
Pierrevelcin, Gilles

Sommaire

In: Pierrevelcin, Gilles. Les relations entre la Bohême et la Gaule du IVe au Ier siècle avant J.-C. 
Klápště, Jan (editor); Měřínský, Zdeněk (editor).  Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Filozofická fakulta, 2012, pp. 7-10

ISBN 9788073083915

Stable URL (handle): https://hdl.handle.net/11222.digilib/129735
Access Date: 17. 02. 2024
Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized
documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University
digilib.phil.muni.cz

https://hdl.handle.net/11222.digilib/129735


SOMMAIRE 

INTRODUCTION 11 

JRE PARTIE. Le cadre d'analyse 13 

1. L E C A D R E D'ÉTUDE 13 

1.1. Le cadre géographique 13 

1.2. Le cadre historique et chronologique 15 
1.2.1. Quelques repères historiques 15 

1.2.2. Le cadre chronologique 15 

1.2.3. Art celtique et chronologie 18 

1.2.4. Chronologie et relations à longue distance 19 

1.3. Le cadre culturel 20 
1.3.1. L'habitat .formes et fonctions 21 

1.3.2. Les nécropoles et le rite funéraire 24 

1.3.3. Les sanctuaires et lieux de culte 27 

1.3.4. Les dépôts : pratique rituelle ou cachette ? 28 

1.3.5. La sphère économique : échanges et production 29 

1.3.6. Bohême et Gaule : points communs et divergences 31 

2. LES RELATIONS À L O N G U E DISTANCE : 
DÉFINITION DES TERMES ET LIMITES DE L'ÉTUDE 33 

2.1. Définition des termes employés 33 
2.1.1. Contacts, relations, rapports 33 

2.1.2. Longue distance, Est-Ouest 34 

2.1.3. Échanges et migrations .formes et mécanismes des contacts à longue distance 35 

2.2. Limites de l'étude des contacts : les produits « invisibles » 37 

2.2.1. Les produits de l'esprit et le problème de la transmission orale 38 

2.2.2. Les biens matériels 39 

2.2.3. Uniformité de la culture matérielle 40 

3. HISTOIRE DE L A R E C H E R C H E : L A BOHÊME ET L A G A U L E DANS 

L E C O N T E X T E DES CONTACTS À L O N G U E DISTANCE 42 

3.1. Au tournant des XIX e et XX e s. : J. L. Pië et J. Déchelette 43 

3.2. Des années 1920 aux années 1960 : quelques synthèses 46 

3.3. Années 1970-2000 : les études de mobilier 48 

3.4. Années 1970-2000 : les colloques 53 

3.5. Les années 2000 : état de la recherche (et des interprétations) 53 

3.6. Conclusions 55 
Périodes-clé dans les contacts et régions importantes 55 

Périodes-clé dans la recherche et archéologues importants 56 

[ 7 ] 



2 e PARTIE. Les marqueurs de contacts à longue distance 59 

4. MÉTHODE D ' A N A L Y S E DES M A R Q U E U R S 60 

4.1. Méthode d'identification 60 

4.2. Méthode de vérification 61 
4.2.1. Les cartes de répartition 61 

4.2.2. Les analogies stylistiques et morphologiques 63 

4.3. Classement et méthode d'étude des marqueurs 64 
4.3.1. Marqueurs retenus 64 

4.3.2. Marqueurs écartés 65 

4.3.3. Marqueurs « problématiques » 65 

4.4. Étude et détermination des types de contacts 65 

5. LES MONNAIES 67 

5.1. Monnaies de Bohême (« boïennes ») en Gaule 67 
5.1.1. Le système monétaire de Bohême 67 

5.1.2. Les monnaies d'or 69 

5.1.3. Analyse du corpus 70 

5.2. Monnaies gauloises en Bohême 73 
5.2.1. Le système monétaire gaulois 73 

5.2.2. Les monnaies d'or 73 

5.2.3. Les monnaies d'argent 75 

5.2.4. Les monnaies en billon 77 

5.2.5. Les bronzes frappés 78 

5.2.6. Les bronzes coulés (potins) 79 

5.2.7. Monnaies gauloises d'attribution incertaine 83 

5.2.8. Analyse du corpus 84 

5.3. Confrontation des données : les contacts Est-Ouest 90 

6. L A PARURE 94 

6.1. Parure en bronze 94 
LTB-Cl /Est-Ouest 94 

LTB-C1 /Ouest-Est 100 

LT C2-D / Est-Ouest 106 

LT C2-D / Ouest-Est .fibules de Nauheim 108 

6.2. Parure en verre 111 
LT C / Est-Ouest H I 

LT C-D / Ouest-Est 112 

6.3. Synthèse 115 

7. L A CÉRAMIQUE 120 
LTC-D/Est-Ouest 120 

LT C-D / Ouest-Est 122 

Conclusions 126 

8. LES AUTRES CATÉGORIES 128 

8.1. Armement 128 
LTB-C1 /Ouest-Est 128 

LT C2-D / Ouest-Est 131 

Conclusions 135 

8.2. Transport/harnachement 135 
LT C2-D / Est-Ouest 135 

LTC2-D/Ouest-Est 137 

Conclusions 139 

8.3. Outils/ustensiles 140 

8.4. Architecture 141 

[ 8 ] 



9. M A R Q U E U R S ÉCARTÉS ET PROBLÉMATIQUES 143 

9.1. Marqueurs problématiques 143 

9.2. Les marqueurs écartés 147 
9.2.1. Est-Ouest 147 

9.2.2. Ouest-Est 148 

9.3. Conclusions 157 

10. RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DES M A R Q U E U R S DE CONTACTS 

À L O N G U E DISTANCE 158 

10.1. Types et catégories 158 

10.2. Chronologie 160 

10.3. Répartition des marqueurs 162 
Régions émettrices 162 

Régions réceptrices 166 

Confrontation des données 167 

10.4. Contextes et sites importants 167 

10.5. Conclusion 168 

3 e PARTIE. Formes et vecteurs des contacts : hypothèses interprétatives 171 

11. PEUPLES ET MIGRATIONS 171 

11.1. État de la recherche 171 
11.1.1. Les différentes migrations envisagées 172 

11.1.2. Débats sur la localisation des Boïens et des Volques Tectosages 173 

11.2. Les textes antiques et leur interprétation 175 
11.2.1. Les Boïens 175 

11.2.2. Les Volques Tectosages 179 

11.2.3. Analyse des sources 180 

11.2.4. Conclusions 183 

11.3. Migrations et archéologie 185 
11.3.1. Les traces archéologiques 185 

11.3.2. Différences de points de vue 189 

11.3.3. Conclusions 191 

11.4. Synthèse 192 

12. ÉCHANGES ET C O M M E R C E 194 

12.1. Les différentes interprétations 194 

12.2. Comment appréhender les échanges ? 196 

12.3. Types de biens et contextes 197 

12.4. L'organisation des échanges 198 

12.5. Échanges et commerce aux IVe et IIIe s 199 

12.6. Conclusions 200 

13. VOIES DE PASSAGE ET L I E U X DE TRANSIT 202 

13.1. L'Allemagne du Sud et l'Autriche : quels marqueurs de contacts ? 202 
13.1.1. Les marqueurs de contacts Bohême-Gaule 202 

13.1.2. Autres marqueurs 205 

13.1.3. Conclusions 207 

13.2. Les sites prépondérants 208 
13.2.1. Nombre et répartition globale 208 

13.2.2. Contextes et chronologie 208 

[ 9 ] 



13.3. Les axes de communication 211 

13.3.1. Remarques préliminaires 211 

13.3.2. Les grands axes envisagés entre la Gaule et la Bohême 213 

13.3.3. L'apport des marqueurs de contacts entre la Bohême et la Gaule 215 

13.4. Bilan : le rôle de l'Allemagne du Sud et de l'Autriche 218 

4 e PARTIE. Synthèse 223 

14.1. Types de marqueurs, chronologie et régions importantes 223 

Catégories 223 

Régions 224 

Chronologie 225 

14.2. Caractérisation des formes de contacts 225 

14.2.1. Les méthodes d'identification et leurs limites 225 

14.2.2. Formes de diffusion 226 

14.2.3. Les types de sites 227 

14.3 Quels contacts entre la Bohême et la Gaule ? 229 

SHRNUTÍ 233 

BIBLIOGRAPHIE 245 

ABRÉVIATIONS 264 

INDEX DES M A R Q U E U R S D E C O N T A C T S B O H Ê M E - G A U L E 266 

A N N E X E A. Tableaux 269 

A N N E X E A. 1. Rites et pratiques funéraires à LT A et LT B, d'après Lorenz 1978a 270 

A N N E X E A.2.1. Types de marqueurs par catégories 272 

A N N E X E A.2.2. Types de marqueurs par datations 274 

A N N E X E A.2.3. Types de marqueurs par régions d'origine 276 

A N N E X E A.2.4. Marqueurs de Bohême en Gaule, par datations 278 

A N N E X E A.2.5. Marqueurs de Gaule en Bohême, par datations 280 

A N N E X E A.3. Marqueurs de contacts Bohême-Gaule en Allemagne du sud et Autriche 282 

A N N E X E B. Cartes de répartition 287 

LISTES DE SITES 288 

CARTES 321 

A N N E X E C. Les marqueurs de contacts 337 

C A T A L O G U E 338 

PLANCHES 355 

[ 10] 


