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NOTE / NOTE

Résumé – Les deux campagnes de fouilles de la nécropole 
de Jort (Calvados), datant de La Tène finale, ont permis de 
mettre en évidence un site exceptionnel par son recrutement 
funéraire, constitué majoritairement d’enfants de moins de 
cinq ans. Cette concentration d’immatures est une découverte 
inédite pour cette période et dans la région Normandie, ne 
trouvant aucune explication évidente à ce jour. L’examen 
paléopathologique de notre collection met en évidence une 
forte récurrence de lésions pathologiques décrites comme 
associées à des phénomènes carentiels. La population de Jort 
présente ainsi un profil paléopathologique pouvant s’inscrire 
dans une situation de famine qui est à mettre en rapport 
avec la grande instabilité sociale de la fin de La Tène.

Mots clés – second Âge du Fer, scorbut, malnutrition

Abstract – The two archaeological campaigns to excavate 
the Jort necropolis (Calvados, France), dating to the La Tène 
D period, revealed a site of exceptional interest for the large 
number of immature individuals, of which the majority 
was under five years old. This concentration of immature 
individuals is unique for this period and region, and as 
yet there is no obvious explanation accounting for it. The 
palaeopathological examination of our collection showed a 
significant recurrence of pathological lesions that are usu-
ally associated with deficiency diseases. This population at 
Jort thus displays a palaeopathological profile potentially 
indicating a famine situation that could have been related 
to the serious social instability that characterised the end of 
the La Tène culture.

Keywords – second Iron Age, scurvy, malnutrition

Introduction

La transition La Tène / période gallo-romaine débute par 
le conflit césarien et aboutit à une véritable acculturation 
50 ans plus tard, pouvant être lue comme une crise sociale 
majeure pour la société celtique du Nord de la Gaule. Long-
temps considérée comme une phase de transition acceptée 
et acceptable pour les populations, l’archéologie met de plus 
en plus en évidence les traces d’une présence militaire, 
concordant avec les épisodes de révoltes rapportés par les 
auteurs latins, reflétant la violence sociale à l’origine de 
la romanisation (Feugère et Poux, 2001 ; Le Roux, 2004 ; 
Reddé, 2018). Les conséquences anthropologiques de cette 
transition n’ont pas fait l’objet d’études spécifiques, laissant 
ainsi un doute sur la réalité et l’ampleur de la crise. Les effets 
supposés d’une colonisation violente seraient une augmenta-
tion des violences interpersonnelles, des troubles des circuits 
de l’alimentation, à l’origine de famines, et favorisant les 
épisodes épidémiques. La rareté des sites datés de cette 
période peut avoir favorisé l’absence de mise en évidence 
d’éléments évocateurs de troubles. La nécropole de Jort, datée 
de La Tène D1/D2 au début de la période gallo-romaine, 
présente un recrutement en jeunes immatures inhabituel, 
permettant d’aborder l’état sanitaire d’un échantillon popu-
lationnel infantile. L’importance des moins de 5 ans (93 %) 
parmi les 105 sujets et la récurrence, chez ces derniers, d’un 
ensemble de lésions fréquemment retrouvées en contexte 
carentiel avéré, nous amène à discuter d’une situation de 
malnutrition infantile possible.
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Contexte archéologique

Présentation générale 

Le site de Jort “Rue Paul-Duhomme” est localisé au 
sud-est de Caen. Deux fouilles effectuées sur des parcelles 
séparées ont permis de mettre au jour des vestiges éche-
lonnés du Néolithique ancien jusqu’à l’Époque moderne 
(Carpentier, 2015). L’occupation la plus conséquente est 
une nécropole datée de La Tène finale (D1 et D2) compta-
bilisant à ce jour environ 135 sépultures dont 29 vides.

Pratiques funéraires

Excepté deux incinérations, toutes les tombes sont des 
inhumations individuelles primaires, relativement dispersées 
dans l’espace, et sans aucun élément fédérateur (monument, 
tombe remarquable). Aucun recoupement entre les fosses 
n’a été observé, ce qui pourrait témoigner de leur visibilité 
dans l’espace tout au long de la durée d’occupation de la 
nécropole. Aucune sectorisation en fonction de l’âge n’est 
observée. Les fosses sépulcrales suivent deux orientations 
principales : un axe majoritairement nord-sud, avec de légères 
variations, ou un axe strictement ouest-est. La place de la 
tête du défunt n’est pas normalisée puisqu’elle se trouve à 
l’une ou l’autre des extrémités. La position des corps est assez 
homogène. 56 défunts ont été déposés sur le dos, 5 sont in-
humés sur le côté, et 3 en procubitus. Les membres supérieurs 
sont placés préférentiellement le long du corps, et les membres 
inférieurs sont en extension, avec parfois les jambes croisées, 
ou en flexion. Cette hétérogénéité des positions de dépôt, 
est déjà rencontrée sur plusieurs autres sites normands 
au cours de la Tène finale, comme à Urville-Nacqueville 
(Lefort et Rottier, 2014) ou Ifs (Besnard-Vautrin, 2011).

La conservation relativement médiocre des ossements a 
limité l’étude taphonomique et la détermination des modes 
d’inhumation. Seule la présence de mobilier directement 
lié à l’architecture funéraire ou au port de vêtements, en a 
permis l’identification. 14 contenants en bois ont été reconnus 
(présence de clous ou de crampons en fer). Plusieurs fibules 
et un élément de ceinture en position fonctionnelle attestent 
de l’existence probable de vêtements ou d’une enveloppe 
souple dans 21 inhumations. Actuellement, 30 tombes ont 
un dépôt de mobilier funéraire avec des éléments de parure 
(fibules, bracelets, perles). Des offrandes ont été découvertes 
par le biais de dépôts céramiques généralement déposés à la 
tête du défunt. Enfin, une petite clochette en alliage cuivreux, 
objet souvent déposé dans les tombes à des fins apotro-
païques, a également été retrouvée. Ces jeunes défunts de Jort 
sont dotés de parures et de mobiliers comparables à ceux 
des adultes découverts dans d’autres cimetières normands 
de la même époque (Chanson et al., 2010).

Méthodes

L’examen initial réalisé à la suite des fouilles avait  
indiqué une fréquence élevée d’immatures présentant des 

lésions osseuses d’aspect pathologique. Face à une surrepré-
sentation d’immatures et un ensemble de signes évoquant 
une forte morbidité, la question était de savoir si ces consta-
tations pouvaient être rattachées à un unique cadre noso-
logique, et ainsi entrevoir un ensemble étiologique cohérent, 
particulièrement celui de la malnutrition infantile.

Pour aborder l’état sanitaire de cette population, nous 
avons donc choisi de réaliser un profil paléopathologique basé 
sur les lésions observées plutôt qu’un profil par diagnostics 
de forte probabilité, qui aurait rejeté de fait les diagnostics 
différentiels. Un cumul de diagnostics individuels, dans 
un contexte de paléopathologie d’immatures, ne nous a pas 
semblé pertinent compte tenu de la faible sensibilité des 
lésions pathologiques chez l’enfant.

La malnutrition n’est pas un diagnostic paléopatholo-
gique individuel possible. S’il est démontré que les carences 
alimentaires ont une conséquence forte sur la croissance et 
le développement de la corticale osseuse, ces symptômes ne 
sont pas évaluables en contexte d’anthropologie funéraire 
(Garn et al., 1969 ; Vis, 1969). L’histoire de l’humanité est 
marquée par des famines, et les épisodes récents montrent 
que les jeunes enfants sont les plus touchés, avec des causes 
de décès bien identifiées, principalement d’origine infec-
tieuses, qui encore une fois ne sont pas identifiables par les 
paléopathologistes (Toole et Waldman, 1988). La littérature 
paléopathologique retient des situations de malnutrition 
quand s’associe, à un contexte historique probant, la présence 
de lésions osseuses carentielles, notamment le scorbut ainsi 
que le rachitisme (Geber et Murphy, 2012).

Le rachitisme, par les déformations osseuses qu’il  
entraine, présente peu de difficulté de diagnostic. Plus que 
la conséquence d’une carence alimentaire, le manque de 
vitamine D, principalement synthétisé par la peau, est un 
marqueur de paupérisation, particulièrement important à 
l’Époque moderne (Brickley et al., 2017). Le scorbut présente 
des difficultés diagnostics importantes. Ortner décrit comme 
lésions principales les atteintes, à type de porosités ou d’ap-
positions périostées, des grandes ailes du sphénoïde, ainsi 
que celles des toits des orbites, mais d’autres localisations 
sont proposées au niveau de l’exocrâne, du maxillaire, de la 
mandibule, du palais, de l’os zygomatique, de la scapula, 
et des extrémités métaphysaires des os longs (Ortner et al., 
2001). Pour Ortner, ce n’est pas tant l’aspect, décrit comme 
“porous lesions”, ou comme “hypertrophic bone formation”, 
qui oriente le diagnostic, que la localisation des lésions, 
toujours en association à un contexte historique évocateur. 
Ces signes ont fait l’objet de réévaluations, montrant ainsi 
qu’ils peuvent être présents dans d’autres pathologies (trau-
matisme, infection, néoplasie) voire dans des conditions 
physiologiques, soulignant leurs caractères non-pathogno-
moniques, en dehors des grandes ailes du sphénoïde (Lewis, 
2017 ; Buikstra, 2019). La revue de la littérature des signes 
rapportés au scorbut, réalisée par Snoddy, propose un clas-
sement en diagnostics, évocateurs ou absence de critères 
évocateurs, en fonction du niveau de preuve, sans pouvoir 
proposer une grille de diagnostic, laissant ainsi la discussion 
diagnostique à chacun (tableau 1 ; Snoddy et al., 2018).
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Localisation Description des lésions (Snoddy 2018) Classification
Nombre 

d’immatures 

Calvarium

Porous subperiosteal new bone on the ectocranial surface 
of the parietal and/or squamous temporal bones

Diagnostic 7

Subperiosteal new bone with vascular impressions and/or fine cortical porosity 
on the endocranial surface of the vault

Suggestive 4

Abnormal cortical porosity and/or subperiosteal new bone 
in the orbital roofs/lateral orbit

Diagnostic 7

Maxillae

Abnormal cortical porosity and/or porous subperiosteal new bone 
on the anterior surface and/or in the region of the infraorbital foramina

Diagnostic 0

Abnormal cortical porosity and/or porous subperiosteal new bone 
on the posterior surface, superior to the alveolar margins

Diagnostic 3

Abnormal cortical porosity and/or porous subperiosteal new bone 
on the maxillary palate, outside the alveolar margins

Diagnostic 1

Zygomata

Abnormal cortical porosity and/or subperiosteal new bone 
on the lateral portion of the anterior surface

Suggestive 1

Abnormal cortical porosity on the internal/posterior surface Suggestive 0

Sphenoid

Abnormal cortical porosity on the external surface of the greater wing Diagnostic 3

Subperiosteal new bone around the foramen rotundum
Tentatively 
diagnostic

1

Abnormal cortical porosity on the lesser wings Suggestive 2

Abnormal cortical porosity and/or subperiosteal new bone 
in the pterygoid fossae

Diagnostic 0

Occipital
Abnormal cortical porosity on the inferior surface of pars basilaris (juveniles 
only)

Suggestive 6

Mandible

Abnormal cortical porosity and/or subperiosteal new bone 
on the interior surface of the rami/coronoid process

Diagnostic 6

Subperiosteal new bone along the mylohyoid line 
on the interior surface of the body

Diagnostic 0

Scapula
Abnormal cortical porosity and/or subperiosteal new bone 
in the supra and/or infraspinous fossae

Diagnostic 1

Ribs
Enlargement of the costochrondral junction (juveniles only) Suggestive 0

Subperiosteal new bone on the anterior/lateral surfaces of the shafts Suggestive 1

Vertebrae Biconcavity and osteopenia of bodies (adults only) Suggestive 0

Ilia
Abnormal cortical porosity and/or subperiosteal new bone, particularly 
on the visceral surface. Subperiosteal new bone may have vascular impressions

Suggestive 7

Appendicular 
skeleton

Widespread, porous, subperiosteal new bone on the diaphyses/metaphyses 
of long bones (adults and juveniles)

Suggestive if 
bilateral

13

Discrete ossified haematomas Suggestive 0

Metaphyseal cupping/flaring (juveniles) Suggestive 0

Femora
Subperiosteal new bone on the proximal and medial diaphysis, medial to the 
linea aspera

Suggestive 10

Tableau 1. Répartition des atteintes évocatrices du scorbut chez les immatures pathologiques de Jort (n=36) d’après Snoddy, 

2018 / Distribution of scurvy criteria in diseased children in the Jort population (n=36), Snoddy 2018



BMSAP (2021) 33(1)

29

Boursier, Lefebvre, Bougault, Chapelain de Séreville-Niel, Corde & Carpentier

Dans ce cadre, l’établissement du diagnostic de scorbut 
peut devenir complexe, surtout si le contexte historique n’est 
pas assuré. En conséquence, nous avons décidé de réaliser un 
profil paléopathologique par lésion, qui permet de discuter les 
différentes hypothèses diagnostiques et étiologiques. C’est 
l’écart à la norme qui peut permettre d’entrevoir une réparti-
tion naturelle des pathologies attendues dans une population 
d’enfants décédés en bas âge, et d’apporter un élément de 
preuve supplémentaire pour retenir une étiologie. En pratique, 
l’examen a été réalisé en plusieurs étapes successives :

- l’évaluation de l’état de conservation des squelettes, de 
manière à mesurer la lisibilité des lésions pathologiques. 
Pour chaque individu examiné, la qualité de conserva-
tion du squelette et celle du tissu ostéo-archéologique 
et de la surface corticale ont été mesurées, puis classées 
en 4 catégories : bonne (entre 100 et 75 %), moyenne 
(entre 75 et 50 %), mauvaise (entre 50 et 25 %) et très 
mauvaise (entre 25 et 1 %) (Bello et al., 2002) ;

- l’estimation de l’âge au décès des immatures d’après la 
méthode métrique d’Adalian (2001) ou la méthode den-
taire de Moorrees et al. (1963). Sept groupes d’âge ont 
été retenus (figure 1) et une ventilation des individus à 
cheval sur deux classes d’âge a été réalisée ;

- enfin, un examen macroscopique systématique de toutes 
les pièces osseuses a été réalisé, en colligeant, pour 
chaque individu, l’ensemble des lésions osseuses patho-
logiques et leurs localisations.

Figure 1. Répartition par âge de la population de Jort / 

Age distribution of the Jort population

Résultats

La collection ostéologique issue des fouilles de Jort est 
marquée par une forte représentation des plus jeunes. Parmi 
les 105 individus exhumés, 98 sont de très jeunes immatures 
avec 73 % de moins de 5 ans et 27 % de périnatals (figure 1).

Cette importance des immatures peut expliquer la faible 
représentativité ostéologique et la mauvaise conservation 
osseuse. Trois quarts des individus avaient un taux de repré-
sentativité osseuse inférieur à 75 % et 80 % des squelettes 
avaient une altération majeure de la corticale (supérieure à 
50 %). L’examen paléopathologique s’en est trouvé limité 
car de nombreuses pièces osseuses sont absentes ou trop 
altérées pour fournir des informations.

Malgré cet écueil, l’examen paléopathologique a mis 
en évidence que 39 % de la population présente au moins 

une lésion osseuse pathologique, et 36 % pour les immatures. 
Ces lésions apparaissent sous la forme de porosité osseuse 
anormale (12 % des immatures), et/ou d’appositions pé-
riostées (33 % des immatures). 17 % des enfants atteints ne 
présentent qu’un seul site lésé, 39 % présentent deux sites 
et 44 % plus de trois sites, allant jusqu’à dix sites pour le 
cas le plus extrême. Nous constatons que toutes les classes 
d’âge sont concernées (figure 2). La répartition anatomique 
des lésions pathologiques montre une prédominance sur les 
os longs des membres supérieurs et inférieurs ainsi qu’au 
niveau du massif facial (tableau 2). Proposer un diagnostic 
individuel sur ce type de lésions, peu spécifiques, est ardu.

Figure 2. Proportion de lésions pathologiques (porosités/

appositions périostées) par classe d’âge d’immatures /  

Proportion of pathological lesions (porous lesions/new bone 

formation) by child age groups

Localisation des lésions
Proportion 

d’immatures atteints

Os Long 19 %

    Fémur 11 %

    Humérus 7 %

    Tibia 7 %

    Os de l’avant-bras 2 %

Région faciale 16 %

    Plafond de l’orbite 8 %

    Mandibule 5 %

    Maxillaire 3 %

    Os zygomatique 1 %

Voute du crâne 10 %

    Exocrâne 6 %

    Endocrâne 4 %

Base du crâne 10 %

    Os sphénoïde 5 %

    Pars basilaris 5 %

Autres localisations 10 %

    Os Coxal 7 %

    Côtes 1 %

    Scapula 1 %

Tableau 2. Répartition anatomique des lésions pathologiques 

(porosités/appositions périostées) / Anatomical distribution 

of pathological lesions (porous lesions/new bone formation)
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Types de critères
Proportion d’immatures 

pathologiques (n=36)

Plusieurs critères diagnostics 
+/- des critères évocateurs

28 %

Un critère diagnostic + 
un ou plusieurs évocateurs

14 %

Un critère diagnostic 11 %

Plusieurs critères évocateurs 14 %

Un critère évocateur 28 %

Aucun critère retenu 6 %

Tableau 3. Répartition en fonction des critères du scorbut 

(Snoddy, 2018) / Distribution by diagnostic criteria for scurvy 

(Snoddy, 2018)

Trois individus présentent des lésions sur les grandes ailes 
des sphénoïdes, considérées comme un élément de forte 
probabilité de scorbut, pouvant ainsi supporter l’hypothèse 
initiale d’une population carencée (figures 3 et 4). D’après 
l’étude menée par Snoddy, et en suivant la classification en 
critères diagnostiques, évocateurs ou non, nous observons 

que deux tiers des immatures pathologiques présentent un 
ensemble de signes diagnostiques et/ou évocateurs du scor-
but (tableaux 1 et 3 ; figures 5 et 6). Aucun cas évoquant du 
rachitisme n’a été identifié. Ce constat oriente encore un 
peu plus vers un contexte carentiel généralisé, qui mérite 
d’être discuté et recontextualisé.

Discussion

La nécropole de Jort est un site particulièrement remar-
quable, principalement en raison du nombre important d’im-
matures, tout à fait inhabituel parmi les ensembles funéraires 
étudiés à ce jour pour cette période. En effet, les sites funé-
raires connus sont plutôt caractérisés par de petits effectifs 
inférieurs à 50 individus et une très forte sous-représentation 
des sujets de moins de 5 ans (Chanson et al., 2010). De plus, 
la forte morbidité constatée dans cette collection ostéolo-
gique, avec 39 % d’individus présentant des lésions patho-
logiques de même type, confère à cet ensemble une valeur 
informative majeure sur l’état sanitaire de la population 
infantile de Jort.

Figure 3. Grande aile du sphénoïde gauche, individu 38 (âgé entre 5 et 9 ans) / Left greater wing of the sphenoid bone, 

skeleton 38 (5-9 year-old child)

Figure 4. Grande aile du sphénoïde droit, individu 132,  

périnatal / Right greater wing of sphenoid bone, skeleton 132, 

perinatal

Figure 5. Scapula droite, individu 172, périnatal / 

Right scapula, skeleton 172, perinatal

Figure 6. Orbite droit, individu 279, âgé entre 1 à 4 ans / 
Right orbital roof, skeleton 279, 1-4 year-old child
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Une limite interprétative mérite d’être soulignée, décou-
lant du caractère non exhaustif de la fouille, comme cela est 
fréquemment le cas en contexte d’archéologie préventive. 
La partie centrale de la zone archéologique n’a pas encore 
fait l’objet de fouille à ce jour et nous impose donc la pru-
dence quant aux conclusions. Cependant, nous pouvons déjà 
remarquer une distribution aléatoire des immatures sur les 
deux zones actuellement investiguées, sans concentration 
d’âge ou de pathologie, ce qui laisse supposer une homo-
généité de répartition au sein de la nécropole, qui méritera 
d’être confirmée lors de fouilles futures.

Par ce recrutement tout à fait inhabituel, nous pouvons 
envisager plusieurs hypothèses, comme un choix spécifique 
de rassembler des immatures en un même lieu donné, ce qui 
serait un phénomène inédit pour la Normandie ; une surre-
présentation relative liée à un autre mode de gestion funé-
raire des individus plus âgés comme la crémation ; ou bien 
une crise sanitaire durable responsable d’une surmortalité 
spécifique. Pour l’instant, aucun élément suffisamment tan-
gible ne confirme ni n’infirme davantage l’une d’entre elles.

Les lésions pathologiques, à type de porosité corticale ou 
d’appositions périostées diffuses, sont fréquemment décrites 
chez les immatures, mais la proportion d’individus touchés 
à Jort est très supérieure aux taux habituellement publiés. 
La revue de la littérature paléopathologique montre que ce 
type d’atteintes est présent pour toutes les périodes, du Néo-
lithique jusqu’à la période moderne, ainsi que sur la majeure 
partie des continents. Ces études ont généralement identifié 
moins de 20 cas, représentant au maximum 10 % des imma-
tures des séries ostéologiques, pour des sites qui ont été actifs 
durant plusieurs siècles (Ortner et al., 2001 ; Lovasz et al., 
2013 ; Bourdou, 2014 ; Haagen, 2014 ; Krenz-Niebdala, 
2016 ; Snoddy et al., 2017 ; Bourdou, 2018). Tous ces auteurs 
soulignent que ces lésions peuvent apparaître dans des 
situations étiologiques variées, telles que les infections, les 
traumatismes, ou les néoplasies, mais c’est le diagnostic de 
carence, et plus particulièrement le scorbut, qui est le plus 
fréquemment mis en avant dans ces contextes de cas mul-
tiples. Le diagnostic de scorbut est retenu à partir du moment 
où quelques individus présentent des lésions à localisations 
typiques (grande aile du sphénoïde, toit de l’orbite, scapula) 
et que le contexte historique concorde avec une période de 
trouble. Pour le site de Jort, la typologie des cas, la forte 
concentration d’individus touchés et une période d’occu-
pation relativement courte, donnent une probabilité élevée 
à l’étiologie carentielle. Il semble effectivement difficile 
d’imputer l’ensemble de ces cas à une étiologie de type 
traumatisme, compte tenu de l’absence d’autre lésions trau-
matiques plus spécifiques comme les fractures. Les cancers 
de l’enfant ont une prévalence trop faible, avec une incidence 
annuelle actuelle estimée de 1,4 cas pour 10 000 enfants de 
moins de 15 ans (Steliarova-Foucher et al., 2018). Les infec-
tions néonatales et infantiles, extrêmement fréquentes par 
ailleurs, mais d’évolution rapide, laissent rarement de traces 
osseuses. La comparaison avec les autres sites montre qu’avec 
39 % d’individus atteints, il s’agit d’une prévalence trop 
forte, au vu de nos connaissances actuelles, pour retenir un 

phénomène naturel, résultant d’un panachage de pathologies 
variées ayant une même expression. 

L’étude du site de Kilkenny, en Irlande, représente 
un travail majeur pour la compréhension biologique et 
sociale de ce type de lésions. Il regroupe 970 individus 
décédés durant la grande famine irlandaise du milieu du 
XIXe siècle, et dont la moitié de la population présente ce 
type de lésions (Geber et Murphy, 2012). Cette collection 
ostéologique, avec 56 % d’immatures, est un ensemble de 
référence d’une population décédée en contexte de carence 
alimentaire grave (Mays, 2014). La description méthodique 
et complète de l’ensemble des stigmates osseux, leurs fré-
quences, et leurs répartitions par classe d’âge, permettent 
d’identifier les conséquences osseuses d’un épisode de 
famine sur une population.

La comparaison de l’ensemble de Jort avec ce site montre 
un panel de lésions très similaires au site de Kilkenny. La 
proportion d’immatures touchés est certes inférieure au site 
irlandais (36 % pour 67 %) mais la mauvaise conservation 
des squelettes de Jort a pu engendrer une sous-estimation des 
cas. L’hypothèse d’un contexte de malnutrition infantile nous 
semble renforcée, grâce à la comparaison avec Kilkenny.

Peut-on alors retenir le scorbut comme étiologie com-
mune à Jort ? Certes les critères paléopathologiques décrits 
pour retenir le diagnostic de scorbut sont encore aujourd’hui 
beaucoup discutés, imposant ainsi la plus grande prudence 
pour retenir ce diagnostic (Brickley et Ives, 2006 ; Brickley 
et Mays, 2019). Le scorbut est la maladie générée par la 
carence en vitamine C, substance non métabolisable par 
l’être humain, et dépendant donc de son alimentation d’ori-
gine végétale. Compte tenu des réserves hépatiques capables 
de subvenir à nos besoins pendant deux à trois mois, une 
privation prolongée est donc nécessaire pour voir appa-
raître la symptomatologie (Akikusa et al., 2003). En consé-
quence, ce sont donc des contextes particuliers d’isolement 
ou de restriction qui sont à l’origine du scorbut.

Le contexte historique de Jort est relativement méconnu 
et encore sujet à discussion, mais certains éléments indique-
raient une période d’instabilité sociale. Certes, les commen-
taires de César rapportaient déjà des problèmes d’approvi-
sionnement alimentaire à l’origine de conflits armés, comme 
notamment la révolte de Viridorix, qui intéresse le territoire 
proche de Jort (César, BG, III,17). Les recherches actuelles 
menées à Port-en-Bessin-Huppain (Calvados) révèlent des 
preuves tangibles d’une occupation militaire romaine, dont 
l’envergure reste à déterminer, mais qui confirment l’insta-
bilité politique à l’origine de révoltes persistantes en Gaule 
avant l’époque augustéenne (Goudineau, 1990 ; Lefort, 2015 ; 
Lefort et al., 2015 ; 2018). Par ailleurs, l’abandon de sites 
dotés d’une fonction commerciale importante au début de 
cette période, comme Urville-Nacqueville, peut être regardé 
comme un autre indicateur de cette instabilité (Lefort, 2015). 
L’apport de la dendrochronologie indique des périodes de 
sécheresse itératives, ayant une conséquence immédiate sur 
la production agricole (Durost et al., 2008). Dans ce contexte, 
une diminution possible de la production alimentaire et 
des difficultés d’approvisionnement sont envisageables, 
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procurant un contexte favorisant l’apparition de famines  
et permettant de retenir, avec une bonne probabilité, le 
diagnostic de scorbut. Au-delà de ce diagnostic, c’est un 
tableau complet, associant un recrutement inhabituel, des 
lésions élémentaires rattachées à une pathologie caren-
tielle, un profil lésionnel proche de celui d’un contexte de 
famine connu, et un contexte historique troublé, qui permet 
d’envisager un contexte de malnutrition infantile dans la 
région de Jort lors de la transition La Tène Finale/époque 
gallo-romaine.

Conclusion

Malgré les aléas de l’archéologie préventive, qui n’ont 
pas permis une exhaustivité du site, la nécropole de Jort, par 
sa taille, son recrutement inhabituel de très jeunes imma-
tures et par sa période d’utilisation, revêt un intérêt majeur 
d’un point de vue anthropologique. La mise en évidence 
d’une forte proportion d’immatures présentant un profil 
paléopathologique évoquant un contexte carentiel, étayée 
par un faisceau d’arguments archéologiques et historiques de 
crise sociale, nous permet d’avancer l’hypothèse d’un épi-
sode de famine. Un nouvel axe de recherche, impliquant 
l’augmentation du nombre de sites fouillés et un élargisse-
ment chronologique de l’étude, sera nécessaire pour toutefois 
confirmer et mesurer l’ampleur de ces premières conclusions.
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