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REA, T. 125, 2023, n°2

CHRONIQUE GALLO-ROMAINE

Sous la direction de Nicolas MATHIEU

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

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

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

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

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

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

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

Nicolas Mathieu, Grenoble, Rennes, novembre 2023.

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

1. – Synthèses générales ou régionales

1.1 – LIVRES

1 — A. DEYBER, Vercingétorix, Paris, Ellipse, 2023, 502 p. ISBN 978-2340-07860-4.
2 — Y. FOEHR-JANSSENS, D. SOLFAROLI CAMILLOCCI (dir.), Études rassemblées 

par Fr. ARENA, V. DASEN, I. MAFFI, Allaiter de l’Antiquité à nos jours. Histoire et 
pratiques d’une culture en Europe, Brepols, 2023, 989 p., ill. en NB et en couleurs. 
ISBN 978-2-503-59652-5. 95 €.

L’ouvrage, un très beau livre scientifique, est organisé en quatre parties. Ne sont signalés, 
pour chacune d’elles, que les chapitres qui entrent dans le cadre de la Chronique.

Partie 1. Débats — V. DASEN, Fr. PRESCENDI, L’allaitement dans l’Antiquité : bilan et 
nouveaux débats, p. 25-34 — Partie 1. Débats – Focus — J. TRINQUIER, Le lexique latin de 
l’allaitement, p. 177-180.

Partie 3. Corps et produits — S. JAEGGI-RICHOZ, Seins de chair, seins de terre : 
symbolique et usages des biberons grecs et gallo-romains, p. 485-505 — Partie 3. 
Débats – Focus — O. de CAZANOVE, Ex-voto de seins en Italie et en Gaule romaines, 
p. 641-648 — C. BOURBOU, Nourrir les enfants romains. L’apport des études 
bioarchéologiques, p. 659-664.

Partie 4. Actrices et acteurs — Y. VOLOKHINE, G. PIRONTI, V. PIRENNE-DELFORGE 
et al., Déesses allaitantes dans l’Antiquité. Regards croisés entre l’Égypte, la Grèce et Rome, 
p. 699-720 — V. DASEN, Mères, nourrices et parenté nourricière dans les sociétés grecques 
et romaines, p. 721-745.

3 — L. BARAY, Compagnonnage guerrier et clientèle en Gaule au Ier s. av. J.-C., 
Chamalières, Lemme Edit, 2022, 432 p., ill., biblio. p. 403-424. ISBN 978-2-492818-14-1. 24 €.

Nouvelle lecture anthropologique des relations de pouvoir dans les sociétés gauloises, qui 
met en évidence des distorsions inhérentes aux sources elles-mêmes, venant d’observateurs 
étrangers à la culture et aux sociétés gauloises.

4 — J.-L. BRUNAUX, Les Celtes. Histoire d’un mythe, Paris, Alpha / Humensis, 2022, 
416 p. ISBN 978-2-410-01039-8. 11 €. Édition au format poche de l’ouvrage paru en 2014. 
Voir Chronique 2015, n° 4.

5 — T. ÑACO DEL HOYO, J. PRINCIPAL et M. DOBSON (éd.), Rome and the 
North-western Mediterranean. Integration and connectivity c. 150–70 BC, Oxford, Oxbow 
Books, 2022, 288 p., ill. ISBN 978-1-78925-717-5.

Sont analysés les liens militaires, sociaux et économiques entre Rome, l’Italie et es autres 
régions. Une partie seulement des études concernent la Chronique — Fr. CADIOU, Rome and 
the Western Mediterranean (150–70 BC): Empire and War, p. 3-11 — F. QUESADA, Military 
Connectivity between Romans and non-Romans in the West, p. 23-36 — A. GORGUES, 
Transactions, Trading Practices and Structures in the Western Mediterranean: the Impact 
of Roman Hegemony, p. 37-46 — C. SANCHEZ, Trading Networks in Transalpine Gaul 
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before and after the Conquest of 125 BC, p. 81-95 — P. MORET, Tolosa Tectosagum: a 
Wide-Ranging Connectivity Hub between Transalpine Gaul, Aquitania and Hispania Citerior, 
p. 121-130 — E. HIRIART, Ch. PARISOT-SILLON, A Fistful of Denarii. Coinage, Conquest 
and Connectivity in Southern Gaul (c. 150–c. 70 BC), p. 143-158.

6 — G. RAEPSAET, La moissonneuse gallo-romaine au fil de l’histoire. Une icône, 
révélateur épistémologique au cœur de la technologie romaine, Bruxelles, Centre de Recherches 
en Archéologie et Patrimoine (CReA-Patrimoine) de l’Université libre de Bruxelles, coll. « 
Études d’archéologie » (no 19), 2022, 194 p. ISBN 978-2-9602029-6-0. 50 €. Non vu.

Le Vallus (chez Pline XVIII, 296) ou vehiculum (chez Palladius VII, 2), cette moissonneuse 
dont une représentation a été découverte Buzenol en 1958, intrigue car cette machine est 
unique en son genre depuis l’Antiquité au XIXe siècle. Jusqu’au début du XXe siècle, en 
effet, on moissonne à la faucille, à la serpe ou à la faux, à l’exception de la Gaule romaine 
septentrionale. Vingt ans de recherches pluridisciplinaires et d’expérimentations ont montré 
que le vallus était efficace pour la moisson des céréales comme l’épeautre et l’amidonnier, et 
plus rapide que la faux et la faucille, sans plus de gaspillage et avec moins d’effort. Le livre 
se veut un essai et parcourt deux mille ans d’histoire, d’historiographie dans ses mouvements 
épistémologiques ou idéologiques.

Avant-propos — Introduction — 1. Antiquité. Pline et Palladius. Les textes 
fondateurs en contexte - a. la moisson classique - b. la moisson mécanique en Gaule : 
le vallus de Pline et le vehiculum de Palladius — 2. Palladius et la réception médiévale des 
Scriptores rei rusticae — 3. L’outillage agricole du Haut Moyen-Âge, une problématique 
difficile — 4. Du Moyen-Âge à la Renaissance. Le temps des éditeurs. La moissonneuse 
oubliée — 5. Le XVIIe siècle en France. Un intérêt nouveau pour les « arts et métiers », mais 
peu d’innovations — 6. La moissonneuse gallo-romaine au cœur du frontispice gravé par 
Bernard Picart pour l’édition de Matthias Gesner en 1735. L’agriculture romaine revisitée 
dans l’esprit des Lumières radicales — 7. Le XVIIIe siècle : « On écrivit des choses utiles 
sur l’agriculture. Tout le monde les lut, excepté les laboureurs ». On relit Palladius et 
l’Écossais Adam Dickson, une génération après Gesner, redécouvre le vallus — 8. 1786 : 
la « machine for reaping corn » de William Pitt. Le vallus antique, source et modèle des 
moissonneuses modernes — 9. Points de vue historiques et archéologiques au XIXe et au début 
du XXe siècle. Reconstructions graphiques et commentaires — 10. Lefèbvre des Noëttes et la 
vision primitiviste de la moissonneuse antique : « un procédé de fortune, prématuré et sans 
lendemain » — 11. Buzenol 1958 : une iconographie originale et inattendue de la moissonneuse 
à la rescousse des sources écrites, mais une reconnaissance difficile — 12. Le troisième quart 
du XXe siècle : le règne du « primitivisme » et des minimalismes marxistes. La moissonneuse 
comme « failure of effective invention » — 13. Les années quatre-vingts et la fin de siècle : 
le temps de l’innovation. Un renouvellement méthodologique profond. Les techniques 
productives retrouvent leur place au sein d’une économie antique revisitée, et la moissonneuse, 
une nouvelle identité - a. Quelques réflexions. Une recomposition méthodologique et 
de nouvelles finalités - b. Quelques avancées en matière de technologie - c. Quelques 
travaux marquants - d. François Sigaut et l’ethno-agronomie. Une approche originale de 
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la moissonneuse - e. Oui, mais… - f. Retour à la moissonneuse — 14. Le nouveau siècle. 
Une archéologie rurale particulièrement dynamique. Les apports originaux de vingt ans 
d’expérimentation du vallus à Malagne (Rochefort), 2001-2021. Chronique d’une recherche 
expérimentale - a. Le domaine gallo-romain de Malagne (Rochefort. B) : une convergence 
d’opportunités et de mise en réseau. La mise au point du projet et la définition du programme 
expérimental - b. Quelques prérequis obligés et quelques difficultés rencontrées dans la mise au 
point du projet Malagne. Éléments du protocole - c. La première phase du travail expérimental : 
la propulsion et la dynamique du tirage - d. La deuxième phase de l’expérimentation : la 
moisson - e. Malagne : réflexions sur vingt ans d’essais — 15. Le vallus et son environnement. 
Du bon usage d’une innovation — 16. Le modèle Brent Shaw : une intelligence technique 
d’exception pour une moisson mythifiée. De l’outil physique à l’outil mental — 17. Le débat 
primitivisme/modernisme au XXIe siècle. Un dossier mieux argumenté où la moissonneuse 
reste un enjeu — 18. D’autres questions encore, plus générales, in fine. De l’enchâssement 
économique régional à la construction sociale : la moissonneuse en questions — Bibliographie 
choisie — Annexe : Quinze années d’histoire économique de l’Antiquité.

7 — R. ROURE (éd.), collab. S. LIPPERT, C. RUIZ DARASSE, 
É. PERRIN-SAMINADAYAR, Le multilinguisme dans la Méditerranée antique, 
Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, collection Diglossi@ 1, 2023, 300 p., ill. 
ISBN (HTML) 979-10-300-0826-5 / ISBN (PDF) 979-10-300-0827-2. [En ligne] https://
una-editions.fr/le-multilinguisme-dans-la-mediterranee-antique. Les différentes contributions, 
en embrassant l’ensemble de la Méditerrannée, ne traitent pas spécifiquement des Gaules. 
Plusieurs ouvrent des perspectives de comparaison ou quelques pistes de réflexion avec 
parfois quelques éléments sur les Gaules. Signalons B. ROCHETTE, Linguarum diversitas. 
Réflexions sur l’expérience de l’alloglossie dans l’Antiquité gréco-romaine — Fr. BIVILLE, 
Pluralité et unités linguistiques dans le monde romain — R. ROURE, collab. M. BATS, 
Approche du multilinguisme en Gaule protohistorique, p. 213-233. Pour la période haute de 
la Chronique — C. RUIZ DARASSE, Le multilinguisme en Gaule protohistorique au miroir 
d’Ensérune, p. 235-250 — E. DUPRAZ, Les graffites gaulois de Banassac et leur analyse 
socio-linguistique, p. 273-290 (= RIG II, 2, L50 à 54 et p. 151).

8 — M. TILLIER, Économie végétale des espaces portuaires en Méditerranée romaine : 
alimentation, productions locales, échanges et paysages, Drémil Lafage, éditions Mergoil, 
2023, 162 p., ill., biblio., ISBN 978-2-35518-132-0. 40 €. L’ouvrage est issu d’une thèse 
soutenue en 2019. L’étude s’appuie sur des macro-restes issus des zones portuaires (fonds 
de bassins, canaux alentour) des côtes gauloises à l’actuelle Croatie. L’étude carpologique 
des quatorze contextes portuaires retenus permet donc d’appréhender l’économie végétale de 
la Méditerranée au moins occidentale, de situer la chaîne de l’exploitation végétale, de la 
consommation, du transport, de l’économie des arrière-pays, de mieux évaluer les différentes 
espèces de céréales, d’olives, de vignes, de mesurer aussi des écarts entre les informations 
issues des sources littéraires et des réalités des approvisionnements.

https://una-editions.fr/le-multilinguisme-dans-la-mediterranee-antique
https://una-editions.fr/le-multilinguisme-dans-la-mediterranee-antique
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1.2. – DOSSIERS

9 — O. BLIN, V. DELATTRE, Pour une archéologie de l’enfance, Dossier dans Les 
nouvelles de l’archéologie, 172, juin 2023.

Après une introduction sous ce titre par les deux éd., p. 5-8, le dossier est constitué de 
onze articles où l’antiquité tient la plus grande place. Ne sont repris de ses neuf articles que 
ceux qui trouvent leur place dans la Chronique.

S. JAEGGI, S. LINGER-RIQUIER, N. GARNIER, Aux marges de l’enfance. Nouvelles 
interprétations de la fonction et de la symbolique des vases biberons gallo-romains, 
p. 35-42 — S. LINGER-RIQUIER, N. GARNIER, Deux cas de décès d’enfants liés à 
l’épilepsie ? Essai de lecture de données archéologiques, p. 43-51. Comment étudier une 
maladie qui ne marque pas le squelette ? À cette question initiale, les auteurs proposent une 
réponse, en posant des bases méthodologiques à partir de deux études de cas : une inhumation 
de la nécropole de la Haute-Cour à Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire), datée par le mobilier 
céramique des années 70-120 apr. J.-C. et une, datée de la fin du IIIe s. apr. J.-C., dans la 
nécropole de la Calade à Cabasse (Var). Comme souvent, c’est le croisement d’observation 
de sources variées, du mobilier aux caractéristiques des restes osseux, qui permet de poser 
des hypothèses. L’analyse métabolomique du contenu d’une assiette dans la première tombe 
témoigne d’un régime alimentaire évoqué par Galien pour un enfant épileptique et illustrerait 
une prise en charge médicale, en parallèle à la mise sous protection de Diane, « protectrice 
des naissances, de la croissance et de la lumière de la lune, réputée provoquer l’épilepsie » 
(p. 46), suggérée par une partie du mobilier de la tombe : trois lunules en argent. Dans le 
second cas, ce sont des clous, « non fonctionnels », associés à des cruches qui mettent sur 
la voie d’une interprétation symbolique analogique entre la tête de l’enfant et les cruches. 
Ils illustreraient des pratiques magiques médicales fondées sur des rites thérapeutiques 
mimétiques — V. MORISSE, S. LINGER-RIQUIER, N. GARNIER et collab. S. LARDÉ, 
V. LEMAÎTRE, P. VERDIN, Des gestes funéraires inédits dans la pratique de l’enchytrisme 
dans le Loiret, p. 52-59. Comment l’analyse de différents marqueurs chimiques de 
contenant permet de proposer l’hypothèse qu’un défunt avait été placé dans d’un objet en 
céramique — V. DELATTRE, Empreintes d’enfances, p. 60-66. Retour sur quelques traces 
laissées dans des tuiles fraîches ou sur des empreintes mortuaires — O. BLIN, Jouets et jeux 
dans l’Antiquité classique. Enfance, symboles et société, p. 67-71.

10 — D. FRÈRE, L. BODIOU (dir.), Archéologie et histoire culturelle du lait et du 
fromage. Âge du Fer, Antiquité, Moyen-Âge, ABPO, 129-3, 2022, 212 p. Ce dossier thématique 
a été dirigé par de antiquisants spécialistes des approches culturelles et anthropologiques 
des mondes anciens et habitués aux travaux pluridisciplinaires. Il offre des perspectives 
de réflexion diachronique, mêle les approches par des sources variées (archéologie, textes, 
images) complémentaires jusqu’à l’époque contemporaine – Voir l’introduction, p. 9-17 par les 
deux éditeurs et l’article de E. VALLECALLE et Don M. SANTINI, L’Orcu et la légende du 
brocciu, p. 126-126. Après un état des lieux des connaissances à partir de la variété des sources 
existantes, y sont examinées les pratiques sociales, de la fabrication à la consommation et aux 
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échanges, la dimension économique voire la dimension politique des échanges. Comme il 
excède géographiquement et chronologiquement le cadre de cette Chronique, ne sont signalés 
que les articles qui y ont une place — A.-Fr. CHEREL, Les produits laitiers en Bretagne à la 
protohistoire récente : une histoire de pots, p. 19-36 — S. JAEGGI-RICHOZ, Lait de femme 
ou rien : l’alimentation lactée des nourrissons grecs et romains, p. 111-122 — D FRÈRE, 
L’archéologie expérimentale pour l’identification des modes de production et de conservation 
des fromages romains, p. 137-163 — J. SPIESSER, Réflexions sur l’organisation d’une 
fromagerie antique. Pistes de recherche fournies par le site du Grésil (Seine-Maritime), 
p. 179-196.

11 — J.-B. LEBRET, S. AGUSTA-BOULAROT (dir.), Dossier : La gestion des eaux 
indésirables dans le monde romain, RAN, 54-55, 2021-2022, 278 p.

S. AGUSTA-BOULAROT, La gestion des eaux indésirables dans le monde romain : 
quelques réflexions en guise d’introduction, p. 9-22 — J.-B. LEBRET, 30 ans après Pontus 
Reimers : de la nécessité d’harmoniser les études sur les réseaux d’évacuation romains, 
p. 23-31 — P. CONJARD RÉTHORÉ, Les structures hydrauliques de l’îlot Baro à Valence 
(26), p. 33-47 — B. HOUIX, Nouvelles données sur le réseau d’évacuation public à Nîmes aux 
Ier-IIIe s. apr. J.-C., p. 49-72 — N. NIN, S. BONNET, F. MAGNIN, Nature, origine, circuits et 
gestion de l’eau dans les périmètres urbain et péri-urbain d’Aquae Sextiae (Bouches-du-Rhône), 
p. 73-103 — G. VACASSY, G. VINCENT, A. BEYLIER, Évacuation des eaux usées et 
pluviales dans les quartiers d’habitation et d’artisanat du Castellas (Murviel-lès-Montpellier, 
Hérault), p. 105-125 — C. JUNG, I. DAVEAU, M. OTT et al., La canalisation souterraine de 
Soriech (Lattes, 34) : gestion d’une zone humide au haut Empire, p. 127-147 — F. RIVIÈRE, 
Le système d’évacuation des eaux de la ville de Cahors – Divona : schéma théorique et 
approche par l’étude des liants architecturaux, p. 159-168 — J. OLLIVIER, D. MARTINEZ, 
F. BLONDEL, Indésirables mais utiles : la gestion des eaux en périphérie d’Augustonemetum/
Clermont-Ferrand. Les sites de la rue Fontgiève et de l’ancienne Gare routière (fin du Ier s. – IVe s. 
apr. J.-C.), p. 183-200 — S. SICARD (dir.), Cassinomagus (Chassenon, Charente) : réseaux 
d’assainissement et gestion des eaux indésirables dans le secteur sud-est de l’agglomération 
antique, p. 201-244 — P. EXCOFFON et collab., Le réseau d’évacuation collectif à Forum 
Iulii : quelques données récentes, p. 245-261.

1.3. – ARTICLES

12 — A. BONNEFOY, Les relations diplomatiques en Gaule à la fin de l’âge du Fer, 
Circé, 13, 2020. En ligne : http://www.revue-circe.uvsq.fr/les-relations-diplomatiques-en-
gaule-a-la-fin-de-lage-du-fer/. 

13 — I. BORAU, Entretien et restauration des aqueducs : quels indices archéologiques ? 
L’exemple de la Gaule romaine, dans M. RONIN, C. MÖLLER (éd.), Entretien et restauration 
des infrastructures routières et hydrauliques de l’époque républicaine à l’Antiquité tardive, 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft (Berliner Schriften zur Rechtsgeschichte, 10), 
2019, p. 181-213. Actes de colloque.

ttp://www.revue-circe.uvsq.fr/les-relations-diplomatiques-en-gaule-a-la-fin-de-lage-du-fer/
ttp://www.revue-circe.uvsq.fr/les-relations-diplomatiques-en-gaule-a-la-fin-de-lage-du-fer/
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14 — L. BOUBY et al., Talkin’ About a Revolution. Changes and Continuities in Fruit 
Use in Southern France From Neolithic to Roman Times Using Archaeobotanical Data 
(ca. 5,800 BCE – 500 CE), Frontier in Plant Science, 13, 07 February 2022.

15 — Th. BOUCHER, J.-M. LARUAZ, D. LUSSON, Les pendentifs-cage de la fin de 
l’âge du Fer en Gaule, Instrumentum, 57, 2023, p. 7-32. 

16 — M. BROCHOT, Vaisselle et contenants en verre chez les Gallo-Romains, dans 
A. SOULARD, J. FAVERO, J. CADEILHAN et al. (dir.), À table ! Archéologie et Archives 
mettent les pieds dans le plat, Catalogue d’exposition, Conseil départemental du Tarn, 2021, 
p. 24-25.

17 — L. DE CHAVAGNAC, Autour de la massue d’Hercule : manches d’ustensiles à 
nodosités en matière dure animale, Instrumentum, 50, 2019, p. 39-43. Une étude des modèles 
connus en Gaule et en Germanie.

18 — A. CHEUTON, De l’image du barbare à la construction mentale du Gaulois. 
2000 ans de préjugés, dans E. ORELLANA-GONZALEZ, O. SPINELLI SANCHEZ, 
T. BALBIN-ESTANGUET et al. (dir.), Imagination et construction mentale. La fabrique du 
discours scientifique, Pessac, Ausonius éditions, collection Schol@ 1, 2022, p. 33-46.

19 — S. CORMIER, Éléments de réflexion sur le statut des roches régionales utilisées 
dans les décors des édifices publics, Aquitania, 36, 2020, p. 183-194.

20 — A. COUTELAS, Le mortier de chaux dans la peinture murale gallo-romaine : l’apport 
des analyses à la compréhension d’un patrimoine technique ancien, dans M. CAVALIERI 
et P. TOMASSINI (éd.), La peinture murale antique : méthodes et apports d’une approche 
technique, actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 21 Avril 2017, Rome, Quasar 
(Quaderni di AIRPA), 2021. p. 149-160.

21 — P. CUZEL, Redécouverte de la carte des bornes milliaires réalisée par Antoine-Marie 
Héron de Villefosse en 1878, Antiquités nationales, 49, 2019, p. 71-84.

22 — T. DANIAUX, Hic perfidia uici ! Tricher aux jeux de dés à l’époque romaine, 
Pallas, 119, 2022, p. 197-240.

23 — C. DELAPLACE, Des sanctuaires de guérison païens aux miracles de guérison 
des saints et des reliques dans l’Antiquité tardive : l’exemple de la Gaule (IVe-VIe s.), dans 
C. CHAPELAIN DE SEREVILLE-NI, D. JEANNE, P. SINEUX (dir.), Purifier, soigner ou 
guérir ? Maladies et lieux religieux de la Méditerranée antique à la Normandie médiévale, 
Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle, Rennes, PUR, 2020, p. 67-76.

24 — L. DENAIN, Le costume gaulois féminin : essai de synthèse sur les pièces, Bull. de 
l’AFEAF, 41, 2023, p. 31-34. Voir aussi infra, n° 47.

25 — C. DEVILLERS, Le peintre et l’oiseau. Catalogue du coq dans la peinture 
gallo-romaine, dans J. CAO-CAN, E. WARMENBOL, Les Celtes et les oiseaux. Archéologie 
et iconographie (des Proto-Celtes aux Gallo-romains), Libramont, SBEC/CRAA éditions 
conjointes, 2023, p. 135-140.

26 — J. DODD, Transitional Burials in Late Antique Villas in the North-Western Provinces: 
Assessing Distributions and Characteristics, European Journal of Archaeology, 24, 1, 2021, 
p. 68-88.
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27 — A. DONIGA, L. LONG, G. DUPERRON et al., Un gobelet en bois d’époque 
romaine découvert dans le Rhône en Arles, Cahiers d’archéologie subaquatique, 25, 2022, 
p. 43-54.

28 — H. DUVAL, Quelle est la place des sites fortifiés dans les échanges maritimes de la 
façade Manche-Atlantique à la fin de l’âge du Fer ?, ABPO, 130, 3, 2023, p. 25-48.

29 — A. FERDIÈRE, Le développement de la viticulture antique dans le bassin versant de 
la Loire à l’époque romaine (Gaule centrale) et la question de la vigne biturica, RACF, 62, 2023. 
En ligne : http://journals.openedition.org/racf/6453.

30 — M. FEUGÈRE, Lampes de firme en Gaule : études et modèles, dans M. LAVARONE, 
St. MAGNANI, F. PRENCET (éd.), M. Buora. La sua storia. Il suo Friuli, Trieste, (Archeologia 
di frontiera 12), Editreg di Fabio Prenc, 2022, p. 77-90.

31 — A. P. FITZPATRICK, Armes romaines tardo-républicaines trouvées au Yaudet à 
Ploulec’h, Côtes-d’Armor : un témoignage de la campagne de Jules César, RAOuest, 38, 3022, 
p. 8 p. doi.org/10.4000/rao.8772. Si la localisation du site est en Lyonnaise, le matériel a des 
origines variées.

32 — S. GROETEMBRIL, coll. I. SANYOVA, Les décors à champ vert en Gaule : état de 
la recherche et apport des analyses, dans M. CAVALIERI et P. TOMASSINI (éd.), La peinture 
murale antique : méthodes et apports d’une approche technique, actes du colloque international 
de Louvain-la-Neuve, 21 Avril 2017, Rome, Quasar (Quaderni di AIRPA), 2021. p. 161-171.

33 — G. HUITOREL, Crue ou cuite... l’argile dans la construction des séchoirs et 
fumoirs en Gaule romaine, dans X. FAIVRE (dir.), Argiles. De la physique du matériau à 
l’expérimentation. Actes des journées d’études du Programme Collectif « Argiles » (2018-2020, 
UMR 7041 – ArScAn, Nanterre), Oxford, Archaeopress, 2023, p. 223-244.

34 — G. HUITOREL, L. LECONTE, G. PAGÈS, Objets réparés, équipements d’entretien 
et forges de maintenance dans les campagnes de Gaule romaine, dans G. BERNASCONI, 
G. CARNINO, L. HILAIRE-PEREZ et al. (dir.), Les réparations dans l’histoire. Cultures 
techniques et savoir-faire dans la longue durée, Paris, Presses des Mines, 2022, p. 31-40.

35 — G. INDINO, Voies fluviales navigables dans les Trois Gaules et la Narbonnaise 
entre le deuxième âge du Fer et l’époque romaine. Un premier cadre d’ensemble, Archéologie 
des Pyrénées Occidentales et des Landes, 32, 2020, p. 79-90.

36 — A. IRVIN, Water and Liminality in Pre-Roman Gaul, M. HENIG, J. LUNDOCK (éd.), 
Water in the Roman World: Engineering, Trade, Religion and Daily Life, Oxford, Archaeopress 
(Roman Archaeology 91), 2022, p. 144-156. Les communautés gauloises, au cours de La Tène, 
se sont développées d’abord comme des communautés attachées à des rituels.

37 — A. IRVIN, Cult, Community, and Empire: Reconfiguring Gallo-Roman Polytheism, 
Administration, and Identity, dans Fr. MAZZILLI, D. VAN DER LINDE (éd.), Dialectics of 
Religion in the Roman World, Stuttgart, Fr. Steiner Verlag, 2021, p. 215-238.

38 — Ph. KIERNAN, Kl.-P. HENZ, Rings from the Forbidden Forest: the function and 
meaning of Roman trinks and rings, JRA, 36, 1, 2023, p. 73-95. À partir de la découverte de 24 
bagues sur un bracelet à Wareswald (Belgica), les auteurs analysent les découvertes de ce type 
d’objet de pacotille, en s’interrogeant sur leur signification et l’identité des porteurs.

http://journals.openedition.org/racf/6453
https://doi.org/10.4000/rao.8772
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39 — F. LAUBENHEIMER, Hydromel, bière et vin dans la Gaule préromaine, dans 
D. FRÈRE, B. DEL MASTRO, P. MUNZI et al. (dir.), Manger, boire, se parfumer pour 
l’éternité, Rituels alimentaires et odorants en Italie et en Gaule du IXe siècle avant au Ier siècle 
après J.-C., coll. Centre Jean Bérard 53, Naples, 2021, p. 35-41. À la lisière de la Chronique, 
pour une mise en contexte.

40 — A. LÉONET, Cernunnos : approche historiographique d’une figure 
emblématique gauloise, dans E. ORELLANA-GONZALEZ, O. SPINELLI SANCHEZ, 
T. BALBIN-ESTANGUET et al. (dir.), Imagination et construction mentale. La fabrique du 
discours scientifique, Pessac, Ausonius éditions, collection Schol@ 1, 2022, p. 47-61.

41 — F. MARCO SIMÓN, Escritura y analogia persuasiva : textos execratorios en 
contextos acuáticos del occidente latino, dans Plumbum litterarum. Studia epigraphica 
Giovanni Mennella oblata, Rome, Scienze e lettere, 2021, p. 469-482. L’étude porte sur les 
tablettes de défixion des provinces nord-occidentales de l’Empire romain placées dans un 
milieu liquide, par exemple dans des sanctuaires, et analyse ces objets en plomb dans les rituels.

42 — S. MARÉCHAL, Not your classic bath: adopting and adapting Roman bathing 
habits in NW Gaul, JRA, 33, 2020, p. 147-168.

43 — S. MARÉCHAL, ‘Quod grata lavacra nitescunt’: Roman Villa Baths as 
Markers of Elite Competition in Continental North-Western Europe, European Journal of 
Archaeology, 24, 4, 2021, p. 477-495.

44 — T. PENN, S. COURTS, Lost and found : The Objects Biographies of Roman Gaming 
Sets from the Western Provinces, Pallas, 119, 2022, p. 241-261.

45 — I. PIANET, A. GUTTIÉRREZ-GARCIA, P. LAPUENTE MERCADAL, Approche 
archéométrique pour l’identification de la provenance de marbres blancs, Aquitania 36, 2020, 
p. 289-300.

46 — E. PUI, Les pratiques cultuelles dans les villas gallo-romaines du Haut-Empire, dans 
A. DARDENAY, L. BRICAULT (éd.), Gods in the House. Anthropology of Roman Housing, 
II, Turnhout, Brepols, 2023, p. 307-332.

47 — U. ROTHE, A. HAMELINK, N. DELFERRIÈRE, Roman Clavus Decoration on 
Gallic Dress: A Reevaluation Based on new Discoveries, AJA, 127, 4, 2023, p. 545-562. Des 
détails du vêtement révélés grâce à la découverte de traces de polychromie.

48 — L. SAGEAUX, L’image et sa sémantique. Regards sur les stratégies figuratives 
dans l’Antiquité, Pallas, 120, 2022, p. 13-18. Introduction au dossier du même nom dans cette 
livraison de la revue qui ne contient rien sur la Gaule romaine, mais les remarques introductives 
ne sont pas inutiles.

49 — W. VAN ANDRINGA, Fabrique des lieux de culte en Gaule romaine : mémoire 
des lieux et intégration provinciale, dans W. VAN ANDRINGA, S. HUBER (dir.), 
Côtoyer les dieux. L’organisation des espaces dans les sanctuaires grecs et romains, BCH 
Supplément 64, 2022, p. 81-104.
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1.4. – REVUES, CHRONIQUES, BIBLIOGRAPHIES

50 — A. FERDIÈRE, Voyage à travers la Gaule profonde, et à travers le monde romain 
(monde rural, culture, société, économie) – XXIV, RACF, 62, 2023, 29 p. Cette chronique 
est très riche et A. Ferdière livre une mine de renseignements bibliographiques et critiques. 
En ligne : http://journals.openedition.org/racf/5848.

51 — Chr. HOËT-VAN CAUWENBERGHE, La province de Gaule Belgique. Approches 
politiques et sociales sous le Haut-Empire, RdNord, 32, 2023, 420 p. 49 €. Le volume sera 
analysé dans la prochaine Chronique relative à la Belgique.

52 — M. MONTEIL, G. VARENNES (dir.), L’archéologie antique en Pays de la 
Loire. Bilan de deux décennies de recherches (2001-2021), 11ème supplément à la RAOuest, 
Rennes, PUR, 2022, 506 p., ill. en NB et en couleurs, biblio. à la fin des contributions. 
ISBN 978-2-7535-9341-1. 35 €. Les Pays-de-la-Loire, région administrative contemporaine, 
sont constitués, du nord au sud dans le sens horaire de cinq départements : Mayenne, 
Sarthe, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Vendée qui correspondent grossièrement à cinq 
cités antiques, dans le même ordre les Aulerques Diablintes, les Aulerques Cénomans, les 
Andécaves et les Namnètes en Lyonnaise, les Pictons en Aquitaine. Les contributions relatives 
à la Lyonnaise seront dépouillées dans la prochaine livraison de la Chronique.

Le volume est organisé en six parties – Cadres géographiques, historiques et 
historiographiques, p. 19-86 – Le fait urbain, p. 88-280 – Entre campagne et littoral, 
p. 281-352 – Religion et funéraire, p. 353-426 – Matériaux et productions, p. 427-461 – Éléments 
d’orientation scientifique, p. 463-506. Seules sont mentionnées dans la partie généralité, 
les contributions qui, du fait de l’aire contemporaine retenue, embrassent la Lyonnaise 
et l’Aquitaine.

Le volume contient une Bibliographie générale (2001-2012). Pays-de-la-Loire - Époque 
romaine (Ier s. av. J.-C. – VIe s. apr. J.-C.), M. MONTEIL, G. VARENNES, collab. 
V. BROUQUIER-REDDÉ, p. 481-508, classée thématiquement, remarquable instrument de 
travail d’une grande richesse.

Partie 1. — M. MONTEIL, G. VARENNES, Regards croisés sur l’archéologie antique en 
Pays de la Loire (2001-2017), p. 21-44 — M. MONTEIL, Territoires et cités antiques en Pays 
de la Loire, p. 45-61.

Partie 2. — M. MONTEIL, G. VARENNES, Chefs-lieux de cité et agglomérations secondaires 
d’époque romaine en Pays de la Loire : introduction au dossier, p. 89-92 — M. MONTEIL, 
Les agglomérations secondaires d’époque romaine en Pays de la Loire, p. 221-254.

Partie 3. — Fl. SARRESTE, collab. J. PASCAL, Les établissements ruraux antiques en 
Pays de la Loire : un état des recherches, p. 283-320 — J. MOUCHARD, Eaux intérieures et 
domaine maritime à l’époque romaine en Pays de la Loire, p. 321-352.

Partie 4. — V. BROUQUIER-REDDÉ, Le fait religieux dans cinq cités de l’ouest de la 
Gaule (Pays de la Loire), p. 355-397 — M.-L. HERVÉ-MONTEIL, M. MONTEIL, collab. 
É. CABOT, Tombes et ensembles funéraires d’époque romaine en Pays de la Loire, p. 399-426.

Partie 5. — A. POLINSKI, S. CORMIER, Carrières de pierre et réseaux d’approvisionnement 
en Pays de la Loire à la période romaine, p. 449-451.

http://journals.openedition.org/racf/5848
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Partie 6. — G. VARENNES, M. MONTEIL et collab., Au-delà du bilan, quelles 
perspectives en archéologie romaine dans les Pays de la Loire ?, p. 465-477.

Conclusions, G. VARENNES, p. 479-480.
Voir infra nos 81 ; 214.

2. – Colloques, Congrès, Expositions, Hommages, Mélanges, Séminaires, tables rondes

2.1. – COLLOQUES, CONGRÈS, SÉMINAIRES, TABLES RONDES

53 — Ph. BLANCHARD, J.-Ph. CHIMIER, M. GAULTIER, Ch. VERJUX (dir.), 
Rencontres autour des typo-chronologies des tombes à inhumations. Actes de la 11e Rencontre 
du Groupe d’Anthropologie et d’Archéologie Funéraire, Tours, FERACF, 2022, 476 p. ill. en 
couleurs et en NB, biblio. à la fin des contributions. ISBN 978-2-913272-65-1. 48 €.

Ce 82e supplément à la RACF est comme d’habitude très bien illustré et très riche, raison 
pour laquelle sans plus attendre nous en donnons la table des matières complète quitte à ce 
que certaines contributions qui trouveraient leur place dans les provinces concernées soient 
présentées en détail dans la Chronique correspondante. Le volume est organisé en grands 
ensembles régionaux qui ne correspondent pas idéalement au découpage des provinces 
romaines, ce qui justifie aussi la présentation dans la partie générale de la Chronique. Ne sont 
signalées que les contributions qui entrent dans le cadre de la Chronique.

1. Perspectives régionales : le Nord-Est de la France — Bl. NOUVEL, La mort 
et l’archéologue, mots choisis, p. 19- 25 — A. BURGEVIN, S. COCQUERELLE, 
St. DESBROSSE-DEGOBERTIÈRE et al., Typo-chronologie des sépultures à inhumation dans 
le quart nord-est : méthodes pour la modélisation du temps et l’élaboration d’une classification, 
p. 29-36 — A. MAUDUIT, F. CHENAL, A. PÉLISSIER et al., Les pratiques funéraires en Alsace 
du Néolithique à l’époque moderne. Lecture typo-chronologique des sépultures à inhumation, 
p. 37- 53 — H. BARRAND-EMAM, M. DOHR, A. MAUDUIT, Chrono-typologie des tombes 
à inhumation dans les quatre départements lorrains depuis la préhistoire jusqu’à l’époque 
contemporaine. Essai de traitement massif et proposition d’évolution des pratiques dans la 
longue durée, p. 55- 68 — St. DESBROSSE-DEGOBERTIÈRE, C. PARESYS et I. LE GOFF, 
Pour l’ébauche d’une typo-chronologie de la pratique de l’inhumation en Champagne-Ardenne, 
p. 69-80 — J. MAESTRACCI, C. FOSSURIER, A. BURGEVIN et al., Typo-chronologie 
des sépultures à inhumation en Bourgogne Franche-Comté, p. 81- 95 — Ph. LANOS, 
J. MAESTRACCI, L. SANSON, La gestion des différentes méthodes de datation dans le cas 
des inhumations de Villenauxe-la-Grande (Aube, 10). L’apport des statistiques bayésiennes et 
du logiciel ChronoModel, p. 97- 104.

3. Perspectives régionales : Provence et Corse — A. LATTARD, M.-J. ANCEL, 
A. BARADAT-JOLY et al., Typo-chronologie des inhumations de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine en Provence-Alpes-Côte-d’Azur : une nouvelle synthèse régionale, 
p. 141- 158 — C. RIGEADE, A.-G. CORBARA, L. VIDAL et al., Du tafoni à l’arca : inhumer 
en Corse du Mésolithique à l’époque moderne p. 159- 173 — Br. CHEVAUX, A. CIVETTA, 
B. JOSSIER et al., La nécropole romaine de Nikaia, IIe-Ve siècle ap. J.-C. : un aperçu (Nice/
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Alpes maritimes), p. 175- 179 — A. LATTARD, Interpréter la typo-chronologie des tombes 
du Haut-Empire : de l’intrusion de nouveaux dispositifs à leur diffusion progressive au sein de 
la civitas de Forum Iulii (Var), p. 201-206.

4. Perspectives régionales : Aquitaine, Occitanie et Catalogne — A. CORROCHANO, 
D. PAYA et J. ROUQUET, Peut-on établir une typochronologie des tombes à inhumation de 
l’Antiquité tardive à la fin du Moyen-Âge dans l’ouest de la région Occitanie (ancienne région 
Midi-Pyrénées) ?, p. 239- 254.

5. Perspectives régionales : le centre de la France — J. LIVET, M. GAULTIER, 
Ph. SALÉ et al., Nouveaux éléments pour la typo-chronologie des tombes à inhumation 
en région Centre-Val de Loire et dans le département du Maine-et-Loire, de la Préhistoire 
à nos jours, p. 301-314 — S. CHABERT, A. CHEN et J. DEBARD, Des pistes pour 
une première typo-chronologie des sépultures du site de Maison Blanche à Pardines 
(Puy-de-Dôme), de la fin du IIIe au VIe siècle ap. J.-C., p. 327-333 — J.-Ph. CHIMIER, 
M. DELÉMONT, S. LINGER-RIQUIER et al., L’inhumation en territoire turon autour du 
changement d’ère (Ier s. av. - Ier s. ap. J.-C.) : un critère pour la typologie des sépultures ?, 
p. 335-339 — D. MORLEGHEM, Typo-chronologie des sarcophages de pierre de l’Antiquité 
tardive et du haut Moyen-Âge dans le sud du bassin parisien, p. 347-352.

6. Perspectives régionales : le nord-ouest de la France et ses 
marges — C. BUQUET-MARCON et L. PECQUEUR et collab., Typo-chronologie discontinue 
des sépultures à inhumation : le constat francilien, p. 361-372 — S. OUDRY, C. DURIN et 
N. GRYSPEIRT et collab., Typo-chronologie des tombes à inhumation dans le nord de la 
France, p. 373-383 — S. OUDRY, C. DURIN et N. GRYSPEIRT et collab., Les sépultures 
atypiques de la nécropole antique du clos du Duc à Évreux (Eure), p. 385-393 — J. LYAUTEY, 
L’aménagement céphalique de la sépulture 59 de la nécropole antique de Soissons (Aisne, 
Bas-Empire), p. 419-423.

Conclusion — Réflexions sur la typologie des tombes à inhumation : Entre synthèses, 
interrogations et perspectives, p. 467-470. 

54 — V. GAGGADIS-ROBIN, G. BIARD, N. DE LARQUIER (éd.), Les mille visages 
de l’honneur. Actes des IIIes rencontres autour de la sculpture romaine, Bordeaux, Ausonius, 
2023, 357 p., ill. NB et en couleurs, biblio. à la fin des articles. ISBN 978-2-35613-527-8. 45 €. 
Sont signalées ici les contributions qui s’insèrent dans la Chronique.

A. TAIUTI, Les statues honorifiques des femmes romaines : entre ‘imitatio principis’ et 
innovation, p. 31-48 — M.-P. DARBLADE-AUDOIN, Honorer l’empereur dans les édifices 
de spectacle : les portraits, p. 91-101. Il s’agit souvent de financement par les élites locales 
et les flamines et cela reflète le loyalisme à l’égard de Rome — M. SZEWEZYK, La statue 
masculine de la cour à portiques de Trinquetaille (Arles) et la question du portrait idéal romain, 
p. 103-120 — P. THOLLARD, Statues honorifiques dans l’espace public. Le cas du forum 
des Samnagenses à Murviel-lès-Montpellier, p. 121-137 — Fl. BLANCHARD, Commander 
et sculpter pour donner corps à l’honneur dans les cités septentrionales d’Aquitaine (Gallia 
Aquitania, Ier s. a.C – IVe s. p.C.), p. 139-165 — J.-C. BALTY, Chiragan et la diffusion de 
l’image impériale, p. 189-196 — B. BAUDOIN, St. SATRE, SculptuRo : une plateforme de 
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recherche sur la sculpture romaine en Gaule et en Méditerranée, p. 243-248 — C. CARRIER, 
Portraits méconnus du Musée de la Romanité, Nîmes, p. 273-282 — G. BARO, V. 
GAGGADIS-ROBIN, Un acrotère-masque inédit découvert à Orange, p. 283-297 — P.-A. 
LAMY, St. VENAULT, Une statue de Mercure à la tortue et au bélier découverte à Entrains-
Interanum (Nièvre), p. 299-321 — M. RIBOLET, Des géants, des portiques ( ?) et des temples : 
nouvelles réflexions à partir de la façade des « Thermes » de Sens, p. 323-336 — V. BRUNET-
GASTON avec la collab de A. et Ph. BLANC, Chr. GASTON, Cl. MUNIER, Un fragment de 
calotte crânienne et des blocs de drapés (Besançon, ZAC Pasteur), p. 337-340.

55 — V. GUICHARD (éd.), Continuités et discontinuités à la fin du IIe siècle avant notre 
ère dans l’espace celtique et à sa périphérie, Actes de la table-ronde de Glux-en-Glenne, 
25-27 octobre 2021, Glux-en-Glenne, Bibracte (Bibracte 32), 2023, 398 p., ill. coul., 
ISBN 978-2-490601-13-4. 35 €.

Les IIe et Ier s. av. n.è. disposent d’un corpus considérable de données matérielles qui a 
permis de mettre en évidence un développement rapide des sociétés et une réorganisation 
du peuplement qui se traduit par le développement des oppida ; on accorde de nouveau de 
l’importance aux questions militaires et aux crises.

Après l’introduction, par V. GUICHARD, p.17, concernent la chronique les articles 
suivants :

N. NIN, C. SANCHEZ, Continuités et discontinuités à la fin du IIe siècle avant notre ère dans 
le sud de la Gaule, p. 33-68 — Y. DEBERGE, M.-C. KURZAJ, G. MAZA et al., Peuplement et 
romanisation du IIIe au Ier siècle avant notre ère de la moyenne vallée du Rhône au nord-est du 
Massif central, p. 69-106 — P. BARRAL, P. NOUVEL, Ruptures et continuités entre les IIIe 
et Ier siècles avant notre ère : le cas du centre-est de la Gaule, p. 107- 129 — Fr. MALRAIN, 
A. CONY, T. LORHO, La dynamique brisée du développement des domaines ruraux 
à la fin du second âge du Fer en France septentrionale, un effet de conflits guerriers ?, 
p. 131-146 — S. HORNUNG, Late 2nd and early 1st century BC settlement and population 
dynamics in the Middle Rhine region, p. 181-200  — B. PETIT, Essai de contextualisation 
historique et géostratégique du développement des oppida du IIe siècle avant notre ère dans les 
régions hercyniennes, p. 287-302 — S. FICHTL, E. HIRIART, Les agglomérations ouvertes et 
les oppida : mise en parallèle de deux modèles urbains, p. 303-318 — J. COLLIS, Problems of 
interpreting changes in the 2nd century BC in temperate Europe, p. 319-330 — S. KRAUSZ, 
Les oppida, un programme de militarisation de la société celtique ?, p. 331-342 — A. DEYBER, 
La fin du IIe siècle avant notre ère, un tournant dans la manière de faire la guerre chez les Celtes ?, 
p. 343-366 — M. ENGERBEAUD, Les vestiges littéraires des « Guerres cimbriques » : le 
dossier de la bataille d’Arausio (105 av. n.è.), p. 367-374 — Fr. CADIOU, Des gladiateurs 
pour Rutilius. Autour de l’évolution supposée des techniques de combat chez les Romains 
à la fin du IIe siècle avant notre ère, p. 375-384 — A. PEREZ RUBIO, L. LAMOINE, Le 
IIe s. av. n.è., un tournant dans la politique romaine à l’égard de ses voisins gaulois, p. 385-398.

56 — R. HAEUSSLER et A. KING (éd.), avec la collab. de Fr. MARCO SIMÓN et 
G. SCHÖRNER, Religious individualisation: Archaeological, Iconographic and Epigraphic 
Case Studies from the Roman World, Oxford, Oxbow Books, 2023. ISBN 978-1-78925-965-0. 
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Préface des éditeurs. R. HAEUSSLER, Religious Individualisation: A bottom-up approach 
to religious developments in the Roman world, p. 4-41. Voir Chronique 2022, n° 12 où la 
publication avait été signalée sans la pagination à cause de la sortie tardive du livre.

Des quatorze contributions portant sur les cultes et dévotions individuels dans 
l’Occident romain, six ont leur place dans la Chronique. Fr. MARCO SIMÓN, Discrepant 
Behaviour: on magical activities in the Latin West, p. 42-62 — J. ALVAR EZQUERRA, 
Individual religious choice: the case of the ‘mystery’ cults, p. 63-74 — I. FAUDUET, Private 
devotions at temples in Central and Eastern Gaul, p. 127-145 — A. C. KING, Religious 
individualisation in extremis: human remains from Romano-Celtic temples in Britain 
and Gaul, p. 181-207 — P. de BERNARDO STEMPEL, Types of Interpretatio and their 
users in the Keltiké: explicationes and translationes vs. identificationes and adaptations, 
p. 264-293 — R. HAEUSSLER, Religious Individualisation in an entangled world. How to 
pick and mix favourite deities in the Roman Keltiké, p. 294-324.

57 — E. HIRIART, S. KRAUSZ, A. ALCANTARA et al. (dir.), Les agglomérations dans 
le monde celtique et ses marges : nouvelles approches et perspectives de recherche, Pessac, 
Ausonius Éditions, 2023, Nemesis 1, ISBN 978-2-35613-528-5.

[En ligne] https://una-editions.fr/les-agglomerations-dans-le-monde-celtique-et-
ses-marges. 

L’ouvrage recueille les Actes du premier workshop de l’IRN (International Research 
Network) NEMESIS, tenu à Bordeaux (Musée d’Aquitaine) les 2 et 3 décembre 2021 et 
rassemble des contributions de chercheurs travaillant sur les agglomérations dans le monde 
celtique et ses marges. Ce phénomène apparemment spécifique au domaine celtique est 
confronté à la situation contemporaine dans d’autres régions en utilisant particulièrement les 
stratégies qui permettent d’appréhender ces agglomérations sur de grandes aires.

Cl. FILET, L’essor des agglomérations laténiennes : pour une lecture 
européenne — Fr. MALRAIN, Des campagnes maîtrisées : un facteur clé du développement 
urbain — V. ELIZAGOYEN, avec la collab. de X. BOES, C. FONDEVILLE, H. GAILLARD 
et al., La plaine du Chambon : approches archéologiques d’une entité territoriale cohérente 
[Montignac, Dordogne] — J. REMY, El. LEGOFF, avec la collab. de P. FERNANDEZ, Les 
agglomérations laténiennes fortifiées et non fortifiées dans le nord-ouest de la France (régions 
Bretagne et Pays de la Loire) — M. THIVET, Chr. SANCHEZ, E. HAMON et al., et collab., 
Vingt années d’approches intégrées appliquées aux occupations protohistoriques et antiques 
en Bourgogne Franche-Comté — E. HIRIART, J. HANTRAIS, A. BEYRIE, The RAPSODIE 
project. First results from the site of La Peyrouse and Blis (Dordogne) — R. ROURE, 
A. CAUVIN, F. OLMER et al., Les agglomérations en Celtique méditerranéenne : processus 
d’urbanisation, ruptures, continuités, extensions.

58 — M. KASPRZYK et N. TISSERAND (dir.), L’outillage agropastoral en Gaule (IIe s. 
av.-VIe s. de n.-e.), Actes du 13e colloque AGER tenu à Dijon du 9 au 11 octobre 2018, Éditions 
Universitaires de Dijon, 2023, 422 p., ill. ISBN 978-2-36441-482-2. 40 €. Non vu. L’ouvrage 
sera dépouillé dans la prochaine Chronique.

https://una-editions.fr/les-agglomerations-dans-le-monde-celtique-et-ses-marges
https://una-editions.fr/les-agglomerations-dans-le-monde-celtique-et-ses-marges
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59 — D. MARTINEZ, A. QUIQUEREZ (dir.), Approche diachronique des sites de hauteur 
des âges des Métaux, de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, Dijon, Artehis, 2023. 
[En ligne] DOI : 10.4000/books.artehis.30933.

Les contributions sont issues de la journée d’étude organisée le 12 novembre 
2019 Auvergne et Franche-Comté. Deux d’entre elles peuvent être retenues : D. MARTINEZ, 
A. QUIQUEREZ, L’habitat de hauteur entre Protohistoire et haut Moyen Âge : regards croisés 
[intro] — F. DELRIEU, A.-M. DENDIEVEL et D. MARTINEZ, Approche comparative de 
l’occupation des sites de hauteur en Auvergne (Bronze final III/premier âge du Fer et Antiquité 
tardive/haut Moyen Âge) : chronologie, formes, dynamiques spatiales et paysagères à l’échelle 
d’un territoire.

60 — L. VALDÉS, V. CICOLANI, E. HIRIART (éd.), Matières premières en Europe au 1er 
millénaire av. n. è. Exploitation, transformation, diffusion – La Europa de las materias primas 
en el Ier milenio a.n.e. Explotación, transformación y difusión, Actes du 45e colloque int. 
AFEAF, Gijón, mai 2021, 2023, coll. AFEAF 5, 488 p., ill., ISBN 978-2-9567407-4-2. 50 €.

Ce volume réunit les actes du 45e colloque international de l’AFEAF, tenu à Gijón 
(Asturies, Espagne) du 13 au 15 mai 2021.

Ce colloque s’attachait à proposer un nouvel état de la recherche sur l’étude des sociétés 
protohistoriques à travers l’analyse de leurs modes d’exploitation, de transformation et de 
diffusion des matières premières et des produits finis dérivés.

Introduction V. CICOLANI, L. VALDÉS, E. HIRIART, Par Toutatis ! le covid va (encore) 
nous tomber sur la tête ! p. 9-12.

THÈME 1. Matières premières. Exploitation, transformation, caractérisation, 
artisanat — M. NORDEZ, B. ARMBRUSTER, M. BLET-LEMARQUAND et al., 
Production et circulation de l’or à l’âge du Fer en Europe occidentale et centrale. Premier 
aperçu des résultats du programme Celtic Gold, p. 23-40 — B. CAUUET, K. GRUEL, 
G. TĂMAŞ et al., Une production d’argent sur l’oppidum de Bibracte. De la mine à la 
monnaie, p. 41-58 — A.-Fr. CHEREL Les goudrons végétaux en Bretagne à l’âge du Fer : 
poix de conifère et brai de bouleau, p. 73-84 — M. RAGEOT, K. PECHE-QUILICHINI, 
M. REGERT et al., Caractérisation chimique et fonctionnelle des matériaux adhésifs et 
hydrophobes en Corse aux 2e/1er millénaires av. n. è., p. 85-92 — D. FRÈRE, A.-Fr. CHEREL, 
Ressources et transformations laitières en Bretagne à l’âge du Fer, p. 93-116 — É. LOUESDON, 
Les objets gaulois en matière dure animale en Île-de-France : les tubes biseautés ornés, 
p. 169-172 — Fr. BLONDEL, A. COLLET, Exploitations, transformations et utilisations du 
chêne à feuillage caduc sur le site du Champ du Four à Saint-Marcel (Saône-et-Loire) à partir 
de trois puits cuvelés datés du Second âge du Fer, p. 173-182.

THÈME 2. Systèmes d’exploitation des ressources. Structures d’exploitation et 
impact environnemental — H. PAOLINI-SAEZ, B. GRATUZE, J. ROLLAND et al., Les 
parures du Second âge du Fer en Corse. Du bloc brut à l’anneau, une histoire en devenir, 
p. 225-236 — E. MEUNIER, J.-M. FABRE, N. RAFEL et al., L’exploitation des ressources 
minières de l’espace pyrénéen au 1er millénaire av. n. è., p. 251-268 — S. NIETOPELLETIER, 
M. BLET-LEMARQUAND, C. BOSSAVIT et al., Du métal à la monnaie : essai de 
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caractérisation de l’argent monnayé en Europe occidentale au Second âge du Fer. Regards croisés, 
p. 269-282 — Y. DUFAY-GAREL, S. DARÉ, C. LE CARLIER DE VESLUD, Les zones de 
production sidérurgique en Bretagne occidentale à l’âge du Fer, p. 283-288 — G. SANCHEZ, 
G. PAGÈS, R. ROURE, Enfin un site de production du fer chez les Gaulois du Midi : 
premier aperçu de l’atelier de réduction des Érables à Combaillaux (Hérault, France), 
p. 289-294 — Fr. SUMÉRA, R. BUSSONE, Z. FEKIACOVA et al., Monnaies massaliotes du 
sanctuaire de la Cime de Tournerie et échanges de matériaux entre territoires côtiers et alpins, 
p. 303-308.

THÈME 3. Circulation des matières et des produits. Modélisation, qualification et 
organisation logistique des réseaux — Cl. FÉLIU, M. CHOSSON, St. GENTNER et al., 
Pierres et fer à l’âge du Fer dans la vallée du Rhin supérieur : exploitation, approvisionnement, 
consommation, p. 365-376 — J. ROLLAND, Des sables d’Orient aux poignets des Celtes : 
le verre dans la reconstruction des réseaux d’échanges intra et extra européen du Second âge 
du Fer, p. 377-392 — C. MILLEREUX, B. LIGOUIS, Des bracelets en lignite ? La nature 
et l’origine des parures en matières sombres organo-minérales fossiles dévoilées grâce à la 
pétrologie organique : l’exemple des parures de la Tène finale de Châteaumeillant-Mediolanum 
(Cher), p. 393-414.

2.2. – HOMMAGES, MÉLANGES

61 — J.-Fr. BERNARD, A. BOUET (dir.), Jean-Claude Golvin et l’art de la restitution, 
Bordeaux, Ausonius, 2023, 374 p. ISBN 978-2-356-13562-9. 50 €. Contributions de quinze 
chercheurs en hommage à J.-Cl. Golvin dans la 1ère partie puis dans la 2de partie, scripta varia 
consistant en quatorze articles de J.-Cl. Golvin qui illustrent ses réflexions sur les questions 
posées par la restitution des monuments disparus.

62 — L. CATTELAIN, A. SMOLDEREN, M. GILLARD (éd.), Archéologues 
Malgré-Tout. Apporter sa pierre pour y voir clair. Mélanges offerts à Claire Bellier et Pierre 
Cattelain, Treignes, 2022. Il sera rendu compte de cet ouvrage dans la prochaine Chronique 
relative à la Belgique.

63 — A. DARDENAY, N. DELFERRIÈRE, D. MORANA BURLOT, L. NARÈS (dir.), 
Regards croisés sur le décor antique. Hommages à Nicole Blanc et Hélène Eristov, Paris, 
Hermann, 2023, 454 p. ISBN 979-1-0370-2259-2. 52 €. Organisés en trois parties, ces 
hommages évoquent des lieux variés du monde méditerranéen. Ne sont signalées ici que les 
contributions qui concernent les Gaules.

Partie 1. Questions d’iconographie — C. ALLAG, Pictores au travail. Un bloc en remploi 
à Reims, p. 43-47 — V. GAGGADIS-ROBIN, Un sarcophage à sujet dionysiaque : la cuve de 
Iulia Quintina, p. 73-80 — C. SERRANO, Dans la brouette, une des plus jolies ménades de 
Gaule, p. 105-110.

Partie 2. Décor en contexte — J.-P. JACOB, H. LEREDDE, Des eaux de l’Armançon à 
celles de la Cure : le voyage de Vénus,175-190.

Partie 3. Réception, documentation, technique et diffusion des décors — N. DELFERRIÈRE, 
Une palette de peintre à Alésia ? De l’espoir à la déception, p. 261-263 — N. DELFERRIÈRE, 
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A.-L. EDME, Les aquarelles oubliées de François Thiollet (1847-1859) de la « stèle » 
des fresquistes de Sens (Yonne). Réflexions sculpturales sur ce monument funéraire 
célèbre pour les toichographologues, p. 265-272 — Dj. FELLAGUE, J. GALIPAUD, La 
rubricature sur des inscriptions gravées sur pierre de Lugdunum. Historiographie et analyse, 
p. 271-297 — Bl. HERROU, Étude préalable au déménagement des enduits peints gallo-romains 
du département d’histoire de l’architecture et de l’archéologie de Paris, p. 298-304. Il sera 
plus précisément rendu compte des articles si nécessaire dans la livraison provinciale de 
la Chronique.

64 — F. FAVORY, L. NUNINGER, M. OURIACHI et al. (dir.), Dynamiques des 
peuplements, des territoires et des paysages. Bilan et perspectives en archéologie spatiale, 
hommage à Jean-Luc Fiches (Actes des 42es rencontres internationales d’archéologie et 
d’histoire), Nice, APDCA, 2023, 258 p. ISBN 2-904110-65-8. Non vu.

Le volume concerne beaucoup la Narbonnaise mais on note aussi une incursion en 
Armorique chez les Osismes, la Belgique avec le plateau lorrain et la vallée de l’Aisne. Signalons 
ici ce qui concerne l’Aquitaine : N. POIRIER, F. HAUTEFEUILLE, C. CALASTRENC et al., 
Compléter et animer la carte. Vers une analyse spatiale continue des dynamiques d’occupation 
du sol dans le Sud-Ouest de la France — G. ROCQUE, E. YÉNY, F. CHALÉAT, Circuler le 
long de la rivière Allier. Relecture critique des axes de circulation anciens dans les territoires 
et les agglomérations du val d’Allier.

65 — E. MEUNIER, J.-M. FABRE, E. HIRIART, et al., Mines et métallurgies anciennes. 
Mélanges en l’honneur de Béatrice Cauuet, Pessac, Ausonius Éditions, collection DAN@ 9, 
2023, 336 p., [en ligne] https://una-editions.fr/mines-et-metallurgies-anciennes. Ne sont repris 
que les chapitres qui trouvent leur place dans la Chronique.

K. GRUEL, E. HIRIART, Faciès métalliques des émissions monétaires gauloises de 
l’âge du Fer, p. 109-118 — C. LE CARLIER DE VESLUD, Mines et métallurgies à l’âge 
du Fer sur le Massif armoricain, p. 119-125 — E. MEUNIER, Modalités de mise en œuvre 
des techniques de creusement et chronologie des exploitations : l’exemple des mines de 
cuivre argentifère du Massif de l’Arize (Ariège), p. 127-134 — S. KRAUSZ, Qu’on me 
donne un point d’appui et j’ébranlerai la Terre. À la recherche des savants celtes oubliés, 
p. 135-143 — St. MAUNÉ, N. HOULÈS, Q. DESBONNETS et al., Des mines, des vignes 
et des pâturages. Économie et exploitation des milieux en Narbonnaise centrale pendant le 
Haut-Empire, p. 231-234 — B. AMBRUSTER, L. ROBBIOLA, J.-G. MORASZ, Une fibule 
polymétallique « à queue de paon » du site du Puech de la Vernhe (La Bastide-l’Évêque, Aveyron 
France), p. 235-242 — T. DESSOLIN, Y. LABAUNE, District minier stannifère d’Autun : 
nouvelles données issues de l’archéologie préventive, p. 245-251 — Cl. DOMERGUE, Après 
cinquante ans de lingots de plomb, fin de partie ?, p. 291-295.

66 — M. REDDÉ, Legiones, provincias, classes… Morceaux choisis, Pessac, Ausonius 
éditions, collection B@sic 3, 2022, 668 p., [en ligne] https://una-editions.fr/recueil-michel-redde. 
L’ouvrage réunit quarante-deux articles illustrant différents thèmes scientifiques abordés 
pendant la carrière de Michel Reddé.

https://una-editions.fr/mines-et-metallurgies-anciennes
https://una-editions.fr/recueil-michel-redde
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Les textes ont été classés en cinq sections (Le rôle de la mer ; Les frontières sahariennes de 
Rome ; L’armée romaine, la Gaule, la Germanie ; Autour d’Alésia ; Aspects de la Gaule) et sont 
remis en perspective par des introductions thématiques avec des compléments bibliographiques.

2.3. – EXPOSITIONS

67 — T. BESNARD, F. BIÈVRE-PERRIN, E. COUSIN, et al., Qui es-tu, Apollon ? 
De l’Antiquité à la culture pop, Catalogue de l’exposition Musée de Juliobona, Lillebonne, 
avril-nov. 2023, Paris, Octopus éd., 2023, 272 p., ill. en couleurs. ISBN 978-2-9003-1439-5. Il 
sera rendu compte de l’ouvrage dans la prochaine Chronique relative à la Lyonnaise.

68 — P. CATTELAIN, I. INCOUL, E. WARMENBOL (dir.), Fortissimi sunt Belgae. 
Les Belges avant, pendant et après la Guerre des Gaules, à l’ombre de Jules César, éditions du 
Cédarc, 2023, 308 p., ill. NB et en couleurs, biblio à la fin des chapitres. ISBN 2-87149-103-8.

Catalogue de l’exposition présentée au Musée du Malgré-Tout du 29 avril au 12 novembre 
2023. Abondamment illustré, fait d’articles courts, le livre alterne présentation des peuples, 
études de cas d’objets ou de sites et synthèses.

E. WARMENBOL, L’arrivée. Plier armes et bagages aux âges des métaux, 
p. 7-22 — S. LEWUILLON, Maudits ancêtres : des Celtes, des Belges, de l’ancestralité 
et de la décomposition identitaire, p. 23-34 — R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA, La 
construction de la Gallia Belgica de l’Antiquité à nos jours à travers les auteurs anciens et 
l’historiographie moderne, p. 35-44 — Th. DECHEZLEPRÊTRE, Les Véliocasses et les 
Calètes, peuples de la basse vallée de la Seine, p. 45-55 — Catalogue des objets découverts 
en territoires calète et véliocasse, p. 56-62 — G. PRILAUX, Du sanctuaire ambien au 
temple de Mercure à Ribemont-sur-Ancre (Somme, France), p. 63-67 — P. CATTELAIN, 
Encadré : Les Ambiens, p. 67 — Catalogue des objets découverts en territoire ambien, 
p. 67-77 — M. ERBIB, Le sanctuaire de Dompierre-sur-Authie, en territoire ambien 
ou morin ?, p. 79-80 — Catalogue des objets découverts en territoire ambien ou morin, 
p. 80-82 — M. ERBIB, Les ateliers de saunier de Sorrus en territoire probablement morin, 
p. 83-85 — P. CATTELAIN, Encadré : Les Morins, p. 86 — Catalogue des objets découverts 
en territoire morin I, p. 86-88 — M. ERBIB, Les tombes à incinération de La Calotterie 
(Pas-de-Calais, FR), p. 89-91 — Catalogue des objets découverts en territoire morin II, 
p. 92-100 — Chr. AMIARD, Le sanctuaire bellovaque de Gournay-sur-Aronde (Oise, FR), 
p. 101-103 — P. CATTELAIN, Encadré : Les Bellovaques, p. 104 — Catalogue des objets 
découverts en territoire bellovaque, p. 105-108 — S. de FOESTRAETS, Les Belges entrent 
dans l’Histoire : considérations sur la campagne de -57, p. 109-116 — Y. LE BOHEC, 
Les Nerviens, du pseudo-génocide à la Renaissance, p. 117-126 — N. PARIDAENS et 
collab. S. BYL, A. DURIAU, Th. HARDY, F. MARTIN, Les derniers lustres des Gaulois. 
Synthèse des recherches 2018-2022 sur l’oppidum du Bois du Grand Bon Dieu à Thuin 
(province du Hainaut, Belgique), p. 127-156 — Catalogue des objets découverts en territoire 
nervien, p. 157-167 — E. WARMENBOL, Encadré : Les Atrébates, p. 168 — Catalogue 
des objets découverts en territoire atrébate, p. 169-171 — E. WARMENBOL, Encadré : 
Les Viromanduens, p. 172 — Catalogue des objets découverts en territoire viromanduen, 
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p. 173 — F. MARTIN, Recherches récentes sur la culture matérielle et les dynamiques 
territoriales des peuples gaulois de la fin de l’âge du Fer dans le bassin de la Meuse moyenne, 
à la veille de la conquête romaine, p. 175-188 — Catalogue des objets découverts en 
territoires atuatuque et éburon, p. 189-196 — W. de CLERCQ, Aux confins du monde : les 
Ménapiens. Ni Gaulois ni Germains ? Belges !, p. 197-206 — E. WARMENBOL, Encadré : 
le site princier du Kemmelberg, p. 199 — E. WARMENBOL, Encadré : les sauneries de 
La Panne, p. 202-203 — N. ROYMANS, Un massacre lointain dans le nord romain. 
L’annihilation par César des Tenctères et des Usipètes dans la « région des grandes rivières », 
p. 207-222 — J.-M. DOYEN, Nerviens ou Rèmes ? Qui contrôlait la vallée du Viroin à la fin. 
De l’âge du Fer ?, p. 223-231 — P. CATTELAIN, Encadré : Les Rèmes, p. 232 — Catalogue des 
objets découverts en territoire rème, p. 233-250 — E. WARMENBOL, Encadré : les Suessions, 
p. 251 — Catalogue des objets découverts en territoire suession, p. 252-256 — C. GAENG, 
J. METZLER, L’oppidum du Titelberg (G. D. du Luxembourg), première capitale des Trévires, 
p. 257-265 — P. CATTELAIN, Encadré : Les Trévires, p. 266 — Catalogue des objets 
découverts en territoire trévire, p. 267-277 — Chr. LAUWERS, Opulentissimi erant Belgae. 
Les monnaies de Gaule Belgique et l’invasion romaine, p. 277-283 — C. VAN EETVELDE, 
Les chevaux gaulois, p. 285-292 — E. WARMENBOLE, Les anciens Belges, à nouveau ! 
D’Ambiorix à Albert, de Baudouin à Boduognat, p. 293-306.

69 — M. DELCOURT-VLAEMINCK, C. PION, D. SIMON-HIERNARD (dir.), Le R. P. 
Camille de la Croix. Un Tournaisien archéologue en Poitou, Catalogue d’exposition, Musée 
d’archéologie de Tournai (Belgique), 15 oct. 2016-17 avril 2017, Tournai, 2016.

Sont retracées, avec sa biographie, les recherches du père de la Croix dans le Poitou 
au XIXe s. Voir notamment M. RÉROLLE, L’œuvre archéologique de Camille de la Croix, 
p. 29-40 ; J. HIERNARD, Un Nervien chez les Pictons, p. 45-54 ; D. SIMON-HIERNARD, 
Sur les hauteurs des Dunes. Une nécropole antique, p. 73-79 ; J. DURAND, Le père de la 
Croix et Sanxay, p. 97-120. Catalogue des œuvres à la fin de l’ouvrage.

70 — S. LEFEBVRE, J. COSNUAU, B. AMIRI, Les lettres séquanes. Le territoire 
des Séquanes sous l’Empire romain, Catalogue de l’exposition au Musée des Beaux-Arts et 
d’archéologie de Besançon, octobre 2023-mars 2024, Besançon, SilvanaEditoriale, 2023, 288 
p. 27 €. Une mise en lumière de l’organisation territoriale de la cité de la conquête au IIIe s. 
apr. J.-C. Il en sera rendu compte dans la prochaine Chronique relative à la Belgique.

71 — L. PAEZ-REZENDE, L. JEANNE, B. GUILLOT et al., Les origines antiques 
et médiévales du Cotentin, 30 av. J.-C. à 1500, Catalogue de l’exposition du même nom 
tenue au musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin, Orep éditions, 2023, 128 p. 
ISBN 978-2-8151-0790-7. 25 €. Il sera rendu compte de l’ouvrage dans la prochaine Chronique 
relative à la Lyonnaise.

72 — Bl. PICHON (dir.), Animi et corpora. L’Antiquité au féminin, Meymac, Musée 
d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles, 2023, 98 p., ill. en NB et en couleurs, glossaire, 
bibliographie. ISBN 978-2-9588-6540-5. 16 €. Abondamment illustré, non seulement des 
prêts du Musée du Louvre, et de plusieurs musées provinciaux (Lyon, Épinal, Musée Anne de 
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Beaujeu, Musée Labenches), mais d’autres provenances, le catalogue est une mise au point 
historiographique et une synthèse à jour de l’histoire et de l’archéologie sur les représentations 
des femmes, claire et précise.

N. MATHIEU, Introduction, p. 9-15 — N. MATHIEU, Statuts et droits des femmes : 
de l’esclave à l’affranchie, de la femme libre à la citoyenne, p. 17-27 — C. HUSQUIN, La 
place des femmes dans le culte, p. 29-41 — L. CAPRA, Le travail, p. 43-49 — S. ARMANI, 
N. MATHIEU, À la maison : les femmes dans la sphère privée. La servante, la nourrice, la matrone, 
p.-51-55 — S. ARMANI, C. HUSQUIN, Au fil de la vie, p. 57-67 — S. ARMANI, N. MATHIEU, 
Soin du corps : de la toilette à la richesse des coiffures et bijoux, p. 69-77 — S. ARMANI, 
L. CAPRA, Sexualité, p. 79-89 — Glossaire, p. 91-92 — Bibliographie, p. 93-96.

73 — J. QUÉRÉ, W. VAN ANDRINGA (éd.), Archéologie au village. Une enquête en 
cours sur le territoire de Lugdunum des Convènes, Catalogue d’exposition, Saint-Bertrand-
de-Comminges, Chapelle des Olivetains, Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 2022, 
157 p., ill. coul., ISBN 979-10-92065-80-0.

3. – Sources écrites

3.1 – ÉPIGRAPHIE

74 — A. ALVAREZ EZQUERRA, Epígrafes y pseudoepígrafes en la poesía de Ausonio, 
dans M. LIMÓN BELÉN, C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (coord.), Sub ascia. Estudios 
sobre carmina latina epigraphica, Séville, Editorial Universidas de Sevilla, 2020, p. 327-357. 
Examen des formes ou formules épigraphiques ou pseudo-épigraphiques que prennent, dans 
la poésie de l’écrivain bordelais certains poèmes funéraires, des épigrammes. Sur l’ouvrage, 
voir AE, 2020, 5.

75 — M. CORBIER, Écriture et écritures, dans M. COLTELLONI-TRANNOY, 
N. MONCUNILL MARTÍ (dir.), La culture de l’écrit en Méditerranée occidentale à travers 
les pratiques épigraphiques (Gaule, Ibérie, Afrique du Nord), Leuven, Peeters, 2022, p. 11-28. 
Étude claire et bien illustrée de la conversion du texte manuscrit à sa gravure dans la pierre 
selon une ordinatio et des caractères adaptés au sujet. Observations sur les difficultés de 
lecture des lettres cursives du manuscrit tant pour les anciens que pour les modernes. Plusieurs 
exemples développés, notamment AE, 2014, 170, plaque opistographe d’un columbarium.

76 — M. DONDIN-PAYRE, Je vous ai à l’œil, la polysémie des ex-voto oculaires de 
l’Occident romain, Pallas, 122, 2023, p. 53-67.

77 — Chr. HOËT-VAN CAUWENBERGHE (dir.), Au service de l’épigraphie romaine 
(SFER, 1995-2020). Vingt-cinq années d’engagement de la Société Française d’Épigraphie 
sur Rome et le monde romain, Bordeaux, Ausonius, 2022, 368 p. ISBN 978-2-35613-482-0. 
25 €. Liste des communications présentées devant la Sfer du 18 mars 1995 au 13 mars 2021 
et liste des auteurs des communication par P. FAURE. L’ouvrage rappelle la naissance et 
l’histoire de cette société savante. D’anciens présidents et membres de la Société exposent leur 
réflexion à travers des dossiers thématiques ou avec des exemples de cas précis qui reflètent 
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la richesse des débats historiographiques et des progrès de la science. Les contributions de 
collègues étrangers mettent en lumière les échanges internationaux. Voir Chronique 2021, 
n° 79, pour une étude particulière.

Partie 1. D’une tradition française à la naissance d’une société savante, p. 55-111 — Partie 2. 
Des journées d’étude, tribune publique et laboratoire d’idées pour la recherche épigraphique, 
p. 115-220 — Partie 3. Une société française insérée dans la recherche épigraphique 
internationale, p. 223-321.

78 — S. LINGER-RIQUIER, N. GARNIER, Deux vases turons mutilés et inscrits du 
Haut-Empire : des objets entre pharmacopée et pratiques magiques ?, Pallas, 120, 2022, 
p. 167-199.

79 — H. MCKAY, Building the intercalary months of the Coligny Calendar, Études 
celtiques, 48, 2022, p. 55-78.

80 — J.-Cl. MÈGE, Les inscriptions romaines du Pègue et de sa région, dans L. SERRIÈRE 
(dir.), Le Pègue. Une aventure archéologique en Drôme provençale, Le Pègue, éditions SPPHA, 
2023, p. 170-182. Ce chapitre et le suivant (infra, n° 85) sont issus d’un ouvrage collectif à 
l’heureuse initiative de la Société du Patrimoine Péguois d’histoire et d’archéologie (SPPHA) 
qui met à la disposition d’un public varié une documentation à jour avec des photographies 
de grande qualité. Il en sera rendu compte plus complètement dans la prochaine Chronique 
consacrée à la Narbonnaise. ISBN 978-2-9558-3954-6. 38 €.

81 — M. MONTEIL, Les apports de la documentation épigraphique mise au jour en Pays 
de la Loire, dans M. MONTEIL, G. VARENNES (dir.), L’archéologie antique en Pays de la 
Loire. Bilan de deux décennies de recherches (2001-2021), 11ème supplément à la RAOuest, 
Rennes, PUR, 2022, supra, n° 52, p. 63-86. Une synthèse complète, précise, nuancée, avec 
illustrations, cartes et tableaux.

82 — A. ORTIZ GÓMEZ, La inevitabilidad de la muerte come motivo de consolation, 
dans M. LIMÓN BELÉN, C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (coord.), Sub ascia. Estudios sobre 
carmina latina epigraphica, Séville, Editorial Universidas de Sevilla, 2020, p. 491-503. Le 
thème de la mort inévitable comme sujet de consolatio à partir des carmina des Gaules. Sur 
l’ouvrage, voir AE, 2020, 5.

83 — J. PASCUAL BAREA, Los dedicantes y destinarios de los Carmina Latina 
Epigraphica, dans M. LIMÓN BELÉN, C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (coord.), Sub ascia. 
Estudios sobre carmina latina epigraphica, Séville, 2020, p. 423-438. Sur l’ouvrage, voir 
AE, 2020, 5.

84 — M. G. SCHMIDT, Arcana lapidis (CIL, XIII, 8355 = CLE, 219), dans 
M. LIMÓN BELÉN, C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (coord.), Sub ascia. Estudios sobre 
carmina latina epigraphica, Séville, Editorial Universidas de Sevilla, 2020, p. 297-306. 
Réexamen partiel assez confus de l’inscription à la lumière d’un fragment d’autel (?) cylindrique 
en marbre de provenance exacte inconnue signalé en vente (Gorny & Mosch, Giessener 
Münzhandlung GmbH) comportant une inscription dont une partie des trois dernières lignes 
lues [---] PROPERA C[--- | ---OVI SOLVS SV[--- | ---]VSV DOMINI FV[---] se trouve aussi 
à la fin de CIL, XIII, 8355. Voir AE, 2020, 5 et 1660.
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85 — L. SERRIÈRE, La roue tourne. Taranis et Jupiter dans L. SERRIÈRE (dir.), Le 
Pègue. Une aventure archéologique en Drôme provençale, Le Pègue, éditions SPPHA, 2023, 
p. 183-189. Voir supra, n° 80.

86 — Chr. VENDRIES, A. VINCENT, Une stèle de cornicen à Metz, BJ, 221, 2021, 
p. 95-110. Découverte en 1974-1975 lors des travaux à l’îlot Saint-Jacques, le monument 
était resté inédit (sauf mention dans deux mémoires de maîtrise) parce que mutilé avec une 
inscription incomplète. Ce monument vient s’ajouter au dossier des monuments de musiciens 
connus dans les Gaules. Contrairement à d’autres il ne représente pas le musicien avec son 
instrument mais seulement un relief incisé de l’instrument. Lecture proposée par les a. : [D(is)] 
M(anibus) | [.d]r(a)e cornici (ou [.à]r(a)e cornici(ni) |[---]r(a)e fili(a)e Iusti co|[(n)iu]gi eius, 
soit « Aux dieux Mânes. À [Zo ?]ra, joueur de cornu. À[---]re,, fille de Iustus, son épouse. » 
Comme l’indiquent les a., la proposition de nom du musicien est une simple hypothèse, la 
seule certitude étant la brièveté imposée par l’ordinatio du texte.

87 — E. WARMENBOL, collab. S. DE FOESTRAETS, Un coq, deux haches et trois 
inscriptions. Quelques notes autour du coq émaillé de Buchten (IIe-IIIe de n. è.), dans J. CAO-CAN, 
E. WARMENBOL, Les Celtes et les oiseaux. Archéologie et iconographie (des Proto-Celtes aux 
Gallo-romains), Libramont, SBEC/CRAA éditions conjointes, 2023, p. 151-167.

3.2 – NUMISMATIQUE

88 — F. DORY, Vienne gallo-romaine et son monnayage tardo-républicain, La Pallofe, 
Bulletin de l’association numismatique du Roussillon, 2022, p.46-54.

89 —  J. GENECHESI, G. GHEY, E. HIRIART, Les Celtes de l’Ouest (Britain, nord, centre 
et sud de la Gaule, Allemagne, Italie et Suisse), dans M. ALRAM, J. BODZEK, A. BURSCHE 
(éd.), Survey of Numismatic Research (2014– 2020), Winterthur, The International Numismatic 
Council, 2022, p. 377-403. Rassemble la bibliographie qui traite notamment de numismatique.

90 — V. GENEVIÈVE, L. CALLEGARIN et S. FREY-KUPPE, Les monnayages 
Provinciaux : Les provinces Occidentales, dans M. ALRAM, J. BODZEK, A. BURSCHE 
(éd.), Survey of Numismatic Research (2014 – 2020), Winterthur, The International Numismatic 
Council, 2022, p. 509-522.

91 — E. HIRIART et J. GENECHESI, Gold and Silver ‘ingots’ across Celtic Europe. 
A monetary use?, American Journal of Numismatics, 33, 2021, p. 121-140. Consultable en 
ligne avec jstor : https://www.jstor.org/stable/27113073.

• Monnayage gaulois

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

• Monnaies romaines

93 — M. TACHE, L. OLIVIER, Catalogue des monnaies de la République romaine. Musée 
d’archéologie nationale, 170 p., Saint-Germain-en-Laye, 2023. ISBN 979-10-92397-05-5. 
62 €. Non vu.

https://www.jstor.org/stable/27113073
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3.3 – LINGUISTIQUE, ONOMASTIQUE, TOPONYMIE

94 — J.-C. BERTHET, L’origine gauloise du nom de Gauvain, Études celtiques, 48, 2022, 
p. 35-54.

4. – Historiographie, patrimoine

95 — V. BARRIÈRE, O. De CAZENOVE, Dans l’objectif d’Espérandieu. Les 
archives photographiques des fouilles du sanctuaire d’Apollon Moritasgus, Les Nouvelles 
de l’archéologie, 170, décembre 2022, p. 33-40. Une étude approfondie sur le contexte de 
production des photographies, les enjeux du contrôle des photographies de fouille tant pour la 
publication dans la revue Pro Alésia que pour la vente pour la fabrication de cartes postales. 
Les a. étudient aussi le statut de ces photographies dans la démarche archéologique. Sauf 
exception, les photographies prises sur le terrain ne sont que des illustrations. Elles ne sont 
qu’exceptionnellement des documents scientifiques qui apporteraient une information sur une 
structure archéologique, des couches qui seront ensuite démontées. L’enquête met finalement 
en évidence une différence majeure par rapport aux photographies contemporaines. Celles du 
début du XXe s. donnent l’image d’un site peu ou non nettoyé. Dans le cas du sanctuaire de 
Moritasgus, elles n’en ont pas moins été d’une très grande utilité dans toutes les étapes de la 
reprise de la fouille entre 2008 et 2018.

96 — P. CUZEL, Redécouverte de la carte des bornes milliaires réalisée par Antoine-Marie 
Héron de Villefosse en 1878, Antiquités nationales, 49, 2019, p. 71-84.

97 — L. OLIVIER, Photographier et documenter les Antiquités nationales. Du 
terrain à l’image, Les Nouvelles de l’archéologie, 170, décembre 2022, p. 41-46. Les cas 
d’Alise-Sainte-Reine et de Gergovie constituent l’essentiel de cet article avec quelques photos 
d’objet. À lire en complément de l’article supra n° 95.
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II. — PROVINCE D’AQUITAINE

1. - Généralités

1.1. – SYNTHÈSES HISTORIQUES RÉGIONALES

1.1.1. – Livres

98 — Fl. BARET, Origines de la ville dans le Massif central, Tours, Presses Universitaires 
François Rabelais, 2022, 442 p. ISBN 978-2-86906-804-9. 35 €.

Après l’introduction, qui traite en termes généraux du cadre géographique et géologique 
et de la question des habitats groupés en Gaule d’un point de vue historiographique, l’ouvrage 
est organisé en deux parties.

I – Cadre géographique, sources et méthodologie — Chap. 1. Le Massif central : état des 
lieux et constitution du corpus, p. 75-115. Arvernes Vellaves, Gabales, Rutènes, Cadurques, 
Lémovices — Chap. 2. Considérations méthodologiques, p. 117-129 — Chap. 3. Sources 
antiques, médiévales et opérations archéologiques, p. 131-155 — Chap. 4. Les données 
archéologiques p. 159-239.

II – Des habitats groupés aux territoires : morphologie, chronologie et réseaux — Chap. 5. 
Dynamiques chronologiques et morphologie des agglomérations, p. 241-327, concerne 
l’évolution, la place des édifices monumentaux, les pratiques funéraires, l’artisanat, l’eau, les 
relais routiers, les perspectives et comporte un atlas — Chap. 6. Maillage, réseau et territoire, 
p. 329 avec atlas p. 355 — Chap. 7. Essai de classification multifactorielle : nouvelles 
perspectives de recherche, p. 369.

Conclusion, p. 407 – Sources et bibliographie, p. 417.
À l’aide d’un corpus de 147 sites, l’auteur propose une hiérarchisation des petites villes. 

L’ouvrage permet une compréhension du fonctionnement du territoires.
99 — B. CAULE, Nos voisins les Gaulois. L’âge du Fer en Gascogne et pays basque, 

Arteaz, 2021, 160 p. 18 €. Seule la partie 3 traite du second âge du Fer.

1.1.2. – Dossiers

100 — Siècles, 48, 2020 consacre un dossier aux Lieux de culte dans les agglomérations 
secondaires antiques et petites villes médiévales dans le Massif central — Fl. BARET, Lieux 
de culte et agglomérations antiques. Formes d’intégration et topographie urbaine dans les cités 
du Massif central. En ligne : http://journals.openedition.org/siecles/6182.

101 — Siècles, 50, 2021 consacre un dossier aux limites territoriales du Limousin durant 
l’Antiquité et le Moyen Âge. En ligne : https://doi.org/10.4000/siecles.7632. Sans pagination.

Partie 1. Les limites territoriales — St. GUÉDON, A. MASSON, Les limites territoriales 
en Limousin, de l’Antiquité au Moyen Âge : introduction — P. LÉGER, Origines de frontières 
entre Lémovices, Bituriges et Arvernes dans le département de la Creuse — Fl. BARET, 
Agglomérations « secondaires » et limites de cités : réflexions sur l’apport d’une étude territoriale 
des agglomérations pour la définition des limites de cité. Exemple de la cité des Lémovices.

Partie 2. Produire chez les Lémovices et en Limousin — Bl. PICHON, Produire chez les 
Lémovices et dans le Limousin, de l’âge du Fer au Moyen-Âge : introduction — L. LAMOINE, 

http://journals.openedition.org/siecles/6182
https://doi.org/10.4000/siecles.7632
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La production épigraphique romaine chez les Lémovices à travers cinq dossiers creusois édités 
récemment — V. SERRAT, L’atelier de potiers antique des Graules (Masserat, Corrèze) : un 
premier bilan des recherches archéologiques en cours — P. MONTZAMIR, Les productions 
des établissements ruraux en Corrèze durant l’Antiquité : un autre monde.

1.1.3. – Articles

102 — A. BOLLE, B. FARAGO, Entre Anjou et Poitou, la Casse, à Louzy et Sainte-Verge. 
Un établissement pérenne de l’Antiquité au Moyen-Âge, Archéopages, 48, 2021, p. 64-71.

103 — J. HANTRAIS, E. HIRIART, Chr. CHEVILLOT et al., Apport des prospections 
géophysiques pour la reconnaissance des agglomérations ouvertes du sud-ouest de 
l’Europe celtique, dans E. ORELLANA-GONZALEZ, O. SPINELLI SANCHEZ, 
T. BALBIN-ESTANGUET et al. (dir.), Imagination et construction mentale. La fabrique 
du discours scientifique, Pessac, Ausonius éditions, collection Schol@ 1, 2022. Prend pour 
exemple Saint-Félix infra, occupé du IIIe au Ier s. av. J.-C.).

104 — J. LETUPPE, Premiers résultats de la fouille de l’épave antique n° 2 de Courbiac 
(Saintes-Fontcouverte, 17100), Bulletin de la Société d’archéologie et d’histoire de la 
Charente-Maritime, 43, 2016, p. 147-158.

105 — G. POITRENAUD, « Entrer dans l’immobilité » Le chaînon manquant de 
Saint-Marcel [Indre], Bull. des Amis des Études celtiques, 83, janv. 2023, p. 27-34. Relatif aux 
assis en tailleur. Non vu.

106 — W. VAN ANDRINGA, Entre ville et campagne : enquête en cours sur le territoire 
de Lugdunum des Convènes, RA, 2023, 1, 75, p.153-163.

1.1.4. – Revues

107— Aquitania, 37, 2021 contient les communications de la Deuxième journée d’étude 
(Bordeaux, 11 décembre 2021) dir. A. HANRY, L. BORAU, B. EPHREM. Les différents 
articles sont mentionnés à leur place dans les rubriques infra.

108 — Signalons le Bulletin de MEDIOLANVM, nouvelle revue regroupant des articles 
sur l’actualité archéologique et patrimoniale de la Saintonge et de l’Aunis, dont le vol. 1, 
2022 contient plusieurs articles intéressant la Chronique : Saintes : L’amphithéâtre, p. 4-8 ; Le 
patrimoine antique, p. 9-14 ; Les épaves de Courbiac, p. 15-16 ; Les quartiers nord, p. 17-21 ; 
L’enceinte fortifiée, p. 27-28 ; Le culte impérial, p. 29-31. La Saintonge : L’archéologie 
préventive, p. 34-50 ; Les bornes milliaires, p. 51-54 ; Archéologie aérienne, p. 55-59 ; 
Sanctuaire des Bouchauds, p. 60-64 ; 100 ans d’étude à Barzan, p. 71-79.

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

1.2.1. – Colloques, congrès

109 — M.-P. CHAMBON, S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, A. FERDIÈRE et al. (dir.), 
L’Antiquité tardive dans le centre et le centre-ouest de la Gaule (IIIe-VIIe siècles). Actes du 
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colloque international de Tours, 6-8 décembre 2018, Tours, FERACF, 2022, 436 p., ill. en NB 
et en couleurs, biblio. à la fin des articles. ISBN 978-2-913272-66-8. 55 €. Voir Chronique 
2022, n° 66. Voir infra nos 132 ; 155 ; 157 ; 174 ; 177 ; 260 ; 271 ; 307 ; 309 ; 372.

110 — C. COUTELIER, Fr. DIDIERJEAN, Fr. TASSAUX (dir.), Tracer la route. Journée 
d’étude (Bordeaux, 27 février 2020), Aquitania, 37, 2021, p. 9-143. Ne sont repris ici que les 
articles qui entrent directement dans le cadre de cette Chronique.

Z. LECAT, P. RIO, À la croisée des chemins : fenêtres archéologiques 
sur les voies d’accès orientales à Mediolanum (Saintes, Charente-Maritime), 
p. 37-46 — V. ELIZAGOYEN, H. GAILLARD, Les routes des Pétrucores : un état de la 
question, p. 47-56 — J.-L. HILLAIRET, A. MICHAUD, L. MAURIN, La voie impériale 
Mediolanum-Burdigala, p. 57-67 — A. MURRAY, En suivant le Camino de Na Bruniquel 
chez les Nitiobriges, p. 69-80. Comprendre le tracé de la route d’Aginnum (Agen) à 
Diuona — F. COLLEONI, C. PETIT-AUPERT, La voie de l’Itinéraire d’Antonin d’Aginnum 
(Agen) à Lugdunum (Saint-Bertrand-de-Comminges), p. 81-102 — M. DACKO, Franchir les 
montagnes du Massif central à l’époque romaine. Sources antiques et données archéologiques, 
p. 103-115 — J.-P. BOST, Sur la voie romaine de la vallée d’Aspe, p. 117-128 — Ph. LEVEAU, 
Voies privées, grands domaines et évergétisme routier. Étude de cas, p. 129-143.

111 — J.-J. TAILLENTOU (dir.), Les Landes romaines. Actes du colloque du 16 décembre 
2017 à Dax, Dax, Société de Borda, 2019, 160 p. ISBN 979-10-95093-11-4. 20 €. Les auteurs 
proposent une approche de l’occupation des sols et de la vie rurale.

H. BARROUQUERE, Acteurs et méthodes de l’archéologie dans les 
Landes, p. 9-20 — Ph. GARDES, Les Landes à la veille de la conquête romaine, 
p. 21-33 — D. VIGNAUD, Dynamiques d’occupation du sol dans le bassin moyen de l’Adour 
durant l’Antiquité (50 a.C. 400 p.C.), p. 33-53 — S. CABES, Les uillae aristocratiques des 
Landes durant l’Antiquité tardive (IIIe-VIIe siècles) : mode de vie des élites, encadrement des 
territoires ruraux, postérité médiévales, p. 77-99 — A. CAMPO, Redécouverte de monnaies 
romaines dans les Landes conservées dans le médaillier de la collection du Musée de Borda 
(Dax), p. 101-120 — B. FÉNIÉ, Toponymie et archéologie landaises, des origines au Moyen 
Âge, p. 121-136.

1.2.2. – Expositions

112 — E. NECKER (éd.), Sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée, La Roche-sur-
Yon, Libel, Conseil départemental de Vendée, 2021, 256 p., ill. ISBN 978-2-491924-140. 25 €.

Cet ouvrage collectif accompagne l’exposition du même nom, présentée du 19 novembre 
2021 au 20 février 2022 à L’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne. Les fouilles 
archéologiques menées en Vendée depuis 20 ans, notamment dans le cadre des opérations 
préventives liées aux travaux d’aménagement du territoire, ont considérablement enrichi et 
renouvelé nos connaissances sur son occupation.

113 — J. QUÉRÉ, W. VAN ANDRINGA (éd.), Archéologie au village. Une 
enquête en cours sur le territoire de Lugdunum des Convènes, Catalogue d’exposition, 
Saint-Bertrand-de-Comminges, Chapelle des Olivetains, Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, 2022, 157 p., ill. coul., ISBN 979-10-92065-80-0.
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2. – Sources écrites

2. 1. –ÉPIGRAPHIE

114 — M. ANDRIEU, G. FLORENT, N. MONCUNILL MARTÍ et al., Un graffite ibérique 
à Limoges, TAL, 43, 2023, p. 217-228. Réexamen d’un graffite après cuisson, à la pointe dure, 
dans le sens d’utilisation, sur le haut d’un bol en terra nigra, de production locale daté du Ier s., 
découvert en 1962 à Limoges, rue Vignes de Fer. L’inscription en écriture paléohispanique 
comporte quatre caractères lus kenate et interprétés comme l’adaptation de l’anthroponyme 
celtique Cenatus/Cennatus.

115 — E. ARBABE, Hanarrus magistratus de la cité des Consoranni, AC, 87, 2018, 
p. 155-177. Voir AE, 2018, 1138.

116 — Fl. BARET, Découvertes et redécouvertes d’estampilles sur terre cuite architecturale 
à Bridiers (c. de La Souterraine, Creuse), TAL, 41, 2021, p. 89-98. Estampille [---]EN incluse 
dans ce qui semble être un demi-cercle digité à proximité de ce qui est probablement la 
bordure inférieure de la tuile. Réexamen d’autres et anciennes marques issues d’autres fouilles 
à Bridiers. Utiles tableaux récapitulatifs des estampilles de Bridiers et des Lémovices. Cartes 
et excellentes photos et dessins.

117 — J.-P. BOST, Snobisme onomastique à Augustoritum ? TAL, 40, 2020, p. 53-60. 
Interprétation de CIL, XIII, 1396. Voir AE, 2020, 819.

118 — J.-P. BOST, Notes d’épigraphie creusoise, TAL, 41, 2021, p. 73-86.
119 — J.-P. BOST, Les « agglomérations secondaires » de la cité des Lémovices : plaidoyer 

pour l’épigraphie, TAL, 43, 2023, p. 45-59.
120 — J. CORROCHER, Dédicace aux empereurs romains Philippe l’Arabe et à son fils 

(aux) Aquis calidis, Bull. de la société d’histoire et d’archéologie de Vichy, 180, 2023, p. 5-7.
121 — X. DELAMARRE, La jachère, la concubine et la protectrice, sur une inscription 

funéraire de Clermont-Ferrand, Études celtiques, 48, 2022, p. 29-33. Au sujet d’une inscription 
perdue depuis 1780 (ILA, Arvernes, Appendice, 7), lue D(is) M(anibus) Olcatriana et Covolix. 
Dinia Patrona (de sua) p(ecunia) p(osuit).

122 — J. GORROCHATEGUI, M. DONDIN-PAYRE, M. NAVARRO, Nouveaux noms 
de métiers dans l’Empire romain (Gaule Aquitaine, cité des Bituriges Cubes), ZPE, 214, 2020, 
p. 285-294. Voir AE, 2020, 815-818.

123 — L. MAURIN, Camille Jullian et les Inscriptions romaines de Bordeaux, Revue 
historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 21, 2015, p. 41-60.

124 — Fr. MICHEL, Notes d’épigraphie du Périgord – 3, Adbogius. Un Pétrucore de 
garde sur le Rhin, Bull. de la Société historique et archéologique du Périgord, CXLII, 2015, 
p. 375-388.

125 — M. NAVARRO CABALLERO, Fr. LAINÉ, S. LAVAUD et al., Les Inscriptions 
latines d’Aquitaine : les archives de la population romaine d’Aquitaine, Revue française 
d’histoire du livre, 2018, p. 9-24. L’article retrace l’histoire éditoriale des inscriptions latines 
découvertes dans la province.
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126 — M. NAVARRO CABALLERO, N. PRÉVÔT, Los carmina Latina Epigrahica de 
Aquitania y su compilación epigráfica en la Francia : la colección ILA y la base Petrae, dans 
M. L. BELÉN, C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (coord.), Sub ascia. Estudios sobre Carmina 
latina epigraphica, Séville, Editorial Universidas de Sevilla, 2020, p. 71-94. Sur l’ouvrage en 
général, voir AE, 2020, 5.

127 — Fr. STEPHANUS, Les inscriptions latines de la cité des Nitiobroges : leur apport 
à la connaissance de ses institutions et de ses administrés, Revue de l’Agenais, 145, 2018, 
p. 157-176.

2. 2. – NUMISMATIQUE

2. 2. 1. – Généralités

128 — J.-P. GIRAULT, M. GUÉLY, G. MAYNARD, Les monnaies à la croix dites 
« trésor du Bournissard », Bull. de la soc. des études litt., scient. et artistiques du Lot, 139, 
2018, p. 89-108.

129 — E. HIRIART, Les monnaies du site de La Peyrouse (Saint-Félix-de-Villadeix - 
Dordogne) mises au jour en 2017, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 32, 
2017, p. 169-194.

130 — E. HIRIART, Les monnaies du site de La Peyrouse (Saint-Félix-de-Villadeix - 
Dordogne) mises au jour en 2018, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 33, 
2018, p. 111-132. Sur ce site, voir infra nos 200-207.

131 — E. HIRIART, V. GENEVIÈVE, L. CALLEGARIN et al., Le sud-ouest de la Gaule, 
Catalogue des Monnaies Celtiques, 3, Paris, Bibliothèque nationale de France et Musée 
d’Archéologie nationale, 2023. Ean 9782717729153.

132 — F. PILON, Les monnaies d’imitation dans le centre et le centre-ouest de la Gaule 
(fin IIIe-milieu IVe s.) : production, diffusion, circulation, p. 291-303, dans supra n° 109.

133 — P. TRONCHE, Découverte des monnaies, Bull. de la société d’archéologie et d’histoire 
de la Charente-Maritime, 47, 2020, p. 133-139. Dans l’aqueduc gallo-romain de Saintes.

2. 2. 2. – Monnaies gauloises 

134 — Chr. CHEVILLOT, Fr. PLASSARD, V. GENEVIÈVE et al., Rouffignac, une 
grotte-sanctuaire du IIe âge du Fer, Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines, 34, 
2019, p. 117-152. Occupation au Ier s. av. J.-C. avec offrande de monnaies et de 
simulacres monétaires.

135 — E. HIRIART, Un nouveau trésor de monnaies à la croix à Montauriol 
(Lot-et-Garonne), Bull. de la Société Française de Numismatique, 74, 2019, p. 2-4.

136 — M. PARVÉRIE, Un ensemble de monnaies du Ier siècle av. J.-C. découvert près 
d’Ahun (Creuse), Bull. de la société numismatique du Limousin, 23, 2016, p. 4-9. Quinze 
monnaies gauloises découvertes fortuitement.

137 — M. PARVÉRIE, Les fractions ‘au cheval ailé’, Bull. de la société numismatique du 
Limousin, 24, 2017, p. 4-5 (ce fragment de DT 3425 a été trouvé en Corrèze).
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138 — M. PARVÉRIE, Quelques types lémovices inédits, Bull. de la société numismatique 
du Limousin, 26, 2019, p. 5-12.

2. 3. 3. – Monnaies romaines

139 — C. BONNET, Le trésor monétaire du Mont-Bar, à Allègre, Bull. historique de la 
société académique du Puy, 95, 2019, p. 149-160 (sept monnaies romaines dans les réserves 
du musée Crozatier, qui subsistent d’un trésor découvert en 1826).

140 — B. TURMEL, Chr. CHEVILLOT, Catalogue des monnaies romaines découvertes à 
Périgueux en 1999, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 35, 2020, p. 177-186.

3. – Historiographie, patrimoine et sources archéologiques

141 — R. BEDON, Apports de la correspondance de Ruricius, évêque de Limoges (fin du 
Ve-début du VIe siècle) à l’archéologie limousine, TAL, 40, 2020, p. 79-90.

142 — Fl. BLANCHARD, collab. M. BÈCHE-WITTMAN, Le cavalier à l’anguipède 
d’Égliseneuve-près-Billom rejoint les collections du musée Bargoin à Clermont-Ferrand, 
170 ans après sa découverte, Antiquités nationales, 49, 2019, p. 27-39.

143 — J.-P. BOST, L. MAURIN, J.-M. RODDAZ, Portraits de Bordeaux, 252 p., Suppl. 
Aquitania 43, Bordeaux, 2021. ISBN 978-2-35527-258-5. 38 €. Non vu.

Revisiter Bordeaux à quatorze moments significatifs de son histoire, tel est le but de ces 
Portraits. Le lecteur est invité à arpenter ses rues, à découvrir ses monuments, à comprendre 
ses faiblesses et à admirer ses succès, à s’immerger dans la vie d’une cité aux réussites inégales 
qui s’est imposée depuis l’Antiquité comme une grande capitale.

144 — N. DIEUDONNÉ-GLAD, Les archives du père Camille de la Croix numérisées 
et consultables en ligne, une « mine » pour les archéologues et les historiographes, Bull. de 
l’Association des Archéologues du Poitou et des Charentes, 48, 2020, p. 67-74.

145 — Fr. DUMOULIN et Y. DEBERGE, Gergovie et les sites arvernes. La gestion 
patrimoniale d’un ensemble à l’histoire complexe, Archéopages, H.S. 6, 2022, p. 383-391.

146 — P. FOUÉRÉ, E. BARBIER, St. VACHER et al., Fouille préventive sur le plateau 
des Cottes Mailles, avenue Simone-Veil à Aytré (Charente-Maritime). Premiers résultats, Bull. 
de l’Association des Archéologues du Poitou et des Charentes, 50, 2023, p. 93-130 (p. 114-116 
pour l’occupation romaine).

147 — P. LÉGER, Bridiers (commune de La Souterraine) : un cahier de dessins 
d’archéologie retrouvé, Cahiers du Groupe archéologique de Guéret, 7, 2022, p. 38-51. Ce 
cahier de dessins, signés Caffe, d’une trentaine de pages, représente des trouvailles gallo-
romaines diverses : sculpture, monnaies, enduits peints et divers objets.

4. – Carte archéologique de la Gaule (CAG)

148 — M. PROVOST et al., 86/3. Poitiers, Paris, AIBL, 2022, 440 p., 360 fig. et un SIG 
de 11 p.
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5. – Histoire et administration du territoire

5. 1. – LIVRES

149 — H. DARTEVELLE (dir.), Augustonemetum. Atlas topographique de 
Clermont-Ferrand, 2022, 2 vol. 160 €. Non vu. N’est donné que le sommaire.

Une cinquantaine de chercheurs. L’objectif était de comprendre l’organisation spatiale, la 
genèse et l’évolution du chef-lieu de la cité des Arvernes de la fin du Ier av. J.-C. au Ve apr. J.-C.

Introduction : La démarche et le cadre spatial, H. DARTEVELLE.
Partie 1. Sources (histoire de la recherche archéologique clermontoise, cartes et plans), 

H. DARTEVELLE, collab. P. VALLAT.
Partie 2. Société — Chap. 1. B. RÉMY †, B. CLÉMENÇON, Épigraphie et société — Chap. 2. 

B. CLÉMENÇON, Témoignages de la vie religieuse — Chap. 3. P. A. BESOMBES, Échanges 
commerciaux et circulation monétaire. Dans ce chap. un point par K. GRUEL, Sources des 
Roches à Chamalières et un autre par Fr. DIEULEFAIT, J. OLLIVIER, Le trésor du site de 
l’ancienne gare routière.

Partie 3. Cadre naturel et historique — Chap. 1. P. BOIVIN, Géologie et volcanisme avec une 
mise au point par J.-P. COUTURIÉ, L’arkose et le tuf volcanique — Chap. 2. Chr. BALLUT et 
collab., Géographie et paysage — Chap. 3. Ch. HALLAVANT, M. CABANIS, Consommation 
végétale — Chap. 4, Chr. MENNESSIER-JOUANNET, Processus d’urbanisation chez les 
Arvernes. Le cas d’Augustonemetum — Chap. 5. P. VALLAT, Les campagnes aux abords de la 
capitale, avec deux exemples par H. DELHOOFS, Cébazat, Champ Roche et G. ALFONSO, 
La villa de Champ Madame.

Partie 4. Les feuilles de l’atlas. 49 feuilles de sites.
Partie 5. Synthèses thématiques — Chap. 1. Chr. LE BARRIER, Enceinte 

urbaine — Chap. 2. H. DARTEVELLE, Chr. LE BARRIER, Urbanisme et voierie — Chap. 3. 
H. DARTEVELLE, Chr. LE BARRIER, L’eau dans la ville, avec une mise au point 
par Fr. BLONDEL, Les bois antiques — Chap. 4. G. ALFONSO, H. DARTEVELLE, 
Chr. LE BARRIER, Monuments publics, avec une mise au point par G. TORRENT, Les 
bétons et mortiers de pouzzolane — Chap. 5. D. TARDY, J.-L. PAILLET, Le temple de 
Mercure — Chap. 6. G. ALFONSO, L’habitat urbain et péri-urbain, avec une mise au point par 
J. OLLIVIER, L’auberge de l’ancienne gare routière — Chap. 7. A. WITTMANN, Artisanat 
et commerce — Chap. 8. A. WITTMANN, Espaces funéraires — Chap. 9. F. GAUTHIER, 
P. CHEVALIER, collab. E. GRÉLOIS, Après Augustonemetum : la ville chrétienne de 
l’Antiquité tardive, et une mise au point par E. GRÉLOIS, Le devenir médiéval de Clermont 
antique — Chap. 10. Chr. LE BARRIER, Axes et visées symboliques.

Partie 6. Synthèse générale — H. DARTEVELLE, Augustonemetum, genèse et évolution 
d’une capitale.

Partie 7. Bibliographie.
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5. 2. – ARTICLES

150 — Fl. BARET, Villes et agglomérations antiques, dans St. GOMIS (dir.), Atlas 
historique Auvergne, Bourbonnais, Velay, 2020 [en ligne]. Chapitre 1, Notice 3, mis en ligne 
le 10 janvier 2020. URL : https://atlas-historique-auvergne.msh.uca.fr/content/villes-et-
agglom%C3%A9rations-antiques.

151 — M. DACKO, Caractéristiques géométriques et techniques des routes dans le massif 
Central à l’époque romaine : le cas des cités arverne et vellave, dans Cl. RAYNAUD (éd.), 
Voies, réseaux, paysages en Gaule. Actes du colloque en hommage à Jean-Luc Fiches, 49ème 
suppl. à la Revue archéologique de Narbonnaise, 2021, p. 429-437. Voir Chronique 2022, n°25.

152 — J.-M. DESBORDES, Les arpenteurs romains furent-ils à l’origine des limites de 
l’ancien diocèse de Limoges ?, TAL, 40, 2020, p. 67-72.

153 — V. ELIZAGOYEN, Un carrefour naturel et commercial. L’agglomération 
secondaire antique des Olivoux et la plaine du Chambon, Archéopages, 48, 2021, p. 6-13. Un 
carrefour routier des Pétrucores à la rencontre d’un point de rupture de charge fluvial, sur la 
Vézère. L’agglomération pétrucore est située à une vingtaine de km à l’ouest de la supposée 
limite de la cité avec celle des Lémovices. Elle s’est probablement installée au milieu du IIe s. 
av. J.-C. et a connu des aménagements à partir de l’époque augustéenne : resserrement de 
la surface d’occupation, aménagements viaires et structuration régulière du plan à partir du 
milieu du Ier s., généralisation sous les Flaviens des fondations maçonnées. À cette époque 
il existe des quartiers distincts : résidentiels, commerciaux, artisanaux, cultuels, notamment 
un sanctuaire, avec un édifice circulaire de 18 m de diamètre ouvert vers l’est et entouré d’un 
péribole, installé au carrefour de l’itinéraire provenant de Limoges. Abandon ou déplacement 
de l’occupation à partir du milieu du IIe s. apr. J.-C.

154 — P. FACQ, J.-P. FLOC’H, Découverte d’un vestige de borne routière romaine 
massive dans le bourg de Rancon (Haute-Vienne), TAL, 40, 2020, p. 61-66. Morphologie et 
dimensions du vestige consistant en l’embase et un tronçon de fût orientent vers une borne 
routière des premiers siècles de l’Empire.

155 — A. FERDIÈRE, Présence de militaires ou fonctionnaires et de « Barbares » en 
Lyonnaise centrale et Aquitaine Nord-Est (fin IIIe s.) : réalités et limites, dans supra n° 109, 
p. 42-63.

156 — Cr. GANDINI, S. GIROND, avec la collab. de L. LAÜT, Circuler dans la civitas des 
Bituriges Cubes : liaisons politiques, économiques et religieuses, dans Cl. RAYNAUD (éd.), 
Voies, réseaux, paysages en Gaule. Actes du colloque en hommage à Jean-Luc Fiches, 
49e suppl. à la Revue archéologique de Narbonnaise, 2021, p. 251-272. Voir Chronique 2022, 
n° 25.

157 — Cr. GANDINI, S. GIROND, Mutations religieuses et dynamiques territoriales 
dans la ciuitas des Bituriges Cubes, de la seconde moitié du IIIe à la fin du IVe s., dans supra 
n° 109, p. 223-244. 

158 — S. KRAUSZ, Trois modèles de formation des territoires du Néolithique à la fin 
de l’âge du Fer dans le centre de la France (5000 - 50 a. C.), dans Marches, limites, frontières 

https://atlas-historique-auvergne.msh.uca.fr/content/villes-et-agglom%C3%A9rations-antiques
https://atlas-historique-auvergne.msh.uca.fr/content/villes-et-agglom%C3%A9rations-antiques
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en France centrale. Actes du 73e colloque de la Fédération des Sociétés savantes du Centre 
de la France, Guéret, 17-21 mai 2017, Société des Sciences naturelles, archéologiques et 
historiques de la Creuse, Études creusoises, XXIV, 2017, p. 41-54.

159 — S. KRAUSZ, La rampe d’assaut de César devant l’oppidum d’Avaricum en 52 
av. J.-C., Revue internationale d’Histoire Militaire Ancienne (RIHiMA), 9, 2020, p. 247-260.

160 — P. LÉGER, L’origine de frontières entre pays lémovice, biturige et arverne dans 
l’actuel espace géographique du département de la Creuse, dans Marches, limites, frontières 
en France centrale. Actes du 73e colloque de la Fédération des Sociétés savantes du Centre 
de la France, Guéret, 17-21 mai 2017, Société des Sciences naturelles, archéologiques et 
historiques de la Creuse, Études creusoises, XXIV, 2017, p. 55-68.

161 — P. LÉGER, Camp de César des Gravières, commune de Fontanières, Cahiers du 
Groupe archéologique de Guéret, 7, 2022, p. 79-80.

162 — B. et. J.-R. MESTRE, Un castellum retrouvé sur la frontière des Vellaves, Bull. des 
Amis des Études celtiques, 7, sept/oct. 2020, p. 10-16. Vestiges d’un rempart, commune de Jax, 
au Chalat, sur les limites Arvernes.

163 — A. MICHAUD (dir.), Les voies romaines de la Saintonge. Un patrimoine en 
marche…, Société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime, 2022, 208 p., ill. coul., 
ISBN 978-2-9585274-0-2. 25 €.

164 — A. MURRAY, Recherche des voies antiques : « Na Bruniquel » entre Porte du Pin 
et Toutcauo / Lalux », Documents d’archéologie lot-et-garonnaise, 12, 2019, p. 33-53.

165 — G. PUYASTIER, Voies romaines en Saintonge, Bull de la société d’archéologie et 
d’histoire de la Charente-Maritime, 48, 2021, p. 21-23.

166 — J. ROGER, L’archéologie dans la Creuse en 2017, MSSNAHCreuse, 63, 2017-2018, 
p. 396-399.

167 — D. SCHAAD, Les Rutènes : peuple des eaux et des terres rouges, Archéologie 
Tarnaise, 21, 2020, p. 31-36.

168 — Fr. TRÉMENT, Fl. BARET, M. DACKO et al., Voies de communications, réseaux 
urbains et dynamiques de développement dans le territoire des Arvernes à l’époque romaine, 
dans Cl. RAYNAUD (éd.), Voies, réseaux, paysages en Gaule. Actes du colloque en hommage 
à Jean-Luc Fiches, 49e suppl. à la Revue archéologique de Narbonnaise, 2021, p. 227-249. 
Voir Chronique 2022, n°25.

169 — Fr. TRÉMENT, Fl. BARET, M. DACKO et al., Towns, Roads and Development 
Dynamics in the Territory of the Arverni in Roman Times, Workshop Regional urban systems 
in the Roman empire, ERC ‘An empire of 2000 Cities’, Leiden, Pays-Bas, 23-24 juin 2017, 
dans L. DE LIGT, J. BINTLIFF (dir.), Regional urban systems in the Roman World, Brill, 
Mnemosyne Supplements, 431, 2019, p. 128-157.

170 — St. VACHER, L’occupation antique sur l’emprise de l’extension du golf de 
Saint-Laurent-de-La-Prée, Bull. de l’association des archéologues de l’Aunis, La Lettre 
d’Archéaunis, 50, 2019, p. 22-32.
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6. – La ville : chefs-lieux et agglomérations urbaines

6. 1. – GÉNÉRALITÉS

171 — L. AUGIER avec X. ROLLAND, Le camp de César à Bourges : un mythe ou une 
réalité ?, Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 223, 4e trim. 2019, p. 3-6.

171 bis — Fl. BARET, The Roman ‘Small Towns’ in the Massif Central (civitates of the 
Arverni, Vellavii, Gabali, Ruteni, Cadurci, and Lemovices): Methodology and Main results, 
dans L. DE LIGT, J. BINTLIFF (dir.), Regional Urban Systems in the Roman World 150 
BCE-250 CE [Workshop Regional urban systems in the Roman empire, ERC ‘An empire of 
2000 Cities’, Leiden, Pays-Bas, 23-24 juin 2017], Brill, Mnemosyne Supplements, 431, 2019, 
p. 103-127.

172 — J.-Ph. CHIMIER, J. LIVET, I. PICHON et al., L’archéologie des villages et petites 
villes de l’Indre, Archéopages, H.S. 6, 2022, p. 193-197.

En ligne : https://doi.org/10.4000/archeopages.12863. Les interventions archéologiques 
ont permis l’émergence de deux principaux thèmes de recherche : les occupations antérieures 
au Moyen Âge et les dynamiques des espaces funéraires.

173 — H. GAILLARD, La Porte de Mars (Périgueux - Dordogne). Synthèse des 
recherches récentes, dans Les enceintes urbaines de Novempopulanie à la fin de l’Antiquité 
entre Aquitaines et Hispanies. Colloque (Pau 4-5 nov. 2011), Presses de l’Université de Pau et 
des pays de l’Adour, Archaia IV, 2020, p.197-207.

174 — D. GLAD, La nécropole de Vouillé dans son environnement. Bornage et 
structuration de l’espace pour éviter les conflits de voisinage, dans supra n° 109, p. 133-138.

175 — E. HIRIART et Chr. CHEVILLOT, Bilan des recherches archéologiques à La 
Peyrouse en 2021 (Saint-Félix-de-Villadeix - Dordogne), Documents d’archéologie et 
d’histoire périgourdines, 36, 2021, p. 69-74.

176 — R. MACARIO, Nouvelles données sur les insulae IV-3 et IV-4 d’Augustoritum : 
les fouilles récentes sur l’ancien site de la clinique Chénieux, TAL, 43, 2023, p. 97-161. Bilan 
d’opérations conduites en 2015 et 2017 dans trois rues délimitant deux îlots. Aux observations 
sur les trottoirs, caniveaux et soubassements de portiques, s’ajoutent celles qui concernent 
l’habitat avec identification de trois domus encadrées par des bâtiments situés en bordures des 
rues et consistant en boutiques, ateliers et entrepôts.

177 — E. MAROT, M. FONDRILLON, R. DURAND, Bourges et sa proche campagne 
durant l’Antiquité tardive (IIIe-VIIe s.) à la lumière des fouilles récentes, dans supra n° 109, 
p. 189-208.

178 — M. PILARD, Les caves protohistoriques et antiques dans le sud-ouest de la 
Gaule (IIe s. a.C.-Ve s. p.C.) : un état de la question, dans Aquitania, 37, 2021, Actualité des 
recherches archéologiques en Aquitaine romaine. Deuxième journée d’étude (Bordeaux, 11 
décembre 2021), dir. A. HANRY, L. BORAU, B. EPHREM, p. 181-198.

179 — J. ROGER, Archéologie dans la Creuse année 2019, MSSNAHCreuse, 65, 
2019-2020.

https://doi.org/10.4000/archeopages.12863
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• Cité des Arvernes et alentour

180 — Fr. CHALÉAT et G. ROCQUE, Un nouveau programme de recherche : l’évolution 
des agglomérations du val d’Allier depuis les Celtes jusqu’à la fin du Moyen Âge (IIe s. av. n. è. – 
XIVe s. de n. è.), Revue archéologique de l’Allier, 2, 2021 (Actes de la rencontre de 2019), p. 
89-106.

181 — Cl. FAVART, P. PICQ, J. BESSON, Archéologie préventive à la ville à la mort : 
l’approche des centre-bourgs, Revue archéologique de l’Allier (Actes de la rencontre de 
2019), 2, 2021, p. 107-122.

182 — D. LALLEMAND, M. CHANNAC et J. BERGERON, L’agglomération 
spécialisée de Varennes-sur-Allier – IVe-Ier siècles av. J.-C. : un site majeur du peuple des 
Ambluarètes-Ambibarètes ?, Revue archéologique de l’Allier, 2, 2021, p. 39-59. La localité se 
situe en limite Est des Arvernes.

183 — D. MARTINEZ (dir.), Un quartier de frange urbaine en milieu humide (IIe-XVe siècle) : 
les fouilles de la rue Fontgiève à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Lyon, MOM, DARA, 
2021, 278 p., ill. coul. ISBN 978-2-916125-16-9. EAN électronique : 9782916125664. 
En ligne : https://doi.org/10.4000/books.alpara.5560.

L’ouvrage, qui rassemble les contributions d’une quinzaine de chercheurs, présente la 
fouille préventive, en 2012, d’un quartier dans son évolution depuis l’Antiquité : notamment 
pour le Haut-Empire un moulin hydraulique aménagé sur la berge d’un chenal, et un bassin 
monumental circulaire. L’humidité du milieu a permis la conservation de bois gorgés d’eau qui 
apportent de nombreuses données sur l’architecture ou l’artisanat. Préface, H. DARTEVELLE.

Chap. 1. D. MARTINEZ, A. BEAUGER, Fr. BLONDEL et al., Une fouille en milieu 
urbain, p. 19-33 — Chap. 2. D. MARTINEZ, Un quartier du Haut-Empire en zone humide, 
p. 35-64 — Chap. 3. D. MARTINEZ, Entre occupation ponctuelle, abandon et récupération de 
matériaux (état 5 : Antiquité tardive-Haut Moyen Âge), p. 65-72 — Chap. 4. D. MARTINEZ, 
Y. PICOT, Un quartier de Faubourg de la ville médiévale et moderne — Chap. 5. Fr. BLONDEL, 
Les bois de construction — Chap. 6. Fr. BLONDEL, Fr. DIEULAFAIT, St. GUYOT et al., 
Les marqueurs chronologiques — Chap. 7. Fr. BLONDEL, F. LARRE, S. LONGEPIERRE, 
Activités économiques et vie domestique — Chap. 8. Fr. BLONDEL, St. GUYOT, 
Ch. HALLAVANT et al., L’alimentation et les pratiques culinaires (voir le 8.1, Durant 
l’Antiquité) — Chap. 9. A. BEAUGER, A. FLORENZANO, Y. MIRAS, Diatomées, pollens 
et micro-fossiles non polliniques : apports de l’étude des microrestes à la compréhension des 
structures archéologiques (voir chap. 9.1 le bassin circulaire) — Chap. 11. D. MARTINEZ, 
De la périphérie d’Augustonemetum au faubourg médiéval de Clermont-Ferrand : synthèse de 
l’étude archéologique.

184 — J. OLLIVIER (dir.), Évolution d’un quartier périphérique d’Augustonemetum. 
Les fouilles de l’ancienne gare routière de Clermont-Ferrand (Ier-IVe siècle / fin du Moyen 
Âge – début de l’époque moderne), Lyon, MOMMA, DARA, 2023, 347 p., ill. coul., 
ISBN 978-2-916125-19-0 (DOI : 10.4000/books.alpara.7505). 50 €. Deux annexes (sources 
écrites par E. GRELOIS ; catalogue des monnaies du trésor par Fr. DIEULAFAIT), 
glossaire, bibliographie.

https://doi.org/10.4000/books.alpara.5560
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Second volume de la série clermontoise, qui présente les résultats des fouilles d’un 
quartier en périphérie d’Augustonemetum. Les vingt auteurs étudient son évolution jusqu’à 
l’époque moderne, avec ses activités économiques (illustrées par un riche mobilier). Ne sont 
mentionnés que les chapitres qui concernent la Chronique.

Chap. 1. Chr. BALLUT et J. OLLIVIER, Contexte géographique, historique et archéologique 
p. 17-32 — Chap. 2. J. OLLIVIER, B. AMADEI-KWIFATI, Fr. BLONDEL et al., Les premières 
périodes d’occupation (phase 1 : fin du Ier siècle – fin du IIe siècle) p. 33-68 — Chap. 3. 
J. OLLIVIER, Le développement du quartier (phase 2 : fin du IIe siècle – fin du IIIe siècle), 
p. 69-96 : gestion et exploitation du cours d’eau ; l’agrandissement de l’auberge ; développement 
de l’habitat (C ? et D) — Chap. 4. J. OLLIVIER, A. CHEN, La rétractation progressive du quartier 
(phase 3 à 5 : fin du IIIe siècle- fin du Ve siècle), p. 97 - le site à la fin du IIIe siècle et au début du 
IVe siècle (phase 3) ; les aménagements du IVe siècle (phase 4) ; les dernières traces d’occupation 
(phase 5) — Chap. 6, Fr. BLONDEL, Fr. DIEULAFAIT, J. OLLIVIER et al., Les marqueurs 
chronologiques, p. 137-172 : La céramique antique et médiévale-contemporaine, Le verre, 
Les monnaies, La dendrochronologie — Chap. 7. Fr. BLONDEL, J. OLLIVIER, J. VIRIOT, 
L’architecture des édifices, p. 173-192 — Chap. 8. Fr. BLONDEL, S. LONGEPIERRE, 
V. MONTEMBAULT et al., Témoignages de la vie quotidienne, p. 193-210 — Chap. 9. 
Fr. BLONDEL, S. LONGEPIERRE, V. MONTEMBAULT et al., Témoignages de la vie 
économique, p. 211-228 — Chap. 10. E. FAURE, S. FOUCRAS, Ch. HALLAVANT, Restes 
animaux et végétaux, p. 229-270 — Chap. 11. J. OLLIVIER, Synthèse : l’évolution d’un 
quartier de périphérie urbaine, p. 271.

185 — M. POUX, Th. CERISAY (dir.), L’oppidum fortifié de Corent (Néolithique 
Moyen, Bronze final, La Tène finale), Drémil Lafage, Éditions Mergoil, 2023, 480 p. ill. coul., 
ISBN 978-2-35518-138-2. 55 €. Biblio, Annexe. Préfaces par I. RALSTON et S. KRAUSZ.

Dans ce deuxième volume de la série ‘Oppidum de Corent’, les auteurs analysent les 
fortifications successives (architecture et mobilier) en les situant dans leur contexte régional ; 
la question de l’identification du chef-lieu arverne au Ier s. av. J.-C. est discutée.

Chap. 1. Introduction — Chap. 2. Contexte — Chap. 3. Les fortifications de Corent : 
enjeux et problématique, p. 43 [voir 3.1 Hypothèses et recherches anciennes (C. Chany) ; 
3.2 L’apport des prospections récentes (F.-X. Simon, B. Dousteyssier, J. Guillemoteau, 
Fr. Vautier) ] — Chap. 4. Les opérations de fouille (2017-2021), p. 75. Les chap. 5 et 6 
ne concernent pas chronologiquement la Chronique — Chap. 7. Les remparts de La Tène 
finale, p. 173-415. Dans le sous-chapitre 7.4, Mobiliers associés, notons : Instrumentum 
(A. Turgis), p. 286 ; Intaille (H. Guyon), p. 300 ; Monnaies (K. Gruel, N. Dubreux), p. 303 ; 
Faune (A. Lecêtre), p. 305 ; Pétrographie (L. D’Aguanno, A. Bouchène), p. 311. 7.5. Analyse, 
comparaisons et restitutions : 1) Premier mur d’enceinte (La Tène D1a), p. 314 ; 2) Rempart à 
poutrage interne (La Tène D2a), p. 320. 7.6. Synthèse : L’oppidum fortifié de La Tène finale ; 
Fortifications et développement urbain ; Le rempart de Corent dans son contexte régional ; 
Trois remparts, une bataille et un chef-lieu.

Chap. 8. Conclusion générale, p. 417 (notamment L’oppidum de La Tène finale, p. 428 ; 
Des villes et des ports, par M. Poux, R. Laurenson, voir Les Martres-de-Veyre et Gondole, 
p. 437-447 ; Une dicopolis arverne au fil de l’Allier ?, p. 448 ; Quid Gergoviae ?, p. 458).
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• Cité des Ausci

186 — P. LOTTI, La fouille du 13 quater rue Augusta à Auch (Gers). Évolution 
d’une occupation urbaine entre la fin de l’âge du Fer et la charnière des IVe-Ve s. p.C, dans 
Aquitania, 37, 2021, Actualité des recherches archéologiques en Aquitaine romaine. Deuxième 
journée d’étude (Bordeaux, 11 décembre 2021), dir. A. HANRY, L. BORAU, B. EPHREM, 
p. 149-166.

• Bigerrois, cité des Tarbelles

187 — Ch. DELAGNES, Tarbes (Hautes-Pyrénées), de la ville antique au bourg médiéval, 
Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, 32, 2020, p. 109-114. Les domus sont 
peu à peu abandonnées au cours du IIe s., les canaux ne sont plus entretenus, les thermes 
tombent en désuétude. La ville se dépeuple et fait face à un exode urbain massif. Néanmoins 
un petit quartier continue d’être occupé durant le IIIe siècle.

• Cité des Bituriges Cubes

188 — J. HOLMGREN, A. LEDAY, L’agglomération gallo-romaine des Champs Marin, 
commune d’Osmery (Cher), Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 221, 2e trim. 2019, 
p. 3-14. Mention notamment d’un sanctuaire et son environnement.

189 — S. KRAUSZ, C. MILLEREUX, Les fortifications celtiques de l’oppidum biturige 
de Châteaumeillant-Mediolanum (Cher), Bull. de l’Association Française pour l’Étude de 
l’Âge du Fer, 37, 2019, p. 71-74.

• Cité des Bituriges Vivisques

190 — M. ROUDIER, La fouille de l’îlot Sud-Ouest : un quartier de Burdigala sur les 
berges de l’antique Devèze et son évolution aux époques postérieures, dans Aquitania, 37, 
2021, Actualité des recherches archéologiques en Aquitaine romaine. Deuxième journée 
d’étude (Bordeaux, 11 décembre 2021), dir. A. HANRY, L. BORAU, B. EPHREM, p. 199-218.

• Cité des Cadurques

191 — J.-L. BOUDARTCHOUK, D. RIGAL, Un castrum du Bas-Empire et du haut 
Moyen Âge à Cahors-Divona, Bull. de la société des études littéraires, scientifiques et 
artistiques du Lot, 143, 2, 2022, p. 141-159.

• Cité des Lémovices

192 — Fl. BARET et T. JUBEAU, Approche globale et intégrée d’un habitat groupé 
antique lémovice : le cas de Bridiers à La Souterraine (Creuse). Apports respectifs du géoradar 
et des fouilles, ArcheoSciences, 46, 1, 2022, p. 7-31.

193 — L. CARPENTIER et S. SICARD, De l’agglomération antique de Cassinomagus au 
village de Chassenon (Charente) : un bilan des connaissances, avec la collab. de 
Chr. BELINGARD, I. BERTRAND, S. BUJARD et al., Gallia, 78, 2021, p. 57-94.
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194 — G. GOUYET, Vestiges préhistoriques et gallo-romains sur la commune de 
Blaudeix, MSSNHACreuse, 65, 2019-2020.

195 — St. LAFAYE et J. ROGER (dir.), Études Creusoises, XXV. Aux origines de La 
Souterraine, Actes du colloque. La Souterraine, 18 et 19 novembre 2017, Guéret, Société 
des Sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, 2019. Signalé dans la 
Chronique 2021, n° 66.

Cl. BARDON, Le trésor de Bridiers, p. 15-22 — J.-Fr. PASTY avec la collab. de 
D. DUSSOT, Le trésor des Antoniniens de Bridiers, p. 23-26 — Fl. BARET, L’agglomération 
gallo-romaine de Bridiers : une ville, mille ans avant la fondation de La Souterraine, 
p. 27-39 — E. NIVEZ, Les espaces funéraires antiques de La Souterraine, relecture critique et 
données nouvelles, p. 41-80 — J.-Fr. FLÉCHER, Fouille d’archéologie préventive au Champ 
des citernes, p. 81-88 — D. DUSSOT, Les habitats gallo-romain et médiéval de la Petite-Prade, 
p. 89-100 — P. CLAUSS-BALTY, J. ROGER, L. BOULESTEIX, Une restitution de la forme 
originelle du mausolée gallo-romain de La Souterraine est-elle envisageable ?, p. 101-120.

• Cité des Pétrucores

196 — Chr. CHEVILLOT, De Ouesouna à Vesunna Petrucoriorum : Écornebœuf. Une 
étape de la naissance de la capitale de la Cité des Pétrocores ?, Documents d’archéologie et 
d’histoire périgourdines, 30, 2015, p. 57-108.

197 — Chr. CHEVILLOT, Écornebœuf (Coulounieix-Chamiers, Dordogne). Bilan des 
recherches de 2015, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 30, 2015, p. 7-48.

198 — Chr. CHEVILLOT, Écornebœuf (Coulounieix-Chamiers - Dordogne). Bilan des 
recherches de 2017, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 32, 2017, p. 35-60.

199 — Chr. CHEVILLOT, Écornebœuf. Coulounieix-Chamiers - Dordogne. Les 
recherches de 2018-2019. Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 34, 2019, 
p. 27-52.

200 — Chr. CHEVILLOT, « La Peyrouse », un nouveau bourg Pétrocore sur la voie 
gauloise Vesunna/Aginnum (Saint-Félix-de-Villadeix-Dordogne), Documents d’archéologie et 
d’histoire périgourdines, 31, 2016, p. 11-68.

201 — Chr. CHEVILLOT, Prospection-inventaire en Dordogne, 2016. Le site gaulois 
et antique de La Peyrouse et de La Peyrouse Nord à Saint-Félix-de-Villadeix, Documents 
d’archéologie et d’histoire périgourdines, 31, 2016, p. 187-218.

202 — Chr. CHEVILLOT, L’agglomération gauloise de « La Peyrouse ». Résultats des 
recherches de 2017, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 32, 2017, p 69-160.

203 — Chr. CHEVILLOT, E. HIR1ART, L’agglomération gauloise de « La Peyrouse ». 
Résultats des recherches de 2018, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 33, 
2018, p. 27-104.

204 — Chr. CHEVILLOT, E. HIRIART, Les opérations archéologiques menées à La 
Peyrouse (Saint-Félix-de-Villadeix - Dordogne) en 2019, Documents d’archéologie et 
d’histoire périgourdines, 34, 2019, p. 85-116.
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205 — Chr. CHEVILLOT, E. HIRIART et l’équipe de prospections ADRAHP, Bilan des 
prospections archéologiques à La Peyrouse et ses environs en 2022, Documents d’archéologie 
et d’histoire périgourdines, 37, 2022, p. 79-126.

206 — Chr. CHEVILLOT, E. HIRIART, L’oppidum gaulois de Malivert (Le Fleix, 
Dordogne). Nouvelles observations, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 35, 
2020, p. 131-152.

207 — Chr. CHEVILLOT, E. HIRIART, La Peyrouse, une agglomération gauloise sur la 
voie de Périgueux à Agen, dans B. DELLUC, B. COUGOUL (dir.), La Peyrouse en Périgord. 
Un site aux prises avec l’Histoire, éditions Secrets de pays, 2022. Non vu.

208 — P. DUMAS-LATTAQUE, C. LETETREL, Le suivi du réseau de chaleur des Deux 
Rives, un nouveau regard sur la partie orientale de Vesunna (Périgueux, Dordogne), dans 
Aquitania, 37, 2021, Actualité des recherches archéologiques en Aquitaine romaine. Deuxième 
journée d’étude (Bordeaux, 11 décembre 2021), dir. A. HANRY, L. BORAU, B. EPHREM, 
p. 167-180.

209 — V. ELIZAGOYEN et A. HANRY, Deux agglomérations secondaires et leurs 
territoires en Aquitaine. Les Olivoux (Dordogne) et Excisum/Eysses (Lot-et-Garonne), 
Archéopages, H.S. 6, 2022, p. 98-109. En ligne : https://doi.org/10.4000/archeopages.12007. 
Les terroirs sont mieux perçus et sont situés dans un environnement plus étendu.

210 — J. HANTRAIS, V. MATHIÉ, P. CORFMAT et al., Geophysical Investigations to 
Study the Celtic Open Settlement of La Peyrouse (Dordogne, France), Conference Proceedings. 
NSG2021 27th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Aug. 2021, 
vol. 2021, p. 1-5. En ligne : https://doi.org/10.3997/2214-4609.202120131.

• Cité des Pictons

211 — M. CAYRE et N. BERNIER, Les aménagements de berge romains de l’agglomération 
de Vieux-Poitiers à Naintré (Vienne), Gallia, 77, 1, 2020, p. 411-417.

212 — Fr. GERBER, Le « Chadeuil » de Poitiers et autres monuments en sous-sol, Bulletin 
de l’Association des Archéologues du Poitou et des Charentes, 46, 2018, p. 79-96.

213 — A. GUERRAUD, Les blocs en réemploi dans l’enceinte du Bas-Empire de Poitiers. 
Étude des blocs cannelés à rudentures, Bulletin de l’Association des Archéologues du Poitou et 
des Charentes, 48, 2020, p. 23-30.

214 — M.-L. HERVÉ-MONTEIL, M. MONTEIL, J. MOUCHARD, Rezé/Ratiatum 
(Loire-Atlantique), agglomération de la cité des Pictons, dans M. MONTEIL, G. VARENNES 
(dir.), L’archéologie antique en Pays de la Loire. Bilan de deux décennies de recherches 
(2001-2021), 11ème supplément à la RAOuest, Rennes, PUR, 2022, p. 255-280. Supra, n° 52.

215 — F. VIGIER (dir.), Poitiers, capitale de province. Essai d’histoire administrative, 
du Ier siècle à 2015, Poitiers, Atlantique, 2021, 221 p., ISBN 978-2-911320-76-7. 16 €. Non 
vu. La période antique est traitée par Jean Hiernard.

https://doi.org/10.4000/archeopages.12007
https://doi.org/10.3997/2214-4609.202120131
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• Cité des Rutènes

216 — Ph. GRUAT, N. ALBINET, L. MÉTIVIER et al., Les remparts antiques et 
médiévaux de Rodez. L’apport du diagnostic d’archéologie préventive conduit au palais 
épiscopal, Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise, 33, 2021, p. 30-94.

217 — Ph. GRUAT, F. HUGUET, J. TRESCARTE, Découvertes archéologiques au 
collège Fabre (Rodez), Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise, 31, 2019, p. 86-108.

218 — D. PÉLISSIER et J. ALAUX avec collab., Salles-la-Source : Enceinte fortifiée de 
rebord de plateau de Plaine Roque, Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise, 33, 2021, p. 248-253.

• Cité des Santons

219 — B. BOURGUEIL, Environnement géologique et hydrogéologique de l’aqueduc 
de Saintes, Bull. de la société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime, 47, 2020, 
p. 86-92.

220 — B. PETIT, La naissance de l’identité santonne à la fin du IIe siècle avant J.-C., 
Bulletin d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-Maritime, 45, 2018, p. 119-125.

221 — Chr. VERNOU, L’arc romain de Saintes a 2000 ans, Bull. de la société d’archéologie 
et d’histoire de la Charente-Maritime, 47, 2020, p.167, suivi de V. MIAILHE, Un premier 
aqueduc, une première source : la Font Morillon, p. 168-171 et J.-L. HILLAIRET, La source 
de la Grand-Font. p. 175-179, infra n° 238.

• Cité des Tarbelles

222 — Fr. RÉCHIN, collab. Chr. NORMAND, Bayonne antique : de la petite agglomération 
alto-impériale au castrum tardo-antique, dans Fr. BOUTOULLE, É. JEAN-COURRET, 
S. LAVAUD (dir.), Bayonne, Pessac, Ausonius (Atlas historique des villes de France, 54), 
2019, p. 105-132.

— Voir aussi supra Bigerrois et cité des Tarbelles.

6. 2. – ARCHITECTURE PUBLIQUE

• Cité des Arvernes

223 — L. AUGUSTIN et Ch. MERCIACCA, Les structures thermales de l’agglomération 
antique d’Aquæ Calidæ / Vichy : apports de l’analyse des bétons entourant les puits de captage, 
Revue archéologique de l’Allier, 2, 2021, p. 61-73.

224 — Fr. CHALÉAT, Cl. FAVART, G. ROCQUE, Cusset, place Victor Hugo. Évolution 
d’une place de centre-ville des périodes antique à contemporaine, Revue archéologique de 
l’Allier (Actes de la rencontre de 2019), 2, 2021, p. 127-153.

225 — D. MARTINEZ, Après Aquae Calidae : Vichy et sa campagne au cours de 
l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, Revue archéologique de l’Allier, 2, 2021, p. 75-82.
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• Cité des Ausci

226 — A. VAN DE LUITGAARDEN, V. SALLE, J. OLLIVIER, Sondages sur l’aqueduc 
d’Auch à Pavie (Gers) : apports de la photogrammétrie à l’étude d’un tronçon redécouvert en 
2019, Aquitania, 37, 2021, p. 241-250.

• Cité des Bituriges Vivisques

227 — C. HOURCADE, Le franchissement du vallon du Brucat (Villenave-d’Ornon) : 
nouvelles données sur l’aqueduc de Burdigala, dans Aquitania, 37, 2021, Actualité des 
recherches archéologiques en Aquitaine romaine. Deuxième journée d’étude (Bordeaux, 
11 décembre 2021), dir. A. HANRY, L. BORAU, B. EPHREM, p. 231-240.

228 — R. ROBERT, A. BADIE, J.-J. MALMARY et al., Recherches récentes sur les 
Piliers de Tutelle, Revue Archéologique de Bordeaux, 107, 2016, p. 13-19.

• Cité des Gabales

229 — R. ROBERT, J. SEIGNE, D. TARDY, Le chapiteau figuré de Javols-Anderitum 
(Lozère, France) : une composition ornementale singulière, RAN, 53, 2020, p. 229-238. Étude, 
à partir de la réalisation d’un moulage numérique de ce chapiteau aussi connu sous le nom de 
« Chapiteau de Cybèle ». Cela a permis de reconnaître, entre autres, des griffons dans les deux 
protomés et de proposer une datation vers la fin du Ier ou le début du IIe s. Une provenance d’un 
des grands monuments de la ville, théâtre, basilique ou forum, est donc probable.

• Cité des Lémovices

230 — L. PELPEL, L’aqueduc gallo-romain de Limoges/Augustoritum, d’après un plan 
de 1769, TAL, 40, 2020, p. 73-78.

231 — S. SICARD, Les thermes antiques de Chassenon, Le Picton, 262, 2020, p. 33-39.
232 — S. SICARD et al., Thermes de Longeas (Chassenon, Charente) : réseau 

hydraulique interne (égouts et caniveaux), Bull. de liaison et d’information de l’Association 
des Archéologues du Poitou et des Charentes, 47, 2019, p. 27-40.

• Cité des Pétrucores

233 — A. COUTELAS, A. ARLES, Entre Grand Font et Lieu-Dieu, nouvelles données 
sur l’aqueduc romain de Vesunna (Périgueux), dans Aquitania, 37, 2021, Actualité des 
recherches archéologiques en Aquitaine romaine. Deuxième journée d’étude (Bordeaux, 11 
décembre 2021), dir. A. HANRY, L. BORAU, B. EPHREM, p. 219-230.

• Cité des Pictons

234 — G. TENDRON, La décoration architecturale en marbre des territoires pictons, 
Aquitania, 36, 2020, p. 215-234.

• Cité des Rutènes

235 — Ph. GRUAT, L’aqueduc antique de Rodez. Acquis des nouvelles fouilles menées à 
la Boissonnade (Luc-la-Primaube), Patrimòni, 71, novembre-décembre 2017, p. 18-26.
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236 — Ph. GRUAT, L’aqueduc antique de Rodez. L’apport des nouvelles découvertes, 
Les Amis d’Eugène Viala et du Lévézou - Murmures de notre terre, 19, 2019, p. 23-28.

• Cité des Santons

237 — A. BOUET (dir.), Barzan IV. L’entrepôt de la Palisse à Barzan (Charente-Maritime), 
port des Santons, et les entrepôts urbains et périurbains dans les provinces gauloises, 
suppl. Aquitania, 41, Bordeaux, 2020, 790 p., ill. coul. ISBN 978-2-35613-342-7. 60 €.

Des fouilles réalisées entre 2002 et 2009 par l’université Bordeaux Montaigne dans ce 
port de la capitale provinciale que fut Saintes ont mis au jour un vaste entrepôt à cour qui 
témoigne de la fonction économique du site. Un catalogue des entrepôts des Gaules met en 
perspective le bâtiment de Barzan qui apparaît alors comme une construction majeure des 
provinces gauloises.

238 — J.-L. HILLAIRET, La source de la Grand-Font, Bulletin de la société d’archéologie 
et d’histoire de la Charente-Maritime, 47, 2020, p. 171-175.

239 — J.-L. HILLAIRET, la convergence des branches de l’aqueduc du Douhet et de 
Vénérand, Bull. de la société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime, 47, 2020, 
p. 109-132. Recherches sur l’aqueduc gallo-romain de Saintes.

240 — J.-L. HILLAIRET, Restitution hypothétique des thermes romains de Saint-Saloine, 
Bull. de la société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime 48, 2021, p. 75-91. 
Il s’agit des thermes de Mediolanum.

241 — V. MIAILHE, Un premier aqueduc, une première source : la Font Morillon, Bulletin 
de la société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime, 47, 2020, p. 168-171.

242 — C. TRÉBUCHET, Pour un nouveau regard sur les thermes dits de Saint-Saloine, 
Bull. de la société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime 48, 2021, p. 65-74. 
Il s’agit des thermes de Mediolanum.

6. 3. – ARCHITECTURE PRIVÉE

• Bituriges Cubes

243 — E. MAROT, Modes de construction durant l’Antiquité tardive à Bourges (Cher) 
au travers des trajectoires comparées de deux établissements agricoles récemment fouillés, 
dans L. FOURNIER (dir.), Les modes de construction privée de l’Antiquité tardive en région 
Centre-Val de Loire. Actes de la table-ronde d’Orléans, 20 octobre 2017, Tours, FERACF 
(78e suppl. à la RACF), 2022, p. 31-48. Voir Chronique, 2022, n° 67. Résultat de la fouille de 
deux villae proches de la capitale de cité : les « Boubards » et l’« Angoulaire », de superficie 
comparable, la première abandonnée sous sa forme antique au IIIe s., qui s’organise ensuite en 
habitat groupé avec des bâtiments sur poteaux ; la seconde, à partir de la seconde moitié du 
VIe s. avec disparition de son utilisation sous forme domaniale. Dans les deux cas, apparition 
de bâtiments sur solins. Sans qu’il soit permis de généraliser, ni à l’ensemble des campagnes 
ni encore moins aux villes, le constat est celui de transformations profondes qui correspondent 
à des mutations économiques.
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• Lémovices

244 — J.-P. LOUSTAUD, Les fastes des élites urbaines lémovices. Éléments de décor en 
opus sectile dans deux grandes demeures aristocratiques d’Augustoritum/Limoges, TAL, 40, 
2020, p. 27-52.

245 — J.-P. LOUSTAUD, Les mosaïques de la « Maison à l’emblema au lion » à 
Augustoritum/Limoges (insula VI-5), TAL, 41, 2021, p. 49-72. Maison probablement 
construite à la fin du règne de Tibère, parmi les premières résidences aristocratiques de la 
ville construites en opus caementicium selon un plan inspiré des riches maisons vésuviennes. 
Mosaïque polychrome d’inspiration italique qui a des parallèles dans des pavements d’époque 
républicaine ou augustéenne.

• Cité des Pictons

246 — J. CARON, Les mosaïques du territoire picton à l’époque romaine : étude stylistique 
et technique, Bull. de liaison et d’information de l’Association des Archéologues du Poitou et 
des Charentes, 47, 2019, p. 41-54.

7. – Les campagnes

247 — G.-H. ARTIGAU, C. JAVIERE, Intervention autour de la villa aquitano-romaine de 
Borderouge, Goès, Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, 32, 2020, p. 101-103.

248 — Fr. BERTHAULT (dir.), La villa gallo-romaine de Montcaret (Dordogne). 
Une villa et son environnement dans le sud-ouest de la Gaule (livre numérique), coll. DAN@, 
1, Ausonius éd., Pessac/Bordeaux, 2020, 332 p. En ligne : https://una-editions.fr/?s=berthault.

249 — S. CABES, Les pièces chauffées et leur utilisation dans les habitats ruraux d’Aquitaine 
méridionale à l’époque romaine (Ier-Ve siècles) : un témoin de la romanisation et de l’ostentation 
des élites ?, dans Fr. RÉCHIN (éd.), Healing systems in Roman villas, Studies on the rural 
world in the Roman period (SRWRP), 10, Gérone, 2017, p. 155-174. Notamment l’exemple 
de la villa d’Oeyregave (Landes).

250 — S. CABES, Caractériser les habitats agglomérés des « terres océaniques de 
l’Aquitaine » antique : Verba docent, exempla trahunt, Archéologie des Pyrénées Occidentales 
et des Landes, 33, 2021, p. 89-102.

251 — S. CABES, Habiter, produire et échanger dans les campagnes de la civitas Boatium 
du Ier s. a.C. au VIIIe s. p.C. Analyse préliminaire des dynamiques de peuplement, Archéologie 
des Pyrénées Occidentales et des Landes, 33, 2021 p. 77-88.

252 — S. CABES, L. TOBALINA-PULIDO, La place de la uilla dans l’organisation 
des territoires d’Aquitaine méridionale et d’Hispanie septentrionale dans l’Antiquité 
tardive (IIIe-VIIe s.) : Approche transfrontalière, dans J. BURCH I RIUS, P. CASTANYER 
I MASOLIVER, J.M. NOLA I BRUFAU et al. (éd.), Cooking, kitchen and food in rural areas 
during the Roman period. Studies on the rural world in the Roman period – 11, Gérone, 2019, 
p. 213-240 (Étude des réseaux et de l’évolutions des villas).

https://una-editions.fr/?s=berthault
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253 — C. CALBRIS, Fl. BARET, D. DELHOOFS et al., Spécificités de l’habitat 
groupé du Haut-Empire dans la moyenne montagne arverne : nouveaux apports et réflexions 
à partir d’études de cas (Puy-de-Dôme, Cantal), dans Aquitania, 37, 2021, Actualité des 
recherches archéologiques en Aquitaine romaine. Deuxième journée d’étude (Bordeaux, 11 
décembre 2021), dir. A. HANRY, L. BORAU, B. EPHREM, p. 251-266.

254 — T. CANILLOS, J.-L. ENJALBERT, J. PECH, L’établissement antique de la Rivayrié 
Neuve et l’occupation médiévale de Saint-Alens, Puylaurens, Archéologie Tarnaise, 21, 2020, 
p. 67-107.

255 — Chr. CHEVILLOT, Un site gallo-romain à « La Peyrasse », commune de Sorges, 
Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 37, 2022, p. 193-204.

256 — Chr. CHEVILLOT et H. PRADIER, Recherches sur les enclos fossoyés des 
Vélugies et de Ferrus, en 2022. Commune de Beleymas (Dordogne), Documents d’archéologie 
et d’histoire périgourdines, 37, 2022, p. 205-216.

257 — Chr. CHEVILLOT avec la collab. de R. LAVAUD et C. VARAILHON, 
L’occupation gauloise dans les vallées du Meyré et du Tournevalude et dans la commune de 
Celles (Dordogne), Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 37, 2022, p. 127-188.

258 — G. CLAMENS, C. BAZILLOU, N. BOULBES, et al., Un établissement rural 
aux confins de la cité des Cadurques : la fouille de la déviation de Cambes à Camboulit (Lot), 
Aquitania, 38, 2022, p. 197-232. Site à l’ouest de Figeac. Un établissement actif de 150 av. à la 
fin du VIe s. avec réoccupation partielle à la fin du Ve – début du VIe s. Un mobilier révélateur 
d’une pluri-activité, notamment le travail du bronze, du plomb, du fer, de la pierre ; tabletterie, 
menuiserie ; élevage, agriculture, pêche. Les auteurs décèlent dans l’analyse du mobilier le 
« statut social élevé des propriétaires qui devaient loger dans un bâtiment cossu, à proximité 
de ses annexes agraires. »

259 — M. DABAS et J. OLLIVIER, The Ancient Rural Settlement of Plantades 
in Salviac (Lot, France): Comparison of Previous Data with two Geophysical Surveys, 
ArcheoSciences, 45, 1, 2021, p. 43-46.

260 — C. DRIARD et collab., Un établissement rural de l’Antiquité tardive et du Haut 
Moyen-âge sur le site de la médiathèque de Lezoux (Puy-de-Dôme), dans supra n° 109, 
p. 269-282.

261 — B. EPHREM, Ph. DUPRAT, M. BERNIER et al., La villa gallo-romaine des 
Chapelles à Port-des-Barques (Charente-Maritime) : acquis et perspectives de recherche sur 
une économie entre terre et mer, Aquitania, 38, 2022, p. 83-174. Une villa de la cité des Santons, 
située à proximité immédiate de l’Océan. Synthèse des données anciennes (documentation et 
mobilier archéologique) et nouvelles (prospection géophysique). S’ajoute à l’activité viticole 
certaine la diversité des activités entre terre et mer (des indices de pêche) dans une économie 
fondée sur la saisonnalité des ressources.

262 — J. FILLONNEAU, Un été sur deux chantiers archéologiques en Aunis : La 
villa gallo-romaine de Saint-Saturnin-du-Bois ; La Tour de Broue à Saint-Sornin, Bull. de 
l’association des archéologues de l’Aunis, La Lettre d’Archéaunis, 51, 2019, p. 15.
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263 — J.-Fr. GARNIER, A. MURRAY, Photographie aérienne d’un nouvel établissement 
romain à Cazideroque (Lot-et-Garonne), Documents d’archéologie lot-et-garonnaise, 12, 
2019, p. 67-69.

264 — J. HOLMGREN, Prospection aérienne en Bas-Berry. La villa gallo-romaine de la 
Gaulière commune de Clion (Indre), Bull. du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais, 
44, 2017, p. 23-31. Chez les Bituriges cubes, ainsi que les trois autres références du même auteur.

265 — J. HOLMGREN, La villa gallo-romaine de Bellechasse commune de 
Saint-Pierre-de-Jards (Indre), Bull. du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais, 48, 
2021, p. 41-50.

266 — J. HOLMGREN, Fermes maçonnées et petites villae gallo-romaines avec bâtiment 
principal à trois pièces et variants (Indre), Bull. du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de 
Buzançais, 49, 2022, p. 9-28.

267 — J. HOLMGREN, Quatre villae gallo-romaines des environs d’Argentomagus, 
Saint-Marcel (Indre), Bull. du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais, 50, 2023, 
p. 15-34. Étude par photo aérienne et prospection de quatre ensembles déjà connus, au 
Pêchereau, à Thenay, Mosnay et Maillet.

268 — J.-Cl. HUGUET et V. MARACHE, Le site antique de Barre à Arveyres (Gironde), 
Revue archéologique de Bordeaux, CX, 2019, p. 7-21. La prospection et le ramassage du 
mobilier montrent une occupation du lieu depuis le Ier siècle après Jésus-Christ jusqu’au VIIIe. 
Le site a servi d’habitat avant de devenir une nécropole dans l’Antiquité tardive.

269 — L.-A. LELOUVIER, Fr. DURAND, H. MARTIN et al., Un établissement rural 
antique à Massac-Séran ?, Archéologie Tarnaise, 21, 2020.

270 — J.-L. MORENO, La mosaïque de la villa gallo-romaine de Laplagne à Lamontjoie, 
Revue de l’Agenais, Bull. de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen, 147, 4, 2020, 
p. 367-372. Dans la cité des Nitiobriges.

271 — L. MAUREL, L. RICHARD, La villa gallo-romaine de Saint-Saturnin-du-Bois 
(Charente-Maritime) : évolution architecturale, économique et sociale d’un établissement 
rural du Ier au IXe s., dans supra n° 109, p. 283-288.

272 — Th.-T., QUIRCE, Le site de Terrefort à Gaillan-en-Médoc, caractérisation, rôle 
et place dans le territoire médulien pendant l’époque romaine (Ier siècle av. J.-C. - Ve siècle 
ap. J.-C.), Les cahiers Méduliens [Revue de la société archéologique et historique du Médoc], 
73, 2020, p. 21-40.

273 — Fr. RIVIÈRE, (Re)Découverte d’une villa gallo-romaine dans la vallée du Lot, 
Bull. de la soc. des études littér. scient. et artistiques du Lot, 143, 4, 2022, p. 305-310. Sur la 
commune de Cénevières.

274 — Ch. ROUTABOUL, L’habitat rural en Aveyron durant l’antiquité, Ier siècle avant 
J-C. au Ve siècle après J.-C., Patrimòni, 91, 2021, p. 5-11.

275 — E. SADOURNY, Les villas romaines des cités arverne et vellave. Bilan 
historiographique et archéologique, dans Aquitania, 37, 2021, Actualité des recherches 
archéologiques en Aquitaine romaine. Deuxième journée d’étude (Bordeaux, 11 décembre 2021) 
dir. A. HANRY, L. BORAU, B. EPHREM, p. 267-275.
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276 — J. TRESCARTE (dir.), avec Ph. ABRAHAM, S. BARATON, Ph. GRUAT, 
F. HUGUET et N. PÉREZ, Contribution à l’étude du territoire rutène et son organisation à la 
fin de l’âge du Fer : le complexe laténien de Vors-Le Lac, Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise, 
28, 2015 (2016), p. 40-80.

• Arvernes

277 — L. LAUTIER, M. CABANIS, A. WITTMANN et al., Une exploitation agro-
pastorale du Haut-Empire aux marges du centre de production de Lezoux. Un éclairage 
sur les pratiques par l’analyse multi-disciplinaire, dans C. SCHAAL, M. CABANIS (éd.), 
La carpologie et l’interdisciplinarité : approches intégrées. Mélanges offerts à Philippe 
Marinval, Actes des 13es Rencontres d’archéobotanique, 28 février - 2 mars 2018, Besse 
et Saint- Anastaise (Auvergne), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2021, 
p. 107-134. Voir Chronique 2022, n° 311. L’étude porte sur un habitat à vocation agricole 
fondé dans le courant du Ier s. apr. J.-C., densément occupé, et abandonné entre la fin du IIe et 
le milieu du IIIe s.

278 — Fr. SURMELY, F. DELRIEU, É. THOMAS, Prospection archéologique du plateau 
de Trizac (Cantal), Rev. Hte Auvergne, 81juil.-déc. 2019, p. 337-368.

• Lémovices

279 — M.-Fr. DIETSCH-SELLAMI, A. HANRY, Les restes végétaux des puits de la villa 
à pavillons multiples du Haut-Empire de Malemort « Cazaudet-Roumégoux » (Corrèze) et 
leur contribution décisive à la compréhension de son organisation spatiale, dans C. SCHAAL, 
M. CABANIS (éd.), La carpologie et l’interdisciplinarité : approches intégrées. Mélanges 
offerts à Philippe Marinval, Actes des 13es Rencontres d’archéobotanique, 28 février - 2 
mars 2018, Besse et Saint- Anastaise (Auvergne), Besançon, Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2021, p. 6986. Voir Chronique 2022, n° 311. Au moins mise en évidence 
d’une partie résidentielle, peut-être celle de l’intendant, et pour la pars rustica, qui a conservé 
son organisation du Ier au début du IIIe s., des bois, des graines, des fruits qui attestent la variété 
des productions, dans ce site lémovice.

280 — R. GESTREAU, F. LOUBIGNAC, A. SURDOU, Mode de construction et 
fonctionnalités des éléments bâtis en moyenne montagne corrézienne : premiers éléments 
d’interprétation, Nouvelles de l’archéologie corrézienne, 8, 2021, p. 7-32. Une étude qui 
s’insère dans le cadre d’un programme sur les plateaux corréziens, animé par Blaise Pichon.

281 — P. MONTZAMIR, La « villa du Boin » : un site exemplaire en Corrèze ?, Nouvelles 
de l’archéologie corrézienne, 8, 2021, p. 41-56.

282 — P. MONTZAMIR, La question du territoire lémovice en Corrèze, Nouvelles de 
l’archéologie corrézienne, 8, 2021, p. 57-70.

• Tarbelles

283 — S. CABES, L’établissement rural antique de Pujo-le-Plan (40) : les indices d’un 
habitat aristocratique de Novempopulanie, Revue de la société de Borda, 538, 2, 2020, p. 159-170.
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284 — Chr. RENDU, C. CALASTRENC, M. LE COUEDI et al. (dir.), Estives d’Ossau. 7000 
ans de pastoralisme dans les Pyrénées, éd. Le Pas d’oiseau, 2016. ISBN 978-2-917971-60-4. 
N’est mentionné que ce qui concerne la Chronique.

Partie 1 : 2) Une première approche archéologique — M. LE COUÉDIC, C. CALASTRENC, 
Chr. RENDU et al., À la recherche des sites, p. 61-84 — M. LE COUÉDIC, C. CALASTRENC 
et Chr. RENDU, À la recherche de la chronologie, p. 85-114 — C. CALASTRENC, 
Chr. RENDU, J. KNOKAERT et al., À la recherche des pratiques : le site 32 de Cabanes 
la Glère (IIIe-XVe s.), p. 115-141. Un bâtiment trapézoïdal avec des foyers dont l’un est antique.

Partie 2. De l’estive au piémont : 1) Dynamiques et formes d’occupation du Néolithique à 
l’époque antique — D. GALOP, Évolutions paléo-environnementales en vallée d’Ossau, du 
Néolithique à l’Époque contemporaine, p. 161-174 — P. DUMONTIER, Entre montagne et 
piémont, témoignages agropastoraux du Néolithique à l’âge du Fer, p. 175-204 — Ph. LEVEAU, 
Approches de la transhumance en Gaule à l’époque romaine, p. 205-222 — D. BARRAUD, 
Romanisation et pastoralisme en Haut-Béarn (Ier-Ve siècle), p. 223-237.

8. – Économie, productions et échanges

8. 1. – CIRCULATION MARITIME, ROUTIÈRE ET FLUVIALE

285 — M. BLONDEL, É. YENY, Les pirogues monoxyles découvertes dans le département 
de l’Allier : descriptions, typologies, datations et fonctions, dans St. RAUX (dir.), avec 
collab., Les modes de transport dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Mobiliers d’équipement et 
d’entretien des véhicules terrestres, fluviaux et maritimes. Actes des Rencontres internationales 
Instrumentum. Arles (FR, Bouches-du-Rhône), Drémil Lafage, éd. Mergoil, 2021, p. 303-320. 
Signalé dans la Chronique 2021, n° 68. Sur la quinzaine de pirogues monoxyles découvertes 
dans ce département, une seule, celle de Marcenat, est assurément datée de l’antiquité. 
L’étude vaut donc surtout pour les comparaisons à travers les âges, des formes, bois utilisés et 
fonctions possibles.

286 — Chr. CHEVILLOT, Enquête sur la voie gauloise de long parcours de Ouesona 
à Aginnum. Le tracé de Vergt à La Peyrouse, Documents d’archéologie et d’histoire 
périgourdines, 32, 2017, p. 195-216.

287 — Chr. CHEVILLOT, Enquête sur la voie gauloise de long parcours de Ouesona à 
Aginnum. 2. Le segment de la Pouleille à Mouleydier, Documents d’archéologie et d’histoire 
périgourdines, 35, 2020, p. 93-114.

288 — Chr. CHEVILLOT et J.-C. MOISSAT, Enquête sur la voie gauloise et antique 
de Vergt à Neuvic-sur-l’Isle, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 36, 2021, 
p. 105-128.

289 — L. DODY et G. COULON, Un tronçon de voie romaine découvert entre 
Villedieu-sur-Indre et la Chapelle-Orthemale (Indre), Bull. du Groupe d’Histoire et 
d’Archéologie de Buzançais, 50, 2023, p. 35-37.

290 — P. FACQ, J.-P. FLOC’H, S. VIALA, Sauvegarde numérique tridimensionnelle d’un 
vestige de borne routière romaine : le fragment d’Écurat (commune de Saint-Pardoux-les-Cars, 
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Creuse), TAL, 43, 2023, p. 243-247. Description minéralogique précise et enregistrement 
photographique tridimensionnel pour mémoire pour ce fragment qui sert actuellement de base 
à une croix.

291 — J. HIERNARD, Les bornes de la voie romaine Poitiers-Bourges : addenda et 
corrigenda, Revue historique du Centre-Ouest, 18, 2019, p. 347-350. L’étude porte sur le 
secteur de Poitiers.

292 — S. KRAUSZ, G. COULON, Le véhicule gallo-romain de Châteaumeillant (Cher), 
p. 51-62. Signalé dans la Chronique 2021, n° 68. Parmi un dépôt de plusieurs milliers d’objets 
découverts dans un puits antique au cœur de l’agglomération, notamment 200 pièces en fer 
agglomérées par la corrosion. Restaurées, un tiers d’entre elles appartiennent à un véhicule 
gallo-romain à quatre roues : timon, chevilles, anneaux de serrage, frettes de moyeu, support 
de caisse, ferrure en équerre. Les a. identifient ce véhicule à un carrus plutôt qu’à un 
plaustrum. Les raisons du dépôt dans ce puits, après démontage, restent hypothétiques. Date : 
IIIe s. apr. J.-C.

293 — Fr. TRÉMENT, Fl. BARET, M. CALBRIS et al., Agglomérations, routes 
et dynamiques de développement dans le territoire des Arvernes à l’époque romaine, dans 
C. PÉROL, J.-L. FRAY (dir.), Routes et petites villes. De l’Antiquité à l’époque moderne 
[Colloque international Les petites villes et la routes de l’Antiquité à l’époque moderne, 20-21 
mars 2014, Clermont-Ferrand (63)], PUBP, 2020, p. 73 -97.

8. 2. – PRODUCTIONS AGRICOLES, MINES ET CARRIÈRES

294 — A. BEYRIE (dir.), Mines et métallurgie chez les Tarbelles. Aux origines de la 
sidérurgie dans l’ouest pyrénéen (IIIe s. a.C.-IIIe p. C), Suppl. Aquitania, 44, Pessac, 2022, 
234 p. ISBN 978-2-910763-04-6. 27 €. Non vu.

Les recherches archéologiques menées depuis une vingtaine d’années dans le domaine 
de l’archéologie minière et de la paléométallurgie permettent de restituer les grands traits du 
paysage minier de ce territoire, de retracer les grandes lignes chronologiques de son histoire 
minière. Il est établi qu’un important foyer de production métallique s’est développé en 
bordure de l’océan.

295 — Chr. CHEVILLOT, Gh. DE BONFILS, Un site métallurgique gaulois à La Vernelle 
(Saint-Félix-de-Villadeix), Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 35, 2020, 
p. 121-130.

296 — J. GAILLARD, E. CONFORTO, Pierre et carrières dans la Saintonge antique : 
identification, usages et diffusion, Gallia, 79, 2, 2022, p. 171-188.

297 — D. LOIRAT, Approche préliminaire et premier comptage de la faune ramassée 
en surface sur le site gaulois de La Peyrouse, Documents d’archéologie et d’histoire 
périgourdines 31, 2016, p. 69-78.

298 — D. LOIRAT, La faune trouvée en 2017 sur l’agglomération gauloise de La Peyrouse, 
Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 32, 2017, p. 161-168.

299 — D. LOIRAT, La faune trouvée en 2018 sur l’agglomération gauloise de La Peyrouse, 
Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 33, 2018, p. 105-110.
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300 — D. LOIRAT, La faune trouvée en 2015 à Écornebœuf, Documents d’archéologie et 
d’histoire périgourdines, 30, 2015, p. 49-56.

301 — D. LOIRAT, La faune trouvée à Écornebœuf en 2017, Documents d’archéologie et 
d’histoire périgourdines, 32, 2017, p. 61-68.

302 — E. MEUNIER, L’exploitation minière dans le sud-ouest de la Gaule entre le second 
âge du Fer et la période romaine. Le district de l’Arize dans son contexte régional, Pessac, 
Ausonius éditions, DAN@ 10, 2023 (//una-editions.fr/lexploitation-miniere-dans-le-sud-
ouest), 308 p. ill. coul., ISBN pdf : 978-2-35613-499-8. Trois annexes dont un glossaire et la 
bibliographie.

L’auteur situe son étude des exploitations minières dans le centre du département de 
l’Ariège, à l’intérieur d’une présentation à l’échelle du sud-ouest de la Gaule [six districts 
miniers en Narbonnaise et Aquitaine], du IVe s. av. J.-C. jusqu’au Ier s. apr. J.-C. ou IIIe s. 
suivant les secteurs. L’ouvrage comprend de nombreuses cartes à l’appui. L’élargissement de 
l’étude a permis de mettre en évidence des dynamiques communes.

Au cours du IIe siècle av. J.-C., les mines de non-ferreux du Pays basque et les 
exploitations sidérurgiques des Corbières et des Pyrénées orientales commencent à être 
exploitées systématiquement, ce qui montre une augmentation de la demande en métaux. On 
note une continuité dans les pratiques et dans l’organisation par rapport aux exploitations 
précédentes, sans évolution notable des techniques. Des changements dans le contrôle des 
ressources minières sont mis en évidence à partir du deuxième quart du Ier siècle av. J.-C. Des 
entrepreneurs Italiens sont impliqués dans les exploitations (dans le district sidérurgique de 
la Montagne noire). Un tournant à l’époque augustéenne est manifeste dans les exploitations 
minières, notamment en termes de techniques.

Introduction, p. 15-24 — Partie 1. Les exploitations minières du sud-ouest de la Gaule (du 
pays Basque aux Corbières et à la Montagne noire), p. 25-74 — Partie 2. Le district à cuivre 
argentifère du massif de l’Arize, p. 75-226 — Partie 3. L’évolution régionale de l’exploitation 
minière dans son contexte archéologique et historique, p. 227-278. On y regardera notamment 
le chap. 3. Sous l’empire romain : des facettes multiples.

303 — C. MOUGNE, J.-Ph. BAIGL, Br. EPHREM et al., Exploitation et utilisation des 
ressources animales marines à Saintes (Charente-Maritime) du Ier siècle av. J.-C. au Ve siècle 
ap. J.-C., Bull. de liaison et d’information de l’Association des Archéologues du Poitou et des 
Charentes, 47, 2019, p. 63-75.

304 — M.-Cl. SAVIN, E. CUSTODERO, G. BRENGUER, De l’africano gaulois ? 
Prémisses d’une enquête sur la carrière pyrénéenne mal connue de Byze, Aquitania, 36, 2020, 
p. 263-287.

8. 3. – PRODUCTIONS ARTISANALES

305 — L. ANDROUIN, J. ROGER, Une Vénus à gaine de l’atelier de Rextugenos 
trouvée à Issoudun-Létrieix (Creuse), TAL, 43, 2023, p. 229-241. Réapparition d’une figurine 
découverte au début du XXe s. Inventaire des terres cuites de l’ensemble du département de 
la Creuse.



 chronique gallo-romaine 2022  51

306 — Gr.-H. ARTIGAU, C. JAVIERRE, collab. D. ORTEGAT, Surveillances 
archéologiques à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) : la Place des Oustalots et la 
rue des Barats, Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, 32, 2020, p 53-58. Un 
atelier de forge du Haut-Empire.

307 — C. AUNAY, M. GUÉRIT, J. MOTTEAU avec la collab. de A. MOIRIN, La vaisselle 
en verre dans les territoires du centre de la Gaule, de la fin du IIIe au milieu du Ve siècle, dans 
supra n° 109, p. 391-415.

308 — I. BERTRAND, M. PERNOT, collab. J.-P. BAIGL et G. LAVOIX, Le travail des 
alliages cuivreux au cœur de Mediolanum (Saintes). Le site de la Providence : étude des restes 
de creusets et de moule, Bull. Instrumentum, 53, 2021, p. 52-57.

309 — A. BEYRIE, Un atelier sidérurgique des Ve-VIe s. dans le centre de la France : le 
site de « Bois Messire Jacques » à Massay (Cher), dans supra n° 109, p. 317-336.

310 — D. BLOYS, Chr. CHEVILLOT et D. MASSOULIER, Un bracelet tardo-romain 
en argent à la Gonterie-Boulouneix (Dordogne), Documents d’archéologie et d’histoire 
périgourdines, 34, 2019, p. 177-186.

311 — Chr. CHEVILLOT, Les timbres sur amphores de l’oppidum de La Curade et 
d’Écornebœuf (Coulounieix-Chamiers - Dordogne), Documents d’archéologie et d’histoire 
périgourdines, 33, 2018, p. 155-186.

312 — Chr. CHEVILLOT, Un grand fer de lance gauloise trouvé anciennement à 
Écornebœuf (Coulounieix-Chamiers - Dordogne), Documents d’archéologie et d’histoire 
périgourdines, 36, 2021, p. 75-80.

313 — Chr. CHEVILLOT, Couteaux et clef gallo-romains à motifs figurés de la Cité des 
Pétrucores, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 36, 2021, p. 129-136.

314 — Chr. CHEVILLOT et J. COMBAUD, Catalogue du mobilier du site gaulois de 
« Blis/Roc de Salomon ». Commune d’Eymet (Dordogne), Documents d’archéologie et 
d’histoire périgourdines, 34, 2019, p. 53-84.

315 — Chr. CHEVILLOT, P. DUPONT et M. FEUGÈRE, Une fibule tardo-romaine 
en or à Corneguerre (Grand-Brassac - Dordogne), Documents d’archéologie et d’histoire 
périgourdines, 34, 2019, p. 163-175.

316 — Chr. CHEVILLOT, Gh. DE BONFILS, Un site métallurgique gaulois à La Vernelle 
(Saint-Félix-de-Villadeix), Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 35, 2020, 
p. 121-130.

317 — H. CHEW, Retour à Chassenard, Antiquités nationales, 50-51, 2020-2021, p. 6-21. 
L’analyse de deux fragments métalliques, reçus par le MAN, est l’occasion de revenir sur la 
célèbre sépulture.

318 — É. DUPRÉ-MORETTI, Les lampes en terre cuite antiques décorées des mines 
romaines de Teilary (Urepel, 64), Ikuska, 31, 2016, p. 1-31.

319 — D. DUSSOT, Un petit poignard votif gallo-romain, MSSNHACreuse, 65, 
2019-2020.
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320 — S. FÉRET, S. MORINIÈRE, Des archives à l’objet : les figurines en terre cuite de 
l’Allier dans les collections Esmonnot et Bailleau, Antiquités nationales, 50-51, 2020-2021, 
p. 34-51. Avec l’apport au MAN de 236 figurines et objets en terre cuite, un historique des 
fouilles de l’officine de Saint-Pourçain-sur-Besbre est proposé.

321 — G. FLORENT, P. MENANTEAUD, Un puits du Haut-Empire (IIe-IIIe s. p. C.) à 
Isle (Haute-Vienne) : réflexions à propos des vases à puiser, Aquitania, 38, 2022, p. 233-268. 
Chez les Lémovices. Étude sur des objets, certains en céramique, détournés de leur usage 
habituel : ainsi, les pots ansés ont été utilisés pour puiser l’eau en lieu et place des seaux, les 
pesons de métier à tisser pour servir de contrepoids en facilitant la bascule des vases à puiser, 
les meules rotatives, pour assainir l’eau des puits.

322 — G. INDINO, Fr. RÉCHIN, Centre et périphérie ? Le cas des céramiques fines 
italiques en Aquitaine méridionale aux IIe-Ier siècles av. J.-C., RCRF, 45, 2018, p. 211-128.

323 — A.-M. JOUQUAND, C. GARCIA BAY, Un manche de canif en alliage cuivreux 
représentant un retiarius et un secutor à Poitiers/Limonum (Vienne), Antiquités nationales, 52, 
2022, p. 74-81.

324 — L. LAÜT, Un sanctuaire antique et un atelier de tuilier du haut Moyen Âge en forêt 
de Tronçais : le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (Allier), Bull. du Cercle d’archéologie 
de Montluçon et de la région, 30, 2019, p. 22-26. Chez les Bituriges Cubes. Voir aussi infra, 
après n° 367.

325 — D. LOIRAT, La faune trouvée autour du four de potier gaulois de la rue du 
professeur Pozzi à Périgueux, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 33, 2018, 
p. 151-154.

326 — R. MACARIO, L. PEDOUSSAUT, Découverte de deux fours de potiers de la fin 
du Ier s. a. C., rue Nationale à Lectoure (Gers), Aquitania, 38, 2022, p. 53-81.

327 — J.-M. MORMONE, Un casque à visage de cavalier romain à Biganos, Bull. de 
la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch, 179, 2, 2019, p. 3-14.

328 — Fr. POPLIN, Première découverte d’écaille de tortue en France : retour sur les 
épingles du trésor d’Éauze (Gers, FR), Instrumentum, 53, 2021, p. 26-27. Cité des Élusates.

329 — L. ROBIN, A. NADEAU, B. GRATUZE et al., Plusieurs ateliers de verriers à 
Bourges ? Découvertes majeures sur le site de la rue Béthune-Charost, Bull. de l’AFAV, 2022 
(35e Rencontres), p. 7-14.

330 — G. SAINT-DIDIER, Des moules et des creusets de bronzier de l’époque romaine 
découverts à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), Instrumentum, 53, juin 2021, p. 47-52. 
L’article s’insère dans le dossier « Le travail des alliages à base de cuivre ».

331 — G. SAINT-DIDIER, Aperçu sur l’occupation du sol dans le Bocage Bressuirais de 
la Préhistoire à la fin du Moyen Âge : apports des prospections archéologiques récentes menées 
à Nueil-les-Aubiers, Bulletin d’Histoire et Patrimoine du Bressuirais, 78, 2018, p. 61-86.

9. – Société et culture
332 — P. CAPUS, Les sculptures de la villa romaine de Chiragan, Musée Saint-Raymond, 

Toulouse, 2019, ISBN 978-2-909454-44-3. En ligne https://villachiragan.saintraymond.toulouse.fr. 
En limite de la Narbonnaise et de l’Aquitaine, à une soixantaine de km au sud-ouest de Toulouse.

https://villachiragan.saintraymond.toulouse.fr
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• Arvernes

333 — Ph. ARNAUD, F. DELRIEU, É. NECTOUX, Bas-relief antique remployé au 
Moyen Âge découvert près de l’église de Solignac-sur-Loire à l’occasion d’un diagnostic 
archéologique, Bull. historique de la société académique du Puy, 96, 2020, p. 77-92.

334 — A. DUCREUX, G. ALFONSO, P. MILLE, L’instrumentum du site antique de la 
Maison Internationale Interuniversitaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), dans C. LÉGER, 
St. RAUX (dir.), Des objets et des hommes. Études offertes à Michel Feugère, Drémil Lafage, 
éd. Mergoil, 2021, p. 443-461. Voir Chronique 2021, n° 69.

— H. DELHOOFS, E. BIDAULT, S. CHARBOUILLOT et al., L’établissement rural 
tardo-laténien de Champ Roche à Cébazat (Puy-de-Dôme) : présentation des résultats d’analyse 
d’un espace rural et funéraire arverne de la fin du second âge du fer, Documents d’archéologie 
méridionale, 43, 2020, p. 321-360. En ligne : doi.org/10.4000/dam.6992. Voir infra n° 363.

• Bituriges Cubes

335 — G. COULON, Une stèle gallo-romaine réemployée comme support de la croix de 
la Royauté à Cluis (Indre), Revue de l’Académie du Centre, 2021, p. 6-13.

336 — G. COULON, Une nouvelle figuration du dieu Mercure chez les Bituriges, à Tendu 
(Indre), Revue de l’Académie du Centre, 2022, p. 6-11. Découverte fortuite d’une stèle.

337 — S. KRAUSZ, C. MILLEREUX, M. BOUCHET et al., avec la collab. de Fl. COMTE, 
O. BUCHSENSCHUTZ, M. GAULTIER et al., Une cave à amphores, une statue en pierre et 
une tête coupée de la fin de l’âge du Fer à Châteaumeillant (Cher), Gallia, 78, 2021, p. 1-56.

• Bituriges Vivisques

338 — C. CASADO, Une mosaïque bordelaise de l’Antiquité tardive : changement 
d’attribution. Et restauration, Revue archéologique de Bordeaux, CXI, 2020, p. 9-27. En dépôt 
au musée d’Aquitaine, elle a été restaurée en 2019. Il s’agit d’un fragment en opus tessellatum 
provenant d’une domus bordelaise.

• Gabales

339 — R. ROBERT, J. SEIGNE, D. TARDY avec la collab. d’A. FERDIÈRE, Le chapiteau 
figuré de Javols-Anderitum (Lozère, France) : une composition ornementale singulière, 
RAN, 53, 2020, p. 229-237. Représentation d’un griffon.

• Lémovices

340 — Th. DANIAUX, J.-P. LOUSTAUD, Un dé truqué dans la Maison des Nones de 
Mars (Limoges), Pallas, p. 129-145. Dans le dossier « Locus ludi : quoi de neuf sur la culture 
ludique antique ? », V. DASEN, Th. DANIAUX (coord.).

341 — P. LÉGER, Statue gallo-romaine de Janaillat, Cahiers du Groupe archéologique 
de Guéret, 7, 2022, p. 95-96. Le tronc d’un possible Jupiter à l’anguipède.

342 — J.-P. LOUSTAUD, Th. DANIAUX, Un dé truqué du Ier siècle de notre ère 
découvert dans un sous-sol de la somptueuse Maison des Nones de Mars : un tricheur de haut 
vol démasqué à Augustoritum/Limoges, TAL, 42, 2022, p. 45-67.

https://doi.org/10.4000/dam.6992
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• Nitiobriges

343 — J.-C. BALTY, avec deux notes de Ph. JACQUES et Fr. STEPHANUS, Les 
portraits romains de la villa de Lamarque, Castelculier (Lot-et-Garonne), Aquitania, 38, 
2022, p. 297-352. Dans les portraits mis au jour dans cette villa de la cité des Nitiobriges, un 
buste d’un haut dignitaire de l’Empire en qui on reconnaît parfois le rhéteur Latinus Pacatus 
Drepanius qui prononça à Rome le panégyrique de Théodose.

344 — R. STORAÏ, Mas d’Agenais. Un ensemble de mobilier militaire et de type militaire 
de l’agglomération antique (Ier s. a.C.- IIIe s. p.C.), Documents d’archéologie lot-et-garonnaise, 
2019, p. 7-18.

• Pétrucores

345 — Chr. CHEVILLOT, La vaisselle métallique tardo-républicaine et les ustensiles 
du foyer liés aux rites de banquet chez les Pétrocores, Documents d’archéologie et d’histoire 
périgourdines, 35, 2020, p. 153-176.

346 — Chr. CHEVILLOT, E. HIRIART, Le protomé de Silène étrusque du sanctuaire de 
La Peyrouse (Saint-Félix-de-Villadeix), Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 
35, 2020, p. 115-120.

347 — Chr. CHEVILLOT, Les Pétrocores font la tête ! Visages de Pétrocores vus par 
eux-mêmes, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 36, 2021, p. 81-94.

348 — Chr. CHEVILLOT, E. HIRIART, Une importation étrusque chez les Pétrocores : 
le protomé de Silène du sanctuaire gaulois de La Peyrouse (Dordogne), dans V. ARD, 
B. BOULESTIN, S. BOULUD-GAZO et al. (dir.), À l’ouest sans perdre le nord : liber 
amicorum José Gomez de Soto, Chauvigny, APC Mémoire, 57, 2022, p. 475-487.

349 — D. LOIRAT, Les chiens trouvés dans le puits 5 de la domus des Bouquets à Périgueux/
Vesunna, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 30, 2015, p. 109-118.

• Pictons

350 — F. BLANCHARD, S. CORSON, Chr. VENDRIES, Des embouchures métalliques 
de trompettes romaines dans les puits de Troussepoil-le-Bernard (Vendée), Aquitania, 38, 
2022, p. 353-392.

• Rutènes

351 — M. BROCHOT, La vaisselle en verre antique dans le Tarn, nouveaux regards sur 
un patrimoine méconnu, Archéologie Tarnaise, 21, 2020, p. 15-24.

352 — Ph. GRUAT, Découverte d’un buste gaulois près de la Chapelle Saint-Cyrice de 
l’Ifernet (Le Truel), Cahiers d’archéologie aveyronnaise, 32, 2020, p. 18-29.

353 — Ph. GRUAT, D. SCHAAD, N. ALBINET et al., Découverte d’un bassin en bronze 
d’époque romaine à Sourbins (Najac), Cahiers d’archéologie aveyronnaise, 32, 2020, p. 30-54.

354 — F. MAURY et M. FERNANDES, Le site de Montans et ses figurines : du mobilier 
archéologique jusqu’à la reproduction des gestes, Pallas, 121, 2023, p. 43-53.
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• Santons

355 — R. CHARRIER, L. MAURIN, Découverte à Lucérat, suivi de description et 
interprétation du fragment d’une corniche corinthienne à moulures orbées découverte à 
Lucérat, Bull. de la société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime, 47, 2020, 
p. 84-85.

356 — P. DUPRAT, C. DUPONT, De l’assiette au mur ! Les coquillages du complexe 
monumental gallo-romain du Châtelet (Saint-Agnant, Charente-Maritime), Aquitania, 
38, 2022, p. 175-195. Chez les Santons. Sur un site de plus de 3 ha, avec, entre autres, un 
monument dont l’identification et la fonction n’ont pas pu être déterminées. Mise en évidence 
d’une grande variété d’espèces de mollusques qui ont été consommés pour certains, pour 
d’autres utilisés comme éléments décoratifs ou encore associés à des enduits peints dans les 
parties thermales.

357 — Y. MALIGORNE, B. GISSINGER, Note sur un trapézophore découvert à Barzan 
(Charente-Maritime), Aquitania, 36, 2020, p. 305-314. Découvert lors d’une fouille en 2015, 
en remploi tardo-antique ou alto-médiéval comme support de poteau, le bloc sculpté dans un 
calcaire et incomplet appartient à la thématique jovienne avec l’aigle et le chêne, et emprunte 
manifestement à l’iconographie du mythe de Ganymède.

10. Religion et pratiques funéraires

10. 1. – RELIGION

10. 1. 1. – Paganisme

358 — Fl. BLANCHARD, A. BOLLE, Un probable sanctuaire périurbain et trois 
nouvelles divinités pictonnes mises au jour lors d’un diagnostic sur le site de Port Boinot à 
Niort (Deux-Sèvres), Bull. de l’Association des Archéologues du Poitou et des Charentes, 48, 
2020, p. 9-14.

359 — Fl. BLANCHARD, A. BOLLE, Trois déesses retrouvées à Niort sur le site de 
Port Boinot, Bull. de la société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime, 47, 2020, 
p. 37-39.

360 — M. CALBRIS, L’évolution du lieu de culte de l’agglomération antique de Mathonière 
à Allanche (Cantal) : apports des prospections pédestres, aériennes et géophysiques, Siècles, 48, 
2020, dans dossier Les lieux de culte dans les agglomérations secondaires antiques et petites 
villes médiévales dans le Massif central. En ligne : journals.openedition.org /siecles.6279⟩.

361 — Chr. CHEVILLOT, H. PRADIER et D. RHODES, Les « Vélugies », Beleymas 
(Dordogne). Un nouveau sanctuaire gaulois ?, Documents d’archéologie et d’histoire 
périgourdines, 36, 2021, p. 95-104.

362 — Chr. CHEVILLOT, Cobledulitavos, Ouesona, Stanna, Telo... Divinités des 
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Charente-Maritime, 47, 2020, p. 93-102.

10. 1. 2. – Christianisme

372 — Br. JUDIC, Le premier monachisme dans le centre de la Gaule du IVe au VIIe s., 
dans supra n° 109, p. 103-113.

10. 2. – PRATIQUES FUNÉRAIRES

10. 2. 1. – Paganisme

373 — B. BONAVENTURE, M.-J. ANCEL, Les espaces funéraires laténien et 
augusto-tibérien des Reliades (Le Puy-en-Velay, Haute-Loire), Documents d’Archéologie 
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déchets carnés au nord de Saintes-Mediolanum à l’époque augusto-tibérienne : les apports 
de la fouille du 118, rue de la Boule, Aquitania, 38, 2022, p. 269-296. Mise en évidence 
d’un decumanus dont la mise en place est datée de la fin du règne d’Auguste (vers 10 av. 
10 apr. J.-C.) et de l’abondante et diverse faune marine et terrestre, indice d’une diversité 
alimentaire de la population à cette époque.

http://journals.openedition.org/racf/4818
http://journals.openedition.org/racf/4006


58 nicolas mathieu et al.

385 — S. LESCURE, « La Peyrouse ». Premières observations géomorphologiques, 
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