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Le XIXe siècle voit le bou le ver se ment des idées
concer nant la na ture et la place de l’homme dans la 
na ture. Les tra vaux de La marck et Cu vier
(1769-1832) fon dent la pa léon to logie et l’a na -
tomie com parée, ou vrant la voie à la théorie de l’é -
vo lu tion des es pè ces, cou ronnée en 1859 par la pu -
bli ca tion de L’o ri gine des es pè ces de Char les Dar win.
Les dé cou ver tes de gi se ments pré his to ri ques
d’Abbe ville et Saint-Acheul par Bou cher de Per -
thes (1846)1 per met tent, non sans des for tes ré sis -
tan ces scien ti fi ques, d’af fir mer la haute an ti qui té
de l’homme ou l’exis tence d’un “homme an té di lu -
vien”. 

Les géo lo gues an glais fon dent la stra ti graphie,
don nant lieu à une nou velle mé thode d’a na lyse
scien ti fique de l’his toire de la terre2. La no tion de
pro grès et l’ap proche po si ti viste hé ritée du siècle
pré cé dent mar quent en France les es prits des
scien ti fi ques et les cons cien ces po li ti ques sous la
Deuxième Ré pu blique (fig. 1). 

Les étu des his to ri ques et phi lo lo gi ques, bien
qu’en core très pré sen tes dans les for ma tions aca dé mi -
ques fran çai ses, sont cô toyées pro gres si ve ment par la
pré his toire, nou velle dis ci pline à sta tut scien ti fique. 

Les étu des com pa ra tis tes se mul ti plient et les
ob jets ne sont plus consi dé rés se lon leurs va leurs
es thé tique et his to rique mais de vien nent les té -
moins pri vi lé giés d’un pas sé loin tain de l’hu ma ni -
té à ana ly ser dans leur contexte de dé cou verte. Des 
mis sions à l’é tran ger, don nant lieu à de col lec tes
in ten si ves clas sées au re tour, se mul ti plient avec
l’ap pro ba tion du Mi nis tère de l’Instruc tion pu -
blique et le sou tien des gran des éco les fran çai ses3.
Les pre miers mu sées d’ar chéo logie ou des an ti qui -
tés natio na les sont éri gés à la gloire des états4

pour per mettre au pu blic de voir l’ex haus ti vi té
des col lec tions or ga ni sées de ma nière sys té ma -
tique et dans un but com pa ra tif. C’est l’é tude de
ces gran des sé ries ar chéo lo gi ques menée par les
pre miers conser va teurs de musée qui est à la base
de la chro no-ty po logie eu ro péenne des épo ques
“an té his to ri ques”.

Dans ce cadre de grand chan ge ment en
France, en 1862 par la vo lon té de Na po léon
III, le châ teau de Saint-Ger main-en-Laye, de

pri son de vient musée ar chéo lo gique na tio nal, sous 
la di rec tion d’Alexandre Ber trand (Annexe I). 

La formation des collections et la
muséologie au XIXe siècle: l’essor et la 
reconnaissance de la préhistoire

Ne nous las sons donc pas d’ap prendre, et ne crai gnons pas, en vou -
lant trop ap prendre, de perdre l’oc ca sion d’ap pli quer nos connais -
san ces. En tou tes cho ses, en dé sirs de connais sance comme en dé sirs
de jouis sance, l’in fi ni est tou jours de vant nos yeux. N’est-ce pas
une de condi tions es sen tiel les du bon heur de l’homme, que de voir
jus qu ’au der nier jour un but qui lui pa raît proche, et pour tant re -
cule tou jours?  (Ch. Le nor mant, 1844)

Au XIXe siècle en France, les chan ge ments pro -
duits par la Ré vo lu tion et le mou ve ment d’i dées lan -
cé par le Ro man tisme sont à l’o ri gine du dé ga ge -
ment pro gres sif de l’ar chéo logie de la pra tique an ti -
quaire. Les ob jets n’en com brent plus les ca bi nets
avec leur exo tisme et leur ori gine dis pa ra tes, mais
com men cent à être per çus en tant qu ’é lé ments à par -
tir des quels on peut re cons ti tuer l’his toire de
l’homme et de son propre pays. Pen dant la Mo -
narchie de Juil let (1830-1848) des ins ti tu tions sont
mi ses en place pour per mettre l’é tude des grands
mo nu ments his to ri ques gal lo-ro mains et mé dié vaux 
fran çais. En 1834, Fran çois Gui zot5 crée le “Co mi té
des tra vaux his to ri ques et scien ti fi ques, dont le nom
com plet est Co mi té pour la re cherche et la pu bli ca -
tion des do cu ments iné dits re la tifs à l’his toire de
France”. Ini tia le ment à forte conno ta tion his to rique, 
le champ des re cher ches qu ’il mène grâce à ses mem -
bres et à un ré seau éten du de deux cents cor res pon -
dants, tous mem bres de so cié tés sa van tes, s’é lar git
ra pi de ment. L’ar chéo logie, les scien ces, l’é co nomie
et la so cio logie en trent dans ses at tri bu tions au cours 
du siècle. Le Co mi té fi nance donc et lance des cam -
pa gnes de dé cou verte et de fouil les. En outre, en tant 
que Co mi té des so cié tés sa van tes, il a la res pon sa bi li -
té de nom breu ses pu bli ca tions: les ré per toi res ar -
chéo lo gi ques. Qua rante ans avant que les “Com mis -
sio ni” ita lien nes soient mi ses en place, le Co mi té est 
le prin ci pal or ga nisme d’in ci ta tion à la re cherche en
France du rant quatre-vingt an nées de pro grès scien -

Ve ro ni ca Ci co la ni, Chri sti ne Lor re

HISTOIRE DU COLLECTIONNISME PIÉMONTAIS À TRAVERS LES COLLECTIONS
DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Col li gi te frag men ta, Atti del Con ve gno
Bor di ghe ra 2009, pp. 165-186 



166

VERONICA CICOLANI, CHRISTINE LORRE

ti fi ques. Tou te fois, la na ture his to rique et l’ap proche 
phi lo lo gique de meu rent les ca rac tè res do mi nants de
la re cherche ar chéo lo gique. En 1844, l’exi gence de
dis po ser à la fois d’un ins tru ment ser vant à la ré colte
d’in for ma tions is sues de fouil les et de leur dif fu sion
donne lieu à la pre mière revue en tiè re ment consacrée 
à l’ar chéo logie: la “Revue Archéo lo gique”. En réa li -
té, l’in ti tu lé com plet était: “Revue Archéo lo gique
ou Re cueil de Do cu ments et de Mé moi res re la tifs à
l’é tude des mo nu ments et à la phi lo logie de l’an ti -
qui té et du moyen âge pu bliés par les prin ci paux ar -
chéo lo gues fran çais et étran gers” (”Revue Archéo lo -
gique”, n. 1, avril 1844). La dé fi ni tion de l’ar chéo -
logue donnée en in tro duc tion du pre mier nu mé ro de 
la “Revue” par son di rec teur Char les Le nor mant6: “la
pre mière condi tion pour de ve nir ar chéo logue est
donc de connaître les mo nu ments”: l’his toire de l’art
est la base de toute ar chéo logie” au tre ment dit “un
ar chéo logue au jourd ’hui (car l’u sage de cette dé no -
mi na tion ne re monte qu’à un pe tit nombre d’an nées) 
est ce qu ’on au rait ap pe lé au tre fois un an ti quaire” est 
as sez ré vé la teur de la vi sion qu ’on avait en core de
l’ar chéo logie: mé tho des em prun tées à la phi lo logie
et concen trées sur l’Anti qui té et le Moyen Âge. Au
cours de la pre mière moi tié du XIXe siècle, il est
évi dent que les fer ments qui com men cent à se pro -
duire dans le mi lieu des scien ces na tu rel les n’af fec -
tent pas les dis ci pli nes his to ri ques. 

Le tour nant se pro duit sous le Se cond Empire
(1852-1870). En France, mise à part la ten ta tive du
duc d’Angou lême d’ins tal ler un musée au Pa lais de
Clu ny7, il faut at tendre l’af fir ma tion d’une ar chéo -

logie na tio nale et d’une pré his toire pour que les ins -
ti tu tions, les hom mes de scien ces, les po li ti ciens et
le grand pu blic re con nais sent à l’ar chéo logie son au -
to nomie scien ti fique et ad met tent la haute an ti qui té 
de l’homme: l’homme an té di lu vien dé fen du par
Bou cher de Per thes. Une forte im pul sion est donnée
par Na po léon III. L’Empe reur, qui était un grand ad -
mi ra teur de Cé sar et par voie de consé quence de ses
en ne mis les Gau lois, fait en tre prendre des fouil les de 
grande en ver gure à Alé sia (1860), à Ger govie
(1816-1865) sous la di rec tion d’Alexandre Ber trand
et au Mont Beu vray (1865). En 1858, il met en place 
une nou velle ins ti tu tion en tant que sou tien de l’ar -
chéo logie: “La Com mis sion de to po graphie des Gau -
les”. Cette Com mis sion avait pour but de fi nan cer
les fouil les et d’en clas ser les don nées, pu bliées par la
suite dans le Dic tion naire ar chéo lo gique de la Gaule cel -
tique8. Cette ins ti tu tion ou vrit la voie à l’ar chéo logie
na tio nale, met tant pour la pre mière fois l’ac cent sur
les an ti qui tés cel ti ques de la France (fig. 2). En ef fet,
Na po léon III tou jours sou cieux de lé gi ti mer son
pou voir fait en sorte que l’at ten tion scien ti fique
centrée sur le Moyen Âge pen dant le ré gime pré cé -
dent, bas cule en tiè re ment vers l’Anti qui té. Au cours
de la même année, l’an ti qui sant Alexan dre Ber trand
est nom mé nou veau di rec teur de la “Revue Archéo -
lo gique”. Grâce à lui, la Pré his toire et la Pro to his -
toire trou vent leur place par mi les di vers comp tes
ren dus ar chéo lo gi ques dif fu sés par la revue. Les Gau -
lois, uni que ment connus et ana ly sés jus qu ’à ce
mo ment au moyen du ré cit de Cé sar, ac qui rent
une exis tence ar chéo lo gique, sur gis sant comme
nou veau sym bole ré pu bli cain d’i den ti té na tio nale
du peuple fran çais post-ré vo lu tion naire. En Eu -
rope, les re gards se por tent aus si sur les an ti qui tés
na tio na les, sous l’im pul sion des États-Na tions et
de la dé cou verte d’im por tants si tes pro to his to ri -
ques tels que Hall statt9, La Tène10, Go la sec ca11, Vil -
la no va12. En 1839 en Suède, Thom sen (conser va teur 
en 1819) et Worsaae (1843) éla bo rent le Musée Na -
tio nal de Co pen hague (Na tio nal mu seet) qui est le
pre mier à or don ner ses col lec tions ar chéo lo gi ques
d’a près la théorie des trois âges. En 1852 Lin -
denschmidt (1809-1893) crée le Römisch-ger ma nis -
ches Mu seum de Mayence adop tant les mê mes prin ci -
pes que ses col lè gues da nois. Ces pré cur seurs de la
clas si fi ca tion sys té ma tique et évo lu tion niste des
ob jets ar chéo lo gi ques étaient aus si sou cieux de la
dif fu sion et de la di men sion di dac tique de l’ins tal -
la tion mu séo gra phique des col lec tions. L’idée
prin ci pale était que le musée de vait pou voir tra -
duire et ma té ria li ser l’his toire du pays et son iden -
ti té cul tu relle, sous l’oeil bien veil lant du gou ver ne -

Fig. 1 - Châte au de Sa int-Ger ma in-en-Laye (© Loic Ha mon, MAN).
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ment. Cette ap proche mu séo gra phique, qui en core
au jourd ’hui ca rac té rise les mu sées al le mands et an -
glo-saxons,13 n’a pas été une vé ri table prio ri té en
France. Les dé bats très ani més pour l’af fir ma tion de
la pré his toire et pour le dé ve lop pe ment de l’ar chéo -
logie na tio nale don naient la prio ri té aux clas se ments 
chro no lo gique et ty po lo gique trans for mant ain si les
mu sées fran çais - en par ti cu lier le musée de
Saint-Ger main - da van tage en la bo ra toi res de re -
cherche et d’é change in tel lec tuel entre scien ti fi ques
qu ’en lieu de dif fu sion du sa voir scien ti fique pour le
grand pu blic. Néan moins, il fau dra en core at tendre
la fin du siècle pour que ce fer ment scien ti fique pé -
nètre dans les gran des ins ti tu tions aca dé mi ques. Le
Col lège de France a été la pre mière ins ti tu tion à
avoir in té gré l’ar chéo logie dans son pro gramme.
Quel ques cours ponc tuels d’ar chéo logie sont li vrés à
l’Ecole Nor male Su pé rieure de Pa ris et au sein de la
nais sante Ecole Pra tique des Hau tes Etu des. Mais
jus qu ’en 1882, l’ar chéo logie se dé ve loppe à la pé ri -
phérie du monde uni ver si taire, en core très an cré
dans l’his toire, dans la phi lo logie et dans l’his toire
de l’art. En ef fet, c’est sur tout dans les gran des éco -

les fran çai ses im plan tées à l’é tran ger14 que la nou -
velle gé né ra tion d’ar chéo lo gues an ti qui sants se
forme. Cette ré sis tance sera en fin vaincue par les
ar chéo lo gues fran çais sous la Troi sième Ré pu -
blique (1875-1940).

La formation de la collection
d’archéologie comparée à
Saint-Germain-en-Laye: Alexandre
Bertrand et Gabriel de Mortillet 

L’im pul sion que j’ai don né à la re cherche des an ti qui tés fait que
nous al lons bien tôt être en com brés d’ob jets. (...) Je vou drais donc
faire du châ teau de Saint-Ger main-en-Laye un musée d’an ti qui -
tés gau loi ses, ro mai nes, phé ni cien nes et grec ques. (Na po léon III,
Nou veaux ca hiers du Se cond Empire, 30, 1993, p. 36)

La créa tion du Musée des Anti qui tés cel ti ques et
gal lo-ro mai nes dans le châ teau de Saint-Ger -
main-en-Laye signe pour la France l’es sor et l’af fir -
ma tion de l’ar chéo logie na tio nale des épo ques an té -
his to ri ques: la pré his toire et la pro to his toire. L’idée
de réa li ser un musée d’an ti qui tés na tio na les est à at -
tri buer à Na po léon III. En ef fet c’est grâce à l’Empe -
reur qu ’on en tre prend pour la pre mière fois la
fouille, la pu bli ca tion et l’ex po si tion de piè ces ar -
chéo lo gi ques, ou vrant ain si la voie à l’ar chéo logie
mo derne. Le dé cret im pé rial de 186215 signe la der -
nière trans for ma tion du châ teau de Fran çois Ier en
musée16. Ce musée était la ré ponse fran çaise aux ho -
mo lo gues eu ro péens, aux quels Na po léon III s’é tait
in té res sé de puis leur créa tion. Dès 1860, une col la -
bo ra tion étroite est mise en place entre les mu sées de
Saint-Ger main-en-Laye et de Mayence.17 De nom -
breux mou la ges sont exé cu tés par le musée de
Mayence à la de mande de Na po léon III, pour ser vir
no tam ment d’é lé ments de com pa rai son18. En
échange, le musée de Mayence ob tient l’au to ri sa tion
du Ca bi net im pé rial pour réa li ser des mou la ges de
piè ces ar chéo lo gi ques pro ve nant des mu sées pa ri -
siens les plus im por tants. C’est le com men ce ment
d’une longue tra di tion d’é chan ges entre les deux
mu sées qui se pour suit en core au jourd ’hui. 

En som me, si les gran des li gnes du pro jet sont
dues à Na po lé on III et à la ré dac tion de “son Hi sto i re 
de Ju les Cé sar” (1865), c’est bien Ale xan dre Ber -
trand qui en est l’âme et l’or ga ni sa te ur scien ti fi que.
A par tir de sa no mi na tion en 1866, Ber trand con sa -
cre to u te sa vie à l’or ga ni sa tion et l’en ri chis se ment
du mu sée. Les gran des quan ti tés d’ob jets pro ve nant
des fo u il les fi nan cé es par Na po lé on III ain si que les
nom bre ux dons re çus né ces si ta ient un scien ti fi que
qui éta it ca pa ble de clas ser l’en sem ble des col lec -

Fig. 2 - Por tra it de Na po lé on III (© Loic Ha mon, MAN).
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tions dans une per spec ti ve hi sto ri que élar gie à l’Eu -
ro pe. Pour Ale xan dre Ber trand, in té res sé par la mu -
sé o grap hie de pu is 1861, l’at ten tion doit se por ter
sur “[le] vase de po te rie gros si è re, [le] co u te au en si -
lex ou [la] ha che de pier re” car “grâce à eux et aux ca -
ta lo gues que l’on éta bli ra, la scien ce ar ché o lo gi que
qui est en co re à l’é tat d’en fan ce sera vé ri ta ble ment
cré ée”19. Grâce à ses col la bo ra te urs Ga briel de Mor -
til let et Abel Maî tre (Anne xe I), Ber trand ré us sit
donc à cré er un mu sée d’ar ché o lo gie con sa cré au pa -
tri mo i ne na tio nal dans un ca dre eu ro pé en, les col lec -
tions fran ça i ses côto yant des nom bre u ses col lec tions
pré hi sto ri ques étran gè res20. 

Les collections françaises et étrangères 
du Musée au XIXe siècle

Quand le musée a été inau gu ré en 1867, il n’y avait 
que sept sal les. Le fonds ori gi nel est cons ti tué des col -
lec tions pa léo li thi ques de Bou cher des Per thes21, de E. 
Lar tet et H. Chris ty22. Pour les âges des mé taux, on
compte des si tes la cus tres (par exemple les lacs du
Bour get et de Pa la dru), les tu mu lus de Ma gny-Lam -
bert (Côte-d’Or), d’Apre mont, de Gers. l’ac qui si tion
de la col lec tion Mo reau per met d’é vo quer l’âge du fer
et la pé riode mé ro vin gienne. de même, sont ex po sées
des ré duc tions de ma chi nes de guerre ro mai nes23 ain si
que de nom breux mou la ges. 

En 1869 (fig. 3), le musée compte une quin zaine
de sal les. Le clas se ment choi si par Ber trand est le
clas se ment chro no lo gique ins pi ré de la théorie des
trois âges de Thom sen, cor rigée par Lin denschmit
pour ce qui concerne l’âge du Bronze. Les trois pre -
miè res sal les ex po sent les deux pé rio des pré-cel ti -
ques, la qua trième les an ti qui tés des sta tions la cus -
tres; les sal les cinq, six et sept pré sen tent les âges des
mé taux avant l’ar rivée des Cel tes en Gaule, le par -

cours se ter mi nant par la ci vi li sa tion gal lo-ro maine
suivie par l’é poque mé ro vin gienne ou des “bar ba -
res”. Vers la fin du XIXe siècle, les piè ces en trées au
musée (mou la ges comme ori gi naux) sont au nombre
de 46.00024, dis tri buées entre les 40 sal les ou ver tes et 
les ré ser ves. Une bi blio thèque ou “salle d’é tude ou -
verte à tous les tra vail leurs du mar di au sa me di...”
(MOR TIL LET 1869) est aus si ins tallée dans le don jon
de Char les V.

La salle de Mars: d’un “dépôt” à la salle de
comparaison

De puis sa créa tion, le musée compte, une salle
dite “de com pa rai son” ou salle “eth no gra phique”
(MOR TIL LET 1869), où se trou vent réu nis les mo -
nu ments et les ob jets dé cou vert hors de la Gaule25. 

L’idée d’ins tal ler cette salle dans la plus grande
salle du châ teau était née en même temps que le
musée, puis qu ’elle avait été sug gé rée par l’Empe reur
in té res sé par l’eth no graphie. Ou verte dès 1867,
cette salle fut long temps uti lisée comme “ma ga sin
gé né ral et de lieu d’ex po si tion pour les mo nu ments
trou vés hors la Gaule, pré sen tant de l’in té rêt à titre
d’é léments de com pa rai son” (REI NACH 1921). 

Dès la fin du XIXe siècle, une partie des col lec -
tions ar chéo lo gi ques étran gè res sont pro gres si ve -
ment ins tal lées ici. Leur pré sence est étroi te ment
liée au rayon ne ment in ter na tio nal de Ga briel de
Mor til let qui a don né lieu à de nom breu ses ac qui si -
tions, dons et échan ges, en par ti cu lier avec l’Italie du 
Nord (fig. 4). Ses contacts avec les scien ti fi ques ita -
liens les plus re nom més et les conser va teurs de mu -
sées (Ange luc ci à Tu rin, Pi go ri ni à Parme, Cas tel -
fran co et Bion del li à Mi lan, Fa bret ti à Tu rin etc.)
sont à l’o ri gine de la riche col lec tion ita lienne26. 

Par la suite, les connais san ces et les voya ges
d’Alexan dre Ber trand et de Sa lo mon Rei nach ont

Fig. 3 - Châte au à l’é po que de Fran çois Ier, d’a près MOR TIL LET 1869. Fig. 4 - Ancien ne Sal le de l’âge du Fer (© MAN).
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per mis l’ac qui si tion de col lec tions de cher cheurs de 
l’im por tance de Jac ques de Mor gan, d’Ernest
Chantre ou du ba ron de Baye. Le nor ma lien Hen ri
Hu bert, nom mé conser va teur en 1910, est le res -
pon sable du nou vel amé na ge ment de la salle de
com pa rai son. Mal heu reu se ment, son dé cès pré ma -
tu ré et les re tards im po sés par la Deuxième Guerre
mon diale n’ont pas per mis son ou ver ture avant les
an nées 1980, pé riode de sa der nière ré no va tion.

Promenades au musée de
Saint-Germain à travers les collections 
italiennes 

La cré a tion du mu sée de Sa int-Ger ma in est une œu vre vra i -
ment gran dio se, de sti née à dé ve lop per lar ge ment les étu des
hi sto ri ques, de sti née sur to ut à les vul ga ri ser. C’est une œu -
vre qui re ste ra com me une des plus gran des glo i res de no tre
pays et de no tre épo que, pays et épo que qui ont eu l’im men se
mé ri te de cré er la pa lé on to lo gie de l’hi sto i re!... 
(G. de Mor til let, 1869)

Les col lec tions ita lien nes conser vées au musée
de Saint-Ger main-en-Laye cons ti tuent un lot im -
por tant parmi la to ta li té des col lec tions étran gè res
(Annexe II) (fig. 5). Lors de la pu bli ca tion du ca ta -
logue du musée réa li sé par Ga briel de Mor til let en
1869, - Pro me na des au musée de Saint-Ger main - les
col lec tions ita lien nes ex po sées doi vent leur pré -
sence et amé na ge ment à Mor til let, res pon sable de
la sec tion an té di lu vienne, à ses contacts per son nels
et aux fouil les me nées en Italie pen dant et après son 
exil. Au rez-de-chaussée, il met en évi dence le
mou lage de la pi rogue d’Ivrea donnée par Bar to lo -
meo Gas tal di en 1868. Il s’a git d’un choix im por -
tant re ven di quant l’im por tance de la Pré his toire
vis-à-vis des épo ques his to ri ques re pré sen tées par
l’ex po si tion des mo dè les de ma chi nes de guerre, des 
gal va no plas ties de la co lonne Tra jane et de l’arc de
Cons tan tin, de la statue d’Au guste etc. Dans la
troi sième salle de l’en tre sol dédiée à l’é poque gal -
lo-ro maine, un pe tit nombre de vi tri nes est consa -
cré à “l’his toire na tu relle ap pliquée à l’ar chéo -
logie”, où sont ex po sés des grai nes et des res tes car -
po lo gi ques pro ve nant des ter ra ma res et du lac
d’Ivrea (don Mor til let vi trine 39) (fig. 6). Au pre -
mier étage, ou bien salle des “épo ques an té his to ri -
ques - Age de la pierre”, dans la vi trine la té rale
contre le pi lier n. 31 de la salle I se trou vent les si lex 
et deux casse-tê tes pro ve nant de Penn syl vanie (don
de Bar to lo meo Gas tal di, 1869). Tou jours d’Italie il
y a un mar teau en ser pen tine, des piè ces li thi ques ve -
nant de l’île d’Elbe (don de R. Fo re si) et de Va rèse

Fig. 5 - Entre sol, plan, d’a près MOR TIL LET 1869.

Fig. 6 - Pre mier éta ge, plan, d’a près MOR TIL LET 1869.

Fig. 7 - Se cond éta ge, plan, d’a près MOR TIL LET 1869.
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(don Mor til let 1871). Le des sus de la vi trine du côté
de la che minée, consacrée “au qua ter naire étran ger”,
est en tiè re ment at tri bué à l’Italie et contient les mou -
la ges des cé ra mi ques des tour biè res de Mer cu ra go et
du Pié mont. Enfin, au deuxième étage, salle 4, les
gran des vi tri nes du fond, n. 30 et 31, ex po sent les ob -
jets échan gés avec l’Italie (fig. 7). La bi blio thèque
comp tait déjà des nom breu ses pu bli ca tions scien ti fi -
ques étran gè res dont les pu bli ca tions ita lien nes en -
voyées en tant que dons à Mor til let. En ef fet, la dif fu -
sion des connais san ces scien ti fi ques et la né ces si té de
mettre en place des ré seaux de com mu ni ca tion in ter -
na tio naux étaient l’un de ses sou cis ma jeurs. La
créa tion du “Bul le tin scien ti fique ita lien” en 1862
ou des “Ma té riaux pour l’his toire po si tive de
l’homme” en 1867 en té moi gnent au tant que la
créa tion des con grès in ter na tio naux en com pagnie
de ses col lè gues géo lo gues-pré his to riens ita liens.
Ain si, par mi les bro chu res ac tuel le ment conser vées
dans la bi blio thèque de Saint-Ger main-en-Laye, on 
peut re trou ver l’ou vrage de l’ab bé Gia ni sur Go la -
sec ca pu blié en 182427, mais aus si les prin ci paux
ou vra ges, bro chu res et cours pu bliés par les na tu -
ra lis tes ita liens comme B. Gas tal di, A. Stop pa ni,
L. Pi go ri ni, le comte Goz za di ni, P. Cas tel fran co,
A. Ca pel li ni, l’ab bé Chie ri ci, A. Ange luc ci. La
cor res pon dance com plète les in for ma tions sur la
créa tion des col lec tions étran gè res, en éclai rant la
na ture des re la tions entre ces pion niers de la pa -
leth no logie et de la pro to his toire. 

Dans la pu bli ca tion du guide du musée du 1921,
la grande salle de com pa rai son s’en ri chit de col lec -
tions ita lien nes grâce aux achats ef fec tués par Mor -
til let (1871), aux fouil les me nées par Ber trand
(1873) et aux échan ges avec les prin ci paux mu sées
d’Italie28 (REI NACH 1921). Dans cette salle,
l’Italie est re pré sentée par plus de huit vi tri nes
conte nant tan tôt des piè ces ori gi na les, tan tôt des
mou la ges. Une grande at ten tion est ac cordée aux
ter ra ma res, aux si tes la cus tres fouil lés par Bar to lo -
meo Gas tal di, aux cul tu res de Go la sec ca et de Vil -
la no va (Annexe III). 

Le Piémont représenté à
Saint-Germain-en-Laye

La col lec tion est cons tituée d’un lot d’ob jets vrai sem -
bla ble ment pié mon tais en rai son, soit de la pro ve nance
géo gra phique des piè ces, soit de l’o ri gine des per son na li -
tés ita lien nes ayant don né ou échan gé avec le musée. Les
deux tiers des ob jets pro vien nent de Bar to lo meo Gas tal -
di comme l’on peut voir dans le ta bleau ci-des sous (tab.
I). Une pe tite partie est aus si liée à l’ac ti vi té scien ti fique
de Ga briel de Mor til let en Italie où il avait cons ti tué une 
partie de sa col lec tion géo lo gique et ar chéo lo gique
privée. Quel ques mou la ges ont aus si été com man dés par 
Alexan dre Ber trand au musée de Tu rin.

L’en semble est très hé té ro gène au tant du point de
vue des ma té riaux que du type d’ob jet. En ef fet, on
compte des mou la ges en plâtre, des ori gi naux mais
aus si des ro ches, des mi né raux, de la cé ra mique et du
si lex. Il est in dé niable que le choix des piè ces a été su -
bor don né à l’en ri chis se ment des sal les des “épo ques an -
té his to ri ques”, ex cep tion faite pour la do na tion de Na -
po léon III et les mou la ges d’ins crip tions en voyés par
Cas tel fran co et Fa bret ti. Tou tes ces piè ces ont été ac -
qui ses au cours du XIXe siècle, plus par ti cu liè re ment
entre 1862 et 1871. Les da tes d’entrée les plus tar di ves
sont cel les des dons de Cas tel fran co (1892) et de Ca lan -
dra (1907). En con clu sion, l’ac qui si tion d’ob jets pro ve -
nant du Pié mont est l’un des exem ples qui met tent
bien en évi dence la po li tique in ter na tio nale du musée
de Saint-Ger main et les prio ri tés mu séo gra phi ques
ain si que scien ti fi ques de ses conser va teurs: le sou ci de
ti rer par ti de ré cen tes dé cou ver tes ar chéo lo gi ques en
France comme à l’é tran ger pour mieux in ter pré ter et
mettre en va leur la col lec tion pro to his to rique du
musée dans une pers pec tive com pa ra tiste.

Le don de Bartolomeo Gastaldi et
l’Exposition Universelle de Paris

Loi du pro grès de l’hu ma ni té loi du dé ve lop pe ment si mi laire haute
an ti qui té de l’homme. Sont trois faits qui res sor tent d’une ma nière
claire, nette, pré cise, ir ré fu table de l’é tude que nous ve nons de faire
sur l’Expo si tion (G. de Mor til let, 1867)

Fig. 8 - Plan de l’Expo si tion Uni ver sel le de Pa ris, 1867, d’a près le Gu i de du 1867.
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Dans l’in ven taire du musée, l’entrée de la do na -
tion de Bar to lo meo Gas tal di date au 28 mars 1868,
une date clef pour les scien ces pré his to ri ques et l’ar -
chéo logie na tio nale fran çaise (fig. 8). En 1867 plu -
sieurs évé ne ments fon da men taux pour l’a van ce ment
des scien ces ont lieu à Pa ris: l’ou ver ture du musée
des an ti qui tés cel ti ques et gal lo-ro mai nes au châ teau 
de Saint-Ger main-en-Laye, l’Expo si tion Uni ver selle 
de Pa ris avec sa sec tion consacrée à l’His toire du tra -
vail et le Con grès in ter na tio nal d’an thro po logie et de 
pré his toire. 1867 est donc l’année où pour la pre -
mière fois la pré his toire de l’homme est livrée au
grand pu blic “...le mé rite de l’Expo si tion uni ver -
selle, c’est d’a voir com pris et pro cla mé hau te ment, à
la face du monde qu ’on ne peut pas sé pa rer le pro grès 
ma té riel du pro grès in tel lec tuel”29. Le guide of fi ciel
de l’Expo si tion Uni ver selle “consi dé rant qu ’il im -
porte à la pra tique des arts et à l’é tude de leur his -
toire de fa ci li ter la com pa rai son des pro duits du tra -
vail de l’homme aux di ver ses épo ques et chez les dif -
fé rents peu ples” 30 rend cet évé ne ment so len nel, as su -
rant, à l’in té rieur du Pa lais du Champ de Mars, une
ga lerie spé ciale. La ga lerie s’ar ti cu lait en cer cles
concen tri ques au tour du jar din cen tral du Pa lais et
elle était cir cons crite par la ga lerie des Œuvres d’art.
Chaque pays en oc cu pait une sec tion et il était re pré -
sen té par une com mis sion scien ti fique. Le pu blic
pou vait ain si soit choi sir un par cours diac hro nique le 
long des cer cles soit ad mi rer les pro duits de l’in -
dustrie hu maine, de puis l’âge de pierre, pays par
pays. La Com mis sion fran çaise et en par ti cu lier la
sec tion pré his to rique avait été confiée aux soins de
Mor til let en qua li té de se cré taire, Char vet se cré -
taire-ad joint, Lar tet pré si dent, Ber trand et Car tail -
hac. L’in dustrie pri mi tive fran çaise est ain si rat -
tachée dé fi ni ti ve ment et pu bli que ment à l’é vo lu tion 
de l’homme et aux ré flexions qui sous-ten daient l’o -
ri gine des col lec tions ar chéo lo gi ques eu ro péen nes et
en par ti cu lier les col lec tions du musée de Saint-Ger -
main-en-Laye. La sec tion du Royaume d’Italie était
pré sidée par Cas tel la ni, “Com mis saire Ordon na -
teur”, et Bar to lo meo Gas tal di “l’i ni tia teur des étu -
des pré his to ri ques en Italie” (MOR TIL LET 1867)
était nom mé res pon sable de la sec tion pré his to rique
ita lienne. Les épo ques an ti ques étaient re pré sen tées,
entre au tres, par une série de mou la ges d’ob jets pro -
ve nant des tour biè res du Pié mont: Mer cu ra go,
Oleg gio, Tra na, Ivrea, Pe ve rone. Les ori gi naux ap -
par te naient à l’Ecole d’ap pli ca tion des in gé nieurs de
Tu rin et fai saient partie de la col lec tion privée de
Bar to lo meo Gas tal di, conservée au châ teau de Va -
len ti no. Elles oc cu paient la der nière vi trine du mi -
lieu de la salle. Les ob jets sont soi gneu se ment dé crits 

par Mor til let dans le cha pitre in ti tu lé Pré his to rique
du Pié mont de son ca ta logue Pro me na des Pré his to ri ques 
à l’Expo si tion uni ver selle. Dans le cha pitre fi gu rent
la pi rogue et un pieu en bois dé cou verts à Mer cu -
ra go, si tués au mi lieu de la salle, une série de va -
ses, deux roues, un poi gnard en bronze pro ve nant
du même site, une lame d’épée pro ve nant de Mo -
re gna (près du lac de Vi ve rone) et une hache de la
tour bière de Tra na (près de Tu rin). 

Cet en semble re joint le musée de Saint-Ger main
l’année sui vante. D’ail leurs, l’in ven taire du musée
men tionne le lot de mou la ges sous l’in di ca tion de
“don de Bar to lo meo Gas tal di par l’in ter mé diaire de
Ga briel de Mor til let”. La cor res pon dance en tre tenue 
entre les deux géo lo gues-pré his to riens com prend
aus si un cro quis réa li sé par Gas tal di où l’on re trouve
des si né le lot de mou la ges de va ses, com plé té par une 
des crip tion som maire31 (Annexe IV). La pi rogue
d’Ivrea ex posée au rez-de-chaussée à côté de la pi -
rogue de la Seine est ain si dé crite par Mor til let: “[la
pi rogue] est un mou lage don né par M. le pro fes seur
Bart. Gas tal di, de Tu rin, pro vient de la tour bière de
San Gio van ni del Bos co, à Aglié, près d’Ivrée. (...)
L’o ri gi nal de cette pi rogue s’est dé truit. Le mou lage
a été exé cu té à l’Ecole d’ap pli ca tion des in gé nieurs
du Va len ti no, à Tu rin. Tout ré cem ment, le 31 dé -
cembre 1868, mon ex cel lent ami Gas tal di m’a écrit
qu ’une autre pi rogue, mieux conservée et plus élé -
gante, ac com pagnée de trois avi rons en forme de pa -
let tes, vient d’être trouvée dans la même tour bière.
Quatre au tres ont été re cons ti tuées dans le cou rant
de 1868, et dé trui tes par les ins tru ments qui ser vent
à cou per et ex traire les mot tes de tourbe” (MOR TIL -
LET 1868). À ce jour, il n’a pas été en core pos sible de 
re trou ver la trace de cet im por tant mou lage dont
seul té moigne un cli ché sur plaque de verre (fig. 9).
La place d’hon neur faite à la pi rogue ita lienne par
Mor til let avait été ap préciée par Gas tal di, d’au tant
plus qu ’il avait per çu ce choix comme un signe à la

Fig. 9 - Pla que de ver re de la pi ro gue d’Ivrée (© MAN, alb.35 f.48,
cen tre de do cu men ta tion).
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fois d’es time et d’a mi tié: “J’ai lu avec beau coup de
plai sir la des crip tion que vous nous avez don -
né[sic]de la splen dide col lec tion du châ teau de S.t
Ger main et je vous suis re con nais sant de la place
d’hon neur que vous avez fait à la [py rogue] ain si que
au [sic] sou ve nir de l’a mi qui vous l’a don né”32. Ce té -
moi gnage met bien en évi dence la na ture des re la -
tions en tre te nues entre les deux scien ti fi ques. D’une
part il existe une es time fondée sur la conver gence
d’o pi nions et des ré flexions ana lo gues sur l’an ti qui té
de l’homme et sur la pro duc tion des ar te facts,
d’autre part il existe une ami tié qui re monte, si non
aux an nées pa ri sien nes de Gas tal di sous la Res tau ra -
tion33, tout au moins au mo ment de l’exil en Italie du 
jeune Mor til let (Annexe IV, lettre du 26 mars 1869). 
En ef fet, dans une lettre envoyée à Cor na lia, Mor til -
let rap pelle que: “Au mo ment où les ef forts com bi -
nés des géo lo gues et phy sio lo gis tes unis à ceux des
ar chéo lo gues ten dent à je ter une vive lu mière sur l’o -
ri gine de l’homme, la date de son ap pa ri tion sur la
terre et ses mœurs pri mi ti ves, per met tez-moi d’at ti -
rer l’at ten tion des mem bres de la so cié té sur les ha bi -
tats la cus tres. 

Cette ques tion est d’au tant plus in té res sante qu’
elle peut don ner lieu, en Lom bardie, à d’im por tan tes 
re cher ches. Elle se rat tache à l’his toire na tu relle ser -
vant, pour ain si dire, de trait d’u nion entre la géo -
logie et l’his toire.(...)”34.

La même année, Mor til let se ren dra en Lom -
bardie pour par ti ci per à la re cherche des pa la fit tes.
Sa re cherche le condui ra à la dé cou verte d’une sta -
tion la custre aux bords du lac d’Iseo, qui sera
publiée en suite dans la “Revue Archéo lo gique”35.

C’est donc l’in té rêt com mun por té à la géo logie et 
à la gla cio logie qui a don né lieu à la ren contre des
deux sa vants en Italie au tour de la dé cou verte de sta -
tions la cus tres et qui donne la rai son pour la quelle
les mou la ges de Mer cu ra go étaient si im por tants
pour Mor til let. 

Les moulages en plâtre et les collections
d’archéologie comparée

La pré sence d’un nombre im por tant de piè ces en
plâtre ou gal va no plas ties dans les col lec tions étran gè -
res du musée d’ar chéo logie na tio nale tra duit un des
axes de la po li tique d’en ri chis se ment du musée dès
son or ga ni sa tion. La mise en place d’un ate lier de
mou la ges ain si que l’in clu sion dans les pro jets de la
Com mis sion d’or ga ni sa tion du musée de la pro duc -
tion de “fac-si mi lés” de tou tes les piè ces conser vées au
musée et de piè ces exis tan tes dans d’au tres col lec tions
dé montre que le re cours mas sif au mou lage n’é tait pas 
une ac ti vi té anec do tique mais plu tôt le sou ci d’en ri -
chir le musée et l’une des condi tions de la réé va lua tion 
scien ti fique per ma nente des col lec tions. 

La mu séo graphie du XIXe siècle ten dant plus à l’ac -
cu mu la tion à des fins com pa ra tis tes ne voyait sur tout
pas dans la pra tique du mou lage une ac ti vi té trom -
peuse pour les ama teurs d’ar chéo logie. C’est ain si que
toute oc ca sion était op por tune pour ache ter des ori gi -
naux ou en faire faire des mou la ges. L’Expo si tion Uni -
ver selle de Pa ris fut l’une des mul ti ples oc ca sions où
Ber trand et Mor til let ont fait réa li ser des mou la ges: la 
col lec tion de Gas tal di, mais aus si la copie des ob jets
pré his to ri ques pré sen tés par la Nor vège et la Suède36.
Les mis sions à l’é tran ger étaient aus si fa vo ra bles pour
se li vrer à une telle pra tique scien ti fique. 

La va leur éco no mique at tribuée aux mou la ges mis
en vente à Saint-Ger main en est la der nière confir ma -
tion. Par mi les piè ces mi ses en vente et pu bliées dans
l’Album des mou la ges et des mo dè les (REI NACH 1908) fi -
gu rent ain si les roues de Mer cu ra go (planche XVII),
ven dues cha cune 25 et 35 francs.

Le silex de Pennsylvanie: échange entre
Bartolomeo Gastaldi et Gabriel de Mortillet

Un autre lot im por tant d’ob jets en tré au musée au
terme d’un échange entre Bar to lo meo Gas tal di et
Gabriel de Mor til let est un en semble pro ve nant

Fig. 10 - Cor re spon dan ce Ga stal di, éti quet te Pennsylva nie, 1867.
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d’Amé rique du Nord (Mon roë, Penn syl vanie) “quel -
ques spé ci mens des pier res tra vail lées de l’Amé rique du 
Nord que j’ai reçu [sic] dans les temps de M.r Mor lot”37.

L’en voi pré vu pour le 22 ar rive au châ teau le 28 mars
1869. La liste fournie par Gas tal di in dique: “un
demi-cail lou en ja deïte trou vé dans la col lec tion du dé -
funt Mr. Mars chall”, dont Gas tal di ré clame l’ex per -
tise par le géo logue Da mour; une pe tite hache en
pierre noire; trois échan til lons de roche verte et en fin
14 ob jets pré his to ri ques de Penn syl vanie “choi sis par -
mi le peu qui me reste de la col lec tion que j’ai achetée
en 1863 de Mr. Mor lot”38 (fig. 10). Les ro ches et la pe -
tite hache, des ti nées à être sou mi ses à l’ex per tise de
Da mour, n’ont pas été re trou vées. En re vanche, les ob -
jets en si lex et les deux casse-tête de Penn syl vanie sont 
tou jours pré sents (Annexe V). Nous ne sa vons tou -
jours pas ce que Mor til let avait choi si d’of frir à Gas -
tal di en échange, faute de pré ci sions dans la cor res -
pon dance conservée au musée. Ces ob jets al laient
com plé ter en 1869 la col lec tion d’“Objets en pierre
de l’Amé rique du Nord” ex po sés dans la “vi trine
contre la pa roi la té rale du pi lier n. 31, en face du mou -
lin Indien.”39 Mor til let, quant à lui, au mo ment du
don d’une partie de sa col lec tion privée au musée
(1871) en ri chit la col lec tion mi né ra lo gique du MAN
de piè ces pro ve nant el les aus si du Pié mont40.

Pour con clure à pro pos des col lec tions de Gas tal -
di, on rap pelle le don de deux mou la ges de bar ques
jouets rap por tés par Mor til let de Tu rin le 15 oc tobre
1871. Les mou la ges, comme les pré cé dents, avaient
été réa li sés par l’a te lier du musée de la ville de Tu -
rin.41 Encore une fois, la date d’entrée est as sez si -
gni fi ca tive car elle cor res pond à l’an née du dé rou le -
ment à Bo logne du Ve Con grès in ter na tio nal
d’Anthro po logie et de Pré his toire au quel Mor til let se
ren dit et d’où il rap por ta plu sieurs achats ef fec tués en
Italie du nord: no tam ment à Go la sec ca, à Mar za bot to, 
à Mi lan et à Tu rin. Enfin en 1873, Alexan dre Ber -
trand fera faire le mou lage d’une dent de mam mouth

au musée de Tu rin, la pièce ori gi nale ap par te nant au
musée du châ teau de Va len ti no.

Il faut avant tout sou li gner que ces ac qui si tions
pié mon tai ses ont sys té ma ti que ment pris la forme de
dons et d’é chan ges et non d’a chats. Elles tra dui sent donc 
bien la concep tion que les sa vants et les conser va teurs
avaient de leur mis sion, de la re cherche scien ti fique et
du par tage des ré flexions au XIXe siècle.

Les autres objets de provenance piémontaise
D’au tres ob jets pro ve nant du Pié mont ont in té gré le 

musée au cou rant du XIXe siècle. Il s’a git de 4 beaux
exem plai res de ha ches en bronze, ache tées par le musée
à Mr. Char vet en 1862. Cet en semble fait partie d’un
achat as sez im por tant d’ob jets en bronze, pro ve nant
dans la ma jo ri té de cas de “Bo hême”. Deux ha ches sont
de type à ta lon, pro ve nant du Pié mont ou plus pré ci sé -
ment des en vi rons de Tu rin, se lon l’in ven taire du
musée. Ce pen dant, leur ty po logie nous renvoie di rec te -
ment à l’Eu rope de l’Est et plus pré ci sé ment vers la
Hongrie et la Slo vaquie (fig. 11). Cette ty po logie est
très peu ré pandue à l’Ouest, où l’on ne connaît que
deux cas “dou teux” de hache de type bo hé mien: dans le 
Loi ret et dans le dé par te ment de la Meuse. Les deux ha -
ches de pro ve nance italienne avec les spé ci mens fran çais
et al le mands cons ti tue raient donc les exem ples les plus
oc ci den taux de cette ty po logie propre à la cul ture de Pi -
la ny du Bronze Moyen. Les deux der niè res ha ches à
man chon et per fo ra tion ova laire pro vien nent el les aus si
du Pié mont, mais leur type est propre à l’Italie mé ri dio -
nale du pre mier âge du Fer. La par ti cu la ri té de la hache
n. 684 est d’a voir un mo tif de svas ti ka in ci sé la té ra le -
ment sur l’une des fa ces de l’arme. La hache n. 682 est un 
bel exem plaire de hache avec per fo ra tion et em man che -
ment trans ver sal et ap pen dice la té ral de type Man du ria,
elle aus si ty pique du sud de l’Italie.

Les achats à des fins pédagogiques:
illustrations d’articles, de cours et de
conférences

Pour com plé ter l’a na lyse et l’his to rique des ob jets pié -
mon tais du musée de Saint-Ger main-en-Laye il faut ajou -
ter trois mou la ges et des plan ches en voyées à Pa ris à la re -
quête d’Alexandre Ber trand et de Ga briel de Mor til let, en
guise de do cu ments al lant il lus trer des ar ti cles scien ti fi ques. 

Angelo Angelucci et Gabriel de Mortillet:
autour des armes lithiques de Varèse

Deux let tres si gné es d’Ange lo Ange luc ci tra his -
sent les rap ports exi stant en tre les mu sé es de l’Artil -
le rie de Tu rin et de Sa int-Ger ma in-en-Laye. Les
tex tes met tent en évi den ce les in térêts scien ti fi quesFig. 11 - Ha che, n. inv. 614.
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par ta gés: d’u ne part, il s’a git d’un so u ci de re sta u ra -
tion et de con ser va tion des pi è ces en fer con ser vé es
à Tu rin, d’a u tre part d’un échan ge pu re ment in tel -
lec tu el qui con cer ne la clas si fi ca tion et l’in ter pré ta -
tion des “ha ches-co u te a ux”. Dans sa pre mi è re let -
tre de 1866 Ange luc ci fo ur nit à Mor til let une li ste
dé ta il lée des “og get ti dei qua li ho avu to dono da
gen ti li per so ne che si oc cu pa no di ri cer che pre i sto -
ri che ospi ta ti nel la rac col ta del Mu seo na zio na le
d’Arti glie ria”. La li ste est com plé tée par les cro quis
des ob jets pour que “ab bia te co no scen za me glio
[sic] le for me e le di men sio ni”42. 

Il s’a git d’une partie de “ci me li preis to ri ci” dont le
musée de Tu rin s’é tait en ri chi de puis un an. Ce do cu -
ment de vait ai der Mor til let à la ré dac tion d’une com -
mu ni ca tion sur les ar mes li thiques pour la quelle il avait
be soin d’une des crip tion précise de leur as pect que de leurs 
di men sions. En ef fet, de puis ses ex cur sions géo lo gi ques en
Italie, Mor til let avait déjà eu l’oc ca sion d’a na ly ser du si lex et 
des ro ches de l’Italie du nord, d’où son contact avec le gé né -
ral Ange luc ci “Vos tro Otti mo Col le ga”.

En re van che dans la de u xi è me let tre de 1876,
Ange luc ci re mer cie Mor til let pour “la me mo ria in -
tor no al modo d’im pe di re i gua sti del la rug gi ne sul le 
armi di fer ro an ti che. É un pro ces so un po’ com pli ca -
to e lun go as sai”43. La lettre continue sur un dé bat
ani mé concer nant la clas si fi ca tion et la dé no mi na -
tion des ar mes ap pe lées cou teau-hache “la de no mi -
na zione cou teau-hache é im pro pria, come é una bes -
tia li tà il tra dur la in Col tel lo-as cia!”44.
En con clu sion, même si les do cu ments ac tuel le ment
dis po ni bles sont peu nom breux, leur conte nu per -
met tout de même d’a voir une idée pré cise des rap -
ports en tre te nus entre les deux conser va teurs: in té rêt 
scien ti fique et mu séo gra phique.

Un moulage d’inscription celtique
Le der nier exemple d’é change entre le musée de

Saint-Ger main-en-Laye et le Pié mont nous offre

l’oc ca sion d’a bor der ra pi de ment un autre as pect du
col lec tion nisme du XIXe siècle : le don des mou la ges 
à va leur di dac tique. En 1862, l’in ven taire du MAN
en re gistre un don en voyé par le conser va teur du
musée de Tu rin Ario dante Fa bret ti, col la bo ra teur de 
Gas tal di, à Alexan dre Ber trand. Le mou lage est réa -
li sé par le “mou leur du Pa laz zo Bre ra, à Mi lan”. Il
s’a git d’une “ins crip tion cel tique trouvée dans le No -
va rais, à la suite de fouil les pra ti quées dans un de do -
mai nes du C.te Eu gène Tor nel li Bru sa ti dans le ter -
ri toire de San Ber nar di no frac tion de la com mune
du pe tit vil lage de Brio na, si tué au pied des al pes
[sic]. L’o ri gi nal a été don né par le C.te Tor niel li au
cha pitre de No vare, dans le lo cal du quel elle se
trouve ac tuel le ment”. Ber trand la pu blie ra dans le
vo lume 2 de la Revue Archéo lo gique du 1864. L’ar -
ticle réa li sé par Alfred Mau ry par tage l’in ter pré ta -
tion don né déjà par Fle chia dont la tra duc tion est “la
plus ju di cieuse et la plus vrai sem blable qui ait en -
core été pro posée”. Se lon son avis cette ins crip tion
“est de na ture à faire faire de vé ri ta bles pro grès aux
étu des cel ti ques”. 

Conclusions

Cet aper çu des re la tions scien ti fi ques fran co-pié -
mon tai ses dans le mi lieu de la pré his toire nais sante
nous a paru in té res sant pour en tre voir les mo des de tra -
vail et de cons ti tu tion des ré seaux de sa vants fon dés
tant sur des af fi ni tés per son nel les que sur l’é la bo ra tion
conjointe de nou veaux pa ra dig mes scien ti fi ques. Il a
sem blé utile de mon trer com ment les échan ges per son -
nels et l’en ga ge ment de cer tai nes gran des ins ti tu tions - 
as sez ré cem ment créés en cette se conde moi tié du
XIXe siècle- tel les que le MAN de Saint-Ger -
main-en-Laye, ont joué un rôle dé ter mi nant dans
la re con nais sance puis la dé fi ni tion de cer tai nes
gran des éta pes de ci vi li sa tion, no tam ment par le
biais de choix de pré sen ta tion mu séo gra phique.

Alexandre Bertrand (1820-1902) et la création
de l’archéologie nationale

Né à Ren nes en 1820, or phe lin en 1838, Alexan dre Ber -
trand en tre prend d’a bord des étu des de mé de cine pour en -
suite se dé ci der pour l’Ecole Nor male Su pé rieure. Son es prit
scien ti fique mar qué par son oncle ma ter nel Rou lin - na tu ra -
liste et membre de l’Aca démie des Scien ces de Pa ris- est
main te nant do mi né par un pen chant lit té raire. Reçu à l’a -

gré ga tion en 1847, il est ad mis à l’Ecole Fran çaise d’Athè nes 
en 1849 (Ecole fondée en 1846). Re ve nu en France en 1851
il est nom mé pro fes seur de rhé to rique au lycée de Ren nes,
pré pa rant en même temps son Essai sur les dieux pro tec teurs des
hé ros grecs et troyens dans l’Iliade (fig. 12). En 1858, grâce à
l’in fluence d’Ernest Re nan -aca dé mi cien bre ton et ami - de -
vient se cré taire de la Com mis sion de to po graphie de Gau les, 
crée par Na po léon III. La Com mis sion or ga ni sait les en quê -

Annexe I

Dossiers: portraits de Saint-Germain-en-Laye
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tes de ter rain, fi nan çait les fouil les et éla bo rait les don nées
pour le Dic tion naire ar chéo lo gique de la Gaule cel tique, dont
Ber trand ré di gea l’in tro duc tion. L’in no va tion ca pi tale que
la Com mis sion et Ber trand in tro dui sent est la créa tion
d’une géo graphie ar chéo lo gique fondée sur l’a na lyse quan ti -
ta tive et spa tiale des don nées à l’aide de car tes de ré par ti -
tions. Cet in té rêt était vi ve ment sou te nu par l’Empe reur
qui, ad mi ra teur de Cé sar, vou lut faire faire des re cher ches en
Eu rope et en Mé di ter ranée pour ré di ger la vie de son hé ros.
C’est ain si que l’at ten tion des scien ti fi ques, an ti quai res et
au tres pas sion nés se dé tourne du Moyen Âge au pro fit de
l’Anti qui té. Les Cel tes évo qués par Cé sar de vien nent une
réa li té scien ti fique, bien que les ré sis tan ces de la part des
his to riens ne tar dent pas à se ma ni fes ter. En 1865 Ber trand,
dé fen seur de l’ar chéo logie na tio nale et père de la pro to his -
toire, est nom mé membre de la Com mis sion d’or ga ni sa tion
du Musée de Saint-Ger main-en-Laye, s’é tant de puis 1861
in té res sé à la mu séo graphie. Pen dant trente-cinq ans, Ber -
trand se consa cre ra à l’or ga ni sa tion et à l’en ri chis se ment du
musée à l’aide des ses pré cieux col la bo ra teurs: Ga briel de
Mor til let (1868-1880), Sa lo mon Rei nach, Abel Maître. Une 
fois le musée créé, Ber trand se bat tra pour que l’ar chéo logie 
na tio nale et la pro to his toire soient des dis ci pli nes in clu ses
dans l’en sei gne ment su pé rieur. En 1882, Ber trand est le
pre mier en sei gnant d’archéo logie. La pre mière chaire d’ar -
chéo logie na tio nale est fondée au Louvre. En 1905, deux
ans après la mort de Ber trand, le Col lège de France
s’ouvre à l’ar chéo logie avec la créa tion d’une chaire
d’His toire et d’Anti qui tés Na tio na les. Une fois les Gau -
lois in té grés à l’i déo logie ré pu bli caine, l’ar chéo logie na -
tio nale s’im pose avec la même force et la même dif fi cul té
que la pré his toire aux his to riens, aux hom mes po li ti ques
et au pu blic.

Gabriel de Mortillet: l’essor de la préhistoire et
de la palethnologie françaises

Né à Mey lan (Isère) le 29 avril 1821, Ga briel de Mor til let 
fait ses étu des au col lège des Jé sui tes de Cham bé ry. En 1839, 
à l’âge de 18 ans, il est en voyé à Pa ris pour se pré pa rer au mé -
tier d’in gé nieur et il s’ins crit à l’Ecole Cen trale des Arts et
Ma nu fac tu res. Il aban donne l’é cole l’année sui vante, pré fé -
rant suivre les cours dis pen sés au Mu séum d’his toire na tu -
relle de Pa ris, où en sei gnaient les grands sa vants de l’é poque
tels que Buf fon, Geof froy Saint-Hi laire, Cu vier, La marck.
Mor til let s’ins crit aux cours de bo ta nique et de chimie gé né -
rale du pro fes seur Gay-Lus sac (Fig. 13). C’est à par tir de ce
mo ment que Mor til let, déjà sen sible à la géo logie, com plé -
te ra sa for ma tion pour de ve nir par la suite un ex cel lent géo -
logue et un spé cia liste de con chy lio logie, se ren dant sou vent
sur le ter rain pour en étu dier la com po si tion. Après le Mu -
séum, Mor til let étu die ra éga le ment pen dant un an au Con -
ser va toire des Arts et Mé tiers, alors centre ré vo lu tion naire
di ri gé par Le dru-Rol lin, où il se pré pare au mé tier d’in gé -
nieur se lon un par cours qui ca rac té rise la ma jo ri té des scien -
ti fi ques fran çais de l’é poque (in gé nieur-géo logue). Pen dant
ses an nées pa ri sien nes, Mor til let par ti cipe à la Ré vo lu tion de 
fé vrier 1848. Son ad hé sion au so cia lisme45 lors des émeu tes
lui vau dront deux ans de pri son et 2000 francs d’a mende.
Pré fé rant l’exil, Mor til let se rend en Savoie et en Suisse (Ge -

Fig. 12 - Por tra it d’Ale xan dre Ber trand.

Fig. 13 - Por tra it de Ga briel de Mor til let.

Fig. 14 - Por tra it de Abel Maî tre (© MAN).
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nève). En 1856, on le re trouve en Italie en qua li té d’in gé -
nieur géo logue pour réa li ser le che min de fer re liant la
Lom bardie à la Vé nétie. Son tra vail en Italie ain si que la dé -
cou verte des sta tions la cus tres suis ses (E. De sor et P. Vogt) et 
des ter ra ma res ita lien nes (B. Gas tal di) sont les éta pes dé ci si -
ves qui amè ne ront Ga briel de Mor til let à sa vo ca tion de pré -
his to rien, en dé ci dant ain si de son fu tur. Les liens noués avec
les na tu ra lis tes et sa vants ita liens (B. Gas tal di, A. Stop pa ni,
P. Stro bel, G. Ca pel li ni, P. Cas tel fran co, L. Pi go ri ni) lui per -
met tent à la fois de pu blier plu sieurs ar ti cles sur les âges de
la pierre et du Bronze ita lien46 et de cons ti tuer sa pre mière
collection privée. 

En 1862, il fon de la “Re vue Scien ti fi que Ita lien ne”, dif fu sée
en Ita lie et en Fran ce, où tous les sa vants im pli qués dans dif fé -
ren tes di sci pli nes col la bo rent, met tant ain si en pla ce un pre -
mier ou til de dif fu sion in ter na tio na le du sa vo ir scien ti fi que.
Dans la même op ti que, en sep tem bre 1864 Mor til let, ren tré
alors en Fran ce, fon de une no u vel le re vue d’in for ma tion scien ti -
fi que “Les Ma té ria ux pour l’hi sto i re po si ti ve et la phi lo sop hie
de l’hom me”. Elle éta it née com me “bu re au de cor re spon dan ce
pré hi sto ri que” (HUBERT 1898), dont le but éta it à la fois de te -
nir les sa vants au co u rant des tra va ux de le urs frè res et d’ap pré -
cier, cri ti quer et clas ser les no u ve a ux do cu ments. La
vul ga ri sa tion du sa vo ir et la li bre cir cu la tion des idé es scien ti fi -
ques étant le so u ci ma je ur de Mor til let, il dé ci de, en 1865 lors
d’u ne ré u nion de na tu ra li stes ita liens à la Spe zia à l’a i de de A.
Stop pa ni et de G. Ca pel li ni, d’or ga ni ser les “Con grès in ter na -
tio na ux d’anthro po lo gie et d’ar ché o lo gie pré hi sto ri ques”. En
1868, nom mé at ta ché au mu sée de Sa int-Ger ma in-en-Laye
sous la di rec tion d’Ale xan dre Ber trand, il don ne au mu sée sa
col lec tion qu ’il con ti nu e ra d’en ri chir systé ma ti que ment grâce à 
ses re la tions et à sa men ta li té im bi bée de ma té ria li sme et d’é vo -
lu tion ni sme. On lui doit des nom bre ux achats et fo u il les fa its
en Ita lie en. De pu is 1866, Mor til let est un mem bre ac tif de la
So ci é té d’Anthro po lo gie de Pa ris et par ti ci pe à la cré a tion de
l’Eco le d’anthro po lo gie fon dée par Bro ca en 1876, dont il de -
vient di rec te ur en 1880. Pen dant vingt ans, il sera pro fes se ur et 
hom me po li ti que en co re en ga gé (ma i re ré pu bli ca in de Sa -
int-Ger ma in en 1882 et dé pu té de Se i ne-et-Oise en 1885). Les
co urs qu ’il a di spen sés, ain si que sa ri che pro duc tion scien ti fi -
que al la it for mer to u te une no u vel le gé né ra tion de pré hi sto -
riens ma té ria li stes et évo lu tion ni stes, qui a per mis à la
pré hi sto i re de sor tir de l’ob scu ran ti sme ca ta strop hi ste et de
s’im po ser com me di sci pli ne au to no me. 

Abel Maître et les ateliers du musée de
Saint-Germain-en-Laye

Abel Maî tre (1808-1899) est un scul pte ur, élè ve de Bar -
thol di. En 1860, en qua li té de re sta u ra te ur, il est un des as si -
stants pa ri siens de Lud wig Lin denschmit, pen dant son sé jo ur à
Pa ris. En ef fet, Lin denschmit, alors di rec te ur et re sta u ra te ur du
mu sée de Ma yen ce, ava it ob te nu l’ac cord de Na po lé on III pour
ré a li ser des mo u la ges au mu sée du Lo u vre, au Ca bi net des mé -
da il les, au mu sée de l’Artil le rie ain si qu’à l’hôtel de Cluny (Fig.
14). Abel Maî tre pro fi te de cet te oc ca sion pour per fec tion ner
ses con na is san ces dans le do ma i ne de la re pro duc tion. Cet te he -
u re u se col la bo ra tion per met à Maî tre d’être in vi té à Ma yen ce
pour y ac qué rir des com péten ces sup plé men ta i res dans le do -
ma i ne de la co lo ra tion des mo u la ges en plâtre.

Avec Lin denschmit et sur in ter ven tion de Na po lé on III
au près de la cour de Vien ne, Maî tre part en vo ya ge à Vien ne
et à Bu da pest pour co pier des pi è ces dans les dif fé rents mu -
sé es. En 1865, grâce à ses no u vel les con na is san ces, Abel
Maî tre de vient le di rec te ur de l’a te lier de mo u la ge in stal lé
par Na po lé on III en rue de Sè vres pour être en su i te in té gré
dans le pro jet d’or ga nisa tion du no u ve au mu sée en qua li té
de “mo u le ur de Sa Ma je sté”. Il en tre au mu sée de Sa -
int-Ger ma in-en-Laye en no vem bre 1866 et y re ste ra pen -
dant tren te ans. Son ac ti vi té au mu sée a été pré cie u se, car
Abel Maî tre ne se li mi ta it pas aux mo u la ges, aux re pro duc -
tions grap hi ques et à la re sta u ra tion des pi è ces, mais il par ti -
ci pa it aux fo u il les ar ché o lo gi ques, avec ou sans Ber trand47. Il 
en tre prit aus si des es sa is d’u ti li sa tion des copies de ma chi nes
de guer re que l’Empe re ur ava it fait con fec tion ner et il ex pé ri -
men ta it l’u ti li sa tion et la fa bri ca tion de cer ta i nes pi è ces ar ché -
o lo gi ques, no tam ment les ar mes. 

Sous sa di rec tion tra va il la ient deux ou vriers mé ca ni ciens
char gés de la re sta u ra tion, de l’en tre tien et du mon ta ge des ob -
jets, un ou vrier mon te ur et un hom me de pe i ne. L’a te lier re sta -
u ra it avec des tec hni ques de sti né es à re con sti tu er les pi è ces
tout en per met tant de fa i re la di stin ction en tre la par tie ori -
gi na le et la par tie re sta u rée, par so u ci de vé ri té. Les mo u la -
ges de va ient per met tre d’en ri chir les col lec tions du mu sée
quand ce lui-ci ne pos sé da it pas les ori gi na ux. Il s’a gis sa it de
mo u la ges d’ob jets - fran ça is et étran gers - mais aus si de mo -
nu ments en tiers com me l’arc d’Oran ge (1868) ou des mé ga -
lit hes bre tons (1865). La re pro duc tion éta it exé cu tée par
mo u la ge ou gal va no pla stie.

L’im por tance du rôle de Maître peut être aus si éva lué en
consi dé rant son sa laire an nuel de 4800 francs alors que le sa -
laire du di rec teur, Alexan dre Ber trand, était de 5500 francs
et ce lui de son ad joint Ga briel de Mor til let était de 2300
francs. L’a te lier tout en tier re pré sen tait donc une charge
presque aus si lourde que celle du per son nel de la conser va -
tion, comp tant pour un tiers dans le bud get du musée.

5 10 15 20 25 30

Gastaldi

Angelucci

Charvet

Fabretti

Castelfranco

Napoléon

Anonyme

Calandra

Tab. 1a - Col lec tions pi é mon ta i ses: li ste des do na te urs.

Annexe II

Liste complète des italiens ayant participé à
l’enrichissement du musée: salle
d’archéologie comparée
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NOM N. INV. OBJET

Anco na 32855  

Anzia no 23286 Di vers

Bal doc chi 49776  

Ber toz zi 24414  

Bia del li 49389  

Bion del li  Di vers col lec tion pri vée

Bel luc ci  Mo u la ge si lex

But tu ra 9478  

Cal de ro ni 20775  

Ca ne to Abbé 17134, 20320 Mo u la ge si lex

Cap pel li ni 23368 Di vers

Cas sia no de Pra do 3223  

Ca stel fran co 32907 1 mo u la ge et 7 aqua rel les 1892

Ca stel la ni 4485, 4724, 7232 27087 27935  

Ca val la ri 18750 Di vers Me xi que

Ce sno la 15132 Anti qui tés chyprio tes

Chie ri ci 20504 et seg.  

Co lon na Cec cal di 17983, 18018, 20882, 22119 Phé ni ciens

Co ne sta bi le 20766  

Fi lip pi, de 57181  

Ga stal di 8943, 9772, 17104 Mo u la ges en plâtre, dons bron zes

Gia ni 17173-1232  

Giu sti 17240 Pla que de ce in tu re

Goz za di ni 20416, 20752, 27919  

Gu gliel mi 34249  

Gu sti ni 15250-16056 Mo u la ges ob jets mu sée de Lyon

Mal pie ri 311 903 112 231 268  

Pa ci ni 45818,4624  

Pie rot ti Pie ro 20599  

Pi go ri ni 2477, 26303, 26412 Di vers ob jets, dons, échan ges et fo u il les

avec Ber trand

Ro ba glia 26560  

Rosa Con ce zio 19117 Si lex de la Val Vi bra ta 

Sac chi 83104,83137,83392, 83143

Sca ra bel li 17325 Mo u la ges mu sée de Imo la

Ste fa ni, de 29347  

Ter ra ci na 27583  

To ma si ni 27227-27448  

To sca nel li 18687 Objets lit hi ques Val d’Arno

Tab. 1b - Per son na li tés ita lien nes ayant par te ci pé à la for ma tion du fonds pie mon ta is.



178

VERONICA CICOLANI, CHRISTINE LORRE

Annexe IV

Correspondance 

Archi ves MAN cor re spon dan ce Ga stal di, Tu rin le 15 Mars 1869,
N°in ven ta i re 9772-9778, note de Mor til let, ré pon se 18 mars 69, de -
man de fac tu re ac cu e il lie des bro chu res, ac cep te Ja deï te et de man de
échan ges
Ga stal di=Achat Char vet- en voi de....., Offre échan til lon Ja deï te- Ré -
cla me Ma té ria ux pour club al pin.

Mon cher ami
J’ai en fin su que le prix de 1000 francs de la col lec tion des ar mes en

pierre de Da ne mark a été payé à M.r Char vet; il est pos sible qu ’on ait écrit
à ce Mon sieur que le prix était trop éle vé mais pour ma part je vous as sure

que j’ai trou vé la col lec tion ma gni fique. Pou tran cher court à toute ques -
tion j’en ai fait prendre pour 300 frs. Au Musée ci vique qui pos sède déjà
toute ma col lec tion. ...? Je me fait un de voir de vous re mer cier sin cè -
re ment de tou tes les pei nes que vous vous étiez don né pour que la
col lec tion réunie aus si com plète que pos sible. J’i gnore si vous avez
reçu l’en voi de mes mé moi res que je vous ai fait par l’en tre mise
de la mai son Boc ca frè res de Tu rin. Si vous l’a vez reçu per met -
tez-moi de vous rap pe ler que le Club Alpin n’a pas reçu en 1868
q’un seul nu mé ro des Ma té riaux et que vous me de vez par consé -
quent toute l’année, sauf en vois du nu mé ro de jan vier. 

J’ai lu avec beau coup de plai sir la des crip tion que vous nous
avez don né de la splen dide col lec tion du châ teau de S.t Ger main 
et je vous suis re con nais sant de la place d’hon neur que vous avez
fait à la py rogue [sic] .... que au sou ve nir de l’a mi qui vous l’a
don né.

Fig. 15 - Entre sol sal les I-III ou sal les d’“Hi sto i re na tu rel le et ar ché o lo -
gie”. D’a près MOR TIL LET, Gu i de du Mu sée, 1869.

Fig. 16 - Col lec tions ita lien nes: 2e sal le ou sal le de la tran si tion pier re po -
lie/bron ze vi tri ne 30. D’a près MOR TIL LET, Gu i de du Mu sée, 1869.

Fig. 17 - “Pro me na des au châte au de Sa int-Ger ma in”. 
D’a près MOR TIL LET, Gu i de du Mu sée, 1869.

Fig. 18 - La Sal le de Mars : de “ma ga sin” à sal le de “com pa ra i son”. 
D’a près REI NACH, Gu i de du Mu sée, 1921.

Annexe III

Plans des salles du Musée d’après Mortillet
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Dans le Musée de S.t Ger main il y a peut-être aus si la col lec tion
des ma tiè res pre miè res qui ont ser vi à la fa bri ca tion des ha ches. S’il en
est ....? je vous offre la moi tié d’un cail lou que je me en Ja deïte. J’ai
trou vé ce cail lou dans une col lec tion de mi né raux laissée par un na tu -
ra liste .....? M.r Mars chall, dé cé dé ici il y a 2 ou 3 ans. Mal heu -
reusement le cail lou ne porte pas d’é ti quette mais j’ai fait bien croire
qu ’il pro vient du Mont V.... parce que M.r Mars chall al lait ha bi tuel -
le ment en cam pagne à .....? et fré quen tait en été la vallée du Po [sic].

J’ai par ta gé le cail lou en deux et je l’ai fait par tir. Vous l’ac cep tez
vous n’a vez qu’à payer la part de la pe tite boite. Je vous le donne ce -
pen dant à la condi tion que vous les com mu ni quez à M.r Da mour et
lui per met tez de l’a na ly ser; l’é chan til lon que je vous en ver rez pèse
342 gram mes et il y a as sez de ma tière pour l’a na ly ser sans l’en dom -
ma ger.

Ecri vez-moi, je vous en prie, deux mots sans re tard sur cette af -
faire car je dé sire que le cail lou ar rive le plus tôt pos sible entre les
mains de Mr Da mour pour en avoir son avis sur la com pa re son.
Don nez-moi l’a dresse de M.r Da mour. Mes let tres se ré su ment tou -
jours en dé man des; voi ci cel les conte nues dans la pré sente:

1° Ma te riaux - Nu mé ros de 1868 que vous êtez prié de m’a dres -
ser rue de la Prov vi den za, n° 45

2° Dois-je vious adres ser la pe tite boîte conte nant le demi-cail lou 
de ja deite? [sic]

3° Adresse de M.r Da mour
Je n’ai pas reçu avec plai sir la nou velle du pas sage en d’au tres

mains de votre pu bli ca tion; je veux ce pen dant que vous avez fait
pour le mieux. Après (Aus si?) la col lec tion vous donne beau coup
d’oc cu pa tion; s’il en est ain si vous de vien drez in dis pen sable et votre
po si tion ne pour ra que de ve nir meil leure ce que je vous sou haite de
tout mon cœur 

Votre très dé voué
B. Gas tal di

Archi ves MAN, cor re spon dan ce, Ga stal di, Tu rin 22 mar zo 69,
Envoi de li vres

Mon cher ami
L’en voi des bro chu res a “été fait à Mr Bra chet 8 rue de

l’Abbaye; re cla mez-le d’i ci à quel ques jours. J’ai écrit à MR
Da mour; le demi cail lou ne pour ra pas par tir d’i ci à quel ques 
jours dé si rant y joindre quel ques spé ci mens des pier res tra -
vail lées de l’Amé rique du Nord que j’ai reçu dans les temps
de Mr Mor lot.

Je ne connais pas le livre de Mr Mor lot mais je vais me le
pro cu rer. Chan ceux que vous êtez vous sa vez bien que je suis
des aca dé miens le même concepte que de Che va liers [?]

Mes hom ma ges à M. me De Mor til let aux pe tits M J et Da -
mour

Tout à vous
B. Gas tal di
45 rue de la Pro vi dence, Tu rin

Archi ves MAN cor re spon dan ce Ga stal di, Tu rin le 24 Mars
1869, N°in ven ta i re 9772-9778, Envoi d’ob jets en échan ge

Mon cher Ami
Par l’en tre mise de la mai son de dim mis sion Sevi je vous

adresse au jourd ’hui une pe tite boîte conte nant
1° le demi cail lou en ques tion
2° Une pe tite hache copie, en pierre noire

3° Trois pe tits échan til lons de roche verte
4° n° 14 ob jets pré his to ri ques de la Penn syl vanie choi sis par -

mi le peu qui reste de la col lec tion que j’ai achetée en 1863 de
M.r Mor lot

Veuil lez, je vous en prie, com mu ni quer les n.os 1,2,3 à M.r

Da mour et en suite vous me ren ver rez la hache n. 2 avec ce que
vous avez choi si pour moi en échange des ob jets amé ri cains

Votre af fec tion né
B. Gas tal di
N° 9776 = N° 19
The use of theys im ple ments is pro ble ma ti cal; from the place

in which they are found we are led to sup pose they were used to
cul ti vate the ground for Maïs

N° 9777 = N° 169
Frag ment of a vase or plat. Thise frag ments are of the opênd

Kind pot te ry, which ac com pa nied the stone age of this coun try. 
They were made of un le vi ga ted Clay, and for med by the ap pli -
ca tion of fire by the in te rior, and were en ti re ly un gla zed.

N° 9778
Moi tié d’un cail lou trou vé dans la col lec tion de fer M.r Mar -

ge hale pro ve nant pro ba ble ment de la Vallée du Po [sic]. 
N° 9778
La partie jaune ver dâtre est de l’Iso crade com pact. La partie

gris-noi râtre est une Stéa tite

Archi ves MAN, cor re spon dan ce, Ga stal di, 

Tu rin 26 mar zo 69
Je vous ai adres sé par l’in tre mise du li braire Boua une

note que je viens de pu blier sur des ob jets pré his to ri ques dé -
cou verts en Italie; j’es père qu ’elle vous par vien dra bien tôt et
que vous vou drez agréer comme té moi gnage de mon bon
sou ve nir. J’ai be soin main te nant d’une fa veur; MM Mu tat et
Car thail lac m’ont de man dé l’a bon ne ment aux Ma té riaux
pour l’année 1869; je leur ai en voyé le mon tant de l’année
der nière et ce lui de l’année cou rante pour deux abon ne ments 
en francs 54. Pas de reçu; je leur ai écrit il y a 15 jours pour
sa voir s’ils avaient reçu le bon ........ et mes deux let tres; pas
de ré ponse. Je com mence à m’in quié ter; veuil lez, je vous en
prie, leur écrire deux mots à fin que je sache à quoi m’en te nir.

Je dé si re rais aus si sa voir de vos nou vel les cor po rel les et
spi ri tuel les et ma té riel les. Avez vous quel ques pu bli ca tions
en train ou êtes vous en tiè re ment ab sor bé par la bro chure du
musée de S.t Ger main? Et votre fa mille et Mad.me De Mor -
til let se por tant el les bien? Il y a bien long temps qu ’on re çoit 
plus de vos let tres et bien long temps aus si que je ne vous ai
plus écrit. Vous de vez avoir au près de vous une ha chette en
pierre noire à la quelle je tiens beau coup comme pièce im por -
tante pour [?] des ro ches sont tout tail lées les ha ches;soyez
as sez bon pour me l’en voyer dans une pe tite boîte consignée
au che min de fer. J’ai pré pa ré des ma té riaux pour une autre
no tice pa léoeth no gra phique que je pu blie rai le plu tôt pos -
sible . Vous ver rez, je l’es père que la ques tion du si lex écla té
et de la pierre polie n’est pas si claire que vuos ne le pen sez
pour notre pays.

Adieu mon cher de Mor til let
Va lete ego qui dem vale
B. Gas tal di
45 Via del la Prov vi den za 



180

VERONICA CICOLANI, CHRISTINE LORRE

NOM N. INV. LIEU DE PRO VE NAN CE OBJET ACQUI SI TION DATE D’EN -
TREE AU MAN

GASTALDI 9772 Pennsylva nia Po in te de flè che Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par
l’in ter mé dia i re de Ga stal di

1869

GASTALDI 9773 Pennsylva nia 6 po in te de flè che Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par
l’in ter mé dia i re de Ga stal di

1869

GASTALDI 9774 Pennsylva nia Po in te de flè che Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par
l’in ter mé dia i re de Ga stal di

1869

GASTALDI 9775 Pennsylva nia 2 To ma hawk Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par
l’in ter mé dia i re de Ga stal di

1869

GASTALDI 9776 Pennsylva nia Ron del le Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par
l’in ter mé dia i re de Ga stal di

1869

GASTALDI 9777 Pennsylva nia 2 frag. de vase Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par
l’in ter mé dia i re de Ga stal di

1869

GASTALDI 9778 Val lée du Pô ca il lou anal ysé par Da mo ur 1869

Tab. 2 - Echan ge avec le mu sée Va len ti no par l’in ter mé dia i re de Ga stal di. 

Fig. 19 - Let te ra di B. Ga stal di, 22 mar zo 1869. Fig. 20 - Let te ra di B. Ga stal di, 24 mag gio 1869.
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NOM N. INV LIEU DE PRO VE NAN CE OBJET ACQUI SI TION DATE D’EN -
TREE 
AU MAN

GASTALDI 9772 Pennsylva nia Po in te de flè che Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par l’in ter mé dia i re de Ga stal di 1869

GASTALDI 9773 Pennsylva nia 6 po in te de flè che Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par l’in ter mé dia i re de Ga stal di 1869

GASTALDI 9774 Pennsylva nia Po in te de flè che Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par l’in ter mé dia i re de Ga stal di 1869

GASTALDI 9775 Pennsylva nia 2 To ma hawk Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par l’in ter mé dia i re de Ga stal di 1869

GASTALDI 9776 Pennsylva nia Ron del le Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par l’in ter mé dia i re de Ga stal di 1869

GASTALDI 9777 Pennsylva nia 2 frag. de vase Echan ge avec le mu sée  Va len ti no par l’in ter mé dia i re de Ga stal di 1869

GASTALDI 9778 Val lée du Pô ca il lou Anal ysé par Da mo ur 1869

Tab. 3b - Col lec tion Bar to lo meo Ga stal di: dons des mo u la ges à Ga briel de Mor til let (1871). La to ta li té des mo u la ges a été ré a li sée à Tu rin par l’a te -
lier de l’é co le pol ytec hni que Va len ti no (Voir la cor re spon dan ce).

NOM N. INV. LIEU DE DE CO U VER TE OBJET ACQUI SI TION LIEU DE 
PRO VE NAN CE

NA TU RE 
DE L’OB JET

GASTALDI 8943 Mer cu ra go cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8944 Mer cu ra go cé ra mi que ?? don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8945 Mer cu ra go pi ro gue don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8946 Mer cu ra go ro u es en bois don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8947 Pa la fit te To ur bi è re Pi é mont cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8948 Mer cu ra go cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8950 Mer cu ra go cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8951 Pa la fit te To ur bi è re Pi é mont cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8952 Pa la fit te To ur bi è re Pi é mont cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8953 Mer cu ra go cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

Mo u la ge

GASTALDI 8954 Mer cu ra go cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8955 Pa la fit te To ur bi è re Pi é mont cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8956 Pa la fit te To ur bi è re Pi é mont cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8957 Pa la fit te To ur bi è re Pi é mont cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8958 Pa la fit te To ur bi è re Pi é mont cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI 8959 Mer cu ra go cé ra mi que don Ga stal di Mor til let après
l’ex po du 1867

mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

GASTALDI ? Mon ca lie ri dent 
mam mo uth

? mu sée 
Va len ti no

Mo u la ge

Tab. 3a - Bar to lo meo Ga stal di:  mo u la ges des cé ra mi ques et struc tu res pro ve nant de la sta tion la cu stre de Mer cu ra go ré a li sés pour l’Ex po si tion Uni ver -
sel le de Pa ris de 1867.
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Fig. 19 - Aper çu des ac qui si tions pi é mon ta i ses à Sa int-Ger ma in.
A - Ser pen ti ne Don coll. pri vée de Mor til let 1871. Prov. Pi é mont.
B - B. Ga stal di à de Mor til let. Let tre 24 mars 1869. Archi ves MAN
cor re spon dan ce.
C - Mo u la ge, Col lec tion Va len ti no Ber trand 1871 prov. Mon ca lie ri.

D - Archi ves MAN Alb 36A f 145. Cro quis Mor til let Ro ches. Pi é mont
Coll. pri vée Mor til let.
E - N. 17104 bar que-jo u et mo u la ge Va len ti no, don Ga stal di 1871.
F - N. 8948 don Ga stal di 1869 Mer cu ra go mo u la ge.
G - N. 16877 Don Mor til let 1871 ro ches des to ur bi è res. Pi é mont.

A

D

F

B C

E

G

Annexe V

Catalogue raisonné des objets piémontais

Fig. 20 - La “col lec tion Va len ti no”: ob jets pré hi sto ri ques de Pennsylva -
nie
A - Archi ves MAN. Cor re spon dan ce Ga stal di
B - N° 97772-9778. Po in tes de flè che, Pennsylva nie. Achat à Mor lot,
1863 échan ge Ga stal di 1869.

BA
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Fig. 21 - Les mo u la ges de va ses des to ur bi è res du Pi é mont.

Fig. 22 - L’a chat de la col lec tion pri vée de Mr. Char vet (1862): ha ches
pro ve nant du Pi é mont. Lot d’ob jets pré hi sto ri ques fran ça is, da no is et
su é do is ain si qu ’un lot im por tant de ha ches pro ve nant de Fran ce et de
Boh ême. Par mi ces ha ches, qua tre por tent la pro ve nan ce de Tu rin et/ou 
Pi é mont. N° 614 et 615 ha ches du dé but BM1, type Bo hé mien. N°
684 ha che des si née par G. de Mor til let, Doc.dos.alb.36A f.147.
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1  Bo u cher de Per thes ré di gea plu sie urs ou vra ges en tre 1846
et 1864, no tam ment Anti qui tés cel ti ques et an té di lu vien nes, dans
lesquels il dé mon tra que l’Hom me exi sta it déjà à cet te pé -
rio de. Cet te no tion sera of fi ciel le ment re con nue en 1846 su -
i te à la con fir ma tion avan cé par Jo seph Pre stwich et Johnn
Evans qui se ren di rent en Fran ce pour voir de près les si lex
dé co u vert par Bo u cher de Per thes. Dé fen du es de vant les
com mis sions de la Ro yal So ciety et la Ge o lo gi cal So ciety de
Lon dres, les thé o ries de Bo u cher de Per thes fu rent ad mi ses
dans le mi lieu po li ti que et scien ti fi que fran ça is tout en su -
sci tant en co re des ré si stan ces, no tam ment cel les du gé o lo -
gue Elie de Be a u mont, à l’é po que pro fes se ur à l’Eco le
Ro ya le des Mi nes de Pa ris.
2  On rap pel le ici l’o u vra ge fon da men tal de CHAR LES LYELL,
Prin ci pes de Gé o lo gie, pu blié en tre les 1830 et 1833.
3  Eco le Ro ya les des Mi nes, Eco le Nor ma le Su pé rie u re, Eco le
pol ytec hni que, le Mu sé um avec son éco le des Vo ya ge urs, pro -
fes sion na li sa tion des ex pé di tions de dé co u ver te qui pu blie en
1824 une Instruc tion pour les vo ya ge urs, Ge or ges Ge of froy de Sa -
int-Hi la i re 1798 en Egypte).
4  Da ne mark, Su è de, Fran ce, Alle ma gne.
5  Fran ço is Gu i zot hi sto rien et Mi ni stre de l’Instruc tion pu -
bli que en 1830.
6  Char les Le nor mant, (né à Pa ris le 1er juin 1802 et mort à
Athè nes le 22 no vem bre 1859) est un ar ché o lo gue, égypto -
logue et nu mi sma te fran ça is. Inspec te ur des Be a ux-Arts, il ac -
com pa gne en 1828 Jean-Fran ço is Cham pol lion dans son vo ya ge 
en Égypte. Il de vient en su i te bi bliot hé ca i re à la Bi bliot hè que de 
l’Arse nal puis con ser va te ur-ad jo int au Ca bi net des mé da il les
de la Bi bliot hè que na tio na le. Con ser va te ur du Dé par te ment
des Impri més en 1832, il en tre à l’Insti tut en 1839 et, l’an née
su i van te, prend la di rec tion du Ca bi net des mé da il les, en suc -
ces sion de l’égypto lo gue Anto i ne Jean Le tron ne. Il suc cè de
éga le ment à ce der nier à la cha i re d’ar ché o lo gie du Col lè ge de
Fran ce.
7  Bo u cher de Per thes ava it of fert sa col lec tion pri vée de si lex
au duc, mais le pro jet écho ua en 1843 et le mu sée ne fut ja ma is
ré a li sé.
8  L’in tro duc tion fut ré di gée par Ale xan dre Ber trand et le
cha pi tre sur la pré hi sto i re fut écrit par Ga briel de Mor til let.
9  Le site de Hallstatt fut dé co u vert en 1846 par Jo hann Ge -
org Ram sa u er, di rec te ur de l’ex plo i ta tion des mi nes de sel de
Hallstatt..
10  La sta tion la cu stre de La Tène aux abords du lac de
Ne uchâtel fut dé co u vert par Schwab en 1857.
11  La né cro po le de Go la sec ca fut dé co u ver te et fo u il lée par
l’ab bé Gia ni de 1818 à 1824. Elle fut pu bli ée en 1824 dans l’o -
u vra ge in ti tu lé La bat ta glia del Ti ci no tra Anni ba le e Sci pio ne. 
12  La né cro po le de Vil la no va fut dé co u ver te en 1853 par le
com te Goz za di ni.
13  Cf. STEP HA NIE MOSER, The Di lem ma of di dac tic Di splays:
Ha bi tat Dio ra mas, Life-gro ups and re con struc tion of the Past, dans
MER RI MAN NICK, Ma king Early Hi sto ries in Mu se ums, Lon don
1999.
14  L’Éco le Fran ça i se d’Athè nes fut crée en 1846 dans l’in ten -
tion de dé ve lop per une for te in flu en ce fran ça i se en Grè ce, fa i -
sant ain si pi è ce à l’Alle ma gne et à l’Angle ter re. L’Eco le
fran ça i se de Rome fon dée en 1870 et lo gée au Pa la is Far nè se
éta it la ré pon se po li ti que fran ça i se à la cré a tion de l’Insti tut
de Rome de ve nu al le mand en 1870 par dé cret de l’Empe re ur
Gu il la u me II. 
15  Le dé cret du 8 mars 1862 ap pro u ve la cré a tion, au châte au
de Sa int-Ger ma in, du Mu sée gal lo-ro ma in sous la di rec tion du 
Ser vi ce des Mu sé es Impé ria ux, dont le Con ser va te ur éta it Lon -

gpé rier. Ce pen dant se lon le “Mo ni te ur Uni ver sel” du 13 mars
1862, qui an non ce la pa ru tion du dé cret, le mu sée est dit “Mu -
sée des Anti qui tés cel ti ques et gal lo-ro ma i nes”. À par tir de
1879, le mu sée sera ap pe lé mu sée des Anti qui tés na tio na les.
M. Ros si gnol, déjà Con ser va te ur ad jo int des Mu sé es Impé ria -
ux, est nom mé Con ser va te ur (1862-1866). Phi lip pe Be a u ne
sera at ta ché au mu sée en 1863 et Eu gè ne Mil let est char gé de
la re sta u ra tion et de l’a mé na ge ment in ter ne du châte au. En
1865 est in sti tu ée la Com mis sion d’or ga ni sa tion qui ava it la
tâche de for mu ler le pro jet d’or ga ni sa tion du mu sée. Dans la
Com mis sion sont re pré sen té es do u ze scien ces: la pa lé on to lo -
gie, la mi né ra lo gie, la gé o lo gie, l’ar ché o lo gie, la lin gui sti que,
l’é pi grap hie, la nu mi sma ti que, la cé ra mo lo gie, l’ar chi tec tu re,
les scien ces mi li ta i res, la mytho lo gie, et l’et hno grap hie. Elle
est di ri gée par le Com te de Nie u wer ker ke et l’on y re tro u ve
aus si les plus bril lants scien ti fi ques et sa vants fran ça is de l’é -
po que : Ale xan dre Ber trand, Edo uard Lar tet, pro fes se ur au
Mu sé um, Paul Bro ca de l’Aca dé mie de Mé de ci ne, Ver chè re de
Ref fye, of fi cier d’or don nan ce de l’Empe re ur. En août 1866,
Na po lé on III ap pro u ve le pro jet d’or ga ni sa tion, mais tro u vant
que les tra va ux n’a van cent pas as sez ra pi de ment met en con gé
Ros si gnol, gra ti fié du ti tre de Che va lier de la Lé gion d’hon ne -
ur en 1864. Ale xan dre Ber trand est donc nom mé Con ser va te -
ur par in te rim en 1866, char ge qui lui sera con fir mée en 1867.
L’an née su i van te, su i te au dé cès de Be a u ne et sur la re com man -
da tion d’Edo uard Lar tet, Ga briel de Mor til let est nom mé
Con ser va te ur-ad jo int du mu sée 1868-1885). Le mu sée est ina -
u gu ré le 12 mai 1867, mais l’o u ver tu re au pu blic éta it pos si -
ble de pu is le 1er mai 1867.
16  Le châte au de Sa int-Ger ma in-en-Laye est le ré sul tat de
plu sie urs re con struc tions. Deux châte a ux ont pré cé dé le mo -
nu ment ac tu el: le ca strum fon dé par Lo u is VI le Gros
(1108-1137) à l’ex tré mi té du pla te au de Laye, pro che d’u ne
bo u cle de la Se i ne et le “Pe tit Châte let” avec la Cha pel le pro -
ba ble ment éri gée par Sa int Lo u is (1226-1270). Une pre mi è re
re con struc tion est ré a li sée par Char les V (1364-1380). Sur ces
fon da tions, Fran ço is Ier re con stru it le châte au lui don nant sa
for me dé fi ni ti ve. Ensu i te le châte au est ré a mé na gé à plu sie urs
re pri ses, sous Lo u is XIV. Au co u rant du XVIIIe si è cle, le
châte au n’a pas d’af fec ta tion et abri te des lo ge ments. Pen dant
la Ré vo lu tion, il de vient un pé ni ten tier pour les su spects. Sous 
le Pre mier Empi re, il est un hôpi tal pour le tra i te ment des ma -
la dies con ta gie u ses. Na po lé on Ier y in stal le une éco le mi li ta i re 
de ca va le rie. Pen dant la pre mi è re mo i tié du XIXe si è cle, le
châte au est oc cu pé par les Angla is (1815), de vient une ca ser ne
en 1816, en fin il est de no u ve au amé na gé en pé ni ten cier mi li -
ta i re sous le Se cond Empi re. Na po lé on III tran sfé rant le pé ni -
ten cier en 1855, dé ci de de re sta u rer le mo nu ment et de le
tran sfor mer en mu sée.
17  Les ar chi ves du mu sée de Ma yen ce con ser vent en co re la
cor re spon dan ce di rec te en tre l’Empe re ur et le di rec te ur du
mu sée de Ma yen ce Lud wig Lin denschmit con cer nant la vo lon -
té de Na po lé on III d’ac qué rir les ar mes ro ma i nes et ga u lo i ses
tro u vé es à Alé sia en échan ge d’un cer ta in nom bre de pi è ces de
com pa ra i son con ser vé es dans les mu sé es pa ri siens.
18  Il s’a git no tam ment des ar mes pro ve nant d’Alé sia et dé po -
sé es à Ma yen ce.
19  D’a près ALE XAN DRE BER TRAND, Les Mu sé es et les Col lec tions 
ar ché o lo gi ques. Le mu sée de Na mur, dans “Re vue Arché o lo gi que”,
de u xi è me an née, IV, 1861, pp. 81-82. 
20  A ti tre d’e xem ple on cite ici l’en trée au mu sée en 1862
d’un en sem ble d’ob jets da no is of fert par le roi Fré dé ric VII du
Da ne mark à Na po lé on III.
21  La col lec tion pri vée de Bo u cher de Per thes fut don née au mu -
sée en 1843, mais elle ne fut ac cep tée qu ’en 1867. Elle sera ex po -
sée dans la sal le I, au pre mier éta ge du châte au, con sa crée aux

Note
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ve sti ges les plus an ciens de l’in du strie hu ma i ne et en com plé -
ment de la sé rie dé di ée aux “temps des ca ver nes”. Elle éta it con -
sti tu ée par les nom bre u ses pi è ces d’o u til la ge lit hi que dé co u ver tes par
Bo u cher de Per thes dans la Som me.
22  Les col lec tions d’Edo uard Lar tet et Henry Christy en trè -
rent au mu sée en 1865, deux ans avant l’i na u gu ra tion. Elles
se ront ex po sé es dans la sal le I au pre mier éta ge du châte au
pour re pré sen ter l’âge de la pier re et en par ti cu lier l’âge des ca -
ver nes. Les col lec tions ras sem bla ient les pi è ces pro ve nant de
grot tes mag da lé nien nes les plus im por tan tes du sud-ou est de
la Fran ce. 
23  Les ma chi nes de guer re d’é po que ro ma i ne ava ient été ré a li -
sé es par Au gu ste de Ref fye of fi cier d’or don nan ce de Na po lé on
III en 1860. Fa i sant par tie du “Co mi té d’or ga ni sa tion du mu -
sée”, il est l’un des pion nier de l’ar ché o lo gie ex pé ri men ta le.
Ces re pro duc tions fa i sa ient par tie du pro jet de l’em pe re ur qui
vi sa it la re con sti tu tion de l’hi sto i re de Cé sar, per son na li té po -
li ti que dont Na po lé on III s’est in spi ré. Pour plus de dé ta il voir 
HÉLÈ NE CHEW, Na po lé on III et l’ar ché o lo gie ex pé ri men ta le, dans
“Bul le tin de la so ci é té hi sto ri que de Com pi è gne”, 23, 2001,
pp. 211-237.
24  Nom bre d’ob jets d’a près l’in ven ta i re du mu sée
(1867-1900).
25  Si tu ée au de u xi è me éta ge, cet te sal le éta it, sous Fran ço is
Ier, la sal le des gar des du roi. Puis Lo u is XIV en fit une sal le
des fêtes. Le nom ac tu el de sal le de Mars est lié à Na po lé on Ier,
quand le châte au fut con ver ti en éco le mi li ta i re. L’ar chi tec te
Mil let la re sta u ra, lui don nant l’a spect ac tu el.
26  Cet im por tant fonds ini tial est en su i te en ri chi par le ver se -
ment d’u ne par tie de la col lec tion pri vée de Ga briel de Mor til -
let (ro ches, fos si les, si lex, co quil la ges pro ve nant d’Ita lie, de
Su is se et de Fran ce), mais aus si par les fo u il les me né es à l’é -
tran ger, no tam ment en Ita lie du Nord, par Ber trand
(1871-1873). Enfin, une sé rie de dons et d’é chan ges avec des
par ti cu liers com plè te le lot étran ger.
27  Cf. note n. 11.
28  Pour des in for ma tions com plé men ta i res sur les achats
ain si que les fo u il les de Mor til let et de Ber trand en Ita lie
du Nord, voir V. CICO LA NI, Les re la tions fran co-ita lien nes à
tra vers l’é tu de de la col lec tion de la cul tu re de Go la sec ca du mu sée 
de Sa int-Ger ma in-en-Laye, dans “Anti qui tés Na tio na les”,
2006, n. 37.
29  G. DE MOR TIL LET, Arché o lo gie pré hi sto ri que à l‘ex po si tion, dans
la “Re vue Sa vo i sien ne”, pp. 59-60., Arché o lo gie pré hi sto ri que à
l’ex po si tion, dans “Re vue Sa vo i sien ne”, 1867, pp. 59-60.
30  D’a près le Ca ta lo gue Gé né ral Hi sto i re du Tra va il et Mo nu -
ments hi sto ri ques, de l’Expo si tion Uni ver sel le de 1867, pu blié
par la Com mis sion Impé ria le, Pa ris 1867.
31  Let tre de Bar to lo meo Ga stal di à Mor til let, 22 mars 1869.
Archi ves MAN, cor re spon dan ce.
32  Let tre de Bar to lo meo Ga stal di à G. de Mor til let 15 mars
1869. Archi ves MAN, cor re spon dan ce.
33  Les deux sa vants, ayant cha cun joué un rôle fon da men tal
pour l’af fir ma tion de la pré hi sto i re dans le urs pays re spec tifs, 
ava ient su i vi des co urs de gé o lo gie, l’un au Mu sé um et au
Con ser va to i re des Arts et Mé tiers, l’a u tre à l’Eco le Ro ya le des 
Mi nes de Pa ris. A l’Eco le Ro ya le de Mi nes, le je u ne Ga stal di
ava it été ad mis en 1849 avec deux au tres com pa trio tes pi é -
mon ta is : Qu in ti no Sel la et Fe li ce Gior da no, les tro is ayant
eu une bo ur se de per fec tion ne ment de l’Eco le d’ap pli ca tion
des in gé nie urs de Tu rin. Ga stal di quit te ra l’Eco le avant la fin 
de la bo ur se pour de ra i son de con flit in tel lec tu el avec Elie de
Be a u mont.
34  Extra it de la let tre de G. de Mor til let, “Sur les plus an -
cien nes tra ces de l’hom me dans les lacs et to ur bi è res de Lom -
bar die”, let tre du 20 juin 1860, à Cor na lia, dans “Atti del la

So cie tà Ita lia na di Scien ze Na tu ra li”, vol. II, ago sto 1860.
On rap pel le aus si l’ex tra it de la let tre de G. de Mor til let, pu -
bli ée dans la “Re vue Arché o lo gi que”, Iére an née, 2e sé rie,
cha pi tre “No u vel les ar ché o lo gi ques”, p. 30, 1860, où l’on
com mu ni que une de u xi è me fois les dé co u ver tes de Mor til let
sur les bords du lac d’Iseo. La let tre a été tran smi se par Hen ri
Fazy, su i te à la com mu ni ca tion de la dé co u ver te par Mor til let 
à la “So ci é té d’Hi sto i re de la Su is se Ro man de”. À l’ap pel lan -
cé par Mor til let les na tu ra li stes ita liens don ne rent une ré -
pon se po si ti ve. On rap pel le ici Anto nio Vil la qui dé cla ra
avo ir tro u vé une ha che en bron ze et des po in tes de flè che en
si lex dans le ma ra is to ur be ux de Bo si sio en 1856. Des os se -
ments hu ma ins as so ci és au même type de mo bi lier de Bo si sio
ava ient été aus si tro u vés par Cor na lia dans les to ur bi è res de
Bren na. Ga stal di dé cla ra, dans un ar ti cle paru dans la re vue
ita lien ne Nu o vo Ci men to, que les ou vriers qui tra va il la ient
dans la to ur bi è re de Mer cu ra go tro u va ient quo ti dien ne ment
des gran des quan ti tés d’ob jets. S’é tant aus si ren du sur les lie -
ux, Ga stal di af fir me avo ir re con nu à Mer cu ra go un gi se ment
tout à fait ana lo gue à ceux des sta tions la cu stres de la Su is se.
35  “(...) M. de Mor til let a eu lui-même l’oc ca sion d’ex plo rer les
bords du lac d’Iseo en Lom bar die, et ses re cher ches ont été co u ron né es
de suc cès. Di vers ob jets sem bla bles à ceux qu ’of frent les lacs su is ses
ont été aus si tro u vés dans les to ur bi è res.”. Extra it d’u ne let tre en -
vo yé par Mor til let à la “Re vue Arché o lo gi que”, pre mi è re an -
née, de u xi è me vo lu me, 1860, p. 70.
36  Cf. A ce pro pos voir CH. LORRE 2001, Les mo u la ges en plâtre
dans un mu sée d’ar ché o lo gie: le cas du mu sée des Anti qui tés na tio na les 
des ori gi nes ju squ ’au dé but du XXe si è cle, dans GRPA, Le plâtre:
l’art et la ma ti è re, Pa ris 2001, pp. 149-155.
37  Extra it de la let tre du 22 mars 1869 en vo yée à de Mor til let
par Ga stal di. Archi ves MAN. Cor re spon dan ce. Il s’a git des
nu mé ros d’in ven ta i re 9772-9778.
38  Let tre de Ga stal di à G. de Mor til let, le 24 mars 1869.
Archi ves MAN. Cor re spon dan ce.
39  MOR TIL LET 1869.
40  D’a près l’in ven ta i re du mu sée, il s’a git du don fait par
Mor til let reçu le 9 no vem bre 1871 et cor re spon dant aux nu -
mé ros d’in ven ta i res 17160 -17162. Les échan til lons de ro ches
ont été re cu e il lis par Mor til let dans la col li ne du Mio cè ne de
Tu rin, à Val le Gran de de Mon gre no, au-des so us de la Su per ga.
41  Les bar ques jo u ets cor re spon dent aux nu mé ros d’in ven ta i -
res 17104 et 17105.
42  Let tre d’Ange lo Ange luc ci à Ga briel de Mor til let, 26 giu -
gno 1866. Archi ves MAN. Cor re spon dan ce.
43  Let tre d’Ange lo Ange luc ci à Ga briel de Mor til let, 26 mars
1876. Archi ves MAN. Cor re spon dan ce.
44  Cfr. su pra.
45  Cf. Pour plus de dé ta il voir V. CICO LA NI, Les re la tions tran sal -
pi nes à tra vers les vo ya ges de Ga briel de Mor til let en Ita lie: hi sto ri que de
l’ar ché o lo gie cel ti que ita lien ne et des re la tions fran co-ita lien nes, dans
“Bul le tin d’é tu des pré hi sto ri ques et ar ché o lo gi ques al pi nes, So ci -
é té Valdôta i ne de Pré hi sto i re et d’Arché o lo gie”, XVII, 2006,
sous pres se.
46  Plu sie urs no tes fu rent pu bli é es dans les ac tes de la “So ci é té
ita lien ne des scien ces na tu rel les”, mais aus si dans la “Re vue
Arché o lo gi que”, où il pu blia deux ar ti cles sur les ter ra ma res
de “Reg gio Emi lia” en 1860.
47  A ti tre d’e xem ple on peut ci ter la fo u il le de qua tre tom bes de
la cul tu re de Go la sec ca à Mon so ri no (Ita lie). À cet te oc ca sion,
Abel Maî tre non se u le ment a fo u il lé les tu mu lus, mais il s’est oc -
cu pé aus si des re le vés des tom bes, du mo bi lier et de l’em bal la ge
de ce der nier. Voir aus si V. CICO LA NI, Les re la tions fran co-ita lien nes
à tra vers l’é tu de de la col lec tion de la cul tu re de Go la sec ca du mu sée de Sa -
int-Ger ma in-en-Laye, dans “Anti qui tés Na tio na les”, 37, 2006.



186

VERONICA CICOLANI, CHRISTINE LORRE

Ca ta logue som maire 1982 = Ca ta logue som maire il lus tré des col lec -
tions du musée des Anti qui tés de Saint-Ger main-en-Laye, Archéo logie
com parée, t. I : Afrique, Eu rope oc ci den tale et cen trale, Pa ris, RMN.

Ca ta logue Gé né ral 1867 = Ca ta logue Gé né ral de l’Expo si tion uni -
ver selle - His toire du Tra vail et Mo nu ments his to ri ques, pu blié par la
Com mis sion Impé riale, Pa ris.

BEYLS P. 1999, Ga briel de Mor til let, géo logue, pré his to rien (Col -
lec tion “Por traits de Mey lan”), Mont bon not Saint Mar tin, Gre -
noble.

FRANCE A. 1887, Mon sieur Pi geon neau, Bal tha sar, dans “Le
Temps”, sous la ru brique “La vie à Pa ris”, 9 jan vier 1887.

BER TRAND A. 1861, Les Mu sées et les Col lec tions ar chéo lo gi ques.
Le musée de Na mur, dans “Revue Archéo lo gique”, deuxième année, 
IV, pp. 81-82.

BER TRAND A., REI NACH S. 1891, Les Cel tes dans les val lées du
Pô et du Da nube, Pa ris.

CHEW H. 2001, Na po léon III et l’ar chéo logie ex pé ri men tale,
dans “Bul le tin de la so cié té his to rique de Com piègne”, 23,
Com piègne.

COHEN C., HUBLIN J-J. 1989, Bou cher de Per thes, Les ori gi nes
ro man ti ques de la Pré his toire, Pa ris.

CICO LA NI V. 2006, Les re la tions tran sal pi nes à tra vers les voya ges
de Ga briel de Mor til let en Italie: his to rique de l’ar chéo logie cel tique ita -
lienne et des re la tions fran co-ita lien nes, dans “Bul le tin d’é tu des pré -
his to ri ques et ar chéo lo gi ques al pi nes, So cié té val dô taine de
Pré his toire et d’Archéo logie”, XVII, pp. 37-61.

CICO LA NI V. 2007, Les re la tions fran co-ita lien nes à tra vers l’é tude de
la col lec tion de la cul ture de Go la sec ca du musée de Saint-Ger main-en-Laye,
dans “Anti qui tés Na tio na les”, 37, (2005), pp. 231-266.

COYE N. 1997, La Pré his toire en pa role et en acte. Mé tho des et en -
jeux de la pra tique ar chéo lo gique (1830-1950), Pa ris.

DOUAU F. 2001, Quelle ges tion pour une col lec tion de mou les en
plâtre?, dans “GRPA, Le plâtre: l’art et la ma tière, édi tions Créa -
phis, Pa ris, pp. 155-162.

GAS TAL DI B. 1862, Nuo vi cen ni su gli og get ti di alta an ti chi tà tro -
va ti nelle tor biere e nelle mar niere  dell’Ita lia, To ri no.

GRAN-AYME RICH E. 1984, Les grands ar chéo lo gues: Ga briel de
Mor til let, dans “Archéo lo gia”, 197, Pa ris, pp. 71-75.

GRAN-AYME RICH E. 1998, Nais sance de l’ar chéo logie mo derne.
1798-1945, Pa ris.

GRAN-AYME RICH E. 2001, Dic tion naire bio gra phique d’ar chéo -
logie: 1798-1954, Pa ris, pp. 473-476.

GRAND CHAMP G. 1988, Rue Ga briel de Mor til let, dans “Anne -
cy mu ni ci pal”, 90, dé cembre, Anne cy.

GUIDI A. 1988, Sto ria del la pa let no lo gia, Roma-Bari.
HUBERT H. 1898, Nou vel les ar chéo lo gi ques et cor res pon dance, Ga -

briel de Mor til let, dans “Revue Archéo lo gique”, 3e série, t.
XXXIII, 2, Pa ris, pp. 413-423.

KAPLAN E.S.F. 1994, Mu seums and the Ma king of “Our sel ves”,
New York, (pa per back edi tion, 1996).

KHOL PHI LIP L., FAW CETT C. 1995, Na tio na lism, po li tics, and
the prac tice of ar chaeo lo gy, Cam bridge.

LAMING-EDMPE RAIRE A. 1964, Ori gi nes de l’ar chéo logie pré his -
to rique en France; des su pers ti tions mé dié va les à la dé cou verte de l’Homme 
Fos sile, Pa ris.

LORRE CH. 2001, Les mou la ges en plâtre dans un musée d’ar chéo -
logie: le cas du musée d’an ti qui tés na tio na les des ori gi nes jus qu ’au dé but
du XXe siècle, dans “GRPA, Le plâtre: l’art et la ma tière”, Pa ris, pp.
149-155.

MER RI MAN N. 1999, Ma king Ear ly His to ries in Mu seums, Lei -
ches ter Uni ver si ty, Lon don.

MOIS SET M.-T. 1977, Les ori gi nes du Musée des Anti qui tés Na tio -
na les, dans “Anti qui tés Na tio na les”, 9, Pa ris, pp. 92-99.

MOR TIL LET DE G. 1860, Sur les plus an cien nes tra ces de l’homme
dans les lacs et les tour biè res de Lom bardie (lettre à M. Cor na lia), dans
“Atti del la So cietà Ita lia na di Scienze Na tu ra li”, agos to.

MOR TIL LET DE G. 1862, Revue scien ti fique ita lienne, scien ces ma -
thé ma ti ques,phy sique, na tu rel les et mé di ca les, ar chéo logie, agri cul ture et
in dustrie, (Re cueil 1ère année), Pa ris et Mi lan.

MOR TIL LET DE G. 1863, Nou vel les ar chéo lo gi ques lettre de G. de Mor -
til let, dans “Revue Archéo lo gique”, Ière année, 2e série, 1860, p. 30.

MOR TIL LET DE G. 1864, L’é poque qua ter naire dans la vallée du
Pô, ex trait du “Bul le tin de la So cié té Géo lo gique de France”, 2ème

série, t. XXII, pp. 138-151.
MOR TIL LET DE G. 1864-1868, Ma té riaux pour l’his toire po si tive

et phi lo so phique de l’Homme.
MOR TIL LET DE G. 1865, Sé pul tu res an cien nes du pla teau de Som -

ma (Lom bardie), dans “Revue Archéo lo gique”, XII, pp. 453-468.
MOR TIL LET DE G. 1866, Mo nu ments de Ses to Ca lende, près du lac

Ma jeur, dans “Bul le tin de la So cié té Anthro po lo gique de Pa ris”,
VI, pp. 375-376.

MOR TIL LET DE G. 1866, Sé pul tu res an cien nes du pla teau de Som -
ma (Lom bardie), dans “Revue Archéo lo gique”, XIII, pp. 50-58.

MOR TIL LET DE G. 1867, Archéo logie pré his to rique à l‘Ex po si tion,
dans la “Revue Sa voi sienne”, pp. 59-60.

MOR TIL LET DE G. 1868, Pro me na des Pré his to ri ques à l’Ex po si tion 
Uni ver selle, Pa ris.

MOR TIL LET DE G. 1869, Pro me na des au Musée de Saint Ger main. 
Ca ta logue, Pa ris.

MUR RAY T. 1999, The Great Archaeo lo gists, 1, Oxford,
pp. 93-107. 

Nais sance 2004 = 1859 Nais sance de la Pré his toire. Ré cits des pre -
miers té moins, tome 3, pa léo-pré his toire, Pa ris.

NICOLE M. 1901, Éloge de Ga briel de Mor til let, dans “Bul le tin de 
la So cié té Anthro po lo gique de Pa ris”, tome II, 5éme série, Pa ris.

JOLY R. 2001, Pro jet Les en cein tes pro to his to ri ques, an ti ques et an -
his to ri ques de la Nièvre, le fonds Mor til let à l’u ni ver si té de Sar re bruck,
UMR 5594, Di jon, août 2002, pp. 1-9.

PER RIN P. 2004, Le Musée des Anti qui tés na tio na les Saint-Ger -
main-en-Laye, dans “BNP Pa ris bas RMN”, Pa ris.

PER RIN P. 2006, Vom Musée des Anti qui tés Na tio na les (Mu seum
na tio na ler Altert ümer) zum “Musée d’Archéo logie Na tio nale” (Mu seum 
für na tio nale Archäo logie) im Schloss von Saint-Ger main-en Laye, dans 
“Acta Prae his to ri ca et Archaeo lo gi ca”, 38, Ber lin. 

PER RIN-SAMI NA DAYAR E. 2001, Rê ver l’ar chéo logie au XIXe

siècle: de la science à l’i ma gi naire (Mé moi res, XXIII), Centre
Jean-Pa lerne, pu bli ca tions de l’Uni ver si té de Saint-Etienne,
Saint-Etienne.

POU LOT D. 1994, Bi blio graphie de l’His toire des mu sées de France, 
C.T.H.S., Pa ris.

REI NACH S. 1899, Gabriel de Mor til let, dans “Revue His to -
rique”, 69, jan vier-avril, Pa ris, pp. 67-95.

REI NACH S. 1908, Album des mou la ges et des mo dè les en vente au
Musée des Anti qui tés Na tio na les à Saint-Ger main-en-Laye. Âges de la
pierre et épo ques cel ti ques, Pa ris.

REI NACH S. 1917, Guide Illus tré du musée de Saint-Ger -
main, Pa ris.

RICHARD N. 1995, Entre science et po li tique, La pré his toire se lon
Ga briel de Mor til let, Re cueil de mé moi res et do cu ments sur le Fo rez, Actes 
du Con grès de Mont bri son, Aspects de l’ar chéo logie fran çaise au XIXe

siècle, Mont bri son.
TULARD J. 1865, Dic tion naire du Se cond Empire, Pa ris.

Bibliografia




