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Plat bernois - tout le reste n'est que garniture
Agglomerations secondaires et villes de la fin de l'äge

du Fer au Moyen Age

Armand Baeriswyl, Christa Ebnöther, Vanessa Haussener, Detlef Wulf, Rudolf Zwahlen,

avec des contributions de Julia Bucher, Christian Weiss, Inga Siebke et Sandra Lösch

Fig. 1

Bern-Engehalbinsel, Engemeistergut.
Restitution de I'espace public, avec
le theatre et les trois temples gallo-
romains du sanctuaire. En arriere-

pian, la petite ville romaine.

Bern-Engehalbinsel, Engemeistergut.
Ricostruzione degli spazi pubblici
con il teatro e i tre templi gallo-
romani dell'area sacra. Sullo sfondo
il piccolo insediamento romano.

Sur le territoire du canton de Berne, trois

agglomerations celtiques dont I'evolution

differe sont jusqu'ici averees. A I'epoque

romaine, deux d'entre elles deviennent de

petits centres urbains, dont I'importance

regionale se maintient jusqu'au 3e siecle

apr. J.-C., puis sont abandonnes. Cette

forme d'habitat n'est ensuite plus attestee

jusque vers 1200. C'est seulement aux 13e

et 14® siecles que ie paysage adopte un tout

nouveau visage, avec la fondation des villes

medievales.

Des le 2e siecle av. J.-C., les contacts des
populations locales celtes avec I'espace mediterra-

neen s'intensifient. C'est ainsi que se trans-

torment non seulement le paysage bäti, mais

aussi les habitudes alimentaires des habitants.

Des agglomerations fortifiees (oppida) plus ou

moins urbanisees constituent desormais des

centres regionaux, au cceur de la religion, de la

politique et de l'economie.
Ces changements s'accelerent en I'espace de

deux generations, de la defaite des Helvetes ä

Bibracte (58 av. J.-C.) jusqu'ä I'integration de

notre region dans l'Empire romain. De petites

agglomerations urbaines se developpent ä

partir des centres regionaux, parfois en continuity,

parfois avec une breve interruption et

une relocalisation. Elles sont soumises ä la

capitale de la civitas des Helvetes, Avenches/

Aventicum, et assument des fonctions
administratives, religieuses et economiques sur
leur territoire.
L'acces aux luxueux produits importes etait

jusque-lä reserve ä la classe superieure aris-

tocratique. Avec ('integration au reseau
commercial de l'Empire, une multitude de nouvelles

denrees, comme le vin, I'huile d'olive, la sauce
de poisson epicee, les fruits du sud et les

epices, arrivent sur les marches locaux.

Les traditions culinaires et le service ä table se

sont du meme coup modifies. Les mets sont
desormais presentes dans des assiettes ou

des plats, accompagnes de sauces epicees
servies dans de petits bols, ce qui necessite

une nouvelle vaisselle. Cette derniere est en

argent, en bronze et en verre pour la classe

superieure, tandis que la table des gens plus
modestes est surtout garnie de recipients en

terre cuite et en bois.
A partir du debut du 1er siecle apr. J.-C., des
services de table en ceramique vernissee de grande

qualite (terre sigillee) sont fabriques d'abord en

Italie, puis peu apres dans des ateliers locaux, en

parallele avec la vaisselle de tous les jours, bien

que cette production soit moins soignee, comme
ä Berne/Brenodurum.
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Fig. 2

Bern-Engehalbinsel, Reichenbach-

wald. Rates de cuisson de cera-
mique romaine dans le four IV, dans

l'atelier de potiers.

Bern-Engehalbinsel, Reichen-

bachwald. La ceramica romana del

forno IV deH'atelier del vasaio si e

deformata durante la cottura.

La vaisselle de table: ceramiques des
ateliers de Brenodurum

Sous la direction d'Otto Tschumi, ancien conser-

vateur du Musee d'Histoire de Berne et profes-

seur d'archeologie prehistorique ä l'Universite de

Berne, des ateliers de potiers des 2e et 3e siecles

apr. J.-C. ont ete partiellement mis au jour dans

la foret de Reichenbach, sur la presqu'Tle d'Enge

(Engehalbinsel-ßre/iocfurum). Le site se trouvait

dans I'arriere-cour d'une maison situee au centre

de l'habitat. Des installations pour preparer I'ar-

gile, des fours, des fosses-depotoirs et des entrepots

ont ete documentes. A l'interieur de l'atelier,

de grandes quantites de rates de cuisson avaient

ete jetes dans les fours et le puits. lis permettent
de definir, avec les moules, la gamme des

recipients produits dans l'atelier de Engehalbinsel.
Le repertoire des formes va des plats, assiettes,

bols et coupelles en terre sigillee aux gobelets et

pots ä cuire, en passant par la ceramique culi-

naire ä revetement argileux metallescent (mortiers,

cruches, pots). Cette derniere constitue une
speciale des potiers de Brenodurum. Les types de

decors paraissent tout aussi varies. On repertorie
des motifs en relief, ä la barbotine, des guillochis,

ou encore des decors imprimes et excises.

Les ceramiques, surtout les imitations de terre

sigillee, portent souvent l'estampille de leur pro-
ducteur. La plupart d'entre eux etaient d'origine

indigene et travaillaient ä leur propre compte
avec des esclaves, des femmes et des enfants.

Certains potiers changeaient de site au fil de

leur carriere ou possedaient des filiales, comme
le celebre Vepotalus, originaire de Gaule. II tra-
vaillait ä Lausanne-Vidy, d'oü il exportait ses

recipients, par exemple jusque sur la presqu'Tle

d'Enge. On connaTt aussi des potiers locaux

«bernois» par leur nom: Friminius, Ingenuus,

Patricius, Victor et Acutus.

Fig. 3

Studen/Pef/nesca, Vorderberg.
Restitution 3D d'une partie de la

«Salle de reunion» dans la maison 18.

La hauteur de la piece a pu etre

determinee grace ä un mur de refend

effondre.

Studen/Petinesca, Vorderberg.
Ricostruzione 3D di una parte del
locale delta casa n. 18 dove si teneva

I'assemblea. La sua altezza ha potuto
essere ricostruita grazie aI crollo di
una parete interna.



33 plat b•r n o1•

Fig. 4

Studen/Pef/nesca, Vorderberg. Une

partie du service de vaisselle de la

maison 18. La magnifique bouteille

comme les gobelets en argile rouge
sont des formes qui suivent la

tradition celtique. Le gobelet noir ä

inscriptions a 6te importe, vraisem-

blablement de la region de Treves ou
de Cologne.

Studen/Petinesca, Vorderberg. Una

parte del servizio di vasellame delta

casa 18. La bellissima bottiglia e i
bicchieri in argilla rossa, derivano

dalla tradizione celtica. II bicchiere

nero con iscrizione e stato importato,
con ogni probabilitä, da Treviri o da

Colonia.

Fig. 5

Bargen, Chäseren, 1990. Coupe
au travers de la voie romaine entre

Kallnach et Petinesca, vue vers le

nord. Les marches d'escalier repre-
sentent les differentes refections de

la route, ä l'origine du rehaussement
de la Chaussee au fil du temps. Sur

ce trongon, environ 66000 m3 de

gravier ont ete rapportes ä la main.

Bargen, Chäseren, 1990. Sezione

di un profilo della strada romana
che collegava Kallnach a Petinesca,

sguardo verso nord. I gradini
indicano le differenti fasi di rinno-
vamento della strada, che hanno

portato ad un innalzamento della

carreggiata net corso del tempo.
In questo tratto, in epoca romana,
furono trasportati a mano 66000 m3

di ghiaia.

Marchands et bateliers

L'economie romaine etait reglementee et structuree.

Les differents corps de metiers etaient le plus souvent

rassembles dans des associations professionnelles

(corporations). Ceci valait tout particulierement pour
le commerce et le transport. Un homme puissant

des classes superieures representait, en tant que

patronus, les interets de la corporation en politique.

Le siege de la corporation qui etait responsable de

la navigation sur I'Aar et probablement aussi sur la

Thiele (nautae Aramici et Aruranci) etait ä Avenches.

Une branche de cette guilde se trouvait vraisembla-

blement aussi ä Petinesca, ä la confluence de ces

deux cours d'eau.

Des representants d'autres associations
professionnelles devaient aussi habiter dans les

centres regionaux et se croiser lors de
reunions. Ceci ne peut cependant pas etre prouve,
ä defaut d'inscription. Or, une decouverte toute

particuliere, un local renfermant un service de

vaisselle special et bien conserve, nous livre un

indice ä ce sujet.

Seules les annexes tout au nord de la maison 18,

un grand bätiment en pierre de la partie basse du

village de Petinesca, ont pu etre fouillees jusqu'ici.

II s'agit de pieces ä moitie enterrees dans le talus

adjacent. Elles etaient decorees de peintures
murales simples. Fait etonnant, un grand foyer
etait amenage dans Tun de ces locaux. Dans une

chambre voisine se dressait une etagere conte-
nant un service de vaisselle, enseveli sous les

decombres lors de la destruction de la maison, vers
le milieu du 3e siecle. La plupart des 22 recipients
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Fig. 6

Studen/Petinesca, Wydenpark, 2010.

Trongon de la digue sur la berge
de I'Aar, vue vers I'ouest. Apres
l'enlevement de I'enrochement,

plusieurs couches de clayonnage,

qui protegeaient la structure de

l'erosion cöte fleuve, sont apparues.
Elles avaient encore pres d'un metre

de profondeur supplemental par
rapport ä la situation illustree.

Sfuc/en/Petinesca, Wydenpark, 2010.

Tratto della diga sull'argine dell'Aar,

sguardo verso ovest. Dopo aver tolto

un primo livello di pietre, sono venuti
alia luce numerosi strati composti da

un graticcio di canne, che protegge-
vano dall'erosione il lato rivolto verso

I'acqua. Questa struttura continuava

ancora per un metro al di sotto della

situazione illustrata nell'immagine.

\

sont pratiquement complets. Au nombre de treize,

les gobelets ä boire sont les mieux representes.
La plus belle piece est un gobelet ä inscription en

ceramique noire luisante qui presente un decor

gracieux, peint ä la barbotine blanche, avec une

serie de lettres incomplete. Elles composent pro-
bablement le mot «FRATRI», soit «ä mon frere» ou

«de mon frere» en frangais.

Les pieces presentees ici recelaient egalement un

fumoir ou sechoir d'un type particuller, servant ä la

fabrication de la biere: il permet d'interrompre un

processus de germination engage.
II ne s'agit sans doute pas ici d'une taverne
ordinaire: ces locaux un peu dissimules doivent plutot
avoir servi de lieu de reunion ä une confrerie, pour

y tenir de joyeuses beuveries ou ripailles.

Fig. 7

Studen/Petinesca, Wydenpark, 2010.

Mort et enterre sur le chantier? L'un

des cinq defunts sommairement

inhumes au pied de la digue.

Sfuden/Petinesca, Wydenpark, 2010.

Morti e sepolti sul cantiere? Uno

dei cinque defunti che sono stati
sotterrati sommariamente at piedi
della diga.

La construction des infrastructures
routieres

Un emplacement naturellement favorable au transport

et au commerce ne permet pas en soi ä une

agglomeration de prosperer. Des infrastructures

appropriees doivent d'abord etre amenagees. Les

hommes des plus basses couches de la societe

fournissaient le travail physique necessaire. Ceux-ci

ne doivent pas avoir deguste souvent des mets

aussi fastueux qu'un «plat bernois».

Pour la construction des voies publiques au 1er siecle

apr. J.-C., de grandes quantites de gravier ont ete

extraites pres de Petinesca. Un kilometre de route

necessitait environ 1200 m3 de gravier (fig. 5). La

meme quantite de pierres s'ajoutait encore pour les

trongons qui devaient etre rehausses. Des soldats

romains etaient ä disposition pour la construction

des routes. La population locale a sans doute aussi

ete recrutee. A Petinesca, les premieres maisons en

bois qui bordent la nouvelle route donnent I'impres-

sion d'une installation planifiee avec soin.

Les infrastructures pour le transport fluvial etaient

nettement moins coüteuses. Toutefois, de nom-
breux amenagements ont ete necessaires afin de

rendre I'Aar navigable au pied du Jensberg. Au

lieu-dit Wydenpark, le Service archeologique du

canton de Berne a fouille en 2010 une puissante

digue, sur une longueur de 100 m. Elle protegeait
la rive ouest, de meme que la route en direction

de Soleure qui passait ä cöte, tout en permettant

aux chalands d'accoster.

La digue mesurait 6 m de large ä sa base et

etait conservee sur une hauteur de plus de 2 m.
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Petinesca Le site se trouve sur le contrefort sud-est du Jensberg, dans la

commune de Studen Cet habitat de hauteur celtique (oppidum) existe depuis

le 28 siecle Jusqu'ä present, seuls des restes de larges levees de terre et de

fosses entourant une superficie d'environ 35 ha temoignent de la Petinesca

celtique L'etat actuel des connaissances se limite ä ces caracteristiques du

terrain

A partir du debut de notre ere, l'agglomeration, devenue romaine et centre

regional (vicus), porte toujours le nom celtique de Petinesca. La position strate-

gique du site doit etre ä l'origine de son developpement avant meme I'epoque

romaine les voies navigables majeures de l'Aar et des trois lacs se trouvaient

au pied de la colline Grace ä son raccordement au reseau routier romain,

I'endroit devint la plaque tournante du transport regional et gagna en importance

Initialement caractensee par des maisons en bois et en torchis, puis

par des bätiments en pierre a partir du 2e siecle, l'agglomeration a rapidement

prospere. Les petits bätiments d'habitation et ateliers bordant la route au debut

du 1er siecle temoignent des dispantes sociales et economiques dans la societe

romaine les «gens ordinaires» vivaient dans des conditions tres modestes, loin

du luxe des villas domamales dont jouissaient les grands proprietaires fonciers

Dans le vicus, les divers artisans offraient leurs services et produits Du petit

betail etait entretenu et des legumes cultives pour les besoms des habitants

A I'epoque romaine, un centre fonctionnel necessitait des institutions et des

hommes qui organisaient, contrölaient l'ensemble et le maintenaient sur les

rails Les pretres comptaient parmi ces derniers

A son apogee au 28 siecle, environ 2000 personnes vivaient ä Petinesca

Le vaste sanctuaire qui trönait au-dessus de l'habitat atteste de Limportance

de cette agglomeration en tant que centre regional. Les hommes des environs

se rencontraient dans le vicus non seulement pour le marche et le commerce,

mais aussi pour les celebrations religieuses A partir du milieu du 3e siecle,

l'agglomeration decline progressivement; au 48 siecle, eile etait pratiquement

abandonnee _RZ
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Petinesca. Plan des vestiges celtiques et romains de l'agglomeration,

Petinesca Planta delle vestigia di epoca celtica e romana dell'msediamento.

Elle etait essentiellement constitute de gravier et

de pierres. La berge etait renforcee cöte fleuve

jusqu'au fond et stabilisee par plusieurs couches

de clayonnage. Un enrochement protegeait sa

surface externe de l'erosion. Plus de 2000 m3

de remblais ont ete necessaires ä la construction

de cet amenagement. Cöte terre, d'enormes

poutres horizontales et de solides pieux de chene

consolidaient la digue ä sa base. Chaque poutre

mesurait 7.5 m de long et pesait pres d'une

tonne. La construction d'un pont enjambant le

fleuve a egalement reclame une grande quantite

de bois de chene.

La prosperite de Petinesca doit certainement beau-

coup aux architectes et aux personnes responsables

de la production et de la distribution des biens. Elle

a surtout ete assumee par une masse de main-
d'oeuvre bon marche, generalement inseree dans

le reseau social de son patron - ce qui n'etait mani-

festement pas le cas des cinq hommes enterres en

marge du grand chantier, pendant la construction de

la digue et du pont.

Delices mediterraneens et produits
regionaux

L'excedent de production des domaines ruraux -
tout comme les outils, l'equipement, les materiaux

de construction ou la vaisselle fabriques dans les
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Brenodor/Brenodurum La Berne romano-celtique etait situee sur un plateau

entoure par I'Aar, la presqu'ile d'Enge (Engehalbinsel), au nord de la ville actuelle.

Une tablette votive avec inscription mise au jour en 1984 nous a transmis son nom

Brenodor

L'occupation debute sur la terrasse inferieure (Tiefenau) au plus tard au 3e siecle

av J.-C. Outre des bätiments en bois, quelques sepultures et un sanctuaire ont

ete mis au jour Dans ce dernier, au moins 80 epees, 30 pointes de lances, les

restes d'une douzaine de chars de combat, des boucliers, des cottes de mailles et

des pieces de harnachement avaient ete deposes. Au cours du 2e siecle av. J.-C.,

le centre de I'habitat celtique se deplace sur la terrasse superieure, le Engemeis-

tergut II est peu apres fortifie par une levee de terre, construction de bois massive

remplie de terre Une surface d'au moins 140 ha etait enclose, dont seule une

petite partie etait occupee par des bätiments. Le centre de I'agglomeration, avec

son sanctuaire, se trouvait sur le point le plus haut et le plus etroit.

Vers le milieu du 1er siecle av. J.-C., I'agglomeration s'etendait jusqu'a I'actuelle foret

de Reichenbach et devint progressivement une petite ville romaine L'emplacement

du sanctuaire a ete maintenu et amenage en espace public et lieu de rassemble-

ment au 2e siecle. Un theatre fut enge et le sanctuaire, desormais compose de trois

temples, tut renove C'est ce que confirme une inscription qui designe le maire

d'Avenches/Avertom comme fondateur

Centre regional, Brenodor assumait aussi des fonctions economiques. De la cera-

mique et des objets en metal distribues dans la region y etaient dejä produits ä

l'epoque augusteenne Les speciales des potiers de la presqu'ile d'Enge etaient la

terre sigillee helvetique et la ceramique commune ä revetement argileux Un gobelet

mis au jour en 1923, date du 2e ou du debut du 3e siecle apr J -C„ est decore

d'une serie de six scenes elles represented les etapes de travail du foulonnier Une

production textile devait done aussi se tenir ä Brenodor.

Vers la fin du 3e siecle, les traces d'occupation sur la presqu'ile d'Enge dispa-

raissent; elles se deplacent dans les habitats ruraux environnants. A partir de la fin du

12e siecle, avec la fondation de Berne (1191), la ville se developpe dans le meandre

meridional de I'Aar (vieille ville actuelle)._CHE, VH
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Brenodor. Plan des vestiges des habitats et sepultures celtiques et romains.

Brenodor. Planta del resti msediativi e delle tombe dl epoca celtica e romana.

ateliers urbains - etait echange et negocie. Les den-

rees importees de toutes les regions de I'Empire,

notamment I'huile d'olive, le vin, les produits fins et

les epices savoureuses, devaient aussi etre

distributes. Le marche etait le lieu tout designe pour cela.

II se tenait en permanence au centre des grandes

villes, sur le forum. Dans les campagnes, on peut

envisager des marches periodiques - comme en

Italie ou dans d'autres provinces de I'Empire romain

- qui avaient lieu, sous autorisation officielle, ä tour

de röle dans differentes petites villes, parfois meme

peut-etre au sein d'un grand domame rural. Les

jours de marche etaient souvent associes ä d'autres

festivites, voire ä un evenement au theatre. Les mar-

chands n'auraient guere manque de faire un don

ä Mercure, dieu des commergants, et de l'implorer

pour realiser de bonnes affaires, puis de Ten remer-

cier apres coup. Meme si les traces de tels marches

periodiques sont difficiles ä identifier par I'archeo-

logie, on peut imaginer leur emplacement dans les

petites villes. A Brenodurum par exemple, la place en

bordure sud de I'agglomeration, entre l'aire sacree et

le theatre, s'y serait bien pretee (fig. 1).

Dieux et sanctuaires

Les racines du sanctuaire de Brenodurum sont

celtiques. C'est ce que demontrent des fosses et

les profonds fosses qui I'entourent, dans lesquels
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on deposait des offrandes et on jetait les restes

de repas cultuels. Au cours du 2e siecle apr. J.-C.,

trois temples en pierre dont le plan presente une

piece centrale ä peu pres carree, la cella, entou-

ree d'un peristyle, sont eriges au meme endroit.

Une inscription placee au-dessus de l'entree de

Tun des temples affirme que ce n'est autre que
le maire de la capitale des Helvetes, Avenches/

Aventicum, qui en etait le fondateur.

Les fideles n'etaient pas autorises ä entrer dans la

cella, oil se trouvait toujours la statue de la divinite.

Seul le gardien du temple y avait acces et pouvait

deposer les offrandes des croyants aux pieds de

la divinite. L'autel, table de sacrifice, se trouvait ä

l'exterieur, devant l'entree du temple.

Theatre et jeux

A Brenodurum, I'espace public n'englobait
pas seulement l'aire sacree: ä environ 200 m,

un theatre avec une scene ovale (25 x 27 m) a

Frappe de monnaies ä Roggwi' Johannes Glur supposait dejä en 1835, sur la

base d'anciennes decouvertes, que «l'une des douze villes des Helvetes» pouvait etre

ä Roggwil. Un Systeme de fosse-talus encore perceptible aujourd'hui dans le terrain et

des prospections sur plusieurs annees ont confirme I'existence d'un oppM/m celtique

dans la commune de Fryburg

En 2008, lors d'une fouille preventive ä I'Ahornweg 1, le Service archeologique du canton

de Berne a documents une fosse d'environ 7,5 x 6 m et de 2.5 m de profondeur,

eile contenait plusieurs couches de remblais d'occupation et d'incendie, avec de la

ceramique bien conservee et plusieurs fragments de fibules, ces dernieres permettant

de dater son comblementde LaTene III. Associes ä la production de monnaies, les 7631

fragments de moules ä alveoles en argile et le grand nombre de dechets d'atelier qui

s'y trouvaient sont exceptionnels.

Les moules ä alveoles servaient a fabriquer des flans de monnaies. Avec leur structure

en forme de gaufre ou de rayons, lis constituent une trouvaille tres caracteristique, bien

que rare, des habitats de La Tene III. La dbcouverte de Roggwil - qui compte jusqu'ici la

plus grande quantite connue de moules sur un seul site - permet de mieux comprendre

le processus de production et son envergure: les traces de metal et de vitrification livrent

des indices sur la structure du four et le precede de chauffe, tandis que les differences

dans la fabrication et les traces d'utilisation suggerent divers ateliers et etapes de

production, L'estimation du nombre de flans produits dans les ateliers de Roggwil, sur la

base du nombre de fragments de coins, de bords et d'alveoles, est d'au moms 20 000 ä

100 000 pieces - sans prendre en compte la ^utilisation des moules ni ceux qui restent

peut-etre encore ä decouvrir.

Les premieres analyses des restes de metal sur les moules demontrent que de I'argent

et des alliages argent-cuivre y etaient fondus La taille des flans produits a pu etre pour

la premiere fois reconstitute grace a leur encrassement' la plupart des moules etaient

employes pour produire des flans de quinaires, mais quelques-uns pourraient aussi

correspondre ä un quart de quinaire Les portions de metal etaient aplaties en flans au

marteau et etaient finalement frappees avec des coins monetaires.

Grace ä plusieurs operations de terrain, on dispose aujourd'hui d'une serie de monnaies

de l'oppidum de Roggwil, dont 232 sont celtiques. II s'y trouve aussi deux flans de

quinaires aplatis au marteau, non frappes, et quatre petites billes d'argent, peut-etre

des ebauches de quinaires, Le spectre des monnaies est tres homogene et evoque,

comme les autres trouvailles, une breve occupation de I'oppidum pendant ou peu

avant le 1er siecle av. J.-C.; des paralleles ont ete trouves pres de Rheinau ZH, dans les

tresors monetaires de Balsthal SO et de Langenau (DE) Le quinaire d'argent domine

avec 85 %, tandis que les monnaies coulees en potin represented moins de 15 %

Parmi les quinaires, ceux «ä la touffe» (58 %) et de type «NINNO» (23 %) sont les mieux

representee. Certains d'entre eux ont sans doute ete produits dans l'atelier meme

Trois quarts de quinaires, une drachme et un petit bronze completed l'ensemble. Les

quelques quarts de quinaires presented une image heterogene, avec un exemplaire de

type «Manching 1», un de type «Karlstein» et une piece difficile a identifier. Les indices

ne sont done pas suffisants pour etablir quel type de quarts de quinaires etait produit ä

partir des flans._Jß, CHW

Fragments de moules utilises pour fabriquer des flans monetaires, avec une
selection d'ebauches et de monnaies, tous de Roggwil.

Frammenti di forme utilizzate per la realizzazione di coni con una selezione di
oggetti semi-finiti e di monete rinvenuti a Roggwil.
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Fig. 8

Le paysage urbain dans la partie
ouest du Plateau au Moyen Age.

Rouge: la seule ville existant avant

1150; orange: villes fondees entre
1150 et 1200; bleu: villes fondees
entre 1200 et 1300; blanc: villes

fondees apres 1300.

Carta di distribuzione delle cittä

sull'Altopiano occidentale durante it

Medioevo. Rosso: l'unica cittä atte-
stata prima del 1150; arancione: cittä
sorte tra 1150-1200; blu: cittä sorte
tra 1200-1300; bianco: cittä sorte

dopo it 1300.
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ete construit contre I'ancien rempart celtique.

Contrairement aux gradins des theatres romains,

qui torment un demi-cercle autour de la scene,
les edifices gallo-romains allaient jusqu'aux trois

quarts. On s'asseyait sur huit gradins en bois

amenages sur un socle de pierre. Le theatre de

Brenodurum pouvait divertir jusqu'ä 1500 per-

sonnes. Pieces de theatre et combats d'animaux

etaient sans doute au programme.

riaux sont aussi attestes, notamment ä Bümpliz
et ä Jegenstorf. Les villes, sieges episcopaux,

abbayes, palais ou chateaux princiers font en

revanche entierement defaut pour cette periode.

A la fin du 12e siecle, une vague de fondation de

villes et de construction de chäteaux-forts deferle;

eile chamboule notre paysage et s'estompe seule-

Fig. 9

Aarberg. Vue des fouilles au nord-est
de la place centrale, avec les trous
de poteaux des bätiments en bois du

Haut Moyen Age.

Aarberg. Gli scavi a nord-est delta

piazza cittadina con le buche di palo
degli edifici lignei medievali.

La vague de fondation des villes medievales

Une grande partie du canton de Berne etait

peuplee au Haut Moyen Age. Des fouilles dans

les eglises paroissiales des villages demontrent

souvent que celles-ci sont erigees sur des

edifices anterieurs des 8e-10e siecles, tant dans

l'Oberland, comme ä Zweisimmen ou Meiringen,

que dans le Seeland, ä La Neuveville, ou encore

sur le Plateau, ä Utzenstorf, et en Haute-

Argovie, ä Seeberg. Quelques sieges seigneu-
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Fig 10

Modele numenque de la ville de

Thoune. Rouge: route Berne-Oberland;

vert clair place du marche medieval

sur le debarcadere (1); vert fonce:

marches des le 16e siecle- Obere

Hauptgasse (2); place de l'hötel de ville

(3). Marches des 18e et 19° siecles:

petite place (4); marche au betail (5).

Modello della citta dl Thun. Rosso:

strada Berna-Obedand; verde chiaro:

piazza del mercato medievale al debar-

cadero (1); verde scuro: Mercati dal XVI

sec. Obere Hauptgasse (2); piazza del

municipio (3). Mercati del XVIII-XIX sec.:

piazzetta (4): mercato del bestiame (5).

Fig. 11

Aarberg. Ville actuelle et vestiges du

13" siecle. Gns: zones fouillees et

bätiments etudies; orange et vert: mur
de la ville et enceinte du chateau (trai-

tilles. trace suppose), rouge: parcelles
des maisons; traitille gns: localisation

presumee des berges de l'Aar.

Aarberg Citta moderna e i resti dl

quella fondata net XIII sec. Gngio:

area mdagata archeologicamente e

edifice arancione e verde, mura della

citta e cinta murana del castelhere

(tratteggiato ipotetica); rosso: parcelle
delle case, gngio tratteggiato ipotetica
nva dell'Aar

ment avec la peste et d'autres epidemies vers 1350.

La region etait desormais recouverte d'un dense

reseau de chateaux et de villes. Quinze de ces der-

nieres etaient de veritables villes, petites ou grandes

(Aarberg, Berne, Bienne, Buren a A .Berthoud,

Cerlier, Huttwil, Laupen, La Neuveville, Nidau, Spiez,

Thoune, Unterseen, Wangen a A., Wiedlisbach).

S'y ajoutaient sept «petits bourgs», pour lesquels on

ignore s'il s'agissait reellement de villes, ou seulement

de bourgs (Vorburg), soit Bremgarten, Grasburg,

Gummenen, Mulenen, Oltigen, Weissenburg et

Wimmis Un octroi de droits municipaux est par ail-

leurs atteste pour Kirchberg, ä l'entree de l'Emmental,

mais resta lettre morte

Villes neuves et elevations au Statut de ville

Quelques-unes de ces villes sont des villes neuves,

mais la plupart de ces habitats existaient dejä aupa-

ravant et ont ete eleves au Statut de ville - faisant

souvent l'objet d'une restructuration par la meme

occasion C'est ce que demontrent les fouilles

d'Aarberg, oü les vestiges d'un village organise

tout autrement, avec des bätiments en bois et des

champs portant des traces de labours, ont ete mis

au jour sous les maisons de la ville. A Unterseen, la

cite medievale recouvre, des 1279, une necropole

du Haut Moyen Age et un bätiment en pierre, peut-
etre une eglise. Nidau devient une ville seulement ä

la fin du 13e siecle, mais le chateau au pied duquel

s'est developpee la ville est beaucoup plus ancien.

A l'inteneur du donjon construit vers 1200, les

vestiges d'un chateau anterieur en bois, dates par la

dendrochronologie entre 1140 et 1180, ont ete mis

au jour A Thoune, les fouilles dans l'eglise ont permis
d'identifier un edifice sacre de la fin du 10® ou du

debut du 116 siecle, tandis que les traces de l'habitat

qui lui est associe, mentionne indirectement dans la

Chronque de Fredegaire, font encore defaut

La fondation de la ville de Berne «en pleine

campagne»

Au Moyen Age, les villes nouvelles, etablies

en pleine campagne, etaient rares. Fondee

vers 1200, Berne en est toutefois un exemple
eminent Elle a certes ete implantee dans une

region peuplee bien avant sa fondation Des

villages comme Bumpliz, Koniz, Wabern, Muri

et Bolligen existaient dejä au Haut Moyen Age,

et avaient meme des racines prehistoriques ou
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romaines. Dans la vieille ville de Berne, malgre des

decennies de recherches archeologiques, aucune

trace anterieure ä sa fondation, datee de 1191 selon

les chroniques, n'atoutefois ete retrouvee. II devient

de plus en plus certain que les routes des deux cötes

de I'Aar, remontant au plus tard ä I'epoque romaine,

passaient devant la presqule de la vieille ville jusque

vers 1200 et se croisaient ä environ 5 km au nord,

dans le secteur de la presqu'ile d'Enge, habitee

depuis I'epoque celtique. Ceci pourrait s'expliquer

par le fait que le meandre de I'Aar n'offrait pas une

surface plane en continu, mais etait sillonne par au

moins quatre bras du fleuve.

Villes des Zähringen, des Kybourg ou des

Frobourg?

Les villes medievales se distinguaient considerable-

ment l'une de Lautre par leur amenagement et leur

taille, On cherchait autrefois ä identifier des plans

standardises dates de la fondation et ä les attribuer res-

pectivement ä des families nobles. La recherche s'est

depuis eloignee de cette idee, principalement grace aux

connaissances archeologiques: il n'existe pas de plan

de ville typiquement Zähringen, Kybourg ou Frobourg.

Les villes du Plateau bernois, comme celles de tout

le sud-ouest du Saint-Empire romain germanique,

presentent neanmoins plusieurs similitudes dans leur

urbanisme, ce qui reste ä ce jour inexplique. En outre,

les villes ä forte croissance economique connurent des

extensions multiples hors de leur enceinte.

Rues ou places de marche

Le marche etait une institution urbaine capitale.

Les villes bernoises se caracterisaient notamment

par le fait que leurs marches n'avaient pas lieu

sur des places ä I'origine. Les places de marche

des villes actuelles ne se sont developpees

que dans un second temps, notamment lors du

comblement des fosses, qui, suite aux extensions

urbaines, se retrouvaient au coeur de I'habitat,

comme ä Berne avec la succession des places du

Casino, du Theatre et de la Grenette. Ailleurs, la

Fig. 12

Berne. Vue ä vol d'oiseau de la ville

vers 1640. Rouge: ville fondee vers

1200; jaune: centre et bourg au

temps de la fondation; orange: quartier

artisanal de la Matte au temps
de la fondation; bleu: expansion
urbaine, dite «ville neuve savoyarde»,

vers 1255; vert: expansion urbaine,
dite «ville neuve du Saint-Esprit»,

vers 1347.

Berna, prospettiva a volo d'uccello
della cittä verso il 1640. Fondazione

e successive fasi di espansione della

cittä. Rosso: cittä fondata verso il

1200; giallo: castello e castelliere

coevo alia fondazione; arancione:

quartiere artigianale della Matte

coevo alia prima fondazione; blu:

verso il 1255 espansione della cittä

nuova detta dei Savoia; verde: epan-
sione della cittä nuova detta dello

Spirito Santo nel 1347.
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Fig. 13

L'aire d'habitation de Berne au

12® siecle. Reconstitution fondee

sur des sources archeologiques et

histonques. Le reseau routier est

hypothetique. Rouge: superficie de

la ville neuve de Berne vers 1200.

L'area d'mfluenza di Berna nel

XII sec. La ricostruzione si basa su

fortti archeologtche e scritte. La rete

viaria d ipotetica. Rosso: area delta

fondazione delta cittä di Berna nel

1200.
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Recherches en laboratoire sur l'alimentabon des nourrissons Des informations

sur I'alimentation d'un individu sont enregistrees, entre autres, dans les composants

des os et peuvent, meme apres une longue periode de temps, etre decodees II s'agit

d'informations generates, comme par exemple si une personne a consomme beaucoup

de protbines animates ou avait plutöt des aliments d'origme vegetate ä sa disposition

Les squelettes des nourrissons de Studen-Petescaont etudtes au moyen d'analyses

qui visaient a etablir ou non un signe de I'allaitement dans le collagene des os Pour ce

faire, les isotopes stables d'azote et de carbone des enfants ont ete compares ä ceux des

adultes Puisque le lait maternel est riche en proteines et que les nourrissons le consom-

ment en exclusivite, leurs valeurs isotopiques refletent cet aliment Les valeurs d'azote et

de carbone de l'enfant atteignent celles de sa mere lorsqu'il est allaite

Dans l'analyse des isotopes stables des nourrissons de Studen, un individu ne

presentait pas d'augmentation du taux d'azote Cet enfant est mort ä sa naissance,

comme l'etude anthropologique l'a demontre Sa duree de vie ne pouvait pas etre

determinee par les isotopes de ses os, puisqu'on se salt pas exactement apres

combien de temps les aliments ingeres sont perceptibles dans la biochimie du

collagene. C'est pourquoi des recherches histologiques supplementaires sur ses

dents ont ete menees Le developpement des dents de lait commence dejä dans

le ventre maternel A la naissance, l'organisme est soumis ä un stress, puisqu'il

doit passer de I'alimentation par la mere ä une

survie autonome Ce stress s'exprime dans les

cellules actives de l'email des dents et peut

etre reconnu au microscope par la presence

de lignes clairement dessinees, apparaissant

au plus tard dix jours apres la naissance

L'etude des dents de notre nourrisson n'a

revele aucune de ces lignes On peut done en

conclure que cet individu, s'il a survbeu ä sa

naissance, n'avait pas plus de dix jours Pour

tous les autres nourrissons, un signe d'allai-

tement a en revanche pu etre decele grace ä

l'elevation du taux d'azote JS, SL

Squelette presque complet de l'enfant vrai-
semblablement mort-ne ou qui n'a pas sur-
vecu plus de dix jours apres sa naissance.

Scheletro di neonate quasi completo,
morto alia nascita o al piu tardi dieci giomi
dopo il parto.
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Fig. 14

Thoune. Les hauts trottoirs et leurs

nombreuses petites boutiques
caracterisaient la Obere Hauptgasse

jusqu'au 20s siecle. On ne sait mal-

heureusement pas quand I'instituteur
et photographe amateur Samuel

Gassner a Photographie cette scene
de la vie quotidienne.

GIi alti marciapiedi con i loro
numerosi piccoli negozietti carat-
terizzano l'immagine della «Obere

Hauptgasse" fin nel XX sec. inoltrato.
Non e possibile ricostruire quando
Samuel Gassner, maestro e fotografo
amatoriale, abbia immortalato que-
sta scena di vita quotidiana.

Fig. 15

Les fondations de la tour dite
«Seisturms» (sic) ä Berthoud, qui
n'etait pas seulement la tour angu-
laire de la fortification de I'extension

urbaine de Holzbrunnen ä la fin du

13e siecle, mais aussi une tour d'ha-

bitation. Elle servait de residence

urbaine principale aux representants
de l'abbaye de Selz, situee au nord

de l'Alsace. C'est de lä que les pro-
prietes eloignees de l'abbaye dans

I'espace bernois etaient gerees.

Le fondamenta della cosiddetta
torre «Seisturm« (sic) di Burgdorf,
che fungeva, da torre d'angolo della

fortificazione cittadina realizzata

duante l'espansione di Holzbrunnen
del XIII sec., ma anche da abitazione.

Questa infatti era la residenza cittadina

dell'abbazia di Selz nell'Alsazia
settentrionale. Da qui venivano

amministrati i possedimenti bernesi
del monastero.

demolition de maisons ou de rangees entieres per-

mettait de creer des places, comme ä Unterseen,

Berthoud et Thoune. Celles-ci pouvaient aussi

etre formees par l'elargissement de la rue

principale, ou par le retrait ulterieur de I'alignement

des fagades des maisons, notamment suite ä un

incendie, comme ä Aarberg.

Dans toutes ces villes, les marches medievaux se

deroulaient plutöt dans une rue, la plupart du temps

la principale, reliant deux portes. Thoune constitue

une exception, puisque son marche le plus ancien,

le «Sinne», avait lieu au debarcadere, sur les berges

de I'Aar. C'est seulement ä partir du 16e siecle que
la Obere Hauptgasse est devenue une rue de marche.

Les acces aux caves de part et d'autre de

la rue ont alors ete transformes en boutiques,
au-dessus desquelles se sont developpes avec le

temps de hauts trottoirs devenus publics.

Les traces archeologiques des marches sont

peu perceptibles, avec tout au plus les vestiges

des quelques infrastructures fixes, par exemple
les caniveaux de Berne ou de La Neuveville, les

socles de fontaines, un four comme ä Aarberg ou

un tribunal, tel celui de Berne. Souvent mentionnes

dans les sources ecrites, les arcades marchandes

et les edifices en bois, dans lesquels les boulan-

gers, bouchers, tanneurs et drapiers avaient une

place fixe, n'ont laisse aucun vestige. II n'y a guere

davantage de traces des echoppes mobiles de la

population rurale, qui offrait ses produits lors du

marche hebdomadaire.

Pour des raisons qui nous echappent, le sol des

rues de marche a ete rehausse ä de multiples

reprises, notamment ä Büren, Bienne ou Berne,

sur une hauteur d'environ 1.7 m dans ce dernier

cas. On demontait au prealable la Chaussee, de

toute evidence tres töt pavee, avant de construire

un nouveau sol. Des le milieu du 15e siecle, on

commence ä amenager des places et aussi ä les

decorer, par exemple avec de magnifiques sculptures

de fontaines en pierre.

Les infrastructures sacrees

Le fait que les eglises soient d'emblee construites ä

l'ecart des marches - ce dont attestent les edifices

fouilles remontant ä l'epoque de la fondation de la



Fig. 16

Coupe ä travers une maison urbaine

ideale du gothique tardif. Les

boutiques et ateliers se trouvaient au

rez-de-chaussee, du petit betail etait

elev6 dans l'arriere-cour. Les pieces
d'habitation se trouvaient ä l'etage,

une salle commune munie d'un

poele ä catelles donnait sur la rue,

la cuisine et les plus petites pieces

sur l'arriere. D'autres pieces se

trouvaient dans les vastes combles,

qui servaient aussi d'espace de

stockage, notamment pour le bois de

chauffage.

Sezione della casa cittadina ideale

tardo-gotica. AI pianterreno si
trovavano dei negozi e degli atelier
di artigiani, net cortile posteriore era

tenuto it bestiame, al primo piano
si trovava l'abitazione composta da

una sala con stufa in maiolica, che

dava sulla via, una cucina e dei locali

piü piccoli rivolti verso il retro. Nella

mansarda si trovavano altri spazi, in

particolare essa era utilizzata come
magazzino dove veniva conservata la

legna da ardere.

ville - et souvent le long des fortifications, comme

ä Berne, Büren et Thoune, voire meme dans un de

leurs angles, comme ä Unterseen et ä Berthoud,

est egalement caracteristique de nos villes. Ces

eglises n'etaient souvent pas paroissiales ä l'ori-

gine, mais des filiales d'eglises villageoises plus

anciennes. Ainsi, l'eglise d'Unterseen etait une

chapelle relevant de la paroisse de Goldswil, et

la chapelle Sainte-Catherine de Wiedlisbach, une

eglise filiale d'Oberbipp.

Puisqu'il n'y avait pas d'abbaye ni de chapitre

au Haut Moyen Age dans la partie alemanique
de l'actuel canton de Berne, ils sont egalement

absents des villes. Ce sont les ordres
mendiants qui ont fonde les premiers etablis-

sements urbains, mais seulement ä Berne et

Berthoud. Les autres villes bemoises etaient

trop petites pour interesser les Franciscains et

les Dominicains, tant du point de vue pastoral

qu'economique. La plupart des monasteres eta-

blis dans les campagnes ä partir du 12e siecle

possedaient toutefois des demeures urbaines,

dites residences abbatiales.

Les maisons urbaines et leurs occupants

II est difficile de decrire les plus anciens bäti-
ments de la ville de Berne, puisque les agran-
dissements et les transformations du debut
de l'epoque moderne, souvent accompagnes
de terrassements, on presque tout detruit.
On constate en general que les rangees de

maisons n'etaient pas encore toutes continues

au 13e siecle, et que des parcelles avec
maison cöte rue et cour etaient accessibles

par les cotes. La cour, parfois lieu d'activites

artisanales, pouvait etre fermee ä l'arriere par
une maison, C'est ä partir de ces structures

que la petite maison typique de nos contrees

au gothique tardif, avec deux pieces et cour
arriere, se developpe aux 14e et 15e siecles.

Elle etait dotee d'une cave partielle, avec une

boutique ou un atelier au rez-de-chaussee,
tandis que les pieces d'habitation se
trouvaient ä l'etage. Au cours du Moyen Age tardif,
les bätiments magonnes remplacent graduel-
lement ceux en bois.
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