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�'�H�S�X�L�V�� �O�¶�p�S�R�T�X�H moderne, les phénomènes naturels occupent une place de premier 

plan �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V�� �G�H�� �O�D�� �*�D�X�O�H���� �/�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �H�Q��

particulier, polarise une part non -négligeable des préjugés relatifs à cette thématique. 

La simple évocation des « sanctuaires des eaux �ª�� �P�R�E�L�O�L�V�H�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I����

alimenté par des références devenues conventionnelles auprès du public, alors que le 

�V�S�p�F�L�D�O�L�V�W�H���� �P�L�H�X�[�� �L�Q�I�R�U�P�p���� �S�U�p�I�q�U�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �Q�H�� �S�D�V�� �V�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�U�� �V�X�U��un sujet si 

hasardeux. 

�6�L���Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���G�p�F�L�G�p���G�¶�p�W�X�G�L�H�U���O�H�V���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V���G�H�V���H�D�X�[���H�Q���*�D�X�O�H�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�D�U���J�R�€�W��

�G�H���O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�����$�X���F�R�Q�W�U�D�L�U�H�����O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���V�X�U���F�H�V���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V���D���I�D�L�W���G�¶�p�Q�R�U�P�H�V��progrès 

depuis plusieurs années et les re�S�O�D�F�H�U���D�X���F�°�X�U���G�¶�X�Q�H���p�W�X�G�H���j���O�D�U�J�H���p�F�K�H�O�O�H���S�D�U�D�L�V�V�D�L�W��

une bonne opportunité afin de �S�R�X�U�V�X�L�Y�U�H���O�D���U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���F�R�Q�F�H�S�W�V���T�X�¶�R�Q���Q�H���S�H�X�W��

plus se contenter de passer sous silence. �1�R�X�V�� �\�� �Y�R�\�R�Q�V�� �D�X�V�V�L�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�¶�R�I�I�U�L�U�� �X�Q��

regard neuf sur cette thématique, en faisant converger les sources classiques avec les 

archives du sol, �O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H�� 

 

�'�D�Q�V���F�H���F�R�Q�W�H�[�W�H�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���I�D�L�W���O�H���F�K�R�L�[���G�¶�X�Q�H���D�S�S�U�R�F�K�H���V�\�V�W�p�P�L�T�X�H�����F�H���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V��

sans conséquences sur la formulation de la problématique, l e culte des eaux étant 

bien entendu au �F�°�X�U�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �S�U�R�S�R�V���� �&�R�P�P�H�Q�W�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�U��ce phénomène à la 

�S�p�U�L�R�G�H�� �U�R�P�D�L�Q�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�D�� �*�D�X�O�H �"�� �6�¶�D�J�L�W-�L�O�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �L�P�S�R�U�W�p�� �"�� �6�H�O�R�Q��

quelles formes et quels rythmes ce concept évolue-t-il sur notre territoire ? Par 

extension, �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�W�V�� �T�X�¶�p�W�X�G�L�H�U une portion spécifique des activités 

religieuses agit comme un révélateur privilégié pour appréhender  à une échelle plus 

large �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�X�O�W�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �S�D�\�V�D�J�H�� �V�D�F�U�p�� �J�D�O�O�R-romain, 

lui -�P�r�P�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p���S�D�U���G�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V���H�[�W�H�U�Q�H�V���T�X�¶�R�Q���Q�H���S�H�X�W���L�J�Q�R�U�H�U�� 

De plus, ce choix a eu aussi des répercussions sur la détermination de la zone �G�¶�p�W�X�G�H����

En effet, on dispose �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�D�� �*�D�X�O�H �G�¶�X�Q�� �F�R�U�S�X�V�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �D�V�V�H�]�� �U�L�F�K�H�� �H�W��

varié pour soutenir une analyse systémique, tout en conservant une cohésion chrono-

culturelle qui procur e une certaine légitimité aux réflexions à grande échelle. 

�/�D���F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���V�¶�L�Q�V�q�U�H���D�X�V�V�L���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���G�p�P�D�U�F�K�H�����1�R�W�U�H���p�W�X�G�H���G�p�E�X�W�H���D�X��

I er siècle av. J.-�&������ �j�� �X�Q�� �P�R�P�H�Q�W�� �F�O�H�I�� �R�•�� �V�¶�D�F�F�p�O�q�U�H�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �©�� �P�R�Q�G�H��

gaulois » et « monde gallo-romain ». �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �L�Q�V�W�D�Q�W�� �F�U�X�F�L�D�O où il est encore 

possible de mettre en parallèle ce qui apparaît comme des normes « traditionnelles » 

�H�W���G�H�V���L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�V�����D�Y�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�H���V�H���P�r�O�H�Q�W���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���D�E�R�X�W�L�U�����G�D�Q�V���X�Q��

second temps, au discours religieux composite de la période romaine. Quant à la 
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�E�R�U�Q�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�O�D�F�pe au IVe �V�L�q�F�O�H���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �V�¶�H�Q�J�D�J�H�� �O�H�� �O�H�Q�W�� �G�p�F�O�L�Q��

des lieux de culte du polythéisme. 

�&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�D�Q�V�� �U�D�L�V�R�Q�� �T�X�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q�V�� �H�W�� �D�U�F�K�p�R�O�R�J�X�H�V�� �D�J�L�V�V�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �S�U�X�G�H�Q�F�H�� �H�W��

cir �F�R�Q�V�S�H�F�W�L�R�Q�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V�� �W�U�D�L�W�H�Q�W�� �G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �/�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H�� �H�V�W�� �p�T�X�L�Y�R�T�X�H���� �V�D��

définition est flottante et a été sans cesse reformulée en fonction des besoins des 

�D�X�W�H�X�U�V���T�X�L���O�¶�R�Q�W���D�F�F�D�S�D�U�p�H�����W�D�Q�W���H�W���V�L���E�L�H�Q���T�X�¶�L�O���H�V�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�¶�H�Q���V�D�L�V�L�U���O�H���V�H�Q�V. �6�¶�D�J�Lt-il  

�G�H�V���F�X�O�W�H�V���Q�D�W�X�U�L�V�W�H�V���G�¶�X�Q�H���U�H�O�L�J�L�R�Q���J�D�X�O�R�L�V�H���I�D�Q�W�D�V�P�pe ? De leur continuation , à peine 

camouflée, sous couvert de la religion gallo-romaine ? Du culte des eaux de la religion 

�U�R�P�D�L�Q�H���W�H�O���T�X�¶�L�O���H�V�W���G�p�F�U�L�W���S�D�U���O�H�V���D�X�W�H�X�U�V���D�Q�W�L�T�X�H�V���" 

Notre principal obj ectif pour �O�H���S�U�H�P�L�H�U���F�K�D�S�L�W�U�H���H�V�W���G�R�Q�F���G�¶�D�S�S�R�U�W�H�U���G�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�H��

�U�p�S�R�Q�V�H�� �j�� �F�H�V�� �L�Q�W�H�U�U�R�J�D�W�L�R�Q�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire observer puis caractériser ce phénomène 

�D�P�E�L�J�X�����7�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G�����L�O���Q�R�X�V���I�D�X�G�U�D���L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�H���V�H�Q�V���T�X�¶�R�Q���G�R�Q�Q�H���D�X���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[��

et aux sanctuaires des eaux dans les sources littéraires qui traitent des religions de la 

Gaule. Il nous faudra aussi comprendre les circonstances qui ont conditionné 

�O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���H�W���O�D���S�H�U�S�p�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���L�G�p�H�V�����H�W���F�H���D�I�L�Q���G�¶�H�Q���H�[�W�U�D�L�U�H���O�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���F�O�H�I�V��

qui constituent le concept de culte des eaux pour les religions gauloises et gallo-

romaines.  

�/�D���V�H�F�R�Q�G�H���S�D�U�W�L�H���G�X���F�K�D�S�L�W�U�H���V�¶�H�I�I�R�U�F�H�U�D���G�H���F�R�Q�I�U�R�Q�W�H�U�����S�R�L�Q�W���S�D�U���S�R�L�Q�W�����F�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V��

clefs du culte des eaux gallo-romain avec la relecture contemporaine de cette 

thématique, effectuée à partir des sources antiques qui décrivent le fonctionnement 

du culte des eaux dans la sphère culturelle gréco-�U�R�P�D�L�Q�H�����F�D�U���F�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H���G�R�P�D�L�Q�H��

que les avancées récentes ont été les plus significatives. 

 

Ainsi, au terme du premier chapitre, nous a�X�U�R�Q�V���L�G�H�Q�W�L�I�L�p���O�H�V���H�[�F�q�V���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q��

plaqués sur la religion gauloise à propos des cultes naturistes et de quelle manière ils 

ont été transposés à la religion gallo-romaine. Au surplus, nous aurons une vision 

plus claire de ce que le culte des eaux signifie dans le monde romain.  

Il sera alors temps de porter la confrontation sur le terrain �G�H�� �O�¶archéologie, afin 

�G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �G�D�Q�V�� �T�X�H�O�O�H�� �P�H�V�X�U�H�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �H�[�W�U�D�L�W�H�� �G�X�� �V�X�E�V�W�U�D�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �U�R�P�D�L�Q��

�V�¶�D�F�F�R�U�G�H���D�Y�H�F���O�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�H�V�W���G�H���O�D���*�D�X�O�H�� �(�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���P�R�W�V�����Q�R�X�V��

�Q�R�X�V�� �G�H�P�D�Q�G�H�U�R�Q�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �T�X�H�O�� �S�R�L�Q�W�� �O�H�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �U�R�P�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H��

�O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���H�W���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�X���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���J�D�O�O�R-romain.  

�'�D�Q�V���F�H�W�W�H���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�����O�H���V�H�F�R�Q�G���F�K�D�S�L�W�U�H���V�H���I�R�F�D�O�L�V�H���V�X�U���O�D���S�p�U�L�R�G�H���T�X�L���V�¶�p�W�H�Q�G���G�X���,er 

siècle avant notre ère à la première moitié du Ier �V�L�q�F�O�H���� �¬�� �O�D�� �S�K�D�V�H�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q��
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initiale  du premier chapitre,  �V�X�F�F�q�G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�¶�X�Q���F�R�U�S�X�V���G�H���V�L�W�H�V���V�p�O�H�F�W�L�R�Q�Q�p�V���S�R�X�U��

leur capacité à illustrer la variété des éléments qui composent le paysage sacré : des 

sanctuaires publics les plus importants, aux témoignages de piété privée les plus 

modestes. Nous étudierons comment ils interagissent, comment ils évoluent dans le 

temps et comment ils se comparent à des sites extérieurs au système, localisés dans 

�G�¶�D�X�W�Ues cités de la Gaule �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�V. Ces constatations seront replacées 

dans leurs contextes politiques, économiques, techniques et environnementaux afin 

�G�¶�R�X�Y�U�L�U�� �G�H�V�� �S�L�V�W�H�V�� �G�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�D�\�V�D�J�H�� �V�D�F�U�p�� �T�X�¶�R�Q�� �Q�H�� �G�R�L�W�� �S�D�V��

envisager comme un élément autonome dans le cadre du fonctionnement des cités. 

 

Enfin, le troisième chapitre débute au troisième quart du I er siècle de notre ère, à un 

�P�R�P�H�Q�W�� �F�O�H�I�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �Ges cadres institutionnel s et religieux de la Gaule. 

Auparavant, notre �L�Q�W�p�U�r�W���V�H���S�R�U�W�D�L�W���V�X�U���O�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���L�Q�L�W�L�D�O�H�V���G�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�X���F�X�O�W�H��

des eaux en Gaule, pour ce dernier chapitre, on constate au contraire que les normes 

�U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V���D�W�W�H�L�J�Q�H�Q�W���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���I�R�U�P�H���G�H���P�D�W�X�U�L�W�p���� �¬���F�H���V�W�D�G�H���� �L�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W���S�O�X�V���G�H��

mettre en av�D�Q�W�� �O�H�V�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V�� �G�X�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���� �P�D�L�V�� �G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �L�O�� �V�H��

dilue progressivement dans un discours religieux gallo-romain composite de plus en 

plus complexe. Cette situation agit comme un révélateur privilégié du 

fonctionnement des divinités qui composent les panthéons locaux et de la façon dont 

elles interagissent, selon une mise en scène qui se rapproche peu à peu des normes 

religieuses romaines contemporaines. 
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Chapitre I 
 

 

 

Le culte des eaux dans la 

littérature : état de l'art et 

relecture des sources 

antiques. 
 



 
18 

1.  Une brève histoire de religion  

Ce premier paragraphe aurait aussi bien pu �V�¶�L�Q�W�L�W�X�O�H�U « Une brève histoire du temps : 

de la conquête �U�R�P�D�L�Q�H�� �j�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�S�K�q�U�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� �J�D�O�O�R-romaine ». Les 

parallèles avec la publication éponyme de S. Hawking (HAWKING  1992) sont certes 

très imagés, certains diront exagérés, mais soulignent avec force une réalité palpable. 

�0�r�P�H�� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �U�H�O�D�W�L�Y�L�V�H�U�� �O�D�� �S�H�U�W�Lnence du terme de conquête, un legs 

�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �S�D�U�P�L�� �W�D�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �R�Q�� �Q�H peut ignorer les conséquences de la 

guerre des Gaules et son rôle dans la transformation progressive des cultures 

gauloises vers des cultures gallo-romaines. 

 

Le Big-Bang est perçu �F�R�P�P�H�� �O�¶�p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�p�F�O�H�Q�F�K�H�X�U�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H��

�O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V���W�H�O���T�X�¶�L�O���Q�R�X�V���H�V�W���F�R�Q�Q�X�����V�D�Q�V���T�X�¶�L�O���V�R�L�W���S�R�X�U���D�X�W�D�Q�W���H�Q�Y�L�V�D�J�p���F�R�P�P�H���O�¶�L�Q�V�W�D�Q�W��

initial  absolu���� �/�D�� �S�R�U�W�H�� �U�H�V�W�H�� �R�X�Y�H�U�W�H�� �j�� �X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�� �D�Y�D�Q�W�� �O�H�� �%�L�J-Bang, 

�S�R�X�U�� �S�H�X�� �T�X�¶�R�Q���V�R�L�W���F�D�S�D�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�Y�p�O�H�U����Dans notre cas, on tend de plus en plus à 

considérer que le phénomène religieux placé sous la terminologie  de culte des eaux 

apparaît de façon concrète en Gaule au lendemain de la conquête, notre « évènement 

déclencheur ». Avant cette date, le phénomène est imperceptible dans les pratiques 

religieuses du second âge du Fer, ce qui ne veut pas dire �T�X�¶�L�O �Q�¶existe pas avant cet 

évènement. Pour utiliser des termes plus adaptés, cela ne signifie pas que le culte des 

�H�D�X�[���W�H�O���T�X�¶�L�O���H�V�W���p�E�D�X�F�K�p���S�H�X���D�Y�D�Q�W���O�H���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���G�¶�q�U�H���H�V�W���X�Q�H���F�U�p�D�W�L�R�Q��ex nihilo  qui 

ferait abstraction des pratiques antérieures. Au contraire , les pratiques cultuelles sont 

toujours �D�Q�F�U�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �V�R�F�L�D�O�� �H�W�� �O�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�� �S�X�L�V�H�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �V�D�� �O�p�J�L�W�L�P�L�W�p��

dans la tradition . La nécessité de respecter la tradition, les coutumes, est un concept 

essentiel dans le monde antique (PORPHYRE DE TYR, LETTRE A MARCELLA, XVIII  ; 

TERTULLIEN , APOLOGETIQUE, VI ). 

 

�'�q�V���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p, �D�Q�W�L�T�X�D�L�U�H�V���H�W���p�U�X�G�L�W�V���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�D�L�H�Q�W �V�X�U���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���J�H�V�W�H�V���H�W��sur ce 

�T�X�¶�R�Q�� �Q�R�P�P�H��les religions archaïques. Les normes ainsi exhumées, considérées 

comme conformes à la tradition, étaient rarement détaillées et définies comme des 

�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�J�Q�D�Q�W�H�V���� �(�O�O�H�V�� �H�[�S�U�L�P�D�L�H�Q�W�� �S�O�X�W�{�W�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �L�W�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�F�W�H�V��

accomplis dans le passé et couronnés de succès. Ces normes étaient formulées au 

travers de mythes, de récits historicisés, déclinés dans une infinité de variantes. De 
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�Q�R�W�U�H�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �R�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �J�H�V�W�H�� �S�X�L�V�� �V�R�Q�� �V�X�F�F�q�V qui conditionne 

�O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �S�H�U�S�p�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�L�W�H�V����On peut parler �G�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D tradition 

(HOBSBAWM 1992)���� �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�� �G�¶�X�Q cadre religieux conforme aux normes 

traditionnelles  plus ou moins flexibles et de gestes, nouveaux ou non, adaptés aux 

contextes au sein desquels �L�O�V�� �V�¶�R�S�q�U�H�Q�W���� �'�H�� �O�D�� �U�p�X�V�V�L�W�H��du geste �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�R�X�W�L�O��

effica�F�H���G�¶�L�Q�W�H�U�F�H�V�V�L�R�Q���D�Y�H�F���O�H���G�L�Y�L�Q découle sa copie et sa répétition en �Y�X�H���G�¶�R�E�W�H�Q�L�U��

le même résultat �M�X�V�T�X�¶�j���F�H���T�X�¶�L�O���V�H���U�p�Y�q�O�H���L�Q�D�G�D�S�W�p��puis disparaisse ou soit remplacé. 

 

�/�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�V�� �Q�H�� �V�H�� �E�R�U�Q�H�� �S�D�V�� �j�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��des gestes rituels et de la culture 

matérielle.  C�¶�H�V�W�� �X�Q�� �P�R�\�H�Q�� �H�W�� �Q�R�Q�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �I�L�Q�� �H�Q�� �V�R�L���� �X�Q�H�� �I�H�Q�r�W�U�H�� �R�X�Y�H�U�W�H�� �V�X�U�� �O�H�V��

�Y�D�O�H�X�U�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�V�� �H�W�� �H�Q�U�D�F�L�Q�p�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�F�L�p�W�p���� �/�D�� �F�p�O�q�E�U�H�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H�� �0����

Wilson considérait que le rituel était le vecteur privilégié pour percer au jour  les 

préoccupations quotidiennes des populations. Ces expressions sociales sont par 

définition très normalisées  et au travers des individus se sont les valeurs du groupe 

social dans son ensemble qui sont ainsi révélées. Dans notre cas les pratiques 

religieuses offrent  donc une clef de compréhension �D�I�L�Q�� �G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�X��

processus de romanisation sur les sociétés de la Gaule. Le culte des eaux apparaît dès 

�O�R�U�V���F�R�P�P�H���X�Q���R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p���S�R�X�U���D�W�W�H�L�Q�G�U�H���F�H�W���R�E�M�H�F�W�L�I�� 

 

�������� �/�¶Histoire des religions, apports récents et 

problèmes anciens  

La gageur�H�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H�� �6���� �+�D�Z�N�L�Q�J�� �p�W�D�L�W�� �G�H�� �U�H�Q�G�U�H�� �L�Q�W�H�O�O�L�J�L�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �O�D�Q�J�D�J�H��

�F�R�X�U�D�Q�W�� �X�Q�� �G�R�P�D�L�Q�H���� �O�¶�D�V�W�U�R�S�K�\�V�L�T�X�H���� �T�X�L��est en général confiné aux formules 

mathémati ques, plus adaptées pour décrire ces phénomènes complexes. Notre défi 

est comparable tant la description de phénomènes religieux complexes paraît parfois 

tout aussi difficile à transcrire par les mots. Encore faudrait -il être capable de faire la 

�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���� �F�¶�H�V�W-à-dire reproduire e xactement par écrit la 

te�Q�H�X�U���G�¶�X�Q�H���L�G�p�H���R�X���G�¶�X�Q���F�R�Q�F�H�S�W �H�W���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���� 

�8�Q�H�� �H�U�U�H�X�U�� �U�p�F�X�U�U�H�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�V��vise à considérer le fait religieux 

comme une relation universelle entre un indiv idu, des rites et des croyances, puis à se 

lancer éperdument dans un décryptage de la religion en tirant parti de schémas de 

pensées qui nous sont familiers �H�W���G�R�Q�W���O�¶a priori  universalité paraît �M�X�V�W�L�I�L�H�U���O�¶�H�P�S�O�R�L����
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�&�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�Q�V�D�L�W�� �D�O�R�U�V�� �r�W�U�H�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�D�O�L�W�p�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H est en réalité 

�°�X�Y�U�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�����&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �T�X�H�� �E�L�H�Q�� �S�O�X�V�� �W�D�U�G �T�X�¶�R�Q�� �V�H�� �U�H�Q�G�� �F�R�P�S�W�H��

qu�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�H�V�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�V�� �D�Q�W�L�T�X�H�V �F�¶�H�V�W�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �p�W�X�G�L�H�U�� �Q�R�W�U�H�� �S�U�R�S�U�H�� �U�H�J�D�U�G�� �V�X�U�� �O�D��

religion, ainsi que le regard de ceux qui nous ont précédés dans cette tâche. Un 

nécessaire �W�U�D�Y�D�L�O���G�¶�L�Q�W�U�R�V�S�H�F�W�L�R�Q���T�X�L���Y�L�V�H���j���P�R�L�Q�V���G�H���V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�����I�D�X�W�H���G�H���Q�H���S�R�X�Y�R�L�U��

être totalement objectif.  

 

�/�R�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�F�H�Q�W�H�� �W�D�E�O�H�� �U�R�Q�G�H C. Bonnet a parfaitement  exprimé la double rigueur 

�T�X�L���V�¶�L�P�S�R�V�H���D�X���F�K�H�U�F�K�H�X�U : 

 

« Ce que tu appelles des "préjugés historiographiques" ne le sont, au fond, 
qu'à nos yeux. Ils étaient alors des instruments de lecture des données 
historiques, comme nous tentons aussi d'en mettre au point de nos jours. Je 
veux dire par là que tout ce long cheminement historiographique, ramifié et 
tortueux, doit être lu comme un tâtonnement intellectuel dont nous faisons 
aussi partie, en effet, avec nos propres "préjugés", dont nous avons du mal à 
nous affranchir. » (BONNET 2007 : 31) 

 

Savoir être critique vis-à-vis des travaux de nos prédécesseurs ne signifie pas tomber 

�G�D�Q�V���O�H���P�p�S�U�L�V�����2�Q���G�R�L�W���J�D�U�G�H�U���j���O�¶�H�V�S�U�L�W���T�X�H���Q�R�X�V���V�X�L�Y�R�Q�V���X�Q���F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W���V�L�P�L�O�D�L�U�H����

�D�Y�H�F���G�H�V���H�P�E�U�D�Q�F�K�H�P�H�Q�W�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���F�H�U�W�H�V�����P�D�L�V���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�[�H�P�S�W���G�H���F�U�L�W�L�T�X�H�V�� 

 

Cet état des lieux de nos connaissances sur le culte des ea�X�[�� �Q�¶�D�� �G�R�Q�F�� �S�D�V�� �S�R�X�U��

�S�U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���O�H���Y�U�D�L���G�X���I�D�X�[���V�R�X�V���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q���E�L�O�D�Q���S�p�U�H�P�S�W�R�L�U�H�����L�Q�D�G�D�S�W�p��

�j�� �X�Q�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �H�Q�� �F�R�Q�V�W�D�Q�W�H�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���� �0�D�L�V���� �S�O�X�V�� �P�R�G�H�V�W�H�P�H�Q�W���� �G�H�� �P�H�W�W�U�H��

en évidence des théories qui se révèlent incompatibles avec les apports récents des 

�U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �V�X�U�� �O�¶Histoire des religions. Puis, par extension, de proposer une 

�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���O�D���S�O�X�V���M�X�V�W�H���S�R�V�V�L�E�O�H���G�¶�X�Q���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���U�H�O�L�J�L�H�X�[���D�X�[���F�R�Q�W�R�X�U�V���Q�p�E�X�O�H�X�[�����(�W��

comment pourrait -il en être autrement lorsque les sources imposent un cadre spatial 

si large, le monde méditerranéen, sur un temps si �O�R�Q�J���� �O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�� �"�� �&�¶�H�V�W�� �G�L�U�H��

�G�¶�H�P�E�O�p�H �T�X�H���Q�R�X�V���Q�H���S�R�X�U�U�R�Q�V���S�D�V���S�U�R�S�R�V�H�U���X�Q�H���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���X�Q�L�I�L�p�H���G�H���F�H���T�X�¶�p�W�D�L�W���O�H��

culte des eaux au cours de �O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p���� �0�D�L�V�� �S�O�X�W�{�W�� �U�D�V�V�H�P�E�O�H�U�� �X�Q���I�D�L�V�F�H�D�X�� �G�¶�L�Q�G�L�F�H�V��

extrait s tant des documents littéraires que nous ont légué les anciens que du matériel 

archéologique. Dès lors, �J�D�U�G�R�Q�V�� �j�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �O�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�� �V�S�D�W�L�D�O�H�V�� �H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �T�X�L��

nous échoient ���� �O�¶�,�W�D�O�L�H�� �R�X�� �O�D�� �*�U�q�F�H�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�D�� �*�D�X�O�H����Et gardons-nous aussi de 

négliger les contraintes temporelles tant il serait déraisonnable de conclure à 

�O�¶�L�Q�Y�D�U�L�D�Q�F�H�� �V�W�U�L�F�W�H�� �G�Hs faits liturgiques entre la fin du I er siècle avant J.-C. et le IVe 
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siècle de notre ère, quel que soit le territoire concerné. Les discours théoriques 

véhiculent des concepts généraux acceptés dans les différentes �S�U�R�Y�L�Q�F�H�V�� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H��

impériale  et même avant dans certains cas. Il est impératif pourtant  de reconnaître 

�O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�V�P�H�V�� �V�S�D�W�L�D�X�[�� �H�W�� �W�H�P�S�R�U�H�O�V���� �&�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �U�p�V�X�P�p�� �G�¶�p�O�p�J�D�Q�W�H��

man�L�q�U�H�� �S�D�U�� �-���� �6�F�K�H�L�G�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O��conclut que la romanisation propose un concept 

�U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �S�O�X�V�� �T�X�¶�X�Q�� �F�R�Q�W�H�Q�X��(SCHEID 2011A : 272). On transmet une norme assez 

�J�p�Q�p�U�D�O�H���S�R�X�U���T�X�H���O�H���F�D�G�U�H���U�H�O�L�J�L�H�X�[���O�R�F�D�O���S�X�L�V�V�H���V�¶�\���L�Q�V�p�U�H�U���V�D�Q�V���T�X�H���O�D���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���V�R�L�W��

insoutenable, ou tout du moins trop mal vécue par les populations. 

 

Il découle naturellement de ces constats que notre problématique superpose deux 

niveaux de réflexion . Le premier vise à appréhender concrètement quel est le 

fonctionnement du culte des eaux dans l�¶est de la Gaule à la période romaine. Quelles 

formes prend le culte et selon quels rythmes évolue-t-il dans le temps ? Par 

comparaison, nous chercherons aussi à comprendre quelles influences animent le 

phénomène et comment le substrat local se mêle à des inspirations exogènes plus ou 

moins prégnantes. Enfin , �O�H�� �V�H�F�R�Q�G�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �I�D�L�W�� �p�F�K�R�� �j�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��

�V�\�V�W�p�P�L�T�X�H���T�X�H���Q�R�X�V���P�H�W�W�R�Q�V���H�Q���°�X�Y�U�H�����F�D�U���O�H���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H��

�D�X�W�R�Q�R�P�H���� �L�O�� �V�¶�L�Q�V�q�U�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�X�� �S�D�\�V�D�J�H sacré et est 

impacté par des réalités économiques et politiques qui dépassent la stricte sphère 

religieuse. 

 

1.2  Stratégie de recherche  

�/�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�U�H�V�V�H�� �X�Q�H�� �V�p�S�D�U�D�W�L�R�Q�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �Q�H�W�W�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �S�D�\�V�D�J�H��

religieux entre la situation avant la conquête et la période qui lui succède, entre 

religion gauloise et religion gallo -romaine. Une posture réaffirmée par exemple dans 

�O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�$�����7�K�L�H�U�U�\ :  

 

« �-�H�� �P�¶�D�U�U�r�W�H�� �j�� �G�H�V�V�H�L�Q�� �V�X�U�� �F�H�� �I�D�L�W���� �T�X�L�� �V�H�U�W�� �G�H�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �S�D�U�W�D�J�H�� �H�Q�W�U�H�� �G�H�X�[��
grandes phases de la �G�H�V�W�L�Q�p�H���G�H���Q�R�V���S�q�U�H�V�����H�Q�W�U�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���*�D�X�O�H���O�L�E�U�H��
�H�W�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �*�D�X�O�H�� �G�H�Y�H�Q�X�H�� �U�R�P�D�L�Q�H : point commun où vient aboutir la 
première, et où commence la seconde » 
(THIERRY 1847, VOLUME 1 : 18) 
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�1�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �I�R�U�F�p�V�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�U�� �T�X�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�Le use et abuse de cette 

bipartition, ce qui cond uit à trois problèmes majeurs (fig. 1a et 1b) : 

 

�B�� �7�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G, la religion gauloise est interprétée comme une religion 

essentiellement naturiste. Une idée exposée de façon précoce dans les publications 

�V�D�Y�D�Q�W�H�V�� �H�W���T�X�L�� �Y�D�� �V�¶�H�Q�U�D�F�L�Q�H�U�� �G�D�Q�V���X�Q���F�R�Q�Wexte politique et intellectuel favorable au 

point de devenir un acquis scientifique qui fera par la suite �O�¶�X�Q�D�Q�L�P�L�W�p���� 

 

�B��Puis, �F�H�� �S�R�V�W�X�O�D�W�� �Y�D�� �V�H�U�Y�L�U�� �G�H�� �E�D�V�H�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �M�X�V�W�L�I�L�H�U�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �H�[�F�H�V�V�L�Y�H��

accordée aux phénomènes naturels dans la religion gallo-romaine. 

 

�B��Enfin , le processus de transition entre les pratiques cultuelles gauloises et gallo-

�U�R�P�D�L�Q�H�V�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �S�D�U�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �E�L�D�L�V�p���� �p�W�D�Q�W�� �G�R�Q�Q�p�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�L�W�� �R�I�I�L�F�H�� �G�H�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �H�Q�W�U�H��

deux perceptions fautives du paysage religieux de la Gaule. 

 

Aussi artificielle soit -elle, cette bipartition fait écho à un  état des connaissances inégal 

dans le domaine religieux, même si cet écart tend à se réduire depuis quelques 

décennies. Face à cette situation, �O�¶�p�W�X�G�H �G�¶un pan spécifique des pratiques religieuses 

antiques, le culte des eaux, semblait judicieux . Spécifique, �Q�R�Q���S�D�V���G�D�Q�V���O�H���V�H�Q�V���G�¶�X�Q��

phénomène marginal par rapport au reste du paysage sacré, mais en tant que sous-

ensemble cohérent, qui �G�L�V�S�R�V�H�� �G�¶�D�V�V�H�]�� �G�H�� �W�U�D�L�W�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�D�E�O�H�V�� �S�R�X�U��

�r�W�U�H�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�V�p���� �W�R�X�W�� �H�Q�� �p�W�D�Q�W�� �O�H�� �U�p�F�H�S�W�D�F�O�H�� �G�¶�X�Q�� �O�D�U�J�H�� �S�Dnel de situations variées. 

Ainsi , nous avons accès à un outil privilégié ayant des représenta�Q�W�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��

du « spectre religieux  » : des lieux de culte les plus modestes �V�L�J�Q�D�O�D�Q�W�� �O�¶activité de 

petites communautés, �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �J�U�D�Q�G�V�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V dont l e rayonnement peut 

dépasser le cadre de la cité. Enfin , le terme paysage religieux fait figure lui-même de 

concept moderne plaqué sur les pratiques religieuses antiques. Il se réfère à la 

pratique religieuse dans son ensemble qui se manifeste de façon visible et active au 

travers des rites, ainsi que �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �P�R�L�Q�V�� �p�Y�L�G�H�Q�W�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�� �I�R�Q�G��

culturel peuplé de mythes et de traditions. Le terme reconnaît �D�X�V�V�L���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H��

�O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�D�Q�F�U�D�J�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�� �G�X�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[��(DE POLIGNAC ET SCHEID 2010 ; HORSTER 

2010). Aux trois problèmes évoqués auparavant répond une analyse en trois temps. 
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1.2.1 Le culte des eaux dans la littérature  

�/�H���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���H�Q���*�D�X�O�H���H�V�W���X�Q���F�R�Q�F�H�S�W���D�P�E�L�J�X���T�X�¶�L�O���H�V�W���D�E�V�R�O�X�P�H�Q�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�H��

�F�O�D�U�L�I�L�H�U���D�Y�D�Q�W���G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G�U�H���Xne analyse concrète des indices archéologiques. Dans 

cette perspective, nous avons consacré le premier chapitre à une étude 

�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �F�R�P�S�O�q�W�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�U�D�� �W�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V��

eaux est perçu pour les religions gauloises et gallo-romaines au travers des sources 

littéraires. Nous chercherons à comprendre comment le concept est interprété, pour 

�T�X�H�O�O�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �H�W�� �G�H�� �T�X�H�O�O�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �L�O�� �p�Y�R�O�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �H�W�� �O�¶�p�S�R�T�X�H��

contemporaine. 

 

Dans un second temps, nous nous efforcerons de reprendre point par point les 

éléments-�F�O�H�I�V�� �G�H�� �V�X�U�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �Y�p�K�L�F�X�O�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[��

en Gaule, afin de les confronter aux sources antiques et à la relecture contemporaine 

�T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W���H�Q���S�U�R�S�R�V�H�U�� 

 

Cette confrontation nous donnera une meilleure idée générale de ce que le concept de 

�F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���S�R�X�Y�D�L�W���V�L�J�Q�L�I�L�H�U���S�R�X�U���O�H�V���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶a�Q�W�L�T�X�L�W�p�����P�D�L�V���H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V��

entièrement satisfaisante dans le sens où ces réflexions prennent principalement 

appui sur des indices en provenance du substrat religieux gréco-romain , �T�X�¶�L�O�� �V�H�U�D�L�W��

périlleux de plaquer directement sur les activités religieuses de la Gaule. 

 

1.2.2 Cadre chronologique  

�¬�� �S�D�U�W�L�U�� �G�X�� �V�H�F�R�Q�G�� �F�K�D�S�L�W�U�H���� �Q�R�X�V�� �H�Q�J�D�J�H�R�Q�V�� �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�U�D��

�G�¶�p�O�X�F�L�G�H�U�� �G�D�Q�V�� �T�X�H�O�O�H�� �P�H�V�X�U�H�� �X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �G�H�� �F�D�V�� �P�H�Q�p�H�� �V�X�U�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V��

�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �J�D�X�O�R�L�V�� �S�H�X�W�� �V�¶�D�F�F�R�U�G�H�U�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �H�[�W�U�D�L�W�H��

du substrat religieux gréco-romain. En effet, les vestiges archéologiques ne sont pas 

uniquement destinés à illustrer, bon gré mal gré, la tradition littéraire comme on le 

�F�R�Q�V�W�D�W�H�� �W�U�R�S�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H���� �3�R�X�U�� �D�Y�D�Q�F�H�U���� �Q�R�X�V�� �G�H�Y�R�Q�V��

nécessairement faire cohabiter les disciplines archéologiques et historiques, même si 

leurs apports respectifs sont souvent inégaux. 
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�/�H�� �F�D�G�U�H�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �F�K�R�L�V�L�W�� �S�R�X�U�� �F�H�W�W�H�� �p�W�X�G�H�� �G�p�E�X�W�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�V��

�S�U�H�P�L�q�U�H�V���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V���W�D�Q�J�L�E�O�H�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���F�X�O�W�X�H�O�O�H�V���T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���P�H�W�W�U�H���H�Q���U�H�O�D�W�L�R�Q��

avec le culte des eaux, au cours du Ier �V�L�q�F�O�H���D�Y�D�Q�W���Q�R�W�U�H���q�U�H�����H�W���V�¶achève au IVe siècle 

�G�H���Q�R�W�U�H���q�U�H�����D�O�R�U�V���T�X�H���V�¶�D�P�R�U�F�H���O�D���W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H���Y�H�U�V���O�H���F�K�U�L�V�W�L�D�Q�L�V�P�H�����1�R�X�V��

avons fait le choix de scinder la chronologie en deux en fonction de ce que nous 

�F�R�Q�V�L�G�p�U�R�Q�V���F�R�P�P�H���G�H�X�[���P�R�P�H�Q�W�V���F�O�H�I�V���S�R�X�U���O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���G�X���F�X�O�W�H���G�Hs eaux et plus 

généralement du discours religieux de la Gaule. 

 

�/�H���V�H�F�R�Q�G���F�K�D�S�L�W�U�H���F�R�P�S�U�H�Q�G���O�D���S�p�U�L�R�G�H���T�X�L���V�¶�p�W�H�Q�G���G�X���,er siècle avant notre ère à la 

première moitié du I er siècle, c�¶�H�V�W���O�H�� �P�R�P�H�Q�W���R�•�� �O�H���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[�� �D�S�S�D�U�D�v�W���G�H���I�D�o�R�Q��

concrète dans les pr�D�W�L�T�X�H�V���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V�����S�X�L�V���G�D�Q�V���O�H�V���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V���G�H���O�¶�H�V�W���G�H���O�D���*�D�X�O�H����

�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �V�H�� �Y�H�X�W�� �U�p�V�R�O�X�P�H�Q�W�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H, �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �j�� �U�H�W�U�D�F�H�U�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�X��

phénomène, étape par étape, et la manière dont les populations se le sont approprié. 

Dès lors, on comprend �T�X�¶�X�Q�H���D�Q�D�O�\�V�H���V�\�V�W�p�P�L�T�X�H���V�¶�L�P�S�R�V�H�����F�D�U���O�H���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���H�V�W��

�D�X�V�V�L�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p�� �S�D�U�� �G�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �H�[�W�p�U�L�H�X�U�V���� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �O�¶�D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �j�� �G�H�V��

techniques hydrauliques nouvelles, ce qui va se révéler un fil conducteur 

particulièrement important tout au long du développement. 

 

�/�H���W�U�R�L�V�L�q�P�H���F�K�D�S�L�W�U�H���S�U�H�Q�G���H�Q�V�X�L�W�H���O�H���U�H�O�D�L�V���D�I�L�Q���G�¶�H�[�S�R�V�H�U���O�H�V���F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H�V���D�X���F�R�X�U�V��

desquelles le discours religieux, et par extension, le concept de culte des eaux, accède 

à une certaine forme de maturité. Dans cette perspective, le passage à une approche 

thématique nous semblait plus pertinent. La borne chronologique inférieure 

correspond aux années qui séparent le milieu du Ier siècle du début de la période 

�I�O�D�Y�L�H�Q�Q�H�����X�Q�H���S�p�U�L�R�G�H���F�K�D�U�Q�L�q�U�H���S�R�X�U���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���F�D�G�U�H���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Qnel de la Gaule, 

�G�R�Q�W�� �O�H�V�� �U�p�S�H�U�F�X�V�V�L�R�Q�V�� �Q�H�� �V�H�� �O�L�P�L�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �D�X�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�K�D�V�H��

chronologique caractérisée par de « grands chantiers �ª�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �R�X�� �G�X��

�U�p�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �H�W�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V�� �U�H�V�W�H��donc 

�O�¶�X�Q���G�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �I�L�O�V���F�R�Q�G�X�F�W�H�X�U�V���� �(�Q��filigrane ���� �O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V���D�S�R�O�O�L�Q�L�H�Q�V��

offre un second thème de prédilection pour effectuer la liaison entre monde urbain et 

monde rural , puis, à partir du monde rural, nous mènerons la réflexion vers l e point 

de contact nébuleux entre cultes privés et cultes publics. Enfin, nous achèverons ce 

chapitre par plusieurs études de cas qui permettront de mieux appréhender la 

�W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���D�P�R�U�F�p�H���j���O�D���I�L�Q���G�H���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�� 
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1.2.3 Cadre géographique  

Nous �D�Y�R�Q�V�� �F�K�R�L�V�L�� �G�H�� �O�L�P�L�W�H�U�� �O�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�K�D�P�S�� �G�H�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �D�X��

stricte nécessaire pour notre étude. Cette thématique est si vaste (FERDIERE 2005 et 

pour la Lyonnaise plus précisément FERDIERE 2011) et ouvre parfois sur des 

situations si controversées (par exemple KASPRZYK , NOUVEL ET HOSTEIN 2012 : 100-

103 �j�� �S�U�R�S�R�V�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �e�G�X�H�Q�V������ �T�X�¶�L�O�� �Q�R�X�V�� �S�D�U�D�L�V�V�D�L�W�� �K�R�U�V�� �G�H�� �S�U�R�S�R�V�� �G�H��

�O�¶�D�E�R�U�G�H�U���L�F�L���G�H���I�D�o�R�Q���G�p�W�D�L�O�O�p�H�����(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���S�U�L�V���V�R�L�Q���G�H���Q�R�X�V���\���D�W�W�D�U�G�H�U��

ponctuellement, lorsque cela apportait un éclairage intéressant pour des aspects 

précis. 

Le cadre chronologique retenu inscrit notre réflexion sur le temps long dans un 

�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �O�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�D�� �*�D�X�O�H���� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �O�L�P�L�W�H�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�V�� �R�Q�W�� �V�X�E�L�� �G�H�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�V��

transformations, sans que no�X�V���V�R�\�R�Q�V���H�Q���P�H�V�X�U�H���G�¶�H�Q���G�p�I�L�Q�L�U���O�H�V���W�H�U�P�H�V���H�[�D�F�W�V���� 

En soi, cette situation ne pose pas de problèmes majeurs pour notre travail, car la 

géopolitique régionale, dans les grandes lignes, donne une impression de relative 

�F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �V�W�D�E�L�O�L�W�p���� �(�Q�� �G�¶�D�X�W�Ues mots, on perçoit dans cette « région » une 

forme de cohérence chrono-culturelle qui se prête à des analyses à grande échelle. 

�'�D�Q�V�� �O�H�� �G�p�W�D�L�O���� �Q�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�p�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�� �G�H��

communautés civiques qui regroupent les peuples Eduen, Séquane, Mandubien, 

�/�L�Q�J�R�Q���� �/�H�X�T�X�H���� �5�D�X�U�D�T�X�H�� �H�W�� �0�p�G�L�R�P�D�W�U�L�T�X�H���� �6�L�� �R�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �Q�L�H�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H��

particularismes locaux, ces populations sont aussi liées par une trame commune, qui 

�F�R�Q�W�U�D�V�W�H�� �S�D�U�I�R�L�V�� �D�Y�H�F�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �R�E�V�H�U�Y�H�� �F�K�H�]�� �O�H�X�U�V�� �Y�R�L�V�L�Q�V���� �¬�� �F�H�W��effet, nous ferons 

�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U���G�H���I�D�o�R�Q���U�p�F�X�U�U�H�Q�W�H���G�H�V���V�L�W�H�V���O�R�F�D�O�L�V�p�V���j���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���D�I�L�Q���G�¶�R�I�I�U�L�U��

des éléments de comparaison.  

 

Le discours est ouvertement focalisé sur le système formé par les communautés 

humaines dans une perspective multi scalaire : la cité bien sûr, puis des groupes 

�K�X�P�D�L�Q�V���S�O�X�V���U�p�G�X�L�W�V�����D�X�[���F�R�Q�W�R�X�U�V���Q�p�E�X�O�H�X�[�����D�Y�D�Q�W���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���O�¶�p�F�K�H�O�R�Q���O�H���S�O�X�V���E�D�V����

la maisonnée. Cette approche permet de réfléchir aux activités des individus au sein 

des différents groupes et à leurs interactions, mais elle va de pair avec une vision 

souvent très abstraite de la réalité physique et surtout géographique de ces entités. Il 

nous fallait donc leur fournir un ancrage spatial, une forme de matérialité à partir de 

laquelle nous pourrions travaill er. Dans ce contexte, les divisions politiques 

présentées dans la carte de synthèse (fig. 2) reproduisent un découpage possible des 
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cités de la Gaule dans un état postérieur au IIe �V�L�q�F�O�H���� �&�H�W�� �p�W�D�W�� �G�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��

politique du territoire semblait cohéren t avec la réflexion menée sur les panthéons 

locaux lors du troisième chapitre.  

 

�(�Q���F�H���T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�¶�D�V�S�H�F�W �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�����O�¶�H�V�W���G�H���O�D���*�D�X�O�H��apparaît aussi comme un 

territoire attrayant dans le sens où les données sont particulièrement riches et offrent 

un large panel de sites aux contextes hétéroclites. Nous disposons de dossiers récents 

�T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �p�W�p�� �S�O�H�L�Q�H�P�H�Q�W�� �H�[�S�O�R�L�W�p�V���� �G�H�� �G�R�V�V�L�H�U�V�� �S�O�X�V�� �D�Q�F�L�H�Q�V�� �D�\�D�Q�W��

�E�p�Q�p�I�L�F�L�p���G�H���O�¶�D�S�S�R�U�W���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���T�X�¶�L�O���I�D�X�W���W�U�D�L�W�H�U���H�W���G�H���G�R�V�V�L�H�U�V���Y�L�H�L�O�O�L�V�V�D�Q�W�V��

�T�X�¶il est impératif de revisiter.  

 

�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �S�U�L�V�� �O�H�� �S�D�U�W�L�� �G�¶�X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �H�[�K�D�X�V�W�L�Y�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire dresser la liste de 

�W�R�X�V�� �O�H�V�� �V�L�W�H�V�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H�� �F�R�P�P�H�� �G�H�V�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �V�X�U��

notre territoire, pour ensuite effectuer un tri drasti que et nous concentrer sur les plus 

pertinents. Cette démarche implique de se focaliser sur un cadre géographique 

cohérent et surtout dont la taille doit rester raisonnable, compte tenu du temps 

�L�P�S�D�U�W�L���S�R�X�U���U�p�D�O�L�V�H�U���O�¶�p�W�X�G�H�����&�H���T�X�L���Q�R�X�V���D���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�����V�X�L�W�H à une étude préliminaire 

�G�H�V�� �V�L�W�H�V�� �j�� �I�R�U�W�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O���� �G�H�� �Q�R�X�V�� �D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �H�[�K�D�X�V�W�L�Y�H�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �F�L�W�p�V��

qui ne répondent pas aux principaux critères de sélection ���� �V�R�L�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�H��

�G�L�V�S�R�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�D�V�V�H�]�� �G�H�� �V�L�W�H�V�� �U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�V��en relation avec le culte des eaux pour 

justifier cette démarche très chronophage ; soit parce que les données 

historiographiques disponibles sont inadaptées. Ce fut le cas des cités des Rèmes, des 

�7�U�L�F�D�V�V�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �+�H�O�Y�q�W�H�V���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�L�W�p�V�� �E�L�H�Q�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�p�H�V���� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �Felle des 

Trévires, des Arvernes �R�X�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�H�� �1�D�U�E�R�Q�Q�D�L�V�H���� �V�H�P�E�O�D�L�H�Q�W�� �T�X�D�Q�W�� �j�� �H�O�O�H�V��

�U�H�S�R�X�V�V�H�U�� �O�H�V�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �D�X-�G�H�O�j�� �G�H�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �p�W�D�L�W��

�U�D�L�V�R�Q�Q�D�E�O�H�� �G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G�U�H, eut égard à la cohérence chrono-culturelle de notre 

ensemble et au temps disponible. Ce qui nous a conduit à retenir au total une 

cinquantaine de sites qui nous semblaient essentiels pour structurer et illustrer la 

proposition de typo -chronologie des lieux de culte des eaux proposée dans le second 

et le troisième chapitre. Le choix de ces sites est justifié au début du second chapitre 

�H�W�� �F�K�D�F�X�Q�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�� �D�X�� �V�X�U�S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �Q�R�W�L�F�H�� �G�p�W�D�L�O�O�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�F�R�Q�G��

volume. 
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Figure 2  : Les entités politiques gallo-romaines �G�H�� �O�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�D�� �*�D�X�O�H��

sélectionnées pour cette étude (DAO D. Vurpillot 2016, fond cartographique EU-

DEM). 
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1. 3  Regard s croisé s sur les sources documentaires  

Notre intention est de croiser les différentes séries documentaires : les sources 

historiques, les sources archéologiques qui complètent et éprouvent la véracité des 

sources historiques et enfin les sources historiographiques qui appliquent un filtre 

interprétatif aux deux premières séries documentaires. �/�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H��

�F�R�P�E�L�Q�D�W�R�L�U�H�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���F�R�Q�M�R�L�Q�W�H���G�H���V�R�X�U�F�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���H�W���G�X���P�D�W�p�U�L�H�O��

�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H���� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�D�Q�V�� �U�L�V�T�X�H�V tant il est aisé de tomber dans la 

surinterprétation. On doit ajouter que cette méthode �Q�¶�H�V�W pas non plus synonyme 

�G�¶�p�T�X�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�X�V�D�J�H��qui est fait des sources. Nous sommes tributaires du lot 

commun de la documentation historique et archéologique, à savoir une grande 

variabilité  quant à la qualité et la quantité des données disponibles �G�¶�X�Q sit�H���j���O�¶�D�X�W�U�H. 

 

1. 3 .1 Les sources historiques  

�/�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �p�W�X�G�L�H les religions du monde antique, il va sans dire que nos principaux 

�S�R�X�U�Y�R�\�H�X�U�V�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V sont les sources historiques : textes littéraires, 

inscriptions ou iconographie. Leur valeur est proportionnelle aux difficultés qui se 

�S�R�V�H�Q�W���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�H�Q���I�D�L�U�H���E�R�Q���X�V�D�J�H�� En effet, comment faire cohabiter de façon 

pertinente  des productions aussi variées que des compilations épistolaires, des 

recueils encyclopédiques, des traités de grammairiens, des poèmes, etc. ? Aucun de 

ces documents n�¶�H�V�W���Q�H�X�W�U�H�����F�¶�H�V�W���X�Q�H���p�Y�L�G�H�Q�F�H�����/es auteurs ont chacun leurs objectifs 

propres et ciblent  un certain public. Avoir conscience de ce truisme est moins le fond 

du problème que �G�¶�D�U�U�L�Y�H�U�� �j�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�� �V�H�Q�V et les destinataires du message. Une 

�T�X�r�W�H�� �G�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �T�X�L�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �D�X�V�V�L�� �U�L�F�K�H�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�Ws que le texte lui-même, 

comme le démontre par exemple A. Dubourdieu dans une analyse du De Signis de 

Ciceron (DUBOURDIEU 2006). 

 

Nous sommes donc en quête à la fois de concepts généraux, présentés comme tels ou 

�p�F�K�D�I�D�X�G�p�V�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�H�V et de détails à même de nous renseigner sur des 

éléments �S�U�p�F�L�V�� �G�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �V�L�W�H�� �R�X�� �G�X�� �G�p�U�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�L�W�H�V���� �(�Q�� �V�X�L�Y�D�Q�W��

�O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�X��De Signis, �R�Q���F�R�P�S�U�H�Q�G���T�X�¶�H�[�W�U�D�L�U�H���O�¶�X�Q�H���R�X���O�¶�D�X�W�U�H���G�H���F�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V��

nécessite de prendre des luxes de précaution. La définition de concepts généraux va 

de pair avec �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q et donc offre une plus grande latitude dans 
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�O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�V, �G�X�� �P�R�P�H�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H est justifiée. En revanche, vis-à-vis 

du second cas, on doit rappeler à quel point il est dangereux de vouloir substituer, ou 

même �p�F�O�L�S�V�H�U�����O�¶�L�Q�G�L�F�H archéologiqu�H���D�X���S�U�R�I�L�W���G�¶�X�Q���Lndice littéraire plus malléable  et 

donc plus à même de �V�¶�D�G�D�S�W�H�U à des théo�U�L�H�V�� �S�U�p�p�W�D�E�O�L�H�V���� �&�H�� �Q�¶�H�V�W��pourtant pas la 

théorie qui doit définir de façon péremptoire  la réalité du terrain , mais inversement 

la théorie doit être ajustée en fonction de la réalité. 

 

Enfin, il va sans dire que les documents que nous allons introduire couvrent un vaste 

cadre chronologique et spatial : des textes philosphiques de la Grèce du Ve siècle 

av. J.-C., aux capitulaires carolingiens et même au-delà, par le biais de rapports 

�p�F�F�O�p�V�L�D�V�W�L�T�X�H�V���G�X���G�p�E�X�W���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H���P�R�G�H�U�Q�H, ce qui ouvre encore plus largement les 

perspectives temporelles et spatiales, au surplus de la variété intrinsèque des 

production s littéraires.  

 

1. 3 .2 Les sources historiographiques  

�/�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H�� �M�R�X�H�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �F�H�Q�W�U�D�O�� �G�D�Q�V �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�¶Histoire des religions et se 

révèle un sujet particulièrement sensible pour le phénomène que nous étudions. Il 

�V�¶�D�J�L�U�D���G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U comment le culte des eaux est traité au travers de publications 

clefs, �T�X�L���V�¶�p�F�K�H�O�R�Q�Q�H�Q�W���G�X���P�L�O�L�H�X���G�X���;�,�;e siècle aux années 2000. Le choix de la date 

de départ, en ap�S�D�U�H�Q�F�H�� �D�V�V�H�]�� �W�D�U�G�L�Y�H���� �H�V�W�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V��

publications qui se focalisent sur le culte des eaux, mais elles puisent des références 

dans des travaux plus anciens et font échos aux théories sur les religions qui se 

développent au moins dès le XVIe siècle. 

 

En effet, la simple évocation du culte des eaux mobilise l'imaginaire collectif , où se 

mêlent des influences variées. Un �H�Q�F�K�H�Y�r�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�¶�L�G�p�H�V�� �G�R�Q�Qant forme au mythe 

folklorique moderne. Cet héritage intellectuel est donc particulièr ement perceptible 

�D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H où �D�U�F�K�p�R�O�R�J�X�H�V���H�W���K�L�V�W�R�U�L�H�Q�V���R�Q�W���P�X�O�W�L�S�O�L�p���j���O�¶�H�[�F�q�V���O�H��

nombre de sanctuaires des eaux reconnus. Bien souvent, �F�¶�H�V�W�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q��

captage, de balnéaires���� �Y�R�L�U�H�� �O�D�� �V�L�P�S�O�H�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�X�U�F�H�� �T�X�L�� �V�H�U�W �G�¶�X�Q�L�T�X�H��

�D�U�J�X�P�H�Q�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� 
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�/�D���P�D�v�W�U�L�V�H���G�H���O�¶�R�E�M�H�W���K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H��apparaît donc comme un acquis essentiel au 

préalable d�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �H�W��de la production de nouvelles données, c�¶�H�V�W�� �Sour 

cette raison �T�X�¶un chapitre entier lui est consacrée. Le chapitre a pour objectif  de 

�P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �O�X�P�L�q�U�H�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �F�R�Q�W�U�H�V�H�Q�V�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�Lstoriographie du 

culte des eaux et par extension de développer, en négatif, les principales 

caractéristiques du phénomène, faute de pouvoir en donner une définition précise.  

Au détour de ces textes, nous aurons aussi �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �O�H�� �S�R�L�Q�W�� �V�X�U��des 

thématiques importante s pour notre sujet : comment  la nature et �O�¶�H�D�X��sont-elles 

appréhendées par les anciens ? À quel point le culte des eaux est-il impliqué  dans des 

pratiques thérapeutiques ? Le vocabulaire en usage est-il adapté aux réalités du 

terrain ? Comment appréhender la transition entre paysage sacré païen et chrétien ? 

 

1. 3 .3 Les données archéologiques  

Le poids accordé aux données archéologiques va évoluer alors que la discipline gagne 

en autonomie et se professionnalise. Arrivé à un certain stade, on constate que les 

disciplines historiques et archéologiques, par nature complémentaires, vont être 

mises �H�Q���F�R�P�S�p�W�L�W�L�R�Q�����&�¶�H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V��flagrant dans le cas des sanctuaires naturels 

qui se révèlent plus au travers des sources historiques que dans les résultats des 

recherches archéologiques. Une situation qui contribue donc à réserver de façon 

�S�U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O�O�H���F�H���F�K�D�P�S���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q���D�X�[���K�L�V�W�R�U�L�H�Q�V���S�O�X�V���T�X�¶�D�X�[���D�U�F�K�p�R�O�R�J�X�H�V����Une 

situation  qui se vérifie dans les travaux universitaires récents relatifs au culte des 

eaux et que nous tentons bien modestement de rééquilibrer par la présente étude. 

 

Si la documentation historiographique malmène parfois les sources littéraires, les 

sources archéologiques ne sortent pas non plus indemnes du processus. De la même 

manière que Cicéron adapte la façon dont il présente le paysage religieux sicilien aux 

�E�H�V�R�L�Q�V�� �G�H�� �V�R�Q�� �S�O�D�L�G�R�\�H�U���� �L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �U�D�U�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �D�U�F�K�pologiques, qui ont 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�p�O�p�P�H�Q�W���G�H���O�L�D�L�V�R�Q���W�D�Q�J�L�E�O�H���H�Q�W�U�H���S�D�V�V�p���H�W���S�U�p�V�H�Q�W�� soient mises au service 

des concepts diffusés par les historiens des religions et à leur suite par les 

archéologues eux-mêmes, si tant est que le savant ne porte pas à cette occasion les 

deux casquettes. Il nous importe donc de trier ce qui ressort de la surinterprétation, 

�Y�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �S�X�U�H�� �H�W�� �V�L�P�S�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�D�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �H�[�W�U�r�P�H�V���� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �V�R�X�K�D�L�W�H��

progresser dans la compréhension de ce phénomène complexe. Souvent, en effet, ces 
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�O�L�H�X�[���G�H���F�X�O�W�H���V�R�Q�W���W�U�L�E�X�W�D�L�U�H�V���G�¶�X�Q�H���G�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���D�Q�F�L�H�Q�Q�H à la fois incontournable 

et ambiguë. Incontournable car �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H la source principale qui relate les faits 

archéologiques et ambiguë dans le sens où ces données se voient déjà appliquer un 

filtre interprétatif basé sur des concepts erronés. Evaluer en amont la fiabilité des 

sources documentaires est donc une condition sine qua non �V�L�� �O�¶�R�Q�� �V�R�X�K�D�L�W�H�� �O�H�V��

exploiter sans nous faire le relai des biais historiographiques . 

 

1. 3 .4 Etude hist oriographique  : démarche et documents 

sélectionnés  

Pour faire face à ces nombreux obstacles, �O�¶�p�W�X�G�H�� �K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �V�H�U�D�� �P�H�Q�p�H�� �H�Q��

deux temps. Dans un premier temps nous favoriser�R�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�V��

�U�H�J�U�R�X�S�p�V�� �V�R�X�V�� �O�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �Fonceptuelles. En effet, c�H�� �Q�¶�H�V�W��

�T�X�¶�H�Q�� �U�H�S�O�D�o�D�Q�W�� �O�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H du culte des eaux dans le contexte plus général de 

�O�¶Histoire des religions que nous comprendrons comment il  a été modelé au fil du 

temps et selon quelles influences.  

I l paraissait donc opportu �Q�� �G�¶�D�G�R�S�W�H�U�� �X�Q�� �G�p�U�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �H�W�� �G�¶�L�Q�Y�R�T�X�H�U��

les publications les plus marquantes comme autant de jalons symboliques amenés à 

structure r �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶Histoire des religions entre le XVI e et le XXe siècle. Avec J. 

Martin  (MARTIN 1727) et S. Pelloutier  (PELLOUTIER 1740), nous aborderons les 

premières monographies importantes  dont la thématique centrale concerne les 

pratiques religieuses de la Gaule, toutes deux publiées dans la première moitié du 

XVIII e siècle. Ensuite, au début du XIX e siècle, ce sont �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�$���� �7�K�L�H�U�U�\��

(THIERRY 1828) qui deviennent des références pour cette thématique dans une 

période �R�•���V�¶�D�P�R�U�F�H���O�H renouveau de la discipline historique. Un renouveau qui va de 

pair avec une influence croissante de la sphère politique, en �T�X�r�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�p��

nationale sans cesse reformulée. Dans ce cadre, tant H. Martin  (MARTIN  1855-1860) 

qu�¶A. Maury (MAURY 1863) dépeignent une histoire des religions tiraillée entre les 

acquis du passé, les impératifs du présent et les apports théoriques véhiculés par de 

nouveaux courants de pensées. Au début du XXe siècle ce mouvement se poursuit. 

Tour à tour , J. Toutain (TOUTAIN 1907-1920) et son élève C. Vaillat (VAILLAT 1932), 

puis A. Grenier (GRENIER 1960), E. Thévenot (THEVENOT 1968) et même E. Renardet 

(RENARDET 1975) vont relayer en des termes analogues ces approches héritées de la 

fin du XIX e siècle. Il faut  alors attendre le dernier quart du XXe siècle pour assister à 
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une véritable remise en question des thèmes fondateurs du mythe religieux gaulois. 

Un mouvement général qui se répercute, en particulier  pour le culte des eaux, par la 

publication de  la thèse de C. Bourgeois (BOURGEOIS 1991 ; BOURGEOIS 1992). 

 

La �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �H�V�W�� �F�R�P�S�O�p�W�p�H�� �G�D�Q�V��

un second temps par les �D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire des études régionales 

qui prennent la forme de compilation s de sites interprétés comme lieux de culte des 

eaux���� �(�O�O�H�V�� �V�¶appuient en règle générale sur les théories développées par les 

« créateurs de concepts »���� �2�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �W�R�X�W�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �U�H�S�O�D�F�H�U�� �F�H�V��

compilations dans leur contexte idéologique. Nous disposerons alors �G�¶�X�Q�H��

illustration plus précise de la façon dont est perçu le culte des eaux dans notre espace 

géographique, mais aussi des outils intellectuels qui permettent de décrypter ces 

interprétations. Ainsi , lorsque nous mobiliseront une sélection de lieux de culte des 

eaux lors du second chapitre, le tri entre les sites pertinents et ceux qui ne le sont pas 

�V�H�U�D�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �D�L�V�p���� �7�U�R�L�V�� �Whématiques principales ont été sélectionnées. La 

�S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �G�H�V�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �-���*���+��

Greppo (GREPPO 1846) et L. Bonnard (BONNARD 1908). La seconde regroupe des 

investigations menées en fonction de secteurs géographiques précis. Elles reflètent 

des divisions territoriales antiques dans les ouvrages J.-G. Bulliot et F. Thiollier 

(BULLIOT ET THIOLLIER 1897) et G. Drioux (DRIOUX 1934), ou des territoires 

contemporains dans la �V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q���G�¶articles rédigés par S. Utinet (UTINET 1897-1900). 

Enfin , la dernière thématique regroupe des travaux universitaires récents relatifs au 

culte des eaux et soutenus respectivement en 1986 (PONCIN 1986), 2003 (SZATAN 

2003) et 2004 (LHOTE-BIROT 2004). 
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2 . La perception du culte des e aux dans les 

sources littéraires qui traitent  des religions 

de la Gaule  

2.1 La création des concepts  

�/�D�� �S�O�D�F�H�� �D�F�F�R�U�G�p�H�� �D�X�[�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V��

�G�H���O�D���*�D�X�O�H���H�V�W���X�Q���V�X�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H���H�Q���V�R�L�W. I l dépasse �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���O�D�U�J�H�P�Hnt le cadre de ce 

travail. Toutefois , �R�Q�� �Q�H�� �V�D�X�U�D�L�W�� �V�H�� �G�L�V�S�H�Q�V�H�U�� �G�H�� �O�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �W�D�Q�W�� �L�O�� �H�V�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �S�R�X�U��

comprendre les mécanismes qui vont contribuer à définir une conception fautive du 

paysage religieux de la Gaule avant et après la conquête. Ce chapitre ne fera donc 

�T�X�¶�H�I�I�O�H�X�U�H�U�� �O�D���V�X�U�I�D�F�H�� �G�¶�X�Q�� �S�D�Q�� �F�R�O�R�V�V�D�O�� �G�H�� �O�¶�+istoire des religions et se concentrera 

�V�X�U���O�H�V���D�U�J�X�P�H�Q�W�V���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�V���S�R�X�U���O�¶�p�W�X�G�H���G�X���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[����En conséquence, la place 

accordée aux savants et autres antiquaires sera fonction de leurs apports à cette 

thématique, c�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L certaines figures éminentes pourront être  ici confinées à 

un rôle très secondaire et inversement, des auteurs de notoriété plus modeste seront 

parfois mis en avant. 

 

2.1.1 XVI e, XVII e et XVIII e siècles  

2.1.1.1 Premi ères monographies thématiques sur la religion 

gauloise  

 

1727,  J.  MARTIN  :  LA RELIGION DES GAULOIS TIREE DES PLU S PURES SOURCES DE 

L ' ANTIQUITE  

�/�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �D�Q�R�G�L�Q dans le sens où il figure parmi l es premières 

compilations où la religion gauloise est employée comme thématique centrale et non 

envisagée comme un élément contextuel. Une nouveauté que J. Martin revendique 

avec insistance (MARTIN 1727 VOL . 1 : IV ������ �Q�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�W�� �O�D�� �S�U�L�P�D�X�W�p�� �G�¶�X�Q�H��

�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �V�H�P�E�O�D�E�O�H�� �T�X�¶�D�X�[�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�(���� �6�F�K�H�G�L�X�V�� �V�X�U�� �O�H�V dieux des Germains 

(SCHEDIUS 1648). L�H���P�R�L�Q�H���E�p�Q�p�G�L�F�W�L�Q���Q�¶�H�V�W���D�X�W�U�H���T�X�H���O�¶�R�Q�F�O�H���G�H���-��-F. de Brézillac, avec 
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qui il rédigera quelques années plus tard le controversé Histoire des Gaules, et des 

conquêtes des Gaulois, depuis leur origine jusqu'à la fondatio n de la monarchie 

françoise (BREZILLAC ET MARTIN 1752-1754). On retrouve de manière assez précoce 

�F�K�H�]���F�H�W���H�F�F�O�p�V�L�D�V�W�L�T�X�H���G�H�V���F�R�Q�F�H�S�W�V���W�H�O�V���T�X�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�D�O�Lsme de la relation au religieux 

et la prééminence des sentiments, �G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���S�L�p�W�p���L�Q�G�L�Y�L�G�Xelle et populaire, 

par opposition à des rites sophistiqués qui seraient imposés par une caste 

dominante  :  

 

« �&�H���F�X�O�W�H���D���S�R�X�U���S�U�L�Q�F�L�S�H���X�Q�H���Y�p�U�L�W�p���L�P�S�U�L�P�p�H���G�D�Q�V���O�H���I�R�Q�G���G�H���Q�R�W�U�H���k�P�H�����T�X�¶�L�O��
�\���D���X�Q���(�W�U�H���V�X�S�U�r�P�H���>�«�@���/�H�V���L�G�p�H�V���S�O�X�V���R�X���P�R�L�Q�V���F�O�D�L�U�H�V���T�X�H���O�H�V���K�R�P�Pes ont 
eu de cet Etre suprême, les ont déterminés à établir certaines cérémonies, qui 
servaient de règle à leur culte. Ces cérémonies particulières à chaque nation 
�R�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �I�D�L�W�� �O�H�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�I�� �G�H�V�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �G�H�� �O�D��
Divinité. Ce principe est incontestable, il est fondé sur une vérité qui embrasse 
également tous les temps » (MARTIN 1727 VOL . 1 : 2) 

 

« �2�Q���Y�R�L�W���L�F�L���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���F�{�W�p���O�H���J�R�X�W���G�X���3�H�X�S�O�H�����T�X�L���Q�H���V�H���F�R�Q�G�X�L�W���T�X�H���S�D�U��
�O�H�V���V�H�Q�V�����H�W���G�H���O�¶�D�X�W�U�H���F�H�O�X�L���G�H�V���3�U�R�S�K�q�W�H�V�����O�H�T�X�H�O���Slus épuré borne son culte à 
�F�p�O�p�E�U�H�U���G�H�V���P�\�V�W�q�U�H�V���G�H�Y�D�Q�W���G�H�V���J�O�R�E�H�V���H�W���G�H�V���V�S�K�q�U�H�V���>�«�@���,�O���Q�¶�\���D���G�R�Q�F���T�X�¶�j��
distinguer entre la Religion du Peuple et la Religion des Druides »  
(MARTIN 1727 VOL . 1 : 27) 

 

Précédent de quelques décennies la naissance du mouvement romantique en 

Angleterre et en Allemagne, �-�����0�D�U�W�L�Q���V�R�X�W�L�H�Q�W���O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���T�X�H���O�D���U�H�O�L�J�L�R�Q���J�D�X�O�R�L�V�H���H�V�W��

une religion naturiste �����/�H���F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W���T�X�L���O�¶�D�P�q�Q�H���j��cette conclusion est assez aisé à 

suivre. 

 

Il exploite à son avantage les extraits des sources littéraires antiques et des débuts de 

�O�¶�q�U�H���F�K�U�p�W�L�H�Q�Q�H���S�R�X�U���D�U�U�L�Y�H�U���j���X�Q���S�U�H�P�L�H�U���F�R�Q�V�W�D�W : avant la Conquête les populations 

gauloises ne possèderaient pas de lieux de culte aménagés. Sujet auquel il consacre 

deux chapitres entiers : « �,�O�� �Q�¶�\�� �D�Y�D�L�W�� �S�R�L�Q�W�� �G�H��Temples proprement dits dans les Gaules, 

César en fit la conquête » et « Des lieux servaient de Temples au Gaulois, et où ils offraient 

leurs sacrifices avant la conquête des Gaules ». 

 

Selon cet auteur, �V�L�� �O�H�V�� �*�D�X�O�R�L�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �G�H�� �W�H�P�S�O�H�V�� �O�H�X�U�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V��prennent 

toutefois place dans des lieux sacrés assimilés aux espaces naturels. I l va le 

d�p�P�R�Q�W�U�H�U�� �S�D�U�� �O�¶�H�[�W�U�D�S�R�O�D�W�L�R�Q�� �G�H fragments de texte sur les bois sacrés, sur les 

relations privilégiées que les druides entretiennent avec la nature et surtout dans le 
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cas du culte des eaux, la description du trésor légendaire du lac de Toulouse. Le récit 

sera introduit comme exemple à de multiples reprises et tend à �S�U�R�X�Y�H�U���T�X�¶�L�O « est plus 

�Y�U�D�L�� �G�H�� �G�L�U�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �J�D�X�O�R�L�V�� �G�¶�X�Q�� �F�{�W�p�� �V�H�� �V�H�U�Y�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �7�H�P�S�O�H�� �G�H�V�� �E�R�U�G�V�� �G�H�V�� �p�W�D�Qgs, des 

ruisseaux et des rivières, des bois, des bosquets, de certains lieux en rase campagne ; et 

des places publiques à la place des Temples ���� �H�W�� �O�H�V�� �H�Q�U�L�F�K�L�V�V�D�Q�W�� �G�H�� �Y�°�X�[���� �G�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�V�� �H�W��

�G�¶�R�I�I�U�D�Q�G�H�V�����F�R�P�P�H���O�H�V���D�X�W�U�H�V���1�D�W�L�R�Q�V���I�D�L�V�D�L�H�Q�W���O�H�X�U�V���W�H�P�S�O�H�V���ª��(MARTIN 1727 VOL . 1 : 121). 

De là, �L�O�� �Q�¶�\�� �D�Y�D�L�W�� �T�X�¶�X�Q�� �S�D�V�� �j�� �I�U�D�Q�F�K�L�U�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �T�X�H�� �O�H�V « Gaulois encore 

divinisaient les Lacs et les Marais ���� �F�H�� �F�X�O�W�H�� �p�W�D�L�W�� �X�Q�H�� �V�X�L�W�H�� �G�H�� �F�H�O�X�L�� �T�X�¶�L�O�V�� �U�H�Q�G�D�L�H�Q�W�� �D�X�[��

�D�U�E�U�H�V���� �H�W�� �I�R�Q�G�p�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �V�X�U�� �O�D�� �G�p�O�L�F�D�W�H�V�V�H�� �T�X�¶�L�O�V avaient de ne vouloir pas avilir la 

�P�D�M�H�V�W�p���G�H�V���'�L�H�X�[���S�D�U���O�D���J�U�R�V�V�L�q�U�H�W�p���G�H�V���L�G�p�H�V�����T�X�H���O�H�V���V�W�D�W�X�H�V���H�W���I�D�L�W�H�V���G�H���P�D�L�Q���G�¶�K�R�P�P�H�V����

�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�H�Q�W���j���O�¶�H�V�S�U�L�W���>�«�@���,�O�V���H�Q���X�V�D�L�H�Q�W���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H�V���/�D�F�V�����F�R�P�P�H���L�O�V���I�D�L�V�D�L�H�Q�W���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H�V��

arbres : ils leur donnaient à �W�R�X�V�� �O�H�� �Q�R�P�� �G�¶�X�Q�� �G�L�H�X�[ » (MARTIN 1727 VOL . 1 : 113). On 

re�W�U�R�X�Y�H�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �H�[�H�P�S�O�H�V�� �L�Q�Y�R�T�X�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�E�E�p�� �G�H�� �)�R�Q�W�H�Q�X�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �H�V�V�D�L��Sur le 

culte des divinitez des eaux (DE FONTENU 1740 : 27) �T�X�L�� �S�U�H�Q�G�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�H�� �O�R�Q�J�X�H��

énumération de textes anciens où toutes les conceptions religieuses et toutes les 

époques sont mêlées sans distinction. 

 

J. Martin se réapproprie un raisonnement soutenu de longue date par G. Postel qui, 

dès le XVIe siècle, �D�I�I�L�U�P�D�L�W���T�X�H���O�D���U�H�O�L�J�L�R�Q���S�U�R�I�R�Q�G�H���G�H�V���J�D�X�O�R�L�V���p�W�D�L�W���F�H�O�O�H���G�¶�X�Q���G�L�Hu 

unique, transcendant et abstrait (POSTEL 1552). On peut replacer cet auteur dans un 

mouvement de pensée plus large, qui se développe aux XVe et XVI e siècles et qui tente 

�G�¶�p�W�D�E�O�L�U���O�¶antiquité du peuple gaulois. Les gaulois sont pour ainsi dire transformé s en 

véritables « �D�Q�F�r�W�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p » sous la plume de G. Nanni dit G. Da Viterbo 

(NANNI 1498-1515) ou de J. Lemaire de Belges (LEMAIRE DES BELGES 1512). Les visées 

de ces auteurs sont évidemment plus politiques �T�X�¶�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V. Sans pouvoir encore 

parler véritablement de nationalisme ils �V�¶�H�I�I�R�U�F�H�Q�W�� �G�H�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�U�� �O�D�� �S�D�U�H�Q�W�p�� �G�H�V��

�U�R�\�D�X�P�H�V�� �G�¶�2�F�F�L�G�H�Q�W���� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �V�R�X�F�L�� �G�¶�X�Q�L�W�p���� �D�I�L�Q�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �I�D�F�H�� �D�X�[�� �P�H�Q�D�F�H�V�� �Y�H�Q�X�H�V��

�G�¶�2�U�L�H�Q�W���� �3�H�X�� �G�H�� �W�H�P�S�V�� �D�S�U�q�V�� �O�D��parution  �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H��de G. Postel, deux références 

majeures sont publiées : �O�¶�(�S�L�W�R�P�H�� �G�H�� �O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�� �G�H�V�� �*�D�X�O�H�V�� �H�W�� �G�H�� �)�U�D�Q�F�H par G. de 

Bellay (DE BELLAY 1556) et le De Prisca Celtopoedia, dans lequel J. Picard (PICARD 

1556) �W�H�Q�W�H�� �G�H�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�D�Lt une civilisation gauloise, antérieure aux 

civilisations grecques et romaines �T�X�L���V�¶�H�Q���V�H�U�D�L�H�Q�W inspirées. 
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1740,  S.  PELLOUTIER  :  H ISTOIRE DES CELTES ET PARTICULIER EMENT DES GAULOIS 

ET DES GERMAINS ,  DEPUIS LES TEMS FABULEUX JUSQU ' A LA PRISE DE ROME PAR LES 

GAULOIS  

Peu de temps après la publication des travaux de J. Martin , la thématique gauloise est 

de nouveau traitée dans un second document majeur : Histoire des Celtes et 

particulièrement des Gaulois et des Germains, depuis Les Tems fabuleux jusqu'à la 

Prise de Rome par les Gaulois (PELLOUTIER 1740). Une version rééditée et augmentée 

sera ensuite publiée en 1771 (PELLOUTIER , CHINIAC DE LA BASTIDE ET QUILLAU 1771). 

Dans cet ouvrage la critique des écrits de J. Martin se révèle sans ambages : 

 

�©���T�X�¶�R�Q���O�X�L���G�R�Q�Q�k�W���>�D�X���O�H�F�W�H�X�U�@���X�Q�H���M�X�V�W�H���L�G�p�H���G�H�V���0�°�X�U�V���	���G�H�V���&�R�X�W�X�P�H�V���G�H��
Ces peuples, de leur manière de vivre, & surtout de leur Religion, représentée 
�G�¶�X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H�����T�X�L���Q�¶�H�V�W���Q�L���H�[�D�F�W�H�����Q�L���P�r�P�H���I�L�G�q�O�H�����G�D�Q�V���X�Q���R�X�Y�U�D�J�H���$�Q�R�Q�\�P�H��
qui a pour Titre �����/�D���5�H�O�L�J�L�R�Q���G�H�V���*�D�X�O�R�L�V�����j���3�D�U�L�V�����F�K�H�]���6�D�X�J�U�D�L�Q���I�L�O�V���������������>�«�@��
La Religion, représe�Q�W�p�H�� �S�D�U�� �F�H�� �V�D�Y�D�Q�W�� �%�p�Q�p�G�L�F�W�L�R�Q���� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W��
celle des anciens Gaulois, mais une Religion altérée & corrompue en 
différentes manières par des cultes étrangers. 
�&�H�V�� �p�F�D�U�W�V�� �G�H�� �O�¶�$�X�W�H�X�U�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �Q�¶�D�\�D�Q�W�� �S�D�V��
commencé par poser les principes, il marche toujours en tâtonnant, sans 
savoir où il va ���� �p�O�H�Y�D�Q�W���G�¶�X�Q�H�� �P�D�L�Q���F�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W���E�L�H�Q�W�{�W���R�E�O�L�J�p�� �G�H�� �U�H�Q�Y�H�U�V�H�U�� �G�H��
�O�¶�D�X�W�U�H�� »  
(PELLOUTIER , CHINIAC DE LA BASTIDE ET QUILLAU 1771 : L IVRE I  XXXV  ET 

L IVRE II  XXXI -XXXII)  
 

S. Pelloutier se réfère lui aussi à un « Dieu suprême [qui] présidait à tout, & était par 

conséquent le Dieu des Armées aussi bien que de toute le reste » (PELLOUTIER , CHINIAC 

DE LA BASTIDE ET QUILLAU 1771 : L IVRE III  97). �/�¶�D�X�W�H�X�U�� �Q�H�� �V�H�� �S�U�L�Y�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �S�D�V�� �G�H��

dresser des parallèles récurrents avec la religion chrétienne. Une religion gauloise des 

« origines » qui serait  corrompue, puis remplacée par la religion superstitieuse des 

conquérants, le polythéisme romain :  

 

« �/�H�V���*�D�X�O�R�L�V���D�Y�D�L�H�Q�W���S�H�Q�V�p���M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V���T�X�H���O�H���6�H�L�J�Q�H�Xr du Ciel & de la Terre 
�Q�¶�K�D�E�L�W�H�� �S�R�L�Q�W�� �H�Q�� �G�H�V�� �W�H�P�S�O�H�V�� �E�k�W�L�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �P�D�L�V�� �S�H�X�� �D�S�U�q�V�� �O�D��
conquête des Romains, ils se piquèrent de bâtir des Temples très-
�P�D�J�Q�L�I�L�T�X�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�D�� �V�X�S�H�U�V�W�L�W�L�R�Q�� �5�R�P�D�L�Q�H�� �W�U�L�R�P�S�K�D�� �G�H�� �O�D�� �5�H�O�L�J�L�R�Q��
Gauloise » 
(PELLOUTI ER, CHINIAC DE LA BASTIDE ET QUILLAU 1771 : L IVRE III  103) 

 

Ce document est plus engagé, plus critique et surtout plus méthodique que celui de J. 

Martin alors même que �O�¶�D�X�W�H�X�U��avoue �G�q�V���O�D���S�U�p�I�D�F�H���T�X�¶�L�O���Q�H���O�¶�D��« entrepris que comme 

un amusement » (PELLOUT IER , CHINIAC DE LA BASTIDE ET QUILLAU 1771 : L IVRE I  
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XXX IV). Toutefois, son écho sera beaucoup moins important dans les milieux qui 

nous intéressent et pénètrera essentiellement la sphère intellectuelle germanique. 

 

2.1.1. 2  La celtomanie  et le discours rév olutionnaire  

La fin du XVIII e �V�L�q�F�O�H�� �H�V�W�� �P�D�U�T�X�p�H�� �S�D�U�� �X�Q�� �U�H�J�D�L�Q�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W croissant pour le monde 

celtique : la « celtomanie ». L�D���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H���F�H�O�W�L�T�X�H���Y�D���V�¶�H�[�S�R�U�W�H�U���S�O�X�V���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V��

les milieux intellectuels , contrastant avec les domaines où elle était confin ée 

�M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V���� �3�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �G�H�� �P�R�G�H����mais aussi mouvement littéraire et artistique, les 

gaulois sont partout et se parent de toutes les vertus. Ils deviennent les représentants 

du peuple et un emblème de liberté, face à un régime monarchique vacillant dont 

�O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p�� �H�V�W�� �I�R�Q�G�p�H�� �V�X�U�� �G�H�V�� �S�U�L�Y�L�O�q�J�H�V�� �T�X�¶�R�Q�� �U�D�W�W�D�F�K�H�� �D�X�[�� �D�Q�F�r�W�U�H�V�� �I�U�D�Q�F�V��(PECHOUX 

2011 : 9-23). La supercherie littéraire de J. Macpherson va jouer un rôle clef dans 

�O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���O�D���I�H�U�Y�H�X�U���S�R�X�U���O�H���P�R�Q�G�H���F�H�O�W�H���T�X�L���p�F�O�R�W���G�D�Q�V���O�H�V���G�H�U�Q�L�q�U�H�V���G�p�F�H�Q�Q�L�Hs 

du XVIII e �V�L�q�F�O�H�����6�R�Q���p�S�R�S�p�H���G�¶�2�V�V�L�D�Q�����E�D�U�G�H-héro calédonien du III e siècle, paraît en 

1763 (MACPHERSON 1763). On doit les premières traductions françaises au marquis de 

Saint-Simon en 1774 (SAINT -SIMON 1774), puis à P.-.P.-F. Le Tourneur en 1777 (LE 

TOURNEUR 1777). Ossian atteint son apogée à la Révolution �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�� �G�H�Y�L�H�Q�W une 

incarnation symbolique de la lutte politique. �/�¶engouement populaire pour le monde 

celtique va se poursuivre au XIXe siècle, tant  �F�R�P�P�H���V�\�P�E�R�O�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q�H���U�X�S�W�X�U�H��

avec les anciennes dynasties, �T�X�¶�R�Q���V�H���S�O�D�L�W���j���O�p�J�L�W�L�P�H�U���J�U�k�F�H���j���F�H�W���D�Q�F�U�D�J�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H��

dans le passé, que comme un sujet exotique qui inspire une rêverie dont le courant de 

pensée romantique �Y�D���V�¶�H�P�S�D�U�H�U�� 

 

Les idées de J. Martin ou S. Pelloutier se révèlent alors en parfaite adéquation avec le 

contexte de mépris religieux qui règne à cette époque. On se réapproprie cette 

hypothèse insistante des cultes naturistes ���� �D�Y�D�Q�W�� �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D��Conquête 

�U�R�P�D�L�Q�H�� �H�W�� �O�¶�D�Y�L�O�Lssement de la sphère religieuse, �O�H�V�� �J�D�X�O�R�L�V�� �Q�¶�D�Y�D�L�Hnt ni temples ni 

effigies divines et vénéraient un être suprême. �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V, �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �Q�¶�H�V�W��

�T�X�¶�X�Q�H�� �I�D�F�H�W�W�H�� �G�X�� �W�D�E�O�H�D�X�� �L�G�p�D�O�L�V�p�� �T�X�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �R�V�V�L�D�Q�L�T�X�H���� �X�Q�� �W�K�q�P�H��

développé en particulier par P.-. P.-F. Le Tourneur. Dans ces conditions, on 

�F�R�P�S�U�H�Q�G���T�X�¶�j���O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���;�9�,�,�,e et XIX e siècles, �W�R�X�W�H���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���V�H���S�R�U�W�H���V�X�U��

�O�D���I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���P�R�Q�G�H���F�H�O�W�L�T�X�H���D�I�L�Q���G�H���U�p�S�R�Q�G�U�H���D�X�[���D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�V���S�R�S�X�O�D�L�U�H�V�����T�X�¶�H�O�O�H�V��

�V�R�L�H�Q�W���G�¶�R�U�G�U�H politique ou artistique. La religion gallo -�U�R�P�D�L�Q�H���Q�¶�H�V�W���D�O�R�U�V��que le pâle 



 
39 

�U�H�I�O�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�� �J�D�X�O�R�L�V�H�� �I�D�Q�W�D�V�P�p�H, puis �S�D�V�V�p�H�� �V�R�X�V�� �O�H�� �S�U�L�V�P�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�O�L�J�L�R�Q��

romaine imposée par les conquérants. Le fond naturiste persisterait et ce ne serait 

finalement  que la forme qui changerait. 

 

2.1.2 Le XIX e siècle  

2.1.2.1 La pr ofessionnalisation de la discipline historique et 

�O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���G�L�V�F�R�X�U�V identitaire  

 

La première moitié du XIX e siècle est marquée par la succession des régimes et la 

définition du monde celtique,  véritable �V�\�P�E�R�O�H���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����Y�D��évoluer au 

gré des besoins. La circulaire du 10 mai 1810 émise par J.-P. de Montalivet, ministre 

de l'Intérieur , enjoint  aux préfets de recueillir des « renseignements exacts sur les 

monuments français, et principalement sur les anciens châteaux qui ont existé et existent 

encore dans vos départements ». Le questionnaire porte sur les châteaux, les abbayes, 

les tombeaux, « ornements ou débris curieux » et demande également d'identifier des 

correspondants locaux. Cette initiative va favoriser le développement de la méthode 

�F�R�P�E�L�Q�D�W�R�L�U�H���D�Y�H�F���O�H�V���U�L�V�T�X�H�V���T�X�¶�H�O�O�H���L�P�S�O�L�T�X�H����En 1825 le chanoine J. Mahé compose 

son Essai sur les Antiquités du département du Morbihan  (MAHE 1825) où il tente 

�O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V archéologiques par les sources littéraires dont Ossian fait 

figure de principale référence, mais déjà la supercher�L�H���G�H���-�����0�D�F�S�K�H�U�V�R�Q���V�¶�H�V�V�R�X�I�I�O�H 

et il disparaît progressivement des documents historiques à partir de 1830.  

 

1828,  A.  THIERRY  :  H ISTOIRE DES GAULOIS ,  DEPUIS LES TEMPS LE S PLUS RECULES 

JUSQU ' A L ' ENTI ERE SOUMISSION DE LA  GAULE A LA DOMINATION  ROMAINE  

Au même moment, vers 1828, A. Thierry publie la première édition de son Histoire 

des Gaulois, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'entière soumission de la Gaule 

à la domination romaine  qui devient une référence. La discipline historique se 

professionnalise �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �V�R�X�V�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �p�F�R�O�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �T�X�L�� �V�H��

développe autour de J. Michelet sous la Monarchie de Juillet. Dans ce contexte, A. 

Thierry contribue à faire entre r les gaulois dans le champ des nouveaux sujets 

historiques : 
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« Avec cette dernière période [la période romaine]  �I�L�Q�L�W�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �U�D�F�H��
gauloise en tant que nation���� �F�¶�H�V�W-à-dire en tant que corps de peuples libres, 
soumis à des institutions propres, à la loi de leur développement spontané : là 
�F�R�P�P�H�Q�F�H�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �V�p�U�L�H�� �G�H�� �I�D�L�W�V���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �P�r�P�H�� �U�D�F�H�� �G�H�Y�H�Q�X�H��
�P�H�P�E�U�H���G�¶�X�Q���F�R�U�S�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H���p�W�U�D�Q�J�H�U » (THIERRY 1828) 

 

À cette première publication, qui décrit les « faits relatifs à la Gaule indépendante », 

succède ce�O�O�H���G�H�������������R�•���O�¶�D�X�W�H�X�U���H�[�S�R�V�H��« une nouvelle série de faits, ceux qui regardent 

les peuples gaulois devenus provinciaux romains » (THIERRY 1847, VOLUME 1 : VI ). Les 

�G�H�X�[���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���O�L�Y�U�H�Q�W���X�Q���S�R�U�W�U�D�L�W���V�D�Q�V���D�P�E�L�J�X�w�W�p���G�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���S�D�\�V�D�J�H���U�H�O�L�J�L�H�X�[��

de la Gaule, des origines à la période romaine, �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �F�R�Q�F�H�S�W�X�D�O�L�V�p�� �S�D�U A. 

Thierry  : 

 

« Lorsqu'on examine attentivement le caractère des faits relatifs aux croyances 
religieuses de la Gaule, on est amené à y reconnaître [...] deux religions : l'une 
toute sensible, dérivant de l'adorat�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V�� �>�«�@ ���� �O�¶�D�X�W�U�H����
fondée sur un panthéisme matériel, métaphysique, mystérieuse, sacerdotale 
�>�������@�� �&�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �D�� �U�H�o�X�� �O�H�� �Q�R�P�� �G�H�� �G�U�X�L�G�L�V�P�H�� �>�«�@�� �4�X�D�Q�G�� �E�L�H�Q�� �P�r�P�H�� �D�X�F�X�Q��
�W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���Q�¶�D�W�W�H�V�W�H�U�D�L�W���G�H���O�¶�D�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p���G�X���S�R�O�\�W�K�p�L�V�P�H���J�D�X�O�R�L�V���V�X�U���O�H��
druidisme, la progression naturelle et invariable des idées religieuses chez 
�W�R�X�V���O�H�V���S�H�X�S�O�H�V���G�X���J�O�R�E�H�V���V�X�I�I�L�U�D�L�W���S�R�X�U���O�¶�p�W�D�E�O�L�U�����>�«�@ 
 
�/�¶�H�P�S�L�U�H���G�X���G�U�X�L�G�L�V�P�H���Q�¶�p�W�R�X�I�I�D���S�R�L�Q�W���F�H�W�W�H���U�H�O�L�J�L�R�Q���G�H���O�D���Q�D�W�X�U�H���H�[�Wérieure qui 
�U�p�J�Q�D�L�W���D�Y�D�Q�W���O�X�L���>�«�@���7�R�X�W�H�V���O�H�V���U�H�O�L�J�L�R�Q�V���V�D�Y�D�Q�W�H�V���H�W���P�\�V�W�p�U�L�H�X�V�H�V���W�R�O�q�U�H�Q�W���D�X-
�G�H�V�V�R�X�V�� �G�¶�H�O�O�H�V�� �X�Q�� �I�p�W�L�F�K�L�V�P�H�� �J�U�R�V�V�L�H�U�� �S�U�R�S�U�H�� �j�� �R�F�F�X�S�H�U�� �H�W�� �j�� �Q�R�X�U�U�L�U�� �O�D��
superstition de la multitude [...] �/�¶�D�Q�F�L�H�Q�� �F�X�O�W�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �F�R�Q�V�H�U�Y�D�� �S�O�X�V��
�G�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���� �P�r�Pe sous le ministère des Druides, qui s'en constituèrent 
les prêtres. Il continua d'être cultivé, si j'ose employer ce mot ; et suivant la 
�P�D�U�F�K�H�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�� �G�H�� �O�D�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�
�L�Q�W�H�O�O�L�J�H�Q�F�H�� �S�X�E�O�L�T�X�H���� �L�O�� �V�¶�p�O�H�Y�D��
graduellement du fétichisme à des conceptions religieuses de plus en plus 
épurées. 
Ainsi l'adoration immédiate de la matière brute, des phénomènes et des agents 
naturels, tels que les pierres, les arbres, les vents et en particulier le terrible 
Kirk ou Circius, les lacs et les rivières, le tonnerre, le soleil, etc., fit place avec 
le temps à la notion abstraite d'esprits ou divinités réglant ces phénomènes » 
(THIERRY 1828, VOL . 2 : 73-76) 

 

« La plupart des religions se prêtèrent de bonne grâce à ces rapprochements 
�S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �>�«�@�� �)�R�Q�G�p�H�V�� �V�X�U�� �O�D��déification des phénomènes de la nature, des 
�I�R�U�F�H�V�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���� �H�O�O�H�V�� �G�p�U�L�Y�D�L�H�Q�W�� �G�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V��
communs au polythéisme grec, et à une grande partie du polythéisme romain. 
Mais à côté de ces religions assez facilement assimilables, �L�O�� �V�¶�H�Q�� �W�U�R�X�Y�D�L�W��
�G�¶�D�X�W�U�H�V���>�«�@���W�R�X�W���j���I�D�L�W���U�p�I�U�D�F�W�D�L�U�H�V���D�X���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�D�V�V�L�P�L�O�D�W�L�R�Q�����>�«�@���&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L��
que le gouvernement romain anéantit le druidisme en Gaule »  
(THIERRY 1847, VOL . 1 : 305-307) 

 

Le paysage religieux gaulois est touj�R�X�U�V���O�H���S�R�L�Q�W���I�R�F�D�O���G�¶�D�Wtention et ses mutations  à 

la période romaine sont renvoyées au second plan. �/�¶�D�G�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V��
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naturels se maintient �D�X�� �F�°�X�U�� �G�X�� �U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �I�D�L�W�� �F�R�Q�V�H�Q�V�X�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�H��« culte 

national  » par excellence. Une religion populaire, superstitieuse par  définition, et 

exercée par la « multitude  ». �&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �S�O�X�V�� �W�D�U�G���� �V�R�X�V�� �O�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �p�O�L�W�H�V����

�T�X�¶�X�Q�H�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�D�\�V�D�J�H�� �V�D�F�U�p�� �H�V�W�� �H�Q�Y�L�V�D�J�p�H���� �3�R�X�U�� �O�¶�D�X�W�H�X�U, �F�¶�H�V�W�� �j�� �F�H�W�� �L�Q�V�W�D�Q�W��

�T�X�¶�H�V�W�� �L�Q�V�W�D�X�U�pe une religion savante nouvelle, �G�¶�L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�� �R�U�L�H�Q�W�D�O�H, placée sous 

�O�¶�p�J�L�G�H���G�H�V���G�U�X�L�G�H�V.  Dès lors, deux religions cohabiteraient  en Gaule, celle du peuple 

et celle des élites. Une situation qui va ensuite se heurter au processus de 

romanisation  envisagé �F�R�P�P�H�� �X�Q���S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�¶�D�V�V�L�P�L�O�D�W�L�R�Q�� �E�U�X�W�D�O����Dans ce contexte, 

la religion des élites, « réfractaires », est purement et simplement éliminé e, alors que 

le « culte national  » grâce à sa proximité conceptuelle avec la religion romaine est 

quant à lui  reformulé pour devenir conforme aux nouvelles normes religieuses en 

vigueur. Une conjoncture qui favoriserait de nouveau des pratiques perçues comme 

traditionnelles et ancestrales, basées sur des relation s privilégié es avec les éléments 

naturels et qui font écho à l'imaginaire collectif  contemporain . 
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�����������������/�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q du disc ours identitaire sous le second  empire  

 

1855 - 1860,  H.  MARTIN  :  H ISTOIRE DE FRANCE ,  DEPUIS LES TEMPS LE S PLUS 

RECULES JUSQU ' EN 1789  (4 E EDITION )  

Au cours du même intervalle chronologique , H. Martin va publier la première édition 

�G�H�� �O�¶Histoire de Fra nce, depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789. �/�¶objectif 

principal est énoncé dès la préface : �L�Q�Y�H�V�W�L�U�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �© histoire nationale  ». 

U�Q�H���T�X�r�W�H���L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H���T�X�L���V�H�O�R�Q���F�H�W���D�X�W�H�X�U���Q�H���S�R�X�Y�D�L�W���r�W�U�H���D�F�K�H�Y�p�H���T�X�¶�D�Y�H�F���O�D « fin de la 

vieille monarchie » (Martin 1855 -1860, volume 1  : VII)  et la Révolution. �,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H��

chercher les « racines » �G�¶�X�Q���S�D�V�V�p���F�H�Q�V�p���O�p�J�L�W�L�P�H�U���O�H�V���H�Q�W�L�W�p�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���H�W���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V��

qui vont former les nations du XIX e siècle, mais aussi de les opposer aux récits 

dynastiques q�X�L�� �I�R�Q�G�D�L�H�Q�W�� �O�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �G�H�� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�� �U�p�J�L�P�H����À ce titre, on perçoit 

�F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �D�W�W�U�L�E�X�p�H�� �j �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V��Gaules pour laquelle A. Thierry se 

révèle être la principale inspiration . J. Martin  est aussi cité car il aurait « le premier, 

étudié sérieusement la religion de nos pères, et reconnu les rapports de la religion gauloise 

avec les traditions patriarcales et bibliques, mais il a exagéré ces rapports » (Martin 

1855 -1860, volume 1  : 51) . Nous considérons ici la quatrième édition, revue entre 

1855 et 1860, lorsque « la science des origines a fait de grands pas ». 

 

Dans ce document, �O�H���G�U�X�L�G�L�V�P�H���H�V�W���S�O�D�F�p���D�X���F�°�X�U���G�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W. Il représente la 

�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���G�¶�X�Q�H���F�X�O�W�X�U�H���J�D�X�O�R�L�V�H���H�[�D�O�W�p�H : « restituer au druidisme la part très 

considérab�O�H�� �T�X�L�� �O�X�L�� �U�H�Y�L�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���� �H�W�� �D�X�� �J�p�Q�L�H��

celtique, en général, une part plus grande encore peut-être dans le développement moral du 

�P�R�\�H�Q���k�J�H���H�W���G�H���O�¶�q�U�H���P�R�G�H�U�Q�H » (Martin 1855 -1860, volume 1  : XVII ) . Quant au 

culte des phénomènes naturels, �F�¶�H�V�W���G�H�Y�H�Q�X�� �X�Q���O�L�H�X�� �F�R�P�P�X�Q : « les génies topiques : 

�O�
�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �j�� �W�R�X�W�� �O�L�H�X�� �U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�� �G�
�X�Q�� �r�W�U�H�� �V�X�U�K�X�P�D�L�Q�� �T�X�L�� �H�Q�� �H�V�W�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�k�P�H���� �O�H�� �J�H�Q�L�X�V��

�O�R�F�L���� �F�R�P�P�H�� �G�L�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �/�D�W�L�Q�V���� �H�V�W�� �F�K�R�V�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �j�� �O�¶�D�Q�W�L�T�X�L�W�p�� �S�U�H�V�T�X�H�� �W�R�X�W�� �H�Q�W�L�q�U�H » 

(M artin 1855 -1860, volume 1  : 52) . Ces pratiques populaires sont méprisées à 

cause de leur proximité avec le polythéisme du monde méditerranéen, un « mal 

moral », la « �U�X�L�Q�H�� �G�H�V�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �P�°�X�U�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V���� �E�R�X�O�H�Y�H�U�V�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�W�� �O�H��

monde romain par la chute des nationalités. Ce n'était pas la religion officielle de Rome, la 

sombre foi topique de la patrie romaine, défigurée par les fables grecques, puis mêlée à 

toutes les superstitions de l'Orient et de l'Occident » (Martin 1855 -1860, volume 1  : 
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216) . �/�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�X�� �© résistant gaulois » est favorisée par le nouveau 

contexte politique qui fait suite à la révolution de 1848.  

 

1863,  A.  MAURY  :  CROYANCES ET LEGENDES  DE L 'A NTIQUITE :  ESSAIS DE CRITIQUE 

APPLIQUES A QUELQUES  POINTS D ' HISTOIRE ET DE  MYTHOLOGIE  

À la fin du XIX e siècle, le Second Empire  marque une étape importante dans 

�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���© phénomène �ª���J�D�X�O�R�L�V���H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W���S�R�O�L�W�L�T�X�H���� �$�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�H��

son travail sur César, Napoléon III va créer un héros national . Vercingétorix  a su 

unifier la Gaule. �&�¶�H�V�W���Xn guerrier valeureux, qui a perdu certes, mais dont le peuple 

va gagner à être civilisé. Une situation pour le moins paradoxale qui va favoriser 

�O�¶�p�P�X�O�D�W�L�R�Q���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���V�X�U���O�H�V���S�p�U�L�R�G�H�V���J�D�X�O�R�L�V�H�V���H�W���J�D�O�O�R-romaines. Le gaulois avait 

pour lui la vitalité  et la bravoure, la C�R�Q�T�X�r�W�H���U�R�P�D�L�Q�H���O�X�L���D�S�S�R�U�W�D���O�¶�X�Q�L�W�p���H�W���O�D���U�D�L�V�R�Q����

Un parallèle bien senti en pleine Révolution Industrielle  où �O�¶�(�W�D�W�� �H�V�W�� �F�K�D�U�J�p�� �G�H��

canaliser et organiser la force vive de la nation. 

A. Maury �H�V�W�� �X�Q�� �S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�Hreur qui revendique toutefois , en privé, ses 

motivations républicaines et laïques. Cet érudit versé dans des domaines aussi variés 

�T�X�H���O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H�����O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�����O�D���S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�H���H�W���O�D���S�V�\�F�K�L�D�W�U�L�H���Y�L�V�H���j���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���X�Q�H��

« �V�F�L�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p » (EDELMAN 2008). Dans ses publications se mêlent la 

phénoménologie religieuse et �O�¶�H�W�K�Q�R-anthropologie  : 

 

« �/�H�� �Q�D�W�X�U�D�O�L�V�P�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire la divination de la nature physique constituait le 
�I�R�Q�G�H�P�H�Q�W���G�X���F�X�O�W�H���G�H�V���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���S�D�V�W�R�U�D�O�H�V���>�«�@���&�H���Q�D�W�X�U�D�O�L�V�P�H���H�V�W���O�H���U�H�I�O�H�W��
�G�H���F�H���T�X�¶�D���L�Q�V�S�L�U�p���G�H���E�R�Q�Q�H���K�H�X�U�H���j���O�¶�K�R�P�P�H���O�H���V�S�H�F�W�D�F�O�H���G�H���O�D���Q�D�W�X�U�H�����O�¶�°�X�Y�U�H��
sublime de la création ���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�L�U�H�F�W�� �G�X�� �J�p�Q�L�H�� �S�R�p�W�L�T�X�H�� �H�W��
anthropomorphique qui personnifie tous les objets, tous les phénomènes » 
(MAURY 1863 : 8) 

 

Ainsi, le natura lisme « qui a été le point de départ de la religion brahmanique, fut aussi 

celui des religions grecque, latine, gauloise, germaine, slave » (MAURY 1863 : 10). Tous les 

éléments naturels deviennent alors objets de vénération, « Je ne pourrais énumérer ici 

t�R�X�W�H�V���O�H�V���D�X�W�U�H�V���S�D�U�W�L�H�V���G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���>�«�@���S�X�L�V�V�D�Q�F�H�V���G�L�Y�L�Q�H�V�����T�X�¶�L�O���L�Q�W�H�U�S�H�O�O�H���F�R�P�P�H���G�H�V���r�W�U�H�V��

animés. Il prie les plantes et les arbres, les collines, les montagnes, les nues, tout ce qui 

peut en un mot revêtir à ses yeux une personnalité » (MAURY 1863 : 83). Les eaux 

�Q�¶�p�F�K�D�S�S�H�Q�W���S�D�V���j���F�H�W�W�H���Y�L�V�L�R�Q���G�X���P�R�Q�G�H���U�H�O�L�J�L�H�X�[���R�•��« à ce culte de la mer se rattache 

�F�H�O�X�L���G�H�V���H�D�X�[�����G�H�V���H�D�X�[���G�L�Y�L�Q�H�V���H�W���V�D�O�X�W�D�L�U�H�V�����G�H�V���I�O�H�X�Y�H�V�����G�H�V���I�R�Q�W�D�L�Q�H�V�����/�¶�$�U�D���L�Q�Y�R�T�X�H���O�H�V��

eaux comme venant du ciel, comme les mères des êtres, comme servant aux sacrifices, 
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comme purifiant de la souillure, comme augmentant la force, et protégeant contre la 

maladie » (MAURY 1863 : 82). Une idée qui se transpose un peu plus loin à la Gaule : 

« Ainsi le culte de Grannus se liait en Gaule à celui des fontaines, qui y était général et dont 

tant de vestiges subsistent dans les superstitions populaires » (MAURY 1863 : 244).  

 

La phénoménologie religieuse �V�¶�H�V�W�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W��développée au XVIII e siècle, sous 

�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�X���F�R�X�U�D�Q�W���G�H���S�H�Q�V�p�H���U�R�P�D�Q�W�L�T�X�H�� Pour F. Schleiermacher, « la religion est 

�D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �X�Q�H�� �D�I�I�D�L�U�H�� �G�¶�L�Q�W�X�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���� �/�H�V�� �G�R�J�P�H�V���� �O�H�V�� �G�R�F�W�U�L�Q�H�V���� �O�¶�X�W�L�O�L�W�p�� �V�R�F�L�D�O�H��

ne sont que des superstructures, le visage "historique" �G�¶�X�Q�H réalité universelle » (BONNET 

2007 : 10). Un concept clef, selon lequel il  existe un antagonisme naturel entre des 

rites to�X�U�Q�p�V�� �Y�H�U�V�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U et des croyances, manifestations « pures �ª�� �G�¶�X�Q��

�V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �L�Q�W�p�U�L�H�X�U���� �&�H�W�W�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�H�O�L�J�L�R�Q��va ensuite être 

�V�R�X�W�H�Q�X�H���S�D�U���O�D���G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H���G�¶�X�Q���2�U�L�H�Q�W���I�D�Q�W�D�V�P�p qui va alimenter au XIX e siècle un 

intérêt croissant pour le comparatisme mythologique. Le mythe est alors perçu 

�F�R�P�P�H���O�H���P�R�\�H�Q���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p���G�¶�H�[�S�O�R�U�H�U���O�H�V���R�U�L�J�L�Q�H�V���G�H���O�D���U�H�O�L�J�L�R�Q�����'�H�V���U�p�I�p�U�H�Qces à une 

croyance « pure » et « originelle »  qui ne demandent qu�¶�j�� �r�W�U�H�� �S�O�D�F�pes côte à côte, 

�D�I�L�Q�� �G�¶�r�W�U�H�� �F�R�P�S�D�U�pes �F�R�P�P�H�� �D�X�W�D�Q�W�� �G�¶�D�U�F�K�p�W�\�S�H�V�� �X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�V���� �8�Q�H�� �U�H�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��

artificiellement homogène qui va se traduire par la lecture évolutionni �V�W�H���G�H���O�¶Histoire 

�G�H�V���U�H�O�L�J�L�R�Q�V���G�R�Q�W���O�¶�X�Q���G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �S�U�R�P�R�W�H�X�U�V���I�€�W���)���� �+�Hgel (HEGEL 1996 ; HEGEL 

2004 ; HEGEL 2010). 

 

Le processus évolutionniste se matérialise en plusieurs étapes que nous pouvons 

résumer ainsi :  

�B �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H, on considère des dévotions qualifiées de naturistes, caractéristiques 

�G�¶�X�Q�H���K�X�P�D�Q�L�W�p���V�D�X�Y�D�J�H ;  

�B par la suite, de vagues déités sont mises en place. O�Q�� �V�¶�H�[�W�U�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�D�E�V�W�U�D�F�W�L�R�Q��

�R�U�L�J�L�Q�H�O�O�H���D�X���P�R�\�H�Q���G�¶�H�Q�W�L�W�p�V���T�X�L���D�P�R�U�F�H�Q�W���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���Q�D�W�X�U�H ; 

�B ces entités deviennent ensuite des dieux mal définis et interchangeables dans le 

�F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���Uationalisation des pratiques religieuses ;  

�B��une situation �T�X�L���D�E�R�X�W�L�W���j���O�¶extrême morcellement du polythéisme où la confusion 

règne entre les divinités, incit ant alors les dévots à pratiquer des regroupements, à 

suivre les chemins du syncrétisme, de �O�¶�K�pnothéisme et du panthéisme ;  

�B nous sommes alors au seuil du monothéisme, prédestiné à �V�¶�L�P�S�R�V�Hr comme le 

�S�R�L�Q�W���G�¶�D�E�R�X�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�D�W�X�U�H�O���H�W��inéluctable �G�H���O�¶Histoire des religions. 
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Dans le même temps, �O�H�V�� �D�S�S�R�U�W�V�� �F�R�Q�M�R�L�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶ethno-anthropologie et de la 

�V�R�F�L�R�O�R�J�L�H���Y�R�Q�W���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���j���O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���S�O�X�V���Q�X�D�Q�F�p�H qui émerge à la 

fin du XIX e et au début du XXe siècle. Ces deux disciplines se veulent novatrices par 

�U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�[�� �D�Q�F�L�H�Q�V�� �G�p�E�D�W�V�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �V�X�U�� �O�D�� �U�H�O�L�J�L�R�Q���� �V�H�� �F�R�P�S�O�D�L�V�D�Q�W�� �j��

revisiter sans cesse les mêmes opinions et voués par la même à surinterpréter le poids 

�G�H�V���H�Q�M�H�X�[�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���H�W���O�H���V�D�F�U�p���� �(�Q���H�I�I�H�W, elles 

revendiquent une méthodologie qui se veut plus scientifique, visant à étudier des faits 

précis replacés dans leur contexte, une approche plus concrète et comparative du 

rituel. Parmi les figures les plus importantes de ce mouvement, on peut mentionner 

W. Mannhardt  et son entreprise colossale de comparaison entre le folklore, la religion 

populaire et les religions anciennes. En quête des origines primitives où les forces et 

puissances de la nature jouent un rôle essentiel, son ouvrage le plus remarquable est 

certainement Wald - und Feldkulte  (MANNHARDT 1875-1877). Sans déprécier le statut 

�G�H���S�U�p�F�X�U�V�H�X�U���G�H���:�����0�D�Q�Q�K�D�U�G�W���H�W���V�R�Q���L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���V�X�U���O�¶Histoire des religions, ce sont 

pourtant  les écrits de J.G. Frazer qui vont accéder à la postérité et vont avoir les échos 

les plus forts auprès du grand public. E�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �V�R�Q�� �°�X�Y�U�H�� �P�D�M�H�X�U : Le rameau 

�G�¶�R�U (FRAZER 1923). �&�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �S�D�U�� �O�H comparatisme extrême dont 

�I�D�L�W���S�U�H�X�Y�H���O�¶�D�X�W�H�X�U. U�Q�H���G�p�P�D�U�F�K�H���T�X�L���O�X�L���S�H�U�P�H�W���G�¶�D�Q�F�U�H�U���p�W�U�R�L�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���P�\�W�K�H�V���H�W��

un folklore si délicieusement étrangers, issus du monde classique et des possessions 

�G�H�� �O�¶�(�P�S�L�U�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V�� �E�L�H�Q�� �S�O�X�V�� �I�D�P�L�O�L�q�U�H�V�� �G�H�V�� �v�O�H�V�� �E�U�L�W�D�Q�Qiques. 

Dans ce cadre littéraire, la description du bois sacré de Nemi, en apparence centrale 

�S�R�X�U�� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V���� �Q�¶�H�V�W��en réalité �T�X�¶�X�Q�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�� �I�U�D�J�L�O�H�� �K�D�E�L�O�H�P�H�Q�W�� �D�J�L�W�p�� �S�D�U�� �-���*�� 

Frazer. Une fébrilité des arguments qui va contribuer à ébranler les certitudes de 

�O�¶�D�X�W�H�X�U lors des rééditions postérieures (BEARD 1993). 

 

2.1.3 Le XX e siècle  

2.1.3.1 La Troisième R épublique à �O�¶�D�S�R�J�p�H���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V���L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H 

 

Nous avons pu identifier deux grandes étapes dans la construction du « mythe 

gaulois ». Un premier  �W�K�q�P�H���G�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q��se développe au moment de la Révolution 

et va donner lieu à un véritable engouement populaire, puis, progressivement, le 
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discours évolue. Il devient la pierre angulaire d�H���O�D���T�X�r�W�H���G�¶�X�Q�H��identité nationale qui 

atteint  son apogée lors de la Troisième République. Le « mythe gaulois » est parcouru 

pendant toute la période par des apports intellectuels transversaux �T�X�L���V�¶�D�I�I�L�U�P�H�U�R�Q�W��

de façon plus ou moins pérenne. Dans ce contexte la religion gauloise bénéficie �G�¶�X�Q��

éclairage considérable et le culte rendu aux phénomènes naturels, en particulier  les 

eaux, est une réalité admise de tous. La religion gallo-�U�R�P�D�L�Q�H�� �Q�¶�H�V�W�� �H�Q�Y�L�V�D�J�p�H�� �T�X�H��

comme une conséquence de ce postulat de départ, « Car cette religion du sol est de 

celles qu'on ne détruit pas, et qui se transmettent d'âge en âge, de vaincus à vainqueurs, 

avec la possession et les bénéfices du sol lui-même. En prenant la terre aux Ligures, les 

Gaulois en acceptèrent à la fois les moissons, les noms et les dieux ; et après eux, ni les 

Romains, ni les Barbares, ni les Chrétiens n'extirperont jamais de leurs domaines, trente à 

quarante fois séculaires, les Génies des montagnes et des fontaines, les Esprits protecteurs 

des lieux. Puisque la glèbe nourrit et que la source guérit, il faut qu'il y ait en elles une 

puissance, quelle qu'elle soit. Ces dieux-là sont les plus utiles, les plus familiers, les 

meilleurs de tous » (JULLIAN 1920-1926, VOLUME  1 : 141). 

 

Au début du XXe siècle, plusieurs personnalités vont marquer durablement de leur 

empreinte les sciences historiques. La chaire �G�¶�+�L�V�W�R�L�U�H�� �H�W�� �D�Q�W�L�T�X�L�W�p�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V du 

Collège de France est créée en 1905 puis confiée à C. Jullian. La visée politique est 

�p�Y�L�G�H�Q�W�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �U�D�W�W�U�Dper le retard considérable accumulé dans les sciences de 

�O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �U�L�Y�D�O�� �G�H�� �W�R�X�M�R�X�U�V���� �O�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H���� �&���� �-�X�O�O�L�D�Q�� �Q�H�� �G�p�F�H�Y�U�D�� �S�D�V��

face à la lourde tâche qui lui incombe. L�D�� �T�X�r�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H, entamée 

sous Napoléon III , se voit concrétisée dans une monumentale Histoire de la Gaule  en 

huit volumes. Une publication qui �Y�D�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�U�� �F�R�P�P�H��la nouvelle référence 

historique.  La phénoménologie religieuse et les phénomènes naturels sont toujours 

�D�X���F�°�X�U���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V :  

 

« De toutes les choses, du sol, les sources, on l'a vu, sont les plus utiles à la 
�Y�L�H�� �K�X�P�D�L�Q�H�� ���� �>�«�@�� �H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W���� �G�H�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �I�R�U�F�H�V�� �G�H�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H���� �F�H�O�O�H�V�� �T�X�L��
�p�W�D�L�H�Q�W���O�H���S�O�X�V���S�U�q�V���G�H���V�R�Q���k�P�H�����>�«�@���6�L���F�
�H�V�W���D�X�W�R�X�U���G�H�V���V�R�X�U�F�H�V���T�X�H���J�U�D�Q�G�L�U�H�Q�W��
les groupes humains, elles furent, pour ces mêmes groupes, les rendez-vous 
permanents de leurs prières : créatrices des premières sociétés, et leurs 
premiers, dieux. �²  C'est à l'époque ligure que remonte le culte des sources 
saintes, je devrais dire de toutes les sources de la Gaule. Car la sainteté était 
inséparable d'elles »  
(JULLIAN , VOLUME 1 : 135-136) 
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Dans son essai de hiérarchisation du panthéon divin gaulois, C. Jullian identifie un 

dieu souverain, « invisible et anonyme », caractérisé comme le « Dieu national » ou le 

« Dieu public » (JULLIAN 1920-1926, VOLUME  2 : 119). Il est accompagné de ses parèdres 

et de quelques grands dieux « qui correspondent à des forces générales et immuables de 

la nature » (JULLIAN 1920-1926, VOLUME  2 : 119), et ensuite seulement vient « la plèbe 

des innombrabl�H�V���J�p�Q�L�H�V���O�R�F�D�X�[���>�«�@���O�H�V���I�R�U�F�H�V���L�P�P�X�D�E�O�H�V���H�W���L�Q�Q�R�P�E�U�D�E�O�H�V���T�X�L���H�Q�J�H�Q�G�U�D�L�H�Q�W��

la multitude des choses du sol » (JULLIAN 1920-1926, VOLUME  2 : 129-130), parmi 

lesquelles « Les plus nombreuses et les plus populaires étaient les eaux courantes » 

(JULLIAN 1920-1926, VOLUME  2 : 130). Le célèbre historien concède une place 

privilégiée au culte des eaux, une hypothèse qui va influencer fortement son 

successeur A. Grenier comme nous le verrons par la suite : 

 

"La moitié de la vie dévote, pour le moins, se passe auprès des fontaines ; et 
les lieux de rendez-�Y�R�X�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �S�R�S�X�O�D�L�U�H�V���� �F�H�X�[�� �R�•�� �O�¶�R�Q�� �U�D�V�V�H�P�E�O�H�� �O�H�� �S�O�X�V��
�G�¶�L�G�R�O�H�V�����G�H���F�K�D�S�H�O�O�H�V���H�W���G�H���F�U�R�\�D�Q�W�V�����V�R�Q�W���F�H�X�[���R�•���O�D���P�X�O�W�L�S�O�L�F�L�W�p���G�H�V���H�D�X�[���S�H�X�W��
faire croire aux hommes que les dieux y tiennent assemblée."  
(JULLIAN 1920-1926, VOLUME 4 : 56) 

 

 

1907 - 1920,  J.  TOUTAIN  :  LES CULTES PAÏENS DAN S L �¶EMPIRE ROMAIN  

J. Toutain est passé à la postérité comme �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�V�� �K�L�V�W�R�U�L�H�Q�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H��

romain . Pourtant, comme le signale J. Cazenave (CAZENAVE 2006), malgré son 

imposante contribu tion scientifique, en particulier sur la thématique de la religion 

�U�R�P�D�L�Q�H�����O�H���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���U�H�V�W�H���W�U�q�V���p�Q�L�J�P�D�W�L�T�X�H�����,�O���Q�¶�D���S�D�V���E�p�Q�p�I�L�F�L�p���G�¶�X�Q���L�Q�W�p�U�r�W���D�X�V�V�L��

vif que son principal concurrent, F. Cumont, au sujet duquel les études se sont 

multipliées ces derniè�U�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �V�R�X�V�� �O�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q�� �G�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V�� �P�H�Q�p�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V��

religions gréco-romaines et le concept des « cultes orientaux ».  

 

�-�����7�R�X�W�D�L�Q���D���G�p�E�X�W�p���V�D���F�D�U�U�L�q�U�H���H�Q���p�W�X�G�L�D�Q�W���O�¶�$�I�U�L�T�X�H. Sa thèse soutenue en 1895 porte 

sur Les cités romaines de la Tunisie : essai sur l'histoire de la colonisation romaine 

dans l'Afrique du nord  (TOUTAIN 1895). A la suite de quoi il assistera D. Blanchet dans 

�O�D���U�p�G�D�F�W�L�R�Q���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���P�D�Q�X�H�O�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V���V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���)�U�D�Q�F�H�����D�Y�D�Q�W���G�¶�D�P�R�U�F�H�U��

une nouvelle carrière lors de sa nomination à Alesia �H�Q�� ������������ �3�D�U�P�L�� �V�H�V�� �°�X�Y�U�H�V��

majeures on peut citer Les Cultes païens dans l'Empire romain  (TOUTAIN 1907), 

Études de mythologie et d'histoire des religions antiques  (TOUTAIN 1909) et Nouvelles 
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études de mythologie et d'histoire des religions antiq ues (TOUTAIN 1935), ainsi que sa 

participation active au Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines  (TOUTAIN IN 

DAREMBERG ET SAGLIO 1877-1919). 

 

Ses travaux prennent donc place à une période charnière �R�•�� �O�¶Histoire des religions 

cherche à se renouveler �V�R�X�V�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�H science des religions qui « considère les 

phénomènes religieux en soi, indépendamment des conditions de temps et de lieu. Elle a 

�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�� �G�H�� �G�p�F�U�L�U�H�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �Q�p�� �O�H�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H����

�F�R�P�P�H�Q�W���L�O���V�¶�\���H�V�W���G�p�Y�Hloppé, quelles formes il y a prise » (TOUTAIN 1907 : I -II) . J. Toutain 

et F. Cumont portent un intérêt tout particulier à la transition entre paganisme et 

�F�K�U�L�V�W�L�D�Q�L�V�P�H�����X�Q�H���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H���T�X�L���Q�¶�D���U�L�H�Q���G�¶�L�Q�Q�R�Y�D�Q�W�H���W�D�Q�W���H�O�O�H���H�V�W���O�D���F�L�E�O�H���S�U�L�Y�L�O�p�J�Lée 

de la lecture évolutionniste commune aux deux auteurs �T�X�L�� �W�H�Q�W�H�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �O�H��

« triomphe du christianisme  �ª�����/�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p���Y�L�H�Q�W���G�X���I�D�L�W���T�X�H���)�����&�X�P�R�Q�W���H�Q�Y�L�V�D�J�H���O�H�V��

religions orientales comme les moteurs principaux de la dynamique de transition 

entre polythéisme anti que et monothéisme chrétien. Ces cultes orientaux auraient 

répandu dans le monde romain des conceptions religieuses plus élevées que celles 

véhiculées par le paganisme romain, telle la quête du salut et la purification morale. 

Des conceptions qui auraient alors préparé le terrain au « triomphe du 

christianisme  ». Au contraire , J. Toutain revendique la nécessité de relativiser 

�O�¶�L�P�S�D�F�W�� �H�W�� �O�D diffusion des cultes orientaux qui, �O�R�L�Q�� �G�¶�H�Q�Wrainer le déclin du 

polythéisme, y auraient été intégrés à la faveur de �F�R�Q�W�D�F�W�V�� �T�X�L�� �V�¶�p�F�K�H�O�R�Q�Q�H�Q�W�� �V�X�U��la 

longue durée. 

 

Les travaux sur �/�H�V�� �F�X�O�W�H�V�� �S�D�w�H�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�(�P�S�L�U�H se composent de trois tomes qui 

traitent successivement des cultes « officiels » et « non-officiels » romains et gréco-

romains, des cultes « orientaux  », et enfin des cultes « indigènes, nationaux et 

locaux �ª�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�V�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H���� �G�H�� �O�D�� �S�p�Q�L�Q�V�X�O�H�� �L�E�p�U�L�T�X�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �*�D�X�O�H���� �/�D��

religion gallo -romaine est donc ici trai tée comme un cas à part entière et non pas 

�F�D�Q�W�R�Q�Q�p�H���j���V�D���S�O�D�F�H���K�D�E�L�W�X�H�O�O�H�����F�¶�H�V�W-à-dire un sujet annexe à la thématique gauloise 

où elle ne serait que l�D�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �D�W�W�H�Q�G�X�H�� �G�H�� �O�D�� �S�H�U�V�L�V�W�D�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �I�R�Q�G�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[��

populaire . 

 

Dans la préface du premier tome (TOUTAIN 1907), �O�¶�D�X�W�H�X�U���H�[�S�O�L�T�X�H���V�D���G�p�P�D�U�F�K�H�����,�O���V�H��

veut très critique du comparatisme ex�F�H�V�V�L�I�� �D�S�S�O�L�T�X�p�� �j�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�¶Histoire des 
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�U�H�O�L�J�L�R�Q�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �W�H�Q�D�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���� �G�H�� �O�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H���� �G�H�� �O�D�� �S�K�L�O�R�O�R�J�L�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D��

sociologie. Sans nier les apports indéniables de ces études, �L�O�� �H�V�W�L�P�H�� �T�X�¶�L�O��« en est 

beaucoup qui sont encore à l'état brut, et qui n'ont été soumis à aucune critique méthodique ; 

d'autres ont été trop souvent utilisés dans l'intention exclusive d'y trouver des arguments à 

l'appui de telle ou telle théorie préconçue ; d'autres enfin ont également servi à étayer des 

systèmes contradictoires » (TOUTAIN 1907 : III) . �-���� �7�R�X�W�D�L�Q���U�H�Y�H�Q�G�L�T�X�H���L�F�L���O�¶�X�V�D�J�H���G�¶�X�Q�H��

�G�p�P�D�U�F�K�H���T�X�L���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���D�X�[���I�D�L�W�V. L�¶�p�W�X�G�H���F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�L�H�X�V�H���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���H�W��

archéologiques. Sans chercher à « élargir le sujet par des comparaisons ambitieuses ou 

piquantes » (TOUTAIN 1907 : IV) . Un projet louable , dont la mise en �°�X�Y�U�H�� �V�H�� �Y�p�U�L�I�L�H��

dans le texte, mais qui atteint ses limites dans la partie  relative à la Gaule. Si 

�O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �V�H�� �Y�H�X�W�� �S�O�X�V�� �Q�H�X�W�U�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �S�U�p�F�pdents elle induit toutefois un 

renouvellement limité de la perception du culte des eaux par rapport aux progrès que 

�O�¶�R�Q��était en droit  �G�¶espérer. Le problème sous-�M�D�F�H�Q�W���j���F�H�W�W�H���O�H�F�W�X�U�H���W�L�H�Q�W���D�X���I�D�L�W���T�X�¶�R�Q��

�V�H�� �U�H�V�W�U�H�L�Q�W�� �F�H�U�W�H�V�� �j�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �I�D�L�W�V�� �U�H�O�D�W�L�I�V�� �D�X�[�� �U�H�Oigions romaine et gallo-romaine, 

�P�D�L�V�� �T�X�L�� �H�V�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �H�Q�Y�L�V�D�J�p�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �K�p�U�L�W�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�� �J�D�X�O�R�L�V�H��

essentiellement naturiste  même si elle est abordée avec un regard plus critique en ce 

début de XXe siècle.  

�/�R�U�V�T�X�¶�L�O���L�Q�W�U�R�G�X�L�W���O�H�V���© culte nationaux gallo-romains » au début du troisième livre, 

le célèbre historien présente ses références principales. On retrouve A. Bertrand 

(BERTRAND 1897), mais aussi H. Arbois de Jubainville (ARBOIS DE JUBAINVILLE 1884), 

J. Rhys (RHYS 1892), G. Dottin (DOTTIN 1904), C. Renel (RENEL 1906) et C. Jullian 

(JULLIAN 1920). Les influences sont donc variées, mais on remarque une importance 

non négligeable accordée à la mythologie irlandaise dont les apports sont cependant 

relativisés par C. Renel « il est invraisemblable que les idées religieuses des Celtes de l'île 

d'Erin, telles qu'elles nous apparaissent dans des poèmes épiques rédigés sans doute au 

VIIe siècle ne soient pas très différentes des conceptions théologiques des Gaulois du temps 

de César » (RENEL 1906 : 13). �2�Q�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �F�K�H�]�� �F�H�W�� �D�X�Weur des concepts 

devenus familiers :  

 

« Le culte de la mer, celui des lacs, des fleuves, des rivières et des ruisseaux, 
des sources et des fontaines, le culte des eaux en un mot était répandu dans 
�W�R�X�W�H���O�D���*�D�X�O�H���G�q�V���O�
�p�S�R�T�X�H���S�U�p�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�����>�«�@���/�H���F�X�O�W�H���G�Hs eaux chez les non 
civilisés est un des aspects de la religion naturiste. La source peut être la 
demeure d'esprits, comme l'arbre ou comme le rocher. L'apparition des eaux 
qui jaillissent soudain des profondeurs du sol, leur écoulement que l'homme 
peut retarder, mais qu'il n'arrête jamais, leur renouvellement éternel, les bruits 
mystérieux que font les eaux, depuis le murmure inégal des ruisselets sur les 
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cailloux jusqu'au grondement sourd des grands fleuves, ont fortement frappé 
l'imagination des primitifs » (RENEL 1906 : 166-167) 

 

Une vision naturiste , �R�•�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�D�Oité de la relation au religieux et des 

réactions attendues face à une nature mystérieuse et impénétrable. Pour J. Toutain, 

les gallo-romains « divinisaient les montagnes, les forêts et les arbres, les sources, les 

�F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X�����O�H�V���p�W�D�Q�J�V���H�W���O�H�V���O�D�F�V » (TOUTAIN 1920 : 293), « la nature était pour eux remplie 

�G�¶�r�W�U�H�V���G�L�Y�L�Q�V���>�«�@���$�L�Q�V�L�����j���W�U�D�Y�H�U�V���H�W���S�D�U-delà les divinités indigènes, nationales ou locales, de 

la Gaule romaine, nous apercev�R�Q�V���X�Q���S�D�Q�W�K�p�R�Q���J�D�X�O�R�L�V���G�¶�X�Q�H���U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H���U�L�F�K�H�V�V�H�����G�¶�X�Q�H��

�Q�D�w�Y�H�W�p�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �J�U�R�V�V�L�q�U�H���� �G�¶�X�Q�H�� �V�L�Q�F�p�U�L�W�p�� �I�U�X�V�W�H�� �H�W�� �U�p�D�O�L�V�W�H���� �/�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q��

gréco-romaine, dans le domaine religieux, ne détourna pas les provinciaux des sanctuaires 

de leurs divinités ancestrales, ne leur fit pas oublier les rites longtemps pratiqués par 

lesquels ils leur rendaient hommages » (TOUTAIN 1920 : 330-331). 

 

Ainsi , on comprend immédiatement le problème auquel est confronté J. Toutain et 

qui est énoncé dès la préface du premier livre  : « Nous nous sommes enfermés de 

propos délibéré dans les limites géographique et chronologiques du sujet que nous avons 

choisi » (TOUTAIN 1907 : IV) ���� �,�O�� �V�¶�H�Q�I�H�U�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �F�K�U�R�Q�R�O�Rgique de la période 

romaine tout en exploitant un arrièr e-plan religieux jugé déterministe , mais qui ne 

�E�p�Q�p�I�L�F�L�H�� �S�D�V�� �G�H�� �O�D�� �P�r�P�H�� �U�L�J�X�H�X�U�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�H�I�I�R�U�F�H�� �G�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�U�� �j��

�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��des données de la période romaine. 

 

Les positions de J. Toutain resteront constantes, �Y�R�L�U�H�� �V�¶�D�I�I�L�U�P�H�U�R�Q�W entre la 

publi cation de 1907 et, par exemple, les Nouvelles études de mythologie et d'histoire 

des religions antiques (TOUTAIN 1935) parues en 1935. Dans ce document, il justifie 

�O�¶�H�P�S�O�R�L�� �G�H�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �© dieux nationaux », synonyme du « culte national  » 

récurrent dans les travaux que nous avons passés en revue. Par ce biais, il réaffirme à 

la fois son intérêt pour la phénoménologie relig ieuse car « �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�X sentiment 

�U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �F�K�H�U�F�K�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �T�X�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �D�� �p�S�U�R�X�Y�p�H�� �G�H�Y�D�Q�W�� �O�H�� �V�S�H�F�W�D�F�O�H��

de la nature » (TOUTAIN 1935 : 113), ainsi que sa foi en la lecture évolutionniste : 

 

« Par conséquent, de même que dans la conception du monde qui entoure 
�O�¶�K�R�P�P�H�����O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���V�¶�H�V�W���I�D�L�W�H���G�H�S�X�L�V���O�H�V���I�R�U�F�H�V���L�P�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H�V���V�X�U���O�H�V�T�X�H�O�O�H�V��
on agit par des incantations�����G�H�V���F�R�Q�M�X�U�D�W�L�R�Q�V���H�W���G�H�V���J�H�V�W�H�V�����M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�L�G�p�H���G�¶�X�Q��
Dieu personnel à la fois humain et surhumain, de même dans le caractère et la 
�S�K�\�V�L�R�Q�R�P�L�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p���� �O�¶�K�R�P�P�H�� �V�¶�H�V�W�� �p�O�H�Y�p�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q��
�G�¶�r�W�U�H�V���G�L�Y�L�Q�V�����R�F�F�X�S�p�V���V�S�p�F�L�D�O�H�P�H�Q�W���G�H���O�X�L-même ou de son groupe restreint, 
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�j�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �'�L�H�X�� �X�Q�L�T�X�H���� �X�Q�L�Y�H�U�V�H�O���� �Y�H�L�O�O�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�� �J�H�Q�U�H�� �K�X�P�D�L�Q�� �W�R�X�W��
entier » (TOUTAIN 1935 : 125) 

 

 

J. Toutain aborde le « culte national  » de façon prosaïque. Pour lui , ce sont les 

divinités invoquées en de nombreuses régions de la Gaule souvent forts éloignées les 

uns des autres (TOUTAIN 1920 : 196), par opposition à un « culte local » associé à des 

divinités dont le domaine était le plus souvent «  restreint à quelques cantons de 

médiocre étendue » (TOUTAIN 1920 : 197).  

Sous la Troisième République, cette inlassable quête identitaire où se mêlent 

�F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���� �J�p�Q�p�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �Y�D�� �I�D�Y�R�U�L�V�H�U�� �O�¶�H�V�V�R�U��

�G�H�� �O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �U�D�F�L�D�O�H���� �Q�p�H�� �G�X �G�p�V�L�U�� �I�R�U�F�H�Q�p�� �G�¶�D�W�W�U�L�E�X�H�U�� �D�X�[�� �&�H�O�W�H�V�� �H�W�� �D�X�� �*�D�X�O�R�L�V�� �X�Q�H��

iden�W�L�W�p���X�Q�L�Y�R�T�X�H���T�X�L���I�v�W���G�¶�H�X�[���O�D���S�U�p�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���)�U�D�Q�o�D�L�V (LEWUILLON 2011). 

 

1932,  C.  VAILLAT  :  LE CULTE DES SOURCES DANS LA GAULE ANTIQUE  

C. Vaillat est un historien is�V�X�� �G�H�� �O�¶École des Hautes Études où il fut élève de J. 

Toutain. La filiation entre les d eux auteurs est évidente, ne serait-�F�H�� �T�X�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�R�Q��

�V�¶�D�W�W�D�U�G�H�� �V�X�U�� �O�H�X�U�V�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V��bibligoraphiques  communes : J.-�%���%���� �G�¶�$�Q�Y�L�O�O�H��

(ANVILLE 1760), H. Arbois de Jubainville (ARBOIS DE JUBAINVILLE 1884), A.C.P. DE 

CAYLUS (CAYLUS 1752-1767), J. Rhys (RHYS 1892), G. Dottin (DOTTIN 1904), C. Renel 

(RENEL 1906), C. Jullian (JULLIAN 1920), E. Lavisse (LAVISSE ET BLOCH 1911 : 47) et 

même J. Martin ( MARTIN 1727). 

 

�/�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �&���� �9�D�L�O�O�D�W�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �F�R�Q�V�D�F�U�p�H�� �D�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V��en Gaule. J. Toutain 

portait un intérêt to ut particulier aux modalités de transition entre polythéisme et 

monothéisme chrétien, reléguant par la même au second plan les transformations du 

�S�D�\�V�D�J�H���U�H�O�L�J�L�H�X�[���T�X�L���V�¶�R�S�q�U�H�Q�W���S�R�V�W�p�U�L�H�X�U�H�P�H�Q�W���j���O�D��Conquête. À �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H, C. Vaillat 

exprime son intention d e démontrer ce que le célèbre historien considérait comme 

acquis, �F�¶�H�V�W-à-dire que le culte des eaux en Gaule serait un phénomène antérieur à la 

conquête romaine (VAILLAT 1932 : 13). 

 

�/�¶�D�Q�D�O�R�J�L�H���D�Y�H�F notre propre travail  est frappante. La démarche se veut méthodique, 

basée à la fois sur les faits historiques et archéologiques, m�D�L�V���O�D���F�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���V�¶�D�U�U�r�W�H��

aux intentions car le contenu du travail de C. Vaillat est fermement ancré dans le 
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contexte intellectuel de son temps et est limité par les découvertes archéologiques 

�G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V���S�R�X�U���L�O�O�X�V�W�U�H�U���V�R�Q���V�X�M�H�W�����/�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Y�L�V�H���j���M�X�V�W�L�I�L�H�U���G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�D�O�L�W�p���G�X��

�V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �G�H�� �O�¶Homme face à la nature avec une succession de brefs 

exemples.  

La démonstration débute par une présentation de pratiques issues des cultures 

égyptiennes et babyloniennes, puis �V�¶�p�W�H�Q�G�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �V�X�S�H�U�V�W�L�W�L�H�X�V�H�V du 

Royaume-Uni moderne . Ensuite, la première partie présente le culte des sources en 

Gaule romaine. L�¶�D�X�W�H�X�U���I�D�L�W���O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���G�H�V���G�L�Y�L�Q�L�W�p�V���W�R�S�L�T�X�H�V���T�X�L���U�H�O�q�Y�H�Q�W��de façon 

�S�O�X�V���R�X���P�R�L�Q�V���D�V�V�X�U�p�H���G�¶�X�Q�H���V�R�X�U�F�H�����D�Y�D�Q�W���G�H���G�U�H�V�V�H�U���O�D���O�L�V�W�H���G�H�V���V�L�W�H�V���S�R�W�H�Q�W�L�H�O�V���R�•���O�H�V��

�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���F�X�O�W�X�H�O�O�H�V���H�Q���U�D�S�S�R�U�W���D�Y�H�F���X�Q�H���V�R�X�U�F�H���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���O�L�Y�U�p���G�H���W�K�p�R�Q�\�P�H�� Enfin , la 

seconde partie vise à démontrer les origines préromaines du culte de sources en 

Gaule, mais ne repose sur aucun indice solide. Les preuves archéologiques pourtant 

mises en avant sont de loin les plus faibles. À partir de quelques exemples mal 

documentés, �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �S�U�p�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �S�X�L�V�� �V�D��

perpétuation à la période romaine. À partir de là , il extrapole la continuité  de ces 

pratiques entre les deux périodes concernées, �P�D�O�J�U�p�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�L�Q�G�L�F�H�V��pour la 

période gauloise. Un constat qui figure pourtant  en toutes lettres au début du 

paragraphe : « �O�H�� �G�p�I�D�X�W�� �D�E�V�R�O�X�� �G�H�� �W�R�X�W�� �Y�H�V�W�L�J�H�� �>�«�@�� �V�L�� �P�R�G�H�V�W�H�V�� �I�X�V�V�H�Q�W-ils » (VAILLAT 

1932 : 96). �/�D���V�X�L�W�H���G�H���O�¶�H�[�S�R�V�p���U�H�S�R�V�H���V�X�U���G�H�V���D�U�J�X�P�H�Q�W�V linguistiques (onomastique 

et toponymie)  et sur le folklore, �S�R�X�U�� �O�H�T�X�H�O�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �L�Q�V�L�V�W�H�� �E�L�H�Q�� �V�X�U�� �O�D�� �S�U�X�G�H�Q�F�H�� �G�H��

rigueur f ace à ce type de données. 

 

Une mise en garde renouvelée sans détours par J. Toutain dans la préface, �©���L�O���Q�¶�H�Q��

�U�H�V�V�R�U�W�� �S�D�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �U�H�S�U�R�G�X�L�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �U�L�W�H�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�I�R�L�V�� �H�W�� �T�X�¶�R�Q�� �V�R�L�W��

autorisé à conclure de celles-là à ceux-ci » (VAILLA T 1932 : XIX)  et étendue aux excès 

des études comparatives, tant il est dangereux de « vouloir expliquer tel rite pratiqué par 

les Gaulois et le Gallo-romains près de leurs sources sacrées par des cérémonies célébrées 

�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���G�D�Q�V���O�¶�,�Q�G�H���R�X���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���Fentrale » (VAILLAT 1932 : XX).  

Des préceptes sensés, �T�X�L�� �J�D�J�Q�H�U�D�L�H�Q�W�� �j�� �r�W�U�H�� �D�S�S�O�L�T�X�p�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �j�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q��

relation entre pratique s religieuses gauloises et gallo-�U�R�P�D�L�Q�H�V�����D�O�R�U�V���P�r�P�H���T�X�H���O�¶�L�G�p�H��

�p�W�D�L�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H�P�H�Q�W���H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���j���O�¶�p�S�R�T�X�H�� Plus que le�V���D�S�S�R�U�W�V���G�H���O�¶�p�W�X�G�H���H�O�O�H-même, 

qui ne se présente que comme le prolongement des travaux de J. Toutain dans une 

�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�� �E�L�H�Q�� �S�U�p�F�L�V�H���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�L�Q�F�L�W�D�W�L�R�Q�� �j�� �U�p�I�O�p�F�K�L�U�� �V�X�U�� �Q�R�W�U�H�� �S�U�R�S�U�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L�� �H�Q��

�I�D�L�W�� �W�R�X�W�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���� �&�R�P�P�H�� �&���� �9�D�L�O�O�D�W�� �j�� �V�R�Q�� �p�S�R�T�X�H���� �Q�R�X�V sommes tributaires du 
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contexte intellectuel au sein duquel se développent nos réflexions, e�W���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���G�R�L�W��

se porter tant sur la nécessité de ne pas reproduire les erreurs du passé que sur notre 

capacité à ne pas en générer de nouvelles. 
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2.1.3.2 Un  «  mythe  gaulois  » encore bien enraciné après - guerre 

mais peu à peu remis en question grâce aux progrès de 

�O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H 

 

1960,  A.  GRENIER  :  MANUEL D �¶ARCHEOLOGIE GALLO - ROMAINE ,  MONUMENTS DES 

EAUX  :  V ILLES D ' EAU ET SANCTUAIRES D E L ' EAU  

On connaît A. Grenier �O�¶historien, mais peut -�r�W�U�H�� �P�R�L�Q�V�� �O�¶archéologue de terrain 

émérite. A�Y�D�Q�W�� �P�r�P�H�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �G�H�� �5�R�P�H�� �H�Q�� ��������, il avait déjà 

parcouru la L�R�U�U�D�L�Q�H�� �S�R�X�U�� �V�R�Q�� �P�p�P�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�� �G�H�V�� �K�D�X�W�H�V-études sur 

les habitations gauloises et villas l atines dans la cité des Médiomatrices. Son retour 

�H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �S�D�V�V�H�� �S�D�U�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�� �6�W�U�D�V�E�R�X�U�J�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� ������������ �'�D�Q�V�� �F�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H, il va 

fédérer les érudits locaux et soutenir les échanges scientifiques outre Rhin. Au début 

des années 1930 (GRENIER 1931), il reprend �O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H���G�X���P�D�Q�X�H�O���G�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H����après 

avoir déjà poursuivi le travail engagé par J. Déchelette dont le �0�D�Q�X�H�O���G�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H��

préhistorique et celtique  �V�¶�D�U�U�r�W�D�L�W���D�X��second âge du Fer. Un engagement scientifique 

qui lui vaut de succéder à C. Ju�O�O�L�D�Q�� �H�Q�� ���������� �j�� �O�D�� �F�K�D�L�U�H�� �G�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �G�X��

Collège de France�����D�S�U�q�V���O�¶�D�Y�R�L�U déjà suppléé entre 1932 et 1933.  

 

A. Grenier est le continuateur  des idées de C. Jullian, sa personnalité discrète lui a 

souvent valu de rester �G�D�Q�V�� �O�¶�R�P�E�U�H�� �G�X�� �P�D�v�W�U�H al�R�U�V�� �T�X�¶�R�Q�� �O�X�L�� �G�R�L�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S����

notamment la fondation de la revue Gallia  ou les lois archéologiques de 1941-1942. 

�6�D�Q�V�� �V�X�U�S�U�L�V�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H��est plus �T�X�H�� �M�D�P�D�L�V�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�V��

débats. « Ce patriotisme romain ne fait pas tort au vieux sentiment national celtique » 

(GRENIER 1931 : IV) . �&�¶�H�V�W�� �H�Q�� �F�H�V�� �W�H�U�P�H�V�� �T�X�H��A. Grenier résume le paradoxe du 

« mythe gaulois » développé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Le régime 

de Vichy va tenter de se le réapproprier, soulignant ainsi que �G�¶�X�Q�H défaite acceptée 

�S�H�X�W���Q�D�v�W�U�H���X�Q���J�U�D�Q�G���E�L�H�Q���H�W���T�X�H���O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���D�X���U�p�J�L�P�H���Q�D�]�L���S�R�X�U�U�D�L�W���r�W�U�H���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q��

de renouer avec les valeurs qui fondent une identité nationale fantasmée. On atteint 

�L�F�L���O�H���S�D�U�R�[�\�V�P�H���G�H���O�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X��« mythe gaulois », ce qui va contribuer à 

sa remise en question progressive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Le dernier volume de la série du �0�D�Q�X�H�O���G�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H���J�D�O�O�R-romaine  (GRENIER 1960) 

nous concerne au premier titre car il traite des monuments des eaux :  Vil les d'eau et 
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sanctuaires de l'eau. Nous sommes alors en 1960 et force est de constater que la 

perception des phénomènes naturels au sein de la religion gallo-�U�R�P�D�L�Q�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V��

beaucoup évoluée depuis C. Jullian et J. Toutain.  

Pour A. Grenier, la « source es�W���V�D�L�Q�W�H�����O�D���Y�H�U�W�X���G�H���V�R�Q���H�D�X���H�V�W���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�L�Y�L�Q�H �����O�¶�H�D�X���H�O�O�H-

�P�r�P�H�� �H�V�W�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p�� �>�«�@�� �/�R�U�V�T�X�H�� �O�¶�H�D�X�� �M�D�L�O�O�L�W�� �F�K�D�X�G�H�� �F�H�� �P�L�U�D�F�O�H�� �V�X�V�F�L�W�H�� �X�Q�H�� �Y�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q��

�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �P�D�L�V�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �Q�D�W�X�U�H�� �T�X�H�� �F�H�O�O�H�� �T�X�L�� �V�¶�D�W�W�D�F�K�H�� �j�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V » 

(GRENIER 1960 : 401). Toutes les eaux seraient donc divinisées par définition.  En 

particulier les sources minérales pour lesquelles « sous les constructions romaines on 

�G�p�F�R�X�Y�U�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�H�V�� �W�U�D�F�H�V�� �G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�� �D�Q�W�p�U�L�H�X�U�H�V�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�T�X�r�W�H » (GRENIER 1960 : 

402). Le problème est toujours imp�X�W�D�E�O�H�� �j�� �O�¶�p�W�D�W�� �G�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �/�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H A. 

Grenier dans ce domaine sont encore très influencés par les ouvrages de J.-G. Bulliot 

(BULLIOT ET THIOLLIER 1892) et de L. Bonnard (BONNARD 1908) qui font toujours 

figure de références. Au début de la seconde moitié du XXe siècle, les indices concrets 

qui permettraient renouveler la réflexion sur le monde gaulois puis gallo -romain sont 

encore trop discrets et les auteurs encore trop enracinés dans une tradition 

historiographique dont i �O�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�H�� �V�¶�H�[�W�U�D�L�U�H�� Dans ces conditions, on ne 

�V�¶�p�W�R�Q�Q�H�U�D�� �S�D�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �V�¶�D�W�W�D�F�K�H « particulièrement aux sanctuaires de sources. Ce 

sont du reste, de beaucoup les plus nombreux » (GRENIER 1960 : 478). Comment 

pourrait -il en être autrement lor �V�T�X�¶�R�Q���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���W�R�X�M�R�X�U�V���T�X�H���O�H�V���G�L�Y�L�Q�L�W�p�V���J�D�X�O�R�L�V�H�V��

ne sont « �T�X�¶�X�Q�H�� �I�R�U�F�H�� �G�H�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H���� �S�D�U�W�R�X�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H���� �L�Q�Y�L�V�L�E�O�H�� �H�W�� �V�D�Q�V�� �I�R�U�P�H�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H » 

(GRENIER 1960 : 480) ? 

 

1968,  E.  THEVENOT  :  D IVINITES ET SANCTUAI RES DE LA GAULE  

On remarque pourtant  chez certains auteurs une volonté affirmée de relire les 

�U�H�O�L�J�L�R�Q�V�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V�� �j�� �O�¶�D�X�Q�H���G�¶�X�Q�H�� �S�K�p�Q�R�P�p�Q�R�O�R�J�L�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �H�Q�� �S�O�H�L�Q��

�H�V�V�R�U���V�R�X�V���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H���0�����(�O�L�D�G�H (ELIADE 1954 ET 1959), qui 

�V�H���Y�R�L�W���F�R�Q�I�L�H�U���O�D���F�K�D�L�U�H���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�V���U�H�O�L�J�L�R�Q�V���G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���&�K�L�F�D�J�R��à partir de 

1959. Le « mythologue » va alors pousser le comparatisme religieux dans ses derniers 

retranchements. Un comparatisme universel selon lequel �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V��

religieux représente autant de symboles identiques et intemporels qui peuvent être 

�P�L�V�� �H�Q�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �O�H�V�� �X�Q�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �T�X�H�O�� �T�X�H�� �V�R�L�W�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �R�X�� �O�¶�p�S�R�T�X�H��

considéré. Les excès prennent une mesure nouvelle, mais la phénoménologie est une 

�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H���G�p�M�j���D�Q�F�L�H�Q�Q�H���F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���Y�X�����'�¶�D�Llleurs, �0�����(�O�L�D�G�H���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H���G�H�V��
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folkloristes de la fin du XIX e et du début du XXe siècle, notamment le folk-lore de 

France de P. Sébillot (SEBILLOT 1904-1907). 

 

On retrouve cet intérêt pour les cultes des eaux, les cultes solaires, la mystique 

lunaire, les pierres et les �D�U�E�U�H�V�� �V�D�F�U�p�V�� �F�K�H�]�� �O�¶�p�U�X�G�L�W�� �E�R�X�U�J�X�L�J�Q�R�Q�� �(���� �7�K�p�Y�H�Q�R�W����

L�¶�D�X�W�H�X�U���V�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���S�D�U���X�Q�H���D�E�R�Q�G�D�Q�W�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��littéraire  à propos de la religion 

gallo-romaine et par une démarche pour le moins originale  �G�H�� �O�¶�D�Y�H�X�� �P�r�P�H�� �G�¶�$����

Grenier. Le culte des eaux, « constatés dès les âges de la pierre », serait « parmi les plus 

�U�p�S�D�Q�G�X���j���O�¶�p�S�R�T�X�H���J�D�O�O�R-romaine » (THEVENOT 1962 : 7)���� �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�� �F�K�D�S�L�W�U�H������ �G�H�� �V�R�Q��

ouvrage de référence Divinités et sanctuaires de la Gaule  (THEVENOT 1962) est 

consacré aux cultes naturistes, au premier rang desquels le culte des eaux. �/�¶�H�D�X��

aurait une « origine doublement divine ». Origine solaire, car elle provient du ciel pour 

�V�¶�D�E�D�W�W�U�H���V�X�U���O�D���W�H�U�U�H �H�W���V�p�M�R�X�U���W�H�U�U�H�V�W�U�H���G�¶�R�•���H�O�O�H���V�¶�Hnrichit de qualités fécondantes car 

« En vérité, les textes aussi bien �T�X�H�� �O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H�� �H�W�� �O�H�� �I�R�O�N�O�R�U�H�� �O�D�L�V�V�H�Q�W�� �W�U�D�Q�Vparaître cette 

�F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�� �L�Q�W�L�P�H���� �F�R�Q�V�W�D�Q�W�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �F�X�O�W�H�� �V�R�O�D�L�U�H�� �H�W�� �O�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X » (THEVENOT 1962 : 

203). On retrouve donc les mêmes poncifs religieux sur les cultes naturi stes, étayés 

par un comparatisme universel qui , finalement , �S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W�� �G�H�� �M�X�V�W�L�I�L�H�U�� �Q�¶�L�P�S�R�U�W�H��

quelle interprétation tant les concepts sont dissous dans une sorte de « soupe 

symbolique » dans laquelle on peut piocher à loisir. 

 

L�D�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�F�K�p�Rlogie et les découvertes qui en découlent incitent 

progressivement à une remise en question de postulats véhiculés au moins depuis 

plus de deux siècles. Par exemple, �R�Q�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X sur les espaces sacrés 

gaulois et sur cette hypothèse lancinante �G�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�V�p�� �G�H�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V��

naturels exempt de tout aménagement. Un « problème longtemps débattu » (THEVENOT 

1962 : 226), �P�D�L�V���W�R�X�M�R�X�U�V���Y�L�F�W�L�P�H���G�H���O�¶�p�W�D�W���G�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H. Les constructions en bois, 

que ce soit les bâtiments ou les aménagements hydrauliques, sont toujours 

considérés comme gaulois car ils traduiraient un mode de construction rustique. En 

conséquence, ils apparaissent �F�R�P�P�H�� �G�H�V�� �P�D�U�T�X�H�X�U�V�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�� �G�¶�X�Q�H�� �R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q��

antérieure à la Conquête : « �'�H�� �O�¶�D�Y�L�V�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �F�H�V�� �Y�H�V�W�L�J�H�V�� �S�U�R�Y�H�Q�D�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �S�U�L�P�L�W�L�I��

�V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H���H�Q���E�R�L�V���>�«�@���,�O�V [les vestiges retrouvés à Essarois et au Tremblois] fournissent 

la preuve indiscutable que des temples indigènes ont existé, dans cette partie de la 

Bourgogne, à une époque très antérieure à la conquête » (THEVENOT 1962 : 229). 
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1975,  E.  RENARDET  :  V IE ET CROYANCES DES GAULOIS AVANT LA CONQ UETE 

ROMAINE  

En 1964 P.-M. Duval intègre le Collège de France où fut rétablie la chaire 

�G�¶�$�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H���H�W���+�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���*�D�X�O�H���T�X�¶�D�Y�D�L�W��occupée A. Grenier de 1936 à 1946. Son 

mi litantisme actif en faveur de la rationalisation et du développement de 

�O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �p�W�U�D�Q�J�H�U�� �D�X�� �G�\�Q�D�P�L�V�P�H�� �T�X�L�� �Y�D��bientôt animer la relecture du 

paysage religieux gaulois dès la fin des années 70 et surtout dans les années 80, suite 

à la découverte de complexes sacrés tel Gournay -sur -Aronde  (60) . Des 

découvertes amenées à se multiplier dans les années qui suivirent : Vendeuil -Caply  

(60) , Chilly -Mazarin (91) , Ribemont -sur -Ancre  (80) , etc. 

 

�8�Q�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �Q�¶�H�P�S�r�F�K�H�� �S�D�V�� �O�H�V�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �G�H��prospérer tant elles sont 

fermement ancrées dans les mentalités. Pour E. Renardet, certes « la technique a fait 

des pas de géants », mais elle contribue à une perspective « totalement séparée des 

réalités métaphysiques », un matérialisme archéologique qui ne permettrait pas 

�G�¶�p�S�D�Q�F�K�H�U��« une véritable soif de spiritualité » (RENARDET 1975 : 4). Dès lors, il 

« �F�R�Q�Y�L�H�Q�W�� �G�¶�D�F�F�H�S�W�H�U�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �L�Q�W�X�L�W�L�Y�H�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �V�X�U�� �G�H�V�� �S�U�H�X�Y�H�V��

tangibles » (RENARDET 1975 : 8). Une démarche à contrecourant, qui a l�H���G�R�Q���G�¶�L�U�U�L�W�H�U��

A. Roussel pour qui « �O�H�� �O�L�Y�U�H�� �Y�D�X�W�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �H�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �S�R�X�U�� �V�D�Y�R�L�U�� �T�X�H�O�O�H�� �I�L�J�X�U�H�� �S�U�H�Q�G��

�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �G�p�V�L�U���� �Q�R�W�U�H�� �O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �J�D�X�O�R�L�V�H » (ROUSSEL 1976 : 1108). En 

effet, ce sont moins les idées développées par E. Renardet qui nous interpellent que la 

motivation presque viscérale qui anime certains auteurs. Ils �V�¶�D�F�F�U�R�F�K�Hnt envers et 

contre tous à un passé de plus en plus déconnecté des �L�Q�G�L�F�H�V���O�L�Y�U�p�V���S�D�U���O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H����

�8�Q�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���S�O�X�V���T�X�H���M�D�P�D�L�V���G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�� 
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2.1.3.3 Un e perception nouvelle de la religion gauloise  alimentée 

par les découvertes archéologiques   

 

199 1 - 1992 ,  C.  BOURGEOIS  :  D IVONA  :  VOLUME 1,  D IVINITES ET EX - VOTO DU 

CULTE GALLO - ROMAIN DE L ' EAU ,  D IVONA  :  VOLUME 2,  MONUMENTS ET SANCTUAI RES 

DU CULTE GALLO - ROMAIN  DE L ' EAU  

« Sous la haute et blanche abbatiale de Saint-Riquier, du 8 au 11 novembre 1990 près de 

200 chercheurs se sont réunis pour se pencher sur les problèmes de religion celtique. Il y a 

�G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H���L�P�D�J�H�� �S�O�X�V���T�X�¶�X�Q�� �V�\�P�E�R�O�H » (BRUNAUX 1991 : 5). Près de 25 ans après, cette 

adresse liminaire résonne toujours dans les esprits tant l e colloque de Saint-Riquier 

marque un jalon symbolique du renouvellement de la perception des pratiques 

religieuses en Gaule.  

La fin des années 80 et le début des années 90 matérialisent une période charnière 

pour cette thématique, une ébullition intellectuelle qui va profiter au culte des eaux 

�S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H, entre autres, de C. Bourgeois. �/�¶archéologue est un familier des 

�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���F�X�O�W�X�H�O�O�H�V���O�L�p�H�V���j���O�¶�H�D�X����Il a passé seize ans sur le terrain  avant la rédaction de 

sa thèse Divona. Archéologie du culte gallo -romain de l'eau  (BOURGEOIS 1987) et a 

participé à la fouille et à l'étude de nombreux monuments des eaux en France et à 

l'étranger. 

 

La variété des éléments placés sous le vocable de « culte des eaux » se révèle difficile  

à traiter . Ainsi, dans un souci de clarté du discours, �O�¶�D�X�W�H�X�U���V�¶�H�V�W��appliqué à séparer 

dans un premier volume les divinités, les ex-voto et le culte, puis dans un second les 

monuments.  

Une dissociation qui autorise une approche typologique généralisée : classer les 

divinités en plusieurs "grandes familles" (divinités romaines, indigènes, déesses-

mères, etc.), classer les ex-voto, d'abord ceux qu'il considère par destination (conçu 

pour cet usage précis) triés selon les matériaux, puis ceux par fonction triés par les 

grands types retrouvés fréquemment (monnaies, figurines, fruits , etc.) et enfin classer 

les installations des moins aménagées aux plus monumentales. �'�H�� �O�¶�D�Y�H�X�� �P�r�P�H�� �G�H��

�O�¶�D�X�W�H�X�U���F�H�W�W�H���G�p�P�D�U�F�Ke reste malaisée : 
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« Séparer l'étude des divinités et des ex-voto de celle des monuments et des 
sanctuaires n'est pas, cependant, toujours possible. Il m'arrivera donc, parfois, 
de parler ici d'architecture et, de la même façon, dans le volume consacré aux 
monuments et aux sanctuaires, des ex-voto » (BOURGEOIS  1991 : 13) 

 

Quatre-vingt  noms de divinités associées aux eaux, selon des modalités variables, ont 

pu être identifiés. La moitié des mentions concernent la catégorie de « Déesses-mères 

et assimilées » (Matres, Matronae, Matrae,  etc. ; parèdres telles Damona ou Sirona ; et 

les Nymphes), le reste se distribue pour un quart aux divinités masculines placées 

sous un vocable gaulois (Borvo, Belenus, etc.), et pour le dernier quart à des divinités 

�G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��latine (Apollon, Mars, Neptune , etc.). C. Bourgeois va alors s'interroger sur 

l'origine du culte des eaux en Gaule. �7�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G, il insiste sur le fait que les 

témoignages antérieurs à la conquête de l'existence d'un tel phénomène en Gaule sont 

rares et peu pertinents : aucune structure �Q�¶�H�V�W véritablement attestée et « il n'existe 

pas à ma connaissance, dans une source ou dans un bassin, de couche d'offrandes datée 

sûrement de l'époque gauloise » (BOURGEOIS 1991 : 214). Fort de ce constat, il conclue 

�T�X�¶�Rn « ne peut parler proprement du culte de l'eau en Gaule qu'à partir de la romanisation, 

lorsque des divinités aux figures précises reçoivent dans des temples en dur des ex-voto 

nombreux et identifiables, lorsque le temps des fontaines gallo-romaines, si ce n'est romano-

gauloises, succède à celui des sources gauloises » (BOURGEOIS 1991 : 215). 

 

Cette affirmation dénote une prise de distance claire vis-à-�Y�L�V�� �G�¶une tradition 

historiographi qu�H�� �T�X�L�� �Q�H�� �U�p�V�L�V�W�H�� �S�D�V�� �j�� �O�¶�p�Sreuve des faits archéologiques. Pour C. 

Bourgeois, il �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W���Q�R�Q pas de se confiner aux « idées religieuses, abstraites », mais 

de traiter du « culte, matériel » (BOURGEOIS 1991 : 5). Toutefois, le temps « des sources 

gauloises » érigé �H�Q���F�H�U�W�L�W�X�G�H���S�D�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�V���G�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q�V���H�W���G�¶�Drchéologues 

paraît toujours avoir une  emprise. Les excès ont certes été mis à nu, mais la preuve 

�S�D�U���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�L�Q�G�L�F�H�V���W�D�Q�J�L�E�O�H�V���G�¶�X�Q���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���D�Q�W�p�U�L�H�X�U���j���O�D���F�R�Q�T�X�r�W�H���Q�H���V�X�I�I�L�W��

pas pour émettre une conclusion péremptoire sur la situation.  

 

La faibl �H�V�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�T�X�H�� �V�W�U�L�F�W�H�� �V�H�� �U�p�Y�q�O�H�� �D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�F�R�Q�G��

volume :  

 

« L'organisation de ces points d'eau, monuments et sanctuaires différents pose 
également un problème ; en effet aucun classement normal, qu'il soit 
typologique, historique ou géographique, n'est satisfaisant »  
(BOURGEOIS 1992 : 9). 
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�/�¶�D�X�W�H�X�U��reconnaît �T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���P�R�L�Q�V�� �S�D�U�O�H�U�� �G�H�� �© types » que de « grandes familles » 

de monuments. De plus, ce seraient les contextes qui détermineraient la nature et 

�O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�H�V�W�L�J�H�V����Dans ces conditions , C. Bourgeois se risque à un 

classement périlleux déterminé par une monumentalisation croissante des vestiges et 

�S�D�U���O�H���O�L�H�X���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q.  

 

A. Monuments  

Monument mal connus, non 

identifiés et/ou non publiés  

1. Points d'eau peu ou pas aménagés, 

sources, cours d'eau, lacs 

2. Puits 

3. Fontaines et divonnes 

4. Fontaines monumentales 

5. Nymphées 

B. Sanctuaires complexes  

6. Sanctuaires ruraux 

7. Sanctuaires des conciliabula  

8. Sanctuaires urbains 

 

 

Plusieurs comment�D�L�U�H�V�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�Qt, d�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W, l'introduction de la notion de 

concilabulum , �F�¶�H�V�W-à-dire des « centres civiques destinés à une population rurale 

dispersée » (VAN ANDRINGA 2002 : 251), n'est pas étonnante. C. Bourgeois a travaillé de 

longues années aux côtés de G. Ch. Picard qui en était �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �D�U�W�L�V�D�Q�V. 

On considère aujourd'hui qu'aucune raison ne justifie l'emploi de ce terme pour la 

Gaule. La séparation entre « monuments » et « sanctuaires complexes » se révèle plus 

intéressante car elle est révélatrice de la variété des situations sous lesquelles se 

manifeste le culte des eaux.  �/�R�L�Q���G�¶�r�W�U�H���X�Q���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���K�R�P�R�J�q�Q�H, le culte des eaux 

�V�H���U�p�Y�q�O�H���S�O�X�V���T�X�H���M�D�P�D�L�V���r�W�U�H���O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���G�H���F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���S�O�X�U�D�O�L�W�p���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
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�U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V�� �O�L�p�H�V�� �D�X�W�R�X�U�� �G�¶�X�Q�� �p�O�p�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�X�Q���� �O�¶�H�D�X���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��

intellectuelle moderne , tantôt pratique, tantôt contraignante , et elle ne doit jamais 

être traitée comme �V�¶�L�O �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W�� �G�¶un concept global en usage par les populations 

antiques.  

 

UN PROCESSUS INSCRIT DANS LE LONG TERM E 

Ce mouvement de renouvellement de la perception des pratiques religieuses en Gaule 

�Q�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�H�� �S�D�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �S�X�� �Q�R�X�V�� �D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U�� �G�H�V�� �H�[�F�q�V�� �G�¶�X�Q�� �S�D�V�Vif  

historiographique , �S�U�R�I�R�Q�G�p�P�H�Q�W�� �H�Q�U�D�F�L�Q�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �H�V�S�U�L�W�V���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �G�H��

longue haleine qui se heurte à des réticences nombreuses comme peuvent en 

témoigner les publications de J. Scheid, actuellement titulaire de la chaire de religion, 

institutions et société de la Rome antique au Collège de France. 

 

Dès 1988, �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q�� �D�S�S�H�O�D�L�W�� �j�� �O�D�� �S�U�X�G�H�Q�F�H�� �T�X�D�Q�W�� �j�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�V�� �S�R�Q�F�L�I�V��

historiographiques alors que certains chercheurs font toujours « de tout lieu cultuel où 

coule une source froide ou chaude un sanctuaire des eaux, et de son propriétaire un dieu 

guérisseur » (SCHEID 1991). Une exaspération renouvelée en 1992, dans un article où il 

exprime son mécontentement face aux « dérapages » qui caractérisent les cultes 

guérisseurs. En particulier , le fait que « souvent, même dans les travaux récents, 

�O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �J�X�p�U�L�V�V�H�X�U�� �H�V�W�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�Xement dérivée de la présence des 

�H�D�X�[�����G�¶�X�Q�H���V�R�X�U�F�H�����G�¶�X�Q���S�X�L�W�V���R�X���G�H���W�K�H�U�P�H�V���� �&�H���Y�L�H�L�O���D�[�L�R�P�H�� qui remonte à C. Jullian, Cl. 

Vaillat et bien au-delà, repose plus sur des représentations romantiques de la nature et de la 

�U�H�O�L�J�L�R�Q�� �T�X�H�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �Srécise des sources antiques » (SCHEID 1992 : 26). Des 

�V�X�U�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�V�� �H�Q�� ����������(BEN ABED ET SCHEID  2006) et dont 

�O�H�V���D�X�W�H�X�U�V���Q�H���V�H���S�U�L�Y�H�Q�W���S�D�V���G�¶�L�Q�W�H�U�S�H�O�H�U���-�����6�F�K�H�L�G : 

 

« Malgré un avertissement (« Épigraphie et sanctuaires guérisseurs en Gaule 
�ª�����G�D�Q�V���0�p�O�D�Q�J�H�V���G�H���O�¶�e�F�R�O�H���)�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�H���5�R�P�H�����$�Q�W�L�T�X�L�W�p����������������������������-40), 
�T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �F�R�O�O�q�J�X�H�V�� �R�Q�W�� �S�U�L�V�� �D�X�� �V�p�U�L�H�X�[���� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H��
continue. 
On peut par exemple lire dans un article et un ouvrage récents que nous ne 
parlerions en fait que des textes et des inscriptions, mais que dans la réalité, 
�V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�D�L�Q���� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H���� �L�O�� �H�Q�� �L�U�D�L�W�� �G�L�I�I�p�U�H�P�P�H�Q�W���� �2�Q�� �Q�R�X�V�� �D�S�S�U�H�Q�G��
�G�D�Q�V�� �F�H�W�� �D�U�W�L�F�O�H�� �T�X�¶�� �µ�µ�L�O�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�W�«�� �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�W�U�H�� �S�D�U�H�Q�W�K�q�V�H�V���� �V�X�U�� �G�H�V��
matières aussi délicates et qui touchent aux mentalités profondes, le 
scepticisme de mise chez les purs intellectuels �²  �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�H�� �F�H��
cours �² �����T�X�L���U�L�V�T�X�H�Q�W���G�H���S�D�V�V�H�U���j���F�{�W�p���G�H���V�X�U�Y�L�Y�D�Q�F�H�V���S�U�p�F�L�H�X�V�H�V�¶�¶���ª�� 
(SCHEID 2008 : 625) 
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�2�Q�� �U�H�P�D�U�T�X�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �L�F�L�� �X�Q�H�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q nette entre archéologues et historiens, 

entre ceux qui seraient les dépositaires des « réalités du terrain  » et ceux qui ne 

�V�¶�D�S�S�X�L�H�U�D�L�H�Q�W��que sur la théorie, �V�X�U���O�¶�X�V�D�J�H���G�H��ces « idées abstraites » mentionnées 

par C. Bourgeois. En contrepartie de quoi, J. Scheid ne manque alors pas de signaler 

�O�¶�L�Q�G�L�J�H�Q�F�H���G�H�V���V�R�X�U�F�H�V���D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V : 

 

« Les sanctuaires de source bien fouillés et publiés ne sont pas légions ; et 
généralement l'historien se débat avec de vagues affirmations d'archéologues 
amateurs et sur des publications approximatives voire complétement 
insuffisantes. » (BEN ABED ET SCHEID  2006 : 8) 

 

�3�R�X�U�W�D�Q�W�� �O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�Q�� �U�H�V�W�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �S�U�R�J�U�H�V�V�H�U�� �O�D��

perception du paysage religieux gaulois, notamment en ce qui concerne le culte des 

eaux comme en témoigne un article récent (BARRAL , NOUVEL , THIVET  ET VURPILLOT 

2015). C�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�D�� �V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V, dès la fin des 

années 70, qui va contribuer à renouveler nos connaissances sur les sanctuaires 

protohistor iques. Concluons que les torts sont partagés entre les chercheurs des 

différentes disciplines  et que �V�¶�H�Q�I�H�U�P�H�U�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�R�Q�I�O�L�W�� �V�H�F�W�D�L�U�H�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �T�X�H��

�S�U�p�M�X�G�L�F�L�D�E�O�H���j���Q�R�W�U�H���G�R�P�D�L�Q�H���G�¶�p�W�X�G�H. �1�R�X�V���Q�H���S�R�X�Y�R�Q�V���H�V�S�p�U�H�U���D�O�O�H�U���G�H���O�¶�D�Y�D�Q�W���T�X�¶�D�X��

�W�U�D�Y�H�U�V�� �G�H�� �O�¶�H�[�Sloitation conjointe des apports des études historiques et 

archéologiques. Deux domaines dont la complémentarité ne devrait même pas être en 

question�����O�¶�X�Q���V�X�S�S�O�p�D�Q�W���j���O�¶�D�X�W�U�H���V�H�O�R�Q���O�H�V���F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H�V, et nous nous efforcerons de 

mettre à profit  �F�H�W���p�W�D�W���G�¶�Hsprit  �W�R�X�W���D�X���O�R�Q�J���G�H���O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�� 
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�������������8�Q�H���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���I�D�X�W�L�Y�H���T�X�L���V�¶�L�Q�V�q�U�H���G�D�Q�V���X�Q�H��

problématique plus large  

Ce �W�R�X�U���G�¶�K�R�U�L�]�R�Q �G�¶�X�Q�H���V�p�U�L�H���G�H���S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V��couvrant un intervalle chronologique de 

plus de cinq siècles �V�¶�H�V�W�� �U�p�Y�p�O�p �U�L�F�K�H�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�V���� �5�H�P�D�U�T�X�R�Q�V�� �W�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G����

�G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �J�O�R�E�D�O���� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�� �J�D�X�O�R�L�V�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �D�X���F�°�X�U�� �G�H toutes les 

réflexions. Très tôt, �L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�V�� �H�W�� �p�U�X�G�L�W�V�� �G�H�� �W�R�X�V�� �E�R�U�G�V�� �Y�R�Q�W�� �V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U�� �F�H�W�� �R�E�M�H�W��

culturel  qui se présente comme le support parfait pour diffuser leurs idées. La nature 

et la pauvreté des indices historiques et archéologiques disponibles ouvrent 

largement les portes de la surinterprétation . Rapidement, la religion gauloise va se 

présenter comme le réceptacle des croyances populaires. �8�Q���H�Q�F�K�H�Y�r�W�U�H�P�H�Q�W���G�¶�L�G�p�H�V��

dont naît �X�Q�� �P�\�W�K�H�� �I�R�O�N�O�R�U�L�T�X�H�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �R�•�� �V�¶exprime une vision chrétienne de la 

nature et de ses merveilles, inspirée des pratiques populaires (SCHEID 2008). Ce mythe 

�I�D�L�W�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �p�F�K�R�� �j�� �O�D�� �Y�L�H�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H���� �W�H�L�Q�W�p�H�� �G�¶�X�Q�� �I�Lltre  romantique et 

pittoresque. Fantasme à la fois proche et lointain dont on comprend sans peine le 

succès. Dès lors, �R�Q�� �Q�H�� �V�¶�p�W�R�Q�Q�H�U�D�� �S�D�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O��se transforme en un 

instrument politique de prédilection ���� �D�V�V�H�]�� �P�D�O�O�p�D�E�O�H�� �S�R�X�U�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �D�X�[�� �E�H�V�R�L�Qs de 

tous les régimes, que ce soit pendant la Révolution, sous le Second Empire , la 

Troisième République ou le régime de Vichy. 

 

Dans les faits nous sommes toujours confrontés au même raisonnement circulaire 

(fig. 3) :  

 

�B��F�D�F�H�� �j�� �O�D�� �I�D�L�E�O�H�V�V�H�� �R�X�� �j�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�L�Q�G�L�F�H�V, on extrapole une religion gauloise 

�G�R�Q�W�� �O�H�V�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V�� �V�H�U�D�L�H�Q�W���� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���� �L�V�V�X�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

phénomènes naturels. En particulier le culte des eaux qui en serait un mode 

�G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���S�U�L�Y�L�O�p�J�Lé. 

 

�B��Puis, on postule leur continuation  sous une autre forme à la période romaine, en 

prétextant la proximité  récurrente �G�H�V���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V���D�Y�H�F���G�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�¶�H�D�X�[ ou, plus 

rarement, suite �j���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q �U�p�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�D�X���D�X���V�H�L�Q���G�X���O�L�H�X���G�H���F�X�O�W�H. Un postulat 

qui se voit en outre souvent justifié  par un rapprochement avec le folklore 

chrétien moderne.  
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�B��Enfin , �R�Q�� �V�H�� �V�H�U�W�� �G�H�� �O�¶�L�O�O�X�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �J�D�O�O�R-romain , a priori , 

�R�P�Q�L�S�U�p�V�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���S�D�\�V�D�J�H���V�D�F�U�p���F�R�P�P�H���G�¶�X�Q���D�U�J�X�P�H�Q�W���H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H��

des pratiques naturistes antérieures.  

 

�2�Q���S�H�U�o�R�L�W���L�F�L���W�R�X�W�H���O�¶�D�P�S�O�H�X�U���G�X���S�U�R�E�O�q�P�H. L�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q du paysage sacré à la période 

romaine est à la fois conséquence et preuve �G�¶�X�Q système religieux gaulois illusoire, 

lui -même fermement verrouillé par les autorit és politiques. Seuls deux évènements 

concomitants pouvaient permettre de réviser ce postulat : de nouvelles découvertes 

�T�X�L�� �U�H�P�H�W�W�U�D�L�H�Q�W�� �H�Q�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �O�D�� �Y�p�U�D�F�L�W�p�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �T�X�¶�R�Q�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�L�W 

�M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V comme acquis et un relâchement relatif du contrôle exercé par le pouvoir 

�S�R�O�L�W�L�T�X�H���V�X�U���F�H���S�D�Q���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����T�X�L���O�H���I�R�U�F�H�U�D�L�W���j���D�G�D�S�W�H�U���V�R�Q���G�L�V�F�R�X�U�V���D�X�[��

�Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �U�p�D�O�L�W�p�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V���� �6�L�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�X�� �J�D�X�O�R�L�V�� �U�H�V�W�H�� �X�Q « monument  » de 

�O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �O�H�� �I�O�X�[�� �L�Q�L�Q�W�H�U�Uompu de publications et 

�G�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �F�H�W�W�H�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�H�S�X�L�V�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V, �O�H�V�� �W�H�U�P�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�T�X�Dtion 

ont indubitablement changé . 

 

 
 

Figure 3  : Représentation schématique du raisonnement circulaire appliqué aux religions 

gauloises et gallo-romaines (DAO D. Vurpillot 2016). 

 

Certes, la vision du monde gaulois, par extension du culte des eaux aux périodes 

gauloises et gallo-romaines, a été verrouillée par les autorités politiques. Pour autant 

�F�H�O�D�� �Q�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�H�� �S�D�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V évolué. La constance de certains caractères 

majeurs, notamment la prééminence de pratiques religieuses naturistes, ne suffit pas 



 
65 

�j�� �p�F�O�L�S�V�H�U�� �O�H�V�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�V�� �T�X�L�� �Y�R�Q�W�� �V�¶�R�S�p�U�H�U�� �W�R�X�W�� �D�X�� �O�R�Q�J�� �G�H�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H��

�F�R�Q�F�H�U�Q�p�H���� �1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���W�H�Q�W�p���G�¶�H�[�S�R�V�H�U���G�H���O�D���I�D�o�R�Q���O�D���S�O�X�V���F�O�D�L�Ue possi�E�O�H���O�¶�L�P�E�U�R�J�O�L�R��

�G�H�� �F�R�X�U�D�Q�W�V�� �L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �D�Q�L�P�p�� �O�H�V�� �G�p�E�D�W�V�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�V�� �S�H�Q�G�D�Q�W��

plus de cinq siècles, tout en prenant garde à ne pas rentrer dans des considérations 

trop détail lées qui déborderaient du cadre de cette étude. Finalement , nous avons pu 

i�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �K�X�L�W�� �S�K�D�V�H�V�� �V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H la 

perception du monde gaulois �G�R�Q�W�� �G�p�F�R�X�O�H�Q�W�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�R�Q�� �V�H�� �I�D�L�W�� �j��

�O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�X�� �S�D�\�V�D�J�H�� �V�D�F�U�p�� �J�D�X�O�R�L�V�� �S�X�L�V�� �J�D�O�O�R-romain  (fig. 4) . Evidemment, il serait 

toujours possible de subdiviser plus finement ces grandes phases et on pourrait 

argumenter sans fin sur le bienfondé des dates choisies comme zones de ruptures. 

Retenons seulement que cette chronologie simplifiée répond à nos attentes. 

 

1. 

 

Dès le XVIe siècle apparaissent les premières publications généralistes sur le 

monde gaulois. Elles visent �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O��à des objectifs politiques et 

glorifient une « civilisation gauloise » qui aurait prévalu en Occident. On voit 

aussi se dessiner une « religion profonde » des gaulois placée sous la tutelle 

�G�¶un dieu unique, transcendant et abstrait. 

 

2. 

 

Les premières publications où la religion gauloise est employée comme 

thématique centrale apparaissent à partir de la première moitié du XVIIIe 

siècle. Elles font écho à des ouvrages plus anciens auxquels elles ajoutent 

une couche de surinterprétation. La religion gauloise est alors divisée entre 

des croyances « druidiques » élitistes vouées à un dieu unique et des 

pratiques populaires fondamentalement naturistes. 

 

�/�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H�� �-���� �0�D�U�W�L�Q�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���� �P�D�O�J�U�p�� �V�H�V�� �P�D�O�D�G�U�H�V�V�H�V�� �I�O�D�J�U�D�Q�W�H�V����

�U�H�V�W�H�U�D���X�Q�H���V�R�X�U�F�H���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�H���D�X���P�R�L�Q�V���M�X�V�T�X�¶�D�X���G�p�E�X�W���G�X���;�;e siècle. 

 

3. 

 

La fin du XVIIIe siècle est marquée par un engouement populaire pour le 

monde celtique : la celtomanie. �/�H�� �V�X�F�F�q�V�� �G�H�V�� �S�R�q�P�H�V�� �G�¶�2�V�V�L�D�Q�� �W�U�D�G�X�L�W�V�� �H�Q��

�I�U�D�Q�o�D�L�V���G�D�Q�V���O�H���G�H�U�Q�L�H�U���T�X�D�U�W���G�X���V�L�q�F�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���p�W�U�D�Q�J�H�U���j���F�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� 
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4. 

 

Il faut attendre la fin du premier quart du XIXe �V�L�q�F�O�H���S�R�X�U���T�X�H���O�¶�H�Q�W�K�R�X�V�L�D�V�P�H��

�S�R�U�W�p���j���2�V�V�L�D�Q���V�¶�H�V�V�R�X�I�I�O�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����0�D�L�V �O�¶�Lntérêt pour les Gaulois ne faiblit 

�S�D�V�����E�L�H�Q���D�X���F�R�Q�W�U�D�L�U�H�����6�R�X�V���O�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q���G�H���-�����0�L�F�K�H�O�H�W���O�H���P�p�W�L�H�U���G�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q���V�H��

professionnalise et le « monde gaulois » est revisité en conséquence. En 

particulier �V�R�X�V�� �O�D�� �S�O�X�P�H�� �G�¶�$���� �7�K�L�H�U�U�\�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W des 

références.  

 

La �T�X�r�W�H�� �G�¶identité nationale �S�U�H�Q�G�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H. Au point de vue du 

religieux les idées développées jadis par J. Martin ont évolué. La dichotomie 

entre la pratique des élites, le druidisme et les pratiques « populaires », 

tournées ve�U�V���O�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���Q�D�W�X�U�H�O�V�����V�¶�D�F�F�H�Q�W�X�H��  

 

5. 

 

Le �G�L�V�F�R�X�U�V�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�� �V�¶�D�F�F�H�Q�W�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �P�R�L�W�L�p�� �G�X�� �;�,�;e siècle et 

atteint son paroxysme sous le Second Empire puis la Troisième République. 

En ce qui concerne �O�¶Histoire des religions, des courants de pensée nouveaux 

se confrontent aux concepts traditionnels.  

�/�¶�H�W�K�Q�R-�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���V�H���U�p�Y�q�O�H���X�Q���W�H�U�U�H�D�X���I�H�U�W�L�O�H���S�R�X�U���O�¶�p�S�D�Q�R�X�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�D��

�S�K�p�Q�R�P�p�Q�R�O�R�J�L�H���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���H�W���G�¶�X�Q���F�R�P�S�D�U�D�W�L�V�P�H���H�[�F�H�V�V�L�I����On remarque aussi 

que l�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�L�V�W�H�� �G�H�� �O�¶Histoire des religions exposée par F. Hegel 

�G�D�Q�V���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���P�R�L�W�L�p���G�X���V�L�q�F�O�H���H�V�W���W�R�X�M�R�X�U�V���G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�����3�O�X�V���T�X�H���M�D�P�D�L�V�����G�¶�$����

Maury à C. Vaillat, le culte des éléments naturels et en particulier des eaux, 

forme le fond de la « religion populaire » gauloise et gallo-romaine. 

 

6. 
 

Le régime de Vichy se réapproprie le discours identitaire et nationaliste. 

 

7. 

 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale les successeurs des maîtres à 

penser du début du XXe �V�L�q�F�O�H�� �S�R�X�U�V�X�L�Y�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �°�X�Y�U�H���� �3�R�X�U�� �$���� �*�U�H�Q�L�H�U�� �O�H�V��

sanctuair�H�V�� �G�H�� �V�R�X�U�F�H�� �V�R�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �S�H�U�o�X�V�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V��

manifestations de la religion gallo-romaine. En outre le succès des écrits de 

M. Eliade favorise de nouveaux excès dans le domaine de la phénoménologie 

religieuse.  
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Toutefois, �V�R�X�V���O�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q �F�R�Q�M�R�L�Q�W�H���G�¶�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���G�H���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V��

et le �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H��archéologie professionnelle, la conception 

traditionnelle du monde gaulois puis gallo-romain est peu à peu remise en 

cause. 

 

8. 

 

 

La fin des années 70 et les années 80 constituent une période charnière pour 

le renouvellement de nos connaissances sur les pratiques religieuses de la 

Gaule. �/�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V���V�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�H�Q�W��autour de la thématique des 

lieux de culte protohistoriques. Dans ce contexte, le colloque sur Les 

sanctuaires celtiques et leurs rapports avec le monde méditerranéen, organisé 

à Saint-Riquier en 1990, marque un jalon important pour la relecture critique 

du fonctionnement de ces sociétés.  

 

Depuis, notre conception du monde gaulois et de ses aspects reli�J�L�H�X�[�� �Q�¶�D��

�F�H�V�V�p�� �G�¶�p�Y�R�O�X�H�U���� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �Y�L�V-à-vis des périodes protohistoriques ou gallo-

romaine.  

 

Mais ce mouvement ne va pas sans réticences, en particulier à propos du 

caractère naturiste associé à un « fond religieux populaire » gaulois fantasmé 

encore bien enraciné dans les esprits. Dans ce contexte le culte des eaux est 

toujours mis en avant comme un exemple privilégié en faveur de ces théories. 

Mais comment pourrait-il en être autrement tant il est dépeint depuis des 

décennies comme omniprésent dans le paysage sacré gallo-romain ? 

 

 

Tableau  : �6�\�Q�W�K�q�V�H���G�H�V���K�X�L�W���S�K�D�V�H�V���F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V���V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�V���T�X�L���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�Q�W���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q��

de la perception des religions gauloises et gallo-romaines. 
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Figure 4 : Diagramme de synthèse où figurent les principaux auteurs mentionnés en 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�H�� �H�W�� �G�H�V�� �K�X�L�W�� �S�K�D�V�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H��

(DAO D. Vurpillot 2016). 
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2.2 �/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �p�W�X�G�H�V��

thématiques  

Nous venons de terminer �O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���V�R�X�U�F�H�V���T�X�D�O�L�I�L�p�H�V���G�H���F�R�Q�F�H�S�Wuelles, �F�¶�H�V�W-à-dire 

les documents �G�¶�R�U�G�U�H���W�K�p�R�U�L�T�X�H���T�X�¶�R�Q���F�R�Q�V�L�G�q�U�H��soit comme des références, soit qui 

illustraient un courant de pensée populaire à un moment donné. Cette démarche 

nous a permis de mettre en place une chronologie de la perception du culte des eaux 

au fil du temps. Nous avons pu alors déduire que la caractérisation de la religion 

gauloise se révèle être la pierre angulaire du système de croyances appliqué à la 

Gaule.  

 

Elle �H�V�W���j���O�D���I�R�L�V���M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���H�W���F�R�U�R�O�O�D�L�U�H���G�¶�X�Q�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���F�L�U�F�X�O�D�L�U�H�����/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D��

perception du culte des eaux, tant pour la protohistoire que pour la période romaine, 

est donc intimement liée à la façon dont on envisage les pratiques religieuses 

�J�D�X�O�R�L�V�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �Y�L�V�L�E�O�H�� �F�K�H�]�� �-���� �7�R�X�W�D�L�Q���O�R�U�V�T�X�¶�L�O affirme que son 

analyse sera fondée sur des arguments factuels, alors que la partie consacrée à la 

Gaule reste très largement influencée par une conception de la religion gauloise 

véhiculée par ses contemporains et ses prédécesseurs. Prédécesseurs pour qui  le souci 

�G�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�H�U�� �S�D�U�� �G�H�V preuves factuelles est nettement moins marqué. Une 

défaillance �T�X�¶�R�Q���S�H�X�W��toutefois imputer  au moins en partie �j���O�¶�L�Q�G�L�J�H�Q�F�H���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V��

archéologiques qui permettraient de revisiter  cet axiome. 

 

Il est donc temps de nous tourner vers les sources thématiques�����,�O���V�¶�D�J�L�W��de documents 

�j���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���F�R�Q�Y�H�Q�X�H�����H�Q���J�p�Q�p�U�D�O��des compilations où sont dressées des listes de 

sites en fonction soit de leur situation  �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H����

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I��de ce nouveau paragraphe est de nous de nous recentrer progressivement 

sur �O�¶e�V�W�� �G�H�� �O�D�� �*�D�X�O�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �G�H�V�� �V�L�W�H�V�� �S�H�U�o�X�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V���� �j�� �W�R�U�W�� �R�X�� �j��

raison, comme �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q du culte des eaux. Nous pourrons ainsi dresser une liste 

de sites considérés comme caractéristiques par nos prédécesseurs. 
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METHODOLOGIE  :  CLASSIFICATION DES PR INCIPAUX DESCRIPTEUR S RELATIFS AUX 

LIEUX DE CULTE DES E AUX  

Le choix des descripteurs recensés dans les documents historiographiques est le reflet 

des éléments mis en avant de façon récurrente dans les textes. Ce sont donc les 

principaux  �I�D�F�W�H�X�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �R�Q�W�� �M�X�J�p�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W��

�O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�L�W�H�V���H�Q���W�D�Q�W���T�X�H���O�L�H�X�[���G�H���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[ (fig. 5). 

�2�Q�� �U�H�P�D�U�T�X�H�� �L�P�P�p�G�L�D�W�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �S�R�U�W�p�H�� �D�X�[�� �U�H�S�U�p�V�H�Qtations 

�D�Q�W�K�U�R�S�R�P�R�U�S�K�H�V���� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���O�H�V�� �I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q�V���D�Q�D�W�R�P�L�T�X�H�V���� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W���j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

�F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �S�O�D�F�p�H�V�� �V�R�X�V�� �G�H�V�� �p�W�L�T�X�H�W�W�H�V�� �S�O�X�V�� �O�D�U�J�H�V���� �/�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V��

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�P�R�U�S�K�H�V�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�� �G�H�V�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V�� �W�\�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �P�H�Q�p�H�V�� �S�D�U��

A.-M. Romeuf et M. Dumontet dans le cadre des publications du site de Chamalières 

(ROMEUF 1986, ROMEUF ET DUMONTET 2000) �H�W�� �G�H�� �F�H�O�O�H�V�� �P�L�V�H�V�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �S�D�U�� �6���� �'�H�\�W�V��

aux sources de la Seine (DEYTS 1983, 1984, 1994). Nous avons préféré nous restreindre 

au recensement des grandes catégories de ce type de sculpture, faute bien souvent de 

�G�L�V�S�R�V�H�U�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �D�V�V�H�]�� �S�U�p�F�L�V�H�V�� �S�R�X�U�� �H�[�S�O�R�L�W�H�U�� �O�H�V�� �V�R�X�V-catégories. En ce qui 

concerne les structures, nous avons retenu un certain nombre de descripteurs 

courants et un soin tout particulier a été porté à la nature des dispositifs hydrauliques 

selon la typologie suggérée par L. Borau dans sa thèse de doctorat (BORAU 2010). 

 

Nous devons aussi dire quelques mots sur la terminologie. �7�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G, par site 

archéologique nous entendons un lieu d'enfouissement ou d'engloutissement de 

vestiges exploitables par les archéologues, dont l'organisation présente une certaine 

cohérence. On distingue donc trois éléments principaux qui permettent �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�D��

�Q�D�W�X�U�H���G�¶�X�Q���V�L�W�H : le mobilier, les « espaces » qui sont en général identifiés comme des 

structures et les relations que ces deux éléments entretiennent.  Puis des données 

contextuelles : �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X���� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�� �M�X�J�p�� �U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H���� �O�D��

�T�X�D�O�L�W�p���P�L�Q�p�U�D�O�H���R�X���Q�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X���H�W���O�H�V références au folklore chrétien. 

De plus, il plane toujours une certaine ambiguïté sur la nature des offrandes 

religieuses. Souvent, �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H dons, soit des offrandes préalables à une demande 

afin de s'attirer les faveurs d'une divinité, soit des ex-voto qui correspondent à une 

�R�I�I�U�D�Q�G�H���P�D�U�T�X�D�Q�W���O�D���S�K�D�V�H���F�R�Q�F�O�X�V�L�Y�H���G�
�X�Q���Y�°�X�����O�
�D�F�T�X�L�W�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���S�U�R�P�H�V�V�H���D�S�U�q�V��

réalisation de la demande. �(�O�O�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H�� �G�H�� �G�H�X�[�� �p�O�p�P�H�Q�W�V���� �/�¶�R�I�I�U�D�Q�G�H�� �j��

�S�U�R�S�U�H�P�H�Q�W���S�D�U�O�H�U�����T�X�¶�H�O�O�H���L�Q�V�L�V�W�H���V�X�U���O�D���G�L�Y�L�Q�L�W�p���F�R�Q�F�H�U�Q�p�H (statuette, etc.), le bienfait 
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lui -même (un ex-�Y�R�W�R���D�Q�D�W�R�P�L�T�X�H�����H�W�F�������R�X���O�D���Y�D�O�H�X�U���D�F�F�R�U�G�p�H���j���O�¶�H�[�D�X�F�H�P�H�Q�W���G�X���Y�°�X��

���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���V�X�S�S�R�U�W���H�Q���P�D�W�p�U�L�D�X�[���S�U�p�F�L�H�X�[�����P�R�Q�X�P�H�Q�W�����H�W�F���������(�W���X�Q�H���P�D�U�T�X�H���G�H��

solennisassion�����F�R�P�P�H���O�¶�D�S�S�H�O�O�H���3�����9�H�\�Q�H�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���O�¶�Ddresse publique et collective 

qui témoigne que le contrat votif a été rempli par le dédicant (VEYNE 1983 : 293). Par 

commodité, dans la suite du développement nous �X�W�L�O�L�V�H�U�R�Q�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�H�� �W�H�U�P�H�� �G�¶ex-

voto pour designer ces différentes réalités car le terme a prévalu dans la langue 

courante pour désigner toute forme d'offrande religieuse. 

 

De plus, on divise en général les ex-voto en deux catégories : les ex-voto par 

�G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q���� �F�¶�H�V�W-à-dire des objets dont la finalité est un usage votif (plaquettes 

anatomiques, inscriptions, etc.) et les ex-voto par fonction  qui sont en réalité des 

objets détournés de leur usage courant pour un usage votif (monnaies, parure, etc.). 

Nous faisons donc face à deux situations : un mobilier votif explicite, qui par nature 

indique un degré potentiel de sacralité, puis du mobilier courant, dont on sait par 

�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �S�H�X�W�� �U�H�Y�r�W�L�U�� �X�Q�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �Y�R�W�L�I���� �P�D�L�V�� �T�X�L���� �V�
�L�O�� �H�V�W��retrouvé isolé, 

devient difficilement exploitable  (REY-VODOZ 2006). 
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METHODOLOGIE  :  ANALYSE STATISTIQUE  

La réflexion menée en amont, sur la manière dont étaient décrits les sites dans la 

documentation , �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�D�E�R�X�W�L�U�� �j�� �X�Q�H�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �G�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U�V��

associés aux lieux de culte des eaux. �&�H�V�� �G�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U�V�� �V�R�Q�W�� �U�D�S�S�R�U�W�p�V�� �W�H�O�V�� �T�X�¶�L�O�V��

apparaissent �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �V�¶�L�O�V�� �I�L�J�X�U�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�L�V�W�H���� �R�X�� �D�X�� �G�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U�� �G�R�Q�W�� �O�D��

�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �O�D�� �S�O�X�V�� �S�U�R�F�K�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H���� �$�X�F�X�Q�H�� �F�R�U�U�H�F�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �H�I�I�H�F�W�X�p�H��

sur les descripteurs dans le tableau synthétique propre à chaque auteur, car notre 

�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �M�R�X�H�Q�W�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�X��

site en tant que lieu de culte des eaux, que ce soit de manière consciente ou 

inconsciente. Par exemple, �V�L�� �X�Q�� �D�X�W�H�X�U�� �G�R�Q�Q�p�� �I�D�L�W�� �P�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �H�[-

voto anatomique qui se révèle par la suite être un fragment de statuaire dont 

�O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �I�D�X�W�L�Y�H���� �F�H�� �G�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U�� �V�H�U�D�L�W�� �S�U�p�V�H�Q�W dans la colonne « A7 

Anatomique » dans le tableau de synthèse propre à cet auteur. Par extension, 

plusieurs sites seront présents chez différents auteurs et peuvent être caractérisés par 

des descripteurs différents, que ce soit une �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�p�W�D�W���G�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �R�X��

des choix des auteurs concernés. 

 

Une première analyse détaillée des descripteurs paraît justifiée pour les travaux de J.-

G. Bulliot et F. Thiollier (BULLIOT ET THIOLLIER 1892)���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H au 

�P�R�\�H�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�F�H�V�� �P�X�O�W�L�S�O�H�V�� ���$�&�0������ �&�H�W�W�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �V�¶�D�Y�q�U�H��

�D�G�D�S�W�p�H�� �j�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�V�� �E�L�P�R�G�D�O�H�V : catégories mobilier et 

structure , puis de variables qualitatives multimodales qui seront employé es comme 

variables illustratives ou actives selon les situations : la catégorie « Contexte ». Dans 

cette dernière catégorie, �R�Q�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�H�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�H�D�X�� ���D�E�V�H�Q�F�H����

proximité, exploitation),  �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�� �U�H�P�D�Uquable, la 

�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X et la mention du folklore . �5�D�S�S�H�O�R�Q�V�� �T�X�¶�Xne variable est dite 

�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�Y�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H��apparaît �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W���G�H�� �O�¶�$�&�0�� �V�D�Q�V�� �L�Q�I�O�X�H�U�� �V�X�U���V�R�Q�� �F�D�O�F�X�O����

�F�¶�H�V�W���X�Q�H���G�R�Q�Q�p�H���T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�R�Q�F la contextualisation des résultats.  

�/�¶�$�&�0�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�L�W�p�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �'�D�Q�V�� �O�H��

détail ce processus se déroule selon plusieurs étapes : 

 

1. Dans un premier temps, �R�Q�� �H�[�D�P�L�Q�H�� �O�¶�D�O�O�X�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�X�� �Q�X�D�J�H�� �G�H�� �S�R�L�Q�Ws 

représentant les individus, ici les sites. La répartition peut être régulière  et dans ce 

cas notre attention se porte alors vers �O�¶�p�W�X�G�H des variables. Dans le cas où elle est 
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irrégulière et que nous ne sommes pas confrontés à un effet Guttman, on cherche 

alor�V���j���L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���G�H�V���U�H�J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V���Q�R�W�D�E�O�H�V���G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�����F�¶�H�V�W-à-dire des populations 

aux profils proches. �2�Q�� �S�D�U�O�H�� �G�¶�H�I�I�H�W�� �*�X�W�W�P�D�Q�� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�H�� �Q�X�D�J�H�� �G�H�V�� �P�R�G�D�O�L�W�p�V�� �V�H��

�S�U�p�V�H�Q�W�H���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �S�O�D�Q�� �I�D�F�W�R�U�L�H�O�� ���D�[�H�V�� ���� �H�W�� �������� �V�R�X�V�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�D�E�R�O�H��

(CIBOIS 2007 : 37). 

 

2. On peut ensuite examiner les variables et les modalités. Dans notre cas, « A7 

Anatomique » est une variable et ses modalités sont soit « présence » ou « absence ». 

De la même manière, on observe la façon dont les modalités se répartissent dans les 

�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �D�I�L�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �G�H�V�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�V�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�pes par les relations 

�T�X�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V���H�W���O�H�X�U���S�R�V�L�W�L�R�Q���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X�[���D�[�H�V�� 

 

3. Enfin , on analyse la corrélation entre la répartition des individus et des modalités 

qui les décrivent afin de construire des variables synthétiques. Ce qui revient à 

chercher un indicateur quantitatif fondé sur les variables qualitatives qui résume le 

mieux possible ces variables. �&�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���D�O�R�U�V���F�R�P�S�O�p�W�p�V���S�D�U���O�¶�X�Vage de 

variables illustratives qui permettent de les contextualiser.  

 

�/�¶�$�&�0��peut être complétée par une classification hiérarchique sur composantes 

principales (CHCP), plus précisément dans notre cas une classification hiérarchique 

agglomérative selon la méthode de Ward (HUSSON, LE ET PAGES 2011). Cette démarche 

�S�H�U�P�H�W�� �G�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V��et de disposer 

�G�¶�X�Q���D�Q�J�O�H���G�H���Y�X�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���S�R�X�U�V�X�L�W�H���G�H���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H���O�¶�$�&�0�� 

Une partie annexe nommée « Reproductibilité de la recherche » contient le code 

nécessai�U�H���D�I�L�Q���G�H���U�H�S�U�R�G�X�L�U�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���H�W���F�H�O�O�H�V���j���Y�H�Q�L�U�� 
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2.2.1 Les eaux  minérales  

2.2.1.1 1846,  J.G.H. Greppo , Etudes archéologiques sur les eaux 

thermales ou minérales de la Gaule  

 

DEMARCHE ET INFLUENC ES 

J.G.H. Greppo, souvent nommé Abbé Greppo, est un ecclésiastique et savant lyonnais 

de la première moitié du XIX e siècle. Il avait un intérêt tout particulier pour 

�O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H���H�W���O�¶�2�U�L�H�Q�W�����P�D�L�V���p�W�D�L�W���D�X�V�V�L���Drtiste, musicien, bibliophile et numismate.  

Ses publications rendent bien compte de la variété de ses occupations. On peut citer à 

�W�L�W�U�H���G�¶�H�[�H�P�S�O�H : Essai sur le système hiéroglyphique de M. Champollion le jeune et 

sur les avantages qu'il offre à la critique sacrée  paru en 1829 (GREPPO 1829), 

Esquisse de l'histoire de la monnaie chez les Hébreux daté lui de 1837 (GREPPO 1837), 

ou encore Dissertations sur quelques particularités des anciens cultes pa �L�?ens en 

1843 (GREPPO 1843). Cet ouvrage fait écho à l'engouement du public pour le 

thermalisme au XVIII e et surtout au XIX e siècle, devenu alors un véritable 

phénomène de société en Europe. Un enthousiasme populaire qui sera mis à profit 

par le courant de pensée romantique. Nous faisons donc face à une première 

compilation thématique qui énumère les sites associés à une source minérale et qui 

�S�H�X�Y�H�Q�W���V�H���S�U�p�Y�D�O�R�L�U���G�¶�X�Q���S�D�V�V�p���D�Q�W�L�T�X�H�����8�Q�H���D�S�S�U�R�F�K�H���S�D�U���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q��très restrictive 

et �T�X�L���Q�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���T�X�¶�j���X�Q�H �S�R�U�W�L�R�Q���U�p�G�X�L�W�H���G�X���Q�R�W�U�H���V�X�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H�� 

 

Par ailleurs, �O�D�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H�� �H�P�S�O�R�\�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �D�M�R�X�W�H�� �X�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �I�D�F�W�H�X�U��

limitant à la portée de ce travail. Il est divisé en trois chapitres qui 

traitent  successivement :  

- des localités nommées par les sources littéraires ou épigraphiques, pour lesquelles 

on signale �O�¶�X�V�D�J�H���G�¶eaux minérales à la période romaine ;  

- puis des localités nommées par des sources de même nature, mais pour lesquelles 

�F�H�W�W�H���I�R�L�V���O�¶�R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q des eaux minérales �j���O�¶�ppoque moderne ;  

- et enfin les localités auxquelles on ne peut pas associer de nom antique, mais où 

sourdent des eaux minérales en relation avec des vestiges qui permettent de 

�S�U�p�V�X�P�H�U���G�¶�X�Q�H���H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���j��la période romaine. 
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Cette organisation du discou�U�V�� �S�H�X�� �D�Y�D�Q�W�D�J�H�X�V�H�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �S�D�V�� �S�U�p�P�p�G�L�W�p�H�� �G�H�� �O�¶�D�Y�H�X��

même de J.G.H Greppo :  

 

« Je suis arrivé au terme de mes recherches sur les lieux de notre Gaule, avec 
�G�H�V���Q�R�P�V���D�Q�W�L�T�X�H�V���E�L�H�Q���U�H�F�R�Q�Q�X�V�����>�«�@���/�j���G�H�Y�U�D�L�W���V�
�D�U�U�r�W�H�U���P�R�Q���W�U�D�Y�D�L�O�����W�H�O���T�X�
�L�O��
avait été conçu �G�¶�Dbord ; mais je ne tardai pas à reconnaître que, réduit à ces 
�O�L�P�L�W�H�V�����L�O���G�H�P�H�X�U�H�U�D�L�W���E�H�D�X�F�R�X�S���W�U�R�S���L�Q�F�R�P�S�O�H�W�����>�«�@���/�H�V���O�L�H�X�[���T�X�L���V�R�Q�W���G�D�Q�V���G�H��
telles conditions forment, si je ne me trompe, un nombre bien autrement 
considérable que ceux dont les noms antiques ont pu nous être conservés »  
(GREPPO 1846 : 218-219) 

 

En effet, �G�q�V���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H, �O�¶�D�X�W�H�X�U���D���I�D�L�W���O�H���F�K�R�L�[�� �G�H���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�U���G�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���U�p�I�p�U�H�Q�F�H��

�V�X�U�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�H�� �O�D�� �*�D�X�O�H�� �G�R�Q�W�� �L�O�� �Q�¶�D�X�U�D�� �G�H�� �F�H�V�V�H��de confronter les positions : la 

Notice de l'ancienne Gaule tirée des monumens romains ���G�¶ANVILLE 1760) et la 

Géographie ancienne, historique et comparée des Gaules cisalpine et transalpine  

(WALCKENAER 1839). Ce choix se révèlera finalement incompatible  avec sa quête 

�G�¶�H�[�K�D�X�V�W�L�Y�L�W�p�����'�¶�D�X�W�U�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�V��apparaissent comme les principales influences du 

texte : le Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines (CAYLUS 

1752-1767), le Recueil des monumens antiques, la plupart inédits et découverts dans 

l'Ancienne Gaule (GRIVAUD DE LA VINCELLE 1817) et surtout La Religion des Gaulois 

tirée des plus pures sources de l'antiquité (MARTIN 1727). Ce dernier texte va 

participer de manière non négligeable à déterminer la perception du culte des eaux de 

J.G.H Greppo. 

 

�6�L�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �Q�¶�L�Q�V�L�V�W�H�� �S�D�V�� �V�X�U�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� �G�H�V�� �V�L�W�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �S�U�p�V�H�Q�W�H, sa 

�G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�R�X�U�� �D�X�W�D�Q�W�� �Q�H�X�W�U�H���� �$�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H, sa position est clairement 

énoncée dès les premières pages :  

 

« Reconnaissons d'abord le caractère essentiellement religieux que l'antiquité 
attribuait à ces eaux. Selon Aristote, on regardait comme sacrées toutes les 
�V�R�X�U�F�H�V�� �W�K�H�U�P�D�O�H�V�� ���� �>�«�@ Enfin, à une époque où le droit de divinité était 
accordé aussi facilement, au moins, que celui de bourgeoisie, la superstition 
avait singulièrement multipliée les dieux locaux. » (GREPPO 1846 : 5-6) 

 

Toutes les eaux minérales seraient donc par définition sacrées et ce serait même là 

leur caractère principal. Toutefois , �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �p�S�U�R�X�Y�H�� �U�D�U�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�H��

�V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �F�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V et sur les modalités du culte. Les termes 

�V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �R�X�� �O�L�H�X�� �G�H�� �F�X�O�W�H�� �Q�¶�D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�[�W�H���� �7�H�P�S�O�H���� �F�K�D�S�H�O�O�H����
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édicule ou « autre monument religieux » sont usés avec parcimonie au gré de 

suppositions souvent hasardeuses. Seuls les indices épigraphiques semblent 

importer . N�R�Q�� �S�D�V�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�I�V�� �G�X�� �I�D�L�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[, mais comme 

argument presque autonome.  

�'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �R�X�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H �G�¶�L�Q�G�L�F�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �F�X�O�W�X�H�O�O�H�V�� �Q�¶�H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�X�Q�H��

résul�W�D�Q�W�H���G�H���O�¶�p�W�D�W���G�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H �T�X�L���Q�¶�L�Q�F�L�W�H���S�D�V���j���X�Q�H���Uemise en question du statut 

accordé à ces sites. En témoigne la conclusion du paragraphe consacré aux eaux 

minérales de la Nièvre, où �O�¶�D�X�W�H�X�U���V�W�D�W�X�H���V�X�U��le cas des sites des Fonts-Bouillants et 

de la fontaine des Vertus à Saint -Parize -le -Châtel  (58)  :  

 

« Il est surprenant que dans aucun des lieux de la Nièvre dont il vient d'être 
question, on n'ait retrouvé quelque inscription romaine : M. Crosnier m'assure 
qu'il n'en connaît aucune. » (GREPPO 1846 : 280) 

 

Une situation inversée où les indices archéologiques ne déterminent plus le statut 

�G�¶�X�Q���V�L�W�H, mais sont la conséquence �D�W�W�H�Q�G�X�H���G�¶�X�Q���V�W�D�W�X�W���I�L�[�p���D�U�E�L�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� 

 

Les écrits de ces deux commentateurs contribuent à mettre en évidence les 

�E�D�O�E�X�W�L�H�P�H�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �S�U�R�P�L�V�H�� �j�� �X�Q�� �V�X�F�F�q�V��certain, 

réemployée et remaniée ensuite par les différents courants de pensées qui vont se 

�O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U���� 

�3�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �G�H�� �-���� �0�D�U�W�L�Q�� �Q�R�X�V�� �D�E�R�U�G�R�Q�V�� �X�Q�H�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�� �J�D�X�O�R�L�V�H�� �T�X�L�� �V�H�U�D�L�W��

naturaliste. C�¶�H�V�W-à-dire la sacralisation quasi systématique des éléments naturels 

auxquels seraient rendus un culte primitif et dont la pureté des relations au divin, 

�S�U�H�V�T�X�H���V�\�P�E�L�R�W�L�T�X�H�V�����V�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U�D�L�W���G�H���W�R�X�W�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���R�X���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� 

Ce caractère primitif initial  sur lequel se rejoignent J. Martin et J.G.H. Greppo, 

�Q�¶apparaît �T�X�¶�H�Q���F�R�Q�W�U�D�V�W�H���D�Y�H�F���O�H�V���D�S�S�R�U�W�V���G�X���J�H�V�W�H���F�L�Y�L�O�L�V�D�W�H�X�U���U�R�P�D�L�Q���S�R�V�W�p�U�L�H�X�U���j���O�D��

conquête : 

 

« �/�¶�H�Q�W�U�p�H���G�H�V���5�R�P�D�L�Q�V���G�D�Q�V���O�H�V���*�D�X�O�H�V�����H�W���S�H�X�W-�r�W�U�H���D�X�V�V�L���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H���W�R�X�V��
les Nations y changèrent peu à peu la face de la Religion, et enfin la 
déf�L�J�X�U�q�U�H�Q�W���� �G�X���P�R�L�Q�V���T�X�D�Q�W���j�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���>�«�@���/�H�V���D�E�X�V���T�X�L���D�O�W�p�U�D�L�H�Q�W���W�R�X�V���O�H�V��
jours la Religion primitive des Gaulois, croissaient de plus en plus, et faisaient 
de nouveaux progrès. » (MARTIN 1727 VOL . 1 : 134-135) 

 

« Ici les hommes civilisés étaient les conquérants ; et désormais, ils étaient 
appelés à devenir civilisateurs. [L'auteur fait ici une figure de rhétorique, 
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considérant que les romains encore au "caractère primitif", subirent déjà le 
joug intellectuel et moral du monde grec]  
Telle fut la mission �G�H�V���U�R�P�D�L�Q�V���G�D�Q�V���Q�R�W�U�H���S�D�W�U�L�H�����>�«�@���W�R�X�W���O�H���U�H�V�W�H���G�H�V���J�D�X�O�R�L�V��
�Y�p�J�p�W�D�L�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �>�«�@�� �Q�X�O�O�H�� �S�D�U�W�� �O�D�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q��
romaine ne poussa en peu de temps d'aussi profondes, d'aussi vivaces 
racines : on eut dit que les enfants des vieux Celtes avaient senti que chez eux 
tout était à créer. » (GREPPO 1846 : 18-19) 

 

Ce serait donc moins le fond de la religion���� �F�¶�H�V�W-à-dire une relation privilégiée aux 

éléments naturels, que sa forme qui aurait été altérée. Si bien que lorsque J.G.H. 

Greppo évoque les sources minérales à la période romaine, il fait converger une 

tradition gauloise qui ferait d �H�� �W�R�X�W�� �S�R�L�Q�W�� �G�¶�H�D�X�� �X�Q�H�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p �H�W�� �O�¶�D�S�S�D�U�D�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[, 

voire le goût du luxe associé au monde romain (GREPPO 1846 : 19). 

 

COMMENTAIRE  

Parmi la liste des sites mentionnés par J.G.H. Greppo, quinze sont relatifs à notre 

ensemble géographique de référence (fig. 6 et 7). �/�¶�L�Q�G�L�J�H�Q�F�H���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���W�U�D�Q�V�P�L�V�H�V��

�S�D�U���O�¶�D�X�W�H�X�U���Q�H���M�X�V�W�L�I�L�H���S�D�V��de réaliser une analyse statistique complète. On peut dès 

lors se contenter de commenter le tableau illustré par  les résultats de la CHCP (fig. 8) . 

�7�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G, les sites de Toul  (54) , Sermaize -les -Bains  (51)  et Nancy  (54)  ont 

été supprimés car ils sont caractérisés par des mentions rapides dans lesquelles 

�D�X�F�X�Q���G�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U���Q�¶apparaît�����/�H���V�L�W�H���G�¶Alise -Saint -Reine  (21)  se démarque par la 

quantité de descripteurs qui le caractérisent, aussi bien vis-à-vis des structures que 

du mobilier �����&�¶�H�V�W���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���T�X�L���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H le premier axe structurant  horizontal  

de la CHCP. On remar�T�X�H�U�D���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���T�X�H���O�H��référant �H�V�W���W�U�q�V���Y�D�U�L�D�E�O�H���G�¶�X�Q�H���Q�R�W�L�F�H���j��

�O�¶�D�X�W�U�H. Tantôt J.G.H. Greppo décrit tous les vestiges de la commune et entretient un 

�F�H�U�W�D�L�Q�� �I�O�R�X�� �T�X�D�Q�W�� �D�X�� �O�L�H�X�� �G�H�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �S�U�p�F�L�V�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �T�X�¶�L�O�� �P�H�W�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �H�Q��

relation. Parfois, il se limite au passage en revue des indices archéologiques 

disponibles pour un lieu -�G�L�W���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�¶�K�p�W�p�U�R�J�p�Q�p�L�W�p�� �G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V��

auquel nous serons souvent confrontés. Le second axe structurant vertical est 

inh �p�U�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U et re�Q�G�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �R�X�� �G�H�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H��

�G�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�H�� �V�L�W�H�� Enfin , le principal axe transversal délimite un groupe au 

nombre de descripteurs relativement élevé, �G�L�V�S�R�V�D�Q�W�� �G�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V, mais surtout 

associant la présence de balnéaires et des groupes de mobilier A1 et M1. On remarque 

que les individus ainsi mis en exergue : Bourbonne -les -Bains  (52) , Bourbon -

Lancy  (71)  et Luxeuil -les -Bains  (70) , se distinguent déjà comme les sites 



 
79 

thermaux les plus richement dotés et qui se révèleront précieux par la suite pour 

�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�U�� �F�H�� �W�\�S�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�� Enfin , �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶Alise -Sainte -

Reine , identifié comme un site disposant �G�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�Oe par J.G.H. Greppo et 

des s�R�X�U�F�H�V�� �G�H�� �O�D�� �6�H�L�Q�H�� �S�R�V�H�� �X�Q�� �G�R�X�E�O�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H���� �� �'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W, nous sommes 

confront �p�V�� �j�� �X�Q�H�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�� �W�H�U�P�L�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �H�W�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H���� �T�X�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �O�D��

�P�L�Q�p�U�D�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �H�D�X�� �H�W�� �T�X�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �D�V�V�X�U�H�� �G�H�� �V�D�� �S�p�U�H�Q�Q�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V ? 

Deux questions que sur lesquelles nous serons amenés à revenir par la suite. 

 

 
Figure 6  : Carte des �V�L�W�H�V�� �U�H�W�H�Q�X�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H la publication : 1846, J.G.H. Greppo, 

Études archéologiques sur les eaux thermales ou minérales de la Gaule (DAO D. Vurpillot 

2016).  
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Figure 8  : �&�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �K�L�p�U�D�U�F�K�L�T�X�H�� �V�X�U�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �H�I�I�H�F�W�X�p�H�� �G�¶�D�S�U�q�V��les 

données issues de : 1846, J.G.H. Greppo, Études archéologiques sur les eaux thermales ou 

minérales de la Gaule (DAO D. Vurpillot 2016). 
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2.2.1.2 1908, L. Bonnard, La Gaule thermale. Sources et stations 

thermales et minérales de la Gaule à l'époque gall o - romaine  

 

DEMARCHE ET INFLUENCE S 

L. Bonnard est un juriste et érudit de la fin du XIX e siècle, très versé dans les 

domaines historiques et archéologiques. Un intérêt déjà perceptible dans la thèse 

�T�X�¶�L�O�� �V�R�X�W�L�H�Qt en 1881 à la faculté de droit de Paris sur Des contrats à la grosse en 

droit romain et en droit français  (BONNARD 1881). Sa principale contribution reste  

La Gaule thermale. Sources et stations thermales et minérales de la Gaule à l'époque 

gallo -romaine  (BONNARD 1908). Cet ouvrage poursuit  le travail entamé par J.G.H 

Greppo, mais �E�p�Q�p�I�L�F�L�H���G�¶�X�Q���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���E�L�H�Q���S�O�X�V���P�p�W�K�R�G�L�T�X�H�����/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���V�H���Y�H�X�W���G�q�V��

�O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �W�U�q�V�� �G�L�G�D�F�W�L�T�X�H. Trois chapitres sont consacrés à la présentation de la 

situation au lecteur. Les aspects médicaux : Médecine thermale chez les Romains et 

la Géographie des stations thermales. Puis �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[ : Le culte des sources 

thermales et médicinales�����8�Q�H���L�P�S�R�V�D�Q�W�H���L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���T�X�L���S�U�p�F�q�G�H���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���S�U�L�Q�F�L�S�D�O��

du document, dresser la liste exhaustive des sources minérales fréquentées pendant 

�O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�� �H�Q�� �*�D�X�O�H����À �Q�R�W�H�U�� �T�X�¶�X�Q�H�� �D�Q�Q�H�[�H�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �G�p�Y�R�O�X�H�� �j�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

procédés de captage des sources minérales. 

 

On reproche à L. Bonnard d'être un compilateur plus qu'un véritable chercheur,  

comme le souligne R. Poupardin : « Je regrette seulement que parfois l'exposé des 

opinions diverses émises sur un point spécial par les érudits qui l'ont précédé tienne trop de 

place et empêche de voir quelles sont, --avec les principales preuves à l'appui, --les 

conclusions de l'auteur lui-même » (POUPARDIN 1914 : 93-94). 

En effet, en ce début de XXe siècle, les idées développées dans le texte sont toujours 

fermement ancrées dans le passé : 

 

« Dès qu'un premier instinct, un obscur sentiment religieux s'éleva dans l'esprit 
de nos lointains ancêtres, ce fut vers les forces de la nature, avec qui les 
hommes primitifs vivaient en perpétuel contact, que s'orientèrent les premières 
�F�U�R�\�D�Q�F�H�V���� �>�«�@�� �H�W�� �L�O�� �D�Y�D�L�W�� �W�U�R�X�Y�p���� �H�Q�� �V�
�L�V�R�O�D�Q�W�� �D�X�� �P�L�O�L�H�X�� �G�H�� �F�H�V�� �H�D�X�[���� �O�
�D�E�U�L�� �O�H��
plus sûr contre les dangers qui l'assail�O�D�L�H�Q�W���F�K�D�T�X�H���M�R�X�U���>�«�@���(�Q���*�D�X�O�H�����O�H���F�X�O�W�H��
des eaux, le seul dont nous ayons à nous occuper particulièrement, formait 
avant la conquête romaine, un des éléments principaux de la religion 
�S�R�S�X�O�D�L�U�H�����>�«�@���/�H�V���V�R�X�U�F�H�V�����O�H�V���I�O�H�X�Y�H�V�����O�H�V���p�W�D�Q�J�V���p�W�D�L�H�Q�W���G�L�Y�L�Q�L�V�p�V »  
(BONNARD 1908 : 149-151) 
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On retrouve les lieux communs déjà développés par J.-�%���%���� �G�¶�$�Q�Y�L�O�O�H��(ANVILLE 

1760 ) , J.-G. Bulliot (BULLIOT 1868) et sans surprise J.G.H. Greppo (GREPPO 1846). 

Quant au chapitre consacré aux aspects religieux, il est introduit p ar une référence à 

E. Lavisse connue de tous : « Les Gaulois adoraient les forces de la nature, conçues 

�F�R�P�P�H�� �D�X�W�D�Q�W�� �G�
�r�W�U�H�V�� �D�Q�L�P�p�V���� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�W�V���« » (LAVISSE ET BLOCH 1911 : 47) et reprend 

les idées développées par A. Bertrand dans La religion des gaulois  (BERTRAND 1897 : 

191-212) : « �6�L�� �O�H�� �F�X�O�W�H�� �G�U�X�L�G�L�T�X�H�� �>�«�@�� �V�X�U�W�R�X�W�� �j�� �F�D�X�V�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �H�W��

nationaliste, fut vivement traqué et dût disparaît�U�H���S�H�X���j���S�H�X���G�H���Q�R�W�U�H���S�D�\�V�����L�O���Q�¶�H�Q���I�X�W���S�D�V���G�H��

�P�r�P�H�� �G�X�� �I�R�Q�G�� �P�r�P�H�� �G�H�� �O�D�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�� �>�«�@�� �L�O�� �V�H�P�E�O�H�� �E�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�D masse du public conserva 

�W�R�X�M�R�X�U�V�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �V�X�U�Q�D�W�X�U�H�O�O�H���� �T�X�L�� �O�D�� �S�R�U�W�D�L�W�� �j�� �F�R�Qfondre dans une même 

vénération toutes les sources auprès desquelles on se rendait pour obtenir des guérisons » 

(BONNARD 1908 : 152-159). On postule donc que toutes les sources minérales sont 

sacrées par essence. Une affirmation ensuite étendue aux sources « ordinaires ». 

Quant à leur fonction , elle est interprétée comme principalement curati ve. L�¶�D�X�W�H�X�U��

considère que les indices archéologiques sont « de nature à faire douter bien souvent du 

caractère précis, purement religieux ou médical, que les anciens attachaient à telle ou telle 

fontaine » (BONNARD 1908 : 159). L. Bonnard �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�� �V�X�U�� �O�D��prépondérance de la 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�� �R�X�� �F�X�O�W�X�H�O�O�H�� �G�H�V�� �S�R�L�Q�W�V�� �G�¶�Hau sacralisés. Seraient-ce les 

�S�U�R�S�U�L�p�W�p�V�� �W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �D�X�U�D�L�H�Q�W�� �D�W�W�L�U�p�� �O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���� �D�Y�D�Q�W�� �T�X�H��

�F�H�V���E�L�H�Q�I�D�L�W�V���Q�H���V�R�L�H�Q�W���P�L�V���H�Q���U�H�O�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�¶�D�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���G�L�Y�L�Q�L�W�p ? Ou inversement, 

serait-ce la sacralité intrinsèque d�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�¶�H�D�X���Tui prévaudrait  �H�W���O�¶�D�V�S�H�F�W���V�D�O�X�W�D�L�U�H��

ne serait-il pas que la conséquence �G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���G�L�Y�L�Q�L�W�p���j���F�H�W���H�Q�G�U�R�L�W ? On se 

rapproche dangereusement de la mé�W�D�S�K�R�U�H�� �G�H�� �O�¶�°�X�I�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �S�R�X�O�H, on se bornera 

donc à signaler que la définition du paysage sacré apparaît �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �F�R�P�P�H�� �O�H��

produit de dynamiques plus complexes. On comprend clairement  le problème logique 

qui se pose aux tenants de la conception du culte des eaux développée par L. Bonnard 

et ses contemporains. Les données archéologiques ne sont pas envisagées comme des 

�R�X�W�L�O�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �Faractérisation du paysage sacré, mais comme autant 

�G�¶illustration s, plus ou moins gênantes, �G�¶�X�Q���S�D�\�V�D�J�H���U�H�O�L�J�L�H�X�[���S�U�p�G�p�I�L�Q�L�� 

 

 

 

COMMENTAIRE  



 
84 

Parmi la liste des sites mentionnés par L. Bonnard, quinze sont relatifs à notre 

ensemble géographique de référence. On ne sera pas surpris de remarquer que bon 

�Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �G�p�M�j�� �S�U�p�V�H�Q�W�V�� �F�K�H�]�� �-���*���+���� �*�U�H�S�S�R (fig. 9) . De la même 

manière, �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�� �V�¶�D�Y�q�U�H�� �H�Q�F�R�U�H�� �X�Q�H�� �I�R�L�V�� �S�Hu pertinente ici , car 

�O�¶�D�X�W�H�X�U�� �V�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�� �V�X�U�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�H�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V�� �G�D�Q�V�� �V�H�V�� �Q�R�W�L�F�H�V����ce 

qui transparaît de façon nette dans le tableau (fig. 10). 

 

 

 

 

Figure 9  : Comparaison des sites exploités dans les publications de L. Bonnard et de J.G.H. 

Greppo (DAO D. Vurpillot 2016). 
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2.2.2 Secteurs géographiques  

2.2.2.1 1892, J. - G. Bulliot et F. Thiollier, La mission et le culte de 

Saint Martin d'après les légendes et les monuments populaires 

dans le pays Éduen  : étude sur le paganisme rural  

 

DEMARCHE ET INFLUEN CES 

J.-G. Bulliot est un négociant et archéologue bourguignon du XIXe siècle, rendu 

�F�p�O�q�E�U�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶oppidum  de Bibracte . Il  a reçu une éducation 

classique �H�W���S�R�U�W�H���X�Q���L�Q�W�p�U�r�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���j���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���U�p�J�L�R�Q�D�O�H����À ce titre, �O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H��

deviendra pour lui un moyen privilégié de révéler le passé du territoire éduen, une 

passion à laquelle il consacrera une part considérable de son temps et de sa fortune. 

�&�¶�H�V�W�� �j�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�Q�J�U�q�V�� �G�H�� �O�D�� �6�R�F�L�p�W�p�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �G�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H qui se réunit à 

Nev ers  (58)  en 1851 �T�X�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �G�¶�D�I�I�D�L�U�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �V�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�V��

réalisées au Mont Beuvray ���� �O�H�V�� �U�X�L�Q�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �F�K�D�S�H�O�O�H�� �6�D�L�Q�W-Martin, saint 

évangélisateur auquel J.-G. Bulliot portera toujours une attention particulière, ainsi 

que les vesti�J�H�V�� �G�¶�X�Q�� �© petit camp romain  ». Peu de temps après, des villageois lui 

révèlent �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H �O�¶�H�Q�F�H�L�Q�W�H���I�R�U�W�L�I�L�p�H�����&�¶�H�V�W���O�D���Sremière ét�D�S�H���G�H���O�¶�°�X�Y�U�H���G�H���W�R�X�W�H���X�Q�H��

vie consacrée à la mise au jour de l�¶�R�S�S�L�G�X�P. Les résultats des fouilles amorcées en 

1864 �Q�¶�D�X�U�R�Q�W�� �T�X�H�� �S�H�X�� �G�¶�p�F�K�R�V�� �D�Y�D�Q�W�� �T�X�H�� �1�D�S�R�O�p�R�Q�� �,�,�,�� �Q�H�� �V�¶�H�P�S�D�U�H�� �G�X�� �G�R�V�V�L�H�U���� �'�q�V��

cet instant des activités archéologiques plus ambitieuses vont débuter à partir de 

1867 pour ne �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�P�S�Ue �T�X�¶�H�Q�� ������������(GRAN-AYMERICH 2001 ; GOUDINEAU  ET 

PEYRE 1993). On peut mentionner plusieurs publications marquantes, telles �O�¶Essai 

sur le système défensif des Romains dans le pays éduen (BULLIOT 1856), La cité 

gauloise selon l'histoire et les traditions  (BULLIOT 1879), La mission et le culte de 

Saint Martin d'après les légendes et les monuments populaires dans le pays Éduen : 

étude sur le paganisme rural  (BULLIOT 1892), ainsi que les multiples documents qui 

relatent les fouilles effectuées au Mont Beuvray. 

 

Faire intervenir les écrits de J.-G. Bulliot revêt une importance double pour cette 

�p�W�X�G�H�����'�¶�X�Q�H���S�D�U�W, �F�H�O�D���Q�R�X�V���S�H�U�P�H�W���G�¶�D�V�V�L�V�W�H�U���j���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�X���S�D�\�V�D�J�H���D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H��

du �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���p�G�X�H�Q�����8�Q���H�V�S�D�F�H���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���T�X�L���D���E�p�Q�p�I�L�F�L�p���G�¶�X�Q���L�Q�W�p�U�r�W���V�R�X�W�H�Q�X���G�H��la 

recherche de manière précoce, ce qui a contribué à amplifier le  contraste avec les 
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régions voisines souvent moins bien loties en ce domaine���� �'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W, �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L��

�O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p�� �G�H�� �P�L�H�X�[�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�� �U�H�J�D�U�G�� �S�R�U�W�p�� �V�X�U���O�H�� �S�D�V�V�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �T�X�L��

�R�Q�W�� �I�R�U�J�p�� �O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H �H�W�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �F�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H, dont J.-G. Bulliot est un illustre 

représentant. En effet, i�O���Y�D���V�D�Q�V���G�L�U�H���T�X�¶�L�O�V���D�X�U�R�Q�W���X�Q�H���L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���Q�R�Q���Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H���V�X�U��

les représentations que nous, contemporains, nous faisons du passé. 

 

�4�X�H�O�T�X�H�V���O�L�J�Q�H�V���W�L�U�p�H�V���G�H���O�¶�p�O�R�J�H���G�¶�$�����G�H���&�K�D�U�P�D�V�V�H���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H���V�H���I�D�L�U�H���X�Q�H���L�G�p�H���G�X��

p�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���T�X�¶�p�W�D�L�W���-��-G. Bulliot  : 

 

« On le voit ���� �O�H�� �S�R�q�W�H�� �D�� �O�D�� �Y�L�H�� �W�H�Q�D�F�H���� �&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�¶�D�S�U�q�V�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �G�H��
�S�D�U�W�D�J�H���H�W���G�¶�K�p�V�L�W�D�W�L�R�Q���T�X�H���O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�X�H���D�X�U�D���S�U�L�V���O�H���G�H�V�V�X�V�����V�D�Q�V���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W��
anéantir la flamme qui brillera toujours avec le même éclat. Durant cette 
�S�p�U�L�R�G�H���� �O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H�� �H�W�� �O�D�� �S�R�p�V�L�H�� �D�O�W�H�U�Q�H�Q�W�� �R�X�� �V�H�� �F�R�Q�I�R�Q�G�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q��
esprit. » (DE CHARMASSE 1903 : 67-68) 

 

�8�Q�� �P�p�O�D�Q�J�H�� �G�H�V�� �J�H�Q�U�H�V�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�U�o�R�L�W�� �G�p�M�j�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �p�Y�R�F�D�W�L�R�Q�� �S�R�p�W�L�T�X�H��

�G�¶�$�X�W�X�Q���S�X�E�O�L�p�H���G�D�Q�V���O�¶Eduen du 11 août 1839 :  

 

« Aussi les anciens, qui avaient plus que nous le sentiment des harmonies de 
la nature »  

 

Et qui se perpétuera dans les publications à venir, que ce soit en 1856 dans son Essai 

sur le système défensif des Romains dans le pays éduen :  

 

« Nous voulons parler de leur dédicace à quelque divinité tutélaire dont le culte 
dominait dans le pays. On vénérait surtout dans ces camps les symboles du 
druidisme, les rochers, les fontaines, et il en est peu qui n'aient encore 
�F�R�Q�V�H�U�Y�p�� �D�X�M�R�X�U�G�
�K�X�L�� �O�H�X�U�� �V�R�X�U�F�H�� �V�D�F�U�p�H���� �>�«�@�� �&�H�V��usages, enracinés parmi le 
�S�H�X�S�O�H���� �R�Q�W�� �V�X�U�Y�p�F�X�� �D�X�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�V�� �H�W�� �G�H�V�� �U�D�F�H�V���� �>�«�@�� �/�j�� �R�•�� �O�H��
culte des rochers et des eaux précéda l'établissement des camps, plus tard les 
dieux romains vinrent s'abriter. » (BULLIOT 1856 : 33) 

 

« Derrière ce rempart primitif de la nationalité éduenne, dans cet oppidum des 
tribus des vallées, s'abritait un culte en harmonie avec l'esprit des peuples-
enfants. Ce qui frappe en effet ces derniers, c'est la force dans la nature 
comme dans les hommes. Les hauts lieux, les arbres, les rochers, les 
fontaines, tous les éléments apparents du monde, tels sont les dieux qui 
prennent vie dans leur imagination. » (BULLIOT 1856 : 227)  
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Ou en 1868 dans son étude éponyme sur Le culte des eaux sur les plateaux éduens : 

 

 « Le cul�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �S�U�L�P�L�W�L�Y�H�V�� �G�X�� �Q�D�W�X�U�D�O�L�V�P�H�� �>�«�@�� �,�O�� �\��
formait [en Gaule] le fond de la religion populaire à l'arrivée des Romains. 
Pendant que les druides, traqués par les empereurs, disparaissaient lentement 
des contrées celtiques, le culte des génies des eaux, sans danger pour la 
politique, fut légalement introduit dans le polythéisme romain, qui les admit, 
�D�Y�H�F���V�H�V���S�U�R�S�U�H�V���G�L�H�X�[�����D�X���W�L�W�U�H���G�
�$�X�J�X�V�W�H�V�����>�«�@���&�H�W�W�H���U�H�O�L�J�L�R�Q���Y�L�Y�D�F�H���Q�
�p�W�D�L�W���D�X��
fond que la divinisation de la nature personnifiée » (BULLIOT 1868 : 11) 

 

�2�Q���S�R�X�U�U�D�L�W���D�L�Q�V�L���P�X�O�W�L�S�O�L�H�U���j�� �O�¶�L�Q�I�L�Q�L���O�H�V���H�[�H�P�S�O�H�V���G�H���F�H�W�W�H���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H�V��pratiques 

religieuses antiques �T�X�L���U�H�V�W�H�U�D���X�Q�H���F�R�Q�V�W�D�Q�W�H���F�K�H�]���O�¶�D�X�W�H�X�U�� 

 

�&�¶�H�V�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���G�D�Q�V��La cité gauloise selon l'histoire et les traditions  (BULLIOT 1879) 

�T�X�¶�R�Q�� �S�H�U�o�R�L�W�� �O�H�� �P�L�H�X�[��les influences de J.-G. Bulliot  où se mêlent références 

�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V�� �H�W�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���� �2�Q�� �Q�H�� �V�¶�p�W�R�Q�Q�H�U�D��pas de voir ressurgir J. Martin , encensé 

comme un « �p�F�U�L�Y�D�L�Q���G�R�Q�W���O�¶�L�P�P�H�Q�V�H���p�U�X�G�L�W�L�R�Q���D���G�H�Y�D�Q�F�p���G�H���S�O�X�V���G�¶�X�Q���V�L�q�F�O�H���O�H�V���S�U�R�J�U�q�V���G�H��

la c�U�L�W�L�T�X�H�����G�D�Q�V���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H�V���H�D�X�[���S�D�U�P�L���O�H�V���D�J�H�Q�W�V���S�K�\�V�L�T�X�H�V���H�W���G�D�Q�V���O�D���S�H�U�S�p�W�X�L�W�p���G�H��

�O�H�X�U�� �p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �V�H�P�E�O�H�� �r�W�U�H�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�p�W�H�U�Q�L�W�p » (BULLIOT 1879 : 233), mais aussi 

C.A. Walckenaer (BULLIOT 1879 : 233). Enfin , la réappropriation de la thématiqu e du 

« culte national  » (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 27) se révèle toujours �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p���� �-��-

G. Bulliot est un érudit  dont les idées coïncident �D�Y�H�F���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�X���W�H�P�S�V�����P�D�U�T�X�p���S�D�U le 

règne de Napoléon III.  Comment pourrait -il en être autrement, étant donné ses 

relations avec le pouvoir impérial  ? 

 

A. Maury apparaît aussi très présent dans les écrits de J.-G. Bulliot  et en particulier sa 

publication de 1863 qui traite des Croyances et légendes de l'Antiquité : essais de 

critique appliqués à quelques points d'h istoire et de mythologie  (MAURY 1863). Il 

soutient la théorie  �G�¶un culte �G�H���O�D���Q�D�W�X�U�H���H�W���G�H�V���H�D�X�[���J�p�Q�p�U�D�O�L�V�p���G�R�Q�W���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H serait 

trahie par la survivance de « superstitions populaires  » issues la tradition chrétienne. 

On retrouve là les deux pierres angulaires du récit de J.-G. Bulliot et F. Thiollier  : La 

mission et le culte de Saint Martin d'après les légendes et les monuments populaires 

dans le pays Éduen. 

 

Ce second thème, la persistance de reliquats des pratiques religieuses naturistes 

antiques dans le f�R�O�N�O�R�U�H���P�R�G�H�U�Q�H���H�W���O�D���W�R�S�R�Q�\�P�L�H�����H�V�W���O�¶�D�[�H���V�W�U�X�F�W�X�U�D�Q�W���G�X���G�R�F�X�P�H�Q�W��

dans le sens où nous ne suivons pas à pas Saint Martin dans ses pérégrinations en 
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terri toire éduen �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G�� �G�¶�p�U�D�G�L�T�X�H�U�� �O�H�V�� �© pratiques populaires » 

�S�D�w�H�Q�Q�H�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire les cultes naturistes. Ce sentiment de continuation entre 

pratiques populaires païennes et chrétiennes est si profondément enraciné dans les 

mentalités que, de nouveau, les vestiges archéologiques sont moins des preuves que 

la conséquence �D�W�W�H�Q�G�X�H���G�¶�X�Qe théorie érigée en certitude. Une certitude qui va servir 

�G�H�� �M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�W�X�G�H�V�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�V�� �V�X�U�� �G�H�V��portions entières de 

territoire  et amenées à se multiplier au cours du XXe siècle. 

 

Ainsi , �W�R�X�W�H�� �W�U�D�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �D�Q�W�L�T�X�H�� �j�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�¶�X�Q�� �p�O�p�P�H�Q�W�� �Q�D�W�X�U�H�O�� �M�X�J�p��

remarquable sera surinterprétée de façon systématique, a�O�O�D�Q�W�� �P�r�P�H�� �M�X�V�T�X�¶�j��

�F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �T�X�¶�H�Q�� �O�¶�D�E�Vence de vestiges archéologiques, la superstition populaire fait 

�R�I�I�L�F�H�� �G�H�� �F�D�X�W�L�R�Q�� �V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �S�U�p�V�X�P�H�U�� �G�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �Fulte natur iste car 

« lorsque les monuments font défaut, les traditions en tiennent place » (BULLIOT 1868 : 17). 

À cet égard, �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H�� �-��-G. Bulliot et F. Thiollier paraissait 

pertinent. En effet , il fournit une illustration extensive  de cette méthodologie 

appliquée au territoire éduen et  par extension livre un passage en revue bien plus 

�F�R�P�S�O�H�W���T�X�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���G�H�������������V�X�U��Le culte des eaux sur les plateaux éduens (BULLIOT 

1868) �T�X�¶�R�Q���G�R�L�W���H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���S�O�X�W�{�W���F�R�P�P�H���X�Q�H���p�E�D�X�F�K�H���G�H���O�D���S�X�E�O�L�F�Dtion de 1890. 

 

�/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�K�U�D�V�H�� �G�H�� �O�¶�D�Y�D�Q�W-propos est sans détours et énonce �X�Q�H�� �Y�p�U�L�W�p�� �T�X�¶�R�Q��

peut appliquer sans grande difficulté à la plupart des productions du même 

genre : « �/�
�p�W�X�G�H�� �T�X�L�� �Y�D�� �V�X�L�Y�U�H�� �Q�
�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�� �V�F�L�H�Q�F�H���� �P�D�L�V�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W��

d'investigation » (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : III ). �/�¶�D�V�V�H�U�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �O�R�X�U�G�H�� �G�H�� �V�R�X�V-

entendu, elle suggère que les preuves des théories avancées par J.-G. Bulliot et ses 

�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�V���V�R�Q�W���j���W�H�O���S�R�L�Q�W���P�D�Q�L�I�H�V�W�H�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���V�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U��de validation 

scientifique.  

 

« La presque totalité des pierres et des fontaines qui subissaient alors ce 
baptême avaient été, on en a des preuves actuelles, dédiées dans une 
antiquité plus reculée à des génies païens. Le nouveau cachet dont elles 
reçoivent l'empreinte concorde avec la conversion des campagnes au 
christianisme, à la suite des prédications de saint Martin. 
Cette réaction toute naturelle qui portait les néophytes à brûler ce qu'ils avaient 
adoré ou il le sanctifier, est facile à constater en comparant les pratiques 
superstitieuses usitées dans l'antiquité auprès des pierres et des sources 
sacrées pour y recouvrer la santé, et celles qui existent encore aujourd'hui aux 
pas et aux fontaines de saint Martin. L'établissement de ces nouveaux jalons 
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historiques nécessita peu de frais, le sol de la Gaule étant suffisamment 
�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�p���>�«�@ 
L'authenticité de la prédication de saint Martin dans le pays éduen n'a plus 
besoin de preuves de second ordre. »  
(BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 20-23) 

 

Les auteurs entament alors leur longue énumération des « vestiges du paganisme 

rural  » où ils évoquent tour à tour plus de 340 sites (fig. 11 et 12), suivant pas à pas 

�O�¶�D�Y�D�Qcée inéluctable de Saint-Martin  �H�W�� �V�R�Q�� �p�Y�D�Q�J�p�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�D�O�X�W�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�W�U�p�H��

encore profondément ancrée dans les pratiques païennes. Un total colossal qui donne 

bien la mesure du volume de surinterprétation produit pendant des décennies. Un 

�K�p�U�L�W�D�J�H�� �T�X�¶�L�O�� �Q�R�X�V�� �L�Q�F�R�P�E�H�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �G�H�� �S�D�V�V�H�U�� �D�X�� �F�U�L�E�O�H����I l y a aussi des aspects 

positifs, par exemple ces identifications foisonnantes sont aussi des sources 

�L�Q�H�V�W�L�P�D�E�O�H�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���V�X�U���G�H�V���Y�H�V�W�L�J�H�V���E�L�H�Q���V�R�X�Y�H�Q�W���G�L�V�S�D�U�X�V�� 

 

�&�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���j���F�H���T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���R�E�V�H�U�Y�H�U���F�K�H�]���-���*���+���*�U�H�S�S�R���R�X���/�����%�R�Q�Q�D�U�G�����O�D���U�H�O�L�J�L�R�Q��

�H�V�W�� �L�F�L�� �D�X�� �F�°�X�U��du développement. Dès la publication de 1863 (BULLIOT  1863) puis 

dans celle de 1890 (BULLIOT ET THIOLLIER 1892) la religiosité appliquée aux eaux est 

déclinée sous un nombre croissant de termes : culte des eaux, culte des fontaines, 

culte des sources, eaux sacrées, sources sacrées, etc. Toutefois, un certain malaise 

pèse toujours sur les dénominations des lieux de culte pour lesquels une vision 

binaires issue de la lecture évolutionniste des religions se révèle inadaptée. En effet, il 

�\�¶�D�X�U�D�L�W�� �G�¶�X�Q�� �F�{�W�p�� �O�H�V��lieux de culte naturels gaulois et �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �O�H�V�� �V�Dnctuaires 

monumentaux du monde romain. Les tentatives de formalisation du paysage sacré 

vont contribuer à fixer une terminologie rigide dans les esprits, souvent incompatible 

avec les réalités du terrain. 
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Figure 11  : Carte des sites évoqués dans la publication : 1892, J.-G. Bulliot et F. Thiollier, La 

mission et le culte de Saint Martin d'après les légendes et les monuments populaires dans le 

pays Éduen (les numéros renvoient aux tableaux des pages suivantes) (DAO D. Vurpillot 

2016). 
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Les lieux de �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �S�O�D�F�p�V�� �V�R�X�V�� �O�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H��commune de 

sanctuaires des eaux, mais rejoignent le groupe des sanctuaires ruraux, ou 

�V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V�� �G�U�X�L�G�L�T�X�H�V���� �Y�R�X�p�V�� �D�X�[�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V���� �/�H�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��

clairement défini par les auteurs, mais est en règle générale associé à un certain degré 

de monumentalisation, souvent un temple, par opposition à des espaces non 

�D�P�p�Q�D�J�p�V���R�X���G�¶�H�Q�Y�H�U�J�X�U�H���P�R�G�H�V�W�H�� 

 

« Souvent aussi suffisaient sans aucun accessoire au milieu d'un bois sacré, à 
la dévotion. [...] dégagé de tout embellissement artificiel, de toute espèce de 
construction et réduit dans les contrées agrestes à ses beautés naturelles, n'en 
était pas moi cher aux populations. Celui de la Cusane offre plus qu'aucun ces 
conditions recherchées du culte primitif [...] Tout était resté gaulois dans cette 
gorge pleine d'ombre et de légendes » (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 171) 

 

 

Enfin, dernier point notable, on observe des tournures de phrase employées de 

�P�D�Q�L�q�U�H�� �U�p�F�X�U�U�H�Q�W�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �U�H�Oation un élément naturel avec le 

lieu de culte : deux  sources « coulaient auprès de ce sanctuaire » (BULLIOT ET 

THIOLLIER 1892 : 43) ;  « au milieu des bois avec une fontaine auprès » (BULLIOT ET 

THIOLLIER 1892 : 53) ; « près de la source » (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 57) ; 

« �D�X�S�U�q�V���G�¶�X�Q�H���V�R�X�U�F�H » (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 64) ; « au bord et non loin de la 

source » (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 90). Nous pourrion s ainsi multiplier les 

exemples �j�� �O�¶�H�Q�Y�L�H����car de façon systématique une simple relation de proximité à 

�O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���D�T�X�D�W�L�T�X�H���I�D�L�W���R�I�I�L�F�H���G�H���S�U�H�X�Y�H�����'�D�Q�V���X�Q���W�H�U�Uitoire si richement doté en eau 

�F�¶�H�V�W�� �S�O�X�W�{�W�� �V�R�Q�� �D�E�V�H�Q�F�H�� �T�X�L�� �V�H�U�D�L�W�� �U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H, d�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �G�H��

proximité s e suffit en général à elle-même �H�W�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �U�D�U�H�P�H�Q�W�� �D�V�V�R�F�L�pe à des 

aménagements hydrauliques qui feraient la liaison concrète avec le lieu de culte. Une 

nouveauté par rapport aux sites thermaux que nous avons traités dans la partie 

précédente, qui pour la plupart ont bénéficié de lourds aménagements dont les traces 

sont encore perceptibles de nos jours. 
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�/�¶EXEMPLE DE MAVILLY (C OTE D �¶�2R)  

�3�D�U�P�L�� �W�D�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H�� �D�S�S�O�L�T�X�p�H�� �j�� �O�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�X�� �F�D�V�� �G�H��Mavilly (21)  

offre un exemple très révélateur de la démarche employée par J.-G. Bulliot et F. 

Thiollier.  

Les deux érudits précèdent une nouvelle fois Saint-Martin  �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O��« �V�¶�H�Q�J�D�J�H�D�L�W��

dans cette gorge presque déserte partagée entre les arbres et les rocailles » (BULLIOT ET 

THIOLLIER 1892 : 124). Il ne faut pas plus de deux lignes pour que la « vérité » soit 

�H�Q�V�X�L�W�H�� �D�V�V�H�Q�p�H�� �D�X�� �O�H�F�W�H�X�U���� �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �H�Q�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q��« des sanctuaires les plus 

�S�R�S�X�O�D�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�W�U�p�H�� �H�Q�� �W�r�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�P�E�H�� �U�H�V�V�H�U�U�p�H�� �R�•�� �V�H�U�S�H�Q�W�H�� �X�Q�� �S�H�W�L�W�� �U�X�L�V�V�H�D�X » 

(BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 124-125), en effet « d�H�V���E�O�R�F�V���V�F�X�O�S�W�p�V���>�«�@���R�Q�W���p�W�p���H�[�W�Uaits 

�S�U�q�V�� �G�H�� �O�j���� �D�X�� �F�R�Q�I�O�X�H�Q�W�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �U�X�L�V�V�H�D�X�[�� �>�«�@�� �U�L�H�Q�� �Q�H�� �V�
�R�S�S�R�V�H�U�D�L�W�� �G�X�� �U�H�V�W�H�� �j�� �F�H�� �T�X�
�X�Q��

édifice accessoire eût marqué le confluent où une piscine nécessaire aux lustrations et à la 

thérapeutique, répondait à des besoins plus difficiles à satisfaire sur la hauteur dans le cas 

où le temple principal l'eût occupée » (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 125).  

En quelques instants, �O�H���G�R�X�W�H���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���S�H�U�P�L�V�����L�O��y a Mavilly  un grand sanctuaire 

avec son temple et peut-être même ses dépendances. �/�H�� �V�H�X�O�� �S�R�L�Q�W�� �G�¶�L�Q�Fertitude ne 

tiendrait  �T�X�¶�j���O�D���O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���G�L�W���W�H�P�S�O�H, un problème balayé quelques paragraphes 

plus loin  : « Il importe peu à notre sujet que le temple qu'allait supprimer Saint-Martin ait été 

situé dans le vallon, au confluent des deux sources, ainsi qu'il a été dit, ou sur la terrasse de 

l'église, dont on a comparé l'emplacement à celui du temple de Delphes. Rien ne 

s'opposerait, en présence des restes antiques constatés sur les deux points, qu'un oratoire 

ou tout autre monument, séparé du temple fût élevé dans son voisinage » (BULLIOT ET 

THIOLLIER 1892 : 127). 

 

Un effet de style qui permet aux deux auteurs de se soustraire à la difficulté de 

concilier deux informations contradictoires  : 

- ils considèrent que les blocs sculptés proviennent de la confluence des deux 

ruisseaux comme le suggèrerait sans preuve C. Bigarne. Ce qui justifierait la 

�V�D�F�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X�� 

- mais dans un paragraphe précédent ils avaient déjà établi que la plupart des églises 

�p�W�D�L�H�Q�W���L�Q�V�W�D�O�O�p�H�V���V�X�U���O�H�V���Y�H�V�W�L�J�H�V���G�¶�D�Q�F�L�H�Q�V���W�H�P�S�O�H�V (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 81). 

�8�Q�H���W�K�p�R�U�L�H���T�X�L���H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X���H�[�S�U�L�P�p�H���G�D�Q�V���F�H���S�D�V�V�D�J�H : « Le vestibule fut 

il approprié à une première église ainsi que saint Martin l'a pratiqué plus d'une fois, laquelle 
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passait, dans le pays, pour un reste de l'édifice païen ? » (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 

127). 

�&�¶�H�V�W���D�O�R�U�V���T�X�¶�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W���X�Q���Q�R�X�Y�H�O���D�U�J�X�P�H�Q�W qui doit achever de convaincre ceux qui 

seraient encore indéci�V�����/�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H���6�D�L�Q�W-Martin  �H�W���O�H���U�p�F�L�W���G�H���V�H�V���D�Y�H�Q�W�X�U�H�V�����6�¶�L�O���\��

a des traces du passage de Saint-Martin, ici une roche du Pas-de-Saint-Martin et un 

Puits-de-Saint-Martin (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 126), �F�¶�H�V�W�� �E�L�H�Q�� �O�D���S�U�H�X�Y�H�� �T�X�¶�L�O�� �\��

avait en ce lieu un bastion du paganisme. 

 

Au regard des données disponibles, le dossier est pourtant très fragile : 

- à la confluence des deux ruisseaux existe un « bassin » circulaire taillé dans la roche 

�T�X�¶�R�Q���Q�R�P�P�H���© bassin des druides ». Des prospections effectuées par la suite dans le 

�V�H�F�W�H�X�U���Q�¶�R�Q�W���P�L�V���H�Q���p�Y�L�G�H�Q�F�H���T�X�H���G�H�V���Y�H�V�W�L�J�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W ; 

- en 1822, lors de la rénovation du porche et du clocher on constata que des pierres 

avaient appartenu à un édifice gallo-romain ���� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�H��

corniches, de frises et surtout un pilier à quatre divinités.  

Des travaux effectués en 1920 viendront en partie confirmer la croyance populaire  car 

�O�H�V�� �I�R�Q�G�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�X�Q�� �p�G�L�I�L�F�H�� �D�Q�F�L�H�Q�� �I�X�U�H�Q�W�� �G�p�J�D�J�p�H�V�� �j�� �O�¶�H�P�S�O�D�F�H�P�H�Q�W��de la première 

église reconstruite en 1490, mais �F�H�V���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�V���Q�¶�R�Q�W��livr é aucun indice �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��

cultuelle.  

Dans ces conditions, �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �U�H�V�W�H�� �D�X�� �P�L�H�X�[�� �W�U�q�V�� �K�\�S�R�W�K�p�W�L�T�X�H����

tout comme sa localisation. L�D�� �V�D�F�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �Q�H�� �U�H�S�R�V�H�� �T�X�H�� �V�X�U�� �X�Q�H��

extrapolation p eu justifiable. Encore une fois, on déforme les données archéologiques 

pour les faire correspondre à une perception du paysage sacré �S�O�X�V�� �T�X�¶�R�Q�� �Q�H�� �O�H�V��

exploite vraiment.  
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COMMENTAIRE  

�3�O�X�V�L�H�X�U�V���F�R�P�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���V�¶�L�P�S�R�V�H�Q�W���D�X���S�U�p�D�O�D�E�O�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�����7�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G, 

nous avons fait le choix de ne considérer que 48 sites parmi les 341 présentés dans le 

document (fig. 13)���� �&�H�� �V�R�Q�W�� �F�H�X�[�� �S�R�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �H�V�W�� �O�D��

plus nette dans les notices proposées par J.-�*�����%�X�O�O�L�R�W���H�W���)�����7�K�L�R�O�O�L�H�U�����,�O���I�D�X�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��

�J�D�U�G�H�U�� �j�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �T�X�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �V�L�W�H�V�� �S�D�V�V�p�V�� �H�Q�� �U�H�Y�X�H�� �Q�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�Hnt souvent que 

�G�¶�X�Q�H��présentation de quelques lignes, voire parfois de quelques mots. En effet, la 

simple mention du passage de Saint-�0�D�U�W�L�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �V�X�I�I�L�W�� �j�� �O�¶�p�Q�X�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�H��

toutes les localités du secteur. 

 

De plus, rappelons que cette analyse se base sur le contenu des descriptions du 

�G�R�F�X�P�H�Q�W���� �H�O�O�H�� �L�O�O�X�V�W�U�H�� �G�R�Q�F�� �O�D�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire les éléments qui 

�V�R�Q�W���P�L�V���H�Q���D�Y�D�Q�W�����R�X���j���O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H���F�H�X�[���D�X�[�T�X�H�O�V���R�Q���D�F�F�R�U�G�H���S�H�X���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�����(�O�O�H���Q�H��

doit donc pas être envisagée comme une tentative de caractérisation absolue du culte 

des eaux à un état de la recherche donné. Il est évident, ne serait-�F�H���T�X�¶�D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�X��

tableau, que les descriptions de J.-G. Bulliot et F. Thiollier ne sont pas des inventaires 

complets. Vis-à-vis de la structure du tableau de données, la variable « Stru. » a été 

�L�Q�W�p�J�U�p�H���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���F�R�P�P�H���X�Q�H���Y�D�U�L�D�E�O�H���D�F�W�L�Y�H�����'�D�Q�V���O�H���F�D�V���R�•���Q�R�X�V���Q�H���G�L�V�S�R�V�R�Q�V��

�G�¶�D�X�F�X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H��clairement identifiée sur le site, elle représente la mention des 

�Y�H�V�W�L�J�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �Q�¶�D�� �S�X�� �r�W�U�H�� �L�G�H�Qtifiée, une situation qui 

survient à 14 reprises. Les variables qui ne sont présentes sur aucun site ont aussi été 

supprimées. 

 

Dans une première étape, �L�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W�� �G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �T�X�L�� �U�p�V�X�O�W�H�U�D�L�W�� �G�H��

�O�¶�D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q���G�H���Y�D�U�L�D�E�O�H�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�Y�H�V���Ge la catégorie divers (folklore, minéralisation de 

�O�¶�H�D�X�����Q�D�W�X�U�H���G�H���O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���j���O�¶�H�D�X���H�W���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���Q�D�W�X�U�H�O���U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H������

Nous avons commencé par envisager le folklore comme une variable active, eut égard 

au rôle prépondérant que lui accorde le document. Les résultats ne se sont pas révélés 

concluants dans le sens où le folklore est omniprésent dans le discours, ce qui est 

assez perceptible dans le tableau de synthèse. �'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W, on sait que les auteurs 

considèrent que le folklore peut se substituer aux indices archéologiques �H�W���F�¶�H�V�W���G�D�Q�V��

�F�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���T�X�¶�L�O���D���O�H���S�O�X�V���G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���� 
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Or, nous avons fait le choix de nous attarder sur une sélection de sites disposant 

�G�¶�D�V�V�H�]�� �G�H�� �Y�H�V�W�L�J�H�V�� �D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �S�R�X�U�� �M�X�V�W�L�I�L�H�U�� �X�Q�H�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �U�H�Oativement 

complète. Dans ces conditions , le passage du folklore en tant que variable active a un 

impact relativement limité, que ce soit a�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �G�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�H�� �O�¶�$�&�0�� �R�•�� �O�H��

folklore a une contribution anecdotique pour la définition des deux princi pales 

dimensions (inférieur à 0,005 pour la première et inférieur à 0,031 pour la seconde), 

ou dans une perspective plus générale �F�D�U�� �L�O�� �Q�¶�R�I�I�U�H�� �S�D�V�� �G�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�V�� �H�[�S�O�L�F�D�W�L�I�V��

intéressants�����/�¶�D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���Y�D�U�L�D�E�O�H���© eau �ª���Q�¶�D���S�D�V���p�W�p���S�O�X�V���S�U�R�E�D�Q�W�H�� comme on 

�S�R�X�Y�D�L�W���V�¶�\�� �D�W�W�H�Q�G�U�H, la seule conséquence consistant en une accentuation du clivage 

entre les sites disposant de structures hydrauliques et le reste du corpus. 

 

Nous avons donc procédé à deux ACM complémentaires, la première (Ch1_ACM_B1) 

en incluant le site de Source -Seine  (21)  qui se révèle atypique dans le corpus par la 

quantité et la nature du mobilier qui lui sont associés et la seconde (Ch1_ACM_B2) 

�H�Q�� �O�¶�H�[�F�O�X�D�Q�W�� �D�I�L�Q�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �X�Q�� �Q�X�D�J�H�� �G�H�� �S�R�L�Q�W�V��exempt de son influence, ce qui 

permet de lire  plus aisément les tendances générales (fig. 14). 

�'�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���V�H���U�H�V�V�H�P�E�O�H�Q�W���H�W���V�¶�D�J�U�q�J�H�Q�W���V�¶�L�O�V �R�Q�W���X�Q���S�U�R�I�L�O���S�U�R�F�K�H�����F�¶�H�V�W-à-dire �V�¶�L�O�V 

�V�R�Q�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�V���S�D�U���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���D�Q�D�O�R�J�X�H���G�H���P�R�G�D�O�L�W�p�V�����/�¶�$�&�0���V�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���D�X�W�R�X�U��

de la variabilité des individus  et les sépare dans les espaces matérialisés par le 

recoupement des différentes dimensions.  Les modalités rares accentuent les 

distances entre des individus qui sont donc atypiques et des individus caractérisés 

par des modalités communes. 

�/�¶�D�O�O�X�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�X���Q�X�D�Je des individus de Ch1_ACM_B1  �S�H�U�P�H�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���G�H�X�[��

groupes principaux, une masse assez compacte �U�p�S�D�U�W�L�H�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �T�X�L��

regroupe la plupart  des individus (85,42%) et un ensemble plus dilaté à une certaine 

distance. La situation est similaire   pour Ch1_ACM_B2  avec un effet miroir le long 

�G�H���O�¶�D�[�H���G�H���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���G�L�Pension. 

 

Nous nous focaliserons sur les résultats obtenus dans les deux premières dimensions, 

car le�X�U�� �S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H�� �G�¶�L�Q�H�U�W�L�H�� �F�R�P�E�L�Q�p�� ���!���������� �H�V�W�� �V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W, c�¶�H�V�W-à-

dire qu�H�����������G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�V�W���F�R�Q�W�H�Q�X���G�D�Q�V���F�H�V���G�H�X�[���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� En comparant 

les individus atypiques compris dans le second ensemble de Ch1_ACM_B1 , on 

remarque la séparation �W�L�H�Q�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �R�X�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �P�R�E�L�O�L�H�U��

des catégories A (représentations anthropomorphes) , avec une nette 
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surreprésentation dans le cas de Source -Seine . Une spécificité qui permet de 

définir  trois sous-groupes au sein de cet ensemble comme le suggère la CHCP (fig. 

15a et 16). �/�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �S�R�U�W�L�T�X�H�� �H�W���R�X�� �G�H�� �S�O�D�T�X�H�W�Wes votives, plus anecdotique, 

�F�R�Q�W�U�L�E�X�H���j���D�F�F�H�Q�W�X�H�U���O�D���G�L�O�D�W�D�W�L�R�Q���O�H���O�R�Q�J���G�¶�X�Q���V�H�J�P�H�Q�W���H�Q�W�U�H���G�H�X�[���P�R�G�D�O�L�W�p�V���U�D�U�H�V : 

�S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �P�R�E�L�O�L�H�U�� �G�H�� �W�\�S�H�� �$���� �R�X�� �&������ �/�¶�H�[�D�P�H�Q�� �F�R�Q�M�R�L�Q�W�� �G�H�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �D�F�W�L�Y�H�V�� �H�W��

�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�Y�H�V�� �Y�L�H�Q�W�� �F�R�P�S�O�p�W�H�U�� �F�H�� �W�R�X�U�� �G�¶�K�R�U�L�]�R�Q�� �S�D�U�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�W�D�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �S�O�X�V��

général. La variabilité des profils des individus est organisée autour de deux 

domaines principaux  ���� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�W�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q mobilier spécifique . 

Dans le premier cas, �O�H�� �V�H�J�P�H�Q�W�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �W�U�D�F�H�U�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �P�R�G�D�O�L�W�p�V Aqueduc, 

Captage et Thermes �Y�L�H�Q�W�� �F�L�U�F�R�Q�V�F�U�L�U�H�� �O�D�� �S�D�U�W�L�H�� �J�D�X�F�K�H�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �R�•�� �V�¶�D�J�U�q�J�H�Q�W�� �O�H�V��

individus communs . Une seconde tendance, opposée, est matérialisée par la présence 

des modalités A2 à A6 (fig. 15b). 

 

 
Figure 16  : Carte des sites étudiés dans la publication de J.-G. Bulliot et F. Thiollier classés 

selon leur appartenance aux groupes statistiques définis par la CHCP (DAO D. Vurpillot 

2016). 



 
103 

 

En ce qui concerne la population commune, on remarque une corrélation entre la 

�S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���P�R�E�L�O�L�H�U���H�W���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���W�H�P�S�O�H�����T�X�L���Y�D���D�X�V�V�L���V�R�X�Y�H�Q�W���G�H���S�D�L�U���D�Y�H�F��

�O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q, mais �L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶un mobilier générique qui , �G�D�Q�V���O�¶�D�E�V�R�O�X, 

�Q�¶�R�I�I�U�H�� �S�D�V�� �G�¶�L�Q�G�L�F�H�V�� �S�U�R�E�D�Q�W�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �O�L�H�X�� �G�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �/�H�V��

situations où le mobilier est absent ou très réduit sont plus rares, mais existent tout 

de même. De plus, �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �F�R�Q�F�U�q�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X��apparaît comme une occurrence 

�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �Q�H�� �I�R�X�U�Q�L�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �X�Q�H�� �I�R�L�V�� �S�D�V�� �G�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�V�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�V�� �H�Q��

�I�D�Y�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �O�L�H�X�� �G�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �(�Q�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W�� �O�H�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V��

illustratives , on remarque que ce manquement dans tous les domaines tend à être 

compensé par une importance accrue accordée au folklore et à la surinterprétation 

des simples relations de proximité �D�X�[���S�R�L�Q�W�V���G�¶�H�D�X�� 

�/�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���S�O�X�V���K�R�P�R�J�q�Q�H�����S�D�U���O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H���G�H Ch1_ACM_B , 

�S�H�U�P�H�W�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �S�O�X�V�� �I�L�Q�H�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �(�O�O�H��

�F�R�Q�I�L�U�P�H�� �O�D�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�H�V�� �S�U�R�I�L�O�V�� �G�¶Essarois  (21)  et Sainte -Sabine  (21) , mais 

transfère Nuits -Saint -Georges  (21)  dans une nouvelle classe de sites aux profils 

mobiliers plus génériques, �R�•���V�¶�R�S�S�R�V�H�Q�W���G�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���P�D�U�T�X�p�V���S�D�U���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q��

�W�H�P�S�O�H���H�W���G�¶�X�Q�H���L�Q�V�F�U�L�S�W�Lon à �G�¶�D�X�W�U�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V��où ces deux modalités sont absentes. 

 

Parmi les trois sous-�H�Q�V�H�P�E�O�H�V�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �D�W�\�S�L�T�X�H�V���� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �T�X�L�� �J�U�D�Y�L�W�H�Q�W�� �D�X�W�R�X�U��

des �P�R�G�D�O�L�W�p�V�� �$���� �j�� �$���� �V�H�� �U�p�Y�q�O�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�V���� �,�O�V�� �G�L�V�S�R�V�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �P�R�E�L�O�L�H�U��

�T�X�¶�R�Q�� �W�H�Q�G�� �j�� �D�V�V�R�F�L�H�U�� �j�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�V����pratiques qui  sont �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��

souvent de facto mises en relation avec le culte des eaux. Dans le cadre de cette 

�S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q���D�X�F�X�Q���G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[���Q�¶�H�V�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p���S�D�U���G�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V����

�F�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��pourquoi ces sous-ensembles �V�¶�R�S�S�R�V�H�Q�W�� �D�X�[�� �P�R�G�D�O�L�W�p�V�� �T�X�L��

correspondent à ce ty�S�H���G�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�����(�Q���O�¶�p�W�D�W���D�F�W�X�H�O���G�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H, on sait que ce 

�Q�¶�H�V�W���H�Q���U�p�D�O�L�W�p���S�D�V���O�H���F�D�V���S�R�X�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[, mais cela nous permet surtout de 

�U�H�P�D�U�T�X�H�U���T�X�H���F�H�W�W�H���D�E�V�H�Q�F�H���Q�H���Y�L�H�Q�W���S�D�V���I�U�H�L�Q�H�U���O�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�H���-��-

G. Bulliot et F. Thiollier.  

 

En conclusion, il apparaît clairement qu�H���P�r�P�H���D�X���V�H�L�Q���G�¶�X�Q���p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q de sites à la 

fois relativement bien renseignés et interprétés comme des lieux de culte des eaux 

(~14% du total), les arguments décisifs font toujours défauts. On se contente, pour 

�O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O, de sites très génériques dont on peut parfois même douter du caractère 
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religieux. Sites pour lesquels �O�H�� �I�R�O�N�O�R�U�H�� �H�W�� �X�Q�H�� �Y�D�J�X�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �j�� �O�¶�H�D�X 

jouent un rôle déterminant . Quant aux rares sites remarquables qui disposen�W�� �G�¶�X�Q��

�P�R�E�L�O�L�H�U�� �S�O�X�V�� �S�D�U�O�D�Q�W���� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �D�X�W�H�X�U�V�� �Q�H�� �V�¶�H�P�E�D�U�U�D�V�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�H�� �S�R�X�U�V�X�L�Y�U�H��

�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q����Nous sommes donc de nouveau confrontés à cette relation inversée, 

�R�•���L�Q�G�L�F�H�V���D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�W���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���Q�H���V�H�U�Y�H�Q�W���S�D�V���j���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��

site, mais sont contraints �G�¶illustrer un paysage sacré prédétermin é. 
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2 .2. 2.2  1897 - 1900, S. Utinet, Etude sur le culte des eaux, sources 

et fontaines dans le Châtillonnais et l'Auxois, le Beaunois et le 

Dijonnais  

 

DEMARCHE ET INFLUENCE S 

J.-G. Bulliot et F. T�K�L�R�O�O�L�H�U�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �I�D�L�W�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �p�Y�D�Q�J�p�O�L�V�D�W�U�L�F�H�� �G�H��

Saint-Martin comme fil directeur pour retrouver les traces «  du paganisme rural ». 

S. Utinet, ecclésiastique et érudit local, va poursuivre ces recherches sous un angle 

différent. Il va se focaliser sur le culte des eaux, mais dans un cadre beaucoup plus 

vaste (UTINET 1897 ; UTINET 1898 ; UTINET 1899 ; UTINET 1900).  La phénoménologie 

�U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� �H�V�W�� �L�F�L�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �D�F�F�H�S�W�D�W�L�R�Q�� �O�D�� �S�O�X�V�� �O�D�U�J�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire une 

relation « universelle  » entre un individu, des rites et des croyances. Elle échapperait 

à la fois aux barrières culturelles et chronologiques car « voilà le motif du culte intéressé 

rendu aux sources et aux fontaines par les peuples de tous les temps et de tous les pays » 

(UTI NET 1900 : 210). Ainsi, �j�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�R�U�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �S�D�U�� �D�Q, S. Utinet va 

�S�D�V�V�H�U�� �H�Q�� �U�H�Y�X�H�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W��

attachées à la tradition chrétienne, à des vestiges antiques, voire même parfois à ce 

�T�X�¶�L�O��estime comme des indices de pratiques préhistoriques. La consultation de ce 

document doit être appréhendée avec la plus grande prudence, en effet, �O�¶�D�X�W�H�X�U���H�V�W���j��

considérer comme un compilateur qui tend à plagier ses contemporains et ses 

prédécesseurs. Une compilation où les erreurs de copie sont �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V fréquentes et 

peuvent �r�W�U�H�� �W�U�q�V�� �S�U�p�M�X�G�L�F�L�D�E�O�H�V�� �V�L�� �R�Q�� �Q�H�� �I�D�L�W�� �S�D�V�� �O�¶�H�I�I�R�U�W�� �G�H�� �U�H�Y�H�Q�L�U�� �j�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H��

princeps. 

 

COMMENTAIRE  

�'�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���F�R�Q�F�H�S�W�X�H�O, nous sommes très proche des idées développées par J.-

G. Bulliot  et F. Thiollier  dont les arguments sont souvent reproduits. Une proximité 

�L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H�� �T�X�L�� �M�X�V�W�L�I�L�H�� �G�H�� �Q�H�� �S�D�V�� �V�¶�D�S�S�H�V�D�Q�W�L�U de nouveau sur un processus 

interprétatif déjà décrit précédemment. Toutefois , les documents viennent compléter 

notre liste  des sites signalés comme des lieux de culte des eaux avec plus de 100 sites 

mentionnés (fig. 17 et 18). En outre, ils offrent un témoignage important sur les 

pratiques folkloriques modernes que nous serons amenés à évoquer plus en détail par 
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la suite. Dans ce contexte, S. Utinet �V�¶�H�V�W�� �H�I�I�R�U�F�p�� �G�H�� �U�H�F�X�H�L�O�O�L�U�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�[��

témoignages sur le folklore, le plus souvent �D�X�� �P�R�\�H�Q�� �G�¶�X�Q�H enquête directe auprès 

des populations locales à une époque où ces pratiques étaient encore très vivaces 

dans les esprits. Cette compilation  �V�¶�D�Y�q�U�H donc �G�¶�X�Q�H�� �Y�D�O�H�X�U�� �U�D�U�H�� �S�R�X�U�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H��

comment le culte des eaux était perçu dans ces traditions mêlant christianisme et 

superstition  �H�W�� �G�H�� �T�X�H�O�O�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �F�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�V�� �P�R�G�H�U�Q�H�V�� �Y�R�Q�W���L�Q�I�O�X�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�L�P�D�J�H��

�T�X�¶�R�Q���Y�D���V�H���I�D�L�U�H���G�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���Dntiques. 

 

 

 

 
Figure 17  : Carte des sites retenus p�R�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q : 1897-1900, S. Utinet, 

Étude sur le culte des eaux, sources et fontaines dans le Châtillonnais et l'Auxois, le 

Beaunois et le Dijonnais (DAO D. Vurpillot 2016).  
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2.2.2 .3 1934, G. Drioux, Cultes indigènes des Lingons  

 

DEMARCHE ET INFLUENCE S 

G. Drioux est un ecclésiastique et savant de la première moitié du XXe siècle. Il 

portait  un intérêt  à des domaines aussi variés que �O�D�� �E�R�W�D�Q�L�T�X�H���� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���� �O�D��

préhistoire et l �¶Histoire des religions. Il consacra à cette dernière thématique une 

�W�K�q�V�H���G�H���G�R�F�W�R�U�D�W���j�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���6�W�U�D�V�E�R�X�U�J���S�X�E�O�L�p�H���H�Q������������ �V�R�X�V���O�H���W�L�W�U�H���G�H��Cultes 

indigènes des Lingons (DRIOUX 1934). Il fut membre de la Commission des 

monuments historiques et pro fesseur d'histoire du Moyen âge et d'épigraphie latine à 

la Faculté catholique des lettres de Lille. 

 

G. Drioux revendique des affinités avec les travaux des grands his�W�R�U�L�H�Q�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H : 

J. Toutain, C. Jullian et A. Grenier, �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �I�L�O�L�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H�V��travaux de J. Toutain, 

prolongés par C. Vaillat pour le culte des eaux, qui est la plus prégnante. En 

particulier au niveau de la distinction opérée entre des divinités de sources et celles 

�G�H�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X���� �I�O�H�X�Y�H�V�� �H�W�� �U�L�Y�L�q�U�H�V�� On reconnaît aussi sans difficulté une 

méthodologie de recherche basée sur les faits historiques et archéologiques, dont les 

arguments sont complétés par les données linguistiques et le folklore. Sur ce dernier 

point , on observe un �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �P�R�L�Q�V�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �T�X�¶il  �D�� �S�X�� �O�¶�r�W�U�H��

dans les travaux de J.-G. Bulliot par exemple, « �X�Q�H�� �V�R�X�U�F�H�� �G�H�� �V�D�L�Q�W�� �0�D�U�W�L�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�R�L�Q�W��

nécessairement une source sacrée ���� �F�¶�H�V�W�� �X�Q�� �W�p�P�R�L�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�U�L�W�p�� �G�H�� �V�D�L�Q�W�� �0�D�U�W�L�Q » 

(DRIOUX 1934 : 124). Les excès demeurent dans le sens où G. Drioux suggère que 

« �O�R�U�V�T�X�¶�X�Q�H���V�R�X�U�F�H���D���p�W�p���R�X���H�V�W���H�Q�F�R�U�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���S�U�D�W�L�T�X�H�V���V�X�S�H�U�V�W�L�W�L�H�X�V�H�V�����L�O���\���D���G�H���J�U�D�Q�G�H�V��

chances pour que ces pratiques remontent au temps du paganisme. La présomption devient 

�F�H�U�W�L�W�X�G�H���� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �D�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�p���� �D�X�[�� �D�E�R�U�G�V�� �G�H�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H���� �T�X�H�O�T�X�Hs vestiges antiques » 

(DRIOUX 1934 : 124). 

 

COMMENTAIRE  

Nous sommes une nouvelle fois confrontée à un corpus de sites volumineux. En une 

trentaine de pages ce sont plus de 150 sites présumés accueillir des sources sacrées 

qui sont présentés (fig. 19 et 20). La plupart sont traitées de façon on ne peut plus 

�V�X�F�F�L�Q�F�W�H���� �G�H�� �W�H�O�O�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �T�X�H�� �P�r�P�H�� �O�H�� �W�D�E�O�H�D�X�� �V�\�Q�W�K�p�W�L�T�X�H�� �V�¶�D�Y�q�U�H�� �S�D�U�I�R�L�V�� �W�U�R�S��

précis pour classer des informations regroupées selon cinq arguments génériques : 
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�B�� �/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�X�U�F�H�� �j�� �O�D�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �F�K�U�p�W�L�H�Q�Q�H�� �R�X��a priori  de « racine 

celtique ». 

�B���/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���I�R�O�N�O�R�U�L�T�X�H���D�V�V�R�F�L�p�H���j���O�D���V�R�X�U�F�H�� 

�B���/�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���Y�H�V�W�L�J�H�V���G�H���P�R�Q�X�P�H�Q�W�V���F�K�U�p�W�L�H�Q�V�����V�R�X�Y�H�Q�W���G�H�V���F�K�D�S�H�O�O�H�V�� 

�B���/�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V archéologiques, le plus souvent présentées comme étant 

�G�H�V���U�X�L�Q�H�V���R�X���V�H���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�Q�W���S�D�U���X�Q�H���I�R�U�W�H���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q���G�H���G�p�E�U�L�V���G�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H�� 

�B���/�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���P�R�E�L�O�L�H�U���D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�� 

 

�(�Q�� �D�F�F�R�U�G�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �K�\�S�R�W�K�q�V�H�V�� �V�R�X�W�H�Q�X�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�X�W�H�X�U, on remarque que les trois 

premiers arguments, les plus aisés à obtenir, sont de loin ceux qui ont le plus de 

�S�R�L�G�V���� �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �Q�R�X�V�� �Q�H�� �G�L�V�S�R�V�R�Q�V�� �S�U�H�V�T�X�H�� �M�D�P�D�L�V�� �G�H�� �G�p�W�D�L�O�V pour les deux 

�D�U�J�X�P�H�Q�W�V�� �V�X�L�Y�D�Q�W�V�� �V�D�X�I�� �V�¶�L�O�V�� �L�O�O�X�V�W�U�H�Q�W�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�D�U�D�J�U�D�S�K�H�V�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V�� �G�H�V��

chapitres précédents. 

 

 
Figure 19  : Carte des sites mentionnés dans la publication : 1934, 

G. Drioux, Cultes indigènes des Lingons (DAO D. Vurpillot 2016). 
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Au total , plus de 220 communes ont été interprétées comme des lieux de culte des 

eaux par les trois auteurs au sein des territoires Lingon  et Éduen (fig. 21). Parfois 

même deux à trois lieudits sont associés à la même localité (251 sites au total) .  

Au point de vue des descripteurs, près de 16% du corpus, soit 40 individus , sont 

caractérisés uniquement par u n toponyme jugé évocateur. Une contribution portée  

presque �H�Q�W�L�q�U�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�¶�°�X�Y�U�H���G�H���*�����'�U�L�R�X�[�� À �F�H�O�D���V�¶�D�M�R�X�W�H���S�U�q�V��35% du corpus, 89 

individus,  �S�R�X�U���O�H�V�T�X�H�O�V���L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���I�D�L�W���P�H�Q�W�L�R�Q���G�¶�L�Q�G�L�F�H�V���D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V���F�R�Q�F�U�H�W�V. Il 

�V�¶agit de sites �G�R�Q�W���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�Lcation ne repose que sur la toponymie et le folklore  (fig. 

22). 

 

Au travers de ces trois synthèses combinées, on remarque que moins de 50% du total 

�G�H�V�� �V�L�W�H�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H concret���� �8�Q�� �F�K�L�I�I�U�H�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V��

impressionnant que la qual�L�W�p�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �V�¶�D�Y�q�U�H�� �W�U�q�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H����

Certes quelques sites bien renseignés sont disponibles, mais dans le même temps 

nous sommes confrontés à une masse de sites caractérisés par quelques éléments 

isolés, dont la localisation est en général approximative  et par des structures dont 

�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �Q�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �V�H�U�Y�L�U��un �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �E�L�D�L�V�p. Combien de 

« ruines », de « concentration de tegulae » ou de chapelles chrétiennes sont devenues 

des « oratoires païens �ª�����V�L���F�H���Q�¶�H�V�W���G�H�V���Wemples ? 

 

De façon générale, �R�Q���V�¶�D�S�H�U�o�R�L�W���T�X�H��la démarche interprétative des trois auteurs est 

très proche, même si on doit reconnaître de légères nuances propres aux différentes 

approches et objectifs des trois documents. C�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H���� �G�¶�D�E�R�U�G�� �Pis en 

avant grâce au texte, se manifeste de façon encore plus évidente au travers des 

chiffres. �8�Q�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���L�Q�T�X�L�p�W�D�Q�W�H���T�X�H���Q�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���p�Y�R�T�X�p���L�F�L �T�X�¶�X�Qe 

portion  bien modeste de la somme de surinterprétation infligée aux paysages sacrés 

gaulois et gallo-romain s. Elle a contribué à fixer dans les esprits des conceptions sur 

les pratiques religieuses �H�Q�F�R�U�H���W�U�q�V���H�Q�U�D�F�L�Q�p�H�V���G�D�Q�V���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���F�R�O�O�H�F�W�L�I�� 
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Figure 21  : Carte cumulative des sites mentionnés dans les publications de J.-G. Bulliot et F. 

Thiollier, S. Utinet et G. Drioux (DAO D. Vurpillot 2016). 
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2.2.3 Travaux universitaires récents  

�/�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V���R�I�I�U�H�Q�W���X�Q���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���S�R�X�U���p�Y�D�O�X�H�U���O�¶�p�W�D�W���G�H la 

recherche à un moment donné et percevoir dans quelle mesure de nouveaux concepts 

se développent. En effet, par définition,  une thèse est à mi-chemin entre passé et 

futur . E�O�O�H�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �X�Q�� �p�W�D�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�H�Q�V�p�� �L�Q�W�p�J�Uer les théories les plus récentes 

faisant autorité  et tente ensuite de renouveler les recherches sur une thématique 

précise. Sans réanimer le débat superficiel du clivage entre historiens et 

archéologues, déjà critiqué dans un précédent paragraphe, on remarque que les trois 

principaux travaux universitaires sur la thématique du culte des eaux présentés ici 

ont été réalisés �S�D�U���G�H�V���K�L�V�W�R�U�L�H�Q�V�����8�Q���F�R�Q�V�W�D�W���T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���G�¶�R�U�H�V���H�W���G�p�M�j nuancer, car le 

travail  de C. Bourgeois (BOURGEOIS 1991 ET 1992) �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �j�� �O�D�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H��

thèse. Enfin , on doit aussi mentionner les travaux de S. Deyts focalisés sur les 

sanctuaires et cultes des divinités des sources à la période romaine en Bourgogne 

(DEYTS 1967), mais ce travail sort du cadre chronologique que nous souhaitons 

évaluer. 

 

2.2.3.1 1986, M. - D. Poncin, Le culte des sources dans la cité 

galloromaine des L euques  

 

DEMARCHE ET INFLUENCE S 

Le premier document universitaire que nous mettons en avant date du milieu des 

années 1980, �X�Q�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �F�K�D�U�Q�L�q�U�H�� �R�•�� �O�H�V�� �D�Y�D�Q�F�p�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H�� �W�H�Q�G�H�Q�W�� �j��

remettre en question une perception du monde religieux gaulois avec les répercutions 

que cela sous-entend sur les pratiques gallo-romaines. La thèse porte sur Le culte des 

sources dans la cité gallo-romaine des Leuques (PONCIN 1986) et les conclusions qui 

�H�Q�� �U�p�V�X�O�W�H�Q�W�� �V�R�Q�W�� �U�p�V�X�P�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �D�U�W�L�F�O�H�� �G�H�� �V�\�Q�W�K�q�V�H�� �S�X�E�O�L�p�� �O�¶�D�Q�Q�pe suivante 

(PONCIN 1987). �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �V�H�� �Y�H�X�W�� �G�Rnc encore une fois géographique, sur un 

territoire pour lequel la documentation , moins prolifique que celle des cités 

limitrophes , est considérée comme la « �S�U�H�X�Y�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�R�P�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �O�L�P�L�W�p�H » (PONCIN 

1986 : 31), ce qui se traduirait  comme un espace propice pour étudier les anciennes 

pratiques religieuses qui auraient survécu au christianisme « principalement  dans les 
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campagnes où les prêtres étaient moins nombreux, les populations moins instruites et plus 

proches des forces de la nature » (PONCIN 1987 : 137). En effet, le culte des eaux est 

encore présenté comme un ensemble de pratiques éminemment populaire s et rurales 

replacées �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �F�L�W�p�� �R�•�� �R�Q�� �S�R�V�W�X�O�H�� �O�¶�L�Q�G�L�J�H�Q�F�H�� �G�X�� �I�D�L�W�� �X�U�E�D�L�Q : « Même si les 

Leuques furent des paysans médiocrement romanisés » (PONCIN 1986 : 248). Nous faisons 

face à une situation ambigüe où les écrits C. Jullian, C. Renel, J. Toutain, G. Drioux, 

C. Vaillat puis A. Grenier et E. Thevenot côtoient ceux de C. Bourgeois ou S. Deyts. 

Certaines théories sont déjà remises ouvertement en question : « Nous ne pensons pas 

que tous les divinités honorées auprès des sources étaient guérisseuses » (PONCIN 1986 : 

32), alors que �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �L�Q�p�E�U�D�Q�O�D�E�O�H�V���� �W�H�O�� �O�¶�D�[�L�R�P�H�� �G�H�� �O�D�� �S�R�X�U�V�X�L�W�H�� �G�H�V��

pratiqu es païennes sous couvert de la christianisation progressive du monde rural . 

On retrouve ici cette preuve « par défaut ». Argument �V�D�O�X�W�D�L�U�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�D�X�F�X�Q�� �D�X�W�U�H��

�L�Q�G�L�F�H�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�U�� �O�¶�R�P�Q�L�S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �S�D�\�V�D�J�H��

sacré gaulois fantasmé. Nous avons vu à quel point G. Drioux faisait un usage excessif 

de cette méthodologie et il est présenté dans ce document comme une figure de 

référence (PONCIN 1986 : 220).  

 

COMMENTAIRE  

Après une rapide introduction , les sites sont ordonnés en fonction de la nature et du 

�Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�L�Q�G�L�F�H�V�� �j�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �S�D�U�P�L�� �O�H�V�� �F�L�Q�T�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V : épigraphie, 

iconographie, archéologie, toponymie et tradition chrétienne.  Sur un total de 96 

occurrences, 48 sont interprétées uniquement  �S�D�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�L�Q�G�L�F�H�V liés à la 

toponymie et surtout, pour une écrasante majorité, au folklore chrétien  (fig. 23 et 24). 

Les notices de site sont complétées par une série de synthèses évoquant tour à tour 

chacune des cinq catégories. Sans surprise, on remarque que �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �O�D plus 

développée concerne �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V�� �J�D�O�O�R-romaines au 

travers du prisme des pratiques folkloriques. Quant aux données épigraphiques, 

iconographiques et archéologiques, elles se présentent plus comme des illustrations 

contex�W�X�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �F�R�P�P�H�� �G�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �&�H�� �T�X�L�� �U�p�V�X�O�W�H��sûrement de leur 

caractère très générique. 

De fait, on se retrouve confronté à un problème assez similaire à celui mis en 

évidence pour la publication de J.-G. Bulliot et F. Thiollier  : on brosse un vague 

tableau de tous les sites auxquels on peut associer une activité cultuelle, antique ou 
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moderne et situés à proximité �G�H���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���D�T�X�D�W�L�T�X�H. Le principal problème vient du 

�I�D�L�W���T�X�¶�R�Q���Q�H���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�Je jamais réellement sur le sens à donner au culte des eaux. Au 

�F�°�X�U�� �G�X�� �F�R�Q�F�H�S�W, on envisage un noyau symbolique nébuleux, réceptacle commode 

de toutes les théories attenantes aux religions gauloises, romaines et 

paléochrétiennes, dont la mesure varie selon les auteurs et les époques. Un noyau 

dont les contours so�Q�W���G�¶�X�Q�H���U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H���p�O�D�V�W�L�F�L�W�p �H�W���T�X�H���F�K�D�F�X�Q���p�W�L�U�H���M�X�V�T�X�¶�D�X���S�R�L�Q�W��

de rupture afin de légitimer ses hypothèses. Dès lors, le culte des sources est souvent 

exposé dans son expression la plus simple, voire la plus simpliste, comme le culte de 

« toutes les divinités honorées auprès des sources » (PONCIN 1986 : 32). 

 

 

 

 
Figure 23  : Carte des sites mentionnés dans la publication : 1986, M.-D. Poncin, Le culte 

des sources dans la cité galloromaine des Leuques (DAO D. Vurpillot 2016). 
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2.2.3.2 2003, S. Sz atan, Le culte �G�H���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H���Q�R�U�G- est de la Gaule  

 

DEMARCHE ET INFLUENCE S 

Nous faisons un bon en avant à la fois dans le temps et dans les concepts pour ce 

second travail universitaire, �/�H���&�X�O�W�H���G�H���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H���Q�R�U�G-est de la Gaule. Une thèse 

réalisée par S. Szatan et soutenue �H�Q�� ������������ �/�¶�D�X�W�H�X�U�� �V�¶�H�V�W�� �U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W�� �W�U�R�X�Y�pe 

confrontée aux mêmes problèmes que ceux signalés dans notre propre étude. Le culte 

des eaux est un phénomène nébuleux qui ne peut être envisagé que dans le cadre 

�G�¶�X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �H�[�K�D�X�V�W�L�Y�H, réduite ensuite progressivement à ses éléments les plus 

pertinents.  Une approche exhaustive qui va de pair avec une importante 

hétérogénéité dans les informations livrées par les sites et qui bien souvent 

�V�¶�D�F�F�R�P�P�R�G�H���P�D�O���G�¶�X�Q�H���W�H�U�P�L�Q�R�O�R�J�L�H���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���P�R�Gerne peu flexible. En particulier 

�O�R�U�V�T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �j�� �T�X�R�L�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �X�Q�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H����Dans ce contexte, cette 

thèse se focalise sur « �O�H�V�� �O�L�H�X�[�� �R�•�� �O�¶�H�D�X�� �H�V�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�X�� �F�X�O�W�H » quelle que soit sa nature, 

�V�R�Q���H�Q�Y�H�U�J�X�U�H�����V�R�Q���P�R�G�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����R�X���Ves vertus (SZATAN 2003, VOLUME 2 : 12).  

La plupart des a priori  historiographiques ont disparu  et sont même critiqués : 

« Toute eau peut donc être l'objet d'un culte. Pour autant un culte n'a pas été organisé 

autour de tous les points d'eau » (SZATAN 2003, VOLUME 2 : 8). Pourtant, on remarquera 

�T�X�¶�X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���I�O�R�X���S�q�V�H���W�R�X�M�R�X�U�V�� �V�X�U���O�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���T�X�L�� �S�U�p�F�q�G�H�Q�W���H�W���V�X�F�F�q�G�H�Q�W���D�X���F�X�O�W�H��

des eaux dans sa formulation gallo-romaine. En effet, il est parfois envisagé comme la 

�S�R�X�U�V�X�L�W�H�� �G�¶�X�Q�� �F�X�O�W�H�� �U�H�Q�G�X�� �j�� �O�¶�H�D�X�� �j�� �O�D�� �Sériode gauloise ou pérennisé dans une 

adaptation paléochrétienne qui survivrait dans le folklore moderne (SZATAN 2003, 

VOLUME 2 : 18). Enfin , �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �-���-���� �+�D�W�W�� �H�V�W�� �S�D�O�S�D�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�V��

théoriques relatives à certains pans des religions gauloise et gallo-romaine. 

 

COMMENTAIRE  

Le premier volume regroupe les notices de 190 communes pour 200 sites recensés 

(fig. 25 et 26). Ils sont hiérarchisés et référencés comme sites majeurs ou mineurs 

selon la qualité et la quantité des informations disp �R�Q�L�E�O�H�V���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �j�� �S�U�R�S�U�H�P�H�Q�W��

parler est présente dans les second et troisième volumes���� �(�O�O�H�� �S�U�H�Q�G�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�H��

analyse thématique en trois volets qui évoque tour à tour les « Sanctuaires �ª�����F�¶�H�V�W-à-

dire les espaces du culte, les « Pratiques », qui correspond�H�Q�W���j���O�¶�p�W�X�G�H���Gu mobilier  et 
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les « Divinités  », examinées au travers des données épigraphiques et 

iconographiques. Dans la première partie, les sanctuaires sont hiérarchisés selon leur 

�G�H�J�U�p���G�H���P�R�Q�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���F�R�P�P�H���O�¶�D�Y�D�L�W���G�p�M�j���S�U�R�S�R�V�p���&�����%�R�X�U�J�H�Ris. La principale 

�F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �Y�L�H�Q�W�� �F�R�Q�I�L�U�P�H�U�� �F�H�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �G�p�M�j�� �S�U�H�V�V�H�Q�W�L. I�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V��

�G�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H�� �R�X�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �W�\�S�H�� �G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �3�D�U�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q, il ne 

transparaît pas de mobilier type même si certaines pratiques semblent plus 

repré�V�H�Q�W�p�H�V�� �T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W��les éléments relatifs au domaine de la santé. 

�/�¶�D�X�W�H�X�U���I�D�L�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���U�H�P�D�U�T�X�H�U���T�X�H « Aucun autel commémoratif, pourtant si nombreux 

�D�L�O�O�H�X�U�V���� �I�L�J�X�U�D�Q�W�� �R�X�� �U�H�O�D�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�� �D�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X���� �Q�¶�D�� �p�W�p�� �P�L�V�� �D�X�� �M�Rur 

[en Gaule] » (SZATAN 2003, VOLUME 2 : 256). Enfin , en ce qui concerne les divinités, on 

�U�H�W�L�H�Q�G�U�D�� �V�X�U�W�R�X�W�� �T�X�H�� �O�H�� �S�D�Q�W�K�p�R�Q���� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O��apparaît au travers des données 

épigraphiques et iconographiques, ne révèle pas de hiérarchie pertinente. 

 

 

 
Figure 25  : Carte des sites mentionnés dans la publication de : 200 3, S. Szatan, Le culte de 

�O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H���Q�R�U�G-est de la Gaule (DAO D. Vurpillot 2016). 
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Ces conclusions, certes justifiées et argumentées���� �V�R�X�I�I�U�H�Q�W�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �I�D�L�E�O�H�V�V�H��

commune. Elles sont la c�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�L�U�H�F�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H��moderne des religions 

antiques. �&�¶�H�V�W-à-dire la volonté de proposer une image rationnelle du paysage 

religieux �S�R�X�U�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �F�U�L�V�W�D�O�O�L�V�H�� �G�H�� �I�D�o�R�Q��

irrationnelle, pour les populations antiques ���� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �K�p�W�p�U�R�F�O�L�W�H�V����Il 

�V�¶�D�J�L�W, en effet, �G�H�� �F�H�W�W�H�� �L�G�p�H�� �O�D�Q�F�L�Q�D�Q�W�H�� �G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �O�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �F�R�P�P�H un 

phénomène religieux à part entière. Comme si le f�D�L�W�� �G�¶�L�Q�V�L�V�W�H�U�� �V�X�U�� �F�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W��

finalement  �T�X�¶�X�Q�H�� �p�W�L�T�X�H�W�W�H�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �E�L�H�Q�� �F�R�P�P�R�G�H, et sans équivalent sémantique 

dans le monde antique, allait altérer la réalité �H�W���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U���j�� �P�H�W�W�U�H���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�D�Q�V��

des données si disparates. Or, la conclusion de ce travail universitaire est sans 

ambages à ce sujet, si le culte des eaux peut être employé comme une sorte de trame 

�J�p�Q�p�U�D�O�H���� �O�D�� �T�X�r�W�H�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�Q�W�V�� �S�D�V�V�H�� �L�Q�p�Y�L�W�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �G�H�V��

regroupements thématiques selon des approches plus précises. 
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2.2.3.3 2004, M. - C. Lhote - Birot , Les divinités des eaux et leurs 

dévots en Gaule Narbonnaise et dans les trois Gaules  

 

DEMARCHE ET INFLUENCE S 

Le dernier travail universitaire présenté, Les divinités des eaux et leurs dévots en 

Gaule Narbonnaise et dans les trois Gaules par M.-C. Lhote-Birot (LHOTE-BIROT 

2004), diffère des deux précédents par son approche ouvertement centrée sur les 

aspects épigraphiques. De ce point de vue, les principales influences proviennent de 

chercheurs allemands et en particulier L. Weisgerber, ainsi que des travaux de M. 

Dondin -Payre et M.-T. Raepsaet-Charlier. En ce qui concerne le culte des eaux et 

�O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H, les noms de G. Drioux, C. Vaillat, A. Grenier, C. Bourgeois et S. Deyts ne 

nous sont pas inconnus. Le constat est le même que pour le document précédent, on 

distingue une volonté manifeste de ne pas reproduire les interprétations fautives de 

�O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H�����T�X�H���F�H���V�R�L�W���O�H�V���H�[�F�q�V���G�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H fonction thérapeutique ou la 

poursuite  systématique des pratiques religieuses antiques à la période 

paléochrétienne. 

 

On remarque que les données archéologiques et dans une moindre mesure le folklore 

ne sont traités que comme des informations contextuelles, si bien que �O�¶�p�W�X�G�H���G�p�S�H�Q�G��

presque entièrement �G�H�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �j�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p�V�� �G�H�� �O�¶�H�D�X au 

travers des mentions épigraphiques, ce qui se révèle gênant lorsque M.-C. Lhote-

Birot est amenée à conclure que « �O�H���S�U�H�P�L�H�U���F�U�L�W�q�U�H�����G�¶�R�U�G�U�H épigraphique, ne permet pas 

�G�H���G�p�I�L�Q�L�U���G�H���I�R�U�P�X�O�H���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���D�Y�H�F���F�H�U�W�L�W�X�G�H�����X�Q���G�L�H�X���R�X���X�Q�H���G�p�H�V�V�H��

des eaux » (LHOTE-BIROT 2004 : 34). �/�D�� �P�D�U�J�H�� �G�¶�H�U�U�H�X�U�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p��

�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �Q�R�Q�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H, c�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �I�k�F�K�H�X�[�� �O�R�U�V�T�X�H��

cette difficulté se voit cumulée avec les écueils inhérents aux monuments épigraphes, 

en particulier le problème récurrent du r éemploi.  

 

Toutefois, on doit reconnaître �T�X�H���O�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p�� �G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���S�H�U�P�H�W���G�H���S�D�V�V�H�U���R�X�W�U�H��

�O�H���S�U�R�E�O�q�P�H���G�H���O�¶�K�p�W�p�U�R�J�p�Qéité des données archéologiques �H�W���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���D�S�H�U�o�X���G�H���O�D��

situation à grande échelle, même �V�¶�L�O est étonnant dans une étude qui porte sur la 

Gaule dans son ensemble de se couper des territoires Lingon, Helvète, Rauraque, 

Séquane, Triboque, Vangion et Nemète�����H�[�F�O�X�V���j���F�D�X�V�H���G�¶�X�Q���F�D�U�D�F�W�q�U�H���P�L�O�L�W�D�L�U�H���© trop 
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marqué » (LHOTE-BIROT 2004 : 2). Nous avons-nous-mêmes laissé de côté certains 

territoi �U�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �p�W�D�L�W�� �W�U�R�S�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �F�R�P�S�W�H�� �W�H�Q�X�� �G�H�V�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V��

�P�R�G�H�V�W�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �O�D�L�V�V�D�L�H�Q�W�� �S�U�p�V�D�J�H�U�����/�¶�p�W�X�G�H�� �© sociale » des dévots est aussi une 

thématique précieuse, mais rarement abordée �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�T�X�L�H�U�W�� �X�Q�� �p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q��

suffisamment importa nt. Sur un espace géographique aussi vaste �O�¶�D�X�W�H�X�U���G�p�Q�R�P�E�U�H��

218 monuments épigraphes jugés pertinents. 

 

COMMENTAIRE  

�$�X�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �V�R�F�L�D�O�H, �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �U�R�P�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �H�V�W�� �D�E�R�U�G�p����

�X�Q�H���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V���p�W�U�D�Q�J�q�U�H���j���Q�R�W�U�H���W�U�D�Yail. M. -C. Lhote-Birot conclue à 

des particularismes régionaux marqués. Ainsi , « en Gaule Narbonnaise les témoignages 

écrits prédominent et les cultes des dieux romains sont tout aussi importants que ceux voués 

aux divinités indigènes. Le même phénomène pe�X�W�� �V�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �j�� �S�U�R�S�R�V�� �G�H�� �O�D�� �*�D�X�O�H��

Belgique. Dans ces deux provinces, les ex-voto anatomiques sont rares, inexistants en 

Gaule Narbonnaise, plus rares en Gaule Mosellane » (LHOTE-BIROT 2004 : 199-200). Elle 

envisage donc la possibilité de territoires mieux �U�R�P�D�Q�L�V�p�V�����R�•���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H��

se traduit préférentiellement par des monuments épigraphes, comparativement à 

�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �R�•�� �R�Q�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�U�D�L�W�� �G�H�V�� �R�I�I�U�D�Q�G�H�V�� �D�Q�D�W�R�P�L�T�X�H�V���� �2�Q�� �V�H�� �G�R�L�W�� �W�R�X�W�H�I�R�L�V�� �G�H��

relativiser la portée de cette hypothèse pour plusieurs ra�L�V�R�Q�V���� �7�R�X�W�H�� �G�¶�D�E�R�U�G, elle 

concerne principalement des sites à caractère thérapeutiques. De plus, elle est très 

réductrice vis-à-�Y�L�V�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �F�X�O�W�X�H�O�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V���� �1�¶�R�X�E�O�L�R�Q�V��

pas que ces ex-voto spécifiques sont eux-mêmes une nouveauté qui apparaît dans le 

paysage religieux au�[���D�O�H�Q�W�R�X�U�V���G�X���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���G�¶�q�U�H et de fait pourraient témoigner 

�G�¶�X�Q�H���p�W�D�S�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���G�X���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�H���U�R�P�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q����Enfin , �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���F�R�U�S�X�V��

�p�S�L�J�U�D�S�K�L�T�X�H���O�¶�D�X�W�H�X�U���F�R�Q�F�q�G�H���T�X�H���O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H���G�X���Q�R�P���G�H�V���G�L�Y�Lnités varie de façon 

�Q�R�W�D�E�O�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �V�L�W�H�V���� �Y�R�L�U�H�� �P�r�P�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�¶�X�Q�� �P�r�P�H�� �V�L�W�H���� �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p��

comme le « �V�L�J�Q�H���G�¶�X�Q�H���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���I�D�L�E�O�H�P�Hnt romanisée ou tout au moins de personnages 

maîtrisant moins bien la langue latine » (LHOTE-BIROT 2004 : 161). Dans ces conditions, 

se serait donc moins un témoignage du niveau réel de romanisation, que de la volonté 

des populations à reproduire le modèle romain. Une idée qui viendrait corroborer la 

dispersion des individus dans les différents groupes sociaux. Parmi les 153 dédicaces 

�R�•�� �O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �D�� �S�X�� �r�W�U�H�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H���� ������ �V�H�U�D�L�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�L�W�R�\�H�Q�V���� ������ �V�H�U�D�L�H�Q�W�� �G�H�V��

pérégrins, 12 des affranchis et enfin 25 se rattacheraient au milieu servile. Si les 
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citoyens sont très bien �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�V�����F�R�P�P�H���R�Q���S�R�X�Y�D�L�W���V�¶�\���D�W�W�H�Q�G�U�H��pour des offrandes 

de cette nature, la mention de gentilices prestigieux reste rare, tout comme celle de 

gentilices à connotation indigène. La norme est au gentilice latin associé à un 

surnom, ce qui viendrait corroborer  cette hypothèse �G�¶�X�Q�H�� �U�R�P�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �T�X�¶�R�Q��

�S�R�X�U�U�D�L�W�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �G�¶intermédiaire.  Il émane une réelle volonté de se tourner vers le 

modèle romain, �V�D�Q�V���W�R�X�W�H�I�R�L�V���T�X�H���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���V�R�L�W���F�R�P�S�O�q�W�H�� 

 

À la lumière de ce témoignage intéressant, mais dont on ne doit une nouvelle fois pas 

surestimer la portée compte-�W�H�Q�X���G�H���O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�p����il nous appartient  aussi 

�G�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�L�V�H�U�� �X�Q�� �S�R�Q�F�L�I�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H���� �&�H�O�X�L�� �G�¶�X�Q�� �F�X�O�W�H « populaire  » avec une 

connotation  péjorative. Populaire, �L�O�� �O�¶�p�W�D�L�W�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �R�•�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V��

témoignages historiques nous renseignent sur son succès dans les différentes 

provinces de la Gaule, m�D�L�V�� �L�O�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W�� �S�D�V�� �© populaire  �ª���� �F�¶�H�V�W-à-dire 

limité aux populations rurales et  les plus modestes de la société. Au contraire, on doit 

reconnaître la �G�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���U�H�J�U�R�X�S�p�H�V���V�R�X�V���O�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H���G�X���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[ : 

des gestes individuels et occasionnels les plus modestes, aux lieux de cultes, tantôt 

privés tantôts publics , dont le rayonnement �V�¶�p�W�H�Q�G�� �V�X�U�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �H�W�� �G�H�V��

�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V���j���O�¶�H�Qvergure variable. 



 
135 

2.2.4 Que retenir de la  perception du culte des eaux gallo -

romain dans  les sources historiographiques  ? 

Nous avions conclu au terme �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�X�H�O�O�H�V que la religion 

gauloise���� �W�H�O�O�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �p�W�p�� �G�p�I�L�Q�L�H�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �S�U�pcoce, a contribué  à déterminer la 

nature du système de croyances appliqué à la Gaule pendant la période romaine. En 

conséquence, la perception du culte des eaux, tant pour la protohistoire que pour la 

période romaine, �Q�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �O�¶�p�F�K�R�� �D�P�S�O�L�I�L�p�� �G�H�� �O�D�� �G�p�I�Dillance généralisée dont est 

victime ce système de croyances. 

�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H��nous a permis de contextualiser une série de documents clefs 

dans une réflexion théorique plus générale. Grâce à ces documents, nous avons pu 

nous concentrer sur le culte des eaux et évaluer les principaux problèmes qui altèrent 

notre perception du  phénomène. 

 

Le premier, le plus important,  �H�V�W���G�¶�R�U�G�U�H���P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H, que ce soit dans le cadre 

de la publication de J.G.H Greppo ou dans celle de M.-C. Lhote-Birot, le culte des 

eaux est toujours envisagé comme un phénomène religieux à part entière. Ainsi , on a 

�O�¶�L�Q�W�X�L�W�L�R�Q���T�X�¶�L�O���S�H�X�W���r�W�U�H���F�O�R�L�V�R�Q�Q�p��par une définiti on, une proposition indémontrable 

dont la vérité commande l'assentiment général �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W pourtant  jamais 

véritablement formulée ou seulement de façon partielle, c�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V��

fâcheux que les termes sous-jacents de cette définition fluctuent selon les auteurs et 

se plient  aux nécessités des différents discours. Parfois, cette définition forcée se 

révèle tant  i�Q�D�G�D�S�W�p�H�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �S�R�X�U�V�X�L�Y�U�H�� �X�Q�H�� �G�p�P�R�Q�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �H�Q��est réduit 

produire des arguments �V�L�� �J�p�Q�p�U�L�T�X�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �D�X�F�X�Q�� �V�H�Q�V�� ����« Cela nous 

�F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�� �X�Q�H�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�D�X���� �&�H�W�W�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �D�W�W�U�L�E�X�p�H�� �j�� �W�R�X�W�H��

divinité, m�D�V�F�X�O�L�Q�H�� �H�W�� �I�p�P�L�Q�L�Q�H���� �K�R�Q�R�U�p�H�� �j�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�¶�X�Q�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�X�U�F�H » 

(LHOTE-BIROT 2004 : 3). Une affirmation gênante en Gaule, à moins de considérer que 

la majorité des �O�L�H�X�[�� �G�H�� �F�X�O�W�H�� �V�R�Q�W�� �Y�R�X�p�V�� �j�� �X�Q�H�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�D�X����Dès lors, notre 

première tâche sera de nous interroger sur la terminologie. Après avoir présenté 

brièvement les relations que peuvent entretenir les anciens avec les phénomènes 

naturels �H�W�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �O�¶�H�D�X���� �Q�R�X�V�� �W�H�Q�W�H�U�R�Q�V�� �G�¶�H�[�S�R�V�H�U�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �W�U�D�L�W�V��

caractéristiques qui se dé�J�D�J�H�Q�W�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V�� �O�L�p�H�V�� �j�� �O�¶�H�D�X���� �(�Q�W�H�Q�G�R�Q�V��

�E�L�H�Q���T�X�¶�L�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W���S�D�V���G�¶�X�Q�H���W�H�Q�W�D�W�L�Y�H���G�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���X�Q�L�I�L�p�H�����L�P�S�U�D�W�L�F�D�E�O�H���F�R�P�P�H���Q�R�X�V��

�O�¶avons vu, mais plutôt de formuler des concepts clefs. 
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Les autres problèmes touchent à des thématiques plus spécifiques et viendront 

�F�R�P�S�O�p�W�H�U���F�H�V���F�R�Q�F�H�S�W�V���F�O�H�I�V�����,�O���V�¶�D�J�L�U�D���G�H���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���V�X�U���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V��

thérapeutiques, sur les termes de la transition entre les pratiques d�¶un polythéisme 

gallo-romain  sur le déclin et �G�¶un christianisme en plein essor et enfin sur la manière 

dont sont envisagés les lieux où se déroule le culte. 

 

�/�H���V�H�F�R�Q�G���D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H��fut de fournir une liste conséquente de 

sites considérés, à tort ou à raison, comme des lieux de culte des eaux, et de leur 

associer les principales caractéristiques qui ont motivé cette identification par les 

différents auteurs. Les descripteurs généraux (folklore, mobilier, structures et 

structures hydrauliques) ont été intégrés dans des diagrammes individuels pour 

chacune des pu�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q���S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H��en fonction de la présence 

du descripteur rapporté au nombre de sites représentés (fig. 27a). Un diagramme de 

synthèse regroupe les sept publications, en prenant en compte à la fois le pourcentage 

de représentation des descripteurs, ainsi que le nombre de sites pris en considération 

suivant une règle logarithm ique afin de lisser les écarts (fig . 27b).  

�2�Q�� �U�H�P�D�U�T�X�H�� �X�Q�H�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �Q�H�W�W�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �G�H�V�� �V�L�W�H�V��

thermaux avec une source minérale, �R�•���O�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V���V�R�Q�W���D�X���F�°�X�U��

des investigations, et le reste des publications . Une situation imputable à la fois à une 

attention plus poussée �D�X�[���P�R�G�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�R�X�U�F�H�V���P�L�Q�p�U�D�O�H�V, mais aussi à 

une présence plus marquée de ce ty�S�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �S�U�p�F�L�V����

�/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�V�� �U�H�T�X�L�H�U�W�� �G�H�V�� �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V��

considérables, qui se traduisent par des indices archéologiques plus évidents à 

�G�p�F�H�O�H�U���� �6�R�U�W�L�� �G�H�� �F�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H���� �O�¶�L�Q�G�L�J�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �W�U�D�F�H�V�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Qts hydrauliques 

concrets est perceptible de façon singulière dans le diagramme de synthèse. Au sein 

de ce second groupe de publications, on remarque que le folklore fait office de 

�F�R�Q�W�U�H�S�D�U�W�L�H�� �I�D�F�H�� �j�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�V���� �8�Qe 

caractéristique �G�p�M�j�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �G�p�W�D�L�O�� �G�H�V�� �G�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�D��

publication de J. -G. Bulliot et F. Thiollier (BULLIOT ET THIOLLIER 1892). D�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��

même si ce document semble se distinguer des autres au niveau de la représentation 

du �P�R�E�L�O�L�H�U�� �H�W�� �G�H�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���� �R�Q�� �U�D�S�S�H�O�O�H�U�D�� �T�X�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�p�W�D�L�O�O�p�H�� �V�X�J�J�p�U�D�L�W�� �T�X�¶�H�Q��

général ces deux descripteurs étaient caractérisés par des éléments très génériques. 

Enfin, sur la base des profils, on observe une évolution nette entre les travaux de M. 

Poncin, qui se rapprochent plus des productions du début du XXe siècle et ceux de S. 
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�6�]�D�W�D�Q���� �/�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �Q�R�W�D�E�O�H���� �P�r�P�H�� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �V�H�� �J�D�U�G�H�U�D�� �E�L�H�Q�� �G�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�V�H�U��

�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���G�X���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���j���S�D�U�W�L�U���G�H���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���G�H�X�[���H�[�H�P�S�O�H�V�� 
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3. Une  re lecture des sources antiques  

nécessaire  

�&�H�W���p�W�D�W���G�H���O�¶�D�U�W���V�X�U���O�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���G�X���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[��en Gaule nous a permis de mieux 

appréhender la façon dont les mythes historiographiques ont été construits et la 

manière dont ils ont évolué au fil du temps. À partir de ces constatations, nous avons 

évalué les principaux problèmes qui altèrent la perception du phénomène sur notre 

territoire  et présenté les �p�O�p�P�H�Q�W�V���F�O�H�I�V���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���P�L�V���H�Q���D�Y�D�Q�W���S�D�U���O�H�V���G�L�I�I�H�U�H�Q�W�V��

auteurs. 

�/�¶�Ldentifi cation des défaillances de �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H��apparaît comme le premier 

�W�H�U�P�H���G�¶�X�Q�H���p�T�X�D�W�L�R�Q���S�O�X�V���Y�D�V�W�H���� �H�Q���Y�X�H���G�¶�R�E�W�H�Q�L�U���X�Q�H���U�H�O�H�F�W�X�U�H���S�O�X�V���F�R�Q�V�H�Q�V�X�H�O�O�H���H�W��

�U�p�D�O�L�V�W�H�� �G�X�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �R�F�F�X�S�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �S�D�\�V�D�J�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[����Or, 

�Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �S�U�p�F�L�V�p�� �G�q�V�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �T�X�H��les avancées les plus significatives sur la 

�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H���G�X���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���R�Q�W���p�W�p���H�I�I�H�F�W�X�p�H�V���S�D�U���O�H���E�L�D�L�V���G�¶�X�Q�H���U�H�O�H�F�W�X�U�H���D�W�W�H�Q�W�L�Y�H��

�G�H�V�� �p�F�U�L�W�V�� �D�Q�W�L�T�X�H�V���� �/�H�� �V�H�F�R�Q�G�� �W�H�U�P�H�� �G�H�� �O�¶�p�T�X�D�W�L�R�Q�� �G�R�L�W�� �G�R�Q�F�� �Q�Dturellement faire 

�F�R�Q�Y�H�U�J�H�U�� �O�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �O�L�Y�U�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�K�L�Vtoriographie avec ces nouveaux apports, 

afin de mieux appréhender la signification du concept de culte des eaux pour les 

�S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p���� �(�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�R�W�V���� �Q�R�X�V�� �Q�H�� �S�R�X�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �Q�R�X�V�� �F�R�Q�W�H�Q�W�H�U��

�G�¶�H�[�S�R�V�H�U�� �O�H�V�� �H�U�U�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H. Il nous faut compléter cette approche en 

donnant une « consistance �ª�� �D�X�� �F�R�Q�F�H�S�W���� �F�¶�H�V�W-à-dire identifier quelles sont ses 

principales caractéristiques à partir des indices issus du substrat religieux gréco-

romain.   
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���������/�H�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�V���G�D�Q�V���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p 

Nous �D�Y�R�Q�V�� �G�p�M�j�� �p�P�L�V�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �T�X�H�� �S�U�R�S�R�V�H�U�� �X�Q�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �X�Q�L�I�L�p�H�� �G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V��

�H�D�X�[�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �S�D�V�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���� �/�H�V�� �P�r�P�H�V�� �O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �© nature 

universelle �ª���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �F�R�Q�o�X�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �W�R�W�D�O�L�W�p�� �G�¶�r�W�U�H�V�� �H�W�� �G�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���� �R�X��

comme une cause, �X�Q�H�� �S�X�L�V�V�D�Q�F�H�� �F�U�p�D�W�U�L�F�H�� �H�W�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�U�L�F�H�� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V��(COULON 

2007 : 7). Au fil des siècles, les civilisations du bassin méditerranéen ont développé 

des conceptions qui sont venues se superposer les unes aux autres. À cet égard, on 

peut proposer une lecture transversale qui fait cohabiter une perception religieuse de 

la nature �H�W�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �D�X�[�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V���� �'�¶�X�Q��

point de vue moderne, �R�Q���W�H�Q�G���j���S�H�Q�V�H�U���T�X�H���F�H�V���G�H�X�[���S�{�O�H�V���V�¶�R�S�S�R�V�H�Q�W, que la science, 

la connaissance des conditions matérielles des phénomènes, impose une distance par 

�U�D�S�S�R�U�W���D�X���P�\�W�K�H�����V�L���F�H���Q�¶�H�V�W���X�Q�H���G�p�P�\�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���F�R�P�S�O�q�W�H�����3�R�X�U���O�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���T�X�L���Q�R�X�V��

intéressent ces deux notions sont au contraire complémentaires. Nous pouvons nous 

�I�D�L�U�H���O�¶�p�F�K�R de N. Icard-Gianolio �O�R�U�V�T�X�¶�L�O���U�D�S�S�H�O�O�H���T�X�H��« �F�H���Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V���S�D�U�F�H���T�X�¶�R�Q���V�D�Y�D�L�W��

�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �L�Q�K�D�E�L�W�X�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �S�R�X�Y�D�L�W�� �r�W�U�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �V�L�J�Q�H���� �H�W��

�O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �Q�¶�H�[�F�O�X�D�L�W�� �S�D�V�� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H » (ICARD-GIANOLIO  2004 : 

464). 

 

3. 1.1 Objet divin   

Dans la Métaphysique , Aristote rappelle que la tradition « �Y�H�Q�X�H���G�H���O�¶�D�Q�W�L�T�X�L�W�p���O�D���S�O�X�V��

haute, et qui a été transmise à la postérité sous le voile du mythe, nous apprend que les 

corps célestes sont des Dieux, et que le divin embrasse la nature tout entière » (ARISTOTE , 

METAPHYSIQUE, XII,  8, 1074 B). Une idée bien ancrée dans les mentalités où la vie et la 

matière seraient régies par des figures divines. Pour subvenir à son existence 

�O�¶�K�R�P�P�H�� �G�p�S�H�Q�G�� �G�R�Q�F�� �G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�V�� �F�R�Q�W�L�Q�X�V�� �D�Y�H�F�� �F�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V����favorisant ainsi la 

perpétuation du cycle de la vie (DERKS 1997 : 74-81). Toutefois, �V�¶�L�O �Q�¶�H�[�L�V�W�D�L�W�� �D�X�F�X�Q��

lieu qui soit privé de dieux (DE POLIGNAC ET SCHEID 2010 : 427) tous les phénomènes 

naturels �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W pas pour autant consacrés et voués à devenir les sanctuaires de 

forces diffuses, �G�R�Q�W�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�U�D�L�W�� �j�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X, c�¶�H�V�W�� �O�j�� �X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q��

fallacieuse tenue par les folkloristes et les partisans de la phénoménologie religieuse. 

G. Dumézil (DUMEZIL 1974 : 36-48) puis J. Scheid (SCHEID 2008) ont démontré que 
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�G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W, certains phénomènes naturels, ou objets vénérés, ne sont pas les dieux 

eux-mêmes, mais des symboles habités, possédés, par les dieux, tel un « adjuvant, un 

�P�R�\�H�Q���G�H���U�D�S�S�H�O�����S�U�p�F�L�H�X�[���H�W���P�r�P�H���V�D�F�U�p���G�D�Q�V���O�D���P�H�V�X�U�H���R�•���F�H���T�X�¶�L�O��"rappelle" est précieux 

et sacré » (DUMEZIL 1974 : 44). �(�W���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W, que �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�V��

�H�V�W�� �O�D�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �F�K�R�L�[ �G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� puis de sa mise en �°�X�Y�U�H par une 

communauté ou une autorité locale. Tous les phénomènes naturels ne sont pas 

concernés de manière systématique, ni ne sont �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �G�p�Y�R�W�L�R�Q�� �D�F�W�L�Y�H���� �T�X�L�� �V�H��

traduirait par �O�¶�R�P�Q�L�S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�D�X�W�D�Q�W de lieux de culte naturistes. 

  

À ce titre , il est utile de rappeler la signification des termes tescum et templum . Le 

tescum �G�p�I�L�Q�L���G�H�V���W�H�U�U�H�V���L�Q�F�X�O�W�H�V�����V�D�X�Y�D�J�H�V���H�W���W�H�U�U�L�I�L�D�Q�W�H�V�����T�X�L���V�R�Q�W���O�D���S�U�R�S�U�L�p�W�p���G�¶�X�Q�H��

�G�L�Y�L�Q�L�W�p�� �H�Q�� �Y�H�U�W�X�� �G�¶�X�Q�H�� �R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �V�S�R�Q�W�D�Q�p�H���� �&�H�W�W�H�� �R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �V�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�� �S�D�U�� �O�H��

caractère exceptionnel du lieu, témoignage du non-�K�X�P�D�L�Q���� �G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�L�Y�L�Q�H����

que les hommes se bornent à reconnaître. Par opposition au templum , la résidence 

�G�L�Y�L�Q�H�� �T�X�L�� �F�H�W�W�H�� �I�R�L�V�� �H�V�W�� �O�H�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �K�X�P�D�L�Q�H��(SCHEID 1993 : 20 ; DE 

CAZANOVE 2000 : 37-38). �/�¶�X�Q���H�W���O�¶�D�X�W�U�H���U�H�I�O�q�W�Hnt des choix opérés au sein de la nature, 

soi�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �© �V�¶�L�P�S�R�V�H�Q�W �ª�� �D�X�[�� �K�R�P�P�H�V�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�p�Y�L�G�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�L�Y�L�Q�H���� �V�R�L�W��

�T�X�¶�L�O�V�� �U�p�V�X�O�W�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �O�p�J�L�W�L�P�p�H�� �S�D�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V����Encore 

pourrait -�R�Q�� �G�L�V�F�X�W�H�U�� �O�R�Q�J�X�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �V�S�R�Q�W�D�Q�p�H�� �H�W�� �G�H�� �V�H�V��

manifestations concrètes dans le paysage religieux, c�D�U�� �O�H�V�� �F�K�R�L�[�� �T�X�L�� �V�¶�R�S�q�U�H�Q�W��

mettent en mouvement des mécanismes qui dépassent la simple reconnaissance du 

caractère « hors du commun �ª�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �Q�D�W�X�U�H�O : valeur traditionnelle, rôle 

de marqueur spatial, relation à de�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �R�X�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H���� �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �F�H��

�T�X�L�� �H�V�W�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�� �F�R�P�P�H�� �K�R�U�V�� �G�X�� �F�R�P�P�X�Q�� �Q�H�� �V�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �T�X�¶�H�Q�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �F�H�� �T�X�H�� �O�H��

corps social reconnaît comme étant commun, la norme. �,�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W pas �G�¶une notion 

absolue, mais il faut y voir le  reflet �G�H�� �F�K�R�L�[���� �G�H�� �O�D�� �G�p�O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�� �D�X�[��

contours fluctuants. De plus, le fait que la dévotion soit tournée vers des éléments 

�Q�D�W�X�U�H�O�V���Q�H���V�L�J�Q�L�I�L�H���S�D�V���Q�R�Q���S�O�X�V���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���S�O�X�V���© pure », déconnectée du « monde » 

�T�X�L�� �O�¶�H�Q�W�R�X�U�H���� �$�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H, elle est la composante, le �P�D�L�O�O�R�Q���� �G�¶�X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H��

interconnecté qui vise à assurer le bon fonctionnement du monde et à lui donner un 

sens. 
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3.1.2 Spectateur antique, spectateur contemporain  : des 

regards différents face aux phénomènes naturels  

Il est difficile pou �U�� �X�Q�� �R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �j�� �T�X�H�O�� �S�R�L�Q�W��les différences 

culturelles  entre sociétés antiques et sociétés contemporaines influent sur le regard 

�T�X�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���S�R�U�W�H���V�X�U���O�H���P�R�Q�G�H���T�X�L���O�¶�H�Q�W�R�X�U�H�����-�����6�F�K�H�L�G���G�p�F�U�L�W���W�U�q�V���E�L�H�Q���O�H�V���U�p�D�F�W�L�R�Q�V��

différentes qu�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �D�W�W�H�Q�G�U�H�� �G�¶�X�Q�� �V�S�H�F�W�D�W�H�X�U�� �D�Q�W�L�T�X�H�� �R�X�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �I�D�F�H�� �j�� �X�Q��

phénomène naturel remarquable : « �/�H�� �V�S�H�F�W�D�F�O�H�� �G�¶�X�Q�� �Y�L�H�X�[�� �E�R�L�V�� �V�D�F�U�p�� �S�U�R�Y�R�T�X�H�� �X�Q��

�F�K�R�F���� �P�D�L�V�� �F�H�W�� �p�E�U�D�Q�O�H�P�H�Q�W�� �I�U�D�S�S�H�� �O�¶�D�Q�L�P�X�V����"�O�¶�H�V�S�U�L�W", et suscite un mouvement de recul 

respectueux plutôt �T�X�¶�X�Q���p�O�D�Q���P�\�V�W�L�T�X�H�� » (SCHEID 2008 : 627). 

 

�/�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�F�� �H�Q�� �F�L�H�O��concrétise de façon probante comment des concepts en 

apparence universels sont en réalité des productions culturelles �T�X�L�� �Y�D�U�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H��

�V�R�F�L�p�W�p�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �/�¶�D�U�F�� �H�Q�� �F�L�H�O���� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H��phénomène naturel, a intéressé les 

�L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�V�� �G�H�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �p�S�R�T�X�H�V���� �3�D�U�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �V�S�H�F�W�U�H��

chromatique qui est en jeu ici. 

Le monde occidental moderne accepte une définition commune des couleurs 

pressentie comme « naturelle  ». On en�W�H�Q�G�� �S�D�U�� �O�j�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�K�\�V�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�X�O�H�X�U��

�T�X�L�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �O�D�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �O�R�Q�J�X�H�X�U�V�� �G�¶�R�Q�G�H�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�X�� �V�S�H�F�W�U�H��

�p�O�H�F�W�U�R�P�D�J�Q�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �O�X�P�L�q�U�H�� �Y�L�V�L�E�O�H�� �S�D�U�� �O�¶�°�L�O�� �K�X�P�D�L�Q���� �&�H�W�W�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q identifie 

sept couleurs primaires dans la composition de �O�¶�D�U�F-en-ciel et est issue directement 

�G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�R�S�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �Y�R�Q�W�� �U�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�H�U�� �O�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�X�O�H�X�U�V�� �D�X�� �P�R�L�Q�V�� �j��

partir du XVII e siècle. Elle �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���G�H�V���U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V���G�H���,�����1�H�Z�W�R�Q���O�R�U�V�T�X�¶�L�O��

propose un nouveau système des couleur�V���T�X�L���I�D�L�V�D�L�W���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q���V�\�V�W�q�P�H���O�L�Q�p�D�L�U�H���X�Q��

cercle et renonçait au �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �G�X�� �F�O�D�L�U�� �H�W�� �G�X�� �I�R�Q�F�p�� 

Cette définition est devenue prépondérante depuis que le domaine scientifique a 

progressivement investi ce domaine, mais ra�S�S�H�O�R�Q�V���T�X�¶�L�O���H�[�L�V�W�H���D�X�V�V�L���G�H�V���D�S�S�U�R�F�K�H�V��

chimiqu es, physiologiques, cognitives, etc. Il en dérive autant de définitions 

spécifiques à chaque �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�¶�p�W�X�G�H����Il est intéressant de constater que nous, 

spectateur moderne, considérons cette définition générale comme allant de soi, 

�F�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �I�L�J�X�U�D�W�L�Y�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �R�E�V�H�U�Y�D�E�O�H���� �2�U, les textes 

antiques démontrent que cette co�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �Q�¶�D�� �U�L�H�Q�� �G�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H et que la division 

institutionnalisée du spectre chromatique est une notion moderne qui  �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�Q��

vigueur dans le monde antique. Bien au contraire, �F�¶�H�V�W�� �P�r�P�H�� �X�Q�� �V�X�M�H�W�� �G�H�� �G�p�E�D�W�� �G�H��
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premier ordre pour les intellectuels. Au travers des différents textes, on trouve des 

�S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �V�¶�p�F�K�H�O�R�Q�Q�H�Q�W���G�¶�X�Q�H à six couleurs, alors les poètes en 

imaginaient un millier. Dans ce contexte , �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �K�\�S�H�U�E�R�O�H�� �T�X�L�� �V�X�J�J�q�U�H�� �T�X�H�� �O�H��

nombre réel de couleurs va au-delà de la perception humaine (BRADLEY 2009 : 36-51). 

Cette difficulté à diviser le spectre chromatique transparaît nettement chez Sénèque. 

Il admet sa frustration face à ce phénomène naturel, et surtout  son incapacité à 

discerner des séparations nettes dans un spectre chromatique qui lui paraît continu  : 

 

« On y voit du flammeus, du luteus, du caeruleus, et d'autres teintes si 
finement nuancées, comme sur la palette du peintre, que, suivant le dire du 
poète, pour discerner entre elles les couleurs, il faut comparer les premières 
aux dernières. Car la transition échappe, et l'art de la nature est tellement 
merveilleux, que des couleurs qui commencent par se confondre, finissent par 
contraster. »  
(SENEQUE, QUESTIONS NATURELLES , I,  3, 4) 

 

Confronté au même phénomène naturel, à une même référence, spectateurs antiques 

et modernes ne bénéficient pas des mêmes outils culturels pour apprécier la 

�V�L�W�X�D�W�L�R�Q���� �/�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �G�L�V�S�R�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�U�J�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�U�L�Q�V�q�T�X�Hment plus 

ouverte que le second qui est déjà conditionné par une division institutionnalisée 

admise de tous. 

 

�2�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �E�L�H�Q�� �O�¶�H�Q�M�H�X�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�J�D�U�G�V. La division en sept 

couleurs primaires qui nous est si familière est aussi tout à fait artificielle . Un 

�L�Q�G�L�Y�L�G�X���V�R�X�P�L�V���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���Q�R�U�P�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���S�H�X�W���W�U�q�V���E�L�H�Q���S�H�U�F�H�Y�R�L�U���X�Q���Q�R�P�E�U�H���G�H��

couleurs différent, être incapable de les distinguer, voire même exprimer sa relation 

au spectre chromatique selon des concepts totalement étrangers à nos modèles 

�R�F�F�L�G�H�Q�W�D�X�[���F�R�P�P�H���O�¶�R�Q�W���S�U�R�X�Y�p���O�H�V���p�W�X�G�H�V���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V���G�H�V���G�L�D�O�H�F�W�H�V���+�D�Q�X�Q�R�R��

aux Philippines ou Dani en Papouasie Nouvelle-Guinée. 

 

 

�������������2�E�M�H�W���G�¶�H�Q�T�X�r�W�H 

Objet divin, l a nat�X�U�H�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �R�E�M�H�W�� �G�¶�H�Q�T�X�r�W�H�V��qui aboutissent, �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H, à des 

approches de type comptables et empiriques (COULON 2007 : 16), c�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�¶�j�� �S�D�U�W�L�U��

du VI e siècle avant notre ère �T�X�H�� �V�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �J�U�H�F�� �O�¶�p�E�D�X�F�K�H�� �G�¶�X�Q�H��
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relecture de la nature où le récit mythique cohabite avec des discours plus rationnels, 

débattus par les différentes écoles de pensée. À partir de la période helléni stique, 

deux courant de pensées se démarquent ���� �O�¶Épicurisme et le Stoïcisme. Au-delà de 

leurs différences, ces deux écoles concourent à un objectif commun : libérer 

�U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �G�H�� �V�H�V�� �D�Q�J�R�L�V�V�H�V�� �I�D�F�H�� �D�X�[�� �p�Q�L�J�P�H�V�� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �H�W�� �G�H�� �V�D��

condition (COULON 2007 : 22), ou tout du moins lui fournir des outils intellectuels 

�D�G�D�S�W�p�V�� �j�� �F�H�W�W�H�� �T�X�r�W�H�� �G�¶�p�S�D�Q�R�X�L�V�V�H�Pent personnel. En effet, le système religieux 

ro�P�D�L�Q���Q�¶�L�P�S�R�V�H���S�D�V���G�H�V���F�U�R�\�D�Q�F�H�V, mais prescrit des rites, ce sont les contreparties 

�D�W�W�H�Q�G�X�H�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �G�L�H�X�[�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�L�G�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �D�S�S�R�U�W�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�R�Q�G�H���� �(�O�O�H�V��

�J�D�U�D�Q�W�L�V�V�H�Q�W���X�Q�H���I�R�U�P�H���G�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H���G�D�Q�V���O�H��partenariat entre mortels et immortels. La 

pratique est donc séparée de la croyance où chacun est libre, voire encouragé, à titre 

�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O���� �j�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �j�� �G�R�Q�Q�H�U�� �D�X�[�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V et à la religion. Une 

réflexion qui devint donc plus systématiqu e et méthodique à Rome à partir des IIIe et 

II e siècles av. J.-�&�������V�R�X�V���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H�V���p�F�R�O�H�V���G�H���S�H�Q�V�p�H���J�U�H�F�T�X�H�V��(SCHEID 2002 : 144-

152). 
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3.2 L �D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �D�T�X�D�W�L�T�X�H�� �G�D�Q�V��

�O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p 

Un second aspect important concerne un a priori  assez courant, qui peut sembler 

rationnel de notre point de vue , mais qui �Q�H���O�¶�H�V�W���S�D�V��aux yeux des sociétés antiques. 

Cette idée que les eaux minérales et conséquemment leur potentiel thérapeutique  

devraient par essence avoir un niveau de sacralité supérieur aux eaux dites 

« ordinaires  » : 

 

« Si le culte des fontaines fut généralement adopté partout dans les religions 
païennes, ainsi qu'il a été dit ailleurs, nous voyons toutefois qu'il eut toujours 
quelque chose de plus marqué, de plus solennel pour les divinités 
bienfaisantes des sources thermales, minérales, ou autres dont les eaux 
pouvaient être de quelque manière favorables à la santé. » (GREPPO 1846 : 
214) 

 

Nous nous heurtons ici à une double incompréhension �T�X�L�� �W�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W, à la 

percept�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�X�U�D�Q�W �O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W, �D�X�[�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �j�� �O�¶�H�D�X�� �G�D�Q�V�� �X�Q��

cadre religieux. 

 

Dès la fin du Ve siècle et le début du IVe siècle av. J.-C. Hippocrate proposait un 

classement des eaux en exposant leur qualité ou leur dangerosité à partir de critères 

observables (goût, odeur, couleur, etc.). Un travail fondamental  qui sera repris et 

actualisé à la période romaine suite à un intérêt croissant pour les pratiques 

�W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�V���O�L�p�H�V���j���O�¶�H�D�X qui �V�¶�D�F�F�H�Q�W�X�H�Ua au début du principat augustéen.  

Un premier élément à admettre est que la terminologie, grecque ou latine, intègre la 

reconnais�V�D�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�O�X�U�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �'�D�Q�V�� �O�¶�p�S�R�S�p�H�� �K�R�P�p�U�L�T�X�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V��

�H�V�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �P�D�U�T�X�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�O�X�U�L�H�O �Œ�����.
• �Œ� �2�.��
õ��. Une diversité 

évidente soulignée par Hippo crate : 

 
« les eaux dont les éléments sont très divers ; telles sont les eaux des grands 
fleuves dans lesquels d'autres fleuves se déchargent, et celles des lacs qui 
reçoivent quantité de ruisseaux de toute espèce, et les eaux étrangères qui 
n'ont pas leurs sources dans le voisinage, mais qui arrivent de lieux éloignés ; 
car une eau ne saurait être identique à une autre eau » 
(HIPPOCRATE, DES AIRS, DES EAUX ET DES LIEUX, IX)  

 



 
146 

�/�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X��exprime une vision plus binaire  et tend à accentuer 

un antagonisme artificiel entre ce qui serait une « eau ordinaire  » et les « eaux 

minérales ».  En général, cette séparation ne se réfère pas à une définition précise, 

mais exprime plutôt une intuition , ce qui a aussi pour conséquence une inclination 

naturelle à accorder une « valeur » ou un statut supérieure aux eaux minérales, 

synonymes �G�D�Q�V���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���F�R�O�O�H�F�W�L�I���G�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p�V���W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�V�� 

 

Cette �K�L�p�U�D�U�F�K�L�V�D�W�L�R�Q���Q�¶�D���S�D�V���Ge s�H�Q�V���G�X�U�D�Q�W���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p����chaque eau est différente et 

dispose de qualités spécifiques �T�X�L���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���Q�p�I�D�V�W�H�V���R�X���I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V���j���O�¶�R�U�J�D�Q�Lsme. 

�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �H�V�W�� �S�U�D�J�P�D�W�L�T�X�H et reconnaît à toute eau son utilité. Ainsi , telle ou telle 

eau minérale sera certes active contre u�Q�� �W�\�S�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �G�¶�D�I�I�O�L�F�W�L�R�Q, mais ne 

bénéficiera pas pour auta�Q�W�� �G�¶�X�Q��statut supérieur à une eau pure sans propriété 

thermique ou chimique  �U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�V�����'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V, Oribase est sibyllin sur le sujet car 

« sachez donc que la meilleure eau est complétement exempte de toute qualité, aussi bien 

sous le rapport du goût qu�H�� �V�R�X�V�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�¶�R�G�R�U�D�W ; par une conséquence nécessaire, une 

�S�D�U�H�L�O�O�H�� �H�D�X�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �D�J�U�p�D�E�O�H�� �j�� �E�R�L�U�H���� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�H�� �L�U�U�p�S�U�R�F�K�D�E�O�H�� » (ORIBASE, 

SYNOPSIS, V, 1).  

 

De ce point de vue, �L�O�� �V�H�� �I�D�L�W�� �O�¶�p�F�K�R�� �G�H�� �G�¶�X�Q�� �D�Q�W�D�J�R�Q�L�V�P�H�� �S�O�X�V�� �O�D�U�J�H�� En effet, les 

médecins antiques et la tradition hippocratique en général  ne considèrent pas les 

eaux minérales comme une alternative thérapeutique valable. Au contraire, se sont 

des pratiques jugées dangereuses et en tant que telles elles sont soit passées sous 

silence, soit critiquées. Pourtant , �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �j�� �G�H�V�� �I�L�Q�V�� �W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �H�D�X�[��

�P�L�Q�p�U�D�O�H�V���H�V�W���F�R�Q�Q�X�H���G�H���O�R�Q�J�X�H���G�D�W�H���H�W���E�p�Q�p�I�L�F�L�H���G�¶�X�Q���H�V�V�R�U���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H���j���S�D�U�W�L�U���G�X��

principat augustéen.  Cette défiance envers le thermalisme pourrait prendre racine 

dans un contexte religieux spécifique, où les sources minérales sont souvent placées 

�V�R�X�V�� �O�H�� �S�D�W�U�R�Q�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p, et donc le crédit des guérisons serait à porter non 

pas au praticien médical, �P�D�L�V�� �j�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �G�L�Y�L�Q�H����À cette hypothèse énoncée par 

E. Samama (SAMAMA  2015 : 29), vient se superposer l�¶�L�G�p�H�� �T�X�H�� �G�H�X�[�� �P�p�G�H�F�L�Q�H�V��

parallèles cohabitent. Une medecina populaire, issue de la pratique empirique et des 

traditions , ces « remèdes de famille » qui côtoient les pratiques magiques et 

superstitieuse. Puis une medecina canonique, scientifique  pourrait -on dire, pratiquée 

par les médecins (MUDRY 2015 : 77). 
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3.2.1 Les différent es catégories  �G�¶�H�Du  

Hippocrate pose une distinction fondamentale entre eaux stagnantes et eaux 

�F�R�X�U�D�Q�W�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�H�D�X�� �Dbordés dans son célèbre 

classement en cinq catégories présenté dans le traité Des airs, des eaux et des lieux. Il 

�F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �G�¶�D�E�R�U�G��« �O�H�V�� �H�D�X�[�� �G�H�� �P�D�U�D�L�V���� �G�H�� �U�p�V�H�U�Y�R�L�U�V�� �H�W�� �G�¶�p�W�D�Q�J�V », malfaisantes et 

« �Q�X�L�V�L�E�O�H�V�� �S�R�X�U�� �W�R�X�W�H�� �H�V�S�q�F�H�� �G�¶�X�V�D�J�H » (HIPPOCRATE , DES AIRS, DES EAUX ET DES LIEUX, 

VII) , puis les « eaux qui sortent des rochers ; ou celles qui sourdent des terres », donc des 

eaux de source, �Œ�����.
•, aux qualités variables. Les eaux de source, jaillissantes, sont 

définies comme des forces naturelles. Hippocrate emploi le terme de �/�*���.�����" qui est 

aussi utilisé pour évoquer la puissance divine. La valeur symbolique fait donc 

référence à un arrière-plan religieux. On retrouve cette idée que les eaux naturelles se 

définissent à la fois par des éléments quantifiables, observables (goût, température, 

odeur, couleur), mais aussi par des éléments immatériels qui échappent à la sphère 

de compréhension des mortels. Les manifestations de ces éléments immatériels sont 

infiniment variées, que ce soit une eau jaillissante aux origines souterraines ou un lac 

à la profondeur insondable, ce sont des « réalités non artificielles, non créées », des 

phénomènes remarquables qui frappent « �O�¶�D�Q�L�P�X�V�����O�¶�H�V�S�U�L�W�����H�W���V�X�V�F�L�W�H�>�Q�W�@���X�Q���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W��

de recul respectueux » (SCHEID 2008 : 627).  

 

On remarque un antagonisme prononcé entre ce qui est naturel, dont la condition 

�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�D�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �K�X�P�D�L�Q�H, par rapport à ce qui est 

�D�U�W�L�I�L�F�L�H�O���� �/�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�� �O�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �I�D�L�W�H�� �H�Q�W�U�H eaux minérales naturelles et 

artificielles est à ce titre très parlant. �'�q�V���O�¶�L�Q�V�W�D�Q�W���R�•���O�H�V���F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�Dles des 

eaux furent identifiées �H�W���T�X�H���O�¶�R�Q���F�R�P�S�U�L�W���T�X�H���O�H�X�U���S�R�W�H�Q�W�L�H�O���W�K�p�Uapeutique était pour 

partie la conséquence de leur température et des substances qui y étaient dissoutes, 

on tenta de les reproduire artificiellement. Il en est fait mention chez Celse par 

exemple (CELSE, DE LA MEDECINE , III,  27). On ne cherchait pas copier des eaux 

naturelles ayant leur identité propre , le but était plus modeste, simuler des conditions 

déjà observées et codifiées �G�R�Q�W�� �R�Q�� �V�D�Y�D�L�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�¶�H�I�I�H�W�V��

thérapeutiques. Par définition , �O�¶environnement était contrôlé �H�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�Wé était donc 

mieux accepté�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �P�p�G�H�F�L�Q�V���� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�V�� �Haux minérales 

naturelles, jugées certes plus effectives, mais aussi plus dangereuses.  
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Malgré les réticences du corps médical, �O�H�� �V�X�F�F�q�V�� �G�X�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire les 

établissements qui exploitent des eaux minérales, est manifeste et atteint son apogée 

�j���O�¶�p�S�R�T�X�H���L�P�S�p�U�L�D�O�H����La coupe de Castro Urdiales, parfois connue également sous le 

nom de �S�D�W�q�U�H�� �G�¶�2�W�D�x�H�V, illustre la diversité des activités organisées autour des 

sources minérales���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �F�R�X�S�H�� �H�Q�� �D�U�J�H�Q�W�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �j�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�X�� �;�9�,�,�,e siècle à 

Castro Urdiales  (Cantabrie, Espagne) , commune située sur la côte nord-est de 

la péninsule ibérique, entre Bilbao et Santander. Elle est ornée de figures en relief 

(fig. 28) �G�R�Q�W�� �O�¶�X�Q�H�� �U�H�Srésente un équipage de quadrupèdes tirant un tonneau dans 

�O�H�T�X�H�O���X�Q���H�V�F�O�D�Y�H���Y�H�U�V�H���O�H���F�R�Q�W�H�Q�X���G�¶�X�Q�H���D�P�S�K�R�U�H �����H�Q���W�R�X�W�H���O�R�J�L�T�X�H���O�¶�H�D�X���G�H���O�D���V�R�X�U�F�H����

�6�¶�D�J�L�W-�L�O�� �G�¶�X�Q�H�� �L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q �G�X�� �F�R�P�P�H�U�F�H�� �j�� �G�L�V�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H ? On sait que 

conserver les propriétés �P�L�Q�p�U�D�O�H�V���G�¶�X�Q�H���H�D�X���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���V�H���U�p�Y�q�O�H���W�U�q�V���F�R�P�S�O�H�[�H�����P�r�P�H��

�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28  : Dessin des gravures de la coupe de Castro Urdiales (DAO D. Vurpillot 2016 

�G�¶�D�S�U�q�V���X�Q�H���S�K�R�W�R�J�U�D�S�K�L�H���G�H���)�����%�D�U�D�W�W�H). 
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�'�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���S�O�X�V pragmatique�����R�Q���S�H�X�W���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���V�X�U��certaines circonstances 

spécifiques �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�K�H�U�P�D�O�H sur le territoire des Gaules. Dans le domaine 

thérapeutique en particulier, on ne peut que constater que les sources minérales et 

par extension les établissements thermaux salutaires qui les exploitent , sont 

inégalement répartis sur le territoire. Par là, on comprend que si ces installations 

étaient un motif de fierté  pour les commanditaires���� �H�O�O�H�V�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W��en revanche pas 

accessibles à tous les individus. De la même mani�q�U�H�� �T�X�¶�R�Q�� �Y�R�\�D�J�H�D�L�W�� �Y�H�U�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�V��

grands sanctuaires lors des festivités qui rythmaient le calendrier religieux, on 

pouvait se rendre en cure dans les grands ensembles thermaux thérapeutiques lors de 

la saison idoine. En revanche, nous avons plus de mal à comprendre le déroulement 

de ces activités au quotidien. Certes, �Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���Y�X���T�X�¶�L�O �p�W�D�L�W���S�R�V�V�L�E�O�H���G�¶�X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H��

manière de tenter de reproduire  �O�H�V�� �H�I�I�H�W�V�� �G�¶�X�Q�H�� �H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H���� �P�D�L�V�� �L�O�� �I�D�O�O�D�L�W�� �D�O�R�U�V��

�G�L�V�S�R�V�H�U���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���D�G�D�S�W�p�V�����F�H���T�X�L���W�H�Q�G���j���F�R�Q�I�L�Q�H�U��ces pratiques aux balnéaires 

privés et donc à une frange limitée de la population.  

A. Bouet confirme que la situation dans les balnéaires publics est plus difficile à 

appréhender (BOUET 2003B : 291-292), car il fallait que ces derniers disposent 

�G�¶�L�Q�V�W�D�O�Oations qui puissent être privatisées afin de contenir les solutions adaptées à 

chaque traitement . Il est envisageable que des dispositifs modestes et non pérennes 

aient pu exister, mais leur présence est difficile à dépister sur le terrain . Au-delà, il est 

légitime de se demander quel rôle jouaient les sanctuaires dans ce système, car il est 

courant que les complexes sacrés soient dotés de balnéaires, �G�¶�H�Q�Y�H�U�J�X�U�H�� �S�O�X�V�� �R�X��

moins importante , �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�V�� �G�R�Q�W��

on ignore souvent la ou les fonctions exactes. 
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3.2.2 Le lieu de �M�D�L�O�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�X���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X�����X�Q���S�R�L�Q�W���I�R�F�D�O��

�G�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q 

Les lacs et les fleuves sont les eaux sacrées le plus souvent décrites dans les sources 

littéraires antiques. On peut mentionner le lac de Vadimon dépeint par Pline le Jeune 

et qui correspond sûrement au lac de Bassano à Orte (Latium, Italie)  (PLINE LE 

JEUNE, LETTRES, VIII,  20). �6�R�O�L�Q�� �G�p�F�U�L�W�� �D�X�V�V�L�� �E�U�L�q�Y�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �O�D�F�� �G�¶�+�\�O�D�V�� �T�X�¶�L�O�� �O�R�F�D�O�L�V�H�� �j��

proximité d e la ville de Bursa (Anatolie , Turquie)  et autour duquel on pratiqu ait 

un rituel  de circumambulation  : « le peuple fait solennellement, encore aujourd'hui, le tour 

du lac, en répétant le nom d'Hylas » (SOLIN , RECUEIL DES FAITS REMARQUABLES, 43). 

Diodore de Sicile met en relation un lac et la source �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �T�X�L�� �O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�H���� �O�D��

source de Cyané près de Syracuse  (Sicile, Italie)  : « de cette ouverture jaillit la source 

appelée Cyané. Près de cette source, les Syracusains célèbrent une fête annuelle ; les 

particuliers apportent de légères offrandes, et l'État fait submerger des taureaux dans le lac » 

(DIODORE DE SICILE , BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE, V, 4). Le lac serait-il  ici considéré 

comme le réceptacle naturel de la source ? Par analogie peut-être avec les réceptacles 

artificiels qui sont aménagés dans d�¶�D�X�W�U�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �F�R�P�P�H�� �S�D�U��

exemple à Clitumne.  

 

En tout état de cause, �F�¶�H�V�W�� �X�Q�� �p�O�p�P�H�Q�W�� �U�p�F�X�U�U�H�Q�W�� �F�K�H�]�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V���� �/�H�� �O�L�H�X��

�G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H��paraît avoir préséance dans la hiérarchie du sacré, en particulier pour ce 

qui concerne les fleuves. À ce sujet, on peut faire intervenir deux extraits de Virgile, le 

premier issu des Géorgiques où « Le berger Aristée, fuyant le Pénéien Tempé, après 

avoir, dit-on, perdu ses abeilles par la maladie et par la faim, tout triste s'arrêta à la source 

sacrée où prend naissance le fleuve » (VIRGILE , GEORGIQUES, IV,  317-320), et le second 

�H�Q���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�F�H���G�H���O�¶�(�Q�p�L�G�H���O�R�U�V�T�X�H���O�H���7�L�E�U�H���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���j���(�Q�p�H :  

 

« Je suis ce fleuve abondant que tu vois, rasant mes rives à travers de fertiles 
campagnes; je suis Thybris l'azuré, le fleuve le plus aimé des dieux du ciel; ici, 
se trouve ma grande demeure, et ma source sort de hautes cités." Sur ces 
paroles, le fleuve alla se cacher au fond des eaux, gagnant les profondeurs; la 
nuit s'acheva et Énée sortit de son sommeil. Il se leva et, regardant la lumière 
du soleil qui montait dans l'éther, il prit selon le rite de l'eau du fleuve au creux 
de ses mains, lançant ces paroles vers le ciel : "Nymphes, Nymphes laurentes, 
d'où sourdent les fleuves, et toi, ô vénérable Thybris, père avec ton fleuve 
sacré, accueillez Énée et écartez enfin de lui les dangers. Toi qui t'apitoies sur 
nos malheurs, où que te retienne l'eau de ta source, où que tu jaillisses du sol 
dans toute ta splendeur » (VIRGILE , ENEIDE , VIII,  60-75) 
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Le lieu de naissance du fleuve apparaît �F�R�P�P�H�� �X�Q���H�V�S�D�F�H�� �P�D�U�T�X�p�� �G�¶�X�Q�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H��

�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�����D�Q�L�P�p���G�¶�X�Q���G�\�Q�D�P�L�V�P�H���T�X�L���S�U�R�F�X�U�H���D�X���I�O�H�X�Y�H���V�R�Q���L�G�H�Q�W�L�W�p���H�W���V�D���V�D�F�U�D�O�L�W�p����

�2�Q�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �O�j�� �O�¶�Ldée que nous avions déjà avancée à propos des eaux de source 

définies comme des forces nat�X�U�H�O�O�H�V�����8�Q���G�\�Q�D�P�L�V�P�H���G�H���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���D�T�X�D�W�L�T�X�H����- subita 

ex abdito uasti amnis eruptio aras habet  -, mis aussi en exergue par Sénèque : « Les 

sources des grands fleuves sont l'objet de notre culte; l'éruption subite d'une rivière 

souterraine a fait dresser des autels ; on vénère les fontaines d'eaux chaudes » (SENEQUE, 

LETTRES A LUCILIUS , IV,  41), a�L�Q�V�L���T�X�H���S�D�U���'�L�R�G�R�U�H���G�H���6�L�F�L�O�H���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���p�Y�R�T�X�H���O�H���I�O�H�X�Y�H��

appelé Eau du soleil : « Tout cet endroit est arrosé par des eaux vives; près de l'enceinte 

sacrée jailli�W���G�H���W�H�U�U�H���X�Q�H���V�L���J�U�D�Q�G�H���V�R�X�U�F�H���G�
�H�D�X���G�R�X�F�H���T�X�
�H�O�O�H���I�R�U�P�H���X�Q���I�O�H�X�Y�H���Q�D�Y�L�J�D�E�O�H���>�«�@��

A l'extrémité de l'avenue le fleuve cité a ses sources jaillissantes, dont les eaux limpides et 

douces ne contribuent pas peu à la conservation de la santé de ceux qui en boivent » 

(DIODORE DE SICILE , BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE, V, 43-44).  

 

Un second point notable peut être extrai t �G�X���S�D�V�V�D�J�H���G�H���O�¶�(�Q�p�L�G�H. Il est envisageable 

�T�X�H�� �O�H�� �O�L�H�X�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �J�U�D�Q�G�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �Q�H�� �V�R�L�W�� �S�D�V�� �F�R�Q�Q�X�� �R�X�� �Q�H�� �V�Rit pas 

identifié avec certitude �H�W�� �P�r�P�H�� �O�R�U�V�T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V���� �U�L�H�Q�� �Q�H�� �V�¶�R�S�S�R�V�H�� �j�� �p�G�L�I�L�H�U�� �X�Q��

�V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �G�L�H�X�� �j�� �X�Q�� �H�Q�G�U�R�L�W�� �S�O�X�V�� �S�U�R�S�L�F�H�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�X�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X���� �&�H�V�� �G�H�X�[��

situations sont des réponses pragmatiques à des problèmes ordinaire s.  

�'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W, il est parfois impossible de déterminer quelle source donne naissance à 

un grand �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X���� �R�X�� �P�r�P�H�� �T�X�H�O�O�H�� �H�Q�� �H�V�W�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �G�H�V��

sources secondaires qui alimentent aussi le fleuve, mais sont envisagées comme 

autant de divinités subalternes. 

�'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W, il ne faut pas ignorer les aspects pratiques �H�W�� �L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �p�W�R�Q�Q�D�Q�W���T�X�H��

des divinités importantes soient représentées à la fois dans des lieux de culte à fort 

�S�R�W�H�Q�W�L�H�O���V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�����P�D�L�V���S�D�U�I�R�L�V���G�L�I�I�L�F�L�O�H�V���G�¶�D�F�F�q�V���H�W���L�V�R�O�p�V�����D�L�Q�V�L���T�X�H���G�D�Q�V���G�H�V���O�L�H�X�[��

de culte plus accessibles au quotidien.  

 

3.2.2 Commentaire  

En conclusion, il convient de souligner que les eaux sont à envisager dans la pluralité 

de leur potentialités naturelles et fonctionnelles. Les seuls points sur lesquelles les 

sources littéraires convergent sont quelques concepts généraux et surtout la variété 

des application s qui en découlent . 
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Par ailleurs, ce ne sont �S�D�V�� �O�H�V�� �T�X�D�O�L�W�p�V�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �H�D�X���� �Q�L�� �V�H�V�� �S�U�R�S�U�L�ptés 

thérapeutiques potentielles qui définissent son « degré » de sacralité. Pas plus 

�T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�H���V�R�Q�W���V�\�Q�R�Q�\�P�H�V���G�¶�X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���S�D�U���U�D�S�S�R�Ut à une eau exempte de 

qualités �S�R�X�U�� �U�H�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �W�H�U�P�H�V�� �G�¶�2�U�L�E�D�V�H����Au point de vue du �U�H�O�L�J�L�H�X�[���� �T�X�¶�H�O�O�H�V��

soient néfastes ou bénéfiques, leur importance est tout autant conditionnée par la 

capacité des éléments naturels à manifester la présence divine sur le domaine 

terrestre, que par des contraintes humaines et la volonté de consacrer ces 

�P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V�����6�L���O�¶�H�D�X���H�V�W���X�Q��médium privilégié de communication avec le divin, les 

eaux bénéfiques sont aussi un agent de salubrité publique. Agent passif dans le cadre 

�G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �X�V�D�J�H�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �H�D�X�� �S�X�U�H, et agent actif dans le 

cadre des traitements médicaux. Dans ce contexte, �O�H�V���H�D�X�[���P�L�Q�p�U�D�O�H�V���I�R�Q�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��

figure �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �S�O�X�W�{�W�� �P�D�U�J�L�Q�D�X�[�� �T�X�L�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�Q�W�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�� �H�W��

�R�F�F�D�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�����S�D�V���W�R�X�M�R�X�U�V���E�L�H�Q���D�F�F�X�H�L�O�O�L�H�V���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���S�D�U���O�H���F�R�U�S�V���P�p�G�L�F�D�O�����P�D�L�V���T�X�L��

suscitent un intérêt certain au sein de la population. Ces propriétés, tant 

prophylactiques que thérapeutiques, recoupent et complètent les aspects religieux 

dans une conception où ces éléments sont à envisager comme interdépendants. 
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3.3 Fonctions thérapeutiques et culte des eaux  : un 

rapport privilégié , mais pas systématique  

�/�¶�D�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H���G�H���O�¶�p�O�p�P�H�Qt aquatique et son rapport inhérent au domaine de la santé 

fait écho à une autre problématique  clef. À savoir, dans quelle mesure peut-on 

considérer que les lieux de culte des eaux sont des cadres privilégiés pour des 

activités thérapeutiques �"�� �(�W�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �O�¶a priori prééminence de ces fonctions 

�J�X�p�U�L�V�V�H�X�V�H�V�� �F�R�K�D�E�L�W�H�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�R�P�D�L�Q�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H dont les 

témoignages sont en apparence moins évidents ? 

 

�'�D�Q�V�� �V�R�Q�� �L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D�� �P�H�Q�W�D�O�L�W�p�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� �S�H�U�F�H�S�W�L�E�O�H�� �D�X�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �G�Hs 

prières dans le monde antique, H. S. Versnel dresse un parallèle troublant entre 

�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���T�X�H�O�T�X�H�V�������� 000 supplications chrétiennes recueillies par S. Bonnet 

�O�R�U�V���G�H���O�¶�p�W�p������������(BONNET 1976) et le contenu de prières de dévots antiques : 

 

« This is real prayer, prayer in the hour of need and distress. And just as need 
is a constant feature of world history, so, too, is the prayer born of need. We 
therefore find striking correspondences between what the prayer deposited in 
�W�K�H�V�H�� �F�K�D�S�H�O�V�� �U�H�S�U�H�V�H�Q�W�� �I�R�U�� �P�R�G�H�U�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �>�«�@�� �D�Q�G�� �W�K�H��votive inscription, 
oracular tablets, magic lead plates and literary texts of Antiquity which reflect 
similar personal expressions of prayer » (VERSNEL 1981 : 2) 

 

Sans tomber dans un comparatisme excessif, �L�O���H�V�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���G�H���Q�R�W�H�U���T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���G�H��

la même manière extraire des travaux de S. Utinet (UTINET 1897 ; UTINET 1898 ; 

UTINET 1899 ; UTINET 1900) trois thématiques  �T�X�L�� �V�R�Q�W���D�X�W�D�Q�W���G�H���V�X�M�H�W�V���G�¶�L�Q�T�X�L�p�W�X�G�H�V��

privilégiés des populations, identifiables aussi bien au travers des données 

archéologiques rapporté�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�H�F�F�O�p�V�L�D�V�W�L�T�X�H���� �T�X�H��dans le 

folklore moderne. Ainsi , �H�Q�� �S�D�U�F�R�X�U�D�Q�W�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �Seut appeler les mythes modernes, 

�R�Q�� �V�¶�D�S�H�U�o�R�L�W�� �T�X�H�� �O�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �H�V�W�� �G�p�Y�R�O�X�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �j�� �W�U�R�L�V�� �G�R�P�D�L�Q�H�V : la 

guérison ou la préservation de la santé, la naissance et la fertilité  agricole. Fait 

notable, la guérison se distingue ici comme la demande principale avec une très nette 

surreprésentation , m�D�L�V���F�¶�H�V�W���S�H�X�W-être la conséquence des choix de S. Utinet plus que 

�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���Ge la réalité.  

Si les thématiques dominantes �V�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H�Q�W���G�H���F�H���T�X�¶�R�Q���H�Q�W�U�H�Y�R�L�H���S�R�X�U���O�D���S�p�U�L�R�G�H��

antique, �J�D�U�G�R�Q�V�� �j�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �T�X�H��la vie en �*�D�X�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V��
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françaises du XIXe ou du XXe siècle et la nature même des prières rend compte de 

cette évidence. 

 

3.3.1 Naissance, enfance et santé. Des interactions religieuses 

complexes  au carrefour des pratiques privés et publiques.  

À �F�H�V�� �F�R�Q�V�W�D�W�V�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O, on doit ajouter que le statut de la naissance est par 

définition ambigu  car il touche aussi à la santé : des demandes afin de favoriser la 

grossesse �V�R�Q�W���S�D�U�I�R�L�V���H�I�I�H�F�W�X�p�H�V���G�D�Q�V���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�H���V�W�p�U�L�O�L�W�p���R�X���G�¶�L�P�S�X�L�V�V�D�Q�F�H, et 

si cette sollicitation devait aboutir , une nouvelle demande pourrait  alors être exécutée 

afin que la grossesse et l�¶�D�F�F�R�X�F�K�H�P�H�Q�W���V�H���G�p�U�R�X�O�H�Q�W���E�L�H�Q, mais elle pourrait aussi être 

souscrite en faveur du nourrisson pour sa sauvegarde et sa santé (vota pro salute , pro 

valetudine ) dans un monde où la mortalité péri natale et infantile est élevée. 

 

Quant aux raisons de ce déséquilibre, dans le cas du folklore chrétien, il  pourrait 

résulter des différences inhérentes à des actes de dévotion à caractère privé et à des 

actes de dévotion exécutés dans un cadre communautaire. La demande de guérison, 

ou de conservation de la santé, est une initiative personnelle, voire familiale, sauf cas 

�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�V�����)�D�F�L�O�H���j���P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���D�X�V�V�L��sûrement plus répandue.  La fertilité 

agricole revêt en général un aspect communautaire et est invoquée à certains 

�P�R�P�H�Q�W�V���F�O�H�I�V���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H�� 

 

Les relations entre activités cultuelles privée�V�� �H�W�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �V�R�X�O�q�Y�H�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

questionnements pour la période antique. En effet, �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H�� �D�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�p�� �j��

�G�L�I�I�X�V�H�U���O�D���W�K�p�R�U�L�H���G�¶�X�Q�H���R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���Oes sphères publiques et privées, c�¶�H�V�W-à-dire 

la s�R�X�P�L�V�V�L�R�Q�� �I�R�U�F�p�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �H�W�� �Ge la sphère �S�U�L�Y�p���� �j�� �O�¶�(�W�D�W�� �H�W��à la sphère 

publi que���� �&�R�P�P�H�� �V�L�� �O�H�� �F�L�W�R�\�H�Q�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �G�p�I�L�Q�L�� �T�X�H�� �S�D�U�� �V�R�Q�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�L�Y�L�T�X�H��(NIPPEL 

1998 ; NIPPEL 2003 ; SCHEID 2009 : 727-730). Au contraire, on doit reconnaître que la 

séparation entre public et privé est perméable. Bien souvent, les deux réalités sont 

�D�P�H�Q�p�H�V�� �j�� �V�¶�H�P�E�R�L�W�H�U et �X�Q�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �T�X�L�� �p�P�D�Q�H�� �G�¶�X�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �Souvait être 

redondante av�H�F���F�H�O�O�H���G�¶�X�Q�H���H�Q�W�L�W�p���S�X�E�O�L�T�X�H�����3�D�U���H�[�H�P�S�O�H, �X�Q�H���Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���T�X�L���V�¶�H�V�W���E�L�H�Q��

déroulée pouvait être sanctionnée par une offrande à la déesse Ilithye  par la famille, à 

�O�D�� �I�R�L�V�� �S�R�X�U�� �O�H�� �E�R�Q�� �G�p�U�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�F�F�R�X�F�K�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �S�R�X�U�� �O�D�� �E�R�Q�Q�H�� �V�D�Q�W�p�� �G�X��

nouveau-né, mais dans le même temps la communauté pouvait aussi célébrer une 



 
155 

�I�r�W�H���H�Q���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���G�H���O�D���G�p�H�V�V�H���S�R�X�U���O�D���U�H�P�H�U�F�L�H�U���G�H���O�D���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���T�X�¶�H�O�O�H���Dccorde à la 

jeunesse de la cité dans son ensemble qui concernerait aussi cet enfant (SCHMITT 

PANTEL 2012).  

 

�/�H�V�� �U�L�W�H�V�� �G�H�� �S�D�V�V�D�J�H�� �G�¶�k�J�H�� �H�Q�� �k�J�H�� �L�O�O�X�V�W�U�H�Q�W�� �S�H�X�W-être de manière encore plus 

convaincante ces recoupements entre sphères publiques et privées. Au sanctuaire de 

�/�H�Q�X�V���0�D�U�V�����O�L�H�X���G�H���F�X�O�W�H���P�D�M�H�X�U���G�H���O�D���F�L�W�p���G�H�V���7�U�p�Y�L�U�H�V�����R�Q���D���U�H�W�U�R�X�Y�p���X�Q�H���V�p�U�L�H���G�¶�H�[-

voto traités selon un modèle commun : des dédicaces privées relatives à des garçons 

ou des filles adressées à Lenus Mars Iovantocarus �± qui aime la jeunesse -, inscrites 

�V�X�U���G�H�V���V�R�F�O�H�V���G�H���S�L�H�U�U�H���V�X�U�P�R�Q�W�p�V���G�H���V�W�D�W�X�H�V���G�¶�H�Q�Iants. Une seconde série qui traite 

du même sujet, mais en terre-cuite cette fois, vient compléter ce premier groupe. Ces 

dédicaces traduisent la ré�V�R�O�X�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���Y�°�X�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W����pro salute ���� �F�¶�H�V�W-à-dire 

pour son bien-être (DERKS 2006). On peut les interpréter comme un marqueur 

�G�¶�D�F�F�H�V�V�L�R�Q �j���O�¶�k�J�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H car ce sont des « petits garçons dodus, voire grassouillets 

et non des adolescents » qui sont représentés (GOUREVITCH 2011 : 264). Les nouveau-

nés sortent de la période critique de la petite enfance dans une société où on estime 

�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �T�X�¶�X�Q�� �H�Q�I�D�Q�W�� �V�X�U�� �T�X�D�W�U�H�� �P�R�X�U�U�D�Lt au cours de la première année et que 

�V�H�X�O�� �X�Q�� �V�X�U�� �G�H�X�[�� �D�W�W�H�L�J�Q�D�L�W�� �O�¶âge adulte (DASEN 2013 : 2). On remarque donc ici la 

�F�p�O�p�E�U�D�W�L�R�Q���G�X���S�D�V�V�D�J�H���G�¶�X�Q�H���S�U�H�P�L�q�U�H���p�Wape de la vie, réalisée par des familles, à titre 

privé donc, mais dans un grand sanctuaire public et sous le patronage de la divinité 

tutélaire de la cité des Trévires : Lenus Mars.  

 

Dans un autre exemple, à Guadix (Andalousie, Espagne) , on dispose de la 

dédicace de Fabia Fabiana qui offre un ensemble de bijoux à la déesse Isis Puellea �± 

des jeunes filles �± sur un ordre divin  et en faveur de sa petite fille Avita [CIL 

II,  3386] . Cet ordre divin émanerait de Mars Neto ou Neton, grande divinité de la 

communauté des Accitani . �,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���P�R�G�H���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p���G�¶�D�U�W�Lculation entre les deux 

sphères �R�•�� �X�Q�� �p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �I�D�P�L�O�L�D�O�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �S�O�X�V�� �O�D�U�J�H�� �G�¶�X�Q�H��

reconnais�V�D�Q�F�H�� �S�X�E�O�L�T�X�H���� �2�Q�� �S�U�H�Q�G�� �D�F�W�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�¶�p�W�D�W���� �G�H��

statut social, �H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�¶un individu prêt à intégrer le corps civique. 

Les activités liées à la prise de la toge virile par les garçons qui �D�W�W�H�L�J�Q�H�Q�W���O�¶�k�J�H���G�H���O�D��

majorité  sont à ce �W�L�W�U�H�� �W�U�q�V�� �p�Y�R�F�D�W�U�L�F�H�V���� �/�¶�D�F�F�H�V�V�L�R�Q�� �D�X�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �F�L�W�R�\�H�Q��

prenait  �O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q�H���I�r�W�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H sûrement relayée par une fête civique, comme 

ça semble être le cas à Rome lors des Liberalia par exemple. Dans une perspective 
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plus large, on peut conclure avec S. Wyler que « les fêtes associées à des rites de 

passage fonctionnaient sans doute sur le même mode ���� �j�� �O�¶�p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �I�D�P�L�O�L�D�O�� �>�S�U�L�Y�p�� �S�D�U��

définition], célébré individuellement dans le cadre domestique au jour approprié, 

correspondait une fête colle�F�W�L�Y�H���>�S�X�E�O�L�T�X�H�@���T�X�L���H�Q���V�\�Q�W�K�p�W�L�V�D�L�W���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�����P�D�U�T�X�D�Q�W���D�L�Q�V�L�����j��

�O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���F�L�W�p�����O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���S�R�X�U���O�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���T�X�L���O�D���F�R�P�S�R�V�H�Q�W » (WYLER 

2011 : 253).  

 

Enfin , �S�R�X�U���F�O�R�U�H���F�H�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�¶interpénétrabilité  des activités publ iques et 

privées il est opportun de préciser que ces exemples tendent à prouver que 

�O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�Ve individuelle dans le monde antique �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Y�p�F�X�H�� �H�Q�� �U�H�W�U�D�L�W��

�G�¶�X�Q�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�� �G�X �F�X�O�W�H���� �/�¶�R�I�I�U�D�Q�G�H�� �G�¶�X�Q�� �H�[-voto, voué en général à 

être exposé dans un lieu de culte, concrétise un besoin de signalisation publique, de la 

�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�H�� �H�I�I�H�F�W�X�p, ce que nous avons déjà appelé une marque de 

solennisation (Chapitre I, 2.2) ���� �/�H�� �G�R�Q�� �V�¶�D�Gresse tout autant aux divinités pour 

�V�¶�D�W�W�L�U�H�U�� �Oeurs faveurs ou les �U�H�P�H�U�F�L�H�U�� �G�¶�X�Q�� �Y�°�X�� �D�F�F�R�U�G�p���� �T�X�¶�D�X�[�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �Tui 

fréquentent le lieu de culte. Ils sont autant de témoins du geste accompli, dont le sens 

�Q�¶�D���G�H���Y�D�O�H�X�U���T�X�¶�D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�H���F�H�W�W�H���V�D�Q�F�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���� 

 

3.3.2 Matériel et activité thérapeutique  

�/�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �p�W�X�G�L�H�� �O�H matériel relatif à la sphère de la santé, le principa l problème 

auquel nous sommes confrontés est sa profusion dans quelques lieux de culte 

�D�Q�W�L�T�X�H�V�� �U�H�Q�R�P�P�p�V���� �8�Q�� �F�R�Q�V�W�D�W�� �T�X�L�� �Y�D�� �G�H�� �S�D�L�U�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �V�X�U�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H��

réduit de sources littéraires antiques très explicites. La combinaison de ces éléments 

a contribué à façonner une vision du culte des eaux antique, qui est envisagé comme 

�X�Q�� �F�X�O�W�H�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �V�L�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W���� �J�X�p�U�L�V�V�H�X�U���� �1�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V��

obnubilés par des manif�H�V�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�p�Y�L�G�H�Q�F�H, les nombreux témoignages des 

pratiques individuelles certes en apparence très démonstratifs  et qui attirent le 

regard, mais qui contribuent , en contrepartie, à occulter les autres activités qui 

�V�¶�H�[�H�U�F�H�Q�W���G�D�Q�V���F�H�V���O�L�H�X�[���G�H���F�X�O�W�H���� 

Une situation  qui nous pousse une nouvelle fois à nous engager sur les voies 

périlleuses du systématisme. Selon ce principe, tous les lieux de culte des eaux 

�V�H�U�D�L�H�Q�W���S�D�U���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���J�X�p�U�L�V�V�H�X�U�V�����8�Q�H���D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�R�X�W�H�Q�D�E�O�H�����7�R�X�W���D�X��

plus peut-o�Q���G�L�U�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���X�Q�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���F�R�X�U�D�Q�W�H���G�D�Q�V���F�H�V���O�L�H�X�[���G�H���F�X�O�W�H�����P�D�L�V��
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�L�O�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�W���D�X�V�V�L�� �G�H�� �U�D�S�S�H�O�H�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�H�P�E�O�H�� �S�D�U�I�R�L�V�� �W�H�Q�L�U�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �W�U�q�V secondaire. En 

effet, certains sanctuaires des eaux ne fournissent pas de marqueurs archéologiques 

qui révèleraient de manière explicite une fonction thérapeutique, que ce soit des 

inscriptions pro salute ou des ex-voto anatomiques par exemple. Cette fonction est-

elle totalement absente ? Ou plutôt, doit-on envisager �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �V�H�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�H�� �S�D�V��

sous des formes �D�X�V�V�L���p�Y�L�G�H�Q�W�H�V���T�X�H���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V ? 

 

 
Figure 29  : Plusieurs e�[�H�P�S�O�H�V�� �G�¶�H�[-voto anthropomorphes en bois provenant de 

Chamalières et de Source-�6�H�L�Q�H�����'�$�2���'�����9�X�U�S�L�O�O�R�W�������������G�¶�D�S�U�q�V��A.-M Romeuf). 

 

 

La prudence est de mise dans le domaine du sacré �R�•�� �O�¶�p�Y�L�G�H�Q�F�H�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H��

�G�¶�L�F�R�Q�R�J�U�D�S�K�L�H�� �H�V�W���S�D�U�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �W�U�q�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�H���� �&�H�U�W�D�L�Q�V�� �H�[-voto peuvent être porteur 

�G�¶�X�Q�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �D�P�E�L�J�X�s�� ����« les ex-voto en forme de pieds, trouvés par exemple aux 

sources de la Seine, dans la forêt de Halatte, à Vertault, à Essarois etc., peuvent bien 

commémorer dans certains cas, comme W. Amelung et M. Guardicci l'ont déjà signalé, 

l'accomplissement d'un voeu pro itu et reditu plutôt qu'une guérison » (SCHEID 1992 : 30). 

De la même manière, �X�Q�H�� �R�U�H�L�O�O�H�� �R�X�� �X�Q�� �°�L�O�� �Y�R�W�L�I�� �Seuvent avoir pour fonction de 

�I�D�Y�R�U�L�V�H�U�� �O�¶�p�F�R�X�W�H�� �R�X�� �O�D�� �U�p�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �Y�°�X���� �/�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�� �F�H�V ex-voto étant 
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anépigraphes, ils ne nous renseignent donc pas de manière explicite sur la nature du 

�Y�°�X�� �T�X�¶�L�O�V�� �F�R�P�P�p�P�R�U�H�Q�W sans être parfaitement « muet » pour autant. Un constat 

abordé dans un article récent d'O. de Cazanove au titre tout à fait éloquent : « Oggetti 

muti? Le iscrizioni degli ex-voto anatomici nel mondo romano » (DE CAZANOVE 2009). 

 

Plus encore, la notion de santé elle-même soulève des problèmes spécifiques. Nous 

�Y�H�U�U�R�Q�V�� �O�R�U�V�� �G�H�V�� �S�U�R�F�K�D�L�Q�V�� �F�K�D�S�L�W�U�H�V�� �T�X�H�� �O�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �Y�°�X�� �O�H�� �S�O�X�V�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�H��

domaine, sanctionnés par les inscriptions pro salute  et leurs dérivées, dépasse en 

�J�p�Q�p�U�D�O���X�Q�H���V�L�P�S�O�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�H���J�X�p�U�L�V�R�Q���� �,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���U�H�T�X�r�W�H���S�U�R�D�F�W�L�Y�H��en faveur 

�G�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �S�K�\�V�L�T�X�H�� �R�X�� �P�R�U�D�O�H���� �'�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H, 

rappelons que souvent �O�¶�H�[-voto �H�V�W�� �S�R�U�W�H�X�U�� �G�¶�X�Q�� �G�R�X�E�O�H�� �V�H�Q�V�� �T�X�L�� �Y�L�V�H�� �j�� �O�D��

�S�H�U�S�p�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�\�F�O�H�� �I�D�Y�R�U�D�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H�W�H�Q�X�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p�V����

Certes, il co�Q�F�O�X�W���O�H���Y�°�X���S�D�U���X�Q���D�F�W�H���G�H���J�U�D�W�L�W�X�G�H�����T�X�L��peut sanctionner une guérison 

obtenue, mais il participe également à cet �H�V�S�R�L�U�� �T�X�H�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���� �O�¶�p�Q�H�U�J�L�H��

thérapeutique divine, se prolonge dans le futur. Ils forment autant  de �P�D�L�O�O�R�Q�V���G�¶�X�Q�H��

« chaine de dévotion », c�¶�H�V�W�� �H�Q�� �W�R�X�W�� �F�D�V�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �S�U�r�W�H�U�� �j�� �F�H�W�W�H��

épigramme de Callimaque de Cyrène par exemple : 

 

« Viens une seconde fois, Ilithye, à l'appel de Lykainis ; favorise sa délivrance, 
�T�X�
�H�O�O�H���D�F�F�R�X�F�K�H���K�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W������ �/�¶�R�I�I�U�D�Q�G�H���G�
�D�X�M�R�X�U�G�
�K�X�L���� �G�p�H�Vse souveraine, 
est pour une fille ; mais pour un garçon, plus tard, ton temple parfumé aura 
beaucoup mieux. »  
(CALLIMAQUE DE CYRENE, EPIGRAMMES , LIII)  

 

�&�D�O�O�L�P�D�T�X�H���I�D�L�W���D�S�S�H�O���j���,�O�L�W�K�\�L�H�����G�p�H�V�V�H���J�U�H�F�T�X�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�H�P�H�Q�W�����G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H��

offrande réalisée pour un enfant à naît�U�H�����V�L���F�¶�H�V�W���X�Q�H���I�L�O�O�H����mais qui concerne aussi la 

mère, pour laquelle on souhaite que le second accouchement se déroule bien. Il 

�V�H�P�E�O�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �V�R�\�R�Q�V�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�V�� �L�F�L�� �j�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�� �F�H�V��chaines de dévotion, car on ne 

doute pas que Callimaque se soit déjà adressé à la déesse pour le premier enfant. De 

plus, la demande effectuée ici précède la naissance, mais une nouvelle offrande est 

�G�¶�R�U�H�V�� �H�W�� �G�p�M�j�� �S�U�R�P�L�V�H�� �D�X�� �F�D�V�� �R�•�� �O�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X-�Q�p�� �V�¶�D�Y�q�U�H�U�D�L�W�� �r�W�U�H�� �X�Q�� �J�D�U�o�R�Q���� �/�D��

�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �U�p�V�R�O�X�W�R�L�U�H�� �G�X�� �Y�°�X �V�H�P�E�O�H�� �G�R�Q�F�� �r�W�U�H�� �O�D�� �Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �J�D�U�o�R�Q���� �F�H�� �T�X�L��

�Q�¶�H�P�S�r�F�K�H�� �S�D�V�� �D�X�� �S�U�p�D�O�D�E�O�H�� �G�H�� �Y�R�X�O�R�L�U�� �V�¶�D�W�W�L�U�H�U�� �O�H�V�� �E�R�Q�Q�H�V�� �J�U�k�F�H�V�� �G�H�� �O�D�� �G�p�H�V�V�H�� �T�X�H�O��

�T�X�H���V�R�L�W���O�H���V�H�[�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� 
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3. 3.3  Des activités variées  : les indices livrés par les sources 

littéraires  

On ne saurait trop insister sur la variété des divinités en relation avec le culte des 

eaux. Les grandes divinités du panthéon officiel peuvent être invoquées en ces lieux, 

ainsi que des divinités topiques locales, voire des figures composites lorsque les 

premières se substituent aux secondes, ne nous laissant alors pour seul indice de la 

�W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���T�X�¶�X�Q�H���p�S�L�W�K�q�W�H�� 

 

À �W�L�W�U�H���G�¶�H�[�H�P�S�O�H, les indications que Pline le Jeune nous livre sur le déroulement du 

culte au sanctuaire de Clitumne sont bien maigres (PLINE LE JEUNE, LETTRES, VIII,  8). 

�,�O�� �Q�R�X�V�� �D�S�S�U�H�Q�G�� �T�X�H�� �O�¶�D�F�T�X�L�W�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �Y�°�X�[�� �S�H�X�W�� �V�H�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�H�U�� �S�D�U�� �X�Q�� �M�H�W�� �G�H��

monnaies dans le bassin de la source et peut-être par des graffiti votifs comme on en 

connaît �G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V�����1�R�X�V���L�J�Q�R�U�R�Q�V���O�D���Q�D�W�X�U�H���G�H�V���G�H�P�D�Q�Ges effectuées 

aux divinités , �P�D�L�V�� �U�L�H�Q�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�L�H�Q�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W��

des soucis prophylactiques ou thérapeutiques. Enfin, il était aussi possible d�¶�\ 

consulter des oracles, une activité à laquelle se livra peut-�r�W�U�H�� �O�¶�H�P�S�H�U�H�X�U��Caligula 

(SUETONE, VIE DES DOUZE CESARS, CALIGULA , 43, 1). 

 

Malgré la complémentarité des données historiques et archéologiques, nous sommes 

�V�R�X�Y�H�Q�W���E�L�H�Q���H�Q���S�H�L�Q�H���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���D�S�H�U�o�X���F�R�P�S�O�H�W���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���T�X�L�� �V�H���G�p�U�R�X�O�H�Q�W���G�D�Q�V��

les lieux de culte. Ainsi, en s�H�� �U�p�I�p�U�D�Q�W�� �D�X�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �G�¶�$�W�D�U�J�D�W�L�V�� �j��Hiérapolis 

Bambyce  (Syrie) , Lucien nous renseigne sur un lac sacré situé à peu de distance du 

temple de la déesse : « La profondeur de ce lac est très considérable ; je ne l'ai pas sondée, 

mais on m'a dit qu'elle était au moins de deux cents brasses. Au milieu s'élève un autel de 

�P�D�U�E�U�H�����2�Q���G�L�U�D�L�W�����D�X���S�U�H�P�L�H�U���F�R�X�S���G�
�°�L�O�����T�X�
�L�O���I�O�R�W�W�H�����S�R�U�W�p���V�X�U���O�
�H�D�X�����H�W���O�D���I�R�X�O�H���O�H���F�U�R�L�W���D�L�Q�V�L������

mais je crois, pour ma part, que l'autel est soutenu sur une haute colonne. En tout temps, il 

est couronné de guirlandes, et l'encens y fume sans cesse. Beaucoup de gens, couronnés 

de fleurs, s'y rendent chaque jour à la nage, afin d'y faire leur prière » (LUCIEN , SUR LA 

DEESSE SYRIENNE, 46). Le lac et le temple fonctionnent ensembles pour un certain 

nombre de cérémonies. En particulier la cérémonie biannuelle de procession à partir 

du bord de la mer : « Chaque personne porte un vase rempli d'eau, scellé avec de la cire. 

On ne rompt pas soi-même le cachet pour répandre l'eau, mais il y a un coq sacré qui 

demeure près du lac : il reçoit les vases, examine le cachet, reçoit un salaire, en lève le lien 

et gratte la cire ; cet office vaut une grande quantité de mines à ce coq. Ensuite, on va porter 
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le vase dans le temple où l'on fait la libation. La fête se termine par un sacrifice, après lequel 

chacun se retire » (LUCIEN , SUR LA DEESSE SYRIENNE, 48).  

Une autre cérémonie publique importante fait aussi intervenir à la fois le temple et le 

lac : « On les appelle descentes au lac, parce qu'en ces fêtes toutes les statues des dieux 

descendent sur les bords du lac, Junon y arrive la première pour sauver les paissons, et de 

peur que Jupiter ne les voie le premier ; car si cela arrivait, ils mourraient tous. Jupiter 

cependant vient pour les voir, mais Junon se place devant lui, l'empêche de les regarder, et, 

à force d'instances et de supplications, elle le congédie » (LUCIEN , SUR LA DEESSE 

SYRIENNE, 47).  

Nous sommes certes loin de la Gaule, �P�D�L�V���L�O���H�V�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���G�H���U�H�P�D�U�T�X�H�U���O�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�H��

variété des pratiqu�H�V���O�L�p�H�V���j���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���F�H���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H, ainsi que le cadre spatial de ses 

�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�����(�O�O�H�V���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���F�R�Q�I�L�Q�p�H�V���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H���j���S�U�R�S�U�H�P�H�Q�W���S�D�U�O�H�U, 

�P�D�L�V�� �I�R�Q�W���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U�� �G�H�V�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�H�[�S�R�U�W�H�Q�W���L�F�L�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �E�R�U�G�� �G�H�� �O�D�� �P�H�U���� �3�D�U��

ailleurs, plusieurs dispositifs du sanctuaire sont mis à contribution  �O�R�U�V���G�¶�X�Q�H���P�r�P�H��

cérémonie, dans ce cas précis le lac et le temple. Enfin, signalons �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �I�D�L�W��

�P�H�Q�W�L�R�Q���G�X���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���G�H���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���G�H�V���Y�D�V�H�V���V�F�H�O�O�p�V���� �/�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q���H�V�W���W�U�q�V���F�O�D�L�U�H���G�D�Q�V��

ce cas, il s�¶�D�J�L�W�� �G�¶�R�I�I�U�L�U�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�H�� �P�H�U�� �j�� �O�D�� �G�p�H�V�V�H�� �O�R�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�� �Hn relation 

avec le mythe local. 

 

�,�O�� �V�H�P�E�O�H�� �T�X�¶�X�Q�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �L�Q�Y�H�U�V�H�� �S�X�L�V�V�H�� �D�Y�R�L�U�� �p�W�p�� �G�¶�X�Q�� �X�V�D�J�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�X�Q��

�G�D�Q�V���O�H�V���O�L�H�X�[���G�H���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���F�R�P�P�H���O�H���V�X�J�J�q�U�H���X�Q���S�D�V�V�D�J�H���G�H�V���)�D�V�W�H�V���G�¶�2�Yide : 

 

« Il existe, près de la porte Capène, une fontaine de Mercure ; 
si vous croyez ceux qui l'ont essayée, elle a un pouvoir divin. 
Le marchand s'y rend, la tunique retroussée, et, après s'être purifié, 
à l'aide d'une urne exposée à des fumigations, il puise l'eau qu'il emportera. 

 

Il y trempe du laurier ; de ce laurier mouillé il asperge 
toutes les marchandises destinées à de nouveaux propriétaires. 
Il asperge ses propres cheveux avec le laurier dégoulinant, 
et de sa voix habituée à tromper, il poursuit par une prière : 
"Lave-moi de mes impostures du temps passé, 
lave-moi de mes mensonges d'hier ! 
Si je t'ai pris à témoin ou si j'ai évoqué faussement 
la toute puissance de Jupiter, peu disposé à m'écouter, 
si par calcul j'ai trompé quelqu'autre dieu ou déesse, 
puissent les souffles rapides du Notus avoir emporté mes mensonges ; 
puissé-je, quand viendra demain, recourir encore à des parjures, 
sans que les dieux du ciel s'occupent de ce que je dirai. 
Mais, accorde-moi des gains et donne-moi la joie d'en jouir, 
et rends profitables mes boniments aux acheteurs." 
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Mercure, d'en haut, sourit à celui qui l'invoque ainsi, 
se souvenant d'avoir subtilisé les boeufs d'Ortygie. » 

              (OVIDE , FASTES, 5, 673-692) 

 

Une fontaine est donc placée sous le patronage de Mercure, ce qui nous offre un 

nouvel exemple de la diversité des divinités qui peuvent être associées au culte des 

eaux. L�H�� �G�L�H�X�� �P�D�U�F�K�D�Q�G�� �Q�¶�p�W�D�Q�W�� �S�D�V�� �F�R�Q�Q�X�� �S�R�X�U�� �D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �S�U�p�G�L�O�H�F�W�L�R�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H��

�S�R�X�U�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �6�L�� �O�¶�R�Q�� �S�D�V�V�H�� �R�X�W�U�H�� �O�H�� �Y�R�L�Oe satirique et les excès 

�F�R�P�L�T�X�H�V�� �G�¶�2�Y�L�G�H�� �L�O��paraît raisonnable de penser que cette scène peut décrire une 

certaine forme de réalité quotidienne. Des pratiques évidentes pour les 

contemporains �G�R�Q�W�� �O�D�� �E�D�Q�D�O�L�W�p�� �L�P�S�O�L�T�X�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �U�D�U�H�P�H�Q�W�� �U�D�S�S�R�U�W�p�H�V���� �$�Yec la 

�S�U�X�G�H�Q�F�H�� �G�¶�X�V�D�J�H���� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �U�p�Y�q�O�H�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �S�U�p�O�H�Y�p�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H��

�I�R�Q�W�D�L�Q�H���V�D�F�U�p�H�����(�W���R�Q���S�H�X�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���V�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���V�L���F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�H���W�\�S�H���G�H���S�U�D�W�L�T�X�H�V����

ou une variation relative à la fertilité agricole par exemple, qui serait ill ustré sur la 

coupe de Castro Urdiales �����4�X�R�L�T�X�¶�L�O���H�Q���V�R�L�W, �Q�R�X�V���G�L�V�S�R�V�R�Q�V���G�¶�X�Q���L�Q�G�L�F�H���T�X�L���V�X�J�J�q�U�H��

�T�X�¶�L�O���p�W�D�L�W���H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���G�¶�H�P�S�R�U�W�H�U���G�H���O�¶�H�D�X���G�¶�X�Q���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H���S�R�X�U���X�Q���X�V�D�J�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O����

Parmi les trois situations que nous venons tour à tour de présenter aucune ne fait de 

�U�p�I�p�U�H�Q�F�H���H�[�S�O�L�F�L�W�H���j���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�V�����&�H���T�X�L���Q�R�X�V���F�R�Q�I�R�U�W�H���G�D�Q�V���O�¶�L�G�p�H���T�X�H��

si les témoignages de telles activités sont surreprésentés au travers du mobilier 

archéologique, il paraît �p�Y�L�G�H�Q�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �F�R�K�D�E�L�W�D�L�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�U�Dtiques moins 

évidentes à percevoir, �P�D�L�V���T�X�¶�R�Q��doit aussi prendre en considération. 

 

3.3.3  Commentaire  

L�¶�H�D�X se révèle être une interface privilégiée afin de solliciter une assistance 

�S�U�R�S�K�\�O�D�F�W�L�T�X�H�� �R�X�� �W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�� �D�X�S�U�q�V�� �G�¶�X�Q�H�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p���� �8�Q�H�� �L�Q�W�X�L�W�L�R�Q�� �T�X�L se voit 

�U�H�Q�I�R�U�F�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�R�S�X�O�H�Q�F�H�� �D�S�S�D�U�H�Q�W�H�� �G�¶�X�Q�� �P�R�E�L�O�L�H�U�� �Y�R�W�L�I�� �W�U�q�V�� �H�[�S�O�L�F�L�W�H�� �V�X�U�� �X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q��

nombre de sites���� �S�X�L�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�V�S�H�F�W���E�D�Q�D�O�� �H�W�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �T�X�H�� �F�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �R�Q�W���D�F�T�X�L�V��

dans le folklore chrétien moderne. On comprend dès lors à quel point il est aisé de 

�S�R�V�W�X�O�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q���W�R�X�W���D�X�V�V�L�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �H�W���V�D�Q�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H��

monde antique. Or, �O�¶�H�[�D�P�H�Q�� �D�W�W�H�Q�W�L�I�� �W�D�Q�W��du folklore que des indices relatifs aux 

pratiques religieuses des anciens révèlent une toute autre réalité. 

 

Le culte des eaux est représenté dans une grande variété de lieux de culte �H�W���V�¶�D�G�U�H�V�V�H��

à des divinités non moins variées. Si la préservation ou le rétablissement de la santé 
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apparaît parfois comme une requête prépondérante dans les indices matériels, cela 

ne doit pas occulter les �F�K�D�P�S�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�X���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H. D�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���U�H�O�L�J�L�R�Q��

polythéiste, �O�H�V���G�L�Y�L�Q�L�W�p�V���V�R�Q�W���D�P�H�Q�p�H�V���j���F�R�K�D�E�L�W�H�U���D�X���V�H�L�Q���G�¶�X�Q���P�rme lieu de culte et 

à coopérer. Elles forment des réseaux, des associations de circonstance, où leurs 

fonctions respectives se complètent �S�R�X�U�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �D�X�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�H�V�� �U�H�T�X�r�W�H�V�� �G�H�V��

dévots. En outre, les adresses prophylactiques ou thérapeutiques ne sont pas 

�O�¶�D�S�D�Q�D�J�H�� �G�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�� �F�X�Ote des eaux ou des divinités qui leurs sont le plus 

couramment associées. En témoigne �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�� �F�X�O�W�H�� �W�D�U�G�R-républicains 

menée par J. Macinthosh Turfa , dont il ressort que la plupart des divinités pouvaient 

être sollicités à cette fin (MACINTHOSH TURFA 2004 : 362). Plus proche de nous, 

�O�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �E�L�O�L�Q�J�X�H�� �Gu Martberg qui  relate comment un individu malade fut sauvé 

�G�¶�X�Q�H�� �P�R�U�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H��Lenus Mars [CIL XIII,  7661] illustre cette 

idée. Nous avons déjà évoqué le rôle communautaire  de Lenus Mars dans un 

précédent paragraphe et son invocation à but thérapeuti que dérive de son mode 

�G�¶�D�F�W�L�R�Q���� �G�H�� �V�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p��guerrière à lutter contre le mal . Pour autant, son champ 

�G�¶�D�F�W�L�R�Q���Q�H���V�H���O�L�P�L�W�H���S�D�V���j���V�H�V���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V���W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�V���G�R�Q�W���O�¶emploi est atypique 

dans ce contexte, c�H���T�X�L���Q�¶�H�P�S�r�F�K�H pas cet unique particulier  de le remercier pour sa 

bienveillance à son égard. 
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3.4 Le culte des eaux  : une désignation unique pour 

de multiples pratiques  

Si la surinterprétation des fonctions thérapeutiques attribuées aux lieux de culte des 

eaux est un premier problème, elle en appelle un second tout aussi préjudiciable : 

�O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q��corpus de pratiques cultuelles spécifiques qui 

�V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�U�D�L�W���j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���V�L�W�H�V�� Elle dérive de façon plus ou moins consciente de 

cette habitude, que nous avons déjà dénoncée���� �G�¶�H�Q�Y�Lsager le culte des eaux comme 

un phénomène unique singularisé par des pratiques qui lui sont propres. Or, il faut 

plutôt envisager que cette étiquette lexicale regroupe des lieux de cultes variés autour 

�G�¶�X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���F�R�P�P�X�Q�����O�¶�H�D�X. Rien ne les démarque du reste du paysage sacré au sein 

duquel ils sont parfaitement intégrés avec les autres manifestations du culte.  

 

�������������/�H���F�X�O�W�H���G�¶�$�V�F�O�p�S�L�R�V���(�V�F�X�O�D�S�H���H�[�S�R�V�p���F�R�P�P�H���O�H���P�R�G�q�O�H��

type du culte guérisseur et du culte des eaux  

Nous avions déjà fait remarquer que L. Bonnard consacrait un long paragraphe aux 

« Temples médicaux » (BONNARD 1908 : 149) dans sa publication de 1908. Des 

temples médicaux �G�R�Q�W���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���V�H�U�D�L�W���O�p�J�L�W�L�P�p�H���S�D�U���X�Q���S�D�V�V�D�J�H���G�H���9�L�W�U�X�Y�H : 

 

« La bienséance sera conforme à la nature des lieux, si l'on choisit les endroits 
où l'air est le plus sain, les fontaines les plus salutaires, pour y placer les 
temples, principalement ceux qu'on élève à Esculape, à la Santé et aux autres 
divinités auxquelles on attribue la vertu d'opérer le plus de guérisons. Les 
malades qui passeront d'un endroit malsain dans un lieu dont l'air est pur, et 
qui feront usage d'excellentes eaux, se rétabliront plus promptement. D'où il 
résultera que la nature du lieu fera naître en faveur de la divinité une dévotion 
plus grande, grâce à l'importance qu'elle lui aura fait acquérir. »  
(VITRUVE , DE L�¶ARCHITECTURE, I,  2, 7) 

 

�&�H�W���H�[�W�U�D�L�W���R�I�I�U�H���O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p���j���O�¶�D�X�W�H�X�U���G�H���I�D�L�U�H���G�¶�$�V�F�O�p�S�L�R�V���(�V�F�X�O�D�S�H���O�H���S�U�R�W�R�W�\�S�H���G�H��

la divinité guérisseuse antique. En effet, le déroulement du culte attaché au dieu 

médecin joui �W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�E�R�Q�G�D�Q�W�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �D�L�V�p�� �G�¶�p�W�H�Q�G�U�H�� �D�X��

fonctionnement de tous les lieux de culte considérés comme guérisseurs. 
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« �,�O�� �V�H�P�E�O�H�� �E�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�D�� �P�D�V�V�H�� �G�X�� �S�X�E�O�L�F�� �F�R�Q�V�H�U�Y�D�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�¶�X�Q�H��
intervention surnaturelle, qui la portait à confondre dans une même vénération 
toutes les sources auprès desquelles on se rendait pour obtenir des guérisons. 
Aussi, autour des eaux sacrées et des sources médicinales, mêmes rites, 
mêmes symboles religieux, mêmes offrandes et la similitude des cultes 
rendus » (BONNARD 1908 : 159) 

 

Un nouvel élan du systématisme qui contribue à développer une vision faussée des 

pratiques religieuses antiques. 

 

�(�Q�� �*�D�X�O�H���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �*�H�U�P�D�Q�L�H�V�� �H�W�� �O�¶�v�O�H�� �G�H�� �%�U�H�W�D�J�Q�H�� �$�V�F�O�p�S�L�R�V���(�V�F�X�O�D�S�H�� �Q�¶�D�� �M�D�P�D�L�V�� �p�W�p��

intégré aux panthéons locaux. On lui connaît peu de dédicaces (fig. 30) : Augst  

(Bâle -Campagne, Suisse)  [Finke 132], Binchester  (Durham , Angleterre)  

[RIB -01, 1028], Bonn  (Rhénanie -du -Nord -Westphalie, Allemagne)  

[Schillinger 157], Carlisle  (Cumbria, Angleterre)  [RIB -03, 3458] , Casterton  

(Cumbria, Angleterre)  [RIB-01, 609], Chester  (Cheshire, Angleterre)  [CIL 

VII,  164] , Cologne  (Rhénanie -du -Nord -Westphalie, Allemagne)  [ZPE-159-

301], Bad Godesberg  (Rhénanie -du -Nord -Westphalie, Allemagne)  [CIL 

XIII,  7994] , Grenoble  (3 8)  [CIL XII,  2215] , Lanchester  (Durham , 

Angleterre)  [CIL VII,  431] , Lyon  (69)  [AE 1982, 712 et CIL XIII, 320] , Mayence  

(Rhénanie -Palatinat, Allemagne)  [CIL XIII,  6695] , Nîmes  (30)  [CIL XII,  

3042] , Obernburg  am Main (Bavière, Allemagne)  [CIL XIII, 6621 ], Riez  (04)  

[CIL XII, 354] et  Trèves  (Rhénanie -Palatinat, Allemagne)  [CIL XIII, 3636] . 

Aucun temple ne lui est dédié, tout au plus est-il est parfois invité dans les 

sanctuaires de grandes divinités des panthéons locaux. Les travaux de M. Renard 

(RENARD 1958), puis E. Sikora (SIKORA 1985), repris ensuite par C. Bourgeois 

(BOURGEOIS 1991 : 51-54) �G�U�H�V�V�H�Q�W�� �O�H�� �S�R�U�W�U�D�L�W�� �G�¶�X�Q�� �G�L�H�X�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �H�Q�� �*�D�X�O�H�� �V�H��

�P�D�Q�L�I�H�V�W�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �G�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V�� �U�p�D�O�L�V�p�H�V�� �S�D�U�� �G�H�V��

fonctionnaires impériau x. Toutefois, un article récent de G. Masson nuance un peu ce 

tableau, ce dernier met en évidence les importantes relations que le dieu médecin 

entretient avec le corps médical présent en Gaule et son association récurrente aux 

affections oculaires (MASSON 2005). 
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�'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W, �R�Q���H�V�W�L�P�H���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O���T�X�H���O�H���F�X�O�W�H���G�¶ Asclépios/Esculape se déroule selon 

�X�Q�� �V�F�K�p�P�D�� �R�•�� �O�¶�H�D�X�� �V�H�� �Y�R�L�W��attribuée plusieurs rôles successifs. En premier lieu, la 

purification  du corps et de l'esprit,  le premier acte du pèlerin qui espère entrer en 

contact avec la divinité. Puis l'iatromantique, �F�¶�H�V�W-à-dire la divination appliquée à la 

médecine, qui peut ici prend re la forme de l'incubation  lorsque le pèlerin s'endort au 

bord de l'eau révélatrice, cela afin d'entrer en contact avec la divinité par 

l'intermédiaire du rêve dans l'espoir �G�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �G�H�V conseils, voire pour les plus 

chanceux de bénéficier d'une intervention directe . Enfin , on peut mentionner des 

activités plus pragmatiques qui font le lien entre l a sphère religieuse et la sphère 

médicale qui met à contribution  les qualités intrinsèques de l'eau : hygiénique et 

réconfortante (GUERIN-BEAUVOIS 2000 : 50-54). Toutefois, ces pratiques ne doivent pas 

être considérées comme la seule démarche possible, qui serait commune à toutes les 

divinités guérisseuses.  

 

�/�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�F�X�E�D�W�L�R�Q perçue comme une pratique essentielle au culte 

�G�¶�$�V�F�O�p�S�L�R�V���(�V�F�X�O�D�S�H et étendue en bien souvent à tous les cultes thérapeutiques, met 

en lumière les limites d�H�� �F�H�� �U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �7�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G, dans son bilan sur 

�O�¶�L�Q�F�X�E�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�R�X�H�V�W���G�H���O�¶�(�P�S�L�U�H��(RENBERG 2006) G.H. Renberg insiste sur le fait 

�T�X�H���O�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���W�H�O�O�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V�����T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�L�H�Q�W���j���Y�R�F�D�W�L�R�Q���G�L�Y�L�Q�D�W�R�L�U�H��

ou thérapeutique, sont presque inexistants pour cette portion de territoi re. La plupart 

�G�H�V�� �D�U�J�X�P�H�Q�W�V�� �D�Y�D�Q�F�p�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�� �I�U�X�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �H�[�W�Uapolation plus ou moins marquée qui 

�Q�H�� �V�R�X�W�L�H�Q�W���S�D�V�� �X�Q���H�[�D�P�H�Q���V�H�U�U�p�� �G�H�V�� �I�D�L�W�V���� �/�¶�L�Q�F�X�E�D�W�L�R�Q���H�V�W���X�Q�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �S�U�R�S�U�H�� �j�� �O�D��

tradition religieuse grecque qui ne paraît toutefois pas avoir ses racines dans la 

religion romaine primitive , e�W�� �T�X�L�� �V�H�O�R�Q�� �W�R�X�W�H�� �D�S�S�D�U�H�Q�F�H�� �Q�¶�D�X�U�D�� �S�D�V�� �O�H�� �V�X�Fcès que 

�O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H���W�H�Q�W�H��de lui attribuer.  

En Italie,  le constat est manifeste, malgré le nombre considérable de lieux de culte à 

vocation thérapeutique identifiés, seul trois sites paraissent avoir hébergé de telles 

activités �����O�¶heroon de Calchas au sommet du Mont Gargano à Monte Sant'Angelo 

(Foggia, Italie) ���� �O�¶heroon de Podalirius au bord de la rivière Althaenus que 

Plutarque et Cicéron situent près de Terina (Cala bre, Italie)  et peut-être certains 

Asklepieia de Rome  (Latium, Italie)  �V�L�� �O�¶�R�Q�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �T�X�H�� �O�H�X�U�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��

était proche de ceux des grands Asklepieia �G�H���*�U�q�F�H�����*���+�����5�H�Q�E�H�U�J���V�R�X�O�L�J�Q�H���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��

�T�X�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�O�V�� �X�V�D�J�H�V�� �H�Q�� �*�D�X�O�H�� �Q�H�� �U�H�S�R�V�H�� �T�X�H�� �V�X�U�� �O�¶�D�V�V�R�P�S�W�L�R�Q�� �T�X�H��

�O�¶�L�Q�F�X�E�D�W�L�R�Q�� �p�W�D�L�W�� �X�Q�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �F�R�X�U�D�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H�� �O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p��
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(RENBERG 2006 : 120). Dans ce contexte, �R�Q�� �Q�H�� �V�¶�p�W�R�Q�Q�H�U�D�� �S�D�V�� �T�X�H�� �O�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �G�H��

Grand (88)  qui porte la mention somno iussus [AE 1937, 55] ne soit plus envisagée 

comme un indice fiable de la pratique de l�¶�L�Q�F�X�E�D�W�L�R�Q��(VIPARD 2015 : 75)���� �,�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V��

�U�D�U�H���T�X�H���O�H�V���G�L�H�X�[���V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W���D�X�[���P�R�U�W�H�O�V���S�H�Q�G�D�Q�W���O�H�X�U���V�R�P�P�H�L�O���H�Q���G�H�K�R�U�V���G�X���F�D�G�U�H��

de cette pratique très spécifique et contraignante. De plus, �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �O�¶incubation 

doit ê�W�U�H�� �Q�X�D�Q�F�p�H�� �j�� �O�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�¶�(�P�S�L�U�H où de ne nombreux sanctuaires thérapeutiques 

�Q�¶�H�Q���U�H�T�X�L�q�U�H�Q�W���S�D�V���O�¶�X�V�D�J�H dans le processus de guérison. Enfin , même dans le cadre 

�G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�¶�$�V�F�O�p�S�L�R�V���(�V�F�X�O�D�S�H, en Italie e�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�R�X�H�V�W il paraît 

raisonnable de douter de son statut de pratique systématique, sinon courante. Autant  

�G�¶arguments qui tendent à mettre en évidence que tous les sanctuaires guérisseurs, 

associés à des eaux ou non, ne fonctionnent pas de la même manière, �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��

�S�D�U�F�H���T�X�H���G�H�V���O�L�H�X�[���G�H���F�X�O�W�H�V���V�R�Q�W���S�O�D�F�p�V���V�R�X�V���O�H���S�D�W�U�R�Q�D�J�H���G�¶�X�Q�H���P�r�P�H���G�L�Y�L�Q�L�W�p���T�X�H��

�O�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �F�X�O�W�X�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�\�� �G�p�U�R�X�O�H�Q�W�� �V�R�Q�W�� �L�Q�Y�D�U�L�D�Q�W�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �G�H��

�O�¶�H�P�S�L�U�H, même pour �X�Q���G�L�H�X���D�X�V�V�L���V�S�p�F�L�D�O�L�V�p���T�X�¶Asclépios/Esculape. Par exemple, en 

It alie seuls les Asklepieia de Rome  et Fregellae  (Latium, Italie)  ont livré la des 

ex-voto anatomiques. En Grèce, �V�H�X�O�� �O�¶Asklepieia de Corinthe  (Péloponnèse, 

Grèce)  �F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�� �G�H���J�U�D�Q�G�H�V�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�V�� �G�¶ex-voto anatomiques en terre-cuite. Ce ne 

sont là que quelques éléments qui permettent  de dresser un tableau très hétérogène 

�G�¶�X�Q���F�X�O�W�H���S�R�X�U�W�D�Q�W���S�U�H�V�V�H�Q�W�L���F�R�P�P�H���X�Q���P�R�G�q�O�H���G�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�W�p���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� 

 

En outre, les cultes �Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���I�L�J�p�V���G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V���Q�L���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H�����$�X���F�R�Q�W�U�D�L�U�H, on 

remarque des adaptations régionales, voire micro-régionales, qui répondent aux 

attentes spécifiques de communautés locales. �&�¶�H�V�W�� �H�Q�� �V�X�E�V�W�D�Q�F�H�� �F�H�� �T�X�¶�p�F�O�D�L�U�H�� �X�Q��

�S�D�V�V�D�J�H�� �H�[�W�U�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�K�\�P�Q�H��« E�Q�� �O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U�� �G�X�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �G�¶�$�V�F�O�p�S�L�R�V » �G�¶�$�H�O�L�X�V��

Aristide  : 

 

« En outre, si les autres eaux sacré�H�V�� �p�F�K�D�S�S�H�Q�W�� �j�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V��
�K�R�P�P�H�V���� �F�R�P�P�H�� �F�H�O�O�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �j�� �'�p�O�R�V�� �H�W�� �F�H�O�O�H�� �T�X�¶�L�O�� �S�H�X�W�� �\�� �D�Y�R�L�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�H��
semblables, celle-�F�L���H�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H�����F�¶�H�V�W���S�D�U�F�H���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���V�D�O�X�W�D�L�U�H���S�R�X�U���F�H�X�[���T�X�L��
�V�¶�H�Q�� �V�H�U�Y�H�Q�W���� �Q�R�Q�� �S�D�U�F�H�� �T�X�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �Q�¶�\�� �W�R�X�F�K�H���� �T�X�¶�H�O�O�H��est sacrée ; et elle 
�V�X�E�Y�L�H�Q�W���D�X�V�V�L���E�L�H�Q���D�X�[���V�D�F�U�L�I�L�F�H�V���G�H���S�X�U�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H���T�X�¶�j���O�D���E�R�L�V�V�R�Q����
au bain et a au plaisir visuel des hommes » (AELIUS ARISTIDE, HYMNE 

XXXIX  « EN L�¶HONNEUR DU SANCTUAIR E D�¶�$SCLEPIOS ») 
 

�/�¶�R�U�D�W�H�X�U�� �V�L�J�Q�D�O�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �V�D�F�U�p�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �P�r�P�H�� �V�W�D�W�X�W�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�V�� �O�H�V��

sanctuaires. E�O�O�H�� �H�V�W�� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�� �j�� �W�R�X�V�� �j�� �V�R�Q�� �O�L�H�X�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�W��Asklepieia, 

�D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�H�U�D�L�W « inviolable  �ª�� �D�X�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �G�¶�$�S�R�O�O�R�Q�� �j Délos ( Cyclades, 
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Grèce )  �H�W�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�� �F�X�O�W�H�� �© semblables ». On constate également que 

�O�¶�H�D�X�� �V�D�F�U�p�H�� �H�V�W�� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�� �D�X�[�� �S�U�r�W�U�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �R�U�D�F�X�O�D�L�U�H�V�� �G�X�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H��

�G�¶�$�S�R�O�O�R�Q���j��Claros (Izmir, Turquie) . 

 

 Au-delà de ces cas de figure spécifiques, �T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W���S�O�X�W�{�W���O�¶�2�U�L�H�Q�W�����O�¶�L�Q�Y�L�R�O�D�E�L�O�L�W�p��

des eaux sacrées reste la norme la plus courante dans les sources littéraires. Une 

�S�U�p�F�D�X�W�L�R�Q�� �T�X�¶�R�Q��retrouve dans la description des sources de Clitumne (PLINE LE 

JEUNE, LETTRES, VIII,  8), ainsi , que dans la présentation de �O�¶Amphiaréion d' Oropos  

(Attique, Grèce) , sanctuaire oraculaire guérisseur de grande renommée, pour 

lequel �3�D�X�V�D�Q�L�D�V�� �Q�R�X�V�� �D�S�S�U�H�Q�G�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D��« auprès du temple d'Oropos, une fontaine qui 

�S�R�U�W�H���O�H���Q�R�P���G�
�$�P�S�K�L�D�U�D�R�V�������O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���L�Q�W�H�U�G�L�W���G�¶�\���I�D�L�U�H���D�X�F�X�Q���V�D�F�U�L�I�L�F�H�����G�¶�\���S�U�H�Q�G�U�H���Q�R�Q���S�O�X�V��

aucune eau ni pour des purifications ni pour les ablutions ; mais ceux qui ont été guéris de 

quelque maladie par les conseils de l'oracle, y jettent de l'or et de l'argent monnayés » 

(PAUSANIAS, DESCRIPTION DE LA GRECE, I,  34, 4). Cette situation apparaît encore plus 

évident dans les écrits de �'�H�Q�\�V���G�¶�+�D�O�L�F�D�U�Q�D�V�V�H �O�R�U�V�T�X�¶�L�O évoque les Aquae Cutiliae à 

Castel Sant'Angelo (Latium , Italie)  (DENYS D�¶�+ALICARNASSE , ANTIQUITES 

ROMAINES, I,  15, 1)���� �/�¶�D�X�W�H�X�U�� �I�D�L�W usage du terme 
����.�2� �� - inviol able- pour lequel 

�D�X�F�X�Q���G�R�X�W�H���Q�¶�H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H. En réalité cet interdit est récurrent et se retrouve dans de 

nombreuses sources littéraires, notamment  Diodore de Sicile (DIODORE DE SICILE , 

BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE, I,  V, 44), Philostrate (PHILO STRATE, VIE D 'APOLLONIUS DE 

TYANE, III,  14), Tacite (TACITE , ANNALES, XIV,  22), ou Solin (SOLIN , RECUEIL DES FAITS 

REMARQUABLES, 5, 1). 

 

�$�X�W�D�Q�W�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�H�V�� �T�X�L�� �V�L�J�Q�D�O�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W, que le déroulement du culte 

�G�¶�$�V�F�O�p�S�L�R�V���(�V�F�X�O�D�S�H�� �H�V�W�� �V�X�M�H�W�� �j�� �G�H�V�� �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Qts en fonction de la période et de 

l�¶�H�V�S�D�F�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�p���� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W, que �O�H�� �P�R�G�H�� �G�¶action thérapeutique 

�G�¶�$�V�F�O�p�S�L�R�V���(�V�F�X�O�D�S�H�� �H�V�W�� �D�V�V�H�]�� �D�W�\�S�L�T�X�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �V�H�V�� �K�R�P�R�O�R�J�X�H�V�� �G�L�Y�L�Q�V���� �/�H��

dieu-médecin entretient une relation de contact avec le dévot qui le sollicite, non pas 

un contact direct, mais un contact au travers du dispositif sacrificiel comme le 

souligne J. Scheid : « �W�D�Q�W�{�W�� �O�H�� �P�D�O�D�G�H�� �S�R�V�H�� �V�D�� �P�D�L�Q�� �V�X�U�� �O�¶�D�X�W�H�O���� �W�D�Q�W�{�W�� �L�O�� �I�D�E�U�L�T�X�H�� �X�Q��

emplâtre avec de la cendre et du vin, tantôt il prend de�V�� �S�L�J�Q�R�Q�V�� �V�X�U���O�¶�D�X�W�H�O�� �H�W���O�H�V���P�p�O�D�Q�J�H��

�D�Y�H�F���G�X���P�L�H�O�����H�W���F�R�Q�V�R�P�P�H���O�H���W�R�X�W�����R�X���E�L�H�Q���L�O���P�p�O�D�Q�J�H���O�H���V�D�Q�J���G�¶�X�Q���F�R�T���V�D�F�U�L�I�L�p���D�Y�H�F���G�X���P�L�H�O��

�S�R�X�U���H�Q���I�D�L�U�H���X�Q���F�R�O�O�\�U�H�����%�U�H�I�����G�¶�X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H���R�X���G�¶�X�Q�H���D�X�W�U�H�����O�H���S�D�W�L�H�Q�W���H�Q�W�U�H���H�Q���F�R�Q�W�D�F�W���D�Y�H�F��

les instruments rituels ou les offrandes » (SCHEID 2005 : 905). Les autres dieux 
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�J�X�p�U�L�V�V�H�X�U�V���V�R�Q�W���T�X�D�Q�W���j���H�X�[���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�V���S�D�U���G�H�V���P�R�G�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�Lon indirects vis-

à-vis du sujet et adaptés à leur fonction . Ainsi, on demande à Apollon de rétablir 

�O�¶�R�U�G�U�H�� �S�K�\�V�L�T�X�H���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �0�D�U�V�� �R�X�� �+�H�U�F�X�O�H�V�� �V�¶�D�W�W�D�T�X�H�Qt littéralement au mal lui -

même en faisant usage de leurs attributs guerriers, c�¶�H�V�W�� �S�H�X�W-�r�W�U�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �F�H�W�W�H��

�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �G�L�Y�L�Q�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�D��

�U�H�O�D�W�L�Y�H�� �D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�$�V�F�O�p�S�L�R�V���(�V�F�X�O�D�S�H�� �H�Q�� �*�D�Xle et dans les Germanies. Ce mode 

�G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �D�� �S�X�� �U�H�Q�G�U�H�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �j�� �G�H�V�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p�V�� �O�R�F�D�O�Hs, là où 

Apollon, Mars, Hercule  et leurs parèdres ou divinités subordonnées offraient des 

passerelles symboliques plus adaptées aux concepts traditionnels.  

 

3.4. 2  La terminologie moderne  : sanctu aires des eaux, 

sanctuaires guérisseurs et bois sacrés  

�6�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V���G�H�V���H�D�X�[���� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V���J�X�p�U�L�V�V�H�X�U�V�����D�X�W�D�Q�W���G�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H�V���T�X�L�� �Q�¶�D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W��

pas dans les sources antiques �F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���G�p�M�j���V�R�X�O�L�J�Q�p. Il  �Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�D�V��pour 

ces sanctuaires de véritable équivalent au lucus ou au nemus. Strabon se lamente 

�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �V�L�W�H�V�� �G�p�F�U�L�W�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�V�� �J�U�H�F�T�X�H�V�� �D�Q�D�O�R�J�X�H�V�� �V�R�Q�W��

galvaudés par les poètes : 

 

« Oncheste, où siégea longtemps le conseil Amphictyonique, occupe dans 
l'Haliartie, à proximité du lac Copaïs et de la plaine Ténérique, le haut d'un 
plateau complètement nu : l'enceinte de son Posidium même ne contient pas 
un arbre. Mais, comme il faut que les poètes embellissent tout, ils donnent le 
nom d'alsê (autrement dit de bois sacrés) à tous les temples, quels qu'ils 
soient, même à ceux dont l'enceinte est le plus dépourvue d'ombrage » 
(STRABON , GEOGRAPHIE, IX,  2, 33) 

 

Une constatation qui paraît normale dans le sens où ce que nous entendons par 

sanctuaires des eaux ne correspond pas à une réalité unique, soumise à une définition 

�S�U�p�F�L�V�H�� �F�R�P�P�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �O�¶�r�W�U�H�� �O�H��nemus ou le lucus. Le concept fait référence à la 

�V�D�F�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X �G�R�Q�W���O�D���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q���F�R�Q�F�U�q�W�H���S�H�X�W���V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U���V�R�X�V���X�Q�H���J�U�D�Q�G�H��

variété de formes, que ce soit un lac, un marais, un fleuve, voire une source pérenne 

ou épisodique, et se présente dans des contextes tout aussi variés.  De plus, par sa 

�Q�D�W�X�U�H�� �P�r�P�H���� �H�O�O�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �P�R�L�Q�V�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �D�X�W�R�Q�R�P�H�� �T�X�¶�H�O�O�H��ne contribue  à son 

organisation en tant que composante dont le statut varie selon les circonstances et les 

époques.   
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Bois sacrés et lieux de culte des eaux sont pourtant  des notions en relation étroite . En 

effet, ils �H�[�S�U�L�P�H�Q�W���O�D���V�D�F�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���Q�D�W�X�U�H�O����Souvent ces deux éléments 

apparaissent même complémentaires comme le suggère ce passage des Lois de 

Platon : 

 

« �V�¶�L�O���\�� �D���X�Q���I�O�H�X�Y�H���R�X���X�Q�H���V�R�X�U�F�H���� �L�O�V���R�U�Q�H�Q�W���F�H�V���H�D�X�[�� �I�U�D�v�F�K�H�V���G�¶�X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H��
assez splendide avec des plantations et des bâtiments, ils réunissent les 
ruisseau�[���G�D�Q�V���G�H�V���W�X�\�D�X�[���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�V���H�W���O�H�V���U�H�Q�G�H�Q�W���F�R�S�L�H�X�[�����H�W���V�¶�L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q��
bois sacré ou un sanctuaire, ils dirigent, en toutes saisons, les eaux par des 
�V�\�V�W�q�P�H�V�� �G�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q�� �Y�H�U�V�� �F�H�V�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V�� �G�H�V�� �G�L�H�X�[���� �H�W���� �S�D�U�� �F�H�O�D���� �L�O�V�� �O�H�V��
ornent »  
(PLATON, LOIS, VI,  761 BC) 

 

Ici , le bois est avant tout un élément de décor pour la source, puis à son tour la source 

devient composante du bois sacré et élément de décor du sanctuaire. Au-delà des 

apparences, il faut peut -être voir dans ce texte un emploi pragmatique du religieux 

pour pallier  des problèmes environnementaux : face à une accélération de la 

déforestation en Grèce �O�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�Q���E�R�L�V���V�H�P�E�O�H���r�W�U�H���X�Q���S�U�R�E�Oème majeur. 

La proximité des espaces humides se révèle un endroit propice à la croissance de la 

végétation et participe aussi à la salubrité des sources environnantes qui peuvent être 

�j�� �O�H�X�U�� �W�R�X�U�� �H�P�S�O�R�\�p�H�V�� �j�� �O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�� �F�X�O�W�H���� �/�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �G�¶�X�Q��

durcissement de la législation relative à la protection des bois sacrés paraissent 

cohérents avec ce souci de préservation. Le sacré a toujours été un instrument 

politique privilégié pour justifier et donner un poids symbolique à certaines décisions 

(JORDAN ET PERLIN 1984). 

 

Rappelons aussi que le terme moderne de bois sacré ne décrit pas une réalité unique 

�T�X�L�� �V�¶�H�P�S�O�R�L�H�U�D�L�W indistinctement quel que soit le lieu ou la période  considérée. Le 


����1� �" �J�U�H�F�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�H�U�o�X�� �G�H�� �O�D�� �P�r�P�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �T�X�H�� �O�H��lucus romain  et peut-être 

même que le bois sacré décrit par Lucain en territoire gaulois (LUCAIN , PHARSALE, III , 

390-430). Le premier est conceptualisé comme une sorte de bosquet harmonieux, le 

lieu idéal, où, pour des moments bienheureux, dieux et hommes se rencontrent, 

�S�D�U�I�R�L�V���G�D�Q�V���X�Q�H���H�[�W�D�V�H���G�L�Y�L�Q�D�W�R�L�U�H���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q 
����1� �" oraculaire (GRAF 1993). 

Le second est un lieu en territoire humain où  �V�¶�H�[�H�U�F�H�� �X�Q�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �G�X��

�P�R�Q�G�H���G�H�V���P�R�U�W�H�O�V�����2�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���L�F�L���O�¶�L�G�p�H���G�H��tescum évoquée précédemment, c�¶�H�V�W���X�Q��
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bois où se manifeste la présence du divin �V�D�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W�� �K�D�U�P�R�Q�L�H�X�V�H�P�H�Q�W�� �R�U�G�R�Q�Q�p��

comme un nemus. Enfin , le troisième est décrit comme une forêt épaisse et obscure 

sans entretien apparent, angoissante voire effrayante, avec une connotation négative, 

�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�I�I�U�R�L�� �U�H�V�S�H�Ftueux et religieux provoqué par un lucus���� �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V, 

Lucain précise bien �T�X�H���F�H���E�R�L�V���V�D�F�U�p���Q�¶�H�V�W���S�D�V���K�D�E�L�W�p���S�D�U���O�H�V���G�L�H�X�[���G�H�V���U�R�P�D�L�Q�V�����P�D�L�V��

par des divinités locales, que la faune, les éléments naturels et même les habitants 

avaient fui t depuis longtemps. �6�¶�D�J�L�W-�L�O���G�¶�X�Q���V�\�P�E�R�O�H���G�¶�D�O�W�p�U�L�W�p���L�Q�Y�H�Q�W�p ou une réalité 

cultuelle flétri e à des fins politiques ? 

 

Le fait est que le concept de bois sacré est flexible. Il évolue dans le temps et varie 

selon les territoires. Le lucus �H�V�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �O�H�� �P�L�H�X�[�� �F�R�Q�Q�X�� �G�H�� �F�H�W�W�H��

catégorie car il constitue un type bien défini de lieux d e culte, strictement délimité et 

réglementé. Pourtant , il est encore mal compris car déjà au Ier siècle de notre ère « la 

�S�O�X�S�D�U�W���G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[�� �D�Y�D�L�H�Q�W���p�W�p�� �D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p�V�� ��lucus Vestae) ou réduits et transformés (lucus 

Esquilinus, lucus Strenuae) » (DELGADO DELGADO 2012 : 457)�����$�X���U�H�J�D�U�G���G�H���O�¶�D�S�S�R�U�W���G�H�V��

données récentes, �L�O�� �H�V�W�� �W�H�Q�W�D�Q�W�� �G�H�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �Tue des bois sacrés 

non aménagés ou peu aménagés, en adéquation avec le concept véhiculé par la 

littérature , �D�L�H�Q�W�� �S�X�� �r�W�U�H�� �O�D�� �F�L�E�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�D�S�S�U�Rpriation plus tardive sous la forme 

�G�¶�X�Q�H���L�Q�V�W�D�O�O�Dtion artificielle et symbolique , mais qui conserverait un lien avec le bois 

�V�D�F�U�p���S�U�L�P�L�W�L�I�����D�Y�H�F���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�����O�R�U�V�T�X�H���F�¶�H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H�� 

 

Le bois sacré de Poséidon à Oncheste (Béotie, Grèce)  pourrait par exemple 

�U�H�P�R�Q�W�H�U�� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �P�\�F�p�Q�L�H�Q�Q�H��(PALAIMA 2010). Il est mentionné à plusieurs 

reprises dans les textes homériques (HOMERE , ILIADE , II,  506 ; HOMERE , HYMNES, 3 « A 

APOLLON  », 229-238 ; HOMERES, HYMNES, 4 « A HERMES », 185-187) comme un bois 

sacré dense, �Œ� ���#���!�.�2� ����
����1� �" et �������.�)����
����1� �". �&�¶�p�W�D�L�W�� �X�Q��centre religieux très 

important  placé sur une éminence dominant un territoire  à mi-chemin entre Thèbes  

(Béotie, Grèce)  et Orchomène  (Béotie, Grèce) ���� �F�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �S�D�V��

�p�W�U�D�Q�J�H�U�� �D�X�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W�� �G�H�Y�H�Q�X le centre de la ligue béotienne comme le rappelle 

Strabon (STRABON , GEOGRAPHIE, IX,  2, 33). �/�¶�D�X�W�H�X�U �L�Q�G�L�T�X�H�� �D�X�V�V�L�� �T�X�¶�j�� �V�R�Q���p�S�R�T�X�H, il 

�Q�¶�\���D�Y�D�L�W���D�X�F�X�Q���D�U�E�U�H���D�X���V�R�P�P�H�W���G�X���S�O�D�W�H�D�X���T�X�L���I�€�W���R�F�F�X�S�p���S�D�U���O�H���E�R�L�V���V�D�F�U�p, pourtant , 

quelques décennies plus tard, Pausanias fait référence à ce sanctuaire et aux « ruines 

d'Oncheste, où l'on dit qu'habitait autrefois Onchestos, fils de Neptune. Quoique cette ville 

soit détruite, on ne laisse pas d'y voir encore un temple et une statue de Neptune Onchestos, 
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et un bois sacré qu'Homère a célébré dans son Iliade » (PAUSANIAS, DESCRIPTION DE LA 

GRECE, IX,  26, 5). Le bois sacré avait-il  �p�W�p�� �U�p�D�P�p�Q�D�J�p�� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�H�� �3�Dusanias, où le 

lieu, par sa seule réputation de bois sacré vénérable et de centre politique 

�G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H, se suffit -il  à lui-même et peut être signalé comme un 
����1� �", et ce 

�P�D�O�J�U�p���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�D�U�E�U�H�V�� 

On retrouve une situation similaire dans les descriptions successives du lac Averne  

(Campanie, Italie)  �H�W�� �G�H�V�� �E�R�L�V�� �T�X�L�� �O�¶�H�Q�W�R�X�U�H�Q�W�� �S�D�U��Lycophron de Chalcis 

(LYCOPHRON DE CHALCIS , ALEXANDRA) puis Strabon (STRABON , GEOGRAPHIE, V, 4, 5) et 

Virgile ( VIRGILE , ENEIDES, III,  441-442). 

�/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �W�H�U�P�L�Q�R�O�R�J�L�H�� �G�p�Y�R�O�X�H�� �j�� �O�D�� �G�p�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �E�R�L�V�� �V�D�F�U�p�V���� �D�X�V�V�L�� �E�L�H�Q��

dans le monde latin que le monde grec pourrait être la conséquence de ce rôle 

�G�¶�D�W�W�D�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �W�U�D�G�L�W�L�Rnnelle, de marqueur spatial et par extension de sa 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�L�H�X�� �G�¶�D�V�V�H�P�E�O�p�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H���� �&�R�P�P�H�� �V�L�� �O�H�� �V�\�P�E�R�O�H�� �G�H�Y�H�Q�D�L�W����

finalement , plus important que la réalité physique. 

 

Dans la tradition littéraire , �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �H�V�W�� �P�L�V�� �V�X�U�� �O�H�� �G�p�F�R�U�� �Q�D�W�X�U�H�O���� �O�D�� �G�H�V�F�U�Lption 

géographique et topographique du lieu de culte, plutôt que sur ses aménagements 

(DE CAZANOVE 2000). En effet, ce sont les caractéristiques naturelles qui portent 

le poids symbolique. On doit les envisager comme les « aménagements divins » 

qui témoign �H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�L�Y�L�Q�H�� �H�Q�� �F�H�� �O�L�H�X�� Quant aux 

aménagements humains, �L�O�V���V�R�Q�W���U�H�O�p�J�X�p�V���D�X���U�D�Q�J���G�X���G�p�W�D�L�O�����'�¶�X�Q�H���I�D�o�R�Q���L�P�D�J�p�H, 

on peut considérer que les caractéristiques naturelles sont « �O�¶�k�P�H » du lieu. Elles 

visent à fixer une référence commune qui échappe à la temporalité humaine. Là 

où, par comparaison, les aménagements humains ont une pérennité toute relative  

et sont amenés à être restaurés ou remplacés régulièrement. À �O�¶�D�S�S�X�L�� �G�H�� �F�H�W�W�H��

idée, on peut citer les satires de Juvénal lors�T�X�¶�L�O�� �G�p�F�U�L�W�� �O�H�V�� �J�U�R�W�W�H�V�� �G�¶�D�S�S�D�U�H�Q�F�H��

factices - et speluncas dissimiles veris - �G�X�� �Y�D�O�� �G�¶�(�J�p�U�L�H et surtout à quel point 

« �R�Q���V�H�Q�W�L�U�D�L�W���P�L�H�X�[���O�H���V�R�X�I�I�O�H���G�H���O�D���G�L�Y�L�Q�L�W�p���G�D�Q�V���O�H�V���I�R�Q�W�D�L�Q�H�V�����V�L���O�H���J�D�]�R�Q���H�Q���F�H�L�J�Q�D�L�W���O�¶�R�Q�G�H��

�G�¶�X�Q�H�� �Y�H�U�W�H�� �P�D�U�J�H�O�O�H���� �V�D�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�X�U�� �W�Xf natif fût violé par le marbre ! » (JUVENAL , SATIRES, 

III,  10-16).  �&�H�W�� �H�[�W�U�D�L�W�� �H�V�W�� �X�Q�� �S�U�p�D�P�E�X�O�H�� �j�� �O�D�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �p�P�H�W�� �V�X�U�� �O�D��

façon dont certains anciens sanctuaires réputés sont livrés à la cupidité de ceux 

�T�X�L�� �H�Q�� �R�E�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �O�D�� �F�K�D�U�J�H���� �P�D�L�V�� �O�¶�Ldée générale reste on ne peut plus 

intelligible  : ce sont les caractéristiques naturelles qui insufflent le numen aquis. 

Dans ces conditions, on peut faire un rapprochement avec le cas du bois sacré de 
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Poséidon à Oncheste , c�H�� �V�H�U�D�L�W�� �P�R�L�Q�V�� �O�¶�p�W�D�W�� �D�F�W�X�H�O�� �G�X��site qui importerait que la 

façon dont il est caractérisé et référencé dans la mémoire collective.  

 

La relation entre bois sacré et culte des eaux apparaît clairement dans les 

descriptions de la petite colline de Clitumne �����G�R�Q�W���R�Q���V�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W couronnée d'un 

bois touffu d'antiques cyprès (PLINE LE JEUNE, LETTRES, VIII,  8). Son statut de bois 

sacré est confirmé par Properce - qua formosa suo Clitumnus flumina luco  integit, 

et niueos abluit unda boues �± (PROPERCE, ELEGIES , II,  19, 25) et Suétone - sed cum ad 

uisendum nemus  flumenque Clitumni Meuaniam processisset  �± (SUETONE, VIE DES 

DOUZE CESARS, CALIGULA , 43, 1). À �O�¶�p�Y�L�G�H�Q�F�H, les lieux de culte où les phénomènes 

naturels viennent légitimer la présence du divin apparaissent comme des 

constructions composites. La divinité tutélaire et ses divinités subordonnées règnent 

�V�X�U���X�Q���H�V�S�D�F�H���Q�D�W�X�U�H�O���F�R�P�S�O�H�W�����6�L���H�O�O�H���V�H���P�D�Q�L�I�H�V�W�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H��

�G�H�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �D�T�X�D�W�L�T�X�H�� �j�� �&�O�L�Wumne, le reste du paysage sacré et donc le bois sacré, 

�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �L�J�Q�R�U�p�� �S�R�X�U�� �D�X�W�D�Q�W���� �/�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �L�Q�Y�H�U�V�p�H�� �D�X�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �G�¶Anna Perenna 

situé non loin de Rome . �$�Q�Q�D���3�H�U�H�Q�Q�D���H�V�W���O�D���G�L�Y�L�Q�L�W�p���W�X�W�p�O�D�L�U�H���G�¶�X�Q���E�R�L�V���V�D�F�U�p���T�X�L���V�H��

voit associer un nymphée. Grâce aux données épigraphiques, J. Scheid fait remarquer 

que ce nymphée fait partie intégrante du lieu de culte, d �H�V�� �S�R�V�V�H�V�V�L�R�Q�V�� �G�¶�$�Q�Q�D��

Perenna et il en va de même pour les nymphes qui lui sont subordonnées (SCHEID 

2005 : 907-908)���� �/�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �D�T�X�D�W�L�T�X�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �G�p�F�R�Q�Q�H�F�W�p�� �G�X�� �E�R�L�V�� �V�D�F�U�p���� �L�O�� �Q�H�� �I�R�U�P�H��

pas un lieu de culte autonome qui �V�H�U�D�L�W�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�D�O�L�W�p�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H��

concurrente, au contraire , il contribue  à �O�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�� �V�D�F�U�p��

complet. 

 

3.4. 3  Des lieux de culte au  statut variable  

On considère souvent, en faisant �X�V�D�J�H���G�¶un raccourci périlleux , que les lieux de culte 

naturistes ont par définition un faible statut , que ce soit à cause de leur position 

souvent excentrée, voire isolée, de la relative indigence de leurs aménagements, ou de 

la transposition du folklore moderne qui y voit le terrain privilégié de pratiques dites 

« populaires ». Le cas de Clitumne nous fourni une fois encore un contre-exemple 

pertinent (PLINE LE JEUNE, LETTRES, VIII,  8). Pline souligne que le sanctuaire est géré 

par les Hispellates. On peut se joindre de nouveau à J. Scheid afin de signaler que ce 

�S�D�V�V�D�J�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�Q�R�G�L�Q��(SCHEID 1996 : 246-247).  
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�&�¶�H�V�W���X�Q���O�L�H�X���G�H���F�X�O�W�H���D�Q�F�L�H�Q et les sources antiques viennent confirmer que, au-delà 

�G�H�� �V�R�Q�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���� �V�R�Q�� �U�{�O�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H���� �F�D�U�� �O�H�� �I�O�H�X�Y�H��

�V�p�S�D�U�H�� �O�¶�2�P�E�U�Le de la Tuscie (SERVIUS, COMMENTARII IN VERGILII GEORGICA, II,  145). Il 

fait office à la fois de frontière et de lieu de rencontre. �,�O���Q�¶�H�V�W���G�R�Q�F���S�D�V���D�Q�R�G�L�Q que la 

gestion de ce sanctuaire prestigieux soit concédée à Hispellum  au cours de la période 

augustéenne���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶un acte politique fort , �T�X�L�� �Y�L�H�Q�W�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�U�� �O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p�� �G�H�� �F�H��

peuple au sein de la VIe région. Le site �I�R�U�P�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �X�Q�H�� �H�Q�F�O�D�Y�H �j�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X��

�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H���O�D���F�L�W�p���G�¶Hispellum . 

Au II e siècle de notre ère, Lucien nous livre un autre exemple de lieu de culte des eaux 

à fort statut  �����O�H���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H���G�¶�$�W�D�U�J�D�W�L�V���j��Hiérapolis Bambyce  que nous avons déjà 

présenté dans un précédent paragraphe (LUCIEN , SUR LA DEESSE SYRIENNE). Atargatis 

est la divinité souveraine des eaux et son temple est construit au -�G�H�V�V�X�V�� �G�¶�X�Q�H��

�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�D�Q�V���O�H���V�R�O���G�R�Q�W���O�H���P�\�W�K�H���U�D�S�S�R�U�W�H���T�X�¶�H�O�O�H���D�E�V�R�U�E�D���W�R�X�W�H���O�¶�H�D�X���G�H���O�D���F�R�Q�W�U�p�H����

Deux fois par an des représentants de la « la Syrie, l'Arabie entière, ainsi que plusieurs 

peuples qui habitent au-delà de l'Euphrate, descendent sur les bords de la mer et y puisent 

de l'eau ; puis ils la répandent dans le temple, d'où elle descend ensuite dans l'ouverture » 

(LUCIEN , SUR LA DEESSE SYRIENNE, 13). Nous avons donc une déesse de la nature qui 

est la principale divinité syrienne  et qui bénéficie en conséquence de grandes 

cérémonies. 

On ne pourrait être plus éloigné du modèle typique de petit lieu de culte local et 

« populaire  » si fermement ancré dans les esprits. Les éléments naturels peuvent 

certes avoir une place plus ou moins préém�L�Q�H�Q�W�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �F�X�O�W�H���� �P�D�L�V�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W��

�T�X�¶�X�Q�� �I�D�F�W�H�X�U�� �S�D�U�P�L�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��qui participe de la définition du lieu de culte . On 

�U�H�P�D�U�T�X�H�� �T�X�¶�X�Q�H�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�� �Q�D�W�X�U�L�V�W�H�� �G�R�P�L�Q�D�Q�W�H�� �Q�¶�H�V�W�� �H�Q�� �U�L�H�Q�� �X�Q�� �I�D�F�W�H�X�U�� �O�L�P�L�W�D�Q�W����

tant au point de vue des divinités actives dans ces espaces, que des fonctions qui leurs 

sont attribuées. 

 

3.4. 4  Commentaire  

On doit considérer que la terminologie  « sanctuaires des eaux » correspond à une 

catégorie artificielle de lieux de culte, pratique , que les chercheurs modernes ont créé 

pour tenter d �H�� �P�H�W�W�U�H�� �G�H�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �S�R�O�\�W�K�p�L�V�P�H�� �T�X�L�� �V�R�X�Y�H�Q�W��paraît « confus ». 

Une étiquette dont la valeur opératoire est précieuse dans une perspective 

typologique, �P�D�L�V���T�X�L���V�X�S�S�R�V�H���D�X�V�V�L���O�H���U�L�V�T�X�H���G�¶�p�W�D�E�O�Lr des types trop rigides, figés et 
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inadaptés aux réalités religieuses. Nous prenons appui sur un fil conducteur, les eaux 

sacralisées, qui certes va de pair avec un certain nombre de caractéristiques 

communes, mais qui ne permet en aucun cas de définir un groupe homogène de lieux 

de culte. Au contraire, comme n�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���U�D�S�S�H�O�p�����F�¶�H�V�W���O�D���Y�D�U�L�p�W�p���G�H�V���V�L�W�Xations qui 

�I�U�D�S�S�H���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U �H�W���T�X�L���I�D�L�W���W�R�X�W���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H��cette étude thématique. 

 

Après une critique si vive, si persistante, on peut se demander si le fait de continuer à 

employer les termes culte des eaux ou sanctuaire des eaux dans la suite du 

�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �K�\�S�R�F�U�L�W�H ? De notre point de vue, �F�¶�H�V�W�� �P�R�L�Q�V�� �O�D��

terminologie qui est gênante �T�X�H�� �O�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�� �H�W�� �T�X�L�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �Q�H��

sont pas exprimés clairement par ceux qui en font usage. Dès �O�¶�L�Q�V�W�D�Q�W���R�•��on se donne 

�O�D�� �S�H�L�Q�H�� �G�¶exposer et �G�¶argumenter leurs avantages et leurs inconvénients, rien ne 

�V�¶�R�S�S�R�V�H���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���p�W�L�T�X�H�W�W�H�V���O�H�[�L�F�D�O�H�V���H�Q���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���F�D�X�V�H�� 

 

3. 5  La question de la transmission des usages du 

paganisme dans l e folklore chrétien  

Dans un premier temps, nous avons proposé une confrontation des aspects religieux 

des pratiques thérapeutiques gallo-romaines et du folklore chréti en. Puis nous avons 

souligné dans quelle mesure leur analyse combinée permettait à la foi�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U��

des traits communs et des clivages culturels majeurs. Nous concluons ici 

�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q �S�D�U���X�Q���G�H�U�Q�L�H�U���S�R�L�Q�W���G�¶�p�F�O�D�L�U�F�L�V�V�H�P�H�Q�W�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���P�H�W�W�U�H���H�Q���p�Y�L�G�H�Q�F�H 

�O�H�V���H�[�F�q�V���G�¶�X�Q���O�L�H�X���F�R�P�P�X�Q���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H���T�X�L���F�R�Q�V�L�V�W�H��en une relation presque 

systématique entre le folklore chrétien moderne, la littérature hagiographique et les 

pratiques religieuses du polythéisme gallo-romain.  

 

De façon synthétique deux arguments principaux sont mis en avant : 

�B la réaffectation presque systématique des sanctuaires antiques en lieux de culte 

chrétiens, et ce dès la période paléochrétienne. 

 �B �O�D�� �S�H�U�V�L�V�W�D�Q�F�H�� �G�¶�X�V�D�J�H�V�� �© populaires », dépeints comme la poursuite à peine 

travestie de pratiques religieuses païennes. 
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Ces arguments sont tour à tour justifiés par une surinterpréta tion des récits 

hagiographiques et par des références à des mythes populaires, qui  pour la plupart  ne 

�G�L�V�S�R�V�H�Q�W���G�¶�D�X�F�X�Q���D�Q�F�U�D�J�H���F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���� 

 

3.4.1 La réappropriation des lieux de culte païen s ? 

On peut une nouvelle fois se référer aux écrits de J.-G. Bulliot et F. Thiollier afin 

�G�¶�L�O�O�X�V�W�U�H�U���G�H���I�D�o�R�Q���F�R�Q�F�U�q�W�H���X�Q���S�R�V�W�X�O�D�W���T�X�L���D���H�Q�F�R�U�H���G�H nombreux partisans : 

 

« Mais ce qui est plus frappant encore, nous ne nous lasserons pas de le 
répéter, c'est le parallélisme des monuments païens avec ces églises, c'est le 
choix de leur emplacement, souvent le même que celui des temples près de 
ces sources sacrées dont le renom occupait une si grande place dans le culte 
de la Gaule, et que le christianisme n'a pu déraciner que par des substitutions 
qui l'ont purifié. »  
(BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 81) 

 

�8�Q���U�p�F�H�Q�W���D�U�W�L�F�O�H���V�¶�H�V�W���M�X�V�W�H�P�H�Q�W���L�Q�W�H�U�U�R�J�p���V�X�U���O�D���Y�p�U�D�F�L�W�p���G�H���F�H�V���D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�V���G�D�Q�V���O�H��

�F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���p�W�X�G�H���V�X�U���O�H�V��sanctuaires et pratiques religieuses du III e s. au Ve s. apr. 

J.-C. dans le centre-est de la Gaule (HOSTEIN, JOLY , KASPRZYK ET NOUVEL 2014). 

�/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �p�W�X�G�L�p�� �U�H�J�U�R�X�S�H�� �������� �V�L�W�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W���V�R�Q�W���P�D�O�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�p�V. Au sein 

de ce corpus, seuls 76 �G�L�V�S�R�V�H�Q�W�� �G�¶indices suffisants pour évaluer la période de 

fréquentation du lieu de culte.  Quant aux données optimales, qui se distinguent par 

�G�H�V�� �I�R�X�L�O�O�H�V�� �H�[�W�H�Q�V�L�Y�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �V�W�U�D�W�L�J�U�D�S�K�L�H�V�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �G�X�� �P�R�E�L�O�L�H�U����

�H�O�O�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�Q�W���P�R�L�Q�V���G�H�����������G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��  

�1�R�X�V�� �U�H�P�D�U�T�X�R�Q�V�� �W�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �T�X�H le croisement des sources archéologiques et des 

témoignages historiques signale que les sanctuaires de notre secteur géographique 

sont encore fréquentés à des fins cultuelles �D�X���P�R�L�Q�V���M�X�V�T�X�¶�D�X���,�9e siècle. À partir de 

cet instant, on remarque occasionnellement des démontages architecturaux ou 

�O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �S�U�R�I�D�Q�H�V, mais �H�O�O�H�V�� �V�¶�H�[�H�U�F�H�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V dans des bâtiments 

annexes. Les abandons définitifs croissent ensuite de manière régulière entre 300 et 

400, avec dans certains cas une fréquentation encore attestée même au début du Ve 

siècle. On constate que les parcours des différents lieux de culte varient en fonction 

de leur �O�L�H�X���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�����X�U�E�Din, périurbain ou extra urbain)  �H�W���G�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���T�X�¶�L�O�V��

�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V espaces (association à un phénomène naturel ou 

dépendance vis à vis �G�¶�X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���U�X�U�D�O���j���I�R�U�W���V�W�D�W�X�W�������3�D�U���H�[�H�P�S�O�H, en contexte 
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rural , �O�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�� �F�X�O�W�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �L�V�R�O�p�V�� �R�Q�W�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�p�� �G�¶�X�Q�H��

fréquentation plus tardive. De surcroit , �V�L�� �O�D�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�H�� �V�¶�D�Y�q�U�H��plus lâche �T�X�¶�R�Q�� �Q�H��

�O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�W���� �O�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�E�D�Q�G�R�Q�V��se révèlent aussi très variées. Souvent, 

�O�¶�D�E�D�Q�G�R�Q�� �Q�¶�D�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�L�U�H�F�W�H�� �T�X�H�� �O�¶�p�W�L�R�O�H�P�H�Q�W�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�I�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q��

des espaces du culte, dans certains cas on assiste à un démantèlement concerté et 

rapide afin de récupérer les matériaux.  

Dans ce contexte, la destruction volontaire sans récupération, souvent imputé aux 

« invasions » ou à des actes antipaïens reste un fait marginal. La réoccupation du lieu 

de culte est tout aussi rare, car au sein du corpus, on dénombre seulement 15 cas. Si 

�O�¶�R�Q�� �P�H�W�� �G�H�� �F�{�W�p�� �O�H�V�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �W�K�H�U�P�D�X�[�� �W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �I�R�U�P�H�Q�W�� �X�Q��

ensemble à part, la �S�R�X�U�V�X�L�W�H�� �G�H�� �O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q��revêt toujours un caractère profane 

(artisanat ou nécropole). Finalement , le seul �H�[�H�P�S�O�H���G�R�F�X�P�H�Q�W�p���G�H���U�p�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��

sanctuaire païen par un lieu de culte chrétien serait celui fouillé par J.-G. Bulliot à 

Saint -Léger -sous -Beuvray  (71) , encore semble-t-�L�O���\���D�Y�R�L�U���X�Q���K�L�D�W�X�V���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q��

au cours du premier Moyen Âge, car les marqueurs chronologiques relatifs aux 

premiers états de la chapelle ne semblent pas antérieurs à la fin de la période 

mérovingienne voire à la période carolingienne (HOSTEIN, JOLY , KASPRZYK ET 

NOUVEL 2014). 

 

3.4.2 La poursuite des pratiques religieuses païennes  ? 

Il apparaît maintenant clair que la réutilisation des sanctuaires en lieux de culte 

chrétiens n�¶�H�V�W���S�D�V���O�D���Q�R�U�P�H�����$�X���F�R�Q�W�U�D�L�U�H, au regard du constat que nous venons de 

dresser �R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �P�r�P�H�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �T�X�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �p�G�L�I�L�F�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �F�K�U�p�W�L�H�Q��

préco�F�H�� �V�R�L�W�� �S�H�U�o�X�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �D�U�J�X�P�H�Q�W�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �J�D�O�O�R-

romain.  

Rappelons toutefois que dans le contexte de cet article de synthèse le sanctuaire est 

définit par des critères « objectifs et consensuels reprenant les choix proposés par I. 

�)�D�X�G�X�H�W���G�q�V�����������������O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���W�H�P�S�O�H���H�W���R�X���G�¶�X�Q���S�p�U�L�E�R�O�H���E�L�H�Q���G�R�F�X�P�H�Q�W�p�����F�H�O�O�H���G�¶�X�Q�H��

�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �H�[�S�O�L�F�L�W�H���� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�H�[-voto anatomiques » (HOSTEIN, JOLY , KASPRZYK 

ET NOUVEL 2014). Or, dans de nombreux cas les lieux de culte sur lesquels se porte 

�Q�R�W�U�H�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �Q�H�� �G�L�V�S�R�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �T�X�L�� �D�X�U�D�L�H�Q�W�� �S�X�� �r�W�U�H�� �V�X�M�H�W�V�� �j�� �X�Q�H��

réappropriation chrétienne. Dès lors , pour avoir un  aperçu complet de la situation 

notre attention doit se tourner  aussi vers les pratiques cultuelles. 
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Le traitement de cette thématique, souvent caricatural, peut se décomposer en trois 

grandes étapes : 

�B��On identifie une pratique religieuse antique jugée caractéristique et illustrée par des 

vestiges archéologiques ou des textes historiques. 

�B��On signale ensuite sa mention dans les textes tardifs comme preuve que ces usages 

populaires sont toujours actifs  malgré une opposition plus ou moins ferme des 

autorités chrétiennes, illustrée en particulier par le périple de Saint -Martin.  

�B Enfin , le christianisme aurait renversé, sinon converti, ces lieux de culte antiques 

en autant de lieux de mémoire voués aux saints évangélisateurs. « Le peuple 

cherchait-il à gazer sa conversion et peut-être à préserver les témoins et les 

instruments des superstitions en les cachant sous le manteau d'un saint apôtre ?» 

(B ULLIOT ET THIOLLIER 1892  :  18) . Toujours est-�L�O�� �T�X�¶�R�Q�� �Y�D��rapprocher les 

pratiques antiques des traditions folkloriques modernes, pour lesquelles on postule 

une relation de filiation. Une filiation  tournée en argument qui prouverait que le site 

a été �Y�p�Q�p�U�p���G�q�V���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�� 

 

�$�I�L�Q�� �G�¶�L�O�O�X�V�W�U�H�U�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H��étape, on peut citer  �O�¶�R�I�I�U�D�Q�G�H �G�¶�H�[-voto anatomiques ; la 

�V�X�V�S�H�Q�V�L�R�Q�� �G�¶�H�[-voto dans les sanctuaires et aux arbres : « De même les paysans 

Ausoniens, race envoyée de Troie, jouent à des vers grossiers, en riant à gorge déployée, 

prennent de hideux masques d'écorce creusée, t'invoquent, Bacchus, par des chants 

d'allégresse, et suspendent en ton honneur au haut d'un pin des figurines d'argile. » 

(V IRGILE , GEORGIQUES , II,  388 -392)  ; ou le fait de jeter des offrandes dans des 

�S�R�L�Q�W�V���G�¶�H�D�X : « Deux stades plus loin, sur la droite, vous verrez ce qu'ils appellent le marais 

d'Ino ; c'est un marais de peu d'étendue, mais fort profond. Tous les ans, à la fête d'Ino, ils 

jettent dans ce marais des morceaux de pâte ; si cette pâte va au fond, ils en tirent un bon 

augure et un mauvais si elle revient sur l'eau. On dit que les bouches du mont Etna donnent 

lieu à de semblables pronostiques. Les gens des environs y jettent de petites figures d'or et 

d'argent, quelques-uns même toute sorte de victimes ; si le tourbillon cle flammes les 

engloutit, c'est pour eux un heureux présage ; au contraire, s'il les rejette, ils se croient 

menacés de quelque malheur » (PAUSANIAS , DESCRIPTION DE LA GRECE, III,  8-11). 

 

�6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���G�H la seconde étape, dès la première moitié du V e siècle Théodoret de Cyr 

dresse un tableau vivant des requêtes quotidiennes adressées aux martyrs en Orient :  
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« Les sanctuaires de nos glorieux martyrs sont splendides, ils attirent tous les 
regards, ils sont imposants par leur grandeurs, décorés avec richesse et 
éblouissants �>�«�@���/�H�V���J�H�Q�V���T�X�L���V�H���S�R�U�W�H�Q�W���E�L�H�Q���G�H�P�D�Q�G�H�Q�W���G�H���J�D�U�G�H�U���O�D���V�D�Q�W�p���H�W��
�F�H�X�[�� �T�X�L�� �O�X�W�W�H�Q�W�� �F�R�Q�W�U�H�� �T�X�H�O�T�X�H�� �P�D�O�D�G�L�H���� �G�¶�r�W�U�H�� �G�p�E�D�U�U�D�V�V�p�V�� �G�H�� �O�H�X�U�V��
�V�R�X�I�I�U�D�Q�F�H�V���� �/�H�V�� �p�S�R�X�[�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�Q�� �G�H�P�D�Q�G�H�Q�W���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
stériles prient pour devenir mères, tandis que ce�X�[�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �H�X�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�H��
�U�H�F�H�Y�R�L�U�� �F�H�� �G�R�Q���� �G�H�P�D�Q�G�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �O�H�X�U�� �V�R�L�W�� �S�D�U�I�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�H�U�Y�p���� �/�H�V��
voyageurs qui vont partir au loin supplient les martyrs de les accompagner et 
de les guider dans leur route ; et ceux qui ont la chance de revenir apportent 
l�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���� �1�R�Q�� �L�O�V�� �Q�H�� �U�H�F�R�X�U�H�Q�W�� �S�D�V�� �j�� �H�X�[�� �F�R�P�P�H��
des dieux, mais iles les invoquent comme des hommes de Dieu et ils les prient 
�G�¶�r�W�U�H���S�R�X�U���H�X�[���G�H�V���D�P�E�D�V�V�D�G�H�X�U�V�����2�U���F�H�X�[���T�X�L���D�G�M�X�U�H�Q�W���D�Y�H�F���I�R�L���R�E�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���F�H��
�T�X�¶�L�O�V�� �G�H�P�D�Q�G�H�Q�W ; les ex-voto qui attestent leur guérison le manifestent aux 
regards ���� �O�H�V�� �X�Q�V�� �R�I�I�U�H�Q�W�� �G�H�V�� �L�P�D�J�H�V�� �G�¶�\�H�X�[���� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �G�H�� �S�L�H�G�V���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�H��
mains ���� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �H�Q�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �H�Q�� �R�U���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �H�Q�� �E�R�L�V���� �/�H�X�U�� �P�D�v�W�U�H���� �H�Q��
effet, accepte aussi bien les petites choses et c�H�O�O�H���T�X�L���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���E�H�D�X�F�R�X�S���G�H��
�S�U�L�[���� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �P�H�� �V�X�U�H�� �O�H�� �G�R�Q�� �j�� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �F�H�O�X�L�� �T�X�L�� �R�I�I�U�H���� �&�H�V�� �R�E�M�H�W�V��
sont là pour attester les guérisons, et ils ont été placés comme souvenirs par 
ceux qui ont recouvré la santé » 
(THEODORET DE CYR, THERAPEUTIQUE  DES MALADIES HELLEN IQUES, VIII,  

62-65) 
 

�/�D�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �D�Y�H�F�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �L�P�D�J�L�Q�H�� �r�W�U�H�� �O�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H�V�� �G�¶�X�Q�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H��

païen est si tentante et aisée, que Théodoret de Cyr juge nécessaire de préciser au 

milieu du discours que les individus ne recourent pas aux martyrs comme à des 

�G�L�H�X�[�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���O�H�V���D�Q�F�L�H�Q�V���G�L�H�X�[���T�X�L���E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�H�Q�W���G�¶�X�Q���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���V�L�P�L�O�D�L�U�H et qui 

auraient été remplacés par les martyrs : 

 

« Les martyrs ont effacé de la mémoire des hommes ceux-�O�j�� �P�r�P�H�V�� �T�X�¶�R�Q��
appelait dieux. En effet, �O�H�X�U�V�� �W�H�P�S�O�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �V�L�� �F�R�P�S�O�p�W�H�P�H�Q�W�� �G�p�W�U�X�L�W�V�� �T�X�¶�R�Q��
ne peut même plus se faire une idée de leur plan, et que les hommes 
�G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �Q�H�� �V�D�Y�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �D�X�W�H�O�V���� �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�H�� �O�H�X�U�V��
matériaux ont été consacrés aux sanctuaires des martyrs. En effet, notre 
Maître a mis ses propres morts à la place de vos dieux ! » (THEODORET DE 

CYR, THERAPEUTIQUE DES MAL ADIES HELLENIQUES , VIII,  68-69) 
 

À �O�¶�D�X�W�U�H���H�[�W�U�p�P�L�W�p���G�H���O�¶�H�P�S�L�U�H�����S�U�q�V���G�¶�X�Q���V�L�q�F�O�H���S�O�X�V���W�D�U�G�����*�U�p�J�R�L�U�H���G�H���7�R�X�U�V���G�p�Q�R�Q�F�H��

ces mêmes activités lorsqu�¶�L�O�� �G�p�F�U�L�W�� �O�H�� �S�p�U�L�S�O�H�� �G�H�� �6�D�L�Q�W-Gall se rendant à la cour de 

Thierry I er : « Là se trouvait un temple plein de richesses diverses où les barbares 

[barbaries] du voisinage offraient des présents et se gorgeaient de manger et de boire 

�M�X�V�T�X�¶�j���H�Q���Y�R�P�L�U�����2�Q���\���Ddorait pour Dieu des idoles et on y déposait des membres sculptés 

�H�Q���E�R�L�V���T�X�L���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�H�Q�W���F�H�X�[���R�•���O�¶�R�Q���V�R�X�I�I�U�D�L�W���G�H���T�X�H�O�T�X�H���G�R�X�O�H�X�U » (GREGOIRE DE TOURS, 

VIE DES PERES OU DE QUELQUES BIENHEUREUX , VI) .  
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Ce que vient corroborer le texte du �V�\�Q�R�G�H�� �G�¶�$�X�[�H�U�Ue qui interdit de « faire des 

offrandes votives aux fontaines, de sculpter dans le bois des pieds ou des figures 

humaines » (GAUDEMET ET BASDEVANT-GAUDEMET 1989).  

�$�L�Q�V�L�� �T�X�¶�X�Q�� �H�[�W�U�D�L�W�� �G�X�� �F�R�G�H�� �W�K�p�R�G�R�V�L�H�Q����qui menace de lourdes punitions ceux qui 

« attachera�L�H�Q�W���G�H�V���E�D�Q�G�H�V���G�¶�p�W�R�I�I�H���j���X�Q���D�U�E�U�H » (CODE THEODOSIEN, XVI,  10.16.2). Ce qui 

�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�D�Q�V�� �U�D�S�S�H�O�H�U�� �O�H�� �S�D�V�V�D�J�H�� �T�X�L�� �G�p�F�U�L�W un bourg où « se trouvait un temple 

fort  ancien » à propos duquel Saint-�0�D�U�W�L�Q�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�W�� �G�¶�D�E�D�W�W�U�H��« un pin qui en était 

proche » et considéré comme sacré par la population locale  (SULPICE SEVERE, VIE DE SAINT 

MARTIN, XIII) .  

D�D�Q�V�� �V�R�Q�� �U�p�F�L�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�H�U�H�X�U�� �$�X�U�p�O�L�H�Q�� �F�R�Q�Wre Palmyre Zosime 

�V�L�J�Q�D�O�H�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D��« �H�Q�W�U�H���+�p�O�L�R�S�R�O�H���H�W���%�L�E�O�R�V���� �X�Q���O�L�H�X���Q�R�P�P�p���$�S�K�D�F�D���� �R�•�� �V�¶�p�O�q�Y�H���X�Q���Wemple 

�G�p�G�L�p���j���9�p�Q�X�V���O�¶�$�S�K�D�F�L�W�L�G�H�����3�U�R�F�K�H���G�H���F�H���W�H�P�S�O�H���H�V�W���X�Q���O�D�F���I�D�L�W���H�Q���I�R�U�P�H���G�H���F�L�W�H�U�Q�H�����7�R�X�W�H�V��

�O�H�V���I�R�L�V���T�X�¶�R�Q���V�¶�D�V�V�H�P�E�O�H���G�D�Q�V���F�H���W�H�P�S�O�H�����R�Q���Y�R�L�W���D�X�[���H�Q�Y�L�U�R�Q�V�����G�D�Q�V���O�¶�D�L�U�����G�H�V���J�O�R�E�H�V���G�H���I�H�X����

et ce prodige a été encore observé de nos jours. Ceux qui y vont portent à la déesse des 

�S�U�p�V�H�Q�W�V���H�Q���R�U���H�W���H�Q���D�U�J�H�Q�W�����H�Q���p�W�R�I�I�H�V���G�H���O�L�Q�����G�H���V�R�L�H���H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���P�D�W�L�q�U�H�V���S�U�p�F�L�H�X�V�H�V�����H�W���O�H�V��

mettent sur le lac. Quand ils sont agréables à la déesse, ils vont au fond, et cela arrive aux 

étoffes les plus légères, au lieu que q�X�D�Q�G�� �L�O�V�� �O�X�L�� �G�p�S�O�D�L�V�H�Q�W���� �L�O�V�� �Q�D�J�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�H�D�X���� �P�D�O�J�U�p�� �O�D��

pesanteur naturelle des métaux. Les Palmyréniens étant allés en ce temple un jour de fête, 

un peu avant la ruine de leur nation, et ayant porté sur le lac quantité de présents en or, en 

argent et en �p�W�R�I�I�H�V���� �F�H�V���R�I�I�U�D�Q�G�H�V�� �D�O�O�q�U�H�Q�W���D�X�� �I�R�Q�G���� �P�D�L�V�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H���H�Q�� �D�\�D�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H��

porté de semblables, elles demeurèrent au-dessus �G�H�� �O�¶�H�D�X���� �F�H�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �X�Q�� �S�U�p�V�D�J�H��

manifeste de ce qui leur devait arriver » (ZOSIME , �/�¶HISTOIRE NOUVELLE, I,  58).  

De fait, �O�¶�L�Qterdit placé sur le culte des sources et des arbres, non sanctionnés par 

�O�¶�(�J�O�L�V�H, est une thématique récurrente et qui se poursuit bien au-�G�H�O�j�� �G�H���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p��

tardive. Sans prétendre à une liste exhaustive, on retrouve la condamnation de ces 

activités par �&�p�V�D�L�U�H�� �G�¶�$�U�O�H�V��(CESAIRE D�¶�$RLES, SERMO DE TEMPORE, 265 ; SERMO DE 

AUGURIIS, 278 ; SERMO DE REDDENTIS DECIMIS , 277), lors du II e Concile de Tours vers 567 

(II E CONCILE DE TOURS, CANON 22), �G�D�Q�V�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �0�D�U�W�L�Q�� �G�H�� �%�U�D�J�D��(MARTIN DE 

BRAGA , DE CORRECTIONE RUSTICORUM, 8), dans la Vita Eligii (AUDOIN , VITA ELIGII , II,  

16), lors du XII e Concile de Tolède en 681 (XII E CONCILE DE TOLEDE, CAPITULUM VI)  

puis du XVI e Concile de Tolède en 693 (XVIE CONCILE DE TOLEDE, CAPITULUM II) , dans 

le De singulis libris canonici s scarapsus vers 710-724 (SAINT PIRMIN , DE SINGULIS 

LIBRIS CANONICIS SCARAPSUS, 22), lors du Concile de Paderborn vers 785 (CONCILE DE 

PADERBORN, CANON 21), �S�X�L�V���G�D�Q�V���O�H���&�R�Q�F�L�O�H���G�¶�$�L�[-la-Chapelle en 789 (CONCILE D�¶�$IX-
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LA-CHAPELLE , CANON 64), ainsi que dans les capitulaires carolingiens (CAPITUL . REG. 

FRANC., ADMONITION GENERALE D U 23 MARS 789, ARTICLE 63).  

�3�D�U�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �O�H�V�� �P�H�Q�W�L�R�Q�V�� �V�H�� �I�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �U�D�U�H�V���� �R�Q�� �S�H�X�W�� �F�L�W�H�U�� �O�H�V�� �V�H�U�P�R�Q�V�� �G�¶�$�W�W�R�Q�� �G�H��

Verceil au IXe siècle (ATTON DE VERCEIL , SERMON XIII ), les décrets de Burchard de 

Worms (BURCHARD DE WORMS, COLLECTARIUM CANONUM, X, 21) �R�X�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �5�D�R�X�O��

Glaber au XIe siècle (RAOUL GLABER , HISTORIARUM LIBRI QUI NQUE AB ANNO 

INCARNATIONIS DCCCC USQUE AD ANNUM MXLIV , LIVRE IV,  III) , le Concile de Szaboles 

en 1092 (CONCILE DE SZABOLES, CANON 22), le Concile de Trèves en 1227 (CONCILE DE 

TREVES, CANON 6). Encore au début du XVe siècle on retrouve dans les prédications de 

�%�H�U�Q�D�U�G�L�Q���G�H���6�L�H�Q�Q�H���O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H �G�¶�X�Q�H���I�R�Q�W�D�L�Q�H���Y�L�F�W�L�P�H���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���V�X�S�H�U�V�W�L�W�L�H�X�V�H�V�� �j��

�S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�¶Arezzo  (Toscane, Italie)  (D�¶�$RAULES 1906 : 34-39). 

 

Enfin , dernière étape, J.-G. Bulliot, F. Thiollier et S. Utinet offrent des exemples des 

tout à fait évocateurs des traditions folkloriques  ���� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶incubatio  à Beurey  

(10)  (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 283), boisson et traitement ophtalmique  à 

Certenue  (71)  (BULLIOT ET THIOLLIER 1892 : 311-312), �G�p�S�{�W���G�¶�R�I�I�U�D�Q�G�H�V auprès de la 

source de la chapelle de Nicey (21)  (UTINET 1897 : 122), offrandes alimentaires dans 

la source de la Coquille à Etalante  (21)  (UTINET  1897 : 124), lecture de présages selon 

que �O�H�V���O�L�Q�J�H�V���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���P�D�O�D�G�H�V���I�O�R�W�W�H�Q�W���R�X���F�R�X�O�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�H�D�X���G�H���O�D���V�R�X�U�F�H���D�X��Mont -

Saint -Jean  (21)  (UTINET 1898 : 68), enfin  à Saint -Anthot  (21) , par temps de 

sécheresse,  �R�Q���R�U�J�D�Q�L�V�D�L�W���G�H�V���S�U�R�F�H�V�V�L�R�Q�V���D�Y�H�F���O�¶�L�P�D�J�H de Saint-�$�Q�W�L�G�H���T�X�¶�R�Q��baignait 

ensuite dans la source (UTINET 1900 : 207). 

 

�3�R�X�U�� �S�H�X�� �T�X�H�� �O�H�V�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V�� �I�R�O�N�O�R�U�L�T�X�H�V�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�Q�W���� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �R�X�� �Q�R�Q���� �G�H��

pratiques issues du paganisme tardif, le hiatus manifeste qui sépare ces activités, tant 

au point de vue chronologique �T�X�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�O���� �V�¶�R�S�S�R�V�H�� �j��leurs interprétations  

�F�R�P�P�H�� �S�U�H�X�Y�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p�� �D�V�V�X�U�p�H�� �&�¶�H�V�W�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �p�Y�L�G�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �O�L�H�X�[��

remarquables placés sous l�H�� �S�D�W�U�R�Q�D�J�H�� �G�¶�X�Q�� �V�D�L�Q�W�� �F�K�U�p�W�L�H�Q et en particulier les 

sources, se sont multipliées dans des proportions singulières. Nous avons remarqué 

�T�X�¶�L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���U�D�U�H���G�¶�r�W�U�H���F�R�Q�I�U�R�Q�W�p���j���X�Q�H���O�R�F�D�O�L�W�p���T�X�L���G�L�V�S�R�V�H��de deux à trois sources 

« sacrées ». �8�Q�� �F�R�Q�V�W�D�W�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W��sûrement �S�D�V�� �p�W�U�D�Q�J�H�U�� �j�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q��du statut 

accordé aux lieux de culte dans cette période de transition  entre paganisme et 

christianisme, mais aussi à l�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q du �V�H�Q�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�F�F�R�U�G�H�� �D�X��concept de 

sacralité.  
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Pour cette période précoce, �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �F�K�U�p�W�L�H�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��encore entièrement 

structuré. Dès la fin du IV e siècle, les églises sont de plus en plus perçues comme des 

lieux religieusement privilégié s �R�•�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�L�Y�L�Q�H�� �V�H�U�D�L�W�� �S�O�X�V�� �I�R�U�W�H�� �T�X�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��

(SOTINEL 2005 : 418). Une attitude alors dénoncée par Zénon (ZENON, TRACTATUS, II,  6) 

ou Augustin (AUGUSTIN, SERMONS, 252 ET 336). Ces « sanctuaires » ne sont pas encore 

consacrés selon les termes juridiques qui prévalent pour leurs équivalents païens. La 

« sainteté de ces lieux est source de miracles, elle inspire des pèlerinages. Les lieux 

de culte construits dépendent de la sainteté des emplacements où ils sont construits 

�>�«�@�� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �P�p�P�R�L�U�H���� �O�H�� �V�R�X�Y�H�Q�L�U�� �G�¶�X�Q�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �T�X�L�� �L�Q�V�X�I�I�O�H�� �D�X�� �O�L�H�X�� �V�D��

sainteté » (SOTINEL 2005 : 421), c�H���Q�¶�H�V�W���T�X�H���S�O�X�V���W�D�U�G���T�X�H���O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���V�¶�L�Q�Y�H�U�V�H. On ne 

se limite plus alors à cons�W�U�X�L�U�H���O�¶�pglise sur un lieu saint, �P�D�L�V���R�Q���V�D�F�U�D�O�L�V�H���O�¶�p�J�O�L�V�H��par 

�O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶un élément sanctifiant, la relique. Une véritable sanction 

institutionnelle et publique qui se rapproche cette fois de la consécration. Elle 

transparaît de façon officielle dans le code théodosien dans une série de lois datées de 

431 (CODE THEODOSIEN, IX,  45.4.1 A 4). La géographie sacrée chrétienne est donc 

composite �H�W�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W��sur le long terme. Elle résulte de la multiplication des lieux 

saints, lieux de passage ou de décès des martyrs �H�W���G�H���O�D���V�D�F�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�H�V�S�D�F�H�V��sans 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q���P�p�P�R�U�L�H�O�O�H���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H �J�U�k�F�H���j���O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���U�H�O�L�T�X�H�V�� 

 

Les échanges épistolaires entre Pierre, évêque de Saint-Papoul, et Hugo, frère 

dominicain et inquisiteur pour la province de Toulouse , sont à ce sujet édifiants. Vers 

1443, �3�L�H�U�U�H�� �V�L�J�Q�D�O�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�L�R�F�q�V�H�� �G�H�� �0�L�U�H�S�R�L�[�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�X�U�F�H��« à laquelle 

une grande foule accourt de différents pays et de différentes provinces pour obtenir la santé 

dans tous les maladies et les infirmités ». I�O�� �S�U�p�F�L�V�H�� �T�X�¶�j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �F�¶�p�W�D�L�W��« une bauge de 

�S�R�X�U�F�H�D�X�[�����T�X�H���O�¶�H�D�X���\���p�W�D�L�W���U�D�U�H���H�W���\���D�Y�D�L�W���S�H�X���G�H���F�R�X�U�V ». Mais suite un à un évènement 

�D�F�F�L�G�H�Q�W�H�O���O�H���G�p�E�L�W���V�¶�H�V�W���D�F�F�H�Q�W�X�p�����H�W��« un pâtre de la campagne fit la première expérience 

de la vertu de cette fontaine inconnue �����H�W���O�H���E�U�X�L�W���V�¶�H�Q��répandant, une multitude ignorante y 

�F�R�X�U�X�W�� �V�D�Q�V�� �D�W�W�H�Q�G�U�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�L�R�F�p�V�D�L�Q�H�� �H�W�� �O�¶�D�S�S�U�R�E�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�(�J�O�L�V�H���� �/�¶�H�D�X�� �G�H�� �F�H�W�W�H��

fontaine, que le vulgaire appelle sacrée, est donnée et administrée par des laïques ». 

�/�¶�p�Y�r�T�X�H�� �S�R�X�U�V�X�L�W�� �H�Q�� �U�D�S�S�H�O�D�Q�W�� �T�X�H�� �I�D�L�U�H�� �X�V�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�H�V�� �I�R�Q�W�D�L�Q�H�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��

�G�p�I�H�Q�G�X�� �G�q�V�� �O�¶�L�Q�V�W�D�Q�W��où cet usage �H�V�W�� �V�D�Q�F�W�L�R�Q�Q�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�X�W�R�U�L�W�p�V�� �H�W�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �U�H�Q�G��

�K�R�P�P�D�J�H���j�� �'�L�H�X���S�R�X�U���V�H�V���E�L�H�Q�I�D�L�W�V���� �/�D���U�p�S�R�Q�V�H���G�H���O�¶�L�Q�T�X�L�V�L�W�H�X�U���S�U�H�Q�G���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q��

plaidoyer laconique où il rappelle toutefois que cette source « était, peu de jours 

�D�X�S�D�U�D�Y�D�Q�W���� �H�Q�F�R�U�H�� �L�J�Q�R�U�p�H�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �p�O�R�L�J�Q�p�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �D�F�F�q�V�� �H�W�� �W�R�X�W�� �G�¶�X�Q�� �F�R�X�S�� �H�O�O�H�� �V�H��
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trouve avoir une grande ressemblance avec la fontaine à laquelle se rendait le roi Sabin, qui 

voulut plier les Romains aux superstitions du polythéisme » (DE BERNOVILLE 1863 : 229-

268). Le récit rapporte  donc sans détours les conditions selon lesquelles peut 

�V�¶�p�O�D�E�R�U�H�U���O�H���I�R�O�N�O�R�U�H�����V�D�Q�V���T�X�¶�L�O���Q�¶�\���D�L�W���D�X�F�X�Q���U�D�S�S�R�U�W���D�Y�H�F���G�H�V���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V���D�Q�W�L�T�X�H�V���R�X��

chr�p�W�L�H�Q�Q�H�V���� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �H�Q�� �F�R�Qcurrence directe avec une chapelle à 

�O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���G�H���6�D�L�Q�W-Julien située à proximité.  

 

Nous pouvons conclure que �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W, il est évident que le folklore chrétien tardif  ne 

peut en aucun cas être considéré comme un �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�� �I�L�D�E�O�H�� �D�I�L�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �G�H�V��

lieux de culte antiques. �,�O�� �H�V�W�� �P�r�P�H�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H�� �T�X�H�� �G�H�V�� �S�R�L�Q�W�V�� �G�¶�H�D�X�� �V�D�F�U�D�O�L�V�p�V�� �j��

�O�¶�p�S�R�T�X�H�� �D�Q�W�L�T�X�H�� �D�L�H�Q�W�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�p�� �G�¶�X�Q�� �F�X�O�W�H�� �F�K�U�p�W�L�H�Q�� �S�D�U�� �O�D�� �V�X�L�W�H���� �P�D�L�V�� �H�Q��

�P�p�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���W�R�W�D�O�H���G�H���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����,�O���Q�¶�\���Durait donc aucun lien entre les 

deux activités. 

D�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W, il est périlleux  �G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���O�D���V�D�F�U�D�O�L�W�p���G�H�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�V���F�R�P�P�H��

une réalité unique qui transcenderait les époques, car le concept même de lieu sacré 

�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�R�U�W�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �P�r�P�H�� �V�L�J�Q�L�Iication , en fonction du point de vue des 

protagonistes considérés ���� �S�D�w�H�Q�V���� �F�K�U�p�W�L�H�Q�V�� �G�H�� �O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�� �W�D�U�G�L�Y�H�� �R�X�� �F�K�U�p�W�L�H�Q�V��

modernes. 
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Conclusion  

�,�O���H�V�W���V�L�Q�J�X�O�L�H�U���G�H���U�H�P�D�U�T�X�H�U���T�X�¶�L�O��a été plus aisé de récuser tour à tour les principaux 

attributs  attribués �D�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �T�X�H�� �G�¶�H�Q�� �I�R�X�U�Q�L�U�� �X�Q�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �S�U�p�F�L�V�H�� Une 

�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �V�\�P�S�W�R�P�D�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �H�Q�Y�L�V�D�J�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q��concept 

�K�R�P�R�J�q�Q�H�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�H�� �G�p�I�L�Q�L�W, dans les faits, comme une somme de particularités 

qui ne sont liées que par un mince fil conducteur �����O�¶�H�D�X. 

N�R�X�V���D�Y�L�R�Q�V���V�X�J�J�p�U�p���T�X�¶�L�O���p�W�D�L�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�H���Q�R�X�V���I�R�F�D�O�L�V�H�U���V�X�U���O�H���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���G�D�Q�V��

sa formulation gallo -�U�R�P�D�L�Q�H�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O��apparaît de façon concrète dès la fin du Ier 

�V�L�q�F�O�H�� �D�Y�D�Q�W�� �Q�R�W�U�H�� �q�U�H�� �S�R�X�U�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �p�Y�R�O�X�H�U�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�$�Q�W�L�Tuité tardive, le IV e siècle 

faisant figure dans notre cas de borne supérieure. Tour à tour, les paragraphes 

�F�R�Q�V�D�F�U�p�V�� �j�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H�� �S�X�L�V�� �j�� �O�D�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �G�D�Q�V��

�O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p���R�Q�W���S�U�R�X�Y�p���T�X�¶�L�O���p�W�D�L�W���L�P�S�p�U�D�W�L�I�����G�D�Q�V���X�Q���S�U�H�P�L�H�U���W�H�P�S�V����de déraciner cette 

construction religieuse des pratiques qui la précèdent et lui succèdent. En effet, elles 

sont à la fois mal connues et mal interprétées, à tel point que leur exploitation en 

devient préjudiciable. Une fois les mythes gaulois et le folklore chrétien mis entre 

parenthèses que doit-on retenir  de ce que nous avons précautionneusement extrait 

des sources antiques ? 

 

Les éléments naturels, et en particulier �O�¶�H�D�X, participent de façon complexe à la 

�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�D�\�V�D�J�H�� �V�D�F�U�p�� �D�X�[�� �F�R�Q�W�R�X�U�V�� �Q�pbuleux qui se renouvelle sans cesse. 

�/�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U���P�R�G�H�U�Q�H���H�V�W���J�r�Q�p���S�D�U���O�H�X�U���D�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H. En théorie, ils représentent un 

�V�L�J�Q�H�� �V�S�R�Q�W�D�Q�p�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�L�Y�L�Q�H, sans intervention humaine. Dans les faits, la 

reconnaissance de ces signes passe nécessairement par une certaine forme 

�G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���� �Q�H�� �V�H�U�D�L�W-ce que pour officialiser et matérialiser  la propriété divine. 

�&�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �I�O�H�X�Y�H�V, la théorie religieuse cohabite avec des 

contraintes bien humaines. Finalement , ce sont toujours  les hommes qui construisent 

le paysage sacré.  

 

Au travers des sources antiques, on découvre une grande variété de pratiques liées à 

�O�¶�H�D�X�����7�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G, �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�¶�H�D�X�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�� �G�¶�X�Q�� �F�\�F�O�H�� �H�W�� �T�X�H�� �F�H�� �F�\�F�O�H�� �H�V�W��

segmenté en éléments hiérarchisés : les sources jaillissent et alimentent des cours 



 
184 

�G�¶�H�D�X�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V��et/ ou des plans �G�¶�H�D�X����qui à leur tour vont se jeter dans les 

mers et les océans. Cette hiérarchie naturelle est transcrite dans le domaine religieux. 

Il suffit par exemple de mentionner Oceanus, Neptunus, Sequana ou Rhenus. Ces 

grands noms, dont l es manifestation s naturelles correspondent à des marqueurs 

territoriaux importants , cohabitent et dépendent de manifestations naturelles 

�G�¶�H�Q�Y�H�U�J�X�U�H���S�O�X�V��modeste qui peuvent leur être subalternes. De la même manière, il 

�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �U�D�U�H�� �T�X�H�� �F�H�V�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V��locales soient aussi placées sous le patronage 

�G�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �P�H�P�E�U�H�� �p�P�L�Q�H�Q�W�� �G�X�� �S�D�Q�W�K�p�R�Q�� �G�L�Y�L�Q�� �j�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �G�¶�X�Q�� �U�D�S�S�U�R�F�K�H�P�H�Q�W�� �G�H��

�F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �D�T�X�D�W�L�T�X�H����Face à cette diversité, les textes restent 

constants sur un point  : dans tout lieu de culte des eaux, il est un endroit où la 

�V�D�F�U�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�V�W�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�� �H�W�� �R�•��pour cette raison, elle est frappée du sceau de 

�O�¶�L�Q�Y�L�R�O�D�E�L�O�L�W�p�����&�¶�H�V�W���V�R�X�Y�H�Q�W���O�H���O�L�H�X��de jaillissement, naturel ou aménagé, d�¶�X�Q�H��source, 

mais �G�¶�D�X�W�U�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���D�X�V�V�L���P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�H�V. La définition de cet espace sacralisé, 

qui peut être matérialisé physiquement ou non, pose problème. De même que la 

limite à partir de laquelle ces eaux deviennent utilisables par les visiteurs. Dans bien 

des cas, elle transparaît comme une règle implicite, connue des visiteurs et en 

conséquence ne bénéficie bien souvent pas �G�¶�X�Q���P�D�U�T�X�D�J�H���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H exploitable par 

les archéologues et les historiens.   

Les activités religieuses au sens propre sont relatées de façon moins explicite, car les 

auteurs éprouvent rarement le besoin de présenter ces pratiques quotidiennes qui 

leur paraissent tout à fait banales. Toutefois, �O�H�V�� �E�U�L�E�H�V�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �R�E�W�H�Q�X�H�V��

�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�H�Q�W�U�H�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �Y�D�U�L�p�W�p�� �G�¶�D�F�W�Lvités qui ne se bornent pas à des 

requêtes prophylactique s ou thérapeutiques. Ce sera un véritable défi pour nous tant 

�O�¶�D�F�F�H�Q�W���H�V�W���P�L�V���V�X�U���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H des ex-voto anatomiques dans les lieux de culte des 

eaux de la Gaule. Au-delà de la nature même des dépôts, leur lieu de déposition est 

tout aussi précieux, que ce soit �j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U �R�X���j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�H���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���D�T�X�D�W�L�T�X�H�����,�O��

�S�H�U�P�H�W���S�D�U�I�R�L�V���G�H���G�R�Q�Q�H�U���X�Q���V�H�Q�V���j���G�H�V���R�E�M�H�W�V���T�X�L���V�H�U�D�L�H�Q�W���U�H�V�W�p�V���P�X�H�W�V���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V��

circonstances.  

 

En filigrane , on se rend compte �T�X�¶�L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���X�Q���G�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U��

�X�Q�L�T�X�H�� �G�R�Q�W�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W�� �X�Q�H�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �G�¶�X�Q�� �O�L�H�X�� �G�H�� �F�X�O�W�H��

des eaux et de son mode de fonctionnement. Nous devons réfléchir en termes de 

�I�D�L�V�F�H�D�X�[�� �G�¶�L�Q�G�L�F�H�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire faire  le lien entre éléments naturels, aménagements 

humains et mobilier.  
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Chapitre II 
 

 

 

Le culte des eaux en 

Gaule au lendemain de la 

conquête :  

traditions celtiques et 

innovations gallo-

romaines. 
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�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �D�P�R�U�F�p�� �O�D�� �G�p�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�D�Ifirmations issues des 

données historiographiques en nous appuyant sur les sources antiques et plus 

�J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�D�� �V�S�K�q�U�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� �J�U�p�F�R-

�U�R�P�D�L�Q�H���� �'�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �W�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H, nous avons rappelé que selon ces 

conceptions religieuses, le divin embrasse la nature toute entière (Chapitre I, 3.1.1) et 

donc les éléments aquatiques. Cette position est confirmée par un passage célèbre de 

Servius « Nullus enim fons non sacer » (SERVIUS, COMMENTARII IN VERGILII AENEIDOS, 

VII,  84).  Une double négation qui peut se traduire par « il n'y a de source, en effet, 

qui ne soit sacrée » (SCHEID 2008)���� �&�H�W�W�H�� �I�R�U�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �V�¶�H�V�W�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �S�U�r�W�p�H�� �j�� �X�Q�H��

interprétation fautive à partir de laquelle on envisageait que toutes les sources étaient 

�V�D�F�U�D�O�L�V�p�H�V���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�D�X�W�D�Q�W���G�H���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V���Q�D�W�X�U�L�V�W�H�V�����2�U, �O�¶�D�U�W�L�F�O�H���G�H���-�����6�F�K�H�L�G��

�V�L�J�Q�D�O�H�� �j�� �M�X�V�W�H�� �W�L�W�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�O�X�W�{�W�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�H�V��

�P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �G�L�Y�L�Q�� �D�X�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V�� �H�W�� �Q�R�Q�� �S�D�V�� �G�H�� �O�¶�D�Y�H�X�� �G�¶�X�Q�H��

sacralisation active généralisée du territoire. Une situation qui  se vérifie 

concrètement pour la période romaine dans notre espace géographique. La 

�V�D�F�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �D�T�X�D�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p�H�� �S�D�U�� �G�H�V�� �L�P�S�p�U�D�W�L�I�V�� �V�R�F�L�R-

économiques, même les manifestations naturelles les plus remarquables, si tant est 

�T�X�H���O�¶�R�Q���S�X�L�V�V�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���T�X�H���F�H���T�X�L���H�V�W���U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H���j���Q�R�V���\�H�X�[���O�¶�p�W�D�L�W���D�X�V�V�L���S�R�X�U���X�Q��

spectateur antique, ne dérogent pas à cette règle et ne peuvent pas être interprétées 

de façon systématique. 

 

On peut proposer, de façon générique, plusieurs cas de figure principaux qui 

pourront être ensuite décomposés dans une structure plus détaillée (fig. 30). Tout 

�G�¶�D�E�R�U�G, �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�R�Q�V���T�X�H���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H���U�p�V�X�O�W�H���G�¶�X�Q���E�H�V�R�L�Q���V�R�F�L�D�O��

�p�P�D�Q�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�P�Punauté humaine, quelle que soit sa taille ou ses motivations 

(économiques, politiques, sociétales, etc.). La satisfaction de ce besoin passe 

�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�X�Q�� �O�L�H�X�� �G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �Q�L�� �D�O�p�D�W�R�L�U�H, ni 

systématique, mais déterminé par les caractéristiques symboliques et fonctionnelles 

du lieu, par sa capacité à répondre de la façon la plus adaptée possible aux attentes 

des communautés concernées : lieu de mémoire, marqueur territorial, point de 

passage, présence de ressources naturelles, etc. 

 

�”�� Dans de rares cas, �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �D�T�X�D�W�L�T�X�H�� ���V�R�X�U�F�H���� �O�D�F���� �P�D�U�p�F�D�J�H���� �H�W�F������ �H�V�W�� �O�D��

caractéristique majeure du lieu sélectionné, �F�D�U�� �O�D�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�� �H�V�W��
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�V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� ���]�R�Q�H�� �$�� �G�X�� �G�L�D�J�U�D�P�P�H������ �&�¶�H�V�W��

sûrement dans ce�W�W�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �T�X�¶�R�Q�� �G�R�L�W�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �O�H�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �G�H�� �&�O�L�W�X�P�Q�H�� �T�X�L��

marque une limite territoriale , mais fonctionne surtout comme point de contact entre 

�G�H�V�� �F�L�W�p�V�� �Y�R�L�V�L�Q�H�V�� ���&�K�D�S�L�W�U�H�� �,���� ���������������� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W��

envisager pour le sanctuaire de Mars aux �9�L�O�O�D�U�G�V���G�¶�+�p�U�L�D (39) �����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���J�U�D�Q�G��

sanctuaire public de la cité Séquane, situé aux confins de son territoire. Et peut -être 

aussi le sanctuaire de Sequana aux sources de la Seine. On comprend ici que le choix 

�G�H���V�D�F�U�D�O�L�V�H�U���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���D�T�X�D�W�L�T�X�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �X�Q�H���I�L�Q���H�Q���V�R�L, c�¶�H�V�W���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���V�\�P�E�R�O�L�T�X�H��

�T�X�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���D���M�X�J�p���O�H���S�O�X�V���j���P�r�P�H���G�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H��

divine. Ainsi, dans des contextes différents, des éléments naturels « comparables » ne 

seront pas toujours mis à contribution de la même manière et peuvent même être 

ignorés. 

 

�” �7�R�X�M�R�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�V�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V���� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �S�O�X�V�� �F�R�X�U�D�Q�W�H���� �O�¶�H�D�X��apparaît 

comme un élément secondaire (zone B du diagramme). Soit la ressource est présente 

directement sur le site sacré et en tant que tel on reconnaît �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H��

manifestatio �Q�� �G�L�Y�L�Q�H�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �R�Q�� �D�F�F�R�U�G�H�� �X�Q�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�R�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �H�V�W��

variable, ce qui se traduit par des actes de dévotion voire la mise en place de 

�P�R�Q�X�P�H�Q�W�V���S�O�X�V���R�X���P�R�L�Q�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�����6�R�L�W���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�V�W���D�F�K�H�P�L�Q�p�H���S�D�U�F�H���T�X�¶�H�O�O�H��

devient nécessaire au bon déroulement du culte et la divinité qui lui est associée est 

alors invitée dans le sanctuaire selon des modalités toutes aussi variables que dans le 

cas précèdent.  

�3�R�X�U���D�M�R�X�W�H�U���j���O�D���F�R�Q�I�X�V�L�R�Q���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���D�W�W�U�L�E�X�p�H���j���F�H�V���I�L�J�X�U�H�V���G�L�Y�L�Q�H�V���H�V�W���D�P�H�Q�p�H���j��

var�L�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �O�L�H�X�� �G�H�� �F�X�O�W�H�� �H�W�� �G�H�V��

pratiques. 

 

�” Enfin , force est de constater que la majorité des dévotions en relation avec 

�O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���D�T�X�D�W�L�T�X�H���V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�Q�W���H�Q���G�H�K�R�U�V���G�X���F�D�G�U�H���G�H�V���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V�����]�R�Q�H���&�������/�H���S�O�Xs 

�V�R�X�Y�H�Q�W���L�O���V�¶�D�J�L�W���V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W���G�¶�D�F�W�H�U���O�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�X���G�L�Y�L�Q���T�X�L���V�H���P�D�Q�L�I�H�V�W�H���G�D�Q�V��

les éléments naturels et, le cas échéant, de le remercier des bienfaits ou de la 

�S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���T�X�¶�L�O���S�U�R�F�X�U�H�����6�R�L�W���S�D�U�F�H���T�X�¶�R�Q���Y�D���H�[�S�O�R�L�W�H�U���F�H�W�W�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H���j���V�R�Q���S�U�R�I�L�W�����Xn 

captage de source �H�V�W�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �S�O�X�V�� �p�Y�L�G�H�Q�W������ �V�R�L�W���S�D�U�F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �H�Q�� �r�W�U�H��

dépendant pour des activités quotidiennes (pont, passage à gué, navigation, etc.). 

�3�R�X�U�� �O�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�X�H, le principal risque tient donc à identifier ces différents cas de 
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figur e, aux limites poreuses, à partir des données disponibles et sans tomber dans la 

surinterprétation.  

 

À partir de ce système, nous proposons de caractériser les sanctuaires des eaux 

comme les sanctuaires où le médium �G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�� �G�X�� �G�L�Y�L�Q�� �H�V�W�� �O�¶�p�Oément 

�D�T�X�D�W�L�T�X�H�����3�D�U�I�R�L�V���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���D�T�X�D�W�L�T�X�H���D�L�Q�V�L���P�L�V���H�Q���Y�D�O�H�X�U���H�V�W���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p���G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W��

comme la manifestation physique de la présence de la divinité tutélaire du lieu.  

L�¶�H�D�X�� �S�H�X�W�� �D�X�V�V�L�� �r�W�U�H�� �D�X�V�V�L�� �H�Q�Y�L�V�D�J�p�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�� �G�H�� �Oa 

divinité tutélaire sans toutefois que sa présence terrestre, son numen���� �Q�H�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H��

�G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �/�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �V�H�U�D�� �D�O�R�U�V�� �D�V�V�R�F�L�p�� �j�� �X�Q�H�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p��

secondaire placée sous le patronage du maître des lieux.  

On signalera pour conclure que la �W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �p�W�D�W�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �V�X�U�� �Q�R�W�U�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H��

paraît �G�p�S�H�Q�G�U�H�� �G�¶�X�Q�� �I�D�F�W�H�X�U�� �W�H�P�S�R�U�H�O�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�� �G�X��

panthéon divin de la religion gallo -romaine. 
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1. Sélection des sites et analyses 

s tatistiques initiales  

�/�¶�p�W�X�G�H�� �K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�Dphique a livré 483 sites interprétés, avec plus ou moins de 

preuves, comme des lieux de culte des eaux. Compte-tenu des conclusions présentées 

dans le chapitre précédent, il est évident que nous devons effectuer un tri drastique. 

 

�7�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G, il convient  �G�¶�H�[�W�U�D�L�U�H���W�R�X�V���O�H�V���V�L�W�H�V���S�R�X�U���O�H�V�T�X�H�O�V���Q�R�X�V���Q�H���G�L�V�S�R�V�R�Q�V���S�D�V��

�G�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�V���D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�[�S�O�R�L�W�D�E�O�H�V�����F�H���T�X�L���U�p�G�X�L�W���O�H���Q�R�P�E�U�H���W�R�W�D�O���j�����������H�Q�W�U�p�H�V����

�,�O���H�V�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���G�H���U�H�P�D�U�T�X�H�U���T�X�H���S�R�X�U�����������G�H�V�����������p�O�p�P�H�Q�W�V���p�F�D�U�W�p�V���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q��

�Q�H���U�H�S�R�V�H���T�X�H���V�X�U���O�¶existence du folklore chrétien, ce qui correspond à 37,5% du total 

des sites écartés ou 20,9% du corpus global.  

À ce stade, nous disposons de 214 sites qui selon les données historiographiques ont 

livré au moins une structure ou du matériel , mais ils souf�I�U�H�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���G�¶�X�Q�H���H�[�W�U�r�P�H��

hétérogénéité tant vis-à-vis de la nature que de la fiabilité des données. Pour la 

plupart , �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�V�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V���� �&�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �F�R�U�S�X�V�� �Q�H�� �U�H�P�S�O�L�W��

�G�R�Q�F���H�Q�F�R�U�H���S�D�V���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���U�H�T�X�L�V�H�V���S�R�X�U���O�¶�D�S�S�O�Lcation de méthodes statistiques et 

produirait des résultats fantaisistes totalement déconnectés de la réalité, voire 

préjudiciables pour les sites bien documentés. 

 

�3�X�L�V�T�X�¶�X�Q�H���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���H�W���T�X�H���O�H��

culte des eaux se manifeste sur notre territoire selon des modalités très variables. Il 

paraît �G�R�Q�F�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�� �G�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �X�Q�� �p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q��

très sélectif de sites, qui soient le plus représentatif possible de la diversité des 

activités reli gieuses. Parmi les 214 sites restants, �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �I�D�L�W�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�H�� �Q�¶�H�Q��

conserver que 57 en fonction de quatre critères principaux.  

 

I �O�� �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W�� �G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �X�Q�� �p�O�p�P�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H�� �T�X�L�� �U�H�I�O�q�W�H�� �O�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V��

historiographiques , c�¶�H�V�W-à-dire intégrer des sites qui au premier abord pourraient 

apparaître comme des prétendants pertinents à une interprétation en lieu de culte 

des eaux. Ce sont des faux positifs  �Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���S�O�D�F�p�H�V���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���S�R�X�U���Y�p�U�L�I�L�H�U��

dans quelle mesure les indices que nous jugeons pertinents sont représentatifs du 
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phénomène et si une comparaison des profils permet de distinguer les deux groupes. 

Nous verrons par la suite que la complexification des activités religieuses remet 

parfois en question ce statut de faux positif et que certains sites, sans être des 

sanctuaires des eaux à proprement parler, �S�H�X�Y�H�Q�W�� �L�Q�W�p�J�U�H�U�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �F�R�P�P�H��

un élément secondaire du culte. 

Le second facteur correspond à la nature des installations sacrées observées. 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���p�W�D�L�W���G�H���F�R�X�Y�U�L�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���F�K�D�P�S���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V���W�H�O���T�X�¶�L�O���D���p�W�p��

présenté, sans se limiter aux sanctuaires qui, finalement , ne représentent pas la 

totalité des pratiques liées aux eaux. 

Le contexte paraissait aussi important dans le sens où nous sommes confrontés à un 

phénomène religieux où les éléments naturels se voient attribués une place 

prépondérante. Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure ces aspects 

�Q�D�W�X�U�L�V�W�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �V�¶�D�F�F�R�P�P�R�G�H�U�� �G�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�V�� �X�U�E�D�L�Q�V�� �R�X�� �S�p�U�L�X�U�E�D�L�Q�V��a priori  peu 

�D�G�D�S�W�p�V�� �j�� �F�H�� �J�H�Q�U�H�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���� �/�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�V�� �X�U�E�D�L�Q�V�� �H�W�� �S�p�U�L�X�U�E�D�L�Q�V��

�U�H�Q�G�� �F�R�P�S�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �Y�L�V-à-vis de certains lieux de 

�F�X�O�W�H�� �H�Q�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �W�K�H�U�P�D�X�[���� �/�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

lieux de culte à la période romaine est par ailleurs une thématique complexe souvent 

�Y�L�F�W�L�P�H���G�H�V���H�[�F�q�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H��(PECHOUX 2010). 

Enfin , le quatrième facteur concerne les données environnementales, en particulier 

�O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���R�X���Q�R�Q���G�¶�D�T�X�L�I�q�U�H�V���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���P�L�Q�p�U�D�O�L�V�p�V�����/�D���Tuestion sous-jacente est 

de savoir �V�L�� �R�Q�� �S�H�X�W�� �R�E�V�H�U�Y�H�U�� �X�Q�� �S�U�R�I�L�O�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���� �H�Q��

particulier en ce qui concerne les sources chaudes. Signalons dès à présent que nous 

ferons la distinction entre ce que nous appelons des balnéair�H�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire des 

installations hygiéniques alimentées en eaux sans propriétés chimiques particulières  

et les établissements thermaux, des complexes a priori  publics centrés sur 

�O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�D�X�[�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�V���� �8�Q�H�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �Q�H�� �S�R�X�Y�L�R�Q�V�� �S�D�V�� �Hncore 

appliquer dans le cadre des études historiographiques menées lors du premier 

chapitre. 
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Facteurs principaux  

A. Incertitude  
Lieux de culte sélectionnés (0) 

Faux positifs intégrés volontairement (1)  

B. Nature des 

installations  

Sanctuaires avé�U�p�V�� �T�X�L�� �G�L�V�S�R�V�H�Q�W�� �G�¶�D�X�� �P�R�L�Q�V�� �X�Q�H��

structure maçonnée identifiée comme un temple (A2) 

Sanctuaires avérés qui ne disposent pas de temple à 

proprement parler, mais bénéficient toutefois 

�G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �P�R�G�H�V�W�H�V���� �P�D�o�R�Q�Q�p�V�� �R�X�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�V��

périssables (A1) 

Sites interprétés comme des sanctuaires, mais dont 

�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���H�V�W���L�Q�F�H�U�W�D�L�Q�H�����$���� 

Sites qui ne sont pas des sanctuaires, mais dont les 

vestiges matériels signalent des pratiques religieuses 

(B1) 

Sites où les vestiges matériels ont été interprétés à tort 

�F�R�P�P�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�I�� �G�H�� �O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V��

(B0)  

C. Contexte  
Urbain ou périurbain (1)  

Extra-urbain ou non connu (0)  

D. �1�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�H�D�X 

Ordinaire (0)  

Eaux chaudes (C) 

Eaux salées (S) 

 

 

Facteurs secondaires  

Site associé à un établissement rural 

Présence de structures donnant accès à des pièces souterraines 

Présence de �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�X���F�D�Y�D�O�L�H�U���j���O�¶�D�Q�J�X�L�S�q�G�H 

 

Tableau  : Description des facteurs principaux et des facteurs secondaires. 
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À �F�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �E�O�R�F�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W��trois critères descriptifs secondaires qui ouvrent une 

�S�R�U�W�H���G�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���V�X�U���G�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�H���G�p�W�D�L�O�����/�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���Q�R�P�E�U�H���G�H���V�L�W�H�V��

à des établissements ruraux offre de précieuses informations contextuelles. Le retour 

systématique sur les sites présents dans les données historiographiques permet aussi 

�G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�� �D�W�\�S�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �D�F�F�q�V�� �j�� �G�H�V�� �S�L�q�F�H�V��

�V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�V�� �T�X�L�� �G�L�V�S�R�V�H�Q�W�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V�� �H�W�� �O�L�Y�U�H�Q�W�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �G�H��

pratiques cultuelles. Quant aux rep�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���F�D�Y�D�O�L�H�U�V���j���O�¶�D�Q�J�X�L�S�q�G�H�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H��

�P�R�Q�X�P�H�Q�W�V�� �W�U�q�V�� �U�p�S�D�Q�G�X�V�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �D�L�U�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �H�W�� �T�X�¶�R�Q�� �D�� �F�R�X�W�X�P�H�� �G�H��

mettre en relation avec le domaine aquatique. Si leur fonction est ambigüe nous 

�Y�H�U�U�R�Q�V���T�X�H���F�H�W�W�H���D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�D�Q�V���L�Qtérêt. 

Enfin , nous avons adjoint deux indices qualitatifs. Le premier considère la qualité 

�F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V���� �/�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �R�X�� �O�¶�L�Q�G�L�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �P�D�U�T�X�H�X�U�V�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V��

�I�L�D�E�O�H�V�� �H�V�W�� �P�D�U�T�X�p�H�� ���������� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�D�X�� �P�R�L�Q�V�� �X�Q�� �P�D�U�T�X�H�X�U�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H��

(monnaies ou céramique par exemple) fiable en quantité suffisante pour estimer la 

périod�H�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �V�L�J�Q�D�O�p�H�� ������ et la présence de plusieurs marqueurs 

chronologiques fiables apparaît comme (2). Le second représente la fiabilité 

documentaire selon un indice com�S�U�L�V�� �H�Q�W�U�H�� ���� �H�W�� �������� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �H�Q��réalité du cumul de 

plusieurs facteurs auxquels sont attribués un coefficient variable. Deux facteurs de 

�V�\�Q�W�K�p�W�L�T�X�H�V���T�X�L���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W���j���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���S�O�D�Q�����������H�W���G�¶�X�Q���S�K�D�V�D�J�H���������������S�X�L�V��

quatre facteurs qui font référence aux modalités de découverte des vestiges 

archéologiques : découverte fortuite (1), prospection ou surveillance de travaux (3), 

fouille ancienne (3) (dont la limite es t placée arbitrairement à 1945) et fouille récente 

�������������/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V est résumé dans deux diagrammes synthétiques 

(fig. 31a et 31b). 
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1.1 Présentation des sites  

Les 57 sites sélectionnés étant décrits en détail dans le volume de notices, nous ne 

�S�U�R�S�R�V�H�U�R�Q�V���G�R�Q�F���L�F�L���T�X�¶�X�Q�H���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���V�X�F�F�L�Q�F�W�H���G�H���F�H�W���H�Q�V�H�P�E�O�H, �D�I�L�Q���G�¶expliquer 

�Q�R�V�� �F�K�R�L�[���� �/�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �p�W�D�L�W�� �G�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�V�� �V�X�U�� �O�D�� �W�R�W�D�O�L�W�p�� �G�H�V��

�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V���� �2�Q�� �U�H�P�D�U�T�X�H�� �W�R�X�W�H�I�R�L�V�� �X�Q�H�� �I�U�D�Q�F�K�H�� �G�L�V�S�D�U�L�W�p�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q����

�/�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�V�� �V�L�W�H�V�� �V�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�Q�W�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�¶�X�Q�� �D�[�H�� �Q�R�U�G-ouest/sud-est qui traverse 

les cités Éduenne, Mandubienne, Lingonne, Leuque et Médiomatrique, avec une 

accentuation marquée dans la zone qui correspond au territoire mandubien. En 

comparaison, on observe que les cités Séquane et Rauraque sont assez mal dotées 

(fig.  32 et 33). 

 

 

 

 

Figure 32 :  Carte de localisation des sites sélectionnés (DAO D. Vurpillot 2016). 
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1.1.1 Les faux  positifs  

Les faux positifs  représentent un peu plus de 17% du corpus et concernent à la fois 

des sanctuaires et des lieux de culte peu structurés. Cet ensemble intègre les deux 

seuls exemples de sites classés dans la catégorie (B0), c�¶�H�V�W-à-dire sans indices 

�G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �F�X�O�W�X�H�O�O�H�V�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�D�E�O�H�V���� �/�H�� �S�U�H�P�L�H�U����Langres  (52)  à la 

�)�R�Q�W�D�L�Q�H���D�X�[���)�p�H�V�����H�V�W���X�Q���W�p�P�R�L�Q���G�H���O�D���V�X�U�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�¶�K�D�E�Ltats luxueux, alors que 

le second, Sorcy -Saint -Martin (55) , est un habitat avec des aménagements 

�K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �S�U�p�F�q�G�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H����Le site a été retenu parce 

�T�X�¶�L�O�� �R�I�I�U�H également �G�H�V�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �G�¶Essarois  (21)  

a�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �G�H�V�� �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �V�D�F�U�p�� �H�W�� �G�H�� �O�H�X�U�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�H���� �/�D��

sélection des sanctuaires de Lembach (67) et Langres  (52) , Zone industrielle des 

Franchises���� �U�H�S�R�V�H���V�X�U���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V���H�Q���U�H�O�D�W�L�R�Q���G�L�U�H�F�W�H��

avec le temple, une canalisation dans le premier et un puits dans le second. La 

situation du sanctuaire de Niederbronn -les -Bains (67)  �H�V�W�� �F�R�P�S�D�U�D�E�O�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W��

�G�¶�X�Q���W�H�P�S�O�H���R�F�W�R�J�R�Q�D�O���G�R�Q�W���O�H�V���G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�V���F�R�Q�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���X�Q���S�X�L�W�V. Au surplus, le site 

est localis�p�� �j�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �T�X�L�� �D�O�L�P�H�Q�W�H�Q�W�� �O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �W�K�H�U�P�D�O���� �/�D��

�S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���D���D�X�V�V�L���U�H�W�H�Q�X���Q�R�W�U�H���D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���j��Sermaize -les -Bains  (51) . 

�6�L�� �R�Q�� �S�H�X�W�� �S�U�p�V�X�P�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�K�H�U�P�D�O�H�� �D�Q�W�L�T�X�H, mais les maigres indices 

�P�D�W�p�U�L�H�O�V�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �F�X�O�W�X�H�O�O�H�V�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �D�X�F�X�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �p�Y�L�G�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �F�X�O�W�H��

�G�H�V�� �H�D�X�[���� �/�¶�D�V�S�H�F�W�� �P�D�W�p�U�L�H�O�� �H�V�W�� �E�L�H�Q�� �S�O�X�V�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�� �V�X�U�� �O�H�V�� �V�L�W�H�V�� �G�H��Sainte -Sabine  

(21) , Terrefondrée (21)  et Perrogney -les -Fontaines (52)  �R�•���O�¶�R�Q���D���U�H�W�U�R�X�Y�p���G�H�V��

représentations anthropomorphes  en pierre : têtes, personnages, membres. Un 

matériel perçu comme « typique » du culte des eaux, pour des sites où on se contente 

�G�¶�X�Q�H���U�H�O�D�W�L�R�Q���G�H���S�U�R�[�L�P�L�W�p���D�Y�H�F���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���D�T�X�D�W�L�T�X�H�����(�Q�I�L�Q, il convient de terminer la 

présentation de ce premier groupe de sites par son représentant le plus célèbre. Le 

sanctuaire de Grand  (88) , �G�R�Q�W���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���Q�H���U�H�S�R�V�H���W�R�X�M�R�X�U�V���T�X�H���V�X�U���X�Q��faisceau de 

�S�U�H�X�Y�H�V�� �L�Q�G�L�U�H�F�W�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�H�X�W-�r�W�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �S�O�X�V�� �V�\�P�S�W�R�P�D�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H��

�Y�R�O�R�Q�W�p���G�H���V�X�U�p�Y�D�O�X�H�U���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�X���F�X�O�W�H���G�H�V��eaux dans les sanctuaires de la Gaule. 
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1.1.2 La catégorie A2  

Les dix contre-exemples que nous venons de présenter sont mis en opposition avec 

quarante-�V�H�S�W�� �V�L�W�H�V�� �T�X�L�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �K�p�W�p�U�R�J�q�Q�H���� �,�O�V�� �V�R�Q�W��

représentatifs de la diversité des situations auxquelles nous pouvons être confrontés. 

Parmi les sites de rang (A2), on peut déjà citer le �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H���G�¶�$�S�R�O�O�R�Q���0�R�U�L�W�D�V�J�X�V à 

Alise -Sainte -Reine  (21) , �V�L�W�X�p���H�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H���X�U�E�D�L�Q���H�W���T�X�L���D���E�p�Q�p�I�L�F�L�p���G�¶�X�Q���S�U�R�M�H�W���G�H��

recherche récent. On peut aussi souligner la qualité de site urbain ou périurbain du 

sanctuaire du Sablon à Montigny -les -Metz  (57) , �R�•���R�Q���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H��

�S�L�q�F�H�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �J�U�D�Q�G�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �V�D�F�U�p�� �G�R�Q�W�� �X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H��

des activités se rattache au culte des eaux sans que ce soit la caractéristique principale 

du lieu.  Dans la même perspective, �L�O�� �H�V�W�� �S�U�R�E�D�E�O�H�� �T�X�¶�R�Q�� �V�X�U�H�V�W�L�P�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H��

�O�¶�H�D�X�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H���G�¶�$�S�R�O�O�R�Q�� �9�L�Q�G�R�Q�X�V à Essarois  (21) . La fouille de ce site 

prestigieux est maintenant ancienne, mais une relecture attentive des documents 

�R�U�L�J�L�Q�D�X�[���S�H�U�P�H�W���G�H���S�U�R�S�R�V�H�U���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���S�L�V�W�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�����/�H��mithraeum  de 

Mackwiller (67)  �V�X�U�S�U�H�Q�G�� �S�D�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q��

sanctuaire associé à un établissement rural et maintenu �H�Q�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H��

période tardive�����/�¶�$�U�P�D�Q�o�R�Q���S�U�H�Q�G���V�D���V�R�X�U�F�H���j��Essey  (21)  et un grand établissement 

rural exploite �V�€�U�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �S�R�L�Q�W�� �G�¶�H�D�X���� �8n temple a aussi été repéré dans sa 

périphérie immédiate , s�L���O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H�V���G�H�X�[���H�V�W���O�R�L�Q���G�¶�r�W�U�H���p�Y�L�Gente intégrer ce 

profil dans notre comparatif semblait justifié. Le complexe cultuel bipartite des 

�9�L�O�O�D�U�G�V���G�¶�+�p�U�L�D (39)  figure sans doute parmi les sanctuaires publics majeurs de la 

�F�L�W�p���6�p�T�X�D�Q�H�����/�H���V�L�W�H���H�V�W���U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H���j���S�O�X�V���G�¶�X�Q���W�L�W�U�H : nous sommes aux confins de 

la cité, dans une zone relativement isolée alors que le lieu de culte se développe 

�D�X�W�R�X�U�� �G�¶�X�Q�� �Y�D�V�W�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �N�D�U�V�W�L�T�X�H�� �F�R�Q�W�U�{�O�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�P�p�Q�D�J�H�X�U�V�� �D�Q�W�L�T�X�H�V����

�/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H���O�¶�H�D�X���D�X�[���G�H�X�[���S�{�O�H�V���G�X���F�R�P�S�O�H�[�H���H�V�W���L�Q�G�p�Q�L�D�E�O�H, mais pas selon des 

mo�G�D�O�L�W�p�V�� �T�X�¶�R�Q�� �D�� �F�R�X�W�X�P�H�� �G�¶�D�V�V�R�F�L�H�U���� �S�H�X�W-être à tort, aux sanctuaires des eaux. 

Enfin , il paraissait judicieux de clore le passage en revue des sites de rang (A2) par 

�G�H�X�[�� �F�D�V�� �G�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q, �T�X�L�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �S�D�U�W�D�J�H�Q�W�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� �S�R�L�Q�W�V�� �F�R�P�P�X�Q�V�� �D�Y�D�Q�W��

de suivre des trajectoires très différentes par la suite.  �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V sanctuaires de 

Magny -Cours (58)  et de Source -Seine  (21)  qui offrent des indicateurs précieux 

�V�X�U�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �F�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �V�X�U�� �Q�R�W�U�H��

territoire.  
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1.1.3 L a catégorie A1  

�6�L�J�Q�D�O�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�K�D�V�H�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�� �G�H��Source -Seine  est 

carac�W�p�U�L�V�p�H���S�D�U���G�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���G�¶envergure modeste caractéristiques des sites de 

rang (A1). On retrouve dans cette catégorie les sanctuaires �G�¶�$�S�R�O�O�R�Q�� �$�W�H�V�P�H�U�Wus à 

Chaumont -Brottes (52)  et �G�¶�+�H�U�F�X�O�H���j Deneuvre  (54) , �R�•���G�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�¶�H�D�X�[�����X�Q��

puits artésien naturel dans le premier cas et deux sources dans le second, sont mis en 

relation avec des aménagements en matériaux périssables puis en pierre. Si le site de 

Brottes  (52) semble relativement isolé, on sait que le sanctuaire �G�¶�+�H�U�F�X�O�H�� �Hst en 

situation périurbaine . À Montlay -en -Auxois (21) , la source est exploitée au travers 

�G�¶�X�Q�H�� �V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �E�D�V�V�L�Q�V�� �H�Q�� �E�R�L�V���� �/�H�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H��paraît �G�p�S�H�Q�G�U�H�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W��

complexe minier situé à proximité. À Mackwiller  (67) , la dernière phase de 

fréquentation du sanctuaire est caractérisée par des installations précaires qui 

�V�X�F�F�q�G�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�F�H�Q�G�L�H��du temple. À Châtillon -sur -Seine (21) , les aménagements 

sont réduits à leur plus simple expression et sont à envisager comme un complément 

fonctionnel à la cavité naturelle qui fait office de lieu de culte. Le dernier représentant 

de cette catégorie est un site thermal, Luxeuil -les -Bains (70) �����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�¶�X�Q�L�T�X�H��

exemple sur notre territ oire où la source minérale sacralisée est mise en valeur à 

�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U �G�¶�X�Q�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p�H���F�R�P�P�H���X�Q���W�H�P�S�O�H�����,�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�q�V���j���S�U�p�V�H�Q�W���G�H��

porter un regard critique sur cette hypothèse, car la relecture du texte du XIXe siècle 

suggère que cette constr uction est de nature différente, �P�D�L�V�� �Q�R�X�V�� �D�X�U�R�Q�V�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q��

�G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U���F�H���S�U�R�E�O�q�P�H�� 

 

2.1.4 La catégorie A0  

Dans ces conditions, �L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�X�U�S�U�H�Q�D�Q�W���G�H���U�H�P�D�U�T�X�H�U���T�X�H���O�H�V���V�L�W�H�V���W�K�H�U�P�D�X�[���V�R�Q�W��

très bien représentés dans les catégories des sanctuaires incertains (A0) et des lieux 

�G�H�� �F�X�O�W�H�� ���%�������� �8�Q�� �F�R�Q�V�W�D�W�� �T�X�L�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �O�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H�� �T�X�L�� �S�q�V�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�R�G�D�O�L�W�p�V��

�G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�X�� �V�D�F�U�p�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�V�� �T�X�L, par ailleurs, révèlent une relative 

homogénéité chronologique et structurelle pour les aménagements thermaux à 

proprement parler. Sommes-nous face à de véritables sanctuaires selon la définition 

communément admise �"���2�X���V�¶�D�J�L�W-�L�O���G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�V���F�R�P�S�R�V�L�W�H�V, où activités profanes et 

�V�D�F�U�p�H�V���V�H���P�r�O�H�Q�W���G�H���I�D�o�R�Q���V�X�E�W�L�O�H���H�W���G�p�U�R�X�W�D�Q�W�H���S�R�X�U���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U���P�R�G�H�U�Q�H ? Parmi 

ces sites, Bourbonne -les -Bains  (52)  est certainement le mieux documenté, 
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notamment grâce aux témoignages épigraphiques disponibles, mais le site �Q�¶�H�Q���U�H�V�W�H��

pas moins énigmatique. En particulier en ce qui concerne la grande cour qui accueille 

le captage principal de la source chaude, �R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �G�p�Y�R�W�L�R�Q�� �D�F�W�L�Y�H�� �G�q�V�� �O�H�� �+�D�X�W-

Empire. La situation est moins claire à Bourbon -Lancy  (71) , alors que de nouveau 

�O�D�� �S�U�R�I�X�V�L�R�Q�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �p�S�L�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�� �S�D�V�� �G�H�� �G�R�X�W�H�U�� �G�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H��

pratiques cultuelles �H�Q�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �W�K�H�U�P�D�O���� �¬��Vittel  (88) , les 

informations sont très lacun aires �H�W�� �R�Q�� �S�H�X�W�� �O�p�J�L�W�L�P�H�P�H�Q�W�� �V�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�U�� �V�¶�L�O�� �\�� �D�� �X�Q�H��

véritable relation entre le captage de la source et le sanctuaire situé à proximité , pour 

une situation qui se rapproche de celle connue à Niederbronn -les -Bains  (67) . La 

source de la Marne à Balesmes -sur -Marne (52) est important e dans le sens où 

�H�O�O�H�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �j�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �U�D�U�H�V�� �H�[�H�P�S�O�H�V�� �R�•�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �G�¶�X�Q�� �J�U�D�Q�G�� �I�O�H�X�Y�H��paraît 

bénéficier �G�¶�X�Q�� �V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H. À Arnay -le -Duc  (21) , on a découvert des vestiges qui 

�R�I�I�U�H�Q�W�� �X�Q�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�V�� �T�X�¶�R�Q��connaît à 

Montigny -les -Metz  (57) . Une construction circulaire , a priori  souterraine, avec un 

système de puits et du matériel qui suggère des activités religieuses. De la même 

manière, on a excavé une construction souterraine à Billy -les -Chanceaux (21) , 

non loin de Source -Seine  (environ 10 km). Une source sourd au niveau de cette 

�F�D�Y�L�W�p�� �D�P�p�Q�D�J�p�H�� �H�W�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �r�W�U�H�� �S�O�D�F�p�H���� �j�� �W�L�W�U�H�� �G�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���� �V�R�X�V�� �Oe patronage 

�G�¶�$�S�R�O�O�R�Q�����&�¶�H�V�W���S�H�X�W-�r�W�U�H���D�X�V�V�L���j���F�H�W�W�H���G�L�Y�L�Q�L�W�p���T�X�¶�D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���j���D�E�V�L�G�H��

mise au jour à Massingy -les -Vitteau  (21) , on y on a exhumé de nombreux ex-voto 

en pierre concentrés �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �Q�L�F�K�H�� �Y�R�X�W�p�H���� �6�¶�D�J�L�W-�L�O�� �G�¶�X�Q�� �W�H�P�S�O�H�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H��

construction assumant une autre fonction dans laquelle on aurait aménagé un réduit 

à vocation cultuelle ? Apollon et sa parède Sirona sont encore invoqués à la Sainte-

Fontaine de Freyming -Merlerbach (57) , mais le temple mentionné dans la 

documentation ancie�Q�Q�H�� �Q�¶�D�� �M�D�P�D�L�V�� �S�X�� �r�W�U�H�� �O�R�F�D�O�L�V�p, �H�W�� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�L�W�H�� �H�Q��

sanctuaire reste donc incertaine. Le couple divin est aussi présent à Tranqueville -

Graux (88) , où a été découvert un bassin en pierre, décoré, et qui leur est dédié, 

ainsi que de nombreuses monnaies et des fragments de sculpture. 

 

1.1.5 La catégorie B1  

�1�R�X�V�� �S�R�X�Y�R�Q�V�� �D�P�R�U�F�H�U�� �F�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�O�p�W�D�Q�W�� �O�H�� �W�R�X�U�� �G�¶�K�R�U�L�]�R�Q�� �G�H�V��

sites thermaux. Nous savons peu de choses des installations thermales de Saint -

Honoré -les -Bains (58)  en dehors des procédés de captage, mais le matériel offre 
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�G�H�V�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W��

�W�U�p�V�R�U�� �P�R�Q�p�W�D�L�U�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�p�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�D�S�W�D�J�H�� �H�W�� �X�Q�� �H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�� �G�¶�H�[-voto en bois. 

�/�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���Y�D�V�W�H���F�R�P�S�O�H�[�H���W�K�H�U�P�D�O���H�V�W��un peu mieux connue à Plombières -

les -Bains (88) , mais la documentation est tout aussi lacunaire et livre des 

�W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H�V�� �W�U�q�V�� �I�U�D�J�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�L�Q�H�� �j�� �U�H�S�O�D�F�H�U�� �G�D�Q�V��

leur contexte. Non loin de là, à Bains -les -Bains (88) , les vestiges mis au jour 

�F�R�Q�I�L�U�P�H�Q�W���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���F�K�D�X�G�H�V���G�q�V���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�����/�¶�H�Q�Y�H�U�J�X�U�H���H�W���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H��

de ces aménagements restent difficiles à évaluer et le rapprochement avec les autres 

�V�L�W�H�V�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �V�X�U�� �O�H�� �W�U�p�V�R�U�� �P�R�Q�p�W�D�L�U�H�� �H�[�W�U�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �F�D�S�W�D�J�H�V��

antiques. Enfin, malgré les activités archéologiques récentes dont a bénéficié 

�O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O���D�Q�W�L�T�X�H���G�H��Niederbronn -les -Bains , force est de constater 

que les éléments les plus intéressants, situés au niveau des captages antiques, 

�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�V�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �X�Q�H�� �I�R�L�V�� �G�¶�X�Q�� �W�U�p�V�R�U��

monétaire et de monuments épigraphes. On a aussi découvert des monnaies, certes 

�H�Q�� �S�O�X�V�� �I�D�L�E�O�H�� �T�X�D�Q�W�L�W�p���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �E�R�X�H�V�� �H�[�W�U�D�L�W�H�V�� �G�¶�X�Q�� �F�D�S�W�D�J�H�� �G�H�� �V�R�X�U�F�H�� �j��Ladoix -

Serrigny (21 ) , alors que la source Saint-Valdrée à Laneuveville -devant -Nancy 

(54)  a livré au moins quatre monuments anépigraphes qui pourraient représenter 

Apollon , Sirona  ou Hygie  et Mercure . Les principales sources salées figurent aussi 

dans cette catégorie : Magnie n  (21)  et Santenay  (21) . Plusieurs sites paraissent 

aussi �G�p�S�H�Q�G�U�H�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �U�X�U�D�X�[���� �F�¶�H�V�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �p�Y�L�G�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�D��

�U�H�W�H�Q�X�H�� �G�¶�H�D�X�� �D�V�V�R�F�L�p�H�� �D�X�[�� �S�K�D�V�H�V�� �S�U�p�F�R�F�H�V�� �G�X�� �J�U�D�Q�G�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W��

�G�¶Escolives -Sainte -Camille (89) , �R�•���O�¶�R�Q���D���G�p�F�R�X�Y�H�U�W plusieurs ex-voto en bois et 

en métal. En ce qui concerne Saint -Père -sous -Vézelay (89) , la situation est plus 

compliquée. Le site, sûrement un établissement rural, exploite des sources salées qui 

�Q�H���E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U�D�L�H�Q�W���G�H���G�p�Y�R�W�L�R�Q�V���D�F�W�L�Y�H�V���T�X�¶�j�� �O�D���I�L�Q���G�H���O�¶�$�Q�Wiquité.  À Arc -en -Barrois 

(52) , il semble que le balnéaire soit alimenté par une source pour laquelle on a jugé 

�M�X�G�L�F�L�H�X�[���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�U���X�Q���S�H�W�L�W���P�R�Q�X�P�H�Q�W���G�p�G�L�p���j���O�D���G�L�Y�L�Q�L�W�p���V�H�O�R�Q���X�Q�H���F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q��

�T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�D�Q�V�� �U�D�S�S�H�O�H�U��une inscription de Mittelwihr  (68)  [CIL XIII 6051 -

6052]. Les vestiges dégagés à Bussy -le -Grand (21)  révèlent des intentions 

�V�L�P�L�O�D�L�U�H�V�����D�O�R�U�V���T�X�¶�j��Illzach (68) , la destination du captage mis en valeur dans une 

pièce à abside en relation avec un luxueux balnéaire est plus difficile à interpréter. À 

Étalante  (21) , �R�Q�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �V�X�U�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�R�S�X�O�H�Q�W�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��

�G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H���S�D�U���+�����&�R�U�R�W�����,�O���H�V�W���I�R�U�W���S�R�V�V�L�E�O�H���T�X�H���O�¶�p�U�X�G�L�W���D�L�W���p�W�p���L�Q�G�X�L�W���H�Q���H�U�U�H�X�U���S�D�U���Oa 

richesse du décor �G�H�� �F�H�� �T�X�L�� �V�H�U�D�L�W�� �X�Q�� �E�D�O�Q�p�D�L�U�H�� �S�O�X�W�{�W�� �T�X�¶�X�Q�� �W�H�P�S�O�H. À Cussy -la -
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Colonne (21) , on dispose �G�H���O�¶�X�Q des exemples les plus remarquables de cavalier à 

�O�¶�D�Q�J�X�L�S�q�G�H. L�D���F�R�O�R�Q�Q�H���H�V�W���S�O�D�F�p�H���j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���L�P�P�p�G�L�D�W�H���G�X���O�L�H�X���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H��

source sur le territoire de ce qui semble être un établissement rural  à fort statut . Un 

monument de nature similaire a été retrouvé à Beaune (21) , �D�X�� �E�R�U�G�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�R�L�H��

�H�P�S�L�H�U�U�p�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �S�H�W�L�W�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �T�X�L�� �G�H�V�V�H�U�Y�H�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�� �D�Q�W�L�T�X�H�V��

non identifiées. Nous quittons un bref instant le monde rural pour gagner une zone 

périurbaine  à Sarrebourg (57)  �R�•�� �-�X�S�L�W�H�U���� �V�R�X�V�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q cavalier à 

�O�¶�D�Q�J�X�L�S�q�G�H�����H�V�W��invoqué dans le domaine privé en tant que �S�U�R�W�H�F�W�H�X�U���G�¶�X�Q���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I��

�K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�����&�¶�H�V�W���V�€�U�H�P�H�Q�W���X�Q�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q���V�L�P�L�O�D�L�U�H���T�X�L���O�X�L���H�V�W���D�W�W�U�L�E�X�p�H���D�X���&�D�P�S���G�H���O�D��

Bure à Saint -Dié des V osges (88) �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V��

�S�X�E�O�L�F�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �W�U�R�L�V�� �E�D�V�V�L�Q�V�� �T�X�L�� �G�H�Y�D�L�H�Q�W�� �V�H�U�Y�L�U�� �j�� �U�H�F�X�H�L�O�O�L�U�� �O�¶�H�D�X�� �G�H�� �S�O�X�L�H���� �G�H�V��

�G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�V���j���O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���H�D�X���G�H�V���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V, mais souvent difficiles à 

identifier. Toujours dan s un cadre urbain et pour un usage communautaire, on doit 

mentionner la fontaine Saint  Pierre à Bibracte  (58)  de laquelle on a extrait un 

�P�D�W�p�U�L�H�O�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U�� �F�R�P�P�H�� �Y�R�W�L�I�� ���P�R�Q�Q�D�L�H�V���� �H�[-voto ?). À Naix -aux -

Forges (55) , les canalisations qui partent des Gros Thermes aboutissent elles aussi à 

�X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �G�H�� �I�R�Q�W�D�L�Q�H�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �G�R�Q�W�� �R�Q�� �D�� �H�[�W�U�D�L�W�� �G�H�V��

monnaies et de la vaisselle métallique. I �O���H�V�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�¶�p�P�H�W�W�U�H���X�Q���D�Y�L�V���W�U�D�Q�F�K�p���V�X�U���O�D��

situation périurbaine ou non du site. Au pied du mont Auxois, à Gresigny -Sainte -

Reine  (21) , la fontaine Sainte-�5�H�L�Q�H�� �H�V�W�� �H�[�S�O�R�L�W�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �G�¶�D�X�� �P�R�L�Q�V��

�G�H�X�[�� �D�G�G�X�F�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�D�X�� �V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�V�� �T�X�L�� �G�H�V�V�H�U�Y�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�� �D�Q�W�L�T�X�H�V���� �/�H��

cheminement de la canalisation la plus tardive est carac�W�p�U�L�V�p�� �S�D�U�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H��

densité importante de vestiges archéologiques (fragments de statuaire, monnaies, 

etc.) qui ne sont pas sans rappeler les activités religieuses en relation avec les 

dispositifs de captage des établissements ruraux évoqués précédemment. Le statut 

périurbain du la fontaine Saint -Gengoult à proximité de Grand prête aussi à débat, 

de même que la nature des vestiges qui lui sont associés, car les descriptions sont 

�G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���S�R�X�U���O�H���P�R�L�Q�V���G�R�X�W�H�X�V�H�V�����3�D�U�D�G�R�[�D�O�H�P�H�Q�W, le site semble plus disposé à être 

le théâtre de pratiques religieuses liées aux eaux �T�X�H�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�p�W�L�T�X�H�� �O�L�H�X�� �G�H�� �F�X�O�W�H��

�X�U�E�D�L�Q�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �G�p�M�j�� �S�U�p�V�H�Q�W�p���� �&�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �F�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �T�X�L�� �M�X�V�W�L�I�L�H�� �O�D��

présence du dernier site de ce corpus, la colline du Léomont à Vitrimont (54 ) . On a 

�U�H�W�U�R�X�Y�p�� �j�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V�� �G�¶�X�Q�� �W�\�S�H�� �G�¶�H�[-voto pour le 

moins atypique :   des jambes miniatures en bronze scellées par une pièce de 

monnaie. On en connaît quelques rares exemplaires, à Grand  et à Auxerre (89) , 
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rues du V�L�D�G�X�F���H�W���G�H���O�¶�$�U�E�R�U�H�W�X�P�����j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�H���F�H���T�X�L���H�V�W���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p���S�D�U���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V��

anciennes comme un sanctuaire �G�¶�$�S�R�O�O�R�Q��(DELOR 2002 : 185). Dom Calmet en signale 

aussi à Luxeuil -les -Bains , �P�D�L�V���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�¶�X�Q�L�T�X�H���P�H�Q�W�L�R�Q���G�H���F�H���P�D�W�p�U�L�H�O���S�R�X�U���F�H��

site et aucun exemplaire ne nous est parvenu. On en aurait aussi retrouvé un 

exemplaire à la Tranchée des Sources au pied de la montagne de Réotier (05)  

(GOLOSETTI 2016 : 65). 

 

1.2 Explorer les relations entre les facteurs, 

�O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���J�U�D�S�K�H�V 

Au travers de la présentation des sites, nous avons commencé à percevoir des fils  

directeurs qui les relient de façon plus ou moins évidente. Bien souvent nous nous 

bornons à prendre en considération un seul descripteur alors que les autres sont 

passés sous silence, c�¶�H�V�W��un processus courant lorsque nous sommes confrontés à des 

données multidimensionnelles (chaque descripteur est envisagé comme une 

�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���� �S�R�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�O�H�V�� �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �R�E�O�L�J�p�V�� �G�¶�R�S�p�U�H�U�� �G�H�V�� �F�K�R�L�[���� �G�H�V��

rapprochements de circonstances, qui contribuent à terme à une dégradation de 

�O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �j�� �S�H�U�G�U�H�� �G�H�� �Y�X�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �J�O�R�E�D�O�� �D�X�� �S�U�R�I�L�W�� �G�H�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V��

�S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H�V���� �(�Q�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�� �j�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �G�¶�L�Q�W�X�L�W�L�R�Q, des outils 

�V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q��et de représenter 

�G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �P�X�O�W�L�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �G�H�� �W�H�O�O�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �S�H�U�F�H�S�W�L�E�O�H�V�� �V�R�X�V��

la forme de représentations graphiques. 

 

Dans notre cas, la théorie des graphes semblait la plus adaptée et la plus simple à 

�P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H���S�R�X�U���p�W�X�G�L�H�U��la manière dont les différents sites se distribuaient au 

�V�H�L�Q�� �G�¶�X�Q�� �U�p�V�H�D�X�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���� �'�H�� �I�D�o�R�Q�� �V�L�P�S�O�L�I�L�p�H, un 

�J�U�D�S�K�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �Q�°�X�G�V�� ���O�H�V�� �V�L�W�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V���� �O�L�p�V�� �H�Q�W�U�H�V�� �H�X�[�� �S�D�U�� �G�H�V��

�V�H�J�P�H�Q�W�V���� �/�D�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Q�°�X�G�V���G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�V�W�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O�V��

entretiennent entre eux, grâce aux segments qui les relient ou non et des algorithmes 

�X�W�L�O�L�V�p�V�� �S�R�X�U�� �p�Y�D�O�X�H�U�� �O�H�V�� �I�R�U�F�H�V�� �G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�H�� �U�p�S�X�O�V�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�V�� �O�H�V�� �Q�°�X�G�V���� �1�R�W�U�H��

réseau est par définition bimodal, c�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p���S�D�U���G�H�X�[���H�Q�V�H�P�E�O�H�V��

distincts (les sites et les facteurs principaux), �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �V�¶�R�S�q�U�H�Q�W�� �O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V, 

�P�D�L�V���V�D�Q�V���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���G�H���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���L�Q�W�H�U�Q�H�V�����L�O���Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�D�V���G�H���V�H�J�P�H�Q�W�V���T�X�L���I�L�J�X�U�H�U�D�L�H�Q�W��
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des relations site à si�W�H���R�X���I�D�F�W�H�X�U���j�� �I�D�F�W�H�X�U������ �&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���O�H���J�U�D�S�K�H���H�V�W���G�L�W���E�L�S�D�U�W�L��

(BEAUGUITTE 2013).  

�'�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �O�H�� �J�U�D�S�K�H�� �D�� �p�W�p�� �J�p�Q�p�U�p�� �j�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�X�� �S�D�F�N�D�J�H�� �L�J�U�D�S�K��

(http://igraph.org/r/ ) pour le logiciel R (https://www.r -project.org/ ). On 

�U�H�P�D�U�T�X�H�U�D�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �O�L�J�Q�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H�� �X�W�L�O�L�V�p�� �H�V�W��graphopt  

(http://www.schmuhl.org/graphopt/ ), car il permet une lisibilité opt imale par 

�U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�O�J�R�U�L�W�K�P�H�V�� �S�O�X�V�� �F�R�X�U�D�Q�W�V�� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�V�� �D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �L�J�U�D�S�K���� �H�Q��

particulier  celui de Fruchterman -Reingold. Quant à la détermination des 

�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V�����F�¶�H�V�W-à-dire les groupes de sites qui se distribuent autour des facteurs, 

�O�¶�D�O�J�R�U�Lthme Walktrap  (PONS ET LATAPY 2005) �V�¶�H�V�W���U�p�Y�p�O�p���O�H���S�O�X�V���H�I�I�L�F�D�F�H�� 

 

�2�Q�� �G�R�L�W�� �L�P�P�p�G�L�D�W�H�P�H�Q�W�� �S�U�p�F�L�V�H�U�� �T�X�H�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �D�� �S�R�X�U�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H��

�V�W�U�X�F�W�X�U�H�U���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���D�I�L�Q���G�¶�H�Q���I�D�F�L�O�L�W�H�U���X�Q�H���O�H�F�W�X�U�H���J�O�R�E�D�O�H���H�W���T�X�¶�L�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W���S�D�V���G�H��

révéler des tendances fines. Dans ces conditions, le graphe (fig. 34) est satisfaisant 

�G�D�Q�V���O�H���V�H�Q�V���R�•���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V���J�p�Q�p�U�p�H�V���S�D�U���O�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W��

à une organisation déjà pressentie à la lecture des données. Sans surprise, le centre 

de gravité du réseau est constitué par les sites dans la norme (F_Nm)  par opposition 

aux faux positifs  (F_Ol) repoussés dans la partie supérieure du graphe. Les deux 

�D�X�W�U�H�V���S�{�O�H�V���G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�R�Q���P�D�M�H�X�U�V���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W���D�X�[���H�D�X�[���R�U�G�L�Q�D�L�U�H�V�����)�B�(�D�X�����H�W���j���X�Q�H��

situation extra -urbaine (F_EUrb).  

Le dendrogramme (fig. 35) généré à partir de la distribution des communautés se lit 

du bas vers le haut, soit des communautés les plus singulières aux communautés les 

plus denses. Il permet plus aisément de distinguer les facteurs qui déterminent la 

�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V���� �2�Q�� �Q�H�� �V�¶�D�W�W�D�U�G�H�U�D�� �S�D�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V��

�V�L�Q�J�X�O�D�U�L�V�p�H�V���H�Q���E�D�V���G�X���G�H�Q�G�U�R�J�U�D�P�P�H���T�X�L���U�H�J�U�R�X�S�H�Q�W���G�H�X�[���F�D�V���G�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�����O�H�V���H�D�X�[��

tièdes (EauT) et les sites de la catégorie (B0). Ce qui nous permet de nous concentrer 

�V�X�U���X�Q���J�U�D�S�K�H���T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���F�R�P�P�H���W�U�L�S�R�O�D�L�U�H�����G�p�V�L�J�Q�p���S�D�U���O�H�V���E�O�R�F�V�������������H�W��������

Le bloc 3, le plus important, est en réalité la zone médiane divisée selon les catégories 

fonctionnelles (B1), (A0) et (A1), elles-mêmes tiraillées entre statut urbain et extra-

urbain , même si ce dernier est dominant : 66% des sites pour les catégories (A1-A0) 

pour un effectif de 21 individus, un chiffre qui contraste avec les 58% de la catégorie 

(B1) pour un effectif cette fois de 26 individus. 

Les communautés les plus intéressantes correspondent aux deux blocs intermédiaires 

car elles se séparent de la masse du bloc 3 sans toutefois tomber dans un 
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singularisme extrême. Le bloc 1 correspond aux eaux minérales chaudes (F_EauC) et 

salées (F_EauS) qui sont principalement associées à la catégorie (B1). Au sein de ce 

bloc, le sous-ensemble le plus remarquable est bien entendu celui des eaux chaudes 

qui a une influence prépondérante sur la morphologie du graphe. Il est marqué par 

une surreprésentation du statut urbain en relati on avec les catégories (B1) et (A0). 

�&�H�W�W�H���V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p���Y�L�H�Q�W���V�H���J�U�H�I�I�H�U���H�Q���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���W�H�Q�G�D�Q�F�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���R�•���O�H�V���V�L�W�H�V��

de la catégorie (B1) disposent de plus de représentants en position urbaine ou 

périurbaine (42% des individus) par rapport à ceux du bloc 2 caractérisés par la 

catégorie (A2) où on observe une majorité de site extra-urbains (76% du total pour un 

effectif de 21 individus). Ainsi , comme le signale le diagramme de synthèse associé au 

graphe, on distingue deux ruptures nettes. Les faux positifs  sont séparées du reste de 

sites de même que les eaux minérales sont isolées des eaux ordinaires, puis une 

�W�H�Q�G�D�Q�F�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H���S�D�U���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���X�Q�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q��

de plus en plus importante des sites extra-urbains au fur et à mesure �T�X�¶�R�Q���V�¶�p�O�R�L�J�Q�H��

de la catégorie (B1) pour se rapprocher de la catégorie (A2). 

Enfin , dans ce contexte, la signalisation des facteurs secondaires comme variables 

illustratives  ���&�K�D�S�L�W�U�H���,���������������Q�¶�D�S�S�R�U�W�H���S�D�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���V�L���F�H���Q�¶�Hst 

pour souligner leur distribution relativement homogène au sein des différentes 

catégories, c�¶�H�V�W la conséquence des choix opérés lors de la détermination du corpus, 

�W�U�D�G�X�L�V�D�Q�W���X�Q�H���Y�R�O�R�Q�W�p���Q�H�W�W�H���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���S�D�Q�H�O���G�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���D�X�V�V�L���Y�D�U�L�p�H�V���T�X�H���S�R�V�V�L�E�O�H�� 
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1.3 Des descripteurs plus précis  

Afin de �S�R�X�U�V�X�L�Y�U�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H, �L�O�� �S�D�U�D�L�V�V�D�L�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�¶�D�V�V�R�F�L�H�U�� �j�� �F�K�D�T�X�H�� �V�L�W�H�� �X�Q��

certain nombre de descripteurs détaillés���� �1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �S�U�L�V�� �O�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�� �G�H�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�V��

descripteurs introduits dans le premier chapitre et utilisés dans la bibliographie. Très 

rapidement , �L�O�� �H�V�W�� �G�H�Y�H�Q�X�� �p�Y�L�G�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�O�O�D�L�W�� �H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �G�H�V�� �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �S�R�X�U�� �G�H�V��

�G�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U�V���T�X�L���Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���S�O�X�V���H�Q���S�K�D�V�H���D�Y�H�F���O�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���H�W���O�D���I�D�o�R�Q���G�R�Q�W���R�Q���Y�R�X�O�D�L�W��

les traiter.  

 

 

Descripteurs  

A1. Structures  

Aucune structure identifiée ( S_Abs) 

Structure indéterminée ( S_Ind) 

Edicule/Chapelle (S_Cpl) 

Temple (S_Tpl) 

A2. Structures  

Hydrauliques  

�5�H�W�H�Q�X�H���G�¶�H�D�X����Sh_Ret) 

�&�D�S�W�D�J�H���G�¶�H�D�X����Sh_Cpt) 

Vasque (Sh_Vas) 

Bassin (Sh_Bas) 

Fontaine (Sh_Fon) 

Balnéaires/Thermes ( Sh_Bal) 

B1. Matériel en bois  

Catégories de mobilier : A11, A2, A3, A4, A5, A6, A71, 

A74, C2 (a11B, a2B, a3B, a4B, a5B, a6B, a71B, a74B, c2B) 

Mobilier dont la catégorie est incertaine ou non 

identifiable ( aXB) 

B2. Matériel en pierre  

Catégories de mobilier  : A11, A12, A2, A3, A4, A5, A6, 

A72, A74, C1 (a11P, a12P, a2P, a3P, a4P, a5P, a6P, a72P, 

a74P, c1P) 

Mobilier dont la catégorie est incertaine ou non 

identifiable ( aXP) 

�&�D�Y�D�O�L�H�U���j���O�¶�D�Q�J�X�L�S�q�G�H����Cav) 
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B3. Matériel en métal  

Catégories de mobilier : A3, A4, A5, A6, A71, A72, A73, 

A74, C2 (a3M, a4M, a5M, a6M, a71M, a72M, a73M, a74M, 

c2M) 

Mobilier dont la catégorie est incertaine ou non 

identifiable ( aXM) 

B4. Monnaie  Monnaies sur le site (M1) 

C. Chronologie  

La Tène D1B : 60 - 30 av. J.-C. (P-1) 

Epoque augustéenne : 30 av. J.-C. - 15 (P0) 

Epoque julio-claudienne : 15 - 70 (P1A) 

Epoque flavienne : 70 - 100 (P1B) 

100 - 200 (P2) 

200 - 300 (P3) 

300 - 400 (P4) 

 

Tableau  : �/�L�V�W�H���G�H�V���G�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U�V���X�W�L�O�L�V�p�V���S�R�X�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� 
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  Catégorie Bois Pierre Métal 

A1 Statuaire 
      

A11 Individus 
      

A12 Divinités 
      

A2 Emmailloté 
      

A3 Tête, Buste 
      

A4 Torse, Tronc, 
Bassin       

A5 Bras, Mains 
      

A6 Jambe, Pied 
      

A7 Anatomique 
      

A71 Organe 
interne       

A72 Sein 
      

A73 Yeux 
      

A74 Sexe 
      

C1 Stèle, Autel 
      

C2 Cartouche, 
Plaquette       

 

Tableau  : Liste détaillée des catégories de mobilier prises en compte selon la nature des 

matériaux.
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En ce qui concerne les structures, nous nous sommes donc concentrés sur celles qui 

avaient une connotation religieuse marquée �F�¶�H�V�W-à-dire les édifices du culte : temples 

et édicules ou chapelles. Nous avons choisi de traiter à part les structures 

hydrauliques, qui sont divisées selon deux catégories fonctionnelles. Il s�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H��

part , �G�H�V�� �S�U�R�F�p�G�p�V�� �G�H�� �U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�H�� �F�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�D�X�[���� �S�X�L�V���� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �G�H��

�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X�����¬���S�U�R�S�R�V���G�H���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H�����Q�R�X�V���H�Q�W�H�Q�G�R�Q�V��

�S�D�U�� �U�H�W�H�Q�X�H�� �G�¶�H�D�X�� �O�H�V�� �S�U�R�F�p�G�p�V�� �V�R�P�P�D�L�U�H�V�� �T�X�L�� �P�H�W�W�H�Q�W�� �j�� �S�U�R�I�L�W�� �R�X�� �D�P�p�O�L�R�U�H�Q�W�� �Xne 

�F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�� �S�U�p�H�[�L�V�W�D�Q�W�H�� �H�W�� �G�p�M�j�� �S�U�R�S�L�F�H�� �j�� �O�D�� �U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X���� �/�H�V��

captages, en revanche, sous-entendent un effort technique supplémentaire pour se 

�S�U�R�F�X�U�H�U�� �O�¶�H�D�X�� �H�W�� �O�D�� �U�H�Q�G�U�H�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �D�X�� �P�R�\�H�Q�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �G�¶�D�G�G�X�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H��

conteneurs. Dans ce contexte, la seconde catégorie se focalise sur les moyens mis en 

�°�X�Y�U�H�� �S�R�X�U�� �U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�H�D�X�� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�� �H�W�� �O�D�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �Y�D�O�H�X�U���� �/�D�� �Y�D�V�T�X�H�� �H�V�W�� �j�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�U��

�F�R�P�P�H���X�Q���S�H�W�L�W���F�R�Q�W�H�Q�H�X�U�����1�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���S�D�V���I�L�[�p���G�H���W�D�L�O�O�H���R�X���G�H���Y�R�O�X�P�H���S�U�p�F�L�V���F�D�U���F�H�V��

éléments �V�R�Q�W�� �G�H�� �Q�D�W�X�U�H�� �W�U�q�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H���� �P�D�L�V�� �R�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �E�L�H�Q�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �G�H�� �S�H�W�L�W�H�V��

dimensions et peu profonds. Pour les conteneurs de grandes dimensions, nous avons 

�F�R�Q�V�H�U�Y�p���O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q���W�U�q�V���J�p�Q�p�U�L�T�X�H���G�H���E�D�V�V�L�Q�����D�X�V�V�L���Y�D�O�D�E�O�H���S�R�X�U���O�H�V���S�L�V�F�L�Q�H�V���T�X�L���Q�H��

sont final �H�P�H�Q�W���T�X�H���G�H�V���E�D�V�V�L�Q�V���G�R�W�p�V���G�¶�X�Q���D�F�F�q�V�����V�R�X�Y�H�Q�W���X�Q���H�V�F�D�O�L�H�U�����D�I�L�Q���G�H���I�D�F�L�O�L�W�H�U��

�O�¶�L�P�P�H�U�V�L�R�Q�� �W�R�W�D�O�H�� �R�X�� �S�D�U�W�L�H�O�O�H�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �/�D�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �I�R�Q�W�D�L�Q�H�� �V�H�� �Y�H�X�W�� �S�O�X�V��

�V�X�E�M�H�F�W�L�Y�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �L�O�� �H�V�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �R�U�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�� �H�W�� �G�H��

faire la différence entre un simple lacus et un nymphaeum . Les balnéaires ou les 

�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���O�¶�p�W�D�S�H���G�H���P�R�Q�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���O�D���S�O�X�V���D�Y�D�Q�F�p�H�� 

Au point de vue du matériel , nous concentrons toujours nos efforts sur les ex-voto par 

destination. Nous sommes bien conscients des risques que cela sous-entend, en 

particulier en ce qui concerne les représentations de membres ou anatomiques qui 

sont très fortement connotées, mais compte-tenu de la documentation disponible 

�F�¶�p�W�D�L�W�� �L�Q�p�Y�L�W�D�E�O�H���� �/�H�V�� �D�V�V�Hmblages monétaires sont un précieux complément, mais 

qui nécessite aussi de prendre des précautions. Enfin , la chronologie est segmentée 

selon des intervalles couramment utilisés  �T�X�L�� �P�H�W�W�H�Q�W�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V��

transformations religieuses qui surviennent au �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�¶�q�U�H�� �H�W��au cours du I er 

siècle. 

 

�0�D�O�J�U�p�� �F�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �H�I�I�R�U�W�� �G�H�� �U�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q, les disparités 

documentaires entre les sites sont flagrantes. Cette réalité se répercute de façon nette 

dans la représentation des différents descripteurs du matériel  entre les sites.  En 
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effet, la représentation des catégories de mobilier oscille entre 1,4% (par exemple les 

bras ou mains en métal) et 40,85% (la statuaire en pierre) avec une moyenne qui ne 

dépasse pas les 7,8%, c�¶�H�V�W-à-dire �T�X�¶�H�Q�� �P�R�\�H�Q�Q�H, une catégorie de matériel 

�Q�¶apparaît pas sur plus de 7,8% des sites du corpus. Par ailleurs, au-delà de la 

représentation, les quantités sont dans de nombreux cas très approximatives car, 

�V�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W�� �Ges découvertes anciennes, les auteurs ne fournissent en général pas un 

décompte complet du mobilier. Afin de lisser ces problèmes de représentation et 

�G�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H, �X�Q�H���V�H�F�R�Q�G�H���U�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���D���p�W�p���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� 

Les descripteurs du mobilier ont été transformés en ensembles de valeurs discrètes 

sur un intervalle 1-3 : rang 1 pour 1 à 10 objets, rang 2 pour plus de 10 objets et rang 3 

pour plus de 100 objets. Le même processus a été adapté pour les ensembles 

monétaires : rang 1 pour 1 à 99 exemplaires, rang 2 pour 100 à 999 exemplaires et 

rang 3 au-delà de 1000 exemplaires. Le résultat est moins précis que les données 

brutes, �P�D�L�V���D���O�H���P�p�U�L�W�H���G�¶�K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�H�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�����3�R�X�U��pallier le problème de sous-

représentation des descripteurs, �L�O�� �V�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �D�Y�p�U�p�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �G�H�V��

regroupements de circonstance. 

 

Regroupement de descripteurs  

A1. Structures 

(Str)  

Aucune structure identifiée (S_Abs) = Valeur 0 

Structure indéterminée (S_Ind) = Valeur 1 

Edicule/Chapelle (S_Cpl) = Valeur 2 

Temple (S_Tpl) = Valeur 3 

Temple et chapelle = Valeur 4 

Chapelle ou temple et structure indéterminée = Valeur 2 et 3 

A2. Structures  

Hydrauliques  

(Sh_C et Sh_E)  

Structures de captation 

(Sh_C) 

�5�H�W�H�Q�X�H���G�¶�H�D�X����Sh_Ret) = Valeur 1 

�&�D�S�W�D�J�H���G�¶�H�D�X����Sh_Cpt) = Valeur 2 

Structures 

�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q 

(Sh_E)  

Vasque (Sh_Vas) = Valeur 1 

Bassin (Sh_Bas) = Valeur 2 

Fontaine (Sh_Fon) = Valeur 3 

Balnéaires/Thermes (Sh_Bal) = 

Valeur 4 
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B1. Matériel en 

bois (B_Qt et 

B_Var)  

Quantité de mobilier en 

bois (B_Qt)  

�0�L�V�H���H�Q���F�R�P�P�X�Q���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V��

intervalles de valeur pour le 

mobilier en bois.  

Variété des catégories 

de mobilier (B_Var)  

Indicateur de variété des catégories 

de mobilier en bois. 

B2. Matériel en 

pierre (P_Qt et 

P_Var)  

Quantité de mobilier en 

bois (P_Qt)  

�0�L�V�H���H�Q���F�R�P�P�X�Q���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V��

intervalle s de valeur pour le 

mobilier en pierre.  

Variété des catégories 

de mobilier (P_Var)  

Indicateur de variété des catégories 

de mobilier en pierre.  

B3. Matériel en 

métal  (M_Qt et 

M_Var)  

Quantité de mobilier en 

bois (M_Qt)  

�0�L�V�H���H�Q���F�R�P�P�X�Q���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V��

int ervalles de valeur pour le 

mobilier en métal.  

Variété des catégories 

de mobilier (M_Var)  

Indicateur de variété des catégories 

de mobilier en métal.  

B4. Monnaie  
Monnaies sur le site (M1) 

Monnaies retrouvées dans des dispositifs hydrauliques (M1_i) 

 

Tableau  : Organisation du regroupement des descripteurs. 

 

Les regroupements ont ensuite été standardisés en indices fondés sur un intervalle de 

�U�p�I�p�U�H�Q�F�H���D�I�L�Q���G�¶�R�E�W�H�Q�L�U���X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���F�R�P�S�U�L�V�H���H�Q�W�U�H�������H�W������ 

Par exemple, pour le mobilier en pierre d �¶Essarois  phase 3 on obtient : 

 

�{���^�}�u�u���������•���À���o���µ�Œ�•���Œ���o���š�]�À���•�����µ�Æ�������•���Œ�]�‰�š���µ�Œ�•���������u�}���]�o�]���Œ�����v���‰�]���Œ�Œ�����A���õ 

  

�{�� �/�v���]������ �A�� �~�õ��- Valeur minimale série) / (Valeur maximale série �t Valeur 

minimale série) Soit (9 - 0) / (16 - 0) = 0,56 

 

�{���^�}�]�š���~�õ��- 0) / (16 - 0) = 0,56 
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Remarquo�Q�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�H�X�[�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V�� �S�R�X�U�� �F�K�D�F�X�Q�� �G�H�V�� �P�D�W�p�U�L�D�X�[�� �R�I�I�U�H��

une meilleure lisibilité  de la situation. La variété des catégories de mobilier présentes 

sur les sites semblait au moins aussi importante que la quantité de matériel. Il est 

rapidement devenu évident que se limiter à la constatation de la présence 

�G�¶�D�V�V�H�P�E�O�D�J�H�V���P�R�Q�p�W�D�L�U�H�V���V�X�U���X�Q���V�L�W�H���Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V���H�Q���V�R�L���X�Q�H���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�H��

car elle était associée à 90% du corpus. Nous avons préféré lui substituer la présence 

�G�¶�D�V�V�H�P�E�O�D�J�H�V�� �P�R�Q�ptaires dans les dispositifs hydrauliques (M1_i), plus pertinente 

�S�R�X�U�� �Q�R�W�U�H�� �p�W�X�G�H�� �H�W�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �F�H�W�W�H�� �I�R�L�V�� �D�W�W�U�L�E�X�D�E�O�H�� �T�X�¶�j�� �������� �G�H�V�� �V�L�W�H�V���� �,�O�� �D�X�U�D�L�W�� �p�W�p��

�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�S�O�p�W�H�U�� �S�D�U�� �O�H�� �M�H�W�� �G�H�� �P�R�Q�Q�D�L�H�V�� �D�X�W�R�X�U�� �G�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�¶�H�D�X���� �P�D�L�V�� �O�D��

nature de la documentation ne permet pas, bien souvent, �G�¶appréhender cet aspect. 

�-�X�V�T�X�¶�j�� �T�X�H�O�O�H�� �G�L�V�W�D�Q�F�H�� �S�H�X�W-on considérer que la monnaie est en relation avec la 

structure, e�W���F�R�P�P�H�Q�W���p�Y�D�O�X�H�U���O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�����O�H���J�H�V�W�H ? On peut toutefois signaler à titre 

informatif que cette activité pour rait concerner environ 15 à 17% des sites. Bien 

souvent, �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V, �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �V�L�W�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �U�H�W�U�R�X�Y�p�� �G�H��

monnaies dans le dispositif hydraulique lui -même, mais ces interprétations sont trop 

incertaines pour en tirer des conclusions ou les �H�[�S�O�R�L�W�H�U���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� 

Enfin , �V�L���O�H���Q�R�P�E�U�H���W�R�W�D�O���G�H���V�L�W�H�V���D���F�K�D�Q�J�p���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�D���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���J�p�Q�p�U�D�O�H���F�¶�H�V�W��

simplement la conséquence du découpage chronologique des lieux de culte les mieux 

documentés. �1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���S�U�L�V���O�H���S�D�U�W�L���G�¶�R�Sérer des subdivisions internes pour ces sites 

qui correspondent dans les grandes lignes à leur phasage, de cette manière, lorsque 

�F�¶�p�W�D�L�W���S�R�V�V�L�E�O�H�����F�K�D�T�X�H���S�K�D�V�H���D���p�W�p���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�V�p�H���H�W���U�p�I�p�U�H�Q�F�p�H���F�R�P�P�H���X�Q���L�Q�G�L�Y�L�G�X���j��

part entière caractérisé par un mobilier  et des structures spécifiques. Pour finir , le 

site de Beaune  �Q�H�� �I�L�J�X�U�H�� �S�D�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�D�E�O�H�D�X�[�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �F�D�U�� �V�D�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W��

trop médiocre, mais il sera exploité dans les commentaires. 
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1.3.1 Les informations livrées par la comparaison entre les 

descri pteurs pour les différents facteurs  

�7�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G, nous pouvons nous livrer à une comparaison directe entre les résultats 

de ces regroupements pour les principaux facteurs. Le moyen le plus simple de 

�Y�L�V�X�D�O�L�V�H�U�� �O�H�V�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V�� �j�� �F�H�W�W�H�� �p�F�K�H�O�O�H�� �U�H�V�W�H�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�Hr le système éprouvé des 

diagrammes en boîte (fig. 36 et 37) �T�X�L���V�\�Q�W�K�p�W�L�V�H�Q�W���G�H���I�D�o�R�Q���H�I�I�L�F�D�F�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� 

�/�H���G�L�D�J�U�D�P�P�H���U�H�J�U�R�X�S�D�Q�W���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���V�L�W�H�V (fig. 36-4) laisse entrevoir une grande 

variabilité structurelle et des clivages extrêmes entre quelques sites avec un mobilier 

très riche et très varié qui contrastent avec une majorité de sites pour lesquels le 

mobilier est en comparaison indigent. Dans ce contexte, les offrandes en pierre sont 

mieux représentées, �P�D�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �S�H�X�W-être lié au matériau lui-même, sa capacité de 

conservation et à la façon dont sont gérés les dons, il peut être utilisé en réemploi, 

mais ne peut pas être fondu comme du métal par exemple. 

 

On peut débuter en mettant face à face les sites urbains ou périurbains et extra-

urbains (fig 36-1 et 36-2). Pour le premier ensemble, on remarque que les dispositifs 

hydrauliques semblent bénéficier de moyens plus importants tant pour la captation 

�T�X�H���S�R�X�U���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X�����/�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���O�D���Y�D�U�L�p�W�p���G�X���P�D�W�p�U�L�H�O���H�Q���S�L�H�U�U�H��

est relati vement stable dans les deux cas et �F�¶�H�V�W��finalement  sur les matériel s en bois 

et métallique �T�X�¶�L�O���\���D���X�Q�H���O�p�J�q�U�H���R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�����/�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���P�R�E�L�O�L�H�U���H�Q���E�R�L�V��paraît se 

concentrer dans les sites extra-�X�U�E�D�L�Q�V�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �S�U�H�V�T�X�H absent des sites 

urbains. En contrepartie, le mobilier métallique est mieux représenté en quantité et 

�H�Q�� �Y�D�U�L�p�W�p�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �V�L�W�H�V�� �X�U�E�D�L�Q�V���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �U�H�V�W�H�� �j�� �G�H�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �X�Q�� �S�H�X�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�U�V�� �j��

ceux du mobilier en bois dans le second ensemble. On note aussi une représentation 

plus importante des monnaies déposées dans les dispositifs hydrauliques pour les 

sites urbains. 

 

Globalement, il faut envisager que le profil des sites urbains ou périurbains est 

fortement influencé par le sous-groupe relativement homogène des sites exploitant 

des eaux chaudes (fig 36-3). Il est caractérisé par une sous-représentation des édifices 

cultuels (temple ou chapelle) et des aménagements hydrauliques complexes. Le 

�P�R�E�L�O�L�H�U�� �Y�R�W�L�I�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�R�I�I�U�D�Q�G�H�V�� �P�R�Q�p�W�D�L�U�H�V�� �W�U�q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V����

sou�Y�H�Q�W�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �F�H�Q�W�D�L�Q�H�V�� �Y�R�L�U�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �P�L�O�O�L�H�U�V�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V���� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V��
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