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Archeoloqle de la foret charbonnee : 
questions et methodes, illustrees par 
I'exemple du site de Lercoul (Ariege) 

Claude DUBOIS~ Jean-Pierre METAILIE**, Veronique IZARDm 

RESUME 
L'archeologie des forets charbonnees que nous pratiquons a pour objectif de restituer la 

dynamique des peuplements sur le long terme. La question principale concerne la representa
tivite des charbonnieres etudiees, notamment en fonction des pratiques des charbonniers. 

ABSTRACT 
The purpose of our study of charcoal forests is to reconstruct the long-term succession of 

species. Our primary question concerns the representativity of those charcoal sites under 
study. This depends on charcoal workers' practices, such as transport of wood. As is often the 
case in archaeological facts, these charcoal sites do not allow for a diachronic interpretation 
without a homogeneous and coherent corpus according to its distribution in time and space. 
The excavation methodology in charcoal sites is respectful of a sampling highly representative 
of sites which have undergone anthraco-analysis. 

... 
Historique de la recherche 

" 

La recherche sur les sites de charbonnage en tant que sources paleo-ecologiques 
pour l'histoire des forets pyreneennes a ete initiee en haute Ariege a partir de 
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1986-1987. Dans cette region qui fut l'un des cceurs de la metallurgic des Pyrenees, 
les premiers travaux ont montre l'interet d'une exploitation scientifique de ces sites, 
extremement nombreux, et repartis dans to utes les forets et meme les paturages, 
temoins de forets disparues (Bonhote-Vernet, 1988; Bonhote, 1993). L'analyse 
archeologique de l'objet-charbonniere s'est vite averee indispensable, et a ete deve

loppee tout d'abord dans Ie cadre d'un programme "PIREN Histoire de I'environne
ment'"!', puis dans celui d'un Projet collectif de recherche archeologique'<'. 

Une methodologie interdisciplinaire a ete elaboree: au cours de ces programmes, 
fondee sur I'approche multiscalaire de sites emboites, de puis la faulde(3) jusqu'a la 
vallee, en passant par l'unite forestiere ou Ie versant. L'echelle preferentielle de 
I'approche anthraco-biogeographique a ete jusqu'a present celie du "site charbonne", 
correspondant a une unite coherente d'exploitation, dans la plupart des cas un ver
sant ou un vallon secondaire, tandis que les etudes historiques et phytogeogra
phiques se faisaient a l'echelle valleenne ; la chronologie est fournie par un certain 

nombre de datations 14C (Bonhote-Metailie, 1993; Davasse, 1993). Les acquis de ces 
recherches montrent aujourd'hui l'ampleur des transformations historiques de la 
foret : destruction totale des pinedes-sapinieres d'altitude, elimination du sapin au 
profit du hetre dans Ie reste des peuplements. Les traces du charbonnage sont egale
ment un moyen privilegie pour l'etude de la mise en place des espaces pastoraux-v. 

Dans cette demarche interdisciplinaire, Ie champ d'investigation de l'archeologue 
est passe du site ponctuel de la plate-forme de charbonnage au site global, constitue 
par Ie perimetre d'action potentiel d'equipes successives de charbonniers sur de 
longues durees. Le cas des forets de moyenne altitude, OU une continuite d'exploi
tation est arrestee depuis Ie Moyen Age au moins, voire anterieurernent, sur des 

versants de dimensions limitees, est potentiellement Ie plus interessant (Dubois, 
Izard, Metailie, 1995). La reconstitution de la dynamique pluriseculaire de la foret, 
et des pratiques qui y sont associees, passe alors par la datation de chaque vestige 
de charbonnage etudie. Nous allons presenter les principaux axes de cette recherche 
en nous appuyant sur I'exemple du site de la "Foret Royale" de Lercoul, dans 
les Pyrenees ariegeoises (cartes fig. 1 et 2). II s'agit d'une contribution metho

dologique pour l'archeologie du paysage forestier, toujours susceptible d'adaptation 
et d'evolution, et fondee sur l'etude d'un site dont la representativite est surtout 
pyreneenne. 

(1)	 "La Foret charbonee, histoire des forets et impact de la rnetallurgie dans les Pyrenees ariegeoises 
au cours des deux derniers millenalres", responsable J.-P. Metailie. 

(2) "Mines, metallurgic et forets	 des Pyrenees ariegeoises, de l'Antiquite au Moyen Age", respon
sable C. Dubois. 

(3) Faulde : emplacement de charbonnage. 
(4) Par	 exemple a Pia Nouzere, dans les hauts paturages de la vallee d'Auzat, a 1 715 m d'altitude, 

des structures pastorales ont ete construites en recouvrement d'une plate-forme de charbonnage 
datee entre 1448 et 1648 cal. AD (Gif-sur-Yvette n° 8109). 
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Fig. 1. Carte de localisation des lieux cites. 

La "Foret royale" de Lercoul :
 
toret protegee, mais aussi foret charbonnee
 

La "Foret royale" de Lercoul presente une double originalite : tout d'abord, c'est 
une futaie de sapin ; or, dans toute la haute Ariege, cette essence a ere pratiquement 
eliminee au cours de la periode historique au profit du taillis de hetre charbonne, 
Ensuite, cette futaie est situee dans Ie Vicdessos, cceur de la metallurgic ariegeoise, 
ou Ie deboisernent a ete presque total. Dans la haute Ariege, les palynologues 
(Galop, ]alut, 1994) ont montre que, des l'Age du Bronze, la sapiniere subissait les 
effets de I'homme et de ses troupeaux, qui petit a petit ont favorise indirectement Ie 

-; hetre, qui rejette de souche. 
La Foret royale couvre une trentaine d'hectares sur Ie flanc nord-est du pic de "La 

Bede", entre 1 200 et 1650 m d'altitude (fig. 2). Le toponyme de la Bede provient du 
mot "bedat", qui designe Ie "defens" dans cette partie des Pyreneesw. Le nom de 
"Foret royale" indique probablement un bois comtal qui serait passe directement 
sous autorite royale a la fin du XIW siecle. Ce serait une Foret protegee, dont 

(5) On trouve egalement "Debes" au "Deveze" dans l'aire languedocienne 
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Fig. 2. Carte du site de Lercoul (Ariege). 
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l'exploitation est geree depuis le Moyen Age. Le peuplement forestier actuel 

consiste, pour une vingtaine d'hectares, en une sapiniere pluricentenaire, ponctuee 

d'epiceas qui se sont ensernences a partir de la plantation de 1860, et de hetres. 

Cette derniere essence est majoritaire dans la partie sud de la foret, sur une dizaine 

d'hectares, et au-dela du ravin nord, sur la dolomie, OU elle abrite une buxaie. 

Hormis la presence de l'epicea, les reformations forestieres de 1669 et de 1807 decri 

vent un peuplement comparablev". 

Les plus anciens vestiges anthropiques actuellement connus dans la Foret royale 

sont lies a la transformation du minerai de fer. 11 s'agit d'un site de siderurgie date 

du lye siecle de notre ere qui, au terme de la campagne de fouille 1996(7), presente 

3 bas-fourneaux, un crassier de scorie et divers amenagernents, le tout a 50 m d'une 

source perenne (carte fig. 2). Le minerai pouvait provenir soit du Rancie, de l'autre 

cote de la crete, soit des filons situes 250 m au nord-est du site de reduction, dans la 

hetraie sur dolomie, ou encore d'autres mines un peu plus eloignees sur le versant. 

La prospection sur le versant a revele l'existence de nombreux vestiges de plates

formes de charbonnage, plus ou moins nets sur la pente reglee a 30 %. Six de ces 

charbonnieres ant ete fouillees, et deux autres sondees, Quatre d'entre e1les 

recelaient deux niveaux de charbons de bois residuels separes par des colluvions. 

Fin 1996, nous disposons de 7 datations radiocarbone's" : mi-V'i-Vl" siecle (en 

recouvrement sur le site siderurgique), IXe-Xe siecles (charbonniere 6 primitive), mi

Xll'i-Xlll" siecles (charbonnieres n? 2 primitive et n? 5), XfV" siecle (charbonniere 

n? 11 primitive), mi-Xv'i-mi-Xvll" (charbonniere n? 4 primitive) et rni-Xvlls-actuel 

(charbonniere n? 6 secondaire). Les donnees anthracologiques de ces niveaux dates 

sont synthetisees dans le tableau figure 3. 

Pour passer de ces donnees brutes a une interpretation des paysages forestiers 

anciens, il convient d'analyser les conditions d'exploitation du site qui ont produit 

ces vestiges de charbonnage. Autrement dit, il convient de s'interroger sur la repre

sentativite des objets etudies et sur la maniere de les aborder. 

(6)	 Pour la reformation de 1669 : Archives departementales de haute Garonne, maitrise de Pamiers, 
G1 it 10, et Archives departcmentales de l'Ariege, 1 c 234, 2 B 31 et 2 b 34. Pour la reformation 
de 1807 : Archives departernentales de la Haute Garonne, P 334, et Archives departernentales 
de l'Ariege, 3 P. 

(7)	 Les fouilles de Lercoul, siderurgie, charbonnieres et mines, se deroulent sur terrains domaniaux. 
Nous tenons particulierernent it remercier l'Office National des Forets pour l'interet et Ie 
concours qu'il apporte it nos recherches. Le ministere de la Culture, Ie Departernent de l'Ariege, 
la Region Midi-Pyrenees et Ie CNRS contribuent egalernent au financement de nos travaux. 

(8) Les	 echantillons sont constitues autant que possible par plusieurs dizaines de grammes de 
charbons de brindilles, branchettes et fragments presentant Ie demier cerne. La datation ye_ 

VIe siecles est due au laboratoire de Gif-sur-Yvettc, et toutes les autres it Archeolabs. 
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Site 
siderurqie 

Charbonnieres : N" et datations 

0 6 2 5 11 4 6 

Ive s. 
sondage 

mi-Ve-

Vie s. 

primitive 

rx-x- s. 

primitive 
rni-Xll" 
-XII Ie s. 

mi-Xlle 
-Xlll" s. 

primitive 

XIVes. 

primitive 
mi-XV e 

mi-XVlle s. 

second 
1668 -
actuel 

Nb charbons 650 100 240 240 500 400 400 100 

Taxons 

Fagus 
Abies 
Corylus 
Betula 
Juniperus 
Cytisus 
Sorbus 
Buxus 
Populus 
Castanea 
Alnus 
Salix 
lndeterrnines 

96% 
1,4 % 

0,8% 
1,4 % 
0,4 % 

99% 

1% 

90,4% 
0,5% 

7% 
0,8% 
0,8% 

0,5% 

74,1 % 
5% 

11,6 % 
5% 

2,9% 
0,4% 

1% 

71,2 % 
7,2% 

15,2 % 
2,6 % 
2,4 % 
0,4 % 

0,2% 

0,8% 

77,5 % 
5% 

10,5 % 
3,5% 

1,75% 
0,75% 

0,25 % 

42,3% 
37% 

11 % 
1,7% 

0,5% 

7,5% 

15 % 

85% 

N.B.: "Primitive" et "second" desiqnent respectivement Ie niveau Ie plus ancien et Ie plus recent des emplacements, avec 
colluvion interstratifie. Les donnees de la derniere colonne proviennent d'un sondage limite, peut-etre situe au 
centre de la faulde, sur les residue d'alimentation par la cherninee. 

Fig. 3. Lercoul, Foret royale : synthese des donnees anthracologiques datees 

La representativite spatiale des charbonnieres 

Les charbons de bois conserves sur les plates-formes proviennent-i1s d'arbres et 
arbustes coupes aux alentours immediats du site de charbonnage ou bien d'un envi
ronnement plus lointain? Que recouvrent d'ailleurs les mots "immediats" et 
"lointain" ? Ecartons d'ernblee trois cas de figure a priori complexes, pour lesquels 
nous ne disposons d'aucune donnee de terrain : les charbonnieres situees sur 
des cretes, en creux de vallee et sur terrain plat, OU Ie transport est aise en toutes 
directions. 

Les charbonnieres de versant que nous avons pu observer dans les Pyrenees 
montrent deux types d'organisation. Dans un cas, iI s'agit de versants a fortes pentes, 
irreguliers, avec des ressauts et des thalwegs profonds. Les charbonnieres sont alors 
situees a l'aval de collecteurs naturels tels que des ravins, et la topographie indique 
nettement que leur aire d'approvisionnement est en forme d'entonnoir ou d'eventail 
allonge, avec des distances potentielles d'approvisionnement atteignant une centaine 
de metres en denivelee (fig. 4). Les vallees abruptes du Vicdessos, de l'Aston, de la 
haute Ariege et les hautes vallees catalanes se rattachent a ce type. Dans Ie second 
cas de figure, Ie versant est hornogene et en pente moyenne ; les charbonnieres se 
repartissent relativement regulierement sur la surface du versant, soit par petits 
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Fig. 4. Modele theorique d'aires d'approvisionnement de charbonnieres sous collecteurs naturels. 

groupes, soit isolement. Leur densite peut atteindre 15 a 20 a l'hectare (fig. 5). C'est 
le cas, par exemple, de nombreux secteurs de moyenne montagne tels que le Prat 
d'Albis, au-dessus de Foix, l'ombree de Riverenert (Ariege) et la vallee de la Lentilla 
(massif du Canigou, Pyrenees-Orientales) (Izard, 1995), 

Dans	 tous les cas, it parait raisonnable de considerer qu'aucun bois n'etait 
rernonte sur plus d'une vingtaine de metres. Sur des pentes de l'ordre de 30 % ou 
davantage, le transport en descendant tout droit, voire legerernent en travers de la 

"	 
pente, est nature! par lancage ou trainage. Le transport horizontal de morceaux de 
bois au-dela de quelques dizaines de metres de distance, merne coupes et fendus 
sur le lieu d'abattage, necessite soit l'amenagement de chemins, soit l'utilisation 
d'animaux de bat peu charges. Selon le relief et la nature du sol, it pouvait etre plus 
rapide et rentable de multiplier les sites de charbonnage que d'investir dans du 
transport autre que descendant. Seule une analyse des versants, avec inventaire des 
charbonnieres, des drailles, tires et autres amenagements d'exploitation forestiere, 
des particularites du relief et de la nature du substrat, peut permettre d'evaluer l'aire 
d'approvisionnement des fauldes. II est clair que l'on peut ainsi decouvrir des sites 
mixtes : un versant ponctue regulierement de charbonnieres, sauf en un ou deux 

'. 
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25 m equidistance des courbes : 25 m 

Fig. 5. Modele theorique d'aires d'approvisionnement de charbonnieres sur versant regulier. 

secteurs accidentes ou ravines qui desservent naturellement des emplacement collec

teurs. Quoi qu'il en soit, la repartition des charbonnieres n'obeit pas, dans les 

Pyrenees, a une logique d'implantation durable, avec une aire fixe et une reutilisaton 

systematique des memes sites, comme on peut Ie retrouver dans les garrigues du 

Languedoc a l'epoque moderne (Fabre, 1996). 
La Foret royale de Lercoul occupe un versant avec une pente reguliere de 30 %, 

sans autre accident particulier que Ie ravin qui la limite au nord. Les charbonnieres y 

sont dispersees, quelquefois par petits groupes. Le terrain tendre et profond a facilite 

leur amenagernent. Nous sommes dans Ie cas OU l'aire d'approvisionnement de 

chaque faulde correspond schernatiquernent a un demi-cercle situe a I'amont de la 

plate-forme. La longueur du rayon d'approvisionnement qui permet de decrire cette 

aire nous echappe, car il faudrait que toutes les charbonnieres soient datees pour 

que l'on puisse mesurer la distance qui separe deux emplacements contemporains. 

A titre indicatif, signalons cependant que les niveaux contemporains (mi-Xll"

fin Xlll" s.(9)) des charbonnieres 2 et 5 sont a 150 m de distance et 50 m de 

denivelee l'un de I'autre. II convient cependant de noter que nous ignorons s'il 

n'existait pas au moins une autre charbonniere a la merne epoque entre ces deux. 

(9) Charbonniere 2 primitive: entre 1155 cal AD et 1280 cal AD avec 92,7 % de probabilites (Archeolabs 
n° 1434). Charbonniere 5 : entre 1155 cal AD et 1280 cal AD avec 94,2 % de probabilites, 
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Cette analyse se complique par Ie fait que le terrain dolornitique septentrional, OU 
le colluvion de surface est mince, et la roche sous-jacente tres dure, ne recele quasi
ment aucun vestige de charbonnage. Y-a-t-il eu transport du nord au sud du ravin, it 
quels niveaux, sur quelles distances? Ces questions se posent d'autant plus que, 
parmi les charbons de bois du site siderurgique, se trouve du buis, essence qui, 
localement et actuellement, ne pousse que sur le terrain dolornitique. Le seul chemin 
relativement horizontal qui relie les deux secteurs se trouve dans la partie basse de 
la foret, it 1 310 m d'altitude, C'est it partir de lui que des sentes en lacets permet
taient d'acceder aux gisements de minerai de fer, it des epoques inconnues en 
dehors du XIXe siecle, Plus haut, Ie franchissement du ravin n'est pas insurmontable, 
mais ses bords sont tres escarpes. Ainsi, le transport de bois it flanc de versant du 
nord vers Ie sud semble peu probable au-dessus de 1 310 m d'altitude, me me s'il 
n'est pas tout it fait impossible. Pour appuyer cette conclusion, on peut remarquer 
qu'il n'y a pas une densite de charbonnieres plus forte immediaternent au sud du 
ravin que plus loin dans la sapiniere. 

Dans l'etat actuel des connaissances que nous avons acquises, nous considerons 
que les charbonnieres de la Foret royale n'ont pas ete, ou tres peu, alimentees avec 
du bois provenant de la zone dolornitique nord'I'". Autrement dit, nous estimons 
qu'elles sont representatives des essences prelevees par les charbonniers dans une 
aire de quelques dizaines de metres de rayon en amont de chacune d'elles. Bien 
entendu, la surface en question a pu varier selon la physionomie et la densite du 
peuplement, criteres que nous ne pouvons apprehender que par extrapolation it par
tir d'observations sur des forets actuelles croissant dans des conditions comparables. 

La representativite des charbons de bois 

Les charbons conserves sur les plates-formes sont-ils representatifs de la flore 
arboree et arbustive de l'aire d'alimentation de la charbonniere ? Poser cette question 
revient it s'interroger sur les pratiques des charbonniers. 

La litterature scientifique du XIXe siecle (citons it titre d'exernple : De La 
Chabeaussiere, 1822; Foy, Gruner, Harle, 1835; Sauvage, 1837; Francois, 1843; 

.' ]ullien, 1861) et les enquetes ethnologiques recentes0I) nous apportent des informa

(10)	 II est vraisemblable que ce taillis, autrefois tres rahougri, servait pour Ie bois de feu des villa
geois de Lercoul. 

(11)	 Au nombre des reportages video, citons : Monesma (realisateur) - "Carbon vegetal", Ed. 
Pyrene P.Y., Huesca, Espagne, 1992, 15 minutes, VHS; Monesma (realisateur) - "Le choza del 
carbonero", Ed. Pyrene P.Y., Huesca. Espagne, 1992. 15 minutes, YHS; et un film 26 mm : 
Chapouillie (realisarcur), "Les bochetons", Prod. Centre audio-visuel Universite Toulouse-le
Mirail, 1986. Nous pouvons egalement nous refercr a des tcmoignages oraux pour !'Ariege, la 
Bourgogne et I'ltalie du Nord, entre autres. 
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tions sur les facons de faire des charbonniers de diverses regions, en France et au
dela, sur les deux derniers siecles. 

II s'avere ainsi que, bien que les traites de siderurgie au bois distinguent les qua
lites du charbon de bois "dur" (feuillus tels que chene et hetre) et celles du charbon 
de bois "doux" (principalement coniferes), les meules de charbonnage etaient consti
tuees avec le bois tout-venant de l'aire d'approvisionnement. n semble d'ailleurs que 
le melange de bois differents dans une me me meule favorise la transformation ther
mique (Venet, 1961). Dans les Pyrenees, le charbonnier ne semble pas selectionner 
les essences qu'il carbonise. Les resultats anthracologiques obtenus sur les charbon
nieres ariegeoises et catalanes comme sur les charbons de bois contenus dans les 
ferriers de scories soulignent ce fait : on y trouve le plus souvent des melanges 
d'essences dont certaines, comme le tilleul ou divers fruitiers, ne sont pas speciale
ment reputees pour leur qualite de charbon (V. Izard, 1992). C'est par exemple le 
cas pour deux ferriers ariegeois situes en fonds de vallee, celui de Riverenert, date 
du I'" siecle de notre ere (Dubois, Izard, Metailie, 1995), et celui des XVIe_ 

XVIIe siecles du Moulinas d'Auzat (Dubois, 1996), qui contiennent des charbons de 
toutes les especes representatives, depuis la ripisylve jusqu'aux peuplements 
d'altitude. Nous estimons done que le bois charbonne sur une plate-forme de la 
montagne pyreneenne est relativement representatif de la composition de la futaie 
ou du taillis dont it est tire. 

En revanche, certains ternoignages montrent que les charbonniers pouvaient 
avoir des pratiques aboutissant it l'apport de charbons de bois ancien, ou exterieur 
it l'aire d'approvisionnement. En Italie, en Bourgogne et en Auvergne, la constitution 
d'une meule se faisait apres ratissage complet des charbons de la meule precedente. 
Ces charbons, separes de leur gangue terreuse, etaient reutilises pour confectionner 
la couverture de la meul~. Cette pratique laisse des vestiges particuliers, comme 
nous avons pu Ie constater dans l'Appenin ligure : des plates-formes a peine 
recouvertes de charbons, mais avec une importante stratification de rejet dans la 
pente. En revanche, pratiquement tous les emplacements etudies sur les versants 
montagnards de la haute Ariege et des Pyrenees-Orientales montrent des accumula
tions de charbons de bois souvent superieures a 10 cm d'epaisseur sur les 
plates-formes. L'emplacement n° 4 de Lercoul revele qu'une charbonniere relati
vement recente s'est installee directement sur le sediment tres charbonneux d'un 
site date de mi-Xv" a mi-Xvll" siecle (fig. 6). La reutilisation occasionnelle des sites 
est d'ailleurs confirmee par un ancien charbonnier de la vallee de Rtverenert-V' 
et par un temoignage concernant la Foret d'Andronne, a l'ouest de Foix, pour la fin 
du XIXe et le debut du xxe siecle (Vezian, 1988). Ces regions pyreneennes offrent 
donc des profits d'accumulation particulierement favorables aux recherches sur le 
long terme. Cependant, les memes temoignages confirment la possibilite de couvrir 
les meules avec du "fraisil", c'est-a-dire le melange terre-charbons d'une ancienne 

(12) M. Soula, du hamcau de Las Cabesses, propos reccueillis par V. Izard. 
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Fig. 6. Lercoul, Foret royale : stratigraphie cnarbonnlere 4. 

plate-forme. Cette pratique comporte un risque de pollution evident, mais tres 
minime. En effet, la carapace qui couvre la meule, et qui contient les charbons 
"etrangers" en question, est evacuee et rejetee hors de la plate-forme a la fin de 
l'operation de carbonisation. A partir du moment ou les charbons etudies ne pro
viennent pas des depots de pente et des marges laterales, le risque de perturbation 
anthracologique et chronologique est ecarte. 

Une autre pratique attestee dans diverses regions est a considerer : les charbon
niers realimentaient la cherninee au cours de la pyrolyse, pour eviter l'effondrement 
de la charbonniere ; i1s utilisaient du petit bois ou de gros morceaux de branches. 
L'une des caracteristiques de la methode dite "italienne", au XIXe siecle, consistait 
merne a maintenir cette cheminee constamment pleine de fraisil (Foy, Gruner, Harle, 
1835, p. 10-12). La differenciation specifique des charbons entre Ie centre et la peri
pherie a ete clairement mise en evidence par Fabre (1996) dans Ie Languedoc: les 
charbonniers utilisaient generalernent du chene pubescent pour la cherninee et du 
chene vert pour la charge de la meule ; sur la peripherie, on retrouve les charbons 
de la couverture (genevrier et buis). Une pratique ariegeoise consistait a alimenter la 
cherninee en buchettes ou bois de fagot. Hormis la "methode italienne" , qui se com
bine au nettoyage prealable de la faulde, et a la reutilisation du fraisil, comme nous 
l'avons vu precedernment, ces pratiques n'ont qu'un impact minime en quantite, 
localise au centre de la faulde. 

A defaut de fraisil, le materiau de constitution de la carapace de recouvrement 
pouvait contenir des tiges de ligneux propres a combler les interstices entre les 
buches et rondins et a produire eux-memes du charbon de bois. C'est notamment le 
cas du Sarothamne, qui est parfois present dans les charbonnieres de Lercoul par 
exemple ; iI pousse de nos jours sur les pistes de debardage ouvertes dans la Foret 
royale et devait se semer dans toutes les clairieres. Tout comme Ie genevrier, sou
vent rencontre dans ces charbonnieres, et pouvant constituer, lorsqu'i! est sec, un 
bon fagot d'allumage, Ie genet peut etre transporte sur de grandes distances, merne 
a travers pente. A defaut de localisation precise, leurs charbons attestent toutefois 
l'existence d'espaces ouverts sur le versant considere, 
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Ainsi, a condition d'ecarter les charbons des zones de rejet et d'eviter ceux du 
centre de la faulde, residus de pratiques speciales, les charbons de bois residuels 
sont largement representatifs de la flare arboree et arbustive dominante de l'aire 
d'approvisionnement. 

La repressntativite de t'echannllonnaqe 

Quelle est l'equivalence entre le nombre des charbons de bois residuels, les pro
portions relatives entre les taxons et la formation boisee reellement charbonnee ? 

1. Chabal a magistralement repondu a cette question (1988). Les donnees naturelles 
telles que le taux de fragmentation de chaque espece une fois reduite en charbon de 
bois peuvent etre considerees comme a peu pres constantes, si bien qu'il existe une 
fonction de type mathernatique entre le nombre de charbons de bois residueIs et la 
rea lite floristique charbonnee, Decrire une rea lite a un moment donne est finalement 
plus complexe que mettre en evidence des variations de la vegetation sur le long 
terme. 11 s'agit en effet d'avoir "une vision cinetique de la vegetation: toute variation 
decrite dans les charbons de bois est une variation effective de la vegetation passee" 
(Chabal, 1988, p. 98), qui peut etre appuyee sur des modeles historiques et actuels. 
C'est ce que nous appelons, notamment a Lercoul, une reconstitution de fa dynamique 

forestiere. Globalement, et a partir du moment ou chaque episode de charbonnage est 
date, il est possible de se referer a une represeruatioite cbronologique des charbons. 

A defaut de compter et identifier tous les charbons de chaque charbonniere etu
diee, quel echantillonnage faut-il mettre en ceuvre pour rester dans la representati
vite des fonctions mathernatiques qui relient I'ensernble des charbons residuels a la 
realite paleobotanique? On doit considerer d'une part le facteur numerique ou la 
quantite de charbons a determiner et d'autre part le mode d'echantillonnage. 

Les investigations menees sur de tres nombreuses charbonnieres de versant, dans 
la haute Ariege, depuis 1988 ont rapidement permis de connaitre les seuils quantita
tifs minimaux. Ainsi, les taxons majoritaires apparaissent avec une vingtaine de char
bons, et les proportions relatives entre toutes les essences presentes sont stables vers 
180 charbons determines (Davasse, 1993; Izard, 1993). Ces donnees, valables pour 
notre region d'etude, s'appliquent a deux phases de la recherche. Lors de la pros
pection-inventaire, un simple prelevement de 20 a 30 charbons donne une idee de 
la "tonalite" taxonomique de chaque charbonniere, ce qui oriente la selection des 
emplacements soumis a des investigations plus poussees, sur lesquels 200 charbons 
par niveau seront determines. 

jusqu'a present, nous executions le premier prelevernent en creusant un simple 
trou de la largeur d'une beche, en un point a peu pres central de la plate-forme 
reperee. Nous en profitions pour nous faire une idee de la stratigraphie rencontree. 
La fouille des charbonnieres de Lercoul a montre les limites de cette methode, trop 
aleatoire dans son implantation. Aussi estimons-nous qu'il y a avantage a utiliser une 
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tariere pedologique sur plusieurs points formant une croix orthogonale sur chaque 
emplacement. 

Geographes et anthracologues ont mis au point un protocole d'echantillonnage 
par carres de 1 m de cote, au sein desquels on preleve tous les charbons, soit en res
pectant des unites stratigraphiques reperees, soit par strates arbitraires lorsque le 
depot depasse les 5 ern d'epaisseur (Davasse, 1993; Fabre, 1993). Des charbonnieres 
ont ere etudiees a partir d'un seul carre implante plus ou moins au centre ou avec 
plusieurs cartes repartis au hasard sur l'emplacement visible en surface, ou bien 
selon une implantation reguliere et systematique sur tous les emplacements (Fabre, 
1996). L'approche archeologique permet d'implanter des plots de prelevernent en 
fonction de la surface reelle des charbonnieres, en particulier d'individualiser Ie 
centre, dont la specificite a ere evoquee plus haut. Cette approche est d'autant plus 
importante quil y a un decalage topographique entre une faulde visible en surface et 
une plus ancienne situee en-dessous, comme c'etait par exemple la cas pour la char
bonniere 11 de Lercoul (fig. 7). A partir de 1996, nous avons rnodifie notre protocole 
pour nous rapprocher davantage de la representativite moyenne des charbons, Etant 
donne que nous fouillons les charbonnieres par quarts successifs a partir de deux 
tranchees de reconnaissance perpendiculaires, nous prelevons les charbons sur to ute 
la longueur des niveaux consideres, sur une bande d'environ 0,20 m de largeur. 

II est tres rare, d'apres notre experience, de distinguer une stratigraphie au sein 
des sediments charbonneux, sauf dans les entrepots'T". C'est pourquoi le recours a 
un prelevernent par strates arbitraires a ere systernatise. La couche de charbons de la 
charbonniere 5 de Lercoul, datee entre 1155 et 1180 en dates calibrees, faisait une 
dizaine de centimetres d'epaisseur. Elle a ete prelevee en deux strates distinctes et 
en deux plots separes. La strate inferieure donne, pour les principaux taxons, 67 % 

de fagus, 18 % d'abies et 27 % ~e betula et corylus, alors que la superieure revele 
89 % de fagus, 0 abies et 6,5 % de betula et corylus. Dans la mesure ou aucune rup
ture stratigraphique n'etait decelable a la fouille au sein de Ia masse charbonneuse, 
nous n'interpretons pas ces differences en termes chronologiques, c'est-a-dire 
comme Ia traduction d'une evolution forestiere dans le temps, mais comme une 
variation de Ia repartition spatiale des essences a l'interieur de l'aire d'alimentation 
de cette charbonniere, En I'occurrence, nous supposons que les charbonniers ont 
ebranche'J'" un ou plusieurs sapins pres de la faulde, puis qu'ils n'en ont plus 
rencontre ou taille au fur et a mesure qu'ils s'eloignaient de l'emplacernent de 
charbonnage. Cela donne l'irnage d'une hetraie clairieree, et plus ou moins regulie
rement ponctuee de sapins. 

(13)	 Les entrepots-charbonnieres constituent un domaine de la recherche avec une problernatique 
specifique, extremement complexe et differcntc de celie qui nous occupe ici. 

(14)	 Lors de la determination sous Ie microscope, l'examen des rayons de courbure des cernes de 
croissance visibles sur les sections transversales des charbons montre que lcs bois de sapin 
charbonnes de Lercoul sont presque tous de petit diametre (quelques centimetres). 
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Fig. 7. Lercoul, Foret royale : stratigraphie cnarbonnlere 11. 

Nous ne dirons que quelques mots, pour mernoire, de la technique de preleve

ment qui est desormais classique pour tout echantillonnage anthracologique : Ie 

sediment charbonneux est preleve en vrac, ensache, et tarnise a la maille de 5 mm 

au maximum. Qu'il se fasse in situ ou au laboratoire, il s'agit d'un tamisage a l'eau 

qui permet de laver les charbons et de les separer de leur matrice terreuse par flotta

tion. La determination se fait sous microscope a lumiere polarisee, par piochage au 
hasard de charbons dans Ie sac echantillon, 

Conclusion 

La reconstitution d'une dynamique de peuplement forestier sur plusieurs siecles 

a partir des vestiges de charbonnage exige tout d'abord une analyse archeo
topographique du terrain considere, II s'agit d'evaluer les possibilites de transport 

du bois et, ce faisant, l'aire d'approvisionnement des charbonnieres, Une approche 

critique des pratiques traditionnelles des charbonniers est egalernent necessaire. 

Les interferences ou "pollutions" liees a certains de ces usages doivent ponderer 

les interpretations anthracologiques et guider l'echantillonnage. L'etude d'un en

semble de charbonnieres systematiquement datees perrnet des recoupements entre 

niveaux contemporains et donne une vision dynamique de l'evolution forestiere 

sur Ie long terme. Ces reconstitutions spatio-temporelles s'appuient sur des mode
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les forestiers actuels ou historiquement connus dans Ie merne contexte bio
geographique. 

Bien que fonde sur un corpus encore insuffisant de 7 charbonnieres datees, 

l'exemple de la Foret royale de Lercoul tient compte de tous ces criteres, Avec toute 

la prudence requise avant que cet ensemble ne soit etoffe, nous voyons que les 

charbons residuels echantillonnes correspondent aux bois charbonnes avec un 

risque de pollution tres minime. Us sont representatifs d'une aire d'approvisionne

ment localisee sur quelques centaines de metres carres en amont de chaque faulde. 

Nos premiers resultats indiquent que, de la fin de l'Antiquite a la fin du Moyen Age, 

ce versant montagnard etait peuple par une hetraie clairieree, et piquetee de sapins. 

Cette physionomie forestiere s'explique sans doute par une pression anthropique 

intense sur ce milieu. Probablement vers le XVe siecle, le sapin recolonise l'espace 

ou, plus exactement, le reconquiert, puisqu'il etait tres certainernent l'essence domi

nante a la fin du Neolithique dans ces vallees pyreneennes. Cette dynamique peut 

refleter les mesures de protections forestieres prises par le comte de Foix dans le 

Vicdessos des Ie debut du XIVe siecle (Verna, 1994). Cependant, un charbonnage 

s'est poursuivi dans cette foret protegee, mais selon un mode de gestion assurant la 

perennite de la sapiniere. 
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