle a cheveux (L. 2 1  cm) ou outil, pris sur os peronne soigneusement 

pointu et lisse ( fig. 19, 1 ). 
Epingle a cheveux (L. 14,6 cm) : tete plate circulaire, decoree d'ocelles et 

d'incisions sur le bord (fig. 19, 2). 
Element de charniere : cylindre evide et perce d'un trou lateral ;  L.  2,9 cm 

(fig. 19, 3). 

9. Divers 
Fragment de bracelet en verre noir, partiellement fondu, a section en 

forme de D (fig. 19, 4); des bracelets de ce type, tous en verre noir, apparais
sent en assez grand nombre dans des tombes et fortifications du IV• siede : H .  
DE WITIE, Glazen armbanden uit de voorromeinse en romeinse periode, 
gevonden in Belgie: Memoire de Licence R.U.G ., Gand, 1977, 28-29, type D .  

Fragment de bracelet en lignite, a section en forme de D : Hagen, groupe 
B5 (fig. 19, 5). 

Vingt-deux plaquettes enjais d'un bracelet compose ; leur longueur varie 
de 2,2 a 3 cm, leur epaisseur de 1 a 7 mm; chaque plaquette de forme plus ou 
moins hemispherique, a double perforation, porte un decor sur l'extrados : 3 
paires d'encoches laterales sur le sommet de la courbe, flanques de N sur 
chaque cöte (fig. 19, 6-8) : cfr. Hagen, 1 15 ss. : C35-38, pl .  24.5 et 25 .2 : apres 
le milieu du III° et pendant le IV• siede. 

10. Cuir 
Semelle interieure, ornee d'une simple ligne mediane estampee; L. 24 cm 

(fig. 19,9). 
Semelle interieure, ornee d'une ligne mediane et d'un motif estampe, 

repete trois fois ; L. 24,7 cm (fig. 19, 10). 
Fragment de cuir double, orne d'une ligne mediane et d'une rosette 

estampee; l. 1 1  cm (fig. 19, 1 1) .  

1 1 . Bois 
Divers fragments de poutres et planches tres fractionnees, en chene 

(Quercus sp.) : poutre de 35,7 X 9,8 X 8, 1 cm, avec une extremite taillee en 
tenon (fig. 20, l ) ;  planche de 6 X 2,7 cm sur plus de 3 1  cm, avec entaille a mi 
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Fig. 20. Objets en bois provenant du puits (Ech. l /4). 
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bois pour assemblage a vif (fig. 20, 2); fragments de deux poutres de 1 1 ,8 X 4 
cm, perces d'une mortaise de 3,5 a 4 cm de cöte, avec entaille oblique (fig. 20, 
3). 

Fragment de poutre tres usee en chene (Quercus sp.), avec extremite 
taillee et usee en cercle : essieu ? (fig. 20, 4). 

Moitie de rea en chene a gorge semi-circulaire et trou d'essieu carre; 
diam. 39 cm; epaisseur 9,3 cm (fig. 20, 5). 

Petit fragment de chene moulure, provenant peut-etre d'une piece cy
lindrique a grand diametre (plus de 35 cm) (fig. 20, 6). 

Fragments de nombreux bois (hetre) a section rectangulaire (env. 5 a 6 
cm de cöte), tailles en cylindres facettes sur environ 2/7"' de leur longueur; Je 
seul ex. complet a 48 cm de long : rayons de roue ? (fig. 20, 7). 

Deux manches d'outils en sapin (A bies sp. )  et noisetier (Co,ylus avel
lana), soigneusement tailles a coupe ovale (3,4 x 2,2 cm et 3,2 x 2,2 cm), lisse 
ou facette; Je second, complet. a 32 cm de long. 

Fragment de plaquette en chene, !arge de 1 4,2 cm; ep. 6-7 mm (fig. 20, 8). 
Fragments d'une dizaine de fonds (diam. 1 5  a 29 cm, ep. 1 ,4 a 2,8 cm) et 

de douves (largeur 4,5, 6 cm et plus; ep. 7 a 1 2  mm) de seaux en chene 
(Quereus sp. ) et en hetre ( Fagus sp.) (fig. 2 L 1 -2). 

Petit cylindre (H .  5,7 cm) en chene (fig. 21, 3). 
Fragments de piece tournee en erable ( A cer sp.), cassee aux deux extre

mites (fig. 2 1 ,  4). 
Piece tournee en buis ( Buxus sempervivens), a fond concave et fente dans 

la partie superieure, dont la forme rappelle etrangement celle des pions d'un 
jeu d'echecs (fig. 21, 5) : cfr. une piece identique dans W.J .  V AN TENT, 
Excavations along the Limes, Ber. R. O. B. 23, 1 973, 129, pi. I I. 1. 

Rondelle perforee en sureau (Sambucus nigra): diam. 4, 1 cm (fig. 21, 6). 

1 2. Pierre 
Fragment de füt de colonne en calcaire gris local (diam. approximatif: 

23 cm). 
Meute dormante en basalte, face superieure et tranche rainurees ( fig. 2 1 ,  

7). 

1 



Fig. 21. Objets en bois et meule provenant du puits (Ech. 1/4). 
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CONCLUSIONS 

Les resultats acquis a ce jour par !es fouilles effectuees dans Ja plaine de 
Bieure ne permettent guere de retenir l'hypothese d'une agglomeration qui 
aurait existe sur Je trace hypothetique de Ja route de Saint-Quentin a Cologne. 
Les vestiges degages appartiennent au contraire a deux ensembles de con
structions qui ont rempli des fonctions differentes et ont sans doute connu une 
existence independante : d'un cöte un sanctuaire rural, de l'autre une villa 
modeste, dont !es dependances (e.a. une forge et des bas-fourneaux) restent 
encore a fouiller. La poursuite des recherches devrait preciser si des annexes 
autres que celle accolee au mur d'enceinte ont encore existe au sud et even
tuellement a l'est du sanctuaire. II n'est cependant guere probable qu'elles 
aient forme une petite agglomeration. 

Le sanctuaire n'a pas ete implante en terrain vierge, mais sur un lieu 
sacre deja frequente depuis longtemps. La presence de quelques ceramiques 
de type La Tene III et de tradition indigene ne donne guere de certitude pour 
faire debuter l'occupation du site a Ja fin de l'independance gauloise. _Ces 
poteries ont certainement encore ete utilisees apres Ja conquete, pendant Ja 
periode de transition precedant !es debuts de Ja romanisation. L'implantation 
du lieu de culte peut etre situee peu apres Je milieu du 1 e, s. avant J.C. Le 
nombre de pieces en potin de type rameau A, traditionnellement attribuees 
aux Nerviens, constituent un indice probant. Ces pieces, dont Ja circulation a 
pu debuter avant Ja conquete, connaissent leur circulation la plus intense 
entre environ 50 et 27 av. J.C., pour dispara'itre progressivement durant le 
dernier quart du siede (2°). Les poteries de type« Halterner Kochtöpfe » sont 
particulierement caracteristiques pour Ja periode augusteenne, mais dans un 
milieu indigene, elles restent en usage jusqu'au debut du II" siede ap. J.C. Les 
productions gallo-romaines typiques ne penetrent que progressivement dans 
ce milieu rural : la ceramique dite « beige », terra nigra et terra rubra, n'ap
parait que dans le courant de la premiere moitie du I"' siede ap. J.C., la terre 
sigillee sous Neron-Vespasien. Ceci illustre une fois de plus combien la 
romanisation de nos regions proceda de maniere lente et progressive. Le 
niveau de cette premiere occupation livra en outre cinq pieces de monnaie 
republicaines, suivies d'un� serie quasi ininterrompue d'Auguste a Hadrien 
(fig. 25). C'est probablement vers la fin de cette periode que peuvent etre 
situees les deux fibules emaillees (f ig. 4, 39-40). 

Le premier edifice religieux erige en ce lieu sacre devait etre tres mo
deste. II s'agit d'une simple cella de 6,55 m sur plus de 5,30 m. Les fondations 
irregulieres en blocs grossierement alignes ne portaient probablement qu'une 

"" E. HUYSECOM.Pommeroeul II : un depöt de potins du type « Rameau A ». A 
propos de la chronologie de ces monnaies, Revue beige de Nu mismati que CXXVII, 
198 1 (sous presse). 

1 
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superstructure en bois. Comme !es trois niveaux successifs a l'interieur de ce 
petit bätiment ne peuvent etre dates, il n'est guere possible de preciser si !es 
traces nettes d'incendie remarquees sur chacun d'eux, seraient dues a des 
destructions violentes lors des troubles successifs qui secouerent la Gaule 
entre Ja conquete et Ja revolte de 69. 

II va de soi que ce petit sanctuaire indigene ait ete dedie au culte d'une 
divinite gauloise. Les rouelles en plomb et en bronze fournissent un indice 
dans ce sens. De telles rouelles, en bronze, argent ou plomb, apparaissent 
parfois dans des tombes (2 1 ) et, generalement en grand nombre, dans des 
sanctuaires ou enclos cultuels datant de la fin de l'Age du Fer et du debut de 
l'epoque romaine (22

) .  Diverses significations ont ete �vancees: elements de 
suspension, boutons, ornements, monnaies et amulettes. II nous para'it ce
pendant tres probable qu'elles soient liees au culte de Taranis, une des 
divinites de Ja triade celtique, dont Ja roue evoquant le roulement du tonnerre 
et la foudre, est l'attribut caracteristique (2 3). La presence dans le puits du 
sanctuaire ulterieur d'une roue votive portant une inscription dediee a Iupi
ter, auquel Taranis fut identifie, vient etayer cette hypothese. 

La presence d'un precurseur indigene, de caractere modeste, sous !es 
temples de Matagne-la-Petite, ne constitue nullement un cas exceptionnel. 
Un bei exemple analogue de construction en pierres seches, d'epoque pre
augusteenne, peut etre signale a Flavier, pres de Mouzon (24 ) . Ailleurs, le 
nombre de sanctuaires ruraux ou une phase d'epoque romaine precoce, voire 
preromaine, peut etre supposee par la decouverte de monnaies gauloises et 
republicaines et de ceramiques du La Tene final, ou est attestee par des 
vestiges en bois anterieurs, est relativement eleve. C'est le cas notamment de 
Chäteau-Porcien, Estrees-sur-Noye, Fontaine-Valmont, Gerolstein, Grand
Hallet, Grobbendonk, Hochseheid, Möhn, Otrang et Pesch, pour ne citer que_ 
quelques exemples parmi les plus proches (2'). 

La date d'emission ( 134/5- 138) des deux pieces clöturant ia serie mone
taire liee a la premiere occupation du site, fournit un excellent terminus post 
quem pour la construction du premier temple. Celle-ci peut etre situee au plus 

21 A. HAFFNER, Das keltisch -r ömische Gräbe rfel d von Wederath -Belginum , Mainz, I, 
1971 ,  pi. 64, tombe 268, 1 8  et 80, 10-1 J ;  III, 1974, pi. 305, 12. 
22 J. LE GALL, Al esia. Archeologie et Histoire , s.l., 1980 (2c ed. ), 144; J. PI ETTE. Le 
fanum de la Villeneuve-au-Chätelot (Aube), Memoires de la So c. ar ch eol. champe 
noise 2, 1981, 367-375. 
2

" J. LE GALL, l.c.; M. GR EEN,The Worship of the Romano-Celtic Wheel-God in 
Britain seen in Relation to Gaulish Evidence, Latomus 38, 1979, 345-367, pi. XI-XXX. 
2

• La sanctuaire de Flavier (A�dennes) a l'epoq1:1e de La Tene, Memoires de la Soc. 
archeol. cha mp enoise 2, 1 981, 377-384. 
2

'' Pour Ja bibliographie de ces sites, voir P.D. HORNE - A .C. KING. Romano-Celtic 
Temples in Continental Europe : A Gazetteer of those with known Plans, in W. 
RODWELL ( ed.), Temples, Ch urches and Religion : Re cent Research in Roma n Britain , 
B.A.R. British Series 77, Oxford, 1980, II, 369-555. 
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töt pendant !es dernieres annees du regne d'Hadrien et probablement vers Je 
milieu du second siede. Cette date est assez tardive, mais guere exception
nelle. A cöte de quelques exemples plus anciens, peu nombreux, tels que Je 
temple de Eist (construit vers 50 et renouvelle apres 70) e';) et quelques 
edifices de !'Altbachtal a Trier (2·), l'on constate que Ja construction des 
temples ou Ja transformation des lieux de cultes anterieurs, avec constructions 
en bois ou simples cellae, ne debute generalement pas avant Ja fin du Jer siede 
ap. J. Meme dans un grand centre comme Tongres, Ja premiere phase de 
construction du grand sanctuaire dans Je secteur nord-ouest de Ja ville, re
monte au plus töt a cette date (2s). A Vervoz, !es arguments en faveur d'une 
construction du temple a portique au milieu du I<' siede sont peu con
vaincants (2!'), tandis que Ja date dernierement corrigee pour Fontaine
Valmont, le regne de Domitien, pourrait etre encore trop haute, compte tenu 
des indices disponibles C"). L'erection des autres temples plus ou moins bien 
dates en Belgique, se situe a la fin du Jer Oll au debut du li nd s. pour Velzeke 
(n), le debut du Ilnd s. pour Grobbendonk (12) et Je milieu de ce siede pour 
Hofstade (! 1).  Plutöt que de voir en ces sanctuaires des foyers de romanisation 
et de diffusion de la cu!ture et de Ja religion romaines, il ressort de ces dates 
que, particulierement dans les campagnes, Ja romanisation des lieux de cutte 
semble avoir ete un effet d'un processus d'acculturation qui se manifesta 
d'abord dans !es domaines de la vie materielle avant d'influencer la vie 
spirituelle des populations autochtones. Ainsi, a Matagne-la-Petite, Ja trans
formation du lieu sacre aux gouts de l'architecture nouvelle, mais avec le 
maintien du culte de Taranis sous Je nom de Jupiter auquel il fut assimile, n'a 
eu lieu que plus d'un demi-siede apres Ja construction des villas qui, comme 
presque partout en Gaule septentrionale, apparaissenl _au debut de l'epoque 
flavienne. 

eo J.E. BOGAERS. De Gallo -Ro meinse tempels te Eist in de Over -Betu we, Nederlandse 
Oudheden 1, s'Gravenhage, 1955-. 
e, E. GOSE. Der gallo -römische Tempel bezirk i m  Alt bachtal zu Trier , Trierer Gra bungen 
und Forschungen VII, Mainz, 1972 : temples 1-2, 27, 30, 41 etc. 
es J. MERTENS. Een Romeins Tempelcomplex te Tongeren, Kölner Jb. f Vor - und 
Frühgeschichte 9, 1967 /1968, 101-106. 
"' J. et D. WITVR0UW, Le sanctuaire belgo-romain de Clavier-Vervoz, Bull. du Cercle 
Archeol. Hesbaye-Condro z XIV, 1975- 1 976, 147-216 (particulierement 155- 1 56 et 
159-16 1 ). 
:rn G. FAIDER-FEYTMANS, Le site sacre de Fontaine- Val mont, Mem. et Public. Soc. des 
Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut LXXIV, 1960 ; Io., Arch eolo gie 198 1 ,  26. 
n F. MEEX - J. MERTENS, Een Gallo -Ro meinse tempel te Velzeke (Zottegem), Arch. 
Bel g. 142, Bruxelles, 1973. 
12 G. DE BOE, De Ro meinse vicus op de Steen berg te Gro bbendon k, Arch. Belg. 191, 
Bruxelles, 1977, 21-29. 
' '  S.J. DE LAET,Een Gallo-Romeins heiligdom op de Steenberg te Hofstade bij Aalst 
(Oost-Vlaanderen), Cult. Jaarb. Prov. OO'stvlaanderen 1, 1950, 240-270. 
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Au premier etat du sanctuaire appartiennent Je mur exterieur du grand 
temple, formant un quadrilatere de 18 m sur 18,67 m, Je bätiment au puits et 
probablement l'autel. Ils furent eriges sur une esplanade de 114,70/ 1 15,90 m 
sur 62 m, döturee par un mur d'enceinte. Son entree est situee au sud-est et est 
traversee par un chemin grossierement empierre (""). Considerant Je mortier 
utilise pour Ja construction du seul trorn;on de mur recoupe, l'annexe accolee 
au sud-ouest du temenos leur est probablement contemporaine (fig. 22, 1 ). En 
ce qui concerne Je puits, Ja presence au fond d'un premier remblai de 70 a 80 
cm, precedant l'apparition des nombreuses monnaies et d'un materiel plus 
abondant a partir du milieu du III" siede, constitue un indice supplemen
taire : ce premier remblai livra deux monnaies de Hadrien et d'Antonin-le
Pieux, deux fibules (fig. 14, 9 et 10), quelques rares tessons, deux bagues et des 
fers, datant de Ja seconde moitie du I ln" et de Ja premiere moitie du I I I "  siede. 

La construction du petit temple de 14,15 m a 14,40 m de cöte (fig. 22, I I ), 
ne peut etre datee avec precision, vu l'absence de materiel sous Je niveau des 
sols, qui aurait pu fournir un terminus post quem. Nous en sommes reduits a 
devoir Ja situer entre Je milieu du Iln

" siede et 260, date a partir de laquelle son 
utilisation est assuree par Ja presence de nom breuses pieces de monnaies, 
eparpillees de maniere quasi egale dans !es deux tem ples. Sa construction a du 
etre precedee d'une destruction probablement partielle du grand temple, dont 
seuls Je mur exterieur et Je premier niveau du peribole sont par endroits rougis 
par Je feu. Ces traces d'incendie sont totalement absentes sur Je mur et Je so! 
de sa cella et dans Je petit sanctuaire. Cet incendie, dont Ja date ne peut etre 
precisee, n'a probablement necessite qu'une refection de Ja toiture, Ja base des 
murs ne montrant aucune trace de refection. 

La troisieme phase de construction doit etre situee a l'epoque valenti
nienne caracterisee par une augmentation considerable des monnaies (fig. 22, 
I I I) . La cella du grand temple est alors reconstruite et des pilastres sont 
rajoutes de part et d'autre de l'entree au peribole. Cette transformation est 
bien datee par !es dernieres monnaies decouvertes dans !es couches de rem
blai apportees pour rehausser Je niveau du podium interieur et qui <latent de 
Ja periode d'emission 367-378. La composition des deux lots (p. 2 1, n°s 38-80) 
est assez heterodite, groupant des pieces recentes a des exemplaires remon
tant a Ja seconde moitie du 111< siede. Leur situation, principalement dans Ja 
partie inferieure des couches de mortier et de limon (cfr p. 18) exclut qu'il 
puisse s'agir d'offrandes deposees en cours d'utilisation de Ja nouvelle cella. 1 1  
s'agit au contraire de pieces perdues en cours de construction et Je fait q u'un 
grand nombre d'entre elles ne devait plus avoir cours, pourrait indiquer 
qu'elles proviennent d'un depöt d'offrandes anterieur. La frequentation du 

' '  Ceci peut etre un argument contre l'hypothese concernant le passage eventuel de la 
chaussee St-Quentin-Cologne par la plaine de Bieure : son trace suppose devrait soit 
recouper l'enceinte sacree du sanctuaire, dont l'orientation est nettement divergente. 
soit Ja longer au nord, a l'oppose de l'entree. 
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sanctuaire jusqu'a !'extreme fin du Jye s. ne se limita pas aux seuls temples et 
au puits. Le sondage limite dans l'annexe sud-ouest livra egalement une piece 
de Ja periode d'emission 388-402 ("''). 

Le plan de nos deux temples, avec leur cella entouree d'un deambula
toire, est caracteristique pour Ja majorite des sanctuaires eriges en Gaule et en 
Bretagne et son origine remonte a l'epoque pre-romaine. Par leurs di
mensions, elles se classent dans la categorie de grandeur moyenne. Ces edi
fices etaient generalement eriges sur un podium dont la hauteur exacte reste 
souvent inconnue. Dans notre cas, la difference minime entre le niveau des 
deambulatoires et du sol exterieur, necessitant I ou 2 marches aux entrees 
situees au sud-est, s'explique simplement par une correction de la pente 
naturelle du terrain. Le sol des cellas ne s'eleve que 30/45 cm et 23/37 cm plus 
haut (fig. 23, coupe). 

Ces fanums de type celto-romain sont le plus souvent reconstruits avec 
une cella fermee, la demeure des divinites uniquement accessible aux pretres, 
entouree d'une galerie ouverte dont les colonnes ou supports en bois de 
hauteur variable etaient portes par un simple mur-stylobate ou par un mur
bahut. La decouverte de bases ou futs de colonnes vient parfois en apporter la 
preuve irrefutable. Des travaux recents ont cependant demontre que cette 
reconstruction ne s'applique pas a tous !es cas ("'} Jssus des memes origines, 
construits sur des plans identiques et remplissant des fonctions egales, ces 
temples pouvaient neanmoins s'elever sous des formes diverses. Les cellas 
semblent le plus souvent entierement murees, mais il est des exemples ou elles 
sont simplement delimitees par des colonnes ou des pilastres. De meme, les 
deambulatoires pouvaient etre des couloirs fermes ou des galeries ouvertes; la 
proportion des premiers semble plus elevee en Bretagne que sur le continent. 
En Belgique meme, certaines particularites du temple A a Vervoz ont deja 
incite !es fouilleurs a representer son second etat sous la forme d'un bätiment 
entierement f erme ("). 

La profondeur des fondations, l'epaisseur et la hauteur conservee des 
murs, la presence eventuelle de crepis peint et d'elements de colonnes sont les 
principaux criteres a prendre en consideration. Les deux premieres re
marques a ce sujet s'appliquent aux deux temples. Leurs fondations n'eclai
_rent en rien le probleme, car leur profondeur varie suivant Je niveau de la 

:·, J. LALLEMAND.o.c. (note 8). 
''' M.J.T. LEWIS. Temples in Ro man Britain , Cambridge, 1966, 12-24; D.R. W ILSO 
Romano-Celtic Temple Architecture, Jo urnal of the Briti sh Archaeological Asso 
ciation , Third Series XXXVIII, 1975, 3-27; K.W. MUCKELROY.Enclosed Ambulato
ries in Romano-Celtic Temples in Britain, Britannia VI I ,  1976, 173-191; D.R. 
WILSON. Romano-Celtic Temple Architecture : How much do we actually know ?, in 
W. RODWELL (ed.), Temples, Ch urches an d Religion : Recent Research in Ro man 
Britain , B .A . R .  British Series 77, 1980, 5-30. 
"J. - D. WITVROUW. o .c. ,  159-161, fig. 44 B; il ne semble cependant guere certain que 
la cella n'ait plus existe apres cette reconstruction. 

1 
1 
1 

1 

1 
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roche sur laquelle elles s'appuient directement. II est important de noter que 
Je site n'a livre qu'un seul fragment de füt de colonne; il ne provient pas 
necessairement des temples, car il fut decouvert dans le puits, a un niveau 
correspondant a une epoque Oll Je sanctuaire n'etait pas encore en ruines. II 
n'est guere probable que ies pierres sculptees, s'il y en avait eues, a ient toutes 
ete enlevees pour etre brulees dans Je four a chaux ou reutilisees. Ce sera it une 
co"incidence bien remarquable qu'aucun element taille, meme Je plus reduit, 
n'ait ete enfoui sous les decombres de la toiture, lorsque les deux edifices se 
sont ecroules. Dans Ja partie nord des tem ples, Ja mieux conservee, Ja stra
tigraphie montre en outre que le niveau de tegulae et d'imbrices tombes sur Je 
sol des deambulatoires, n'a probablement plus ete perturbe ulterieurement. 
Si cette constatation permet de supposer une architecture simple, sans 
corniches ou autres elements sculptes, eile reste neanmoins un argument 
aleatoire pour ou contre l'existence eventuelle d'une galerie ouverte. Ses 
supports auraient pu etre en bois, comme !es deux soutiens interieurs dans Ja 
cella de Ja phase III. Ce serait pourtant etonnant dans une region Oll les 
materiaux se pretant avantageusement a Ja taille, sont disponibles en abon
dance C"). 

Les deux temples fournissent separement d'autres indices concernant 
l'aspect de- leur superstructure. L'epaisseur plus importante des murs de Ja 
cella du premier suggere une construction plus lourde. qui pouvait s'elever 
au-dessus du deambulatoire. La presence d'une cella fermee, avec porte 
d'acces au sud-est, s'avere probable. Celle-ci appartient cependant a une 
phase de remaniement tardive et rien n'indique qu'elle ait remplace une 
construction anterieure similaire. Pas Je moindre debris de ma<;onnerie n'a pu 
etre constate sur Je premier sol du deambulatoire et sous Ja premiere couche 
de remblai du podium central, constituee par Ja terre des tranchees de fon
dations. Ceci implique une construction tres legere et l'hypothese d'une cella 
ouverte, simplement delimitee par une serie de piliers en bois plutöt qu'en 
ma<;onnerie, nous parait Ja plus plausible. Des exemples de construction 
identique peuvent etre mentionnes a Springhead (temple II) ('"), a Pesch 
(temple B) (4°) et peut-etre a Stuttgart ("' 1 ) . II resulte de cette hypothese que Ja 

"" Le sanctuaire proche de Matagne-la-Grande, dont les ruines furent egalement 
exploitees pour alimenter un four a chaux, livra un nombre appreciable d'elements de 
colonnade en pierre calcaire locale : A. ROBER, Site du Ba s-Empire d Matagne -/a 
Grande , Arc h. Belg. 223, 1980, 64-66; Io. ,  Un sanctuaire du Bas-Empire a Matagne
la-Grande, Arc h. Belg. 238, 1981, 52-55. 
"' W.S. PENN, Springhead : temple II and V, A rc haeologia Cantiana LXXVI I ,  1962, 
110- 132. 
•

0 H. LEHNER, D er Tempelbezirk der Matronae Vacallinehae bei Pesch, Br. Jb. , 125, 
1919, 74-162; W. SAGE, Nachgrabung in der « Basilica » des Heidentempels bei 
Pesch, Gern. Nöthen, Kr. Schleiden, Br. Jb. 1 64, 1964, 288-296. 
•

1 G. BERSU, Römisches Gebäude im Rotwildpark bei Stuttgart, Germania 6, 1922, 
117-1 23. 
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Fig. 23. Essai de reconstruction des deux temples avec deambulatoire ferme. 
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fondation exterieure devait porter un mur plein, simplement perce de 
fenetres, et non une galerie ouverte. La technique de construction de ce mur, 
avec arases de tuf alternant avec des assises de calcaire, ce qui implique une 
certaine elevation, la presence de crepis peint sur sa face interieure et l'ab
sence de fragments de colonnes constituent des faits corroborants. Rien n'in
dique que ce deambulatoire ferme ait subi des changements lors du rema
niement de la phase III. 

Le petit temple possedait au contraire une cella fermee ( ' "). La presence 
de crepis, conserve sur trois de ses murs, l'indique clairement. La niche 
debordant sur la fac;ade arriere, ne laisse aucun doute quarrt a l'aspect de son 
deambulatoire, car il est difficile de l'imaginer en saillie sur une colonnade. 
La cella devait s'elever au-dessus du toit de ce couloir ferme, plus pour des 
raisons d'eclairage qu'a cause de l'epaisseur des murs quasi egale. La presence 
de cette niche constitue une particularite assez rare. Elle est a distinguer des 
pieces plus grandes qui sont generalement ajoutes a une date ulterieure sur 
une des quatre faces de certains temples; celles-ci peuvent avoir servi comme 
annexes pour y deposer des offrandes ou conime cellas secondaires ( ' '). Dans 
notre cas, sa fonction est suffisamment eclairee par la decouverte de 
nombreuses monnaies, sans doute un reste des offrandes deposees devant une 
statue de divinite exposee sur une plateforme legerement surelevee. Ces 
emplacements de statues sont generalement reserves aux cellas, sous forme 
de simples bases, ou, plus rarement, de niches (-'"). 

Divers indices concordants permettent de presenter une reconstruction 
des deux temples jumeles sous un aspect exterieur identique, malgre une 
difference de l'arrangement interieur a la phase II (fig. 23 et 24). Cette 
difference ne dispara,t qu'a une date tardive. Quelle peut etre la signification 
de ce jumelage que l'on rencontre dans un certain nombre de sanctuaires, plus 
souvent sous la forme de paires avoisinantes que contigues ? ( '- ·). Dans le cas 
de Fontaine-Valmont situe pres des limites de deux cites, M "'" G. Faider
Feytmans avait emis l'hypothese que les divinites de chacune des deux cites 
auraient ete honorees dans des temples differents mais groupes dans un 
temenos unique ( '"). Les temples jumeles (et parfois plus nombreux) ne sont 
cependant pas tous situes a proximite de limites territoriales et n'ont pas 

'" Dans le cas de Springhead, cite ci-dessus, deux temples avec arrangement interieur 
different se cotoyent : l'un avec cella fermee, l'autre avec cella ouverte. 
"' J.T. LEWIS. o.c., 35-36. 
' '  lbi d., 44 et fig. 3 (Caerwent 1), 27 (Springhead 1 ) ;  P.J. HORNE - A.C. KING, o.c. ,  fig. 
17.6.2 (Trier); 17 .8.3 (Pesch B) et 7 (Bracquemont); 17 .18.2 (Regensburg) ; il est 
parfois malaise de discerner ces niches des porches d'acces. 
, -, Jbi d., fig. 17.18.3 (Möhn); 17. 1 9.1 ( Heckenmünster) et 2 (Margerides) ; 1 7.20.1 
(Bierbacher Klosterwald) et 3 (Mont de Sene); 1 7.21.1 (Gergovie), 2 (Fontaine
Valmont) et 4 (Grobbendonk C), etc. 
rn Cfr. note 30. 
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Fig. 24. Maquette du sanctuaire, realisee par le Cercle de Recherches et d'Etudes 
archeologiques de Doische. 

toujours ete construits simultanement, ce qui, dans le cas d'edifices non 
contigus, n'a pas souvent pu etre constate. Nous sommes plutöt enclins a 
croire que la construction du second temple fut rendue necessaire par la 
differenciation plus nette des divinites venerees dans ce sanctuaire. AÜ culte 
indigene de Taranis, assimile a Jupiter ( "), est venu s'ajouter celui de 
Mercure, un des dieux romains !es mieux representes dans la statuaire, et 
peut-etre celui de Luna, parfois assimile a Diane ( ' ' ) .  

Un renseignement complementaire est peut-etre fourni par la serpe 
decouverte dans le puits (fig. 16, 14) .  S'agit-il simplement d'un outil, dont la 
forme correspond•parfaitement a la description de la Ja!x vinitoria ou serpe de 
vigneron. donnee par Columelle ( '") ? L'outil en soi ne constitue pas une 

" Dans la Civitas Tungrorum , a laquelle appartient Je site de Matagne, Je culte de 
Jupiter-Taranis est encore atteste par une scu!pture de Tongres : W. VANVINCK
ENR0YE. Tongeren Romeinse sta d ,  Publik Prov. Gal!o-Romeins Museum Tongeren 
23, Tongeren, 1975, fig. 37, et par un au tel dedjcace a Iupiter Optimus Maximus par !a 
seconde cohorte des Tongres a Castlesteads: M. GREEN. o.c. , 348 et 363 (n" 1). 
1

' La petite lunule d'argent (fig. 10, 43) pourrait en etre un indice minime. 
"' K.D. WHITEAgricu!tural Implements of the Roman Wor/ d ,  Cambridge, 1967, 93-96, 
fig. 69-73. 
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preuve suffisante pol;lr accepter l'existence de vignes dans Ja region ("'). C'est 
peut-etre une hypothese trop osee que de suggerer un lien possible entre cette 
piece et Je culte de Teutates-Dispater, dieu de la race gauloise, dont il existe 
des representations avec une serpe de forme identique a la main et qui est 
parfois lie a Mercure C' '). 

L'eau en tant qu'element bienfaiteur et purificateur a egalement joue un 
röle considerable dans Ja religion gallo-romaine, comme Je montrent les 
nombreux temoins du culte des rivieres, des sources, etc. Son importance est 
soulignee ici par Je lien etroit existant entre Je puits et Je petit temple, mate
rialise par un passage dalle, et par Je nombre des offrandes qui y furent 
decouvertes. Les monnaies constituent la plus grande masse de ces offrandes. 
II faut cependant souligner que l'usage de jeter des pieces dans Je puits 
disparait progressivement a partir du milieu du IV< siede, tandis que leur 
nombre augmente encore dans les temples. Dans Je Jot des autres objets, il en 
est egalement qui peuvent etre consideres comme des dons votifs destines a 
gagner !es bonnes gräces pour des raisons diverses C'") : parmi les fibules, 
epingles, bracelets et bagues, celle avec inscri ption est un temoignage 
emouvant d'un lien affectif engage devant !es dieux. Les nombreuses clefs ont 
egalement une valeur symbolique et evoquent la protection et la prosperite 
que les donateurs imploraient pour leurs maisons et ses habitants. Les pla
quettes de plomb constituent en outre des temoins precieux concernant une 
activite economique regionale, l'exploitation de Ja galene. 

Comme Ja plupart des autres sanctuaires ruraux de Ja Gaule sep
tentrionale, dont les plus importants possedaient plusieurs tem ples et annexes 
groupes dans et autour d'un vaste temenos, celui de Matagne-la-Petite a 
rempli Je röle de centre religieux pour les habitants des villas dispersees dans 
)es alentours. Aucune agglomeration de quelque importance n'a ete decou
verte a ce jour dans cette region tres eloignee du chef-lieu de Ja cite, Ja vilte de 
Tongres. II n'est des lors guere impossible que ce sanctuaire ait egalement 
rempli d'autres fonctions, par exemple comme lieu de rencontre pour des 
activites politiques et culturelles, ou comme siege d'un marche temporaire. La 
place necessaire etait largement disponible dans Ja  moitie est du temenos, 
pratiquement libre de toute construction. L'abondance des pieces de monnaie 
indique que son importance a du s'accroitre apres Je milieu et la seconde 
moitie du III< siecle, lorsque cesse quasi toute activite dans de nombreux vici. 

La composition de ce Jot de monnaies permet-elle de suivre les vicissi
tudes du site au Bas-Empire ? L'heterogeneite de certains ensembles stra-

·,. , Sur la viticulture dans la vallee mosane : A. BAAR. Au bon temp s des vignobles 
/i egeoi s, Liege, 1941; E. LEG ROS. L a  viticulture hutoi se. Etu de ethnogr aphique et 
di alectogr aphique, Liege, 1948. 
· , 1  F. BENOIT. Art et dieux de l a  Gaule, s.l., 1969, 96, fig. 172. 
·,, Sur la nature et Ja signification des offrandes votives, voir N. KYLL. Heidnische 
Weihe und Votifgaben aus dem Römerzeit des Trierer Landes, Trierer Zeit schr ift 29, 
1966, 5-114. 



CONCLUSIONS 63 

tigraphiques doit inciter a la prudence, car ces pieces auraient pu circuler 
longtemps. Cependant, !es monnaies sont rarement tres usees et celles du 
puits furent decouvertes dans une succession chronologique assez parfaite. 
L'abondance ou la rarete des emissions successives ne semble pas uniquement 
liee a Ja circulation monetaire, elle-meme commandee par !es evenements 
politiques et militaires, mais para'it donner un reflet assez fidele de l'histoire 
de notre sanctuaire. II est interessant de comparer Ja composition de cette 
serie monetaire a celle d'autres sites ayant livre un nom bre de pieces suffisant, 
et plus particulierement de deux sites tout proches: la fortification de Ja 
Roche a Lomme a Dourbes et l'etablissement du Bois des Noel a Matagne
la-Grande. Des fouilles recentes ont demontre l'existence d'un sanctuaire 
semblable au nötre a cet endroit distant de 3 km seulement. La aussi les 
monnaies temoignent d'une activite intense entre 260 et Ja fin du IV" siecle, 
sans interruption. 

L'absence de pieces de monnaie entre !es regnes de Commode ( 18 1- 182) 
et Postume (260) n'implique pas necessairement un abandon du site (fig. 25). 
Toute cette periode est caracterisee par une circulation monetaire tres reduite 
dans l'ensemble de la Gaule septentrionale. Ce trou est com ble par un 
nombre reduit, comme dans la plupart des sanctuaires, mais neanmoins 
suffisant de tessons de ceramique diverses, datant de Ja seconde moitie du  Ilnd 

et de la premiere moitie du Ille siecle. Il convient d'y ajouter Je materiel 
decouvert par Amphora dans Je sondage effectue dans Ja zone de l'ari.nexe 
sud-ouest C''). 

Tandis que la destruction ou l'abandon de nombreux villages, villas et 
sanctuaires, provoque directement ou indirectement par !es incursions suc
cessives de pillards venus d'Outre-Rhin et par !es difficultes politiques et 
economiques, constitue un phenomene general qui s'accentue au milieu du 
I I Je siecle, c'est a cette epoque meme que les sanctuaires de Matagne-la- Petite 
et Matagne-la-Grande connurent un net regain de frequentation. La rarete 
du monnayage officiel dans la seconde moitie du III "  siecle est largement 
compensee par des imitations frappees par des ateliers locaux C'4 ) .  Leur 
circulation s'est prolongee jusqu'au regne de Diocletien, en 295. Cette region 
n'a pourtant pas echappe a l'insecurite generale. Des tresors furent enfouis a 
Dailly, Nismes, Petigny et Pesche C''). A Nismes, distant de 7 km, une petite 

53 Cfr. note 8. 
54 J. LALLEMAND, Le comportement des imitations radiees et de leurs prototypes dans 
les sites belges, in P. BASTIEN (ed.), Melanges de nu mismatique, d'arch eologie et 
d 'histoire ojferts a Jean Lafaurie, Paris, 1980, 1 1 7- 123 ;  C.E. K ING, The circulation of 
coin in the Western Provinces A.D. 260-295, in A. KING - M. HEN IG, The Ro man West 
in the Thir d Century, B A R  International Series 109, 198 1 ,  I, 89- 1 26. 
55 M. THIRION, Les tr esors mon etaires gaulois et ro mains trou ves en Belgique, Bruxelles, 
1967, 2 19, 240-243 (n°8 54-55). 
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Fig. 25. Histogramme des trouvailles monetaires : pieces officielles (en noir), 
gauloises et imitations. 

hauteur fut fortifiee entre environ 254/256 ou 264 et 270-273 C'n)_ II s'agit 
peut-etre d'un refuge temporaire pour !es habitants d'une ou plusieurs villas 
de Ja region. Plus pres encore, Ja fortification de La Roche a Lomme de 
Dourbes avait plutöt un caractere militaire et fut occupee entre environ 270 et 
Je debut du V• siede, avec une petite interruption de Ja serie monetaire entre 
Ja fin du III" siede et 3 15 ('·). 

Pour Je IV" siede, l'analyse statistique des monnaies, basee sur Je calcul 
des indices de frequence pour chacune des huit periodes d'emission princi
pales entre 294 et 402 C'"), facilite Ja comparaison entre les differents sites (fig. 
26). La vue d'ensemble est quelque peu faussee a Matagne-la-Petite par 

··" J.M. DOYEN. Fouilles a Ja« Roche Sainte-Anne » (Nismes-Viroinval, province de 
Namur), Bull. Club Archeol. Ampho ra 1 9, 1 980, 3-23. 
''' R: BRULET, La R ache a Lamme a Dou rbes. Fo rt ificatio n du Ba s-Empi re ro mai n  et 
refuge medieval , A rch. Belg. 1 60, Bruxelles, 1 974. 
·,s Selon Ja methode deja utilisee pour des sites belges par J. LALLEMAND,Les mon
naies du Castellum du Bas-Empire romain de Brunehaut-Liberchies, Revue beige de 
Numismatique CXX, 1 974, 35-72; R. BRULET, Les monnaies de site du Bas-Empire en 
Belgique, Ann. Fed. des Cercles d 'Arch eol. et d 'Histoi re de Belgique. XLIII' Co ng res. 
Sint -Ni klaas- Waas 1974, Saint-Nicolas, 1 975, 5 1 1 -5 1 3. 
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Fig. 26. Courbe de frequence des monnaies officielles du IV' siecle de Matagne-la
Petite (A: total: B: temples: C: puits). de Matagne-la-G rande et de la Roche 
a Lomme a Dourbes. 

l'abondance des pieces de Ja premiere moitie du 1v,· siecle. decouvertes dans 
Je puits. Si nous prenons uniquement en consideration celles decouvertes en 
surface. nous obtenons pour les periodes de I a 4 (de 294 a 346) une courbe de 
frequence comparable a certains sites civils dans nos regions: M atagne-la
Grande. Clavier et Je sanctuaire de Steinsei (G.D. Lux.) C '") .  L'augmentation 
du nombre de pieces pendant les periodes 3 (330-34 1) et/ou 4 (341-346) y est 
moins marquee que dans certains sites plus grands. comme Tongres. N amur. 
Florenville. Dalheim et Je Titelberg (""). Elle est par contre plus nette dans les 
fortifications de Dourbes. Eprave. Furfooz et Liberchies. ce qui pourrait etre 
le reflet d'une activite militaire plus intense. 

Le recul general durant la periode 5 (346-364) et surtout dans sa seconde 
moitie. attenue par la presence de quelques imitations. est certainement due 
aux consequences de Ja guerre civile opposant l'em pereur Constance II a 
l'usurpateur Maxence. et aux invasions qui ont suivi le retrait des garnisons 
frontalieres. Meme si nos sites n'ont pas necessairement ete touches directe
ment par ces evenements. Ja rarete des monnaies. surtout sous le regne de 
Julien Cesar. doit etre expliquee par une desorganisation totale de Ja vie 

-,,, J. M ETZLER. Zum Tempelbezirk von Steinsei (Relent). Heme cht 26, 1974. 491-494: 
R. WEILLER. Monn ai es antiques d ecouvertes au Gr an d -Du che  de Luxembourg . Berlin, 
1972, I. 470-491. 
'"' Pour Dalheim et le Titelberg: R. WEILLER. o. c . ,  I, 124-220 et II. 35-85; I. 498 ss. 
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economique e ' ). La pacification entreprise par Julien a provoque sous Va
lentinien I"' une nette reprise des activites dans !es sites civils. Cette nouvelle 
prosperite est particulierement marquee pour la periode 6 (364-378) dans les 
courbes de frequence de nos deux sanctuaires de Matagne, ou eile co"incide 
avec d'importants travaux de reconstruction et d'embellissement, et du 
temple de Steinsel. C'est durant cette periode que doit etre situee I'adjonction 
d'une fa<;ade monumentale a Matagne-la-Grande. 

Apres un recul dans !es annees 378-388, la periode finale (de 388 a 402) 
marque un net regain d'activites dans !es fortifications occupees par des 
auxiliaires germaniques: Dourbes, Eprave, Furfooz et Florenville-Williers. 
L'indice de frequence des sites civils leur est tres inferieur avec comme seules 
exceptions dans nos regions, !es deux etablissements de Matagne, Vervoz
Clavier et Steinsel. Ce sont tous des sanctuaires. 

C'est surtout dans le nord-est de Ja Gaule que l'on retrouve le plus grand 
nombre de temples qui furent encore frequentes, et parfois meme re
construits, jusqu'a la fin du IV" ou au debut du V0 siede ("�). Aux exemples 
deja cites nous pouvons encore ajouter ceux de Andernach, Bierbach, Co
blence, Klosterwald, Möhn, Nattenheim, Nettersheim, Newel, Otrang, Pesch, 
Schleidweiler et le Widdebierg (" i). Ceci confirme toute l'importance du röle 
que les sanctuaires gallo-romains jouerent encore au Bas-Empire comme 
Iieux de culte et peut-etre egalement comme lieux de rencontre, rempla<;ant 
en cela les vici abandonnes. Malgre les mesures prises contre le paganisme 
pendant la premiere moitie du IV" siede, sous le regne de Constantin 1« et de 
ses descendants, le christianisme ne s'imposa que tres lentement dans le nord 
de la Gaule et surtout dans les campagnes. L'attitude de Julien dit !'Apostat 
n'est certainement pas etrangere au regain de succes que nos temples connu
rent a l'epoque valentinienne. Cette renaissance du paganisme resista 
jusqu'au debut du V" siede a la legislation de plus en plus hostile aux cultes 
ancestraux, meme apres Ja reconnaissance du christianisme comme religion 
officielle par Theodose I"', en 39 1. 

La presence de deux grands sanctuaires distants de 3 km seulement, 
demontre dairement que le sud de l'Entre-Sambre-et Meuse namurois devait 
etre une region densement peuplee des le Haut-Empire. Elle l'est sans nul 
doute restee au IV• siede, comme l'indiquent egalementles fortifications de 
Dourbes et de Vireux, erigees pour en assurer Ja protection. Les trois villas 
dont Ja fouille fut entreprise recemment dans les alentours immediats, dans la 
plaine de Bieure meme a 160 m au sud-ouest du sanctuaire, au lieu-dit « Au 

, ; , J. LALLEMAND. La circulation monetaire sur le territoire de la Belgique actuelle des 
monnaies romaines emises de 346/8 a 367, Stu dien zu Fun d mün zen der Anti ke 1, 1979, 
121-136. 
,;a M. SCHULZE. Heidnische Heiligtümer im spätantiken Gallien, in Gallien in der 
Sp ätantike, Mainz, 1980, 85-87, carte 98. 
,; , P.0. HORNE - A.C. KING. o.c., passim. 
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mures » pres du village de Matagne-la-Petite (""), et a Treignes (';-,), ont toutes 
ete occupees jusqu'a la fin de l'epoque romaine, comme le prouvent !es 
monnaies decouvertes. Des tombes du Bas-Ernpire peuvent egalement etre 
mentionnees a Matagne-la-Petite, pres du sanctuaire (';('), et a Treignes ('"), 
sans parler des autres sites dans un rayon plus large. 

L'etat actuel des recherches ne permet pas_de discerner clairement si !es 
habitants de ces villas etaient uniquement des descendants de la population 
du Haut-Empire, ou si des colons venus d'Outre-Rhin etaient deja meles aux 
autochtones. II faut cependant souligner Ja presence parmi le materiel du 
sanctuaire et de la villa proche, de quelques tessons de poteries grossieres, 
dont les formes et la technique rappellent la ceramique de la fin de l'Age du 
Fer, avec une cuisson plus dure cependant (fig. 10, 27-30). Un de ces bords 
orne d'incisions (n° 28) est comparable a un vase de la necropole de Furfooz, 
attribuee a des Letes, dont l'origine germanique a deja ete soulignee ('''). Ce 
sont probablement des poteries apportees par ces immigrants de leur region 
d'origine, en dehors des frontieres de l'empire romain, ou les traditions 
ceramiques pre-romaines se sont perpetuees (""). 

II est un fait certain que des groupes venus d'Outre-Rhin etaient deja 
implantes dans la region. Les mobiliers funeraires decouverts a Vireux
Molhain, juste au-dela de Ja frontiere franc;aise, prouvent qu'un petit nombre 
de guerriers germains y occupaient, avec leurs familles, la fortification do
minant Je confluent de la Meuse et du Viroin, ceci jusqu'au milieu du V0 siede 
('"). Une garnison de meme origine est probable pour La Roche a Lomme de 
Dourbes. Leur presence a peut-etre assure dans cette region une transition 
plus ou moins paisible du Bas-Empire au haut Moyen Age. Les fouilles du 
sanctuaire de Matagne-la-Petite n'ont en effet livre aucune trace de destruc
tion violente. Le site fut simplement abandonne. 

"" Fouille commencee en 1982 par le C.E.R.E.A. de Doische. 
'"' J.M.DOYEN e.a., Les thermes romains de Treignes II (campagnes 1980 et 1981): 
rapport preliminaire, B ull. Club arch eo l. A mphor a  n" 26, 1981, 7-44. 
"" Dossier S.N.F. 
'"A. DASNOY, Quelques ensembles archeologiques du Bas-Empire provenant de la 
region namuroise, A.S.A.N. 53, 1965- 1 966, 169-231, fig. 19. 
68 S.J. DE LAET, J. ÜHONDT, J. NENQUIN, Les Laeti du Namurois et l'origine de Ja 
Civilisation merovingienne, Melanges Co urtoy, Namur, 1952, 149-172 (en particulier 
168- 1 70, fig. 2, note 2 (p. 168). 
6" Par exemple : Chr. PESCHEK,Die Ger manischen Bo denf un de der r ömischen Kaiser 
zeit in Mai nfr an ken, Münchner Beitr äge zur Vor - un d Fr ühgeschichte 27, München, 
1978. 
10 J.P. LEMANT, Vireux-Ardennes au Bas-Empire romain, B ull. Soc .  d 'arch eo logie 
champenoise 4, 1978, 87-90; H.W. BöHME - J.P. LE.MANT, Das Gräberfeld von Vi
reux-Molhain, in Gallien in der Spät antike, Mainz, 1980, 163-166; J.P. LEMANT, 
Sauvetages sur !es sites archeologiques de Vireux, Rev ue Historiq ue Ar denn aise XVI, 
198 1 ,  207-232. 
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