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Michel Mauvilly
Leonard Kramer Une tombe monumentale

du Hallstatt ancien
ä l'entree de Bulle

Fig. 1 Vue zenithale du tumulus fouille en 2015 ä Bulle/Le Terraillet

L'entree nord de l'agglomeration bulloise

connatt depuis quelques annees une forte

poussee urbanistique qui n'est mani-

festement pas pres de se terminer. Afin

de beneficier de conditions de fouille

optimales en anticipant les futurs travaux

sur l'une des dernieres parcelles encore

partiellement libre de constructions de

cette zone, option fut prise par le

Service archeologique d'explorer, pendant

l'ete 2015, le dernier tumulus connu et

encore bien conserve de la necropole du

Terraillet. Pour rappel, trois tertres fune-

raires avaient dejä fait l'objet, entre 1999

et 2010, de fouilles exhaustives dans ce

secteur, ce qui avait d'ores et dejä per-

mis d'attribuer cette necropole tumulaire

ä la periode hallstattienne'.

Des tonnes de pierres
pour une tombe

Les fouilles realisees en 2015 ont permis

de confirmer, dans leurs grandes lignes,

les donnees acquises lors du diagnostic

archeologique effectue en 2010 sur

ce tumulus2, ä savoir la presence d'une

structure tumulaire imposante et massive

d'environ 29 m de diametre constitute

d'un cairn central, d'une couronne

circulaire de galets et d'un fosse ceintu-

rant le tout (fig. 1).

Le fosse, dont la largeur comme la profon-

deur avoisinaient les 0,6 m en moyenne,

ceignait au plus pres la bordure externe

de la couronne, elle-meme entouree de

blocs minutieusement eriges pouvant at-

teindre 150 kg et regulierement cales, du

cöte du fosse, par de petits galets. Ces

elements ainsi que les calages pierreux

observes dans le fosse suggerent l'exis-

tence d'une structure palissadee en bois

qui enserrait le monument3. La couronne

proprement dite, de 4 m de largeur, etait

formee d'une seule assise. Elle a necessity

la collecte de plus de 40 tonnes de

galets. A pres de 6 m de sa bordure

interne, un cairn constitue de quelque 20

tonnes de pierres a ete erige. De forme

legerement ovalaire (7x6 m), il atteignait

encore 0,9 m de hauteur, mais d'apres

les observations de terrain, il semble avoir

fait l'objet d'un etetage partiel. Au niveau

de la derniere assise de galets, les

vestiges d'une tombe ä inhumation s'inscri-

vant dans un espace rectangulaire de 3x
1,5 m ont ete identifies. L'hypothese de

l'existence d'une structure funeraire en

bois, de type caisson, surdimensionnee

par rapport ä l'individu inhume dont seuls

deux fragments d'os longs ont ete retrou-

ves, est archeologiquement admissible.

Le mobilier d'accompagnement etait prin-

cipalement constitue d'une epee en fer

et d'un depot reunissant deux vases en
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ceramique (fig. 2). D'autres elements en

bronze, en fer, en or et en ambre ont ega-

lement ete decouverts dans le cairn. La

dispersion, la disparite et la faible quantity

de mobilier vont dans le sens d'une

reouverture, tres certainement ancienne,

de la tombe, avec recuperation probable

d'une partie du mobilier, en particulier

des parures.

En nous basant principalement sur les

donnees typochronologiques que fournit

I'epee - un modele ä plaquettes en fer

et rivets en bronze du Groupe A2, type E

de la typologie de Laurent Dhennequin4 -,
cette sepulture peut avec certitude etre

attribuee ä la fin du Hallstatt ancien (Ha

C2, 730-650 avant J.-C.). Pour cette

Periode, il s'agit du deuxieme tumulus de

la necropole de Bulle/Le Terraillet ä avoir

livre une epee, du quatrieme au niveau

cantonal5, et du septieme ä l'echelle du

territoire helvetique6.

A l'instar de ce qui avait dejä ete observe

lors de la fouille des autres tumulus de

la zone, un paleosol d'epoque protohis-

torique a ete reconnu sous le tertre. Des

tessons pouvant appartenir ä Läge du

Bronze final ainsi que quelques artefacts

en roches siliceuses y ont ete recenses.

Probablement a la periode gallo-romaine,

ce qu'attestent quelques elements mo-

biliers caracteristiques (tessons de

ceramique, clefs par exemple) ainsi que des

structures foyeres, la partie septentrionale

du tumulus a connu un demantelement

Fig. 2 Detail de la tombe centrale avec, au premier plan, l'äpäe en fer, et en retrait, le dbpöt de

cerarniques

partiel lie d'une part ä I'activation d'un petit

chenal qui recoupe tangentiellement le

bord de la couronne, et d'autre part ä la

recuperation de galets, notamment pour

la pose ulterieure d'un radier. La fonction

de ces structures, tout comme la vocation

du site ä cette epoque, demeure pour

I'instant enigmatique.

M. Mauvilly - M. Ruffieux - L. Dhennequin

- A. Rast-Eicher - T. Uldin, «Deux

nouvelles tombes ä armes hallstattiennes

dans le canton de Fribourg», CAF13, 2011,

76-111.

2 Coordonnees du site: 571 330 /164 460 /

736 m.

3 Ce Systeme a par exemple ete documen¬

ts en Alsace (S. Plouin -Ch. Bonnet-J.-F.

Piningre- F. Lambach, «Le tumulus 21 de

Mussig (Bas-Rhin)», RAE 37.1-2, 1986,

3-39).
4 L. Dhennequin, L'armement au premier

äge du fer en Europe temperee, These de

Doctorat (Universite de Paris I Pantheon-

Sorbonne), [Paris 2005].
6 Les sites de Matran/Le Perru (tumulus 4)

et de Düdingen/Chiemi (tumulus 2) ont

egalement livre une epee (voir note 1).

6 Banwil (BE), Unterlunkhofen (AG) et Zü-

rich-Höngg (ZFH); L. Dhennequin, voir note

4, et G. Lüscher, Unterlunkhofen und

die hallstattzeitliche Grabkeramik in der

Schweiz, Basel 1993.
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Fiona McCullough

Jacques Monnier

Frederic Saby

avec une contribution

de Sylvie Garnerie

Courtepin: villa romaine
et necropole medievale
en pleins champs

Au printemps 2015, la pose d'une

conduce d'adduction d'eau depuis le nou-

veau reservoir communal de Courtepin

a necessite une intervention d'urgence

du Service archeologique, car les travaux

menagaient une portion de la pars urba-

na de la villa de Courtepin, etablie sur le

versant nord-ouest du bois de Monters-

chu, au lieu-dit «A la Fin Dessus» (fig. 1 )1.

Le site antique, masque par le couvert

forestier jusque dans les annees 1930,

etait reste ignore des auteurs des

premiers inventaires archeologiques du canton,

Gustave de Bonstetten puis Nicolas

Peissard, et ce n'est qu'au milieu des

annees 1970 qu'il a ete revele par des

travaux agricoles, ces derniers ayant amene

la decouverte d'elements architecturaux

(tuiles, fragments de sol en terrazzo) ain-

si que de mobilier epars. La surprise est

venue de la decouverte, dans les ruines

de la villa, de sepultures du Haut Moyen

Age appartenant ä un cimetiere qui etait

jusque-lä inconnu.

L'environnement
archeologique

La villa est implantee dans une zone oc-

cupee depuis la Protohistoire au moins, ä

en juger par la presence dans le bois en

amont d'un tumulus attribue au Premier

äge du Fer2, auquel s'ajoutent plusieurs

autres tertres qui ont ete reperes dans

les forets environnantes. A proximite du

sommet de la butte, a l'emplacement du

nouveau reservoir communal (lieu-dit Au

Fig. 1 Vue aenenne du site

Bois Dessus), le suivi des travaux a per-

mis de mettre en evidence des trous de

poteau associes ä de la tuile romaine, qui

suggerent la presence de constructions

legeres ä quelque distance de I'etablis-

sement romain.

La villa resurgit

Les vestiges archeologiques sont visibles

sur une longueur d'au moins 50 m pour

une largeur minimale d'une quinzaine de

metres, qui correspond ä l'emprise de la

tranchee (voir fig. 1). Deux corps de bäti-

ment (A et B) separes par un espace vrai-

semblablement ouvert (L 13) ont ete mis

au jour (fig. 2). En l'absence de fouille

etendue et vu l'arasement des vestiges,

le plan de la construction reste tres in-

complet.

A l'ouest, le bätiment A (voir fig. 2) est

constitue de deux locaux (L 1 et L 2) qui

flanquent de part et d'autre une courette

exterieure (L 3).

Le local L 1 forme un quadrilatere d'une

surface de 36 m2, aux murs de 0,7 m de

largeur (M 3 ä M 6), entierement demon-

tes. Cet espace renferme les traces d'un

hypocauste dont I 'area est faite d'un lit

de mortier hydraulique, d'un radier de

blocs et d'une chape de mortier chaule.

Les empreintes visibles du reseau de

pilettes montrent un entraxe de 0,6 m

qui permettait de soutenir les dalles de
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la suspensura (fig 3) Le praefurnium de-

vait se situer ä Test, comme en temoigne

une large fosse d'arrachage centree dans

le mur de fagade M 5 Jouissant d'une

exposition au sud-ouest, le local L 1 fonc-

tionnait probablement comme un salon

d'ete, chauffe en hiver3

Le local L 2, partiellement connu, com-

prend deux phases differentes Son angle

sud-est (M 1A/M 8) presente deux

puissantes fondations magonnees d'une

largeur de 0,5 m pour au moms 1,3 m de

hauteur Son angle sud-ouest (M 1B/M

2) n'offre en revanche qu'une assise de

fondation en galets non lies au mortier

L'absence de niveau de sol dans le local

L 2 ne permet pas de confirmer I'exis-

tence d'un seuil entre les deux trongons

de murs L'extremite nord de ce local

n'est pas connue, mais on peut suppo-

ser, a titre d'hypothese, qu'elle formait

un angle avec un portique de fagade

reliant les bätiments A et B - la longueur du

local approcherait alors les 9,5 m

Un mur recupere d'une largeur de 0,7 m

(M 7) rattachait les locaux L 1 et L 2, tout

en separant la courette L 3 de la cour L

13 A son extremite nord, un mur de re-

fend, lui aussi demonte (ST 5), empietait

de 3 m sur l'emprise de la cour L 13, au

vu de son emplacement, il etait manifes-

tement destine ä supporter un appentis

qui courait contre la fagade Orientale du

bätiment et abritait l'aire de travail ä l'en-

tree du praefurnium

Deux structures interpretees comme des

citernes de recuperation d'eau de pluie

(ST 2 et ST 3) prenaient respectivement

place dans la courette L 3 et dans la cour

L 134 De plan carre de 1,45 m de cöte

au maximum, elles ont ete taillees ver-

ticalement au pic dans le substrat de

molasse sur respectivement au moins 6

et 3,5 m de profondeur5 Les parois ne

montrent aucune trace de parement en

pierre comme c'est le cas pour les puits

de Marsens/En Barras FR par exemple6

Au vu du type de remplissage qui com-

blait les deux structures, la presence de

parois boisees constitue l'hypothese que

nous privilegions actuellement7 Quoi qu'il

en soit, les reservoirs etaient judicieuse-

ment disposes afin d'etre alimentes par

les eaux pluviales tombant des toitures

du bätiment A (voir fig 2) En supposant

que les deux citernes aient la meme

profondeur, elles pouvaient contenir quasi-

ment 20'000 I au total8, ce Systeme de

captage d'eau etait primordial pour ap-

provisionner en permanence un habitat

pres duquel aucune source n'est de sur-

croTt recensee

Unefosseoblonguede2x 1,4 x 0,4 m (ST

4) est egalement attestee au sud-est de

la citerne (ST 3) Tres en vue et creusee

Fig. 2 Plan general des structures, gris clair premier etat du bätiment romain, gns fonce magonnenes
et structures du second ätat, trait plein noir tombes du Haut Moyen Age fouillees, pointille clair tom-
bes non fouillees (ne figurent ici que les numeros de murs et de structures cites dans le texte)
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directement en pleine terre dans la cour

L 13, eile recelait un abondant mobilier

ceramique et faunique, qui etait recou-

vert par un comblement de blocs S'agit-

il d'un amenagement fonctionnel en

relation avec le chauffage du praefurnium

ou avec l'activite de la citerne ST 3? Le

mobilier ceramique suggere une datation

relativement precoce (Ier siecle de notre

ere), mais faute d'indice supplementaire,

Interpretation de la structure demeure

pour I'heure tres incertaine

Un second corps bäti (B) se developpe

ä Fest de la cour L 13 (voir fig 2) II etait

vraisemblablement lie au bätiment A par

un portique, forme de deux murs partiel-

lement hors emprise de fouille (M 9 au

sud, M 20 au nord) Constitue d'au moins

cinq locaux tres arases (L 5 ä L 9), le

bätiment B comporte une cave au sud-ouest,

qui entame le substrat molassique Dans

un premier etat, cette cave se compose
d'un local quadrangulaire de 5 m de cote,

dote, ä Tangle sud-ouest, d'une rampe

(ST 27) taillee dans la molasse (fig 4) La

rampe a ete ulterieurement demantelee

et remblayee avec des gravats contenant

de tres nombreux fragments de peintures

murales du lle siecle de notre ere (voir

encadre ci-contre) Le mur sud-ouest de

I'edifice a ensuite ete reconstruit, alors

que la cave, agrandie vers le nord-est et

le nord-ouest, comptait deux locaux me-

surant 1,4 x 5,6 m et 4,4 x 5,6 m respec-

tivement Le mur de separation presente

les traces carbonisees d'un seuil en bois

ä son extremite nord-occidentale II est

probable que l'acces ä la cave se faisait

desormais depuis le nord-ouest et/ou le

nord-est. Le fond de la cave, taille dans le

substrat molassique, presente plusieurs

structures excavees, parmi lesquelles de

petites fosses ayant pu accueillir des

elements en bois qui formaient par exemple

des etageres On peut imaginer que le

sol de la cave etait constitue d'un plan-

cher recouvrant en partie les magonne-

ries arasees du premier etat Le

bätiment abritant la cave semble avoir subi

un incendie, ä en juger par I'abondante

Fig 3 Vue depuis le sud du local L 1 et de son

hypocauste avec, au second plan, le local L 2

Fig. 5 Base de statuette apres restauration

couche de gravats calcines qu'elle recelait

La demolition contenait un abondant

mobilier ceramique qui reste ä etudier,

mais dont le facies general semble cou-

vrir les lle et III0 siecles de notre ere. Ce

niveau a livre egalement un riche mobilier

metallique, parmi lequel on signalera

une base de statuette en bronze rehaus-

se d'ornementations argentees et niel-

lees (fig 5)

Le local voisin au nord-est (L 7) couvre

une surface d'une quarantaine de metres

carres Tres arase, il presentait un

possible soubassement de sol en mortier ä

son extremite meridionale On n'a que

peu d'informations sur cet espace qui

ouvrait peut-etre sur le portique L 12

Dans cette configuration, il constituerait

le pendant oriental de la piece L 2 du

bätiment A

Au sud-est, enfin, deux locaux allonges

(L 8 et L 9) formaient peut-etre le lien

avec des constructions se developpant

en amont

L'espace ä l'est du bätiment B (L 10)

presente un mur (M 21) longeant la fagade ä

1,4 m, qui semble marquer la limite de la

zone bätie. En contrebas n'apparaissent

en effet que des elements de demolition

etales dans la pente, recouvrant partiel-

lement une zone de gächage de mortier

(ST 8), 2 m ä l'est du mur de cloture M 21

Mesurant 3,2 par 2,6 m, la zone de travail

recouvre un remblai de tuiles plus ancien

et pourrait etre contemporaine de la der-

Fig. 4 Descente de cave (etat 1) taillee dans la molasse avec, sur la gauche, le mur ouest du deuxiä-

me etat (vue vers le sud-est)
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Zoom sur la peinture antique de Courtepin

La rampe remblayee de la cave a livre plus de 1500 fragments d'enduits peints dans un

tres bon etat de conservation, les couleurs sont encore vives et les motifs bien conserves

Un rapide survol de l'ensemble revele la subdivision en trois zones, classique dans
la peinture murale d'epoque romaine
- une zone basse, composee ici d'une alternance de compartiments rouges ornes d'elö-

ments vegetaux et figures (oiseaux) et d'intercompartiments noirs avec des touffes de

feuillage vertes,
- une zone mediane ornee de panneaux jaunes avec guirlandes en feston alternant avec
des interpanneaux noirs avec hampes vegetales, le tout surmonte d'une comiche mou-
luröe,

- une zone supeneure oü alter-

nent des fonds rouges et noirs,

avec notamment un motif de

main tenant une baguette sur un

fond noir

Un deuxieme decor, de belle qua-
lite, se compose d'elöments a

fond blanc avec de larges
bandeaux rouges bordös de bandes

jaunes ou de filets noirs agre-
mentes de motifs vegetaux de

type fine hampe vegetale, co-
lonnette vdgetalisante et galon
brode Un groupe de fragments

presente un champ vert avec un

filet jaune borde d'une bände

rouge formant ce qui pourrait
etre le sommet d'un fronton Le

tout est surmonte d'une magni-
fique corniche mouluree, dans

les tons de brun sur fond blanc

D'autres fragments ä fond vert
montrent un objet qui ressemble

a une corbeille en osier L'orgam-

sation generale du döcor n'a pas encore öte abordee

La qualitö des decors et des motifs ainsi que le rapprochement avec d'autres peintures

suggerent une datation dans le courant du IIs siecle pour l'ensemble des fragments

Sylvie Garnerie

mere phase magonnee du bätiment Le

niveau de marche antique observable ä

proximite accuse de son cöte un net pen-

dage vers le nord-est, declivite favorisant

l'evacuation des eaux de ruissellement

et marquant la limite Orientale de l'eta-

bhssement, qui paraft avoir ete etabli sur

une eminence au relief plus marque dans

l'Antiquite qu'actuellement Un sondage

mecanique realise depuis cette zone sur

une quarantaine de metres vers le nordest

revele un fin horizon antique, ä 0,5 m

de profondeur, scelle par des niveaux de

colluvionnement

La necropole du
Haut Moyen Age

Une trentaine de tombes du Haut Moyen

Age sont apparues entre les bätiments A

et B (voir fig 2) L'etendue exacte de la

necropole n'est pas connue, car le cime-

tiere se prolonge hors de I'empnse des

travaux au sud et ä Test, tandis que sa

partie nord-ouest a vraisemblablement

ete arasee par l'erosion et les labours

La profondeur des tombes implantees le

plus ä Test (environ 1 m) a permis une

meilleure conservation des vestiges fu-

neraires Les tombes reperees dans la

demolition romaine n'ont pas ete fouil-

lees, la zone n'etant pas menacee sur

les 34 tombes reperees, 27 (dont celles

de 22 adultes, quatre immatures, un inde-

termine) ont ete documentees

Organisation et amena-
gement des tombes

Les sepultures sont organisees en ran-

gees, le cräne ä I'ouest Les divers ame-

nagements observes regroupent un cof-

frage en dalles verticales, des murets

de pierre seche et des coffrages mixtes

(bois et pierres), plusieurs tombes ne

presentaient pas d'amenagement apparent

Aucune tombe ä reduction n'a ete

decouverte et toutes les sepultures sont

individuelles Malgre l'absence de restes

de bois, l'utilisation de coffrages en ma-

teriaux penssables est attestee dans la

plupart des sepultures par la presence

de galets de calage en position verticale,

parfois sur plusieurs assises, ou par les

effets d'alignement et de contrainte des

ossements, ainsi que par le deplacement

de certains os, qui temoigne d'une

decomposition en espace vide. L'absence

de clous permet d'affirmer que les

coffrages etaient simplement maintenus par

des chevilles de bois ou par les pierres

de calage Deux sepultures (fig 6) pos-

sedent une architecture particulierement

soignee la premiere (T 1) presente un

coffrage de dalles en gres coquillier dans

lequel le squelette n'etait pas conserve

(voir fig 6a), la seconde (T 5) est constitute

d'un coffrage ä murets en pierre

seche formes de quatre a six assises rea-

lisees ä l'aide d'elements de construction

romains recuperes (voir fig 6b)

Traitement des defunts

La conservation des ossements est

heterogene, dans certains cas, eile est excel-
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Fig. 6 Deux tombes remarquables: a) avec coffrage en dalles (T 1); b) avec coffrage en pierre
sbche (T 5)

lente (T 5, voir fig. 6b), dans d'autres les

ossements se sont presque complete-

ment decomposes. L'ensemble des de-

funts ont ete inhumes en decubitus dorsal;

le cräne a souvent bascule soit sur le

cöte, soit vers l'arriere. Dans cinq cas en-

fin, la position du cräne, surelevee et re-

poussee vers l'avant, atteste la presence

d'un support en materiau perissable place

sous la tete du defunt. Compte tenu

de la mauvaise conservation des os, la

position des bras est indeterminee dans

pres de la moitie des cas. Dans neuf

sepultures, les avant-bras sont legere-

ment replies, mains sur le bassin. Dans

cinq autres cas, les bras sont places de

maniere asymetrique. Un seul individu,

immature, a ete inhume avec les bras le

long du corps. En regle generale, les ge-

noux ne sont pas resserres et la position

des pieds est variable. Dans certains cas,

la conservation de la position anatomique

des tarses et metatarses temoigne de la

presence de chaussures.

Des parures riches en
informations

Contrairement aux necropoles fouillees

ces dix dernieres annees dans le canton

de Fribourg9, celle de Courtepin a livre un

riche mobilier archeologique reparti dans

huit tombes et comprenant un couteau

en fer dans son fourreau en cuir, deux

bagues (dont I'une decoree d'un mono-

gramme incise sur le chaton) et, surtout,

une serie de garnitures de ceinture da-

masquinees ou gravees presentant de

nombreux restes de textile et de cuir

mineralises10.

Deux tombes d'immatures ont livre du

mobilier. Dans la premiere (T 31), une

boucle simple en fer, avec des restes de

textile sur la face anterieure et de cuir

sur la face posterieure, a ete decouverte

sur le coxal du defunt. L'adolescent de la

seconde tombe (T 16) portait une ceinture

garnie d'une plaque-boucle et d'une

contre-plaque rondes, en bronze et sans

bossettes, presentant des traces d'eta-

mage (fig. 7). Le decor incise consiste,

sur la plaque-boucle, en quatre cercles o-

cules qui sont reliäs par des traits formant

un motif approximativement cruciforme.

L'ardillon, scutiforme, est decore d'un

masque humain tres stylise qui renvoie

au double masque place au centre de

la contre-plaque11. Ce double visage fait

partie d'un motif cruciforme dont deux

bras sont arrondis ä leur extremite tandis

que les deux autres ont ete remodeles

en visages qui se font face, relies par leur

menton. Ce type de plaque est repandu

principalement dans le nord-est de laFig. 7 Garniture en bronze IT 16)



143

France et dans la vallee du Rhin durant

le dernier tiers du Vle siecle et le premier

quart du VII0 siecle12. II semblerait que le

centre principal de production se situe

entre Paris et la Manche, oü ces plaques

auraient ete fabriquees en serie dans un

meme atelier, et que le decor ait ete ra-

joute dans un second temps13

Cinq tombes d'adultes ont livre des

garnitures en fer, damasquinees ä l'excep-

tion d'une seule Parmi les exemplaires

damasquines, deux comportent une pla-

que-boucle et une contre-plaque, tandis

que les deux autres sont des garnitures

tripartites munies d'une plaquette
dorsale carree Formes et decors sont ca-

racteristiques de la periode comprise entre

la fin du Vle et le milieu du Vlle siecle,

avec des damasquinages constitues de

flis ou de bandes d'argent et de laiton for-

mant des rubans hachures et des motifs

geometriques qui encadrent un entrelacs

central. Les tetes d'animaux ornant les

extremites des plaques de la tombe 15

renvoient au style animalier germanique,

tandis que la garniture de la tombe 24

presente un decor bichrome rehausse de

motifs cruciformes, vraisemblablement ä

connotation chretienne, places entre les

bnns de l'entrelacs central.

Une eventuelle fouille du reste de la ne-

cropole donnerait l'occasion de determiner

si son utilisation se prolonge au-delä

du milieu du VIle siecle, et permettrait

egalement une analyse complete du ci-

metiere (repartition du mobilier, etude

anthropologique, analyse des types de

tombes et des positions des corps) qui

n'est pour I'instant pas possible, les tra-

vaux n'ayant touche qu'une partie du site

Courtepin en 3D

Une serie de cliches rbalisbs sur le

terrain et sur des objets particuliers a per-

mis de rbaliser des reconstitutions tri-
dimensionnelles Des exemples (pro-

jets en cours) sont visibles ä I'adresse

https //sketchfab com/saef

1 Coordonnees du site 577 024/190 767/

661 m
2 FGb 59, 1974/75, 11 (sv Courtepin, Mot-

ta)

3 A l'image de la piece hypocaustee L 54

de l'etablissement gallo-roma/n de Val-

lon/Sur Dompierre FR AF, ChA 1989-

1992, 1993, 136-148, en particular 142

4 Selon des documents transmis par M R

Meyer de Courtaman, dont le grand-pere

avait explore le secteur dans les annees

1930, des puits profonds d'une douzai-

ne de metres auraient ete creuses ä la

recherche de trbsors en vain1 La zone

au sein de laquelle ces recherches ont bte

effectubes n'est pas situee avec precision

Si I'on ne peut totalement ecarter la

possibilite que les structures decouvertes

en 2015 puissent correspondre a ces tra-

vaux, il n'en demeure pas moins que la

stratigraphie et la position des citernes

nous incitent a les rattacher ä I'Antiquite

et non a l'epoque moderne
5 La structure 2, situee dans l'axe de la tran-

chee d'implantation de la canalisation, a

ete recoupee jusqu'au fond de cette der-

niere Sa base n'a pas pu etre recherchee

en raison de l'amplitude insuffisante du

bras de la pelle mecanique, vu la durete

du Substrat molassique
6 AF, ChA 1983, 1985, 60-63, fig 5 No-

tons que les dimensions des deux puits

de Marsens sont les suivantes ST 116

1,15 (diam x 9 m (datation dendrochro-

nologique 122 apres J -C et ST 117

0,8 m (diam x 8 m

7 Voir la citerne de Skeldergate (GB) in J-

P Adam, La construction romaine, Pans

1989, 257-261, fig 547 Notons que sous

un epais comblement de strates constitutes

uniquement de sable et d'eclats de

molasse, un sediment de limon de cou-

leur brune a ete reperb vers le fond de la

structure ST 2 et pourrait trahir I'existence

d'une structure interne en bois (decom-

posee?) L'hypothese de puits dits «veni-

tiens», avec coffrage en bois et gravats

filtrant I'eau, est aussi envisageable
8 Soit 20 m3 d'eau pour les deux citernes A

titre de comparaison, les besoms en eau

pour une maison familiale abritant quatre

personnes, en Suisse, sont estimes au-

jourd'hui a 80'000 I par annee
9 Porsel/Champ Dessus (L Dafflon, «La ne-

cropole de Porsel, comme un message

grave dans la molasse», in «Fribourg De

7 en 14», as 37 2, 2014, 57-61), Belfaux/

Pre Saint-Maurice (F McCullough, «Belfaux

nouvelles decouvertes dans le ci-

metiere medieval», CAF 14, 2012, 124-

129), Chavannes-sous-Orsonnens/Route

de Chbnens (F McCullough, «Une nbcro-

pole du Haut Moyen Age dans la Glane»,

CAF 15, 2013,124-129), Domdidier/A Dom-

didier(F McCullough-J Monnier, «Dom-

didier une fenetre ouverte sur le passe»,

CAF 16, 2014, 98-103)
10 L'etude des restes de textile et de cuir

sera confiee a Antoinette Rast-Eicher

11 La plupart des auteurs s'accordent pour

dire que ces masques ont une symbo-

lique chretienne, surtout dans les cas oü

lis sont associbs ä une croix ou un nimbe,

voirC Lorren, Fibules et plaques-boucles

a l'epoque merovingienne en Normandie

Contribution a l'etude du peuplement,

des echanges et des influences, de la fin

du V" au debut du VIlle siecle (Memoires

de I'.Association franpaise d'archeologie

merovingienne 8), Pans 2001, 231-243

12 C Lorren, voir note 11, 214-215, A Frey,

Gurtelschnallen westlicher Flerkunft im

ostlichen Frankenreich (Monographien des

Romisch-Germanischen Zentralmuseums

66), Mainz 2006, 41-43
13 P Penn, Collections merovingiennes (Ca¬

talogues d'art et d'histoire du Musee Car-

navalet 2), Paris 1985, 767-769
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