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CHRONIQUE GALLO-ROMAINE

Sous la direction de Nicolas MATHIEU

Cette vingt-troisième livraison de la Chronique gallo‐romaine comporte, comme à 
l’accoutumée deux parties. La première est consacrée aux généralités et a été  réalisée par 
I. Fauduet et moi‐même, avec le souci habituel de qualité et d’utilité auxquelles nous sommes 
particulièrement attachés dans des temps où l’accès aux informations semble facilité par les 
outils informatiques mais est en réalité dépourvu de hiérarchie et de classement. Il nous paraît 
nécessaire de maintenir l’esprit de sa conception et sa présentation, telles que B. Rémy les avait 
établies, pour faciliter sa lecture. Nous remercions les lecteurs qui, à la suite de sa consultation, 
nous permettent de l’améliorer. Nous nous efforçons de signaler le plus rapidement possible 
les publications et de rattraper dans les meilleurs délais les oublis généraux ou provinciaux. La 
partie provinciale concerne la province de Lyonnaise. I. Fauduet et moi-même l’avons rédigée. 
Nous remercions celles et ceux qui nous ont fourni des renseignements. Que les lecteurs et les 
auteurs veuillent bien tout à la fois excuser les lacunes de cette partie provinciale… et nous 
signaler par la même occasion les références manquantes pour qu’elles puissent être signalées 
dès l’année prochaine.

Les rubriques sont classées dans l’ordre suivant : Synthèses générales ou 
régionales – Colloques, Congrès, Expositions, Hommages, Mélanges, Séminaires, Tables 
rondes, Journées – Sources écrites – Historiographie et patrimoine. Pour la partie provinciale, 
nous avons ajouté depuis 2019, « mines et carrières », dans le titre de la rubrique « 8.2. 
Productions agricoles », ce qui permet de prendre plus largement en considération l’ensemble 
des productions issues de la terre, sol et sous-sol. À l’intérieur des rubriques, les références 
sont classées par cités gallo‐romaines, par ordre alphabétique, pour de simples raisons de 
commodité. Dans l’ensemble de la Chronique, viennent d’abord les livres, puis les dossiers de 
revues éventuellement et les articles, rangés par ordre alphabétique des auteurs.
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Pour les titres de revues, nous utilisons les abréviations du Bulletin Analytique d’Histoire 
Romaine, sinon nous développons le titre à la première occurrence éventuellement suivi d’une 
abréviation facile à retenir qui sera ensuite utilisée dans le reste de la Chronique. Nous donnons 
(quand ils existent) les numéros ISBN ou EAN, ce qui nous dispense d’indiquer les références 
aux différentes collections des éditeurs. Destinée à faire connaître les recherches, la Chronique 
n’a pas vocation à se substituer à des cv d’auteurs, ce qui justifie la limitation des mentions de 
ceux-ci au nombre de trois. Afin de faciliter les recherches des lecteurs nous nous efforçons 
d’indiquer les liens aux sites de la toile lorsque les articles s’y trouvent aussi.

En principe nous ne mentionnons pas d’articles relatifs à une autre province que celle 
de la présente Chronique sauf lorsque l’attente de la prochaine livraison provinciale pourrait 
sembler trop longue. Le but étant d’informer rapidement les lecteurs, de tels articles sont 
signalés en généralités. Ils seront repris en leur temps dans la livraison provinciale concernée 
avec si nécessaire une analyse.

Inlassablement, nous faisons le même constat et répétons la même demande : « Les 
recenseurs constatent avec un infini regret que les auteurs et – surtout – les éditeurs ont de plus 
en plus tendance à négliger les indices qui sont pourtant indispensables aux utilisateurs des 
livres, surtout des bons car ils vont y retourner fréquemment pour retrouver tel ou tel point (voir 
la taille et la précision des indices des recueils épigraphiques). Avec l’informatique, les indices 
sont pourtant beaucoup plus faciles à réaliser, une fois qu’ont été opérés les indispensables 
choix scientifiques. Certes, ils exigent un peu de papier... ! Même très détaillées, ce qui est 
loin d’être toujours le cas !, les tables des matières ne remplacent que très imparfaitement 
les indices. Les auteurs de la Chronique se permettent aussi de rappeler leurs demandes aux 
différents auteurs d’articles, et surtout aux archéologues, de bien vouloir tenter d’indiquer 
dans quelle cité gallo‐romaine se trouve leur site. L’organisation municipale est à la base du 
fonctionnement administratif de l’empire romain. Il est indispensable de prendre en compte 
cette évidence. Ils faciliteront ainsi grandement le travail des auteurs et des lecteurs de la 
Chronique. » Remercions donc celles et ceux qui font cet effort.

Nous ne recensons qu’exceptionnellement les publications de céramiques, notamment les 
actes des congrès de la SFECAG. Nous n’en faisons pas l’analyse. De même, nous ne prenons 
pas en compte (sauf exception) les découvertes de nouvelles inscriptions déjà signalées dans 
L’Année épigraphique (AE). Nous nous efforçons d’indiquer le numéro AE, en complément 
entre parenthèses, lorsqu’un document qui n’en avait pas au moment de la publication recensée 
en possède désormais un. C’est une façon simple et commode de partager l’information 
en utilisant un langage commun. Pour cette raison, nous recommandons aux auteurs, 
particulièrement aux archéologues qui ne le font pas encore tous, de donner les références 
aux corpus et à L’Année épigraphique (AE) selon les règles communes internationales. 
Devant l’augmentation constante des publications sur la Gaule, nous ne recensons plus (sauf 
exception) depuis plusieurs années déjà les publications périodiques destinées au grand 
public (Archéologia, Dossiers d’archéologie, L’archéologue...) pour ne pas faire grossir 
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démesurément cette chronique. Nous nous efforçons en revanche de mentionner aussi souvent 
que possible les catalogues d’expositions temporaires qui sont de plus en plus conçus avec des 
chercheurs et sont de bonnes synthèses actualisées de grande tenue scientifique.

Merci à tous les éditeurs (FERACF, Totem...), aux directeurs de revues qui nous ont fait 
parvenir leurs ouvrages (RACF...), à tous les chercheurs et à toutes les institutions (Musées, 
Sra, Sociétés savantes...) qui ont permis la constitution de cette Chronique en nous fournissant 
de nombreux et indispensables renseignements et à qui, sauf erreur ou omission, je réponds 
personnellement. Regrettons donc vivement que les éditions Errance et CNRS éditions ne nous 
assurent plus de service de presse. Nous espérons que les centres de recherche et souhaitons 
que de plus en plus de chercheurs nous informent régulièrement de leurs publications en nous 
adressant des tirés à part ne serait-ce que sous forme de PDF. Même si, en ces temps difficiles, 
leurs crédits sont en baisse, leur appui et leurs envois sont indispensables – les PDF ne coûtent 
rien ! – à l’élaboration de la Chronique qui, malgré les ressources bibliographiques, d’ailleurs 
inégales, d’internet, me semble conserver toute son utilité, notamment par le dépouillement 
des revues locales, des actes de colloques et des mélanges/hommages nombreux et qui ne 
sont guère recensés sur la Toile. Il se peut que certains articles nous aient échappé. Que leurs 
auteurs et les responsables d’édition veuillent nous en excuser et nous faire parvenir références 
et documentation pour nous permettre au besoin de réparer un oubli dans une Chronique 
ultérieure.

L’arc chronologique de la Chronique gallo‐romaine va normalement de la Tène finale à 
l’Antiquité tardive.

Nicolas Mathieu, Grenoble, Rennes, novembre 2024.

Souhaitant vivement que les responsables de cette Chronique soient aussi bien informés 
que possible des nouvelles publications, la rédaction de la revue, prie instamment Mesdames 
et Messieurs les Directeurs/trices de revues et notamment des revues régionales ou locales, les 
éditeurs, les auteurs d’ouvrages, d’articles et de brochures traitant de la Gaule romaine de bien 
vouloir envoyer un exemplaire de leurs publications, soit à la rédaction de la revue des études 
anciennes, maison de l’archéologie, université Bordeaux Montaigne, Esplanade des Antilles, 
33607 Pessac Cedex, (en demandant qu’elle me fasse suivre), soit directement au coordinateur 
de cette Chronique, Nicolas Mathieu, Professeur d’histoire romaine, Université Grenoble-
Alpes, UFR SH, Bât. ARSH, CS 40700 -38058, Grenoble Cedex 9. Dans les deux cas, on 
est prié de mentionner : « Pour la Chronique gallo‐romaine de la REA ». Nous remercions 
vivement ceux qui ont pris la bonne habitude de nous assurer un service de presse régulier, qui 
nous ont adressé un article ou signalé une publication. Nous espérons que d’autres suivront.
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I. – GÉNÉRALITÉS SUR LA GAULE

1. – Synthèses générales ou régionales

1.1. – LIVRES

1 — I. ALGRAIN, L. MARY, Introduction à l’archéologie du genre, Talence, éditions 
Fedora, 2024, 248 p. ISBN 979-10-96137-20-6. 23 €. Sans être limité aux Gaules, l’ouvrage est 
à la fois manuel et outil qui donne des clés utiles à qui s’intéresse à cette approche historienne. 
Sur la construction de l’identité des femmes et des hommes à travers la culture matérielle, 
notamment en contexte funéraire, domaine où l’archéologie a considérablement renouvelé ses 
techniques, pratiques et expériences. Après une première partie historiographique, remarquable 
et d’une très grande clarté, qui traite de l’influence du féminisme sur l’archéologie du genre, 
la deuxième explore les méthodes d’individualisation par sexe et ce que cela peut apprendre 
sur le genre notamment au prisme de l’identification des objets qui accompagnent les restes 
en contexte funéraire dans ses deux premiers chapitres avant d’examiner les modèles de 
comportements et des rôles sociaux puis la question des représentations et enfin celle des 
stéréotypes. Cette partie examine aussi la division sexuée du travail dans les sociétés anciennes.

2 — M. BOUIRON, Ph. MELLINAND, H. TRÉZINY (dir.), Fouilles à Marseille. 
Approches de la ville antique (VIe s. av. – VIIe s. ap.), Marseille, PUP, 2024, 534 p. 
ISBN 979-10-320-0476-0. 40 €.

L’ouvrage sera analysé dans la prochaine Chronique consacrée à la Narbonnaise.
3 — I. CARTRON, M. CÂNDIDO DA SILVA, M. REDE, Introduction to the material 

culture of ancient societies, Bordeaux, Ausonius Éditions, 2024. Coll. UNA, en accès libre sur 
https://una-editions.fr/introduction-to-the-material-culture-of-ancient-societies

Concernent la Chronique, dans le chap. 5 To Live in — 23. C. PETIT-AUPERT, Living 
in the countryside in the southern roman Aquitaine — 25. Insert. Study of a structure from 
the Early Empire reused during Late Antiquity (Camp de César oppidum, Laudun-l’Ardoise, 
Gard, France). Technical drawing.

4 — Fl. DELENCRE, De terres et de pierres, Approche culturelle de la construction 
romaine dans le Nord-Est de la Gaule (IIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.), Dijon, éd. univ. de 
Dijon, 2024, 330 p., ill., ISBN 978-2-36441-527-0. 35 €. L’a. s’attache particulièrement aux 
territoires des Éduens et des Lingons à l’aide de nombreuses cartes, en examinant les carrières, 
les approvisionnements et le rôle de l’armée dans la diffusion d’un modèle romain.

5 — A. DEYBER, Les armées gauloises et celtiques, VIe siècle av. J.-C. – Ier siècle 
apr. J.-C., Paris, Ellipses, 2024. 429 p. ISBN 978-2-340-09457-4. 26 €. L’a. s’intéresse 
au quotidien des guerriers et à leur environnement en s’appuyant sur les sources et la 
documentation archéologique.

6 — D. DJAOUI, Enquêtes archéologiques. L’affaire Valerius Proculus, Arles, Errance 
& Picard, 2024, 2e édition (revue, corrigée et augmentée. 1ère éd. 2021). Une très fouillée 
enquête et leçon de méthode ou comment à partir de quelques lettres sur un objet tirer les fils 
et entrer dans l’épaisseur de l’histoire économique, des circulations des marchandises et des 

https://una-editions.fr/introduction-to-the-material-culture-of-ancient-societies/
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hommes, des questions de conteneurs, de consommation, d’onomastique etc. dans l’Occident 
méditerranéen au Ier s. de notre ère. Très richement illustré de photographies et de schémas 
pas-à-pas, le livre se lit comme un roman tant l’écriture y est fluide et le récit vivant.

7 — St. FICHTL, Les peuples gaulois, Arles, Errance & Picard, 2024. Nouvelle 
édition remaniée.

8 — P. GOLÁNOVÁ (dir.) avec P. MILO et M. HAJNABOVI, Oppidum as an urban 
landscape. A multidisciplinary approach to the study of space organization at Bibracte, 
Glux-en-Glenne, Bibracte (Bibracte 33), 2023, 463 p., ill. en couleurs, ISBN 978-2-490-60114-1. 
45 €.

Une approche multidisciplinaire et originale pour l’étude de l’organisation de l’espace et 
de l’urbanisme protohistorique, entre espaces ruraux et urbains à l’intérieur de l’oppidum, à 
partir de l’exemple de Bibracte.

Préface de C. HASELGROVE et Introduction de P. GOLÁNOVÁ.
Partie 1. Empty spaces in context, P. GOLÁNOVÁ — 1 Empty spaces in enclosed (and 

unenclosed) sites before and during the Iron Age — 2 The presumed functions of empty spaces 
on Late Iron Age sites and possibilities to prove them.

Partie 2. Bibracte: a case study, P. GOLÁNOVÁ, 3 Bibracte – the state of 
research — 4 Urbanism at Bibracte in time and space – the state of play.

Partie 3. Examining ‘urban landscape’ and empty spaces at Bibracte — 5 Assessing the 
urbanism: geophysical prospection 2011–2021, P. MILO, P. GOLÁNOVÁ, T. TENCER, 
M. VÁGNER — 6 Analysing LiDAR data: a short comment, J. MAZÁČKOVÁ.

Partie 4. Excavating and analysing the Empty spaces in Bibracte: tets-pits and trenches 
2019-2020.
Bibliographie.

9 — S. GONZÁLES SOUTELO (dir.), Thermalism in the Roman Provinces. The Role of 
Medicinal Mineral Waters across the Empire, Oxford, Archeopress, 2024, 232 p., 69 €.

Concernent la Chronique :
Partie 1. Adaptations to Topographical and Geological Conditions. Healing Spas over 

the Territory — L. AUGUSTIN-ROLLAND et al., Healing Spas in the Arverni Territory 
(France, Auvergne, Rhône-Alpes), p. 26-40 — M. MARCATO, S. GONZALES SOUTELO, 
Architecture adapted to Thermal Springs some Examples of Roman Engineering Solution to 
Thermo-Mineral Water Abstraction in the Western Empire, p. 55-67.

Partie 2. Healing Spas in Context. The Role of Bathing Establishments in the 
Territory — L. COSTA, R. SABATIER, Repositioning a Spa in Space and Time: the 
Bagnères-de-Bigorre Spa (Hautes-Pyrénées, France), p. 131-147.

10 — S. JAEGGI-RICHOZ, La fabrique des bébés dans l’Antiquité. Enquête sur les 
« biberons » gallo-romains, 745 p, Brepols, 2024. ISBN 978-2-503-59914-4. 95 €. Publication 
de la thèse. À la croisée de l’archéologie, de l’anthropologie et de l’archéochimie, l’a. mène 
l’enquête sur de petits vases qui ont un bec sur panse, proviennent principalement de tombes 
d’enfants et ont été autrefois appelés par les archéologues « biberons » ou « tire-lait ». Le livre 
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est organisé en trois parties. La première est centrée sur le lait et l’enfant ; la deuxième sur les 
« biberons » ; la troisième sur l’allaitement au sein ou artificiel et ses représentations, et ce que 
disent les auteurs anciens du lait et des remèdes.

11 — F. LAUBENHEIMER (dir.), Les potiers gallo-romains de Sallèles d’Aude (Aude, 
France). Production et vie quotidienne, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 
2024, 338 p., ill. en couleurs. ISBN 978-2-385-49103-1. 35 €.

12 — Cl. MALAGOLI, Les lampes en terre cuite du Centre-est de la Gaule, Drémil 
Lafage, éditions Mergoil, 2024, 314 p., ill. en couleurs. ISBN 978-2-35518-136-8. 60 €.

13 — S. MARÉCHAL, Bathing at the Edge of the Roman Empire. Baths and Bathing 
Habits in the North-Western Corner of Continental Europe, Turnhout, Brepols, 2023, 340 p., 
ill. en NB et en couleurs ISBN 978-2-503-60066-6. 90 €. L’étude porte sur la partie nord-ouest 
de l’empire romain correspondant à une partie de la Belgique antique. Les thermes, publics et 
privés, y sont étudiés du point de vue architectural, de leur décor, et des pratiques.

14 — Cl. RAYNAUD (dir.), La Vaunage : archéologie d’un peuplement 
gallo-romain et médiéval, Drémil Lafage, éditions Mergoil, 2024, 340 p., ill. en couleurs. 
ISBN 978-2-35518-144-3. 40 €. Il sera rendu compte de cette étude d’un lieu situé près de 
Nîmes dans la prochaine livraison de la Chronique relative à la Narbonnaise pour la partie 
relative au peuplement et à l’occupation gallo-romaine.

1.2. – DOSSIERS

15 — Archéologie du contenu, S. LINGER-RIQUIER et N. GARNIER (dir.), Les 
Nouvelles de l’archéologie 173, déc. 2023.

Les analyses biochimiques en chromatographie en phase gazeuse ou liquide couplée à 
la spectrométrie de masse et à haute résolution, appliquées aux récipients archéologiques, 
permettent d’accéder à leur contenu et de mieux identifier les matières premières et leurs 
méthodes de préparation.

S. LINGER-RIQUIER, N. GARNIER, À la recherche du contenu perdu. Les analyses 
organiques : nouvelles perspectives pour l’archéologie, p. 5-8 — S LINGER-RIQUIER, 
S. JAEGGI, N. GARNIER et al., Soigner les souffrants jusqu’après leur mort : 
études de cas, p. 56-61. Étude de récipients des nécropoles d’Esvres-sur-Indre et de 
Bourges — S. LINGER-RIQUIER, N. GARNIER, E. DODINET, Le divin encens du 
turibulum du magicien de Chartres (fin Ier-début IIe s. de notre ère), p. 75-80 — D. LUSSON, 
S. BARTHOLOME, S. LINGER-RIQUIER, Plaques et godets à alvéoles en terre cuite, des 
fonctions variées ?, p. 81-86. La nature de plusieurs composants suggère la préparation de 
remèdes ou de cosmétiques ; second âge du Fer.

16 — Bois et architecture dans la Protohistoire et l’Antiquité (2), Pallas, 125, 2024. 
L’introduction, la seconde partie du dossier et la conclusion intéressent la Chronique.

Introduction — S. LAMOUILLE, C. PAGNOUX, V. PY-SARAGAGLIA et al., 
Intérêts, enjeux et limites d’une approche croisée en sciences humaines et en sciences de 
l’environnement : état de l’art et données du problème, p. 13-29.
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Partie 2. Gestion de la ressource en bois : étude de cas en Gaule — L. CHASSAING, 
V. LABBAS ; M. SAUMIER et al., Travail du bois et gestion sylvicole à la fin de l’âge du 
Fer à travers l’analyse intégrée des cuvelages de puits de Vieille-Toulouse (Haute-Garonne), 
p. 83-110 — C. VASCHALDE, B. BROSSIER, C. CENZON-SALVAYRE et al., L’exploitation 
forestière autour de Die durant l’Antiquité d’après l’étude des charbons de bois : dynamiques 
de l’économie et des paysages végétaux, p. 111-140 — J. CHARDONNEAU-HENNEUSE, 
Chr. VASCHALDE, N. ROVIRA et al., Gestion du combustible et dynamique des boisements 
à l’époque romaine : l’exemple des ateliers potiers d’Embournière (Neffiès, Hérault) et de Las 
Cravieros (Fanjeaux, Aude), p. 141-175.

Conclusion — V. PY-SARAGAGLIA, Le mot de la fin : thématiques marquantes et 
perspectives de recherches, p. 177-179.

17 — Saisons romaines, dans la revue Reliefs, 2024. Plutôt pour le grand public.
M. POUX, Les cultures de la Gaule romaine — V. VASSAL, Les mosaïques des saisons, 

l’ordre et le temps — E. MORVILLEZ, Un pavement qui nous parle encore — L. BOUBY, 
V. MATTERNE, Les arbres et la vigne, emblèmes romains.

1.3. – ARTICLES

18 — S. ARMANI, « L’art d’être grand-père » à Rome et dans les provinces occidentales, 
dans E. SANTINELLI, S. SEGALA (dir.), Grand-parentalité et patrimoine en Europe 
occidentales. Approche historique et juridique de l’Antiquité à nos jours, Valenciennes, 
Presses universitaires de Valenciennes, 2023, p. 47-72. Une enquête et une réflexion fondées 
sur des sources littéraires et épigraphiques publiques (loi d’Irni, loi de Troesmis) ou privées 
(en Italie septentrionale, dans la péninsule Ibérique, en Narbonnaise, à Aix-les-Bains avec les 
inscriptions de l’arc de Campanus, en Aquitaine à Saintes) à la recherche de la place et du rôle 
respectifs des grands-pères paternels ou maternels. Ou comment au-delà du droit, les usages 
et les pratiques éclairent l’indétermination de genre de la terminologie de la grand-parentalité.

19 — C. BLONCE, Célébrer la paix à Rome et dans les provinces (Ier – IVe siècles 
apr. J.-C.) : monuments et titulatures impériales, Kentron, 38, 2023, p. 109-128. En ligne : 
https://doi.org/10.4000/kentron.6523. 

20 — A. FERDIÈRE, Le vallus, la « moissonneuse gallo-romaine et l’économie 
agro-pastorale de la Gaule, Histoire & sociétés rurales, 59, 2023, p. 139-150.

21 — A. FERDIÈRE, Le développement de la viticulture antique dans le bassin versant 
de la Loire à l’époque romaine (Gaule centrale) et la question de la vigne biturica, RACF, 62, 
2023 [en ligne]. Une somme !

22 — B. FORES, G. HULIN, F.-X. SIMON et al., GPR on city roadways: two case 
studies with feedback from trial trenching, dans T. WUNDERLICH, H. HADLER et 
R. BLANKENFELDT (éd.), Advances in On- and Offshore Archaeological Prospection 15th 
International Conference on Archaeological Prospection held between March 28 and April 1, 
2023, in Kiel, Kiel University Publishing, 2023, p. 121-125. L’utilisation de ce radar a permis 
d’observer à Limoges et Cherbourg des structures dans des tranchées de voirie.

https://journals.openedition.org/kentron/6523
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23 — D. FOY, Fr. GABAYET, A. LATTARD et al., Pendentifs estampés de l’Antiquité 
tardive découverts en France, Journal of Glass Studies, 64, 2022, p. 265-269. La large dispersion 
de ces amulettes en verre (14 répertoriées, dont deux dans les Alpes) montre leur popularité.

24 — Fl. HURKA, Ours et humain dans l’Antiquité gréco-romaine, dans 
O. GRIMM (éd.), Bear and Human. Facets of a Multi-Layered Relationship from past to 
Recent Time with Emphasis on Northern Europe, Turnhout, Brepols, p. 1019-1030. En ligne :  
https://www.brepolsonline.net/doi/10.1484/M.TANE-EB.5.134376. Dans les contrées gallo-
germaniques, bien sûr, il faut mentionner la divinité Artio.

25 — J.-B. LEBRET, Aux frontières de l’indésirable : réflexion théorique et archéologique 
sur les réseaux d’évacuation des eaux dans les villes romaines, Frontière.s,7, 2022. En ligne : 
http://journals.openedition.org/frontieres/1488. ; DOI : https://doi.org/10.35562/frontieres.1488. 

Des exemples dans les Gaules : Saint-Romain en Gal (cité de Vienne), Nîmes, Orange…
26 — C. MICHEL D’ANNOVILLE, Portrait en clair-obscur de la Vaison tardive : l’état 

du forum dans l’Antiquité tardive, Antiquité Tardive, 31, 2023, p. 131-140.
27 — J.-F. NAULEAU, F. SANZ-PASCUAL, D. SÉRIS et al., La tuilerie romaine 

de La Grosse Pierre à Aubigny-Les Clouzeaux (Vendée) et son four : fouille, restitution et 
expérimentation, RAOuest, 39, 2023, p. 215-260. En ligne : http://journals.openedition.org/
rao/9246 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rao.9246.

28 — St. RAUX, Pour un protocole d’enregistrement des vases en verre antiques : le 
projet Dicover dans Syslat- Terminal, Bulletin de l’AFAV, 31, 2023, p. 102-105.

1.4. – REVUES, CHRONIQUES, BIBLIOGRAPHIES

29 — Archéopages, 49, 2023, consacre un dossier aux Vêtements qui contient deux 
articles qui entrent dans le cadre de la Chronique.

C. BRENIQUET, F. MÉDARD, M. BÈCHE -WITTMANN et al. et collab., Nouvelles 
études de tuniques romaines. Les Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme), p. 28-39. En ligne : 
https://doi.org/10.4000/archeopages.15811 — E. DESPLANQUES, J. GRIMAUD, 
M. ROCHETTE et al., Restes textiles et pièces vestimentaires en contexte funéraire. Les 
cercueils en plomb de la rue Guynemer à Nîmes (IIe-IVe s.), p. 40-47. En ligne : https://doi.
org/10.4000/archeopages.15866.

30 — Travaux d’archéologie limousine (TAL), 44, 2024, contient deux articles de 
nouveautés et un qui reprend le dossier de la villa de Brachaud. Signalés ici, ils seront analysés 
dans la prochaine Chronique relative à l’Aquitaine.

Chr MANIQUET avec la collab. de P. FOUÉRÉ, C. MANGIER-Merceron, Un 
nouveau sanctuaire gallo-romain à Augustoritum / Limoges : la fanum de la Roche au Go, 
p. 50-87 — J.-P. BENOÎT, P. FACQ, J.-P. FLOC’H et al., Découverte d’une seconde borne 
routière romaine à Chassenon (Charente), p. 88-95 — J.-P. LOUSTAUD et collab., La pars 
urbana de la villa gallo-romaine de Brachaud (commune de Limoges) (Architecture et 
évolution), p. 154-207.

https://www.brepolsonline.net/doi/10.1484/M.TANE-EB.5.134376
http://journals.openedition.org/frontieres/1488
https://journals.openedition.org/frontieres/1488
http://journals.openedition.org/rao/9246
http://journals.openedition.org/rao/9246
https://doi.org/10.4000/rao.9246
https://doi.org/10.4000/archeopages.15811
https://doi.org/10.4000/archeopages.15866
https://doi.org/10.4000/archeopages.15866
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2. – Colloques, Congrès, Expositions, Hommages, Mélanges, Séminaires, tables rondes

2.1. – COLLOQUES, CONGRÈS, SÉMINAIRES, TABLES RONDES

31 — M. CARRIVE, A. SPÜHLER, P. TOMASSINI (dir.), Peintures et stucs d’époque 
romaine. Études toichographologiques, Actes du 33e colloque de l’AFPMA, Bordeaux 2021, 
Bordeaux, (Pictor 12), 2023, 340 p., ill. en couleurs. ISBN 978-2-35613-587-2. 40 €.

Les actes de ce colloque livrent l’actualité dans ce domaine, des études de sites, 
d’archéométrie et d’iconographie, en Occident et surtout en Aquitaine romaine. Index des 
lieux. Concernent la chronique :

M. CARRIVE, A. SPÜHLER et P. TOMASSINI, Avant-propos, p. 5-8.
Actualité de la recherche, études de sites :
— J. CARON, Architecture et décor en territoire picton : l’exemple des Tours-Mirandes, 

Vendeuvre-du-Poitou (Vienne), p. 9-29 — E. NOUGAYRÈDE, Peinture murale en territoire 
picton : étude du décor de la pièce P13 du bâtiment II des Tours-Mirandes, Vendeuvre-du-Poitou 
(Vienne) p. 31-45 — M. TESSARIOL, P. DUMAS-LATTAQUE, Décors privés du 
boulevard Bertrand-de-Born à Périgueux, p. 47-53 — L. LEMOIGNE, A. COUTELAS, 
M. FONDRILLON, Bourges, place Séraucourt, maçonnerie et enduits peints, p. 55-68. 
L’édifice comprend une cave avec des niches dont l’une présente un panneau peint orné d’un 
faune — J. BOISLÈVE, R. FERRETTE, Les décors peints et stuqués d’une imposante villa 
à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), p. 69-91 — J.-H. VENEL, Les enduits peints 
du site du Péchin à Néris-les-Bains (Allier), p. 93-101 — O. VAUXION, Gr. VACASSY, 
G. VINCENT, Décor et architecture de l’aile est de l’habitation A, ville basse du Castellas 
(Murviel-lès-Montpellier), p. 103-116 — S. GROETEMBRIL, L. LEMOIGNE, avec la collab. 
de J. BOUDEAU, L. BOUNIOL, J.-M. FÉMOLANT, Beauvais, les décors de la place du Jeu 
de Paume, p. 117-133 — S. GROETEMBRIL et Cl. ALLAG, À propos des figures humaines 
en zone inférieure p. 135-146 — G. CIUCCI et I. BRAGANTINI, Une fresque antique à 
Avignon, p. 165-174. 

Iconographie : 
— M. LEHMANN, Les cadres de tableaux dans les Gaules et les Germanies, 

p. 303-315 — Chr. VENDRIES, Une harpiste sur une peinture à fresque du deuxième style 
à Arles : mise en série d’un motif iconographique, p. 317-329. Pour le décor peint de cette 
maison tardo-républicaine. Voir déjà Chronique 2022, n° 235 et 2021, n° 59.

A. BARBET, Conclusion, p. 333-334.
32 — Dj. FELLAGUE, J.-Ch. MORETTI (dir.), Les théâtres antiques et leurs entrées. 

Parodos et aditus, Lyon, MOM – J. Pouilloux, 2024, 379 p., ill. en NB et en couleurs, index, 
biblio à la fin des articles. ISBN 978-2-35669-085-3. 60 €. Issu d’une journée d’étude organisée 
en 2020, intitulée « Entrez au théâtre ! », et enrichi d’autres contributions pour élargir l’horizon 
géographique et chronologique initial, cet ouvrage, remarquablement édité, est une mise au 
point très bienvenue. Après une courte et dense introduction par les deux éditeurs, p. 13-19, le 
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livre est organisé en trois parties correspondant à de grandes aires géographiques : les théâtres 
d’Orient en première partie, p. 23-116 ; ceux d’Italie et d’Hispanie, p. 119-203 ; ceux des 
Gaules et des Germanies, p. 207-374 dont il est seulement rendu compte dans cette Chronique.

— J.-Ch. MORETTI, A. BADIE, S. DUBOURG, et al., Les aditus du théâtre 
d’Orange, p. 207-220, avec A. PAPADOPOULOU, les a. font le point sur ces entrées, les 
mieux conservées parmi les théâtres de Narbonnaise, à la suite des observations faites lors 
des travaux de restauration conduits à partir de 2016. Ces aditus étaient surtout destinés 
aux spectateurs qui trouvaient place dans la moitié inférieure du théâtre en bordure de 
l’orchestra — R. MACARIO, L’aditus du théâtre antique de Béziers, p. 221-231. Le théâtre 
antique de Béziers a été découvert en 2014 — J.-M. MIGNON, Les aditus maximi du théâtre 
antique de Vaison-la-Romaine, p. 233-258. Assez bien conservés, ils se révèlent différents : 
traité sommairement et pour un usage fonctionnel charretier, l’aditus oriental se distingue de 
l’aditus occidental, plus soigné et prestigieux, qui était destiné à un usage piétonnier et était 
lié à une rue qui reliait le théâtre au forum, alors qu’à l’est, il s’ouvrait sur une voie menant à 
l’agglomération — Dj. FELLAGUE, N. DELFERRIÈRE, Le théâtre romain de Lyon et ses 
aditus, p. 259-304. Voir aussi infra n° 81 — F. FERREIRA, N. DELFERRIÈRE, Les aditus 
du théâtre du Haut Verger à Autun, p. 305-327 — F. FERREIRA, Les accès privilégiés dans 
les théâtres de Gaule romaine : configurations et usages, p. 353-374. Un panorama synthétique 
bienvenu : des formes d’accès linéaire à l’orchestra qui passaient entre bâtiment de scène et 
gradins, ou bien le long du mur sous-tendant à l’arc de la cavea, voire au front de l’orchestra, 
aux influences de l’architecture amphithéâtrale, l’article montre les choix de la mise en scène 
des espaces urbains.

33 — A.-M. GUIMIER-SORBET, A.-A. MALEK, D. ISTRIA et M. POUX (dir.), 
Mosaïque en contexte. XVe colloque de l’AIEMA, Paris, Hermann éd., 2024, 692 p., ill. coul., 
ISBN 979-1-0370-4017-6. 

Cinquante ans après le colloque de Vienne (Isère), en 1971, l’AIEMA fait son retour 
dans la vallée du Rhône pour son quinzième colloque international, tenu à Lyon et à 
Saint-Romain-en-Gal du 17 au 21 octobre 2022. Le thème central invite à une relecture 
approfondie des découvertes en contexte, de l’époque grecque au Moyen Âge.

A.-M. GUIMIER-SORBETS, A.-A. MALEK, D. ISTRIA et al., Introduction au XVe 
colloque de l’AIEMA (Lyon, lundi 17 octobre 2022 : mosaïque en contexte) p. V-VII.

Concernent la Gaule les articles suivants :
— B. HELLY, B. CLÉMENT, Bilan et analyse critique des datations des pavements 

viennois, p. 285-300 — B. CLÉMENT Les mosaïques de la Maison au Médaillon de la Vienne / 
Vienna (Le Bourg, Sainte-Colombe, France), p. 301-314 — M. POUX, Y.-M. TOUTIN, 
B. CLÉMENT, Un emblema dionysiaque de tradition hellénistique en territoire lyonnais. 
Les mosaïques à décor géométrique et figuré de la villa de Saint-Laurent-d’Agny (Rhône, 
France, p. 315-330 — J.-M. MIGNON, V. BLANC-BIJON, I. DORAY et al., Les pavements 
mosaïqués des domus de l’état II du site de Saint-Florent à Orange (Vaucluse, France), 
p. 331-342 — B. HOUIX avec la collab. de M. MONTEIL, M. PISKORZ, Pavements du 
quartier antique de la Fontaine à Nîmes, France, p. 343-354 — M.-P. ROTHÉ, J. BOISLÈVE, 



 chronique gallo-romaine 2024  11

E. ROUX et al., Le décor de la domus au Bassin tripartite du site de la Verrerie à Arles, 
France, p. 355-368 — B. BILLY, J. CARON, S. LECONTE, Pavements et artisanat du 
Haut-Empire en territoire picton : le site du Jardin des Droits de l’Homme (Poitiers, France), 
p. 369-380 — E. CHANTRIAUX, Quarante années d’activités à l’atelier de restauration 
de mosaïques et d’enduits peints du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, France, 
p. 381-391 — Chr. LAPORTE, M. HAYES, N. LACOQUE et al., Dépose et restauration des 
mosaïques du site du Bourg de Sainte-Colombe, France : principes et méthodes, observations, 
questionnements, p. 393-402 — A. PARIENTE, H. SAVAY-GUERRAZ avec la collab. de 
M. POUX, A. PHOUNGAS, Promenade(s) en mosaïque lyonnaise, p. 403-415.

À ces articles s’ajoutent des posters :
S. DELBARRE-BÄRTSCHI, D. ISTRIA, A.-A. MALEK avec la collab. de 

Fr. ALLEGRINI-SIMENETTI et A. COUTELAS, Les mosaïques d’Aléria (Corse, France), 
p. 551-556 — É. BERTRAND, Les mosaïques de la place Ampère et de la rue Jarente à Lyon, 
France p. 557-564 — St. DEWAEL, Diphuès – Iconothèque de l’hybride humano-végétal. 
Application à l’étude des mosaïques, p. 573-578 — B. HOUIX et R. PELLÉ, Pavements 
d’une nouvelle fouille rue Fernand Pelloutier à Nîmes, France, p. 579-586 — B. HOUIX et 
H. POMARÈDES, Les pavements de deux maisons mitoyennes de l’oppidum de Sextantio 
(Castelnau-le-Lez, Hérault, France), p. 587-59 — L. MARTIN ET V. BLANC-BIJON, La 
redécouverte de la villa de Pèbre à Vinon-sur-Verdon et ses nouvelles mosaïques (Var, France), 
p. 601-610 — J. PLANCHON, V. BLANC-BIJON et Y. TEYSSONNEYRE, Une mosaïque 
fragmentaire à la Condamine de Pontaix (Drôme) : essai de restitution, p. 645-650 — M. POUX 
avec la collab. de A. BORLENGHI, B. CLÉMENT, J. LASSUS et al., Les pavements en 
pseudo-opus sectile de l’ensemble thermal de Panossas-Les Buissières (Isère) : contexte 
stratigraphique et architectural, France, p. 651-671.

A.-M. GUIMIER-SORBETS, A.-A. MALEK, D. ISTRIA et al., Conclusion, p  673-674.
34 — M. KASPRZYK et N. TISSERAND (dir.), L’outillage agropastoral en Gaule (IIe s. 

av.-VIe s. de n.-e.), Actes du 13e colloque AGER tenu à Dijon du 9 au 11 octobre 2018, Éditions 
Universitaires de Dijon, 2023, 422 p., ill., ISBN 978-2-36441-482-2. 40 €. Voir Chronique 
2023, n° 58.

Les contributions de l’ouvrage s’intéressent à l’organisation de l’accès à l’alimentation à 
travers l’étude des outils.

A. FERDIÈRE, Article introductif. Quelle valeur heuristique pour les découvertes 
d’outillage agricole en contexte archéologique en Gaule romaine ?, p. 5-35 — Fr. MALRAIN, 
L’outillage agricole dans les établissements ruraux laténiens en Gaule du Nord, 
p. 37-71 — É. ROUX-CAPRON avec D. LUSSON, Jardiniers ou paysans ? La question 
de la présence de l’outillage agro-pastoral dans les agglomérations gauloises et antiques, 
p. 73-89 — G. HUITOREl, Caractériser les outils agricoles d’époque romaine en Gaule. 
L’apport de l’expérimentation archéologique, p. 91-100 — L. LECONTE, G. HUITOREL, 
L’outillage des établissements ruraux laténiens et gallo-romains d’Île-de-France. Apports 
sur la caractérisation des activités agropastorales, p. 101-125 — St. RAUX, Instrumentum 
de production et de transformation des denrées agro-pastorales en Narbonnaise occidentale, 
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p. 127-158 — D. CANNY, A. MOREL, Les témoins des activités agropastorales dans les 
établissements ruraux du Sud-Ouest de la Gaule Belgique de la fin du Ier s. av. n. è. au Ve s. de n. è., 
p. 161-186 — M. DESSAINT, Y. RABASTÉ, L’outillage agricole des établissements rèmes : 
première approche fonctionnelle et spatiale, p. 187-199 — D. GOGUEY, J.-P. GUILLAUMET 
avec la coll. de Kl. ROTHE, L’outillage agro-pastoral des rebords du plateau du Châtillonnais, 
p. 200-210 — N. BERNIGAUD, Vers une géographie agricole de la Gaule romaine : l’apport 
de l’outillage, p. 211-236 — B. FORT, N. TISSERAND, L’ensemble d’outillage agricole 
de la villa de Saint-Clément (89), reflet des activités d’un établissement rural de la cité des 
Sénons ? Premier bilan, p. 237-259 — A. DUCREUX et J. GRASSO avec la collab. de 
L. FLOTTES, Fr. BLONDEL, S. FOUCRAS, L’équipement agro-pastoral de l’établissement 
rural tardo-antique d’Appoigny (Yonne), p. 261-284 — M. KASPRZYK, D. MORIZE avec 
la collab. d’A. BURGEVIN, Un dépôt d’outils, de vaisselle et d’objets métalliques du IVe s. 
à Roches-Bettaincourt (Haute-Marne) : présentation préliminaire, p. 285-303. Un lot de 69 
objets comparables ceux de l’est de la Gaule — G. BRKOJEWITSCH, Un dépôt d’outillage 
en fer gallo-romain à Châtel-Saint-Germain (Moselle), p. 305-314 — G. HUITOREL, Herser 
dans les campagnes de la Gaule. Essai de caractérisation de la herse à cadre rigide à l’époque 
romaine, p. 315-344 — P. PICAVET, Des moulins et des bêtes. Corrélation entre meules de 
grand format et élevage de bétail dans les campagnes du nord de la Gaule et de la Germanie à 
l’époque romaine, p. 345-365 — M. HIGELIN, Une forme particulière d’échardonnoir dans le 
secteur de la Bruche à proximité de Strasbourg (Alsace), p. 367-380 — N. TISSERAND, L’outil 
comme marqueur territorial : l’exemple des serpes lingonnes, p. 381-392 — M. BRUNET et 
collab. de O. BRUN, B. ROSEAU et al., Un lot d’objets atypiques découvert dans un bâtiment 
d’exploitation gallo-romain à Warcq (Ardennes), p. 393-419. Socs, fourches dents de herse ou 
de vallus.

35 — Cl. MERCIER, F. BIÈVRE-PERRIN, Jules César, construction d’une image de 
l’Antiquité à nos jours. Actes du colloque de Besançon, 20-21 octobre 2022, Besançon, Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2024, 250 p. ISBN 978-2-38549-100-0. 38 €. 

Seule la troisième partie : César et les Gaulois : une vision croisée France/Belgique, 
concerne la Chronique — M. LE PIOLOT-VILLE, Jules César vu du MuséoParc Alésia, 
p. 189- 196 — Fr. DE CALLATAŸ, « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus 
braves » : les spécificités de regard porté par les Belges sur Jules César, p. 197-205.

36 — F. OLMER, B. GIRARD, R. ROURE (dir.), Expressions artistiques des sociétés 
des âges du Fer, Actes du 46e colloque international de l’AFEAF, Aix-en-Provence, 26-28 mai 
2022, Paris, AFEAF 6, 2024, 472 p. ill. en NB et en couleurs. ISBN 978-2-9567407-5-9.

L’ouvrage rassemble les 40 contributions en suivant quatre thèmes. De courts posters 
présentent des objets inédits ou réinterprétés. Concernent la chronique les articles suivants :

Thème 1. La notion d’art : historiographie et épistémologie — N. GINOUX, 
L. OLIVIER et al., Le Voir et le Faire : l’Art celtique comme processus de convocation des 
formes, p. 37-52 — Chr. VENDRIES, La musique : une composante de l’art gaulois ? Du regard 
des Anciens à l’opinion des Modernes, p. 53-64 — S. NIETO-PELLETIER, J. GENECHESI, 
L. CALLEGRAIN et al., Entre imitation et appropriation : vers la définition d’un art monétaire 
celtique, p. 65-78.
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Thème 2. La fabrique de l’art : formes matérielles et immatérielles — A. FOCHESATO, 
Fr. EPAUD, La poutre sculptée de Bibracte : l’architecture, véhicule d’expression artistique 
au Second âge du Fer, p. 91-104 — V. BRISOTTO, A.-Fr. CHEREL, L. JACCOTTEY, et al., 
Découverte d’un nouvel ensemble de quatre bustes en pierre à Trémuson, Côtes-d’Armor : 
étude technologique et approche stylistique, p. 121-140 — J. M. LARUAZ, Les sculptures 
celtiques en pierre de l’oppidum des Châtelliers à Amboise (Indre-et-Loire) dans leur contexte 
Thème 3. Le sens des productions : représentations, styles, interprétations — Th. LEJARS, 
M. SCHWALLER, Ensérune et l’art celtique des rives méditerranéennes, 
p. 185-202 — M. SCHÖNFELDER, Les styles de La Tène finale. Premières remarques sur 
les objets du quotidien et de l’art, p. 229-238 — Ph. GAY, Éléments inédits de sculptures 
celtiques anthropomorphes à Artenay (Loiret), p. 239-244 — J.-M. LARUAZ, Th. BOUCHER, 
D. LUSSON, Formes et symbolique(s) des pendentifs-cages de la fin du Second âge du Fer 
en Gaule, p. 251-254 — C. VON NICOLAI, D. WIGG-WOLF, K. P. HOFMANN et al., 
Déchiffrer l’imagerie des monnaies celtiques à l’aide de la reconnaissance automatique des 
images, l’exemple des quinaires au rameau, p. 267-274.

Thème 4. L’art dans la société : statuts, identités, fonctions — G. CABANILLAS DE 
LA TORRE, P. GOLANOVA, L’art laténien : pour et par les élites ?, p. 291-302 — B. GIRARD, 
P. SÉJALON, N. CHARDENON, La bijouterie à l’âge du Fer en France méditerranéenne. 
Questionnements sur les identités, les statuts et les échanges en Languedoc et en Provence à 
partir de quelques parures exceptionnelles (VIIe-Ier s. av. n. è.), p. 303-326 — J. ROLLAND, 
Entre créativité et contrainte : l’influence des choix stylistiques dans la production des 
parures en verre celtiques, p. 327-338 — O. BUCHSENSCHUTZ, Fr. ORY, L’art celtique 
entre signes, symboles et abstraction, p. 387-390 — K. GRUEL, E. HIRIART, Pour une 
première approche des principaux thèmes iconographiques de la numismatique celtique, 
p. 399-404 —H.  WENDLING, Le regard vide – Les yeux dans l’art celtique, p. 405-409.

Posters : Un objet, un texte, une image.
— Fr. BLONDEL, J.-Cl. BÉAL, Chr. MATHEVOT, La statuette du Crêt-Chatelard 

retrouvée !, p. 415 — Th. BOCHNAK, G. HAMM †, Un objet zoomorphe insolite de la Côme 
Chaudron à Bibracte, p. 416 — P.BRAND, Un bec verseur zoomorphe du Theurot de la Roche 
à Bibracte, p. 417.

37 — G. PAGÈS, R. CLOTUCHE (dir.), Le rôle de l’artisanat dans la genèse et la 
structuration des agglomérations de la Gaule antique, Nanterre, Presses universitaires 
de Paris-Nanterre, 2024, 181 p. 23 €. Actes de trois tables rondes. Ce volume présente les 
contributions relatives à la Gaule. Premier volume de la série Humanités, avec une introduction 
générale par M. GÉLIN, R. GONZALEZ VILLAESCUSA, G. PAGÈS. Six chapitres 
concernent la Gaule.

G. PAGÈS, R. CLOTUCHE, Introduction, p. 17-29. De l’influence des activités artisanales 
dans la constitution de la ville.

B. BONAVENTURE, C. ENCELOT, M. PIETERS et al., L’artisanat à Nasium 
(Meuse) : de La Tène D2 à l’époque augustéenne, p. 31-52. Constat et analyse d’une 
sectorisation des activités à partir de La Tène finale, tannerie notamment — P. BARRAL, 
C. FRUCHART, C. LAPLAIGE, L’artisanat dans la ville : le cas de Mandeure, p. 53-73.



14 nicolas mathieu et al.

Une meilleure connaissance des espaces artisanaux, avec fumoirs, séchoirs, et potiers 
dans le contexte du sanctuaire — St. VENAULT et al., L’artisanat du fer aux Ier et IIe s. 
apr. J.-C. à Entrains-sur-Nohain/Interanum (Nièvre) : premières constatations d’après une 
série de forges fouillées au nord de l’agglomération antique, p. 75-101. Les étapes d’une 
production vue à partir des déchets, qui disparaît par la suite, remplacée par une taverne et 
un relais ? — P. WECH, Brionne/Breuiodurum (Eure) : un quartier à vocation artisanale en 
périphérie de l’agglomération antique ?, p. 103-108. Installé de l’époque augustéenne à la fin 
du IIe s., il était spécialisé dans le traitement des peaux et tannerie, et la métallurgie — N. NIN, 
L’artisanat dans la ville antique d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : insertion urbaine 
et organisation, p. 129-153. Évoque notamment les dépotoirs en périphérie — B. HOUIX, La 
place de l’artisanat à Nîmes dans l’Antiquité, p. 158-178.

2.2. – HOMMAGES, MÉLANGES

38 — Aedes Memoriae. Actes Journée d’étude en mémoire du professeur Noël Duval 
(Bib. antiquité tardive 42), Brepols, 2024, 306 p. ISBN 978-2-503-60645-3. 120 €. Non vu. 
Signalons, d’après les titres du sommaire, ce qui peut concerner la Gaule. 

É. MORVILLEZ, L’architecture des villas de l’Antiquité tardive en Occident : nouveaux 
sites, dernières avancées — A. MICHEL, P. URBANOVA, P. GUIBERT et al., recherches récentes 
dans la crypte de l’église Saint-Seurin de Bordeaux — A.-B. MEREL BRANDEBOURG, Le 
décor des églises de l’Antiquité tardive à Paris.

39 — T. AMRAOUI, E. DUMAS (éd.), De l’objet à la société romaine. Études archéologiques 
et épigraphiques offertes à Jean-Claude Béal, Oxford, Archaeopress, (Archaeopress Roman 
Archaeology 101), 2024, 322 p., ill. coul. ISBN 978-1-80327-602-1. 89 €.

Ce livre réunit une vingtaine de contributions regroupées dans cinq parties. Centrées 
sur la Gaule, elles touchent aussi d’autres provinces occidentales sur lesquelles a travaillé 
Jean-Claude Béal dont des éléments de sa bibliographie sont présentés. Ne sont repris ici que 
les articles qui concernent la Chronique.

Avant-Propos des éditeurs.
Partie 1. De l’atelier à l’objet : artisanats, productions et instrumentum.
C. COQUIDÉ, avec la collab. de M. CABANIS, O. FRANC, Inscription, vestiges et 

dépotoir relevant d’un atelier de tuilier au Haut-Empire aux Verchères à Optevoz (Isère), 
p. 1-17 — A. FERDIÈRE, Une matrice et un masque moulé de l’atelier de potier du 
Haut-Empire de Crouzilles « Mougon » (37) : une production méconnue de décors d’applique, 
p. 18-30 — T. SILVINO, Th. ARGANT, Le cuir de laine. Un artisanat oublié de Lyon/Lugdunum ?, 
p. 38-49 — Th. ARGANT, C. BAZILLOU, Des ivoires et des copeaux : un artisanat éphémère 
à Lyon – Lugdunum, p. 50-57. Les a. dressent un état des lieux sur l’exploitation de ce matériau 
dans la colonie de Lugdunum — Fr. POPLIN, Les trièdres du dé classique donnent la raison de 
sa suprématie. Avec un épilogue sur les dés à lettres d’Autun, p. 70-76.

Partie 2. Croyances et cultes.
O. DE CAZANOVE, P.-A. LAMY, Pro bubus, uti valeant. Offrandes sculptées pour la santé des 

animaux de trait en Gaule romaine. Artisanat et dévotions, p. 84-108 — S. NIELOUD-MULLER, 
Les découvertes de Nesmy (Vendée). Un lac sacré et un trésor inventés de toutes pièces, p. 109-116.
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Partie 3. Iconographie, épigraphie et archéologie funéraire.
H. CHEW, Un togatus méconnu des environs de Langres (Haute-Marne), 

p. 119-131 — Fr. BÉRARD, Quelques funéraires dans la fouille de la rue du Chapeau Rouge, 
à Vaise, p. 132-137 — A. POIROT, M.-J. ANCEL, Une cave-resserre avec outils et sépulture, 
datée de la fin de l’Antiquité ou du début du haut Moyen Âge, mise au jour à Villette-d’Anthon 
(Isère), p. 138-152.

Partie 4. Habiter et organiser un territoire.
J. PLANCHON, Les Voconces et la Transalpine : essai d’approche géostratégique entre 

Rhône et Alpes, p. 185-203 — J. PLANCHON, Y. TEYSSONNEYRE, E. DUMAS, avec la 
collab. de T. CHEMIN, J.-P. BRAVARD, B. CLEMENT et al., Une villa sur la route des Alpes ? 
Le site de la Condamine à Pontaix (Drôme), p. 204-234. De récentes observations aériennes et 
des travaux d’aménagement montrent la coexistence de plusieurs secteurs bâtis, dont un sanctuaire 
et un grand ensemble apparenté à une villa — Fr. GABAYET, Une petite agglomération rurale en 
milieu alpin La fouille de Pré-Dame à Détrier (73), p. 235-248 — X. LAFON, A.-M. ADAM, 
Usspann, un village gallo-romain des Ier-IIe siècles : organisation générale et techniques de 
constructions, p. 249-274.

Partie 5. Décorer un édifice.
L. BRISSAUD, L’organisation du réseau hydraulique du jardin de la maison aux Cinq 

Mosaïques (Saint-Romain-en-Gal, Rhône), marqueur discret de la luxuria viennoise à la fin 
du IIe s. ap. J.-C., p. 277-292.

40 — Dynamiques des peuplements, des territoires et des paysages. Bilan et perspectives 
en archéologie spatiale, hommage à Jean-Luc Fiches (Actes des 42es rencontres internationales 
d’archéologie et d’histoire), Fr. BERTONCELLO, M.-J. OURIACHI, L. NUNINGER et al. 
(dir.), Nice, APDCA, CEPAM, 2023, 258 p., ISBN 2-904110-65-8. 40 €. Voir Chronique 2023, 
n° 64. Un article concerne la Lyonnaise. Voir infra n° 257.

3.3. – EXPOSITIONS

41 — M.-A. KAESER, La Tène, lieu de mémoire. Aux Origines de l’archéologie 
celtique, Neuchâtel, Éditions Alphil / Éditions du Latenium, 2022, 137 p. ill. en couleurs. 
ISBN 978-2-9701062-6-5. 25 €. 

Une synthèse abondamment illustrée de documents d’archives sur les acquis du site 
découvert en 1857 sur les rives du lac de Neuchâtel et sur les nouvelles interprétations.

42 — G. SPADA (dir.), De la profondeur des eaux à la lumière des marais, Musée des 
Saintes-Maries-de-la-Mer, 2024, ill. en couleurs, biblio., 200 p. ISBN 978-2-35518-148-1. 
28 €. Catalogue d’exposition du musée, qui conserve nombre d’objets issus de fouilles et 
prospections. Non vu. Signalons d’après son sommaire, parmi les contributeurs, outre G. Spada, 
archéologue subaquatique, directeur du musée, L. LONG, G. DUPERRON. L’ouvrage est 
organisé chronologiquement. Pour la période antique mentionnons La Camargue, un paysage 
en évolution — Les produits de l’Italie romaine : Période républicaine — Les produits de 
l’Italie romaine : période impériale — Les produits de Gaule et Ibérie — Anthropisation de la 
Camargue — Les objets en bronze — La navigation antique dans le delta du Rhône — L’espace 
portuaire — L’antiquité tardive.
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43 — Un empire, des peuples. Unité et pluralité du monde romain, Gand, éditions Snoeck, 
2024, 128 p. ill. en couleurs, biblio. ISBN 978-94-6161-916-7. 19,50 €. Catalogue accompagnant 
l’exposition du même nom du 4 octobre 2024 au 1er juin 2025, Lugdunum – Musée et 
théâtres romains.

Conçue à partir de six monuments épigraphiques conservés au Musée (la dédicace de 
l’amphithéâtre par C. Iulius Rufus, prêtre du culte impérial, Santon ; l’épitaphe de Iulia 
Helias, flaminique, dont le corps a été rapatrié de Rome à Lyon par ses sœurs ; l’épitaphe de 
L. Septimius Mucianus, soldat libéré par congé honorable, faite par son épouse Secundina 
Iusta et leur fils ; l’épitaphe de Iulius Alexander un artisan verrier originaire de Carthage, 
installé à Lyon où il eut une abondante descendance ; l’épitaphe, bilingue, en grec et latin, 
de Tertinia Amabilis, Grecque originaire de Nicomédie, d’extraction servile, femme de 
Tertinius Gessius, un vétéran ; l’épitaphe de Thaïm, dit aussi Iulianus, fils de Saad, né à Athil, 
citoyen et bouleute de Canata en Syrie), l’exposition et le catalogue étudient les mobilités 
géographiques, les changements statutaires, les ascensions sociales et intégrations politiques 
dans l’empire. Chacun des monuments est analysé, replacé dans son contexte et comparé à 
d’autres monuments qui font l’objet d’une mise au point. Les six personnages ainsi étudiés 
sont mis en scène, chacun à la fin de l’étude, dans un court récit fictif (par P. HOUMARD) à 
partir d’un élément du récit gravé, pour donner vie et chaleur à des récits qui resteraient secs 
pour le public.

Article introductif, Cl. MOATTI, L’empire romain de l’unité à la pluralité, 
p. 8-13 — Cl. MOATTI, Focus, Rome, ville cosmopolite, p. 16 et Xénophobie et préjugé 
social, p. 17 — Zoom recherche, Fr. BÉRARD, la boîte à outils de l’épigraphiste, p. 18-19.

— C. Iulius Rufus : Entre les lignes, Fr. BÉRARD, p. 22-24 — Fr. BÉRARD, La place 
des élites gauloises dans l’empire romain, p. 24-27 — Zoom objet, M. FORTIER, L’inconnu 
de Saintes : ville santone, art impérial, p.28-29 — Récit fictif.

— Iulia Helias : Entre les lignes, N. MATHIEU, p. 36-37 — Entretien, D. BAUDOIN, La place 
des femmes dans la vie publique des cités : prêtrises et évergétisme, p. 38-43 — L. BRICAULT, 
Polythéisme et culte impérial : entre pluralité et unité, p. 44-47 — Zoom objet, N. MATHIEU, 
Le monument de la flaminique Licinia Flavilla : prestige et pouvoir de l’élite provinciale, 
p. 48-49 — Récit fictif.

— Secundinia Iusta : Entre les lignes, D. DANA, p. 56-57 — D. DANA, L’armée romaine, 
un espace d’intégration, p. 58-62 — Focus, G. PERROT, Femmes et civils autour des camps 
militaires, p. 63 — Zoom objet, Chr. EGER, Une trulla de légionnaire : un objet sur les routes, 
p. 66-67 — Récit fictif.

— Iulius Alexander : Entre les lignes, St. GUÉDON, p. 74-75 — Entretien, P. BALLET, 
M.-D. NENNA, Artisanat et mobilité des savoir-faire dans l’empire romain : les cas de 
l’Afrique du nord et du Proche-Orient, p. 76-83 — Zoom objet, L. ROBIN, L’artisanat verrier, 
du Proche-Orient à Lugdunum, p. 84-85 — Récit fictif.

— Cyrilla : Entre les lignes, Fr. BÉRARD, p.92-93 — G. L. GREGORI, Les relations 
entre maîtres et affranchis, p. 94-97 — Zoom objet, M. BÉRAUD, Le collier d’un esclave du 
médecin Gemellinus, p. 98-99 — Récit fictif.
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— Taïm : Entre les lignes, J.-B. YON, p. 106-107 — J.-B. YON, La Syrie romaine et 
sa diaspora dans l’Empire, p. 108-111 — Zoom objet, V. BLANCHARD, Le relief du prêtre 
Maliku et de son épouse Hadirâ, p. 114-115 — Récit fictif.

Entretien, Cl. MOATTI, Prendre la route de l’Empire, p. 120-123.

3. – Sources écrites

3.1 – ÉPIGRAPHIE

44 — S. ARMANI, Une formule inédite d’invocation aux Mânes dans une inscription de 
Nîmes, dans A. G. ALMAGRO, S. TANTIMONACO (éds), Between fearing and worshipping. 
Household spirits in the Greco Roman World, Séville, Editorial Universidad de Sevilla, 2024, 
p. 181-193. Ma | Gremiae | Phleg(usae). Q(uintus) | [- ca 5]++ | ---.

45 — F. GATEAU, P.-Y. LAMBERT, Retour sur L-65 (Lezoux), Études celtiques, 49, 
2023, p. 77-92. Pierre-Yves Lambert corrige la lecture et l’interprétation linguistique données 
dans le RIG II, 2 : à côté du verbe de dédicace euru on distingue des noms propres, désignant 
l’auteur de cette offrande (lire Serublius) et les divinités destinataires : il est proposé de lire 
nemne comme un théonyme correspondant au v.irland. Nemain, Neman, le nom d’une déesse 
de la guerre.

46 — A. MURER, H. BARRAND-EMAM, M. BOLOU et al., Nouvelles données sur 
l’occupation tardo-antique de Kembs-Cambete (Haut-Rhin), Archimède. Archéologie et 
histoire anciennes, 11, 2024, p. 171-208, dans le dossier thématique Nouvelles données et 
perspectives de recherches sur la période romaine en plaine d’Alsace et ses abords, p. 171-208. 
Entre autres découvertes, une nouvelle borne routière, en position de rejet, avec deux 
inscriptions indépendantes l’une de l’autre : la première de Valérien et Gallien, la seconde de 
l’empereur Dioclétien. Un témoignage de la réorganisation administrative sous cet empereur. 
Lecture et analyse épigraphique M. BÉRAUD, N. MATHIEU, p. 181-182.

47 — G. RAEPSAET, Écrire en Gaule du Nord à l’époque romaine. Une anthologie 
raisonnée et commentée de graffiti, Bruxelles, CReA-Patrimoine édition, 2024, 117 p. 
ISBN 978-2-9602029-8-4. 50 €. Le volume sera analysé dans la prochaine livraison de la 
Chronique relative à la Belgique.

48 — E. ROUX, Photogrammétrie et analyse de surface des modèles 3D pour l’étude des 
supports épigraphiques des inscriptions antiques de Vaison-la-Romaine (Vaucluse, France), 
ArchéoSciences, 47-1, 2023, p. 19-32. En ligne : https://doi.org/10.4000/archeosciences.11439. 
L’article concerne deux inscriptions, découvertes en 1912 : ILGN, 205a, en l’honneur de 
Claude divinisé, et CAG, 84/1, p. 237, n° 250, en l’honneur de Britannicus Caesar. 

3.2. – NUMISMATIQUE

49 — V. DROST, Des érudits du XIXe à Adrien Blanchet : la genèse des études de trésors 
monétaires en France, Revue de Numismatique, 178, 2021, p. 411-442.

50 — P.-M. GUIHARD (dir.), L’argent gaulois. Dépôts monétaires de la « zone du 
denier », Trésors monétaires, XXX, Paris, BNF, 2023, 230 p., ill. en couleurs.

https://journals.openedition.org/archeosciences/11439
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Le volume est centré sur la question des quinaires à la charnière des monnayages de 
l’Indépendance gauloise et de ceux de la Gaule romaine, et celle du rôle de l’armée dans la 
diffusion des quinaires gaulois après la conquête.

P.-M. GUIHARD, Introduction, p. XXV-XXVIII.
P.-M. GUIHARD (dir.), J.-D. LAFFITE, L. THOMASHAUSEN et al., Le dépôt 

de quinaires gaulois de Bassing (Moselle). Une encaisse à vocation militaire du début 
de la période augustéenne, p. 1-142 (1111 exemplaires recueillis dans une demeure 
aristocratique) — C. BOSSAVIT, S. NIETO-PELLETIER, Le dépôt monétaire de Laignes 
(Côte-d’Or) : 2113 exemplaires en argent du Centre-Est de la Gaule, p. 143-172. Bien que 
découvert de manière illicite, il contribue à la compréhension des pratiques monétaires de la 
région à la fin de l’âge du Fer — C. BOSSAVIT, Le dépôt monétaire de Lavilleneuve-au-Roi 
(Haute-Marne), p. 173-180. Étude des monnaies conservées de ce dépôt qui comprenait 
plus de 13148 pièces, soit moins de 2% ; des liaisons de coins avec le dépôt de Laignes 
ont pu être mises en évidence — P.-M. GUIHARD, Les dépôts de quinaires gaulois des 
Andelys (Eure), de Lyons-la-Forêt (Eure) et de Limésy (Seine-Maritime) : marqueurs 
numismatiques d’une présence militaire post-césarienne dans la basse vallée de la Seine ?, 
p. 181-188 — P. M. GUIHARD, Les découvertes de quinaires gaulois à travers un inventaire 
des dépôts monétaires, p. 189-216.

D. HOLLARD, Postface, p. 221-225.
51 — P.-M. GUIHARD, La correspondance de Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu avec 

Adrien Blanchet (1949-1954) : face à face épistolaire entre deux bâtisseurs de la numismatique 
celtique, Revue de Numismatique, 179, 2022, p. 333-372.

52 — Fl. POTIER, Numérisation et étude numismatique. L’exemple des monnaies 
antiques du médaillier de la Bibliothèque Municipale d’Étude et de Conservation de Besançon, 
dans G. LABARRE (dir.), Sources, Histoire et Éditions. Les outils de la recherche, Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2021, p. 113-137.

4. – Historiographie, patrimoine

53 — F. MAUNY, M. FERNANDES, Le site de Montans et ses figurines : du mobilier 
archéologique jusqu’à la reproduction des gestes, Pallas, 121, 2023, p. 43-53. En ligne : 
https://doi.org/10.4000/pallas.26191. Situé chez les Rutènes, le site est surtout connu pour la 
production de sigillée aux deux premiers siècles de notre ère. Mais y ont été aussi produites 
des statuettes moulées. La réalisation de nos jours de fac-similé par l’Archéosite permet de 
mieux comprendre les techniques utilisées dans l’Antiquité.

54 — S. NIELOUD-MULLER, L. BOUHADJEB, Aix-les-Bains / Aquae dans l’Antiquité. 
Rechercher et étudier les archives au profit de la connaissance archéologique, La Rubrique des 
patrimoines de Savoie, 52, 2024, p. 24-25.

55 — Chr. VERNOU, Une sculpture énigmatique aux portes de Tignes (Savoie). Le 
« Ceutron de Villaret » est-il un bas-relief protohistorique ?, La Rubrique des patrimoines de 
Savoie, 52, 2024, p. 15-17.

https://journals.openedition.org/pallas/26191
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5. – Carte archéologique de la Gaule (CAG)

56 — Carte archéologique de la Gaule. 85, La Vendée, M. Provost, Paris, AIBL et éd. 
de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2024, 520 p. ISBN 978-2-8775-4713-0. 50 €. 
Refonte de la première édition qui comptait alors 246 p.

II. – PROVINCE DE LYONNAISE

1. – Généralités

1.1. – SYNTHÈSES HISTORIQUES RÉGIONALES
1.1.1. – Livres

57 — J.-Y. ÉVEILLARD, Romains d’Armorique, Morlaix, Skol Vreizh, 2024, 101 p., ill. 
en couleurs, glossaire, index des noms de personnes, biblio. (générale et en fin de chapitre). 
ISBN 978-2-36758-188-4. 29 €. Une synthèse à jour d’une grande clarté, rigoureuse cité par 
cité, largement fondée sur les sources épigraphiques (lapidaire et instrumentum inscriptum) qui 
met avec précision et pédagogie à la disposition d’un large public une documentation dispersée 
qui reste trop souvent peu connue ou inaccessible en dehors du cercle des chercheurs ou des 
érudits. L’écriture fluide et les nombreuses micro-histoires présentées grâce aux inscriptions 
introduisent à la vie économique, politique, religieuse, domestique et quotidienne des cinq 
cités de la péninsule armoricaine.

Introduction, p. 5-9 — Chap. 1. Les Namnètes, p. 12-42 — Chap. 2. Les Riedones, p. 43. 
Entre autres exemples, le dossier des magistrats T. Flavius Postuminus et L. Campanius 
Priscus, p. 43-48 ou bien Les graffitis de Condate, une ouverture sur la vie quotidienne, 
p. 53-54 — Chap. 3. Les Coriosolites, p. 55-67 — Chap. 4. Les Vénètes, p. 69-78. L. Tauricius 
Florens, un notable vénète dans la capitale des Gaules — Chap. 5. Les Osismes, p. 79-91. 
C. Varenius Varus, un Méditerranéen salaisonnier à Douarnenez — Conclusion, p. 92-95.

58 — J. RÉMY, Territoires et réseaux en Bretagne et pays de la Loire à l’âge du Fer 
(IIIe-Ier s. a.C.), Bordeaux, Ausonius, 2021, 384 p. 25 €. En ligne : https://doi.org/10.4000/books.
ausonius.19828. Publication de la thèse de l’autrice soutenue en 2017 (université de Tours).

Introduction p. 11-15 — Pour une étude des territoires du nord-ouest de la Gaule, 
p. 17-71 — Formes, fonctions et hiérarchies des sites 1/2, p. 73-125. Étude des sites 
fortifiés — fonctions et hiérarchies des sites 2/2, p. 125-230. Étude des habitats groupés 
ouverts — L’organisation des territoires, 1/2, p. 231-293. La configuration générale de 
l’habitat du quart nord-ouest de la Gaule — L’organisation des territoires, 2/2, p. 293-345. 
Réseaux et structuration territoriale : des outils empruntés à la géographie — Conclusion, 
p. 347-353 — Bibliographie, p. 355-379 — Annexes, p. 383-520. Présentation des sites fortifiés

1.1.2. – Dossiers

59 — A. BORLENGHI et C. COQUIDÉ (dir.), Les aqueducs romains de Lyon et 
d’ailleurs : nouveaux repères, Gallia, 80, 1, 2023, 475 p. ISBN 978-2-271-14906-0.

https://doi.org/10.4000/books.ausonius.19828
https://doi.org/10.4000/books.ausonius.19828
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Ce dossier, qui fait suite à un colloque et à une série de journées sur ce thème, rassemble 
plus de 30 contributions sur des thèmes relatifs à la protection des tracés, à la construction, à 
la datation et à la desserte urbaine. Ne sont reprises que celles qui concernent la Gaule. Quatre 
contributions concernent respectivement l’Espagne, la Suisse ; Rome, Pompéi.

Propos introductifs — K. GERNIGON, Avant-propos. Les aqueducs romains de Lyon, 
p. 9 — A. BORLENGHI, C. COQUIDÉ, Introduction. Les aqueducs romains de Lyon et 
d’ailleurs : nouveaux repères, p. 11-44 — J. BURDY, Prologue. La longue histoire de la 
recherche sur les aqueducs romains de Lyon, p. 45-47.

Partie 1. Protection et connaissance des tracés.
D. BELLANCA-PENEL, Les aqueducs de Lyon dans la Carte archéologique nationale : 

une démarche au service de la recherche, p. 51-57 — J. BOULON, L’aqueduc du Gier à Lyon : 
la complexité de la protection au titre des monuments historiques, p. 59-64 — É. LEROY, 
L’apport de la géomatique à la connaissance de la partie terminale de l’aqueduc du Gier à 
Lyon, p. 77-92 — T. SILVINO, Des vestiges d’un possible aqueduc à Lyon, à l’angle des 
rues Appian et des Fossés-de-Trion, p. 93-98 — S. MOTTE, Une double conduite en bois 
découverte avenue du Point-du-Jour à Lyon, p. 99-104 — K. BLANC, G. MAZA, La tranchée 
supérieure de l’aqueduc du Gier à Saint-Joseph (Loire) : nouvelles données et synthèse, 
p. 105-110 — J.-Y. BARBIER, L’aqueduc de Fontanières : un cinquième aqueduc romain à 
Lyon ?, p. 111-123.

Partie 2. Du projet d’adduction à la mise en œuvre : construction et architecture.
C. COQUIDÉ, A. VALOIS, La mise en œuvre d’un aqueduc : l’exemple de la Brévenne à Lyon, 

p. 127-144 — St. ARDOUIN, C. ANDRÉ-CHAZE, Des vestiges liés à la phase de construction 
de l’aqueduc de la Brévenne à Limonest (Métropole de Lyon) ?, p. 145-150 — S. MOTTE, 
C. RAMPONI, Enrochements et regard sur l’aqueduc de la Brévenne à Dardilly, chemin du 
Combert (Métropole de Lyon), p. 151-156 — P. FRANÇOIS, L’aqueduc de la Brévenne à Lyon 
et ses conséquences sur l’aval du parcours, p. 157-166 — D. BALDASSARI, Fr. BLONDEL, 
St. GAILLOT, L’aqueduc du Gier : nouvelles données sur le pont-siphon de Beaunant à 
Sainte-Foy-lès-Lyon (Métropole de Lyon), p. 167-185 — K. BLANC, L. DANIELOU, 
L’aqueduc du Gier : étude des ponts-siphons du Garon à Brignais et Chaponost (Rhône) et 
de Beaunant à Sainte-Foy-lès-Lyon (Métropole de Lyon), p. 187-198 — D. BALDASSARI, 
L’aqueduc de l’Yzeron : nouvelles données sur le double siphon de Craponne (Métropole 
de Lyon), Lyon), p. 199-215 — L. BORAU, Le nivellement des aqueducs de Lyon et 
leurs aménagements de régulation et de ralentissement : analyse et mise en perspective, 
p. 217-229 — J. COURTOIS, M. NOËL, Fr. VERNEAU, Architecture et réfection des 
aqueducs d’Orléans/Cenabum (Loiret), p. 231-247 — R. FABRE, Ph. LEVEAU, V. DUMAS, 
Topographie et restitution du chantier de l’aqueduc d’Arles (Bouches-du-Rhône), p. 249-266.

Partie 3. La datation : diversité des approches et limites de lecture.
A. BORLENGHI, C. COQUIDÉ, La datation des aqueducs lyonnais : un état des lieux, 

p. 285-299 — Chr. OBERLIN, J.-Cl. LEFEVRE, La datation des aqueducs de Lyon : nouvelles 
données et contribution de l’analyse statistique bayésienne, p. 301-312 — Fr. BLONDEL, 
D. BALDASSARI, La datation dendrochronologique du coffrage de fondation d’une 
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pile du pont-siphon de l’Yzeron à Beaunant (Sainte-Foy-lès-Lyon, Métropole de Lyon), 
p. 313-319 — J.-Cl. BÉAL, À propos de la datation des marques du groupe de Clarianus sur 
les terres cuites architecturales antiques, p. 321-326 — Ch. CÉCILLON, C. COQUIDÉ, Trois 
monnaies en contexte « aqueduc » à Lyon à l’épreuve de la numismatique et de l’archéologie, 
p. 327-332.

Partie 4. L’alimentation de la ville : aménagements urbains.
E. DUMAS, Les aqueducs de Lyon à l’approche de la ville antique, 

p. 335-364 — A. BORLENGHI, É. LEROY, Alimentation et gestion de l’eau sur la 
colline de Fourvière à Lyon : les aménagements hydrauliques, la ville et ses monuments, 
p. 365-393 — É. BERTRAND, Les piles intra muros de l’aqueduc du Gier, rue Roger-Radisson 
à Lyon, p. 395-400 — Ph. DESSAINT, Découverte d’une canalisation antique sur la 
colline de Fourvière à Lyon, p. 401-406 — E. BERNOT, Alimenter la ville de Lyon en 
eau : les galeries de captage antiques sous les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse, 
p. 407-420 — J. RAMONA, Les réseaux d’alimentation en eau des pentes de la Croix-Rousse 
et de la presqu’île de Lyon, p. 421-442 — L. BRISSAUD et J.-L. PRISSET avec la collab. 
de Cl. MARCELLIN, L’alimentation hydraulique de Saint-Romain-en-Gal (Rhône), quartier 
de Vienne antique (Isère), p. 443-460.

Voir infra n°150.
60 — Croisées des chemins, dossier dans Archéopages, 48, 2021, p. 4-85. L’ensemble 

concerne des cités et territoires de la Lyonnaise, principalement pour l’Antiquité, parfois dans 
la longue durée. Voir Chronique 2023, n° 102 pour une étude de cas en Aquitaine.

Voir infra nos 114, 120, 123, 124, 138, 141, 152.

1.1.3. – Articles

61 — M. ANDRIEU, A. DESBAT, M. FEUGERE, Aspects de l’écriture sur le site du 
pseudo-sanctuaire de Cybèle à Lyon (43 av. à 15 de n.è.), RAE, 70, 2021, p. 179-213.

62 — Ph. BARRAL, L’urbanisation à la fin de l’âge du Fer en Bourgogne-Franche-Comté : 
quelques réflexions à partir des recherches récentes, dans S. FICHTL, H. WENDLING 
L’urbanisation aux âges du Fer / Urbanisierung in der Eisenzeit - Journée d’études de 
Strasbourg en l’honneur de Susanne Sievers, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 
2021(Mémoires d’archéologie du Grand-Est, MAGE 7), p. 233-241.

63 — Chr. COURAULT, Murus fossaque ou le retranchement de César entre le Lac 
Léman et le Mont Vuache (Jura). Une approche quantitative sur la stratégie des fossés lors 
d’un épisode de la guerre des Gaules, dans C. PREVIATO, J. BONETTO (éd.), Terra, legno 
e materiali deperibili nell’architettura antica. Atti del Convegno internazionale di Studi 
(Padova, 3-5 giugno 2021), t.2, Rome, Qasar, 2023, p. 291-302.

64 — A. DI LIBERTO, Analyse des parcellaires antiques. Approche méthodologique et 
étude de cas en Gaule du nord et en Bretagne romaine, Revue du Nord, 104, 2022, p. 155-180.

65 — Cl. GRAPIN, Une épée celto-germanique et quelques autres armes : addendum 
au corpus de l’arsenal du siège d’Alésia (Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or), RAE, 71, 2022, 
p. 163-176.
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66 — M. GUÉRIT, Le verre tardo-antique et alto-médiéval en Rhône-Alpes : Lyon, 
Annecy et Valence. Bulletin de l’AFAV, 31, 2023, p. 39-42.

67 — G. LÉON, Réseaux d’habitat, de circulation et d’exploitation anciens et modernes 
en Plaine de Caen. Approche archéogéographique du projet collectif de recherche « Face à la 
Mer », Revue du Nord, 104, 2022, p. 113-130.

1.1.4. – Revues

68 — Aremorica. Études sur l’ouest de la Gaule romaine, 10, 2021, 200 p., index 
p. 191-194. ISBN 979-10-92331-51-6. 25 €. Cette livraison contient cinq articles issus de 
la journée d’étude de Valognes (Manche), qui lui donnent une coloration normande et trois 
articles relatifs à la péninsule armoricaine proprement dite. La plupart consistent en synthèses 
archéologiques et sur du mobilier avec mise en perspective historiographique et critique. Voir 
infra nos 125, 155, 193, 195, 224, 225, 227, 251.

69 — Aremorica. Études sur l’ouest de la Gaule romaine, 11, 2024, 169 p., index 
p. 159-161. Ce volume est principalement constitué de communications présentées lors de la 
journée d’études qui s’est tenue à Brest en juin 2021.

S’y trouve ainsi présenté un établissement rural découvert lors des fouilles de la ZAC 
du Bout-du-Monde, à Saint-Grégoire, près de Rennes, qui fait l’objet de deux contributions, 
l’une, dirigée par B. Simier, présentant l’évolution et l’interprétation des structures (voir infra 
n° 184), l’autre, rédigée par F. Labaune, une synthèse sur le mobilier (voir infra, n° 183). 
Des analyses sur des résidus ichtyologiques prélevés dans l’établissement de la Falaise, à Étel, 
permettent une approche renouvelée des activités artisanales de traitements de poissons (voir 
infra n° 199). À Corseul une fouille a révélé un changement d’activité complet du lieu : ou 
comment d’atelier de tisserand, il est devenu le dépotoir d’une auberge (voir infra n° 135). 
Un itinéraire antique reliant Carhaix à la côte nord de la péninsule est le sujet d’une étude 
(infra n° 194) et une contribution de J. Quemener consacrée au fortin du Rubricaire, sur le 
territoire diablinte (infra, n° 118).

70 — Bulletin et mémoires de la Société polymathique du Morbihan, 147, 2021. De 
maquette et format renouvelés depuis le tome 146 en 2020, le Bulletin ouvre, avec la livraison 
147, une nouvelle rubrique intitulée « L’actualité archéologique dans le Morbihan » qui se 
veut « une passerelle entre la recherche archéologique et le grand public, en permettant à 
ce dernier de découvrir les nouvelles richesses mises au jour dans nos territoires » (Chr. Le 
Pennec, p. 7). Y sont succinctement présentées sur deux pages des fouilles de l’année avec la 
bibliographie, le plus souvent rapports de diagnostics, de chantiers etc., consultables dans les 
services archéologiques. Photos, plans y sont de qualité, comme pour l’ensemble de la revue 
qui a adopté un format plus large ce qui a permis d’agrandir la taille des images.

Signalons, pour cette première livraison, deux fouilles préventives à Vannes (Darioritum) : 
p. 18-19, rue de Saint-Tropez, et, p. 20-21, rue de la Tannerie ; une surveillance archéologique 
à Vannes : p. 22-23, Place des Lices.



 chronique gallo-romaine 2024  23

1.2. – COLLOQUES, CONGRÈS, EXPOSITIONS, HOMMAGES, MÉLANGES, 
TABLES RONDES

1.2.1. – Colloques, congrès

71 — C. ALLINNE (dir.), Far West ? La Normandie antique et les marges nord-ouest de 
l’Empire romain. Actes du colloque de Caen (24 au 26 octobre 2018), 2 vol., 400 et 380 p. 
(Annales de Normandie 72/2, 2022 et 73/1, 2023).

Ces Actes rassemblent des articles de synthèse organisés en plusieurs thématiques. Ils 
concernent en grande partie les recherches en Basse-Normandie, qui ont fait l’objet d’un PCR 
(« Arbano ») en vue de créer un Atlas régional.

Volume 1
C. ALLINNE, G. LÉON, Introduction, p. 5-9.
Partie 1. Organisation des territoires, dynamiques de peuplement, réseaux.
G. LÉON, L’apport de l’archéologie à la reconstitution du réseau routier romain en 

Normandie, p. 13-36 — J. VÉRON, J. SPIESSER, Apports du site de « La delle du Carel, delle 
de la Commune » à Hérouvillette (Calvados) à la compréhension des dynamiques des territoires 
de confins, p. 37-55. Le tracé des chemins, qui se rejoignent à hauteur du sanctuaire, suit les 
évolutions de cet espace rural. L’originalité du site tient aux modifications que connaît le réseau 
viaire aux Ier et IIe siècles, alors que les usages de l’espace restent stables — G. LEROUX, Des 
pistes gauloises aux chaussées gallo-romaines : quelques exemples archéologiquement attestés 
en Bretagne orientale, p. 57-78 — R. AUVERTIN, X. DERU, Déterminer les territoires de 
cités au sortir de la guerre des Gaules : méthodologie d’une enquête entre Seine et Rhin, 
p. 79-106. Regard critique sur le travail de restitution réalisé sur les cités de Gaule Belgique 
dans le cadre du SIG ; de rares données antiques peuvent être confrontées aux territoires 
médiévaux) — Cr. GANDINI, Regard sur les campagnes chez les Osismes. Peuplement et 
activités dans le Léon et la vallée de l’Aulne du second âge du fer à la fin de l’Antiquité, 
p. 107-147. Une nouvelle approche qui montre une romanisation moins tardive et faible qu’il 
n’y paraissait.

Partie 2. Villes et campagnes.
G. LÉON avec la collab. de L. PAEZ-REZENDE, Les agglomérations de bord de voie sur 

l’itinéraire Valognes – Bayeux – Lisieux, p. 179-204 — L. PAEZ-REZENDE, L. JEANNE, 
C. DUCLOS, Les agglomérations antiques de la presqu’île du Cotentin (Ier siècle avant 
notre ère-Ve siècle de notre ère), p. 205-228. Mieux connues grâce aux recherches récentes, 
les trois agglomérations, Valognes, Portbail et Montaigu-la-Brisette, adoptent un urbanisme 
différent et semblent relever de trois statuts complémentaires : Valognes, la plus vaste, qui 
possède un édifice de spectacle, est le probable chef-lieu de cité ; la deuxième, tournée 
vers l’océan, est organisée en deux pôles dissociés, la troisième est une petite bourgade 
rurale — J.-D. DESFORGES, L’agglomération antique d’Oxellum (Oisseau-le-Petit, Sarthe), 
données récentes, p. 229-242. Bilan des prospections, notamment sur une insula et un édifice de 
spectacle, destinées à comprendre l’organisation de l’espace — D. LUKAS, Y.-M. ADRIAN, 
Les fermes gallo-romaines en Normandie orientale : genèse et caractéristiques de quelques 
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exemples fouillés récemment, p. 243-280. Ce petit corpus de sept fermes, au statut modeste, 
offre de nombreuses données sur les rythmes de création et d’abandon, la variété architecturale, 
et sur certains aspects socio-économiques de ces exploitations ; des sépultures à incinération 
ont été mises au jour dans trois d’entre elles.

Partie 3. Évolutions des peuplements à la fin de l’antiquité.
A. THOMANN, Y.-M. ADRIAN, M. KASPRZYK, La nécropole d’Évrecy au Bas-Empire 

(IVe - milieu Ve s.) : population gallo-romaine et élite militaire « romano-germanique », 
p. 307-329 — L. ÉLOY-ÉPAILLY, Les agglomérations du nord-est de la Normandie (Eure 
et Seine-Maritime) durant l’Antiquité tardive, p. 331-367 — J. QUEMENER, La présence de 
l’État entre Seine et Loire au cours de l’Antiquité tardive, p. 369-400.

Volume 2
Partie 1. Environnement cultuel.
L. PAEZ-REZENDE, L. JEANNE, G. LECLERC et al., Le paysage religieux de la 

Normandie occidentale (Ier siècle avant notre ère-Ve siècle de notre ère) : topographie, chronologie 
et diversité morphologique, p. 7-66. L’article aborde la diversité des architectures et des 
configurations cultuelles, sur presque six siècles, et la question des mobiliers présents dans les 
sanctuaires et des aménagements pouvant éclairer les pratiques rituelles — M. DEMAREST, 
Cl. PARRA PRIETO, S. PILLAULT et al., Données nouvelles sur les lieux de culte à la périphérie 
de Vieux/Aregenua, p. 67-94. Présentation des données sur l’environnement des sanctuaires, 
dont ceux de Baron-sur-Odon et Amayé-sur-Orne — G. LECLERC, Le sanctuaire gallo-romain 
à édifices multiples des Hernies à Macé (Orne), p. 95-127. L’a. revient sur les différentes 
phases d’occupation de ce sanctuaire jusqu’au IVe s. et sur les pratiques cultuelles (sacrifices 
d’animaux, dépôts d’offrandes) – J.-N. LE BORGNE, G. DUMONDELLE, C. PAUPY, 
Les sanctuaires antiques dans le département de l’Eure : l’apport de l’archéologie aérienne, 
p. 129-147. Présentation du corpus et des caractéristiques de ces sites cultuels, morphologie, 
architecture, phases de construction et aménagements. L’environnement des lieux de culte 
est évoqué à travers certains exemples ruraux puis la réflexion a porté sur les sanctuaires 
découverts au sein d’agglomérations en détaillant leur organisation — St BOSSARD, 
Y. DUFAY-GAREL, avec la collab. de A. CAMUS, V. MATHÉ, Un sanctuaire du nord-ouest 
de la Gaule : Juvigné (Mayenne), p. 149-158.

Partie 2. Monde des morts, pratiques funéraires.
V. BRUNET, L. PAEZ-REZENDE, L. JEANNE et al., avec la collab. de V. CARPENTIER, 

K. CHANSON, A. COCOLLOS et al., Les pratiques et les espaces funéraires antiques en 
Normandie occidentale : premiers résultats, p. 161-203. Une synthèse à partir d’un corpus de 29 
sites avec un bilan dressé par L’atelier ‘funéraire’ du PCR Arbano, fin 2015, qui a répertorié 
158 sites où parfois crémation et inhumation ont coexisté ; les nécropoles urbaines demeurent 
à ce jour non documentées — M. ROBERT, La nécropole de la Gendarmerie à Rouen. Apport 
de l’instrumentum à la compréhension des contextes funéraires romains de l’estuaire de la 
Seine, p. 205-240 — V. BRUNET, E. NIVEZ, Les sépultures isolées en Normandie occidentale 
durant le Haut-Empire : définition et rôle dans la structuration des territoires, p. 241-251. 32 
sépultures secondaires à crémation, systématiquement associées à des contextes ruraux ; les 
auteurs s’interrogent sur leur fonction.
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Partie 3. Économie, matières premières, production, diffusion.
M.-A. THIERRY, A. BOCQUET-LIENARD, M.-P. BATAILLE et al., La 

production céramique en Normandie occidentale au Haut-Empire : une terra incognita ?, 
p. 255-299 — R.  DELAGE La céramique de l’horizon Bas-Empire du site de 
Bretteville-l’Orgueilleuse (Calvados), le Bas des Prés, p. 301-320 — M. DEMAREST, 
G. LÉON, Les supports de vase gallo-romains de Normandie occidentale. Éléments 
vernaculaires de la culture matérielle régionale, p. 321-332 — P. PICAVET, Production et 
circulation des meules rotatives antiques le long de la Manche : perspectives de recherche en 
Normandie, p. 333-355 — C. ALLINNE, Éléments de conclusion, p. 357-378.

72 — Pour les Journées archéologiques d’Île-de-France 2018, Chronique 2020, n°109, 
signalées comme à paraître.

Thème « Territoires, sociétés et conflits en Île-de-France » : C. BASSET, La confluence 
Seine-Oise : entre Parisii, Véliocasses et Carnutes : évolution des modalités d’occupation 
d’un territoire d’interfaces au cours de l’âge du Fer (Île-de-France), p. 31-44 — St. MARION, 
C. QUATRELIVRE, De la guerre à la terre : l’archéologie du territoire des Parisii 
(Île-de-France), p. 45-56.

73 — Journées archéologiques d’Île-de-France, La Défense, 26 et 27 novembre 2021, 
« L’homme face à son environnement : exploitation, gestion et adaptation & Actualité 
archéologique en Île-de-France », 2021, Pôle Léonard de Vinci, Paris La Défense, DRAC 
d’Île-de-France, SRA, Paris, 2022.

G. HUITOREL, L. LECONTE, A. BERSON, Le projet Out’Île-de-France. Contribution 
à la compréhension de l’exploitation des campagnes d’Île-de-France entre le IIIe s. av. n. è. 
et le VIe s. de n. è., p. 17-36. — V. APRUZZESE, P. TIGREAT, La ferme du Ménil 
(Grisy-Suisnes, 77) : 2000 ans d’histoire ?, p. 157-172. Un établissement rural qui se développe 
entre le milieu du Ier et le milieu du IVe s.

74 — Actes de la Journée d’Actualité archéologique en territoire éduen, 22 octobre 2021, 
Service Archéologique de la Ville d’Autun, 72 p., ill. NB et en couleurs. En ligne.

St. ALIX, Le quartier artisanal de la Genetoye, p. 7-22. Les phases successives 
d’occupation de ce quartier d’Autun sont présentées, caractérisées par des activités artisanales 
(métallurgie, céramique et figurines en terre cuite) — Y. LABAUNE, Le projet de musée 
Panoptique, premiers résultats de l’expertise archéologique préalable à la réalisation des 
travaux, p. 23-32. Une intervention a permis de préciser le tracé de l’enceinte de la fin de 
l’Antiquité — A. FOCHESATO, Aperçu des résultats des campagnes de recherche 2020-2021 
sur l’oppidum de Bibracte, p. 33-40 — C. FOSSURIER, N. TISSERAND, M. KASPRZYK, 
Le site d’Autun « Saint-Pierre l’Estrier » - Premiers éléments, p. 41-46. La fouille a livré 
une nécropole de l’Antiquité tardive, implantée au début du IIIe s. Parmi le riche mobilier 
funéraire figure un vase diatètre en verre, portant l’inscription latine « VIVAS FELICITER » 
et qui contenait un mélange d’huile, de plantes et fleurs ainsi que d’ambre gris — J. BESSON, 
Nouvelles données sur l’extrémité occidentale du decumanus D9. La fouille de la Clinique 
du Parc 2019. Autun « 6 Avenue du Morvan », p. 47-53. De nouveaux éléments sur la 
voirie ont été livrés et de nombreuses canalisations ont été repérées ainsi que des traces 
d’activités artisanales d’après l’étude des restes osseux — P. NOUVEL, M. THIVET, 



26 nicolas mathieu et al.

R. PERRUCHE et al., Le trésor du sanctuaire antique de Cobannus, p. 55-60. Les auteurs 
reviennent sur la découverte de ce célèbre trésor de figurines de bronze dont on sait maintenant 
qu’il a été mis au jour dans une fosse au sein d’un sanctuaire occupé jusqu’au IVe s. Voir aussi 
infra, nos 230, 235 — G. ROCQUE, M. LABALME, M. BANDIERA, De la RCEA à l’A79 : 
fouille d’un atelier de potiers antiques à Toulon-sur-Allier, La Forêt (03), p. 61-68. La fouille 
a livré notamment un bel ensemble de figurines.

75 — Actes de la Journée d’Actualité archéologique en territoire éduen, 21 octobre 2022, 
Service Archéologique de la Ville d’Autun, 2023, 71 p., ill. NB et en couleurs. En ligne.

A. FOCHESATO, Ar. MEUNIER, Aperçu des résultats des campagnes de recherche 2022 
sur l’oppidum de Bibracte, p. 7-16 — J.-P. GARCIA, A. QUIQUEREZ, X. KELAGOPIAN et al., 
Géo-archéologie de la plaine alluviale de la Genetoye, p. 47-53 — L. GAËTAN, Données 
inédites sur la villa de Marigny à Fleurville (Saône-et-Loire), un riche établissement antique 
en plaine de Saône, p. 55-60 — V. BRUNET-GASTON, Chr. GASTON, A. BLANC et al., 
L’architecture gallo-romaine à Autun, de la carrière au monument, p. 61-66.

1.2.2. – Expositions

76 — L. PAEZ-REZENDE, L. JEANNE, B. GUILLOT et al., Les origines antiques 
et médiévales du Cotentin, 30 av. J.-C. à 1500, Catalogue de l’exposition du même nom 
tenue au musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin, Orep éditions, 2023, 128 p. 
ISBN 978-2-8151-0790-7. 25 €. Chronique 2023, n° 71. Non vu.

1.2.3. – Hommages

77 — M. ANDRIEU, M. KASPRZYK (dir.), Archéologies romaines en Gaule 
Lyonnaise. Hommages au professeur Gilles Sauron, Drémil-Lafage, éditions Mergoil, 
2021, 225 p., ill. NB et en couleurs, biblio à la fin des articles. ISBN : 978-2-35518-115-3. 
42 €. Voir Chronique 2021, n° 1.

P. DENAT-SIMON, J. SIMON, La sigillée italique de Chartres. Bilan de quatorze 
années de fouilles archéologiques préventives, p. 13-22. Mise en évidence de sa raréfaction 
dès l’époque tibérienne avec remplacement par les productions de Gaule méridionale et du 
centre — A. AHÜ-DELOR, Crémation et mobilier céramique : au sujet des pratiques funéraires 
à Troyes et Autun à l’époque augustéenne, p. 23-73. Une interprétation des gestes et pratiquers 
funéraires — N. DELFERRIÈRE, P. NOUVEL, La vie privée des Éduens : le décor de l’habitat 
urbain de la seconde moitié du Ier s. av. à la fin du Ier s. de n.-è., p. 75-99. En mettant en évidence 
la précocité de la réception par les élites gauloises de pratiques et techniques méditerranéennes 
à partir du décor (peintures murales, mosaïques stucs, ornements pariétaux), les a. étayent 
l’ancienneté et l’étroitesse des liens entre les Éduens et les Romains — Y. LABAUNE, 
M. KASPRZYK avec collab., Autun, naissance d’une ville augustéenne, p. 101-119. Confirmation 
d’une proposition d’A. Rebourg sur une occupation gauloise originelle à l’emplacement du 
sanctuaire de La Genetoye — L. BORAU, Une gestion de l’eau dans les agglomérations antiques 
de la cité des Éduens ?, p. 121-140. Des équipements plus modestes que dans le chef-lieu 
consistant surtout en puits et moyens de récupération des eaux — A. DESBAT, Le colosse 
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de Lugdunum : Mercure ou Génie de Lyon ?, p. 141-145 — V. FAURE, Dj. FELLAGUE, 
Les ouvrages et les archives Pierre Wuilleumier à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
(Lyon), p. 147-150. Un examen à nouveaux frais d’une documentation ancienne toujours très 
riche d’enseignements — M. ANDRIEU, E. BOUËTIEZ de KERORGUEN, Une découverte 
exceptionnelle ! Ce que révèlent une amphore et ses graffites mis au jour au Sénat (jardin 
du Luxembourg, Paris), p. 151-167. Une amphore qui a contenu du vin, probablement un 
vin de luxe originaire de vignes d’orient et qui a ensuite servi de réceptacle funéraire après 
avoir été soigneusement découpée — M. KASPRZYK, Th. INACIO, L’établissement rural 
aristocratique de l’Antiquité tardive « Dessous la Côte Mitière » à Migennes (Yonne) : les 
fouilles de Jean-Louis Tainturier, p. 169-204. Mise en lumière de la permanence de la richesse 
décorative et d’un occupant qui appartenait peut-être à l’administration impériale à l’époque 
de Dioclétien — A. LOUIS, Quelques images du temps qui passe... évocations de sites de la 
province de Lyonnaise, p. 205-222. 

1.2.4 – Tables rondes

78 — F. DUGAST (dir.), Formation et gestion des territoires de la préhistoire à nos 
jours. Approches et perspectives exploratoires autour de la vallée de l’Eure. Drémil Lafage, 
Mergoil, 2021, 392 p., ill. coul., ISBN 978-2-35518-120-7. 65 €.

Les auteurs de cet ouvrage, issu de deux tables rondes, s’intéressent à la façon dont les 
communautés ont construit, géré leur territoire. Concernent la chronique :

Présentation générale par F. DUGAST, p. 9-16.
Partie 1. Contexte environnemental et occupation humaine. 
Y.-M. ADRIAN, D. LUKAS et Cl. MOREAU, L’occupation des bords de l’Eure dans 

la boucle du Vaudreuil : données archéologiques de trois fouilles préventives menées à 
Val-de-Reuil (Eure) au « Chemin aux Errants », p. 117-140.

Partie 2. Structuration des territoires, réseaux d’échanges et cultures matérielles.
G. LÉON, Réseau de circulation terrestre et habitat ancien en Normandie : méthodologie 

et analyse de réseau. Les exemples comparés de la Suisse Normande et de la Plaine de Caen, 
p. 141- 162 — M.-C. CHARBONNIER, Aménagements, fonctionnements et évolutions des 
axes de circulation antique : approche structurelle par le biais de la géoarchéologie et de la 
micromorphologie, p. 163-178 — F. DUGAST, Cultures matérielles, faciès céramiques et 
approvisionnement entre le Ier et le IVe siècle en territoire carnute : quelques éléments de 
réflexion, p. 179-190 — A. FOURRÉ, Faciès céramique et approvisionnement entre le Ier et 
le IVe siècle dans la vallée de l’Œuf (Loiret). L’exemple de deux sites carnutes : Escrennes 
et Pithiviers-le-Vieil, p. 191-200 — I. RENAULT, Faciès céramique de la vallée de l’Eure 
(Eure-et-Loir) au Haut-Empire. Les sites de Nogent-le-Roi, Senantes, Hanches, Guainville et 
Garennes-sur-Eure, p. 201-210 — A. TRÉMEL, Premiers éléments du paysage religieux en 
vallée de l’Eure à la période antique, p. 211-246 — J. SPIESSER, La formation d’un exode 
rural autour d’un réseau structuré d’agglomérations mis en place il y a 2000 ans à proximité de 
la Seine (Normandie), p. 247-266.

Synthèse — O. BLIN et Ph. FAJON, Des réseaux matériels pour une approche de la 
construction des territoires, p. 387-391.



28 nicolas mathieu et al.

2. – Sources écrites

2.1. – ÉPIGRAPHIE

79 — M. CORNA, J.-Cl. BÉAL, L’église de Lhuis, une dédicace inédite à Silvain 
Auguste, Le Bugey, 107, 2020, p. 131-140. En plus d’un autel et d’une dédicace aux Matrae 
(ILAin, 37) en remploi dans l’église, un bloc inscrit au chevet de l’édifice avec une dédicace 
par T. Pompeius Iulus ou plutôt Iulius. La pierre est abîmée.

80 — D. FEISSEL, Remarques sur l’épitaphe de Pektorios à Autun (IGF, 155), dans 
Fr. CHAUSSON, A. HOSTEIN, B. ROSSIGNOL dir., Pratiques du grec dans l’épigraphie 
de l’Occident : contextes, origines et pratiques culturelles, Actes de la XXIIe Rencontre 
franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain (Autun, 22-24 juin 2017), Bordeaux, 
Ausonius, 2022, p. 291-302.

81 — Dj. FELLAGUE, J. GALIPAUD, La rubricature sur des inscriptions gravées sur 
pierre de Lugdunum. Historiographie et analyse, dans A. DARDENAY, N. DELFERRIÈRE, 
D. MORANA BURLOT et al. (dir.), Regards croisés sur le décor antique. Hommages à 
Nicolas Blanc et Hélène Eristov, Paris, Hermann, 2023, p. 271-297. Chronique 2023, n° 63. 
Beaucoup pratiquée au XIXe s. dans les musées français, la rubricature des lettres existe aussi 
dans l’Antiquité. L’étude porte sur quatre échantillons d’inscriptions conservées au musée 
de Lugdunum (analyse par spectroscopie), dont un bloc de gradin de l’amphithéâtre et deux 
pièces en marbre du théâtre. La confrontation entre les sources épigraphiques et les sources 
littéraires devrait nourrir la réflexion sur ces usages dans l’antiquité. On sait que tant le cinabre 
que le minium ont été utilisés.

82 — V. GENTIL, Onomastique indigène sur deux ex-voto d’Alésia et des sources de 
la Seine, Études celtiques, 49, 2023, p. 93-144. Une dédicace à Sequana conserve un nom 
unique féminin qui peut être rattaché au thème celtique bien-/bian-. Un ex voto d’Alésia à la 
Mater deum donne un nom masculin en deux éléments, correspondant sans doute à un double 
idionyme dont le premier paraît se rattacher au thème celtique ali-/allo-, le second au thème 
ari-/are-.

2.2. – NUMISMATIQUE

2.3.1. – Généralités

83 — Dossier Journées numismatiques d’Autun, 3-4 juin 2022, BSFN, 77, 6, juin 2022 :
K. CHARRIER, Les monnaies antiques du Musée Rolin d’Autun, 

p. 189-194 — C. BOSSAVIT, Nouveaux éléments pour la compréhension de la série 
KAΛETEΔOϒ, p. 195-202 — M. AMANDRY, K. CHARRIER, Les monnaies provinciales 
romaines du Musée Rolin d’Autun, p. 207-212 — K. CHARRIER, L. SCHMITT, Bague ornée 
d’un aureus de Tétricus Ier conservée au Musée Rolin, témoin du luxe en Gaule, nouvelles 
données, p. 219-225.

Voir infra n° 104.
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84 — Dossier La monnaie en contexte : The Journal of Archæological Numismatics 11, 2021 :
B. SOUM avec la collab. de St. ALIX, Autun (Saône-et-Loire), Caserne Changarnier : exercice 

autour d’un lot monétaire tardif stratifié, p. 269-294 — P. NOUVEL et K. CHARRIER, Les 
monnaies de l’agglomération/sanctuaire de Magny-Cours (Éduens / Nièvre). Approches 
chronospatiales, p. 327-354.

85 — Ph. CHARNOTET, Histoire et composition des collections numismatiques du 
Musée Carnavalet-Histoire de Paris, BSFN 76, 10, déc 2021 p. 436-442. L’acquisition la plus 
récente est un bronze frappé des Parisii, daté du Ier s. av. J.-C., au type LT7137.

86 — P.-M. GUIHARD, L. MARLIN, La redécouverte du Rouen gallo-romain au XIXe 
siècle : les trouvailles monétaires de la collection Thaurin (1814-1870), BSFN 78, 6, 2023, 
p. 204-211.

87 — P.-M. GUIHARD (dir.), Trésors monétaires. XXX. L’argent gaulois. Dépôts 
monétaires de la « zone du denier », Bibliothèque nationale de France, 2023, 230 p., 
ISBN 978-2-7177-2904-7. 99 €. Voir chronique 2023 n° 92.

P.-M. GUIHARD (dir.), J.-D. LAFFITE, L. THOMASHAUSEN et al., Le dépôt de 
quinaires gaulois de Bassing (Moselle). Une encaisse à vocation militaire du début de la période 
augustéenne, p. 1-142 — C. BOSSAVIT et S. NIETO-PELLETIER, Le dépôt monétaire de 
Laignes (Côte-d’Or) : un ensemble majeur pour la compréhension de la production d’argent 
monnayé du Centre-Est, p. 143-172 — C. BOSSAVIT, Le dépôt monétaire de Lavilleneuve-
au-Roi (Haute-Marne), p. 173-180 — P.-M. GUIHARD, Les dépôts de quinaires gaulois 
des Andelys (Eure), de Lyons-la-Forêt (Eure) et de Limésy (Seine-Maritime) : marqueurs 
numismatiques d’une présence militaire post-césarienne dans la basse vallée de la Seine ?, 
p. 181-188 — P.-M. GUIHARD, Inventaire des dépôts de monnaies d’argent du centre-est, 
du centre, du nord et du centre-ouest de la Gaule, p. 189-216 — D. HOLLARD, Postface, 
p. 221-225.

88 — M.-L. LE BRAZIDEC, J.-Chr. MOESGAARD, Les collections numismatiques du 
musée des Antiquités de Rouen, BSFN, 78, 6, 2023, p. 189-195.

89 — M.-L. LE BRAZIDEC, D. ANTÉRION, M. AMANDRY, Les trésors de grands 
bronzes d’Oissel et de Montroty (Seine-Maritime) conservés au musée des Antiquités de 
Rouen, BSFN 78, 6, 2023 p. 212-219.

90 — F. PILON, P. QUÉREL (†), Une production de flans monétaires localisée dans 
l’agglomération sénone de Metlosedum / Melun (Seine-et-Marne), BSFN 76, 5, mai 2021, 
p. 207-214. Cette découverte dans une zone d’activité métallurgique atteste la production de 
bronzes frappés à Melun durant la seconde moitié du Ier s. av. J.-C.

2.3.2. – Monnaies gauloises

91 — Ph. ABOLLIVIER, Deux nouveaux exemplaires de quarts de statère armoricains 
des Osismes dit « au trépied ». Le Faou, BSAFin, 148, 2020, p. 9-12. Datation : 120-80 av. J.-C.

92 — P.-M. GUIHARD, Trouvaille à Épaignes (Eure) d’un quart de statère gaulois 
appartenant au « groupe de Normandie », BSFN, 78, 1, 2023, p. 22-25.

93 — F. PILON, J.-M. SÉGUIER, Le numéraire sénon à base cuivre : analyses chimiques de 
55 monnaies mises au jour en contexte archéologique à Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne), 
BSFN, 76, 2, 2021, p. 55-64.
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94 — F. PILON, J.-M. SÉGUIER, L’apport de l’analyse chimique des 31 statères 
globulaires « à la croix » de Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) à la compréhension de ce 
(pseudo-) monnayage, BSFN, 76, 1, 2021, p. 3-11. Le site se trouve chez les Sénons.

2.3.3. – Monnaies romaines

95 — V. APRUZZESE, L’étrange dépôt monétaire de la villa du Ménil à Grisy-Suisnes 
(Seine-et-Marne) : un lot immobilisé sous Trajan réintégré dans une bourse du IIIe siècle, 
RAÎF, 11, 2020 p. 217-239. 42 bronzes du Haut-Empire dissimulés vers les années 250-260 
accompagnés de monnaies du Ier s.

96 — K. CHARRIER, Le dépôt monétaire du sanctuaire de Couan (58) en territoire 
éduen. L’apport des monnaies de fouilles récentes à un dossier fragmentaire, BSFN, 76, 4, 
2021, p. 158-165.

97 — K. CHARRIER, Le dépôt monétaire de Reulle-Vergy (Côte-d’Or), seconde moitié 
du IIIe siècle, RAE, 71, 2022, p. 453-465 (découverte fortuite de 66 antoniniens).

98 — V. DROST, Un trésor d’archives : le dépôt de deniers républicains de 
Plestin-les-Grèves (Côtes-d’Armor) dans le fonds Giard, BSFN, 77, 10, déc. 2022, p. 379-386.

99 — Br. FOUCRAY, G. BLANCHET, Le solidus en argent doré de Majorien découvert 
à Louvres (95) : une monnaie d’exception ? Études et analyses, BSFN, 77, 7, sept. 2022, 
p. 285-291. Parmi quelques monnaies antiques de cette nécropole mérovingienne correspondant 
à la cité des Parisii.

100 — A. HOSTEIN, A. QUERTIER, Les monnaies antiques du fonds Vacquer découvertes 
à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle, BSFN, 76, 10, déc 2021, p. 443-448. Parmi ces 
monnaies, 177 monnaies romaines, plus 29 pièces antiques découvertes lors de la construction 
du Palais de Justice. Les auteurs étudient deux monnaies rares, frappées durant le Second 
Triumvirat et intéressantes pour l’histoire de Lutèce.

101 — F. PILON, A. MONDOLONI, L. PECQUEUR, Nouvelles découvertes d’argentei 
pseudo-impériaux en contexte funéraire, à Vicq (Yvelines) et à Saclay (Essonne), BSFN, 77, 7, 
sept. 2022, p. 258-266. Cités des Carnutes et des Parisii.

102 — F. PILON, A. THOMANN, Les dépôts monétaires de tombes – dont 11 siliques – 
découverts dans la nécropole de l’Antiquité tardive d’Évrecy (Calvados), BSFN, 77, 1, 2022, p. 3-9.

103 — L. POPOVITCH, Deux coins monétaires romains découverts récemment dans 
le Centre-Est de la Gaule, RAE, 72, 2023, p. 243-255. À Oulon (Nièvre), d’Antoine – très 
rare – et d’Auguste ; dans son inventaire l’auteur signale une cinquantaine de découvertes en 
France dont 30 en Bourgogne.

104 — Fl. POTIER, Un aureus de Didia Clara découvert à Mantoche (Haute-Saône) 
en 1822, dans Dossier Journées numismatiques d’Autun, 3-4 juin 2022, BSFN, 77, 6, juin 
2022, p. 213-219.

105 — L. SCHMITT, Un aureus « retrouvé » de Faustine la Jeune du trésor du Lycée 
Henri IV, BSFN, 76, 10, déc. 2021 p. 449-453. Il provient d’un trésor d’aurei, trouvé en 1867, 
dont il reste 14 exemplaires.

 — Voir supra n° 90.
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3. – Historiographie, patrimoine et sources archéologiques

106 — A. CATHERINET, La route de l’étain dans l’Antiquité à travers le territoire de la 
Haute-Marne et le plateau de Langres, Bull. de la soc. hist. et archéol. de Langres, 31,2 [434], 
2024, p. 295-312.

107 — I. COMMANDRE, S. FONTAINE, S. FÜNFSCHILLING et al. (dir.), Mare 
vitreum. Mélanges offerts à Danièle Foy, Drémil Lafage, Mergoil, 2024, 372 p., ill. coul., 
ISBN 978-2-35518-147-4. 50 €.

Sont réunies 28 contributions scientifiques inédites sur des thématiques chères à Danièle 
Foy pour ses 50 ans de carrière. Concernent la Lyonnaise les contributions suivantes.

K BROSCHAT, C. HÖPKEN, C. FOSSURIER et al., The Saint-Pierre-l’Estrier cage cup, 
p. 79-82 — Le fameux vase diatrète d’Autun — L. ROBIN, La collection de verre du site 
du Clos de la Solitude à Lyon (Rhône) : du vieux et du neuf chez les Maristes !, p. 83-102. 
Voir aussi infra n° 219.

108 — N. DELFERRIÈRE, Un document inédit aux archives départementales de la 
Haute-Marne pour la connaissance du décor de la villa romaine de la fosse du Val-Clavins à 
Auberive, Bull. de la soc. hist. et archéol. de Langres, 31,2 [434], 2024, p. 289-294.

109 — M. GUYON, L. MEUNIER, Different kinds of repairs and maintenance on a 
second century A.D. wreck: the Lyon Saint-Georges 4 barge, Archaeonautica, 21, 2021, 
p. 107-114. En ligne : https://doi.org/10.4000/archaeonautica.639.

Bilan d’un travail pluridisciplinaire (restaurateurs, xylologues, métallurgistes, spécialistes 
du textile) lors du démontage complet de cette épave qui a permis de comprendre les différentes 
réparations effectuées au cours de son utilisation.

110 — Y. LE BOHEC, Les Lingons et César, Bull. de la soc. hist. et archéol. de Langres, 
31,2 [434], 2024, p. 331-338.

111 — Cl. SERRANO, N. DELFERRIÈRE, Vieux dessins, interprétations nouvelles. 
À propos d’anciennes découvertes de sculptures romaines à Bourbonne-les-Bains, Bull. de la 
soc. hist. et archéol. de Langres, 31,1 [434], 2024, p. 229-244.

 — Voir infra n° 239.

4. – Carte archéologique de la Gaule (CAG)

112 — A. M. JOUQUAND, E. LORANS, J. SEIGNE (dir.), Carte archéologique 
de la Gaule, 37/2. Tours, Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2024, 160 p. 
ISBN 978-2-87754-7031. 30 €.

5. – Histoire et administration du territoire

5.1. – LIVRES

113 — V. GENTIL, Gallo-Romains d’Alésia. Épigraphie et société (Ier 
siècle av. – IIIe 

siècle apr. J.-C.), Arles, Errance, 2021, 256 p., ill. en NB, biblio, glossaire, index (lieux, noms, 
divinités). ISBN 978-2-87772-687-0. 34 €. Chronique 2021, n° 8.

https://doi.org/10.4000/archaeonautica.639
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Introduction, p. 11-19.
Partie 1. Culture et société à Alésia, Ier siècle av. J.-C.-IIIe s. apr. J.-C. — 1. Les habitants 

d’Alésia : citoyens romains, pérégrins et esclaves, p. 21-36 — 2. Langue et culture : 
Romains ou gaulois ?, p. 38-52 — Artisanat et socéte, p. 54-65 — Réseaux commerciaux 
et interactions culturelles, p. 66-77 — 5. Institutions civiques, ie religieuse et territoire, 
p. 78-118 — Conclusion, p. 119-121.

Partie 2. Catalogue des inscriptions d’Alésia — Section 1. Dédicaces et inscriptions 
religieuses, p. 126-158. Les dédicaces et inscriptions religieuses du Mont-Auxois ; les dédicaces 
et inscriptions religieuses relatives au lieu de culte de la Croix-Saint-Charles ou à Apollon 
Moritasgus ; les dédicaces et inscriptions religieuses du territoire d’Alésia (hors sources 
de la Sine) ; les dédicaces et inscriptions religieuses des Sources de la Seine — Section 2. 
Les inscriptions relatives à la vie publique, p. 159-169 — Section 3. Inscriptions funéraires, 
p. 170-181 — Section 4. Inscriptions fragmentaires, p. 182-184 — Section 5. Inscriptions 
en langue gauloise, p. 185-197 — Section 6. Graffites latins, p. 197-202 — Section 7. 
Inscriptions sur instrumentum (hors dédicaces et ex-voto), p. 203-211 — Annexe ; Inscriptions 
de confins, p. 214-215.

5.2. – ARTICLES

114 — J. BRUANT, Voie de grand parcours et dessertes locales entre Orléans et Paris. La 
place du carrefour dans l’espace environnant, Archéopages, 48, 2021, p. 22-27. Supra n° 60.

115 — S. CROGIEZ- PÉTREQUIN, Les lois sur les constructions dans l’Antiquité tardive 
(fin du IIIe-fin du Ve siècle après J.-C.), dans L. FOURNIER, Les modes de construction privée 
de l’Antiquité tardive en région Centre-Val de Loire. Actes de la table ronde Orléans, octobre 
2017, RACF, 2022, p. 87-95. Chronique 2022, n° 67.

116 — J. D’ENCARNAÇÃO, A Lusitânia e a cidade gaulesa dos Éduos, dans Ex Baetica 
Romam. Homenaje a José Remesal Rodríguez, V. REVILLA CLAVO, A. AGUILERA MARTÍN, 
L. PONS PUJOL et al., Barcelone, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2020, p. 1045-1059.

117 — J.-M. LARUAZ (coord.), Dynamiques et modalités du peuplement dans la vallée 
de la Loire, entre Orléans et Saint-Nazaire, de La Tène moyenne à la fin du règne d’Auguste, 
dans B. BONAVENTURE, St. CARRARA (éd.), Axes fluviaux et territoires à l’âge du Fer, 
Paris, AFEAF, 2022, p. 91-119. Une synthèse très claire avec des cartes et schémas très 
lisibles. L’enquête montre l’attraction du fleuve sur les installations des agglomérations 
intimement liées au tracé de la Loire elle-même ou de ses affluents. Mais le fleuve et les 
cours d’eau secondaires ne sont pas les seuls motifs de l’installation et du développement. 
Dans les territoires carnute, turon, andécave, namnète et ambiliate, le réseau routier, parfois 
antérieur à Rome, a favorisé l’installation, quitte à ce qu’elle soit liée à un cours d’eau donc 
en position de carrefour. Si la Loire a été un vecteur commercial important, en facilitant le 
transit des productions de masse, l’enquête a aussi montré qu’elle avait peu joué de rôle dans 
les échanges culturels. Il semble y avoir eu peu d’échanges entre cités voisines. Bien plus, les 
a. se demandent si le nœud hydrographique de l’implantation de la cité des Andécaves ne serait 
pas aussi ou donc culturel (p. 111).



 chronique gallo-romaine 2024  33

118 — J. QUEMENER, Architecture défensive et circulation des modèles durant 
l’Antiquité tardive : l’exemple du Rubricaire (cité des Diablintes), Aremorica, 11, 2024, 
p. 137-157. Fouillé plusieurs fois depuis le XIXe s. le site est connu pour son fort ou castellum 
quadrangulaire avec courtines et tours d’angles, daté de l’Antiquité tardive. De la comparaison 
avec les autres édifices de même époque dans l’empire, l’hypothèse la plus probable pour 
expliquer ses caractéristiques architecturales est d’une part que ce fort a été érigé et occupé 
par une unité qui venait d’un secteur où ce type architectural de casernement existait et que, se 
trouvant dans le ressort du dux Aremoricani, il était sous son autorité et que sa construction en 
dépendait. La rareté de sa forme dans la Gaule nord-occidentale ne résulte pas des Diablintes 
mais de troupes venues d’ailleurs qui l’ont construit. Voir supra n° 69.

6. – La ville : chefs-lieux et agglomérations urbaines

6.1. – GÉNÉRALITÉS

• Généralités

119 — M.-P. DARBLADE-AUDOIN, People abroad in Lugdunum, dans J. LIPPS (éd.), 
People Abroad. Proceedings of the XVI. International Colloquium on Roman Provincial Art, 
April 9-13th 2019, Tübingen, Verlag Marie Leidorf, Rahden, 2021, p. 81-95. Un tour d’horizon 
des étrangers dans la capitale des Trois Gaules selon des points de vue complémentaires : les 
premiers habitants, les soldats, les femmes, les Orientaux et leurs cultes.

120 — D. JOSSET, V. AUBOURG, Le val de Blois, du IIIe siècle av. notre ère à l’an Mil, 
Archéopages, 48, 2021, p. 54-63. Supra n° 60.

121 — Chr. LANDES, B. TRIBOULOT, Mémoire morcelée, 150 ans d’archéologie en 
Île-de-France, Paris, éditions du Patrimoine, 2022, 334 p., ill. coul., ISBN 978-2-7577-0519-3. 
59 €. Premier titre d’une collection destinée à faire connaître l’archéologie dans chaque région 
au grand public. L’époque gallo-romaine (sites et objets) est présentée par D. MAGNAN et 
Chr. LANDES. Glossaire et index.

122 — E. LE GOFF, Villes disparues, oubliées, retrouvées. Dynamique de recherche sur 
les agglomérations laténiennes dans l’Ouest de la France, Archéopages, H.-S. n° 6, Archéologie 
nationale. Recherche Expertise Patrimoine, 2022, p. 62-75. [En ligne] https://doi.org/10.4000/
archeopages.11698.

123 — G. LEROUX, E. LE GOFF, Un carrefour de voies anciennes majeures sur le 
plateau de la Ségourie au Fief-Sauvin (Maine et Loire). Le dossier aérien de ses occupations 
protohistoriques et antiques, Archéopages, 48, 2021, p. 38-53. Supra n° 60.

124 — D. MARÉCHAL, Implantation d’habitat aux carrefours routiers et fluviaux 
durant l’Antiquité. Les sites de la moyenne vallée de l’Oise, Archéopages, 48, 2021, p. 28-37. 
Supra n° 60.

125 — J. SPIESSER, Les villes antiques de la basse vallée de la Seine : premier bilan, 
Aremorica, 10, 2021, p. 8-24. Le territoire présenté, l’Eure et la Seine-Maritime, correspond 
aux cités des Calètes, des Véliocasses, des Lexoviens et des Aulerques Éburovices. En partant 

https://doi.org/10.4000/archeopages.11698
https://doi.org/10.4000/archeopages.11698
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de l’état des lieux, avec près d’une trentaine d’agglomérations identifiées, par une relecture des 
itinéraires anciens (Table de Peutinger et Itinéraire d’Antonin), une réflexion sur l’étymologie 
des noms des villes, la comparaison entre les indications des distances leugaires et kilométriques, 
l’a. met en évidence une forte densité urbaine chez les Calètes et les Véliocasses (environ 
3,5 villes pour 1000 km2 soit entre trois et six fois plus que dans l’ouest de la Lyonnaise), un 
axe urbain est-ouest dédié aux marchés (dont portent trace les toponymes en -magus) et lié aux 
passages de points d’eau, et propose l’identification de trois villes antiques dont la localisation 
était débattue : Grauinum, sans doute Harfleur, Ritumagus, Pîtres et Petromantalum/Petrum 
Viacum, à Gamaches-en-Vexin où a été récemment mise au jour une agglomération.

• Aulerques Cénomans

126 — H. MEUNIER, S. AUGRY, L’enceinte romaine du Mans et ses abords : première 
synthèse des interventions archéologiques récentes, dans D. BAYARD, J.-P. FOURDRIN 
(dir.), Villes et fortifications de l’Antiquité tardive dans le Nord de la Gaule, Revue du Nord, 
hors-série 26, 2019, p. 293-314.

• Aulerques Éburovices

127 — D. THÉOLAS, Évreux, rue Saint-Louis : découverte de quelques contextes 
d’époque augustéenne, SFECAG Actes du congrès d’Auch, 23-26 septembre 2021, 2021, 
p. 601-608.

• Carnutes

128 — V. AUBOURG, D. JOSSET, collab. Fr. CAPRON, M. DE MUYLDER, 
Th. GUILLEMARD, Blois (Loir-et-Cher) durant l’Antiquité tardive, un état de la question, 
dans L. FOURNIER, Les modes de construction privée de l’Antiquité tardive en région 
Centre-Val de Loire. Actes de la table ronde Orléans, octobre 2017, RACF, 2022, p. 97-113. 
Chronique 2022, n° 67. Portrait d’un délitement progressif (des ruines de bâtiments et du 
réseau viaire ; des activités de récupération de pierres et matériaux de construction manifestes) 
dans une agglomération dont le schéma se maintient globalement.

129 — V. AUBOURG, D. JOSSET, Fr. CAPRON et al., Une agglomération protohistorique 
et antique à Blois (Loir-et-Cher), Archéopages, H.-S. n° 6, Archéologie nationale. Recherche 
Expertise Patrimoine), 2022, p. 134-145 (historique des recherches et présentation de 
l’évolution de l’agglomération). https://doi.org/10.4000/archeopages.12271.

130 — J. COURTOIS, P. JOYEUX, Évolution de la construction en milieu urbain 
durant l’Antiquité tardive : l’exemple d’Orléans (Loiret), dans L. FOURNIER, Les modes 
de construction privée de l’Antiquité tardive en région Centre-Val de Loire. Actes de la table 
ronde Orléans, octobre 2017, RACF, 2022, p. 115-122. Chronique 2022, n° 67. Mise à part 
la construction de l’enceinte, il y a effacement de l’architecture monumentale publique. Pour 
l’architecture civile, « on peine à distinguer des caractéristiques nouvelles » (p. 115).

131 — J. COURTOIS, L. ZIEGLER, Orléans (Loiret), fouilles du lycée Saint-Euverte. 
Évolution d’un quartier d’habitat du Haut-Empire vers une nécropole tardo-antique et 
un cimetière du Haut Moyen-Âge, Bulletin de la Société Archéologique et Historique de 
l’Orléanais, 180, 2019, p. 5-16.

https://doi.org/10.4000/archeopages.12271%0a
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132 — V. DAVID-SALECROIX, L’agglomération antique de Vienne-en-Val (Loiret), 
Revue archéologique du Loiret et de l’axe ligérien, 44, 2024.

133 — V. GOUSTARD, Chr. PIOZZOLI, Le diagnostic comme outil de connaissance 
d’une agglomération antique : l’exemple de Saint-Chéron (Essonne), RAÎF, 11, 2020, 
p. 321-338.

134 — O. TRESSARD, Orléans/Cenabum (Loiret), entre la fin de La Tène moyenne 
et le début du Haut-Empire : résultats préliminaires de synthèse cartographique, Revue 
archéologique du Loiret et de l’axe ligérien, 43, 2023.

• Coriosolites

135 — N. MÉNEZ, R. DELAGE, L. MANO et al., Un atelier de tisserand devenu la 
poubelle d’une auberge. La vie d’un quartier aux abords de la ville de Corseul (Côtes-d’Armor) 
au Ier s. de notre ère, Aremorica, 11, 2024, p. 71-124.

• Éduens

136 — A. FOCHESATO, A. MEUNIER, V. GUICHARD, Chronique des recherches 
sur le mont Beuvray 2017-2021, RAE, 72, 2023, p. 153-241. Une étude qui concerne les 
prospections, l’Esplanade et les domus PC1 et PC2 du Parc à chevaux, La Chaume et le secteur 
des Grandes Portes - le système défensif de l’oppidum.

• Ésuviens

137 — B. SIMIER, La fouille de la rue des Ardrillers à Sées, Bull. Société historique et 
archéologique de l’Orne, Études ornaises, 3, 139, 2020.

• Meldes

138 — D. COUTURIER, Ch. DELOZANNE, J.-M. SÉGUIER, Une ville dans un 
méandre. Rues et carrefours de la Meaux antique, Archéopages, 48, 2021, p. 14-21. Supra, 
n° 60.

• Namnètes

139 — M. MONTEIL, C. NEMES, G. VARENNES, La presqu’île guérandaise entre 
la fin de l’âge du Fer et la fin de l’époque romaine, Mémoires de la Société d’histoire et 
d’archéologie de Bretagne 102, 2024 (Actes du Congrès de Guérande, 7-9 septembre 2023), 
p. 71-92. Bilan renouvelé et cartographié de l’occupation et de l’exploitation variée : élevage, 
agriculture, minerai de fer, viticulture.

• Osismes

140 — Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne 101, 2023 
(Actes du Congrès de Carhaix, 8-10 septembre 2022). J.-Y. ÉVEILLARD, Carhaix antique, 
p. 23-34 — J. BACHELIER, Carhaix s’est-elle effacée au Moyen Âge ? Du chef-lieu de cité 
romain à la petite ville médiévale, p. 57-80 — G. LE CLOIREC, Les vestiges archéologiques 
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du 5 rue du Docteur-Menguy à Carhaix-Plouguer (Finistère) : deux domus du IIIe siècle le long 
d’un axe majeur de Vorgium, p. 249-262 — Cl. PERRICHOT, Vorgium, centre d’interprétation 
archéologique virtuel de l’antique Carhaix, p. 263-280.

• Riédons

141 — L. BEUCHET, P. POILPRÉ, Au débouché du pont. Naissance et développement 
du quartier Saint-Germain à Rennes, de l’Antiquité tardive à la seconde guerre mondiale, 
Archéopages, 48, 2021, p. 78-85. Supra n° 60.

142 — D. POUILLE, Rennes à l’époque romaine tardive, dans D. BAYARD, 
J.-P. FOURDRIN (dir.), Villes et fortifications de l’Antiquité tardive dans le Nord de la Gaule, 
Revue du Nord, hors-série 26, 2019, p. 361-382.

• Ségusiaves

143 — A. COLLET, M.-C. KURZAJ. Nouvelles données sur l’agglomération ouverte de 
Goincet à Poncins (Loire), Bull. de l’Association française pour l’étude de l’âge du Fer, 39, 
2021, p. 29-32. Plusieurs phases d’aménagements entre La Tène D et l’époque augustéenne, 
à 5 km de Feurs.

144 — P. VALETTE, À la recherche de Forum Segusiavorum. Petite histoire de 
l’archéologie, Bull. du Groupe de recherche archéologique de la Loire, 27, 2017.

• Séquanes

145 — M.-L. BASSI, T. CHENAL, Atlas historique des villes de France. Besançon, 
Bordeaux, Ausonius, 2024, 1072 p., 2 vol. ISBN 978-2-35613-604-6. 50 €. L’ouvrage est 
organisé en 9 chapitres dont les deux premiers situent l’étude dans le contexte documentaire et 
géographique — Chap. 1. Th. CHENAL, Besançon vers le milieu du XIXe s. Édition du plan 
cadastral et analyse morphologique, p. 20-61 — Chap. 2. P. CHAUVE, P. ROLIN, Le contexte 
morpho-géologique de la ville de Besançon, p. 63-91.

Les chap. 2, 3 et 4 concernent la Chronique — Chap. 3. Ph. BARRAL, Vesontio, la ville, 
p. 91-105. Présentation de l’oppidum, de l’historique des recherches, de l’urbanisme de la 
ville gauloise (topographie, contraintes naturelles, artisanat et architecture privée) — Chap. 4. 
P. NOUVEL, Vesontio, capitale des Séquanes durant le Haut-Empire romain, p. 107-128. 
Après une présentation de la ville comme chef-lieu est examinée la question de la transition 
de la ville laténienne à la ville du Haut-Empire, l’organisation et la nature de l’occupation 
urbaine et enfin les périphéries urbaines — Chap. 5. M.-L. BASSI, A. SAGGESE, avec collab. 
M. ČAUŠEVIĆ-BULLY, De l’Antiquité tardive au Haut Moyen-Âge, destin d’une capitale, 
p. 130-179. Sont étudiés le cadre politique, la ville laïque, l’ancrage des autorités religieuses, 
civiles et militaires, la ville des morts, la cité religieuse et finalement l’évolution vers une 
ville nouvelle.

• Turons

146 — S. LINGER-RIQUIER, collab. É. TRÉBUCHET, Aux origines gauloises de Tours 
(Indre-et-Loire) : état des connaissances, Gallia, 79, 2, 2022, p. 47-84.
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6. 2. – ARCHITECTURE PUBLIQUE

• Généralités

147 — B. CLÉMENT, Building with clay and wood in Roman Gaul. The know-how 
of the building craftsmen in the colonies Lugdunum – Lyon and Vienna – Vienne, dans 
C. PREVIATO, J. BONETTO (éd.), Terra, legno e materiali deperibili nell’architettura 
antica. Atti del Convegno internazionale di Studi (Padova, 3-5 giugno 2021), t. 2, Rome, 
Qasar, 2023, p. 271-290.

• Aulerques Éburovices

148 — L. VERDONCK, M. DABAS, Test with Impulse Radar Raptor GPR array at 
Gisacum (Vieil-Évreux, France), and comparison with MALÅ MIRA, dans T. WUNDERLICH, 
H. HADLER, R. BLANKENFELDT (éd.), Advances in On- and Offshore Archaeological 
Prospection 15th International Conference on Archaeological Prospection held between 
March 28 and April 1, 2023, in Kiel, Kiel University Publishing, 2023, p. 281-285. Prospection 
sur le temple Ouest du sanctuaire.

• Carnutes

149 — J. COURTOIS, St. AUGRY, L’enceinte d’Orléans : état des recherches et 
découvertes récentes, dans D. BAYARD, J.-P. FOURDRIN (dir.), Villes et fortifications de 
l’Antiquité tardive dans le Nord de la Gaule, Revue du Nord, hors-série 26, 2019 p. 315-328.

• Éduens

150 — Ph. BARRAL, M. JOLY, M. GLAUS, La longue durée d’un sanctuaire périurbain. 
Nouvelles recherches sur le temple « de Janus » à Autun (S.-et-L.), Revue archéologique, 
2021, 1, p. 129-136. Résultat d’une fouille programmée entre 2013 et 2018. La création du 
sanctuaire remonte aux IIIe-IIe s. av. J.-C. Elle est donc antérieure à l’essor même de Bibracte. 
Sa localisation à proximité de ce qui sera Augustodunum peut donc éclairer le choix de la 
création de la nouvelle capitale là. Les deux premiers états gallo-romains du sanctuaire (état 
augusto-tibérien puis premier sanctuaire maçonné, de tradition méditerranéenne mais avec 
encore une utilisation du bois, à partir des années 30 apr. J.-C.) diffèrent du troisième état, 
qui consiste en une reconstruction datée des années 60-70 apr. J.-C. avec des structures 
entièrement maçonnées.

151 — P. NOUVEL, Les agglomérations antiques du sud du département de l’Yonne, 
Bull. de la Soc. d’études d’Avallon, 97, 2023 (2024), p. 11-40.

• Lyon

152 — L. FRANÇOISE-DIT-MIRET, C. COQUIDÉ, D. BELLANCA-PENEL et al., 
Une collaboration méthodologique et scientifique autour des aqueducs antiques de Lyon, 
Archéopages, H.-S., n° 6, Archéologie nationale. Recherche Expertise Patrimoine, 2022, 
p. 92-97. https://doi.org/10.4000/archeopages.11928. Voir supra n°60.

https://journals.openedition.org/archeopages/11928
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• Mandubiens

153 — A. OLIVIER, Le théâtre d’Alésia : techniques de construction et restitutions, 
RAE, 72, 2023, p. 275-316. Complément d’information critique par rapport à la monographie 
parue en 2021 [ESCHBACH F., FREUDIGER S. dir., 2021, Le théâtre romain d’Alésia : 
structuration et développement d’un quartier urbain, Chaponnay, Archeodunum / Gollion, 
Infolio, p. 383], par un de fouilleurs du site, en particulier lors des sondages de 1976 à 1986. 
L’hypothèse « d’un arasement général de tous les murs et contreforts dans le but de construire 
un nouveau théâtre à l’identique » ne lui paraît pas recevable.

154 — A. OLIVIER Les chapiteaux gallo-romains toscans des collections lapidaires 
d’Alésia (Côte-d’Or), RAE, 70, 2021, p. 215-262. Retour sur la typologie de ces chapiteaux et 
leur utilisation.

• Unelles

155 — L. PAEZ-REZENDE, L. JEANNE, C. DUCLOS et collab., Actualité des recherches 
conduites sur l’édifice de spectacle de l’agglomération antique d’Alleaume (Alauna) à 
Valognes (Manche), Aremorica, 2021, 10, p. 25-49. Reprise historiographique et en partie 
archéologique (première exploration en 2015) du dossier de cet édifice mentionné pour la 
première fois en 1695, décrit et publié en 1722 dans le tome III de L’Antiquité expliquée 
et représentée en figures de B. de Montfaucon. Il en résulte un début d’établissement de la 
chronologie de la construction (au plus tôt vers la fin du Ier s. av. J.-C.), une conversion de 
l’édifice en carrière dès son abandon, une remise en cause partielle du plan de Montfaucon, 
notamment à la jonction entre le mur périmétral curviligne et le mur périmétral rectiligne au 
niveau de la scène. L’édifice est du type gallo-romain associant une scène peu développée et 
une orchestra importante, qui devait avoir deux usages : pour des jeux de l’amphithéâtre et 
pour des représentations théâtrales.

• Véliocasses

156 — M.-M. PAUMARD, Remontage sémantique de fragments grâce à l’intelligence 
artificielle, Technè, 50, 2020, p. 58-62. http://journals.openedition.org/techne/7796 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/techne.7796. Remonter un site archéologique à partir de fragments : 
cas du sanctuaire des Vaux de la Celle.

• Viducasses

157 — K. JARDEL, P. CHESNAIS, J. NICHOLIS, Archaeological field evaluations 
in Vieux-Aregenua: the benefits of combining geophysical surveys and trial trenches, dans 
T. WUNDERLICH, H. HADLER, R. BLANKENFELDT (éd.), Advances in On- and Offshore 
Archaeological Prospection 15th International Conference on Archaeological Prospection 
held between March 28 and April 1, 2023, in Kiel, Kiel University Publishing, p. 139-142. 
L’association de la géophysique et des sondages a permis de caractériser les espaces et 
d’identifier des bâtiments.

http://journals.openedition.org/techne/7796
https://doi.org/10.4000/techne.7796
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6.3. – ARCHITECTURE PRIVÉE : DOMUS ET HABITAT URBAIN ; DÉCOR

158 — Cl. ALLAG, N. MANZONI, Chartres (Eure-et-Loir) : un nouveau décor place des 
Épars, dans Fl. MONIER, M. CARRIVE, J. BOISLÈVE (éd.,) Peintures et stucs d’époque 
romaine Études toichographologiques. Colloque de Nîmes 22-23 novembre 2019, Bordeaux, 
Ausonius (Pictor 11), 2022, p. 113-124. Voir Chronique 2022, n° 64.

159 — É. DELAVAL (dir.), avec les contributions de G. CHARPENTIER, D. TUZI, 
Habitat privé et espace urbain à Lugdunum (Lyon). Genèse et évolution de deux îlots au 
quartier antique du Verbe Incarné (Iers. av. J.-C. – fin IIIe s. apr. J.-C.), Drémil Lafage, éditions 
Mergoil, 2024, 362 p. ill., biblio. ISBN 978-2-35518-150-4. Non vu. Nous n’en donnons que 
le sommaire. L’ouvrage est organisé en trois parties.

Introduction, p. 11-23. Elle présente successivement le site et les fouilles archéologiques, 
le quartier antique du Verbe Incarné du Ier s. av. au IIIe s. apr. J.-C. puis plus spécifiquement les 
îlots VII et VIII dans le tissu urbain de vallon de la Chana.

Partie 1. Étude archéologique des habitats des îlots VII et VIII dans leurs phases 
successives, p. 25-139.

Partie 2. Morphologie, décor, équipement et fonctionnement des habitations, p. 141-189.
Partie 3. De la maison à l’îlot, p. 191-225.
Annexe. Catalogue de l’instrumentum des îlots VII et VIII et des rues environnantes.
160 — S. GROETEMBRIL, G. LE CLOIREC, avec la collab. de B. HADJ AMAR, 

Fr. LABAUNE-JEAN, J.-Fr. LEFÈVRE, Rennes, couvent des Jacobins. Le décor voûté d’une 
galerie, dans Fl. MONIER, M. CARRIVE, J. BOISLÈVE (éd.,) Peintures et stucs d’époque 
romaine Études toichographologiques. Colloque de Nîmes 22-23 novembre 2019, Bordeaux, 
Ausonius (Pictor 11), 2022, p. 75-86. Voir Chronique 2022, n° 64.

161 — A.-M. GUIMIER-SORBET, A. GUIMIER, R. HUCHIN, Le panneau dit de la 
procession, place des Épars à Chartres : nouveaux apports Iconographiques et techniques, 
dans Fl.  MONIER, M. CARRIVE, J. BOISLÈVE (éd.,) Peintures et stucs d’époque romaine 
Études toichographologiques. Colloque de Nîmes 22-23 novembre 2019, Bordeaux, Ausonius 
(Pictor 11), 2022, p. 187-202. Voir Chronique 2022, n° 64.

7. – Les campagnes

• Aulerques Cénomans

162 — F. SARRESTE, P.-A. BESOMBES, Ph. BOUVET et al., Villa d’époque romaine 
et habitat médiéval à Mont-Saint-Jean (Sarthe) : bilan des recherches 2008-2020, Gallia, 79, 2, 
2022, p. 135-170.

• Carnutes

163 — L. DE SOURIS (†), Organisation et dynamiques de l’occupation du sol au nord-
ouest de Cenabum-Orléans (Loiret) du Ier s. av. n. è. au Ve s. de n. è., RACF, 63, 2024 [en ligne]. 
Étude fondée sur un corpus de 211 sites et qui propose une classification hiérarchique des 
établissements ruraux.
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164 — L. DE SOURIS, M.-P. CHAMBON, Y. MAZEAU, L’établissement rural du 
Haut-Empire de Gidy « Le Chêne de la Croix » (Loiret), RACF, 61, 2022. Un enclos fossoyé de 
la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. et du début du IIe, avec notamment des fosses de stockage.

165 — C. DEVILLIERS, La prospection aérienne dans le Nord Loiret : quelques résultats 
sur les établissements agropastoraux gallo-romains, Revue archéologique du Loiret et de l’axe 
ligérien, 42, 2022.

166 — L. FOURNIER avec la collab. De C. BARTHÉLÉMY-SYLVAND, 
M.-P CHAMBON, A. PRÉVOT et al., L’ensemble gallo-romain de Donnery « le Murger » 
(Loiret), RACF, 60, 2021. Un vaste établissement doté d’une galerie souterraine.

167 — A. HAMEL, A. FOURRÉ, Une annexe agraire gallo-romaine à Saran « Les Cent 
Arpents » (Loiret), RACF, 2021, 60. En ligne : https://journals.openedition.org/racf/4985. 
Le site est constitué d’un enclos fossoyé et de structures occupées à partir du deuxième quart 
du IIe s. apr. J.-C.

168 — A. HAMEL, P. PERRICHON, Q. BORDERIE et al., Une exploitation 
agropastorale gallo-romaine à Poupry « Villeneuve » (Eure-et-Loir), RACF, 60, 2021. Trois 
phases d’occupation ont été distinguées, un enclos fossoyé réaménagé vers la fin du Ier s. 
apr. J.-C. puis caractérisé par une désaffection progressive des fossés d’enclos au cours de la 
seconde moitié du IIe s.

169 — Br. LECOMTE et J. SIMON, Une occupation rurale du second âge du Fer et du 
Haut-Empire sur le site de l’aérodrome à Chartres (Eure-et-Loir), RACF, 62, 2023. À la suite de 
la présentation de cet établissement rural à système fossoyé, qui a livré un important mobilier 
céramique, les auteurs étudient la distribution spatiale des sites ruraux autour de Chartres.

170 — A. RIOU, Le site antique du « Ravoir » dans le massif de Lorris-les-Bordes 
(forêt d’Orléans) : observations et perspectives, Revue archéologique du Loiret et de l’axe 
ligérien, 43, 2023, p. 5-9.

• Centre-Val de Loire (Nord de la région)

171 — L. FOURNIER, É. RIVOIRE, collab. C. FONT, A. RIOU, Les « fonds de cabane » 
de l’Antiquité tardive dans le nord de la région Centre-Val de Loire, dans L. FOURNIER, Les 
modes de construction privée de l’Antiquité tardive en région Centre-Val de Loire. Actes de la 
table ronde Orléans, octobre 2017, RACF, 2022, p. 57-86. Chronique 2022, n° 67. Un type de 
construction semi excavée ; caractéristique des changements architecturaux de cette période. 
112 exemplaires identifiés, surtout dans le nord de la région contemporaine correspondant aux 
Carnutes essentiellement. Premières apparitions dès la seconde moitié du IIIe s. Des contextes 
très variés, tant ruraux que d’agglomérations secondaires anciennes ou récentes. Si ce type de 
constructions apparaît comme une des composantes de l’habitat germanique, on le rencontre 
aussi sur des sites qui n’ont livré aucun mobilier caractéristique d’une population exogène.

• Coriosolites

172 — J. BOISLÈVE, B. SIMIER, avec la collab. de A. CHÉROUX, Modes 
sévériennes, les décors peints de la villa de Langrolay-sur-Rance (Côtes-d’Armor), dans 

https://journals.openedition.org/racf/4985
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Fl. MONIER, M. CARRIVE, J. BOISLÈVE (éd.,) Peintures et stucs d’époque romaine 
Études toichographologiques. Colloque de Nîmes 22-23 novembre 2019, Bordeaux, Ausonius 
(Pictor 11), 2022, p. 87-112. Voir Chronique 2022, n° 64.

• Namnètes

173 — P. BELLANGER, J. CORNEC, R. ARTHUIS, L’établissement enclos de La 
Métairie de la Lande à Guérande (Loire-Atlantique) : une possible ferme aristocratique du 
second âge du Fer, RAOuest, 37, 2021, p. 171-208. En ligne : https://doi.org/10.4000/rao.6963. 
Une étude du site, occupé en huit phases, du IVe s. av. J.-C. au début du IIe s. apr. J.-C., époque 
où il semble avoir été abandonné au profit d’un enclos de type agro-pastoral.

174 — Y. DUFAY-GAREL, M. GRALL, S. PARADIS-GRENOUILLET et al et collab., 
L’ensemble monumental du Pâtis à Vieillevigne (Loire-Atlantique) : un nouvel exemple de 
complexe sur cour laténien en Gaule ; Gallia, 81, 1, 2024 [En ligne].

Peut-être une construction publique, sinon au moins une construction à usage collectif ou 
communautaire. La faiblesse du matériel mis au jour ne permet pas d’en suggérer la vocation : 
économique, commerciale, cultuelle ou politique. Abandon et réoccupation au Ier s. apr. J.-C.

175 — A. HERSANT, A. POLINSKI, Une occupation rurale antique et moderne 
à contemporaine dans les Hauts de Couëron (Loire-Atlantique), Bulletin de la société 
archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique (BSAHNLA), 155, 2020, p. 85-94. 
Hypothèse la plus probable, en l’absence de mobilier et de structure caractéristique : une 
fonction agricole. Au Haut-Empire, une petite carrière a été active.

• Parisii

176 — J. BLANCHARD, G. AUXIETTE, M. BOULEN et al., La trajectoire d’un 
établissement de haut rang du second âge du Fer à la fin de l’Antiquité : les « Cinquante 
Arpents » à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), RACF, 62, 2023, 177 p. En ligne : http://
racf.revues.org/6325. Situé en limite septentrionale du territoire des Parisii, l’établissement, 
créé à l’articulation des IVe-IIIe s. av. J.-C., a été occupé sans interruption jusqu’à la fin du 
IIIe s. apr. J.-C. Il y eut une brève occupation à la fin du IVe s. Tout au long de son histoire, 
c’est un établissement de notables dont la prospérité est fondée à la fois sur le contrôle des 
terres alentour et les échanges. Le début de l’Empire, à l’époque augustéenne, a vu une 
restructuration de l’espace qui refonde totalement l’établissement selon les caractéristiques 
des grandes fermes gallo-romaines connues en Picardie et ce canevas est utilisé durant les trois 
premiers siècles de notre ère. Le mobilier témoigne tant des habitudes alimentaires que de la 
vie quotidienne domestique et de la sphère personnelle avec le mobilier métallique (fibules, 
bagues, perles). Étude de la céramique et de la verrerie, J.-M. SÉGUIER, R. DELAGE ; 
des assemblages fauniques, G. AUXIETTE ; de l’instrumentum, L. LECOMTE : notons un 
fragment d’étiquette estampillé ---]ESV[--- ; des restes carpologiques, M. DERREUMAUX ; 
l’analyse palynologique, M. BOULEN ; le décor peint J. BOISLÈVE ; catalogue des monnaies, 
B. FOUCRAY, Fl. MORET-AUGER : 15 monnaies gauloises, puis des monnaies impériales à 
partir de la dynastie flavienne.

https://doi.org/10.4000/rao.6963
http://racf.revues.org/6325
http://racf.revues.org/6325
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177 — V. DAMOUR, L’adaptation des méthodes de diagnostic archéologique à une 
surface préalablement décapée : le site antique de Servon (Seine-et-Marne), « Parc de la 
Roseraie », RAÎF, 11, 2020, p. 241-261. Une occupation luxueuse Ier – IIIe siècles.

178 — C. GIORGI, G. BAYLE, L. GOURICHON et al., Un assemblage de restes de 
bovins au sein de l’établissement élitaire laténien de Palaiseau « Les Trois Mares » (Essonne), 
RAÎF, 13, 2022, p. 179-212. Important établissement occupé jusqu’à l’époque romaine.

179 — A. LOTODÉ, Villa gallo-romaine de La Mare Champtier, Bull. de la soc. hist. et 
archéol. de l’Essonne et du Hurepoix, 90, 2021, p. 325-334. Implantée sur le plateau de Saclay.

180 — N. PIMPAUD, A. LAUREY, S. BARRIER et al., L’établissement rural de la Tène 
finale des « Bois Rochefort » à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) : particularités d’un habitat 
enclos aristocratique des Parisii, RAÎF, 11, 2020, p. 137-216.

• Riédons

181 — A. CORRE, M. GAUTIER, La villa gallo-romaine oubliée de Ponbreuil-en-Saint-Just, 
BMSAHIV, 125, 2021, p. 49-63. Connus depuis la première moitié du XIXe s., les vestiges ont 
été redécouverts dans les décennies 1970-1980 et la sècheresse de 1989 a favorisé la visibilité 
de murs arasés. Des photos aériennes ont été prises en 2004 et 2020 à partir desquelles ont 
été dessinés des plans qui ont été superposés au tracé de 1831. Un sesterce d’Antonin le Pieu 
a été découvert. L’établissement, de plan en U autour d’une galerie a été utilisé aux quatre 
premiers siècles de notre ère. Il est situé dans un environnement connu par son occupation dès 
la protohistoire.

182 — M. GAUTIER, Fr. LABAUNE-JEAN, S. JEAN et al., Les thermes de la villa 
gallo-romaine de la Ville-Cherel en Pléchatel, Bulletin et mémoires de la Société archéologique 
et historique d’Ille-et-Vilaine, CXXVII, 2023, p. 55-96.

183 — Fr. LABAUNE-JEAN, Le mobilier du Bout-du-Monde. Aperçu des objets en usage 
à Saint-Grégoire durant l’Antiquité, Aremorica, 11, 2024, p. 27-47. Pour l’étude générale du 
site et de son évolution, infra n° 184.

184 — B. SIMIER, collab. A. LE MERRER, J. LE GALL, Un établissement gallo-romain 
sur la ZAC du Bout-du-monde à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), Aremorica, 11, 2024, p. 7-26. 
Pour l’étude du mobilier, supra n° 183.

• Sénons

185 — L. FLOTTES, C. LATOUR, Les puits antiques du site d’Appoigny « Les Bries » 
(Yonne) : fruiticulture et restitution du paysage, dans C. SCHAAL, M. CABANIS (éd.), 
La carpologie et l’interdisciplinarité : approches intégrées. Mélanges offerts à Philippe 
Marinval, Actes des 13es Rencontres d’archéobotanique, 28 février - 2 mars 2018, Besse 
et Saint-Anastasie (Auvergne), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2021, 
p. 135-145. Vergers et jardins potagers ont été exploités. L’étude carpologique montre que 
certaines espèces font leur apparition à l’époque gallo-romaine : olive, pin pignon, gourde 
calebasse, concombre, notamment, ce qui reflète les échanges avec les populations du pourtour 
méditerranéen. L’article met en lumière des circulations de denrées, d’objets et d’idées entre le 
sud, le centre et le nord des Gaules.
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186 — B. FORT, N. TISSERAND, S. CHEVRIER, L’« équipement » nécessaire au 
fonctionnement d’une villa. La villa de Saint-Clément (Yonne), Archéopages, H.-S. n° 6, 
Archéologie nationale. Recherche Expertise Patrimoine, 2022, p. 360-365. Près de 200 
objets métalliques dans le comblement d’une cave. [En ligne] https://doi.org/10.4000/
archeopages.14311.

• Turons

187 — A. COUDERC, D. BARBIER-PAIN, Fr. DI NAPOLI et al., L’établissement rural 
du second âge du Fer (275 av. à 15/20 ap. J.-C.) des « Allets » (Épeigné-les-Bois, Indre-et-Loire) 
et du « Marchais Rond » (Saint-Georges-sur-Cher, Loir-et-Cher), RACF, 60, 2021. Signalons 
un fourreau d’épée plié et un vase baquet tripode, ainsi que l’étude palynologique qui livre des 
résultats remarquables sur la succession chronologique des enclos.

188 — Ph. SALÉ, J.-Ph. CHIMIER, Les constructions privées en milieu rural et dans 
les agglomérations secondaires de la seconde moitié du IIIe siècle au VIe siècle dans la cité 
des Turons, dans L. FOURNIER, Les modes de construction privée de l’Antiquité tardive 
en région Centre-Val de Loire. Actes de la table ronde Orléans, octobre 2017, RACF, 2022, 
p. 49-56. Chronique 2022, n° 67. L’enquête est rendue difficile par la réutilisation, à l’époque 
tardive, de bâtiments antérieurs dont l’usage n’est pas toujours parfaitement identifié, et par des 
difficultés de caractérisation des vestiges mobiliers. Le croisement des sources (entre vestiges 
matériels et attestations dans les textes mérovingiens) est décevant. L’article pose la méthode 
et la nécessité d’avoir au moins trois critères avant d’identifier ce bâti nouveau : déterminer les 
cas d’abandon de bâtiments du haut-Empire ; observer ou déduire précisément les continuités 
dans le temps ; reconnaître les constructions nouvelles.

• Unelles/Baïocasses

189 — Fr. COUPARD, V. CARPENTIER, D. BARBIER-PAIN et al., D’enclos en villa. 
Vivre au bord de la baie des Veys, de La Tène au Bas-Empire, RAOuest, 40, 2024. En ligne : 
https://doi.org/10.4000/11w2q.

Dans le secteur côtier de l’embouchure de la Vire, à la limite entre les deux cités des Unelles 
à l’ouest et des Baïocasses à l’est, dans un secteur de grand passage occupé dès le néolithique, 
étude du site de Tuilley, à Isigny-sur-Mer, consistant en plusieurs habitats enclos à La Tène 
finale puis en une grande villa ouverte sur la mer, dotée d’une grande galerie panoramique de 
71 m de long avec un petit établissement agricole installé en contrebas. Le site est abandonné 
vers la fin du IIe ou au début du IIIe s. puis sert de carrière et est ensuite complètement démantelé.

• Vénètes

190 — M. GAUTIER, Ph. GUIGON, G. LEROUX, Regards aériens sur les campagnes 
gauloises du Morbihan, Bulletin et mémoires de la Société polymathique du Morbihan, 146, 2020, 
p. 13-26. Rapide panorama illustré de nombreuses photos, qui concerne en gros le territoire des 
Vénètes. Se dégage l’idée d’une fixité de l’habitat rural entre le début du second âge du Fer et le 
Ier s. apr. J.-C. La romanisation, en termes de standardisation et d’expansion spatiale, n’apparaît 
qu’à partir du IIe s.

https://journals.openedition.org/archeopages/14311
https://journals.openedition.org/archeopages/14311
https://journals.openedition.org/rao/9602
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191 — K. PRÊTRE, P. PIHUIT, La villa antique de Talhouët, à Theix-Noyalo, Bulletin et 
mémoires de la société polymathique du Morbihan, 149, 2023, p. 42-54. À proximité du golfe 
du Morbihan, dans les terres, une villa datée des deux premiers siècles de notre ère sur un site 
occupé dès la Tène moyenne.

8. – Économie, productions et échanges

8.1. – CIRCULATION MARITIME, ROUTIÈRE ET FLUVIALE

• Généralités

192 — J.-Y ÉVEILLARD, Y. MALIGORNE, Ports et zones d’échouage sur le littoral 
et dans les estuaires de la péninsule armoricaine : une tentative de bilan pour l’Antiquité, 
ABPO, 123, 3, 2023, p. 45-56.

• Osismes

193 — J.-P. ELUDUT, Un itinéraire ancien inédit : Quimper-Taden, Aremorica, 10, 2021, 
p. 143-167.

194 — J.-Y ÉVEILLARD, Ph. DENAIX, Fr. SALLOU, La voie romaine Carhaix-
Plestin-les Grèves. Un axe routier majeur pour le chef-lieu des Osismes ?, Aremorica, 11, 
2024, p. 125-135. Voir supra n° 69.

• Unelles

195 — L. JEANNE, L. PAEZ-REZENDE, C. DUCLOS, La voie Alauna 
(Valognes) – Cosedia (Coutances) et le franchissement des marais de la Douve à Étienville 
(Manche) : archéologie d’un pont long, Aremorica, 10, 2021, p. 170-190. Une voie essentielle 
de la presqu’île du Cotentin pour la circulation du nord au sud des Abrincates aux Unelles, 
reliant chez ces derniers les deux grandes agglomérations et deux vallées marécageuses larges. 
Une invention unique qui tire profit des techniques de franchissement des cours d’eau, pilotis, 
madriers, caissons pour asseoir, structurer et assurer stabilité et durée dans le temps d’un 
ouvrage de 730 m de long mis en place dans le premier quart du Ier s. apr. J.-C.

• Vénètes

196 — J. DE CERTAINES, Les Vénètes d’Armorique et leurs navires : entre hypothèses et 
controverses, Bulletin et mémoires de la Société polymathique du Morbihan, 149-2023, p. 56-67.

8. 2. – PRODUCTIONS AGRICOLES, MINES ET CARRIÈRES

197 — M. BERRANGER, M. LEROY, H. LAURENT et collab., Les zones de production 
du fer en Bourgogne-Franche-Comté : une approche sur la longue durée par le radiocarbone, 
Gallia, 80, 2, 2023, p. 15-48. Présentation des nouveaux travaux qui permettent notamment de 
préciser la chronologie des zones de production jusqu’au Moyen Âge.

198 — A. PRIÉ, A. BLANC et Ph. BLANC, Les roches décoratives antiques de Meaux 
(Seine-et-Marne) : apports des découvertes du XXIe siècle à la connaissance de la parure 
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décorative et des espaces de la ville de Ia(n)tinum, dans Fr. BLARY, J.-P. GÉLY (dir.), 
Ressources et construction : la transmission des savoirs sur les chantiers, Paris, éditions du 
CTHS, 2020. En ligne (openedition) : https://doi.org/10.4000/books.cths.10702.

8. 3. – PRODUCTIONS ARTISANALES

199 — O. CHARPENTIER, Faire de l’archéo-ichtyologie en Bretagne. L’exemple du 
site antique de traitement du poisson à Étel dans le Morbihan (56), Aremorica, 11, 2024, 
p. 50-70. Un plaidoyer bienvenu pour le développement des études fauniques qui permettent 
d’affiner notre connaissance sur cette dynamique activité maritime dans l’ouest armoricain 
(une vingtaine de sites datés des IIe-IIIe s.), le traitement des produits de la mer, les espèces 
concernées pour ces salaisons et sauces de poissons. Dans le cas du site d’Étel, elles sont au 
nombre de quatre : sardine, hareng, sprat et dorade royale.

200 — J.-Ph. CHIMIER, A. FERDIÈRE, O. MARLET et al., Un dé à jouer dodécaédrique 
en os découvert à Esvres (Indre-et-Loire), Instrumentum, 59, juin 2024, p. 36-46.

201 — Fl. DELENCRE, J.-P. GARCIA, Les terres cuites architecturales de l’oppidum 
de Bibracte (Saône-et-Loire, France) : nouveaux modes de construction et origine des 
ressources naturelles (Ier siècle avant J.-C. – Ier siècle après J.-C.), ArchéoSciences, 46-2, 
2022, p. 105-121. En ligne : https://doi.org/10.40000/archeosciences.11233. L’adoption de ce 
matériau, en remplacement des modes de couverture gaulois, s’est effectuée très tôt dans ce 
nord-est de la Gaule. Si une partie a été importée, beaucoup a été produit à partir de ressources 
argileuses locales dans des ateliers proches de Bibracte qui témoignent de l’implication des 
élites éduennes qui se romanisent.

202 — A. FERDIÈRE, E. LANGÉ, M. KASPRZYK, Une lacune comblée : un nouveau 
passant de ceinturon militaire de l’Antiquité tardive à décor kerbschnitt à Baccon (Loiret), 
Revue archéologique du Loiret et de l’axe ligérien, 44, 2024.

203 — B. FORT, Une fibule en argent à décors zoomorphes d’origine croate découverte 
à Beaune (Côte-d’Or), Instrumentum, 54, 2021, p. 23-24. Rare fibule à charnière dans un 
contexte de la première moitié du Ier s. apr. J.-C., type « Otok » rencontré en Dalmatie, un objet 
perdu par un soldat romain ?

204 — P. GALLIOU, La fin de l’industrie des salaisons de poisson d’époque romaine 
dans l’Ouest de l’Armorique : une hypothèse, BSNAFin, 148, 2020, p. 15-20. Plutôt que la 
conséquence des malheurs ou crises du IIIe s. habituellement convoqués, ne pourrait-il s’agir 
d’une déplétion voire d’une disparition de la ressource en poisson qui aurait entraîné à sa 
suite la ruine de cette industrie qui, dans cette période de crises, n’aurait ensuite jamais pu 
renaître du fait de l’abandon de la population, ses déplacements. L’explication est plausible par 
comparaison avec la crise de la pêche sardinière bretonne au début du XXe s.

205 — M. GUÉRIT, B. GRATUZE, Indices du travail du verre de la fin du IIIe 
au VIIe siècle à Saran (Loiret), dans M.-P. CHAMBON, S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, 
A. FERDIÈRE et al. (dir.), L’Antiquité tardive dans le centre et le centre-ouest de la Gaule 
(IIIe-VIIe siècles). Actes du colloque international de Tours, 6-8 décembre 2018, Tours, 
FERACF, 2022 (voir Chronique 2023, n° 109), p. 417-422.

https://doi.org/10.4000/books.cths.10702
https://journals.openedition.org/archeosciences/11233


46 nicolas mathieu et al.

206 — Y. LABAUNE, I. RODET-BELARBI, Augustodunum (Autun, Saône-et-Loire) 
dans la seconde moitié du IVe et au début du Ve siècle : nouveaux témoignages d’une production 
originale en os et en bois de cerf au Clos Jovet, RAE, 72, 2023, p. 317-334. Les déchets 
recueillis dans des structures fossoyées révèlent la production de plaquettes décoratives.

207 — Y. LABAUNE, avec la collab. de M. DONDIN-PAYRE, Un nouveau type de 
fusaïole en schiste fabriqué à Autun ? Une hypothèse à partir de deux objets découverts à 
Autun (Saône-et-Loire) et Epoisses (Côte-d’Or), Instrumentum, 55, juin 2022, p. 36-39.

208 — M. LÉPÉE, L. GUILLAUD, Craftsmen and Shopkeepers Serving the Army: 
The Example of the Colony of Lugdunum (First Century AD), dans D. VAN LIMBERGEN, 
A. HOFFELINCK, D. TAELMAN (éd.), Reframing the Roman Economy, New 
Perspectives on Habitual Economic Pratices, Palgrave Studies in Ancient Economies 5, 
Palgrave Macmillan, 2022, p. 55-80.

Trois boutiques au ‘Clos du Verbe Incarné’ ont livré des armes, ce qui n’avait pas été 
observé dans un contexte urbain. Les auteurs s’interrogent sur les relations entre les artisans 
civils et l’armée romaine.

209 — A. MARIE, Le mobilier en verre de l’agglomération antique de Portbail (Manche), 
Bull. de l’AFAV 2020, p. 20-23. Chez les Unelles.

210 — St. RAUX, B. GRATUZE, G. GUILLIER, Vitrages d’un petit édifice thermal 
antique à Vire (Calvados), Bull. de l’AFAV 2023, p. 34-38.

211 — St. RAUX, B. GRATUZE, E. PÉAN, Une fibule en bronze à tête de Méduse en 
verre à Allonnes (Sarthe), Instrumentum, 56, déc. 2022, p. 17-22.

212 — J.-M. SÉGUIER, F. PILON, D. COUTURIER et al., Indices d’orfèvrerie et 
d’élaboration du laiton à Meaux (Seine-et-Marne) au Ier s. ap. J.-C. : l’apport des analyses 
chimiques, RACF, 62, 2023. Les analyses de creusets découverts attestent la présence 
d’ateliers de travail de l’or et de production de laiton ; des éléments sont liés au travail du 
bronze au plomb.

213 — L. SIMON, R. FERRETTE, À l’Ouest du nouveau : un atelier de verrier d’époque 
romaine à Corseul (Côtes d’Armor), Bull. de l’AFAV 2021, p. 30-36. Un atelier pour une 
production de récipients, daté de la fin Ier-milieu du IIe s.

9. – Société et culture

• Généralités

214 — N. DELFERRIÈRE, M.-A. JANIN, Prospérer hors de son territoire : l’exemple 
du tector séquane Pompeius Catussa, dans J. LIPPS (éd.), People Abroad. Proceedings of the 
XVI. International Colloquium on Roman Provincial Art, April 9-13th 2019, Tübingen, Verlag 
Marie Leidorf, Rahden, 2021, p. 160-169. Retour sur une inscription bien connue. Noter le 
tableau des mentions épigraphiques des Séquanes à Lyon avec le texte des inscriptions. Voir 
Chronique 2022, n° 28.

215 — A.-L. EDME, Mourir en terre étrangère. La mobilité des populations de Gaule 
romaine vue à travers les monuments funéraires des Éduens, des Lingons et des Séquanes, 
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dans J. LIPPS (éd.), People Abroad. Proceedings of the XVI. International Colloquium on 
Roman Provincial Art, April 9-13th 2019, Tübingen, Verlag Marie Leidorf, Rahden, 2021, 
p. 171-182. Voir Chronique 2022, n° 31.

• Ambarres

216 — T. LE SAINT QUINIO, M.-P. DARBLADE AUDOIN, avec la collab. de 
H. SAVAY-GUERRAZ, P. THIOLAS Une statue de togatus découverte dans l’agglomération 
antique de Briord (Ain), Gallia, 2023, 80, 2, p. 179-194. Le site est en limite des territoires 
séquane et allobroge. Statue en calcaire d’un personnage privé, datée d’après la coiffure de 
l’époque tibéro-claudienne. Elle ornait peut-être un mausolée et aurait été détruite peu de 
temps après sa construction. Il existe des parallèles à Nîmes et à Vaison-la-Romaine.

• Coriosolites

217 — N. MÉNEZ, R. DELAGE, L. MANO et al., Un atelier de tisserand devenu la 
poubelle d’une auberge. La vie d’un quartier aux abords de la ville de Corseul (Côtes-d’Armor) 
au Ier s. de notre ère, Aremorica, 11, 2024, p. 72-124. L’analyse du contenu du comblement 
de la partie excavée, ou cave de l’atelier de tisserand que jouxtait l’auberge (très nombreux 
restes organiques et mobilier : coquillages, restes de vertébrés, tessons de céramique, 
fragments de terre cuite, de verre, quelques éléments ferreux), notamment menée par 
C. DUPONT sur les animaux est instructive sur les consommations. Les huîtres de grande 
taille témoignent d’un approvisionnement organisé. L’analyse des ossements animaux révèle 
une nourriture diversifiée.

• Éduens

218 — L. BORAU, Thermes privés et publics dans le territoire éduen et ses marges : 
réexamen de quelques fouilles anciennes, RAE, 70, 2021, p. 279-306.

219 — K. BROSCHAT, A Glint of Light on Broken Glass – A Hot’ Repair on a Late 
Roman Cage Cup from Autun, Journal of Glass Studies, 64, 2022, p. 269-273. Sur le vase 
diatrète. Voir aussi supra n° 107.

220 — A. HOSTEIN, L’hellénisme des Éduens à l’époque impériale, dans Fr. CHAUSSON, 
A. HOSTEIN, B. ROSSIGNOL dir., Pratiques du grec dans l’épigraphie de l’Occident : 
contextes, origines et pratiques culturelles, Actes de la XXIIe Rencontre franco-italienne sur 
l’épigraphie du monde romain (Autun, 22-24 juin 2017), Bordeaux, Ausonius, 2022, p. 269-291.

• Lyon

221 — C. BELLON, S. NOURISSAT, Les objets antiques en os de la rue Joannès Carret à 
Lyon 9e, RAE, 70, 2021, p. 317-325. Une trentaine d’artefacts dans une villa, dont une épingle/
broche portant une main faisant la benedictio latina et une règle graduée.

222 — A. CREUZIEUX, L. GUILLAUD, E. BERTRAND et al., Traitements post-mortem 
des chiens de Lugdunum et variabilité morphologique des individus de petit format : les apports 
de deux tombes inédites, RAE, 71, 2022, p. 283-302. Deux inhumations inédites de chiens 
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datant du Ier siècle apr. J.-C. Le premier a été déposé dans une marmite, le second a été enterré 
avec un collier à appliques en bronze autour du cou. L’étude générale sur les découvertes à 
Lugdunum révèle une diversité des traitements des cadavres canins.

• Osismes

223 — J.-Y. ÉVEILLARD, Notice d’archéologie finistérienne (année 2018), Douarnenez. 
Une nouvelle statue en pierre de l’époque romaine, BSAFin., CXLVII, 2019, p. 20-26. 
Voir infra.

224 — J.-Y. ÉVEILLARD, Un fragment de statue de Neptune récemment découvert à 
Douarnenez (Finistère), Aremorica, 10, 2021, p. 51-57. Découvert fortuitement lors d’une 
pêche à pieds à l’occasion d’une grande marée dans les limites de l’estran à une centaine de 
mètres du site de salaison des Plomarc’h, ce fragment en même granit que la statue de Neptune 
trouvée sur la plage du Ris est un tronc d’une soixantaine de cm de haut. Il est probable, selon 
l’a., en raison de l’identité de matériau et de la grande taille que devait avoir la statue dans 
son entier, que ce fragment provient du Ris et devait être la statue placée sur la base inscrite 
de C. Varenius Varus (AE, 2009, 899). Par conséquent, l’autre fragment découvert au Ris 
et associé à cette base ne devrait plus l’être tout en restant dans le contexte des ateliers de 
salaison et des hommages associés. Voir Chronique 2016, n° 149.

• Riédons

225 — Fr. LABAUNE-JEAN, Fiat lux ! Le luminaire antique de Rennes, Aremorica, 10, 
2021, p. 81-113. Étude fondée sur un peu plus de 100 objets provenant de dix sites fouillés. 
Lampes en céramique de modèles variés pour partie importés, lampes ouvertes à suif, fragment 
d’une lampe à becs multiples, chandeliers variés, luminaires métalliques sont les principaux 
objets retrouvés. Chronologiquement, les lampes à huile moulées sont bien représentées du 
Ier s. av. au Ier s. apr. J.-C. Leur usage semble diminuer après au profit des modèles ouverts et des 
chandeliers. Le recours à l’huile paraît limité car ce produit d’importation était coûteux. Ces 
objets étaient probablement en usage dans des milieux aisés. Torches, flambeaux et chandelles 
de suif devaient être d’usage courant.

• Turons

226 — S. LINGER-RIQUIER, N. GARNIER, A. COUDERC et al., Deux vases turons 
mutilés et inscrits du Haut-Empire : des objets entre pharmacopée et pratiques magiques ?, 
Pallas, 120 (2), 2022, p. 167-199. Le premier vase contenait une préparation à caractère 
thérapeutique destinée, selon Pline l’Ancien, au traitement d’une infection cutanée, et le second 
contenait du vin rouge poissé. Un signe apparenté à la lettre A, une étoile à 8 branches et le 
début d’un abécédaire grec gravé sur l’un des vases évoquent des « charaktêres » rencontrés 
sur des amulettes.
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• Unelles

227 — J. VERON, M.-A. THIERRY, E. BISSON et al., Apport du mobilier antique 
du musée Quesnel-Morinière à l’étude de la cité de Cosedia/Constantia (Coutance), 
Aremorica, 10, 2021, p. 115-141. Il en ressort une insertion dans le contexte régional avec 
la présence de quelques éléments céramiques pré-augustéens qui conduisent à s’interroger 
sur une occupation protohistorique de l’éperon barré qui constitue le site de la ville d’époque 
romaine. Inversement, il faut relever la rareté du mobilier postérieur au IIe s. apr. J.-C.

• Vénètes

228 — B. AGER, P. GALLIOU, Trois éléments de parure de l’Antiquité tardive de la villa 
des Bossenno à Carnac (Morbihan), RAOuest, 37, 2021, p. 219-231. Réexamen d’éléments 
de cingulum et d’une fibule, découverts au XIXe s. et datés de la fin du IVe – début Ve s. Non 
spécifiques à l’ouest des Gaules, ces objets ont pu appartenir à des petits propriétaires terriens. 
Ce n’étaient pas nécessairement des militaria. En ligne : https://doi.org/10.4000/rao.7937. 

• Viducasses

229 — Des objets dans la ville. Catalogue des collections antiques de Vieux-la-Romaine, 
OREP, 2021, 96 p. Non vu.

10. – Religion et pratiques funéraires

10.1. – RELIGION

10.1.1. – Paganisme

• Généralités

230 — J. LACROIX, Le dieu Cobannus, Études celtiques, 49, 2023, p. 31-56. 
Voir infra n° 235.

• Andécaves

231 — Cultes et sanctuaires à Angers dans l’antiquité, Éditions Musées d’Angers, 2024, 
120 p., ISBN 978-2-35293-089-1. 12 €.

Livret édité à l’occasion de l’exposition du même nom, du Congrès d’Angers de la 
SFECAG, des journées européennes de l’archéologie. Présentation des sanctuaires publics 
dédiés aux divinités du panthéon romain (Apollon, Mercure, Hercule, Victoire…), des cultes 
d’origine orientale, et notamment celui de Mithra, révélé lors de la fouille d’un mithraeum et de 
la découverte de céramiques, utilisées pour le culte et le banquet rituel, ou offertes en ex-voto, 
et de l’implantation des premières basiliques chrétiennes.

• Carnutes

232 — N. GINOUX, C. PROUST, B. TRIBOULOT avec Ay. BEAU, Le sanctuaire laténien 
d’Ablis (Yvelines) : prise en charge du mobilier métallique par une chaîne de conservation, du 
terrain jusqu’au dépôt, RAÎF, 11, 2020, p. 121-135. Un exceptionnel sanctuaire « à armes ».

https://journals.openedition.org/rao/7937
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• Éduens

233 — P.-A. LAMY, Pagan Iconoclasts? Some case studies from Roman era 
Burgundy during Late Antiquity, dans S. BARKER, C.A. WARD, Chr. PRESCOTT (éd.), 
New perspectives on Late Antique recycling, Rome, Istituto di Norvegia (Acta ad 
archaeologiam et artium historiam pertinentia 33), 2023, p. 147-164.

234 — P.-A. LAMY, St. VENAULT, Downfall of the domestic gods. A Discovery of 
Statues in a 3rd-century House in Entrains-sur-Nohain (Burgundy, France), dans J. LIPPS (éd.), 
People Abroad. Proceedings of the XVI. International Colloquium on Roman Provincial Art, 
April 9-13th 2019, Tübingen, Verlag Marie Leidorf, Rahden, 2021, p. 324-344.

235 — P. NOUVEL, Quatre années de fouilles sur le sanctuaire antique de Cobannus 
(Saint-Aubin-des-Chaumes Couan, Nièvre), Bull. de la Soc. d’études d’Avallon, 97, 2023 
(2024), p. 41-66.

Sur Cobannus, voir supra n° 230.
236 — P. NOUVEL, M. THIVET, L. GAËTAN, Le sanctuaire de Couan à 

Saint-Aubin-des-Chaumes (Nièvre) et les sanctuaires antiques de l’Avallonnais, Bulletin de la 
Société d’Études d’Avallon, 94, 2017-2018 (2021), p. 10-31.

• Lyon

237 — L. DE CHAVAGNAC, A. ANDRÉ, A. COLOMBIER-GOUGOUZIAN et al., Une 
fosse à résidus de crémation du Haut-Empire au lieu-dit « Les Massues » à Lyon (Rhône), 
RAE, 70, 2021, p. 263-277. On notera la présence de figurines en terre cuite dont celle d’un 
personnage lisant, articulé.

238 — L. GUILLAUD, E. BERNOT, A. COLOMBIER-GOUGOUZIAN et al., 
L’enterrement d’une triade divine féminine à Lugdunum : étude du dépôt de la place d’Albon 
à Lyon (Métropole de Lyon), Gallia, 81, 1, 2024. [En ligne].

Le dépôt se trouvait dans une situle en alliage cuivreux et consiste en une bouteille en 
verre, type Isings 104b, une coupelle en bronze et trois statuettes de femmes assises (avec 
les attributs habituels : patère dans une main, corne d’abondance dans l’autre et diadème sur 
la tête) avec leur banquette en hémicycle qui avait été soigneusement déposée au fond de la 
situle. L’ensemble est daté du IIIe s. apr. J.-C. Tableau recensant les inscriptions aux Mères 
de Lyon. L’ensemble témoigne des pratiques religieuses et communautaires dans un édifice 
économique. S’il élargit la représentation qu’on peut se faire du culte des Matrae/Mères à 
Lyon, le dossier suscite aussi des questions, par exemple sur les pratiques d’ensevelissement.

• Lingons

239 — M.-A. JANIN, N. DELFERRIÈRE, Fl. DELENCRE et al., Une stèle funéraire 
gallo-romaine inédite au dépôt archéologique Des Bolards à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or), 
In memoriam Colette Pommeret, RAE, 72, 2023, p. 471-483. Provenant d’une des nécropoles 
des Bolards ou peut-être des Prémeaux (Côte-d’Or), elle consiste dans le fragment d’une stèle à 
niche dont n’est conservé que l’angle supérieur gauche avec le reste incomplet d’une inscription 
sur le bandeau horizontal en haut de la niche. L’article est accompagné d’une abondante 
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série de stèles épigraphiques et à reliefs figurés des Bolards dans la typologie desquelles elle 
s’insère. L’inscription donne le nom du défunt au datif. Les deux hypothèses d’un pérégrin du 
nom de Cabellius ou d’un citoyen porteur au moins des duo nomina C. Abellius sont possibles. 
Un article très documenté et clair.

• Osismes

240 — Fl. DELNEUFCOURT, La Grande Boissière. Sanctuaire antique en Rosporden-
Kernével (Finistère), Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden, 2023, 215 p., ill. coul. 
Sans ISBN. 19 €.

Étude d’un lieu de culte particulier, connu actuellement par des sondages et prospections 
accompagnés d’un examen de l’orientation. Ce sanctuaire présente plusieurs états dont le dernier 
possède un édifice rectangulaire, perpendiculaire à l’enceinte à galerie qui précède ; l’auteur 
propose à titre d’hypothèse de l’identifier à un temple classique et présente l’environnement 
du site dont seules des fouilles pourront confirmer l’identification.

241 — J.-Fr. VILLARD, J.-P. Le BIHAN, Le dépôt de poterie gauloise du sanctuaire 
laténien de Parc-ar-Groas à Quimper (Finistère), RAOuest, 37, 2021, p. 139-169. En ligne : 
https://doi.org/10.4000/rao.7204. Un lot de près de 150 récipients de petite taille que l’analyse 
typologique et la concentration conduisent à associer à des pratiques religieuses et rituelles 
même si les vestiges archéologiques du lieu ne permettent pas d’assurer un caractère de 
sanctuaire dans un contexte géographique toutefois caractérisé par la présence d’établissements 
ruraux, d’une agglomération et de site fortifié gaulois. La vocation religieuse de la période 
gauloise à la fin de La Tène finale est toutefois la plus probable.

• Riédons

242 — Fr. LABAUNE-JEAN, Du nouveau et de l’ancien, le verre antique à usage 
funéraire de Rennes (Ille-et-Vilaine, France), dans I. COMMANDRE, S. FONTAINE, 
S. FÜNFSCHILLING et al. (dir.), Mare vitreum. Mélanges offerts à Danièle Foy, Mergoil, 2024, 
p. 103-120.

• Ségusiaves

243 — J.-Cl. BÉAL, Fr. BLONDEL, Une statuette en bois et un dépôt rituel gallo-romains 
dans le puits IV du Crêt-Chatelard (Saint-Marcel-de-Félines, Loire), RACF, 62, 2023. Nouvelle 
étude de ce possible dépôt rituel de la seconde moitié du IIe s., qui comprend la statuette d’un 
personnage assis en tailleur.

• Sénons

244 — J.-M. SÉGUIER avec la coll. de L. LECONTE, Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne), 
la Justice : l’ensemble funéraire aristocratique de La Tène finale et les aménagements 
gallo-romains, RACF, 63, 2024. Des pratiques funéraires semblent caractériser les élites sociales 

https://journals.openedition.org/rao/7204
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de l’espace culturel sénon au cours du Ier s. av. J.-C. Abandonné peu après la conquête, l’espace 
est réoccupé de la période flavienne au IIIe s. par un parcellaire auquel sont liés des éléments 
de bornage et quatre dépôts évoquant le rite de l’enchytrisme (périnatal inhumé dans un vase).

245 — J.-M. SÉGUIER, G. AUXIETTE, F. PILON, Dépôts et pratiques symboliques 
dans l’établissement aristocratique gaulois de Varennes-sur-Seine, la Justice (Seine-et-Marne), 
Gallia, 78, 2021, p. 123-152. Trois dépôts sont localisés au cœur de l’habitat et dans le fossé 
d’enceinte, dont deux sont implantés dans des puits factices : le premier comprend une grande 
quantité de viande de porc et de bœuf enfouie dans un coffre, dans le deuxième figure une 
fibule en argent isolée. Le dernier est un dépôt monétaire de 29 statères globulaires à la croix 
(recueilli en majorité dans un fossé). Deux autres ont été trouvés sur le site. Voir supra n° 241. 
L’analyse de ces ensembles, la restitution des gestes et d’autres éléments (couteau à manche 
aviforme, fagot d’objets métalliques, restes humains secs…) témoignent de manifestations à 
caractère symbolique et d’ordre privé dans cet établissement des IIe-Ier s. av. J.-C.

• Séquanes

246 — J.-Cl. BÉAL, Les blocs antiques en réemploi dans l’église Saint-André de 
Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), RACF, 61, 2022, 25 p. [En ligne] http://journals.openedition.
org/racf/5294. 

Beaucoup proviennent d’édifices monumentaux funéraires, certains à relief et en relation 
avec la villa de Saint-Côme ?

— Voir supra n° 79.

• Turons

247 — A. COUTELAS, S. LEPETZ et collab., Le sanctuaire romain du Vigneau à Pussigny 
(Indre-et-Loire) : un lieu de mémoire, de vie et d’accueil, Gallia, 80, 2, 2023, p. 49-85. Les 
auteurs mettent l’accent sur les différents types de fosses, les restes animaux recueillis et les 
bâtiments à l’ouest du sanctuaire (le temple est orienté à l’ouest) en s’interrogeant sur leur 
fonction (structures d’accueil ?). Époque augustéenne.

• Vénètes

248 — M. ALASCIA MORADO, Premières observations sur quelques verres de la 
nécropole antique de Vannes – Darioritum (Morbihan), Bull. de l’AFAV 2021, p. 43-46. 
Notamment des pots portant une marque inédite.

249 — A. LE MARTRET, M. GRALL, V. BRUNT et collab. M. ALASCIA MORADO, 
M. DEMAREST, CH. MARTIN et al., La nécropole de Vannes/Darioritum : données inédites 
sur les pratiques funéraires armoricaines dans un secteur occupé du Ier au IVe s. apr. J.-C., 
Gallia, 81, 1, 2024 [En ligne].

Implantation de la nécropole avec une aire de crémation dès le Ier s. et utilisation jusque 
vers 275 apr. J.-C. Mise en évidence de certaines particularités par rapport aux grandes 
lignes communes aux nécropoles de l’ouest : la proximité d’ateliers artisanaux (de potiers 
et verriers) ; l’installation sur un ancien site de carrière d’extraction, ici de granit. Sur les 

https://journals.openedition.org/racf/5294
https://journals.openedition.org/racf/5294
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pratiques funéraires vannetaises l’étude montre la coexistence tout au long de l’usage de la 
nécropole de l’inhumation et de la crémation sans inversion de la proportion de l’une par 
rapport à l’autre au fil du temps et probablement pas d’abandon dans le courant du IIIe

 s.

10.2. – PRATIQUES FUNÉRAIRES

• Généralités

250 — A. MÁRTON, Les pratiques funéraires en Gaule Lyonnaise de l’époque augustéenne 
à la fin du IIIe siècle, Oxford, Archaeopress, 2021, 482 p. ISBN 978-1-78969-807-7. 60 £. 
Thèse non remaniée. 

Après l’introduction qui présente les données générales et le vocabulaire, l’auteur analyse 
les types d’inhumations avec les pratiques faites sur les corps, les crémations avec les étapes 
de la crémation, les types de réceptacle, les sépultures des enfants, les pratiques associées, 
puis le mobilier et les offrandes. La conclusion livre une réflexion sur une reconstitution du 
rite et une interprétation des structures complexes. En annexe, le catalogue des sarcophages 
du Haut-Empire. [En ligne, catalogue et tableaux : http://doi.org/10.32028/9781789698077].

• Calètes

251 — M. ROBERT, V. BRUNET, Une sépulture remarquable à Juliobona (Lillebonne, 
Seine-Maritime) : anatomie d’une découverte ancienne. Approches épistémologique et 
archéo-anthropologique, Aremorica, 10, 2021, p. 60-79. Réexamen complet récent (2015-2017) 
de la sépulture et de son mobilier, découverts en 1864 et dont l’identité a parfois été définie 
à l’aune de l’interprétation subjective du mobilier. La nouvelle approche anthropologique 
confirme le statut social élevé d’un sujet adolescent entre 13 et 20 ans dont le sexe ne peut pas 
être déterminé. La présence d’un second défunt, infans, de 1 à 12 ans, pour 1% seulement du 
poids des ossements, est peut-être liée à un ramassage accidentel d’une crémation antérieure. 
La reprise du dossier renseigne sur les méthodes passées.

• Parisii

252 — G. BRULEY-CHABOT, E. DU BOUËTIEZ, V. DELATTRE, V. MATTERNE, 
Un témoignage de gestes funéraires antiques à Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), Revue 
Archéologique d’Île-de-France - RAÎF 13, 2022, p. 213-250. Analyse d’un mobilier chauffé 
et calciné daté de la seconde moitié du Ier ou du début du IIe s. apr. J.-C. : il s’agit d’un rejet 
de résidus de crémation, issu d’un seul et même bûcher. Vaisselle de verre, céramique de luxe, 
fruits exotiques signalent un rang social élevé.

• Territoire de Lyon ? (Ambarres)

253 — T. LE SAINT QUINIO, M.-P. DARBLADE-AUDOIN avec H. SAVAY-
GUERRAZ et P. THIOLAS, Une statue de togatus découverte dans l’agglomération antique 
de Briord (Ain), Gallia, 80, 2, 2023, p. 179-194. Sculpture en calcaire de la première moitié du 
Ier s. apr. J.-C., provenant probablement d’un monument funéraire. Voir  supra n° 216.

https://www.archaeopress.com/Archaeopress/Products/9781789698077
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• Véliocasses

254 — C. RICHE, L. FÉRET, S. PLUTON-KLIESCH et al., Saint-Pierre de Manneville 
(Seine-Maritime) : note sur la découverte d’une urne funéraire à incinération dotée en mobilier 
de la première moitié du Ier s. apr. J.-C., RAOuest, 37, 2021, p. 209-218. En ligne : https://
doi.org/10.4000/rao.7103. Une sépulture secondaire à crémation, d’un adulte, probablement 
de sexe féminin, datée de la première moitié du Ier s. apr. J.-C., à une trentaine de km à 
l’ouest-sud-ouest de Rouen, accompagnée d’un petit mobilier : deux fibules et un petit miroir 
à base de cuivre, tous passés au feu, ainsi qu’un balsamaire globulaire en verre de teinte jaune. 
Une découverte isolée.

• Vénètes

255 — M. GRALL, M. ALASCIA MORADO, collab. A. LE MARTRET, V. BRUNET, 
Les pratiques funéraires de la nécropole antique de Vannes (Morbihan), révélées par l’étude du 
mobilier céramique et du verre, RAOuest, 39, 2023, p. 261-289.

Une fouille, en 2015, qui a livré une grande variété de structures funéraires : aire de 
crémation, fosse de rejets, sépultures à incinération, sépultures à inhumation entre le Ier et le 
IVe s. apr. J.-C. Les pratiques observées sont analogues à celles d’autres nécropoles urbaines 
de l’Ouest où crémations et inhumations se côtoient avant qu’à partir du IIIe s. l’inhumation ne 
commence à devenir la norme. En ligne : https://doi.org/10.4000/rao.9364.

11. – Milieux et sociétés, géo-archéologie et environnement

256 — Ph. FAJON, C MARCIGNY, C. RICHE avec la collab. de S. MAZET, Archéologie 
préventive et archéologies environnementales. L’exemple de la basse vallée de la Seine, 
Archéopages, H.-S. n° 6, Archéologie nationale. Recherche Expertise Patrimoine, 2022, 
p. 76-83.

257 — C. GANDINI, Forces et limites de la documentation archéologique dans le territoire 
des Osismes. Pour une analyse des formes de l’habitat rural et des dynamiques du peuplement, 
du second âge du Fer à la fin de l’époque romaine, dans supra n° 40.

258 — G. FRONTEAU, D. COUTURIER, Y. RABASTÉ, Les concrétions carbonatées des 
aqueducs gallo- romains de Villenoy (Seine-et-Marne, France) et de la Suippe à Reims (Marne, 
France) : étude pétrographique et questionnement sur l’origine des séquences enregistrées, 
Archéologie, société et environnement, 1 (1), Dossier Les carbonates archéologiques, mémoire 
des activités anthropiques, 2019. Publication en ligne 2023 : 10.21494/ISTE.OP.2023.0945, 
https://hal.science/hal-04032635v1. Villenoy est chez les Meldes.

259 — Y. PAUTRAT, Trente années d’archéologie forestière, Bull. archéol. et hist. du 
Châtillonnais, n.s, 5, 23, 2023, p. 48-51.

https://journals.openedition.org/rao/7103
https://journals.openedition.org/rao/7103
https://journals.openedition.org/rao/9364

