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Laile occidentale de la cour des Novices, délimitée par
deux murs parallèles en élévation, comporte un niveâu de
sol pâvé de grosses pierres, âinsi qu'une structure rectân-
gulaire carrelée. Sa fonction resie inconnue. La limjte sud
de cette structure est délimitée pâr un I1]ur peryendiculâire
au murs de fâçâde, construit sur le premier niveau de sol
et retailié dans un secondtenps (frg.6).

L oplMtsATl0N DES pRocÉDÉs DE FAçONNAGE ET
DE IV SE EN CEUVRE DU CALCA RE DE MEUSE AUX
15 '  Er  16 's  ÈOLES

Àtne \4 tmd elAttoine Baudry

f i 9 . 6 .

Lâ valée de la Meuse moyenne fait l'objet depuis plusieurs

années de divers projets de recherches dédiés à l'ârchi-

tecture médiévale et moderne ainsi qu à Iorganisation
du chantier de construction à ces époques. Les récentes
études consacrées aù décor sculpté (WrLMEr, 2017) et
aux techniques de levâge (BauDR! 2or7) apportent un
nouvel éclairage sur ces tbématiqùes et mettent par âilleurs

en évidence d imporlânts changements dans les modes

opératoires des calcaires de Meuse âu cours des r5e et

16" siècles (fi9. Z). Ces changements peuvent être interprétés
comme une volonté doptimiser le travail de ce mâtériau,
principalement pour des impératifs économiques (Wrr-MEr

& BaUDR! à parâîrre).

Les changements esthétiques et techniques observés
dans le décor sculpté des 15i et 16! siècles mett€nt en
évidence une voionté d'optimiser le mode opératoire
de leur fâçonnage. Dans ce but, plusieurs strntégies
ont été développées. premièrement, la simplilication et
1a systématisation des formes et du modelé vont dune
part faciliter la reproductjon et le transfe( des formules

Deux sondages réalisés en 1999 et 2ooo (Mignot, zooo j

Henrotay & Mignot, zoot dans les angles nord et sud
du vivier avâient révélé des mu.s ânciens, âinsi qu'une

épâisse couche d'argile gris vert assurant leur étaDchéité.
Nous âvoûs procédé lols de cette campagne au décapage
complet de la surface du vivier. Piusieurs murs ont été
rnis au jour issus d'aménagements successifs. Le mur
le plus ancien est situé dâns l'ângle nôrd du vivier. Ii est
recouvert dds un second temps par un murépaisd'r,4o m,
contemporain dun autre mur qui lùi est perpendiculajre.
Les maçonnerjes de ces deux murs sont liées. La dernière
phase d aménagement consiste en quâtre murs, situés sous
les mùrs périmétrâur modemes. ils sont recouverts dun
mortier rose etséparent le vivier en deErbassins distincts.
Cet ensemble a-t-il toujours eu la fonction de vivier ? La
question reste ouverte
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ornementales et, d'âûtre pùt, diminuer considérabl€ment
la quantité de matière à détacher du bloc €apable lors de
la tâille. Ensuite, ia généralisation de I'usage du ciseau
en tai l le de f inrtron de Iornemenl permet un façonndge
plûs rapide des éléments s€ulptés. Inûn, la sélection de
formules ornementales identiques pour les bases et les
chapit€aux autorise leur interchângeabilité sur le chantier
que ces élém€nts aient été façonnés en cardère ou à pied
d'æwre (fig. 8). Pour répondre à l'importante demsnde
en pierr€s sculptées sul les chântiers de reconstruction
des 15' ei 16" siècles, l'optimisati,on dD moàus operandi esI
moins motivée par une finalité d'économie de matériau
que par la simplification de l'ornement atu d'en faciliter la
reproducrion €t la commerciâlisation.

{
- l

t
-i

j

:

L'apparition et la dilïusion des pinces de levage dans le
paysage bâti mosan au coùrs des rr. et 16" siècles peuvent
êire interprétées, considérant l intens€ âctivité constructive
de la région à cette époque, comme une volonté de faciliter
la manutention des blocs, soit lors du travail en cârrière eil
ou du transport (notamment lors d€s ruptures de chârge),
soit sur chantier (fig. 9). Lobjectif poursuivi pâr cette
innovation techniiue représentait ljne économie de temps
considérable pour les bâtisseurs, étroitement corrélée à
une visée économique. En optant pour cet outil de levage,
les hommes, qu'ils tussent carriers, malchands ou ouvners,
s épargnaient les opérations de bralage et de débrayage des
blocs, ainsi que tôùtes les autres manipulations innérentes
à I usage des louves (creusement des cavités, instâllatior

Fig.  9.  Tfôùs de p iôces sur  te po.che no.d de 5ê . t  Jacques à
L ège m t iêu d!  r6t  s iècte O Anto ne Bêùdry

et enlèvement de l'outil). Le gain de temps âinsi obtenu
ne pow?it qu accroitre la vitess€ dextraction, de li}1aison
et de mis€ en ceuvre des pieries, permettant en corollâire
d assurer plus de conmândes et d'achever plus rapidement
des chantiers ambitieux, gourmands
lithiques, et éventuellement soumis au regard compétitif
de leurs commanditaires. Cette dernière hypothèse
est d'autant plus probable à Liège, oir un€ doùzaine de
chanuers denvergure rcnt menés âu (ourr de la première
moitié du 16" siècle (Saint lacques, Saint Martin,l€ cloltre
d€ Saint-Paul, le Pâlâis des Princes Évêques, €tc.). C'est
doûc piobablement pour des raisons de performances,
lechnique. mais surtout économique(.  que le.  pince.
fircnt florès en vallée mosane à compter de lâ s€conde
moitié du 15"siècle.

D'autres recherches doivent être entreprises afn de mieu
cerner ce phénomène, notâmm€nt, l'élârgissement du
cadre de la recherche âu territoire de la Basse Meuse amsr
qu aux âutres matériaur de construction, lithiques ou non
lithiques (tulTeau de Maastricht, calcaire bâjocien, bois
d'ceuvr€,brique, etc.). Deplus, ilseraitintéressantd'inves-
tiguer les chantiers où n'âppârâissent ni les marques de
levage, ni les fones et les techniques privilégiées du décor
abordées dans les recherches susmentionné€s, afin de
comprendr€ les motivâtions qui sous-tendent ces choix.
La question des àcreurr devrd quant à elle ètre pâ<sée au
crible d'ùne important€ recherch€ archivistique (lol-!
2or7). Enfin, l étude des transferts des techdques et des
formes, et particulièrcment celles de leur transposition
d un matériau à un autre, permettrait d'envisager l'origine
et lâ difiùsion de celles ci à plus vaste échelle (Pâys-Bas
méridionaux, Angletere, etc.). Ces problématiques
démontrent, en outre,la p€rtinence de mener des études
interdisciplinaires pour affiner la compréhensior du
chantier de construction médiéval (Wrr.Mrr & BÂUDR!
2or7; BÀUDRY & WTLME! àpalaltre).

F i g . 8 .  v o d À  " .  d ô  L . o r ê o L .  è  ô " ô à . - .  " a p r o ê  " , . " " "
mosan€ aux r5!  et  16"  srèctes ta t lés essef l  eLLement à ta de dù
c s€ê!  € l  pêf fo is  de tâ b.oche/po n le po!r  te  Ieùl t têqe ôfnênt
tê .ôrbe l le  la  WaÉage.  sêint  Piet re i  b  Aôdeôeue.  S. i f l
P iere c S.ry  Sa n l  Mêrt .  :  d .  As.  5a nt -Atdeqondel  O A.
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Cu tlaume l.10ra Dieu 0erevève C0ura et Denis Nenmfd

De septembre 2017 à mars 2018,14W.A.P (Agence wallonne
du Parrimoine) a enrrepris des foules archeologiques sur
I'ancien parking Axa, rue Eugène Ysaye, tout près de l'église
Saint tacques. Ces travau{ ont pris pla€e dans Ie cadre dun
proj€t immobilier qui va totalement boùleverser le sous-sol
de I'endroit. Or, cette partie de la ville appartenait à I'ancien
domaine de l'abbaye de Saint lacques, dont de nombr€ux
vestiges demeurent inexplorés. Avant leur destruction
inexorable, i1 était donc urgent de se pencher sur les traces
encore enfouies de .e hâul l ieu de I  l - isroire l iegeoise.

Du 1  1"  êu  13"  s ièc te ,  !ne  zone d 'a r t i sânat

La zone fouillée s'étend directement au sud est d€ l'ég1ise
Saint lacques, fondée au 11' siècle. Les premières trac€s
doccupation retrouvées sur le site renvoient d'ailleùrs
à cette période d€ création de l'abbaye. Les vestiges
rencontrés renvoient I image dune zone artisanale, où
Ion a intensément travailé le bronze ou dautr€s alliag€s
cuivreux. Les artisans d'alors, probabl€m€nt au service
de l'abbaye, exploitent un or.r plusieurs ateli€rs couverts,
aux seins desquels les diverses étâpes de mise en forme du
minerai sont effectuées. En att€stent notamment lâ variété
des fours rencontrés, ainsi qu€ des espâces de tmvail bien

Après une ut i l isat ion régul ière et de nombreùx
remaniemenis (impliquânt le remodelage de plusieurs
structures de combustion), Iai€lier esr désaffecté et
ses sup€rstructures démontées. Les vides laissés par ce
démontag€ vont générer de manière bien opportuniste,le
déversement de nombreu déchets domestiques. Une de ces
fosses à déchets â lilaé ùn âbondmt matériel archéologique.
On y retrcuve des lejets de consommation directe, issus
d une ldble arsez rrche. mèle. avec de. re.tec céranrique\
de type Andenne IIâ - IIIa (l2d-l3d), qui permettent
d'établir un telminus pour l'activité métallurgiqu€.

Fig ,10 .  Co!pe  êu  t .avers  de  q !ê l re  s t .uc t ! res  de  combls t ron ,
' 1 p .  ô ê  |
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