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Chapitre 12

Peut-on quantifier le développement économique de la Gaule ?

Stéphane Martin

– Peut-on quantifier le développement économique de la Gaule, in : Gallia Rustica 2, p. 585-610

S i les chiffres ne sont pas absents des pages qui précèdent, ces dernières se sont avant tout employées à tracer 
un tableau “qualitatif” de l’économie des campagnes gauloises et des évolutions chronologiques claires 
y ont été mises en évidence. Peut-on tenter d’aller plus loin et proposer une évaluation quantitative de ces 

changements ? Les recherches quantitatives sur l’économie antique ne sont pas nouvelles mais elles constituent assurément la 
piste de recherche la plus explorée actuellement, en particulier dans le monde académique anglo-saxon 1. Du fait de l’absence 
bien connue de chiffres et statistiques antiques, toute quantification directe des phénomènes étudiés nous est interdite et 
on s’accorde sur la nécessité d’utiliser des proxies 2  : par exemple, on mesurera l’intensité du commerce par le comptage et 
l’étude de telle catégorie de céramique ou d’artefact, ou encore par une recherche sur les épaves. Si les débats ne sont pas 
absents, ils portent plus sur les proxies à choisir et la manière de les utiliser que sur les limites d’une telle opération 3. Bien que 
personne n’ignore ces dernières, on peut toutefois se demander si elles reçoivent réellement l’attention qu’elles méritent, alors 
que l’histoire économique antique, s’affranchissant toujours plus de l’héritage de M. Finley, coupe aujourd’hui les ponts avec 
l’histoire sociale (Andreau 2010). Il ne faudrait pas en effet que le recours à des données chiffrées, apparemment objectives mais 
dont on sait combien elles sont problématiques, occulte le fait que nos interprétations de l’économie romaine continuent à 
reposer largement, in fine, sur la conception que nous nous faisons de la Rome antique et de son empire. Le débat sur le poids 
et le développement économiques dans les provinces reste en particulier indissociable de celui sur la romanisation. Les pages 
qui suivent doivent donc être lues à la lumière de celles qui précèdent et, plus généralement, des problématiques que le projet 
RurLand s’était données. Enfin, la fausse objectivité des chiffres ne doit pas faire oublier l’arrière-plan conceptuel et idéologique 
de la veine actuelle de quantification de l’économie antique. Comme l’a bien souligné F. de Callataÿ (2014), la quantification y est 
au service d’une problématique unique, celle de la mesure de la croissance économique, qui s’inscrit elle-même dans le projet 
de nouvelle économie institutionnelle porté en particulier par D. North. Or ce projet n’est pas neutre : le néo-institutionnalisme 
est une branche de l’économie néo-classique 4. Au-delà des questions idéologiques, se pose aussi concrètement pour l’historien 
le problème de l’application de catégories et d’outils développés pour l’étude de l’économie capitaliste à l’époque antique : les 

1. Voir par exemple les différentes contributions rassemblées dans Callataÿ, éd.  2014, avec une contribution historiographique de 
l’éditeur. La bibliographie sur le sujet est chaque jour plus abondante et il n’est pas possible de citer ici l’ensemble des titres ; on pourra se reporter 
de manière commode aux chroniques publiées à ce sujet dans L’Antiquité classique par G. Raepsaet, en particulier celles des dix dernières années, 
avec présentation des ouvrages principaux et discussions historiographiques et méthodologiques : Raepsaet 2008 ; 2010 ; 2014 ; 2017. Voir également, 
pour un point de vue critique sur les tendances actuelles de la part d’un collègue de tradition anglo-saxonne, plusieurs article et comptes rendus de 
M. Hobson, par ailleurs spécialiste de l’Afrique : Hobson 2014 ; 2016a ; 2016b ; 2017a ; 2017b.

2. Il nous a semblé préférable de conserver le terme anglais, largement employé également dans d’autres langues, plutôt que de traduire 
par une encombrante périphrase. Rappelons la définition de proxy par l’Oxford English Dictionary  pour le sens qui nous importe ici (I, 4) : “Variable 
qui peut être utilisée pour une estimation indirecte d’une variable corrélée ; (plus généralement) propriété utilisée comme estimation ou indication 
d’une propriété associée” (“A variable that can be used as an indirect estimate of another variable with which it is correlated; (more generally) a 
property used as an estimate or indicator of another with which it is associated”) (http://www.oed.com/view/Entry/153573, consulté le 04/12/2017).

3. Voir notamment Scheidel 2009 ; Wilson 2009 ; 2014, pour des débats “internes”, ainsi que la salutaire contribution de Morley 2014 sur 
les limites intrinsèques de ces quantifications.

4. Pour une présentation critique du néo-institutionnalisme, voir en particulier les travaux de J. Maucourant, par exemple Maucourant 2011, 
ainsi que Hobson 2014.
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choix faits à ce niveau informent également ce qu’on choisira de quantifier et la manière de le faire. Pour cette raison, on a choisi 
de replacer systématiquement les données étudiées dans leur cadre historique, en associant étroitement discours “quantitatif” 
et “qualitatif”.

Par ailleurs, comme le rappelle l’introduction de ce volume, tenter de cerner de manière quantitative les phases de 
croissance et de décroissance de l’économie rurale du nord de la Gaule durant l’Antiquité relève d’un pari risqué. En effet, outre 
l’absence presque totale de sources écrites, les indices matériels de spécialisation et de croissance économiques privilégiés 
par les archéologues relèvent du domaine méditerranéen (oléiculture, viniculture, grands travaux hydrauliques) et sont 
presque totalement absents, pour des raisons climatiques et géographiques, de la zone étudiée par le programme RurLand. 
Des indicateurs classiquement étudiés, il ne nous reste plus guère que l’extension du “villa landscape”, principal signe, pour 
Ph. Leveau, de la “romanisation économique” en milieu rural 5. 

La question de la villa et de l’exploitation des campagnes est abondamment traitée dans les chapitres précédents, 
auxquels le lecteur pourra se reporter. On a cherché ici à explorer d’autres proxies possibles, adaptés aux provinces gauloises et 
germaniques et transposables à d’autres régions afin de permettre les comparaisons que les proxies traditionnels ne permettent 
pas 6. Le choix s’est porté sur les monnaies et sur les greniers ; dans le cadre du programme RurLand, un atelier d’une journée 
a été consacré à chacun de ces sujets en 2015 et 2016 7. Trois raisons principales ont présidé à ce choix. 

Premièrement, ces deux objets se prêtent bien à un traitement quantifié. Depuis les années 1970, sous l’influence en 
particulier de R. Reece, l’étude quantifiée des monnaies de fouilles est devenue chose courante. Mais parce que les opérations 
en milieu rural livrent moins de monnaies, les campagnes n’ont pas bénéficié de ces développements autant que les villes, 
sanctuaires et camps militaires. La situation est un peu similaire pour les structures de stockage : la recherche, particulièrement 
riche depuis une quinzaine d’année, s’est concentrée sur les greniers urbains et militaires, et bien moins sur leurs homologues 
ruraux. Dans les deux domaines, il a donc semblé utile de pousser plus loin l’exploration en mettant l’accent sur les campagnes. 

Deuxièmement, monnaies et greniers se révèlent complémentaires pour essayer d’aborder l’ensemble des processus 
économiques : avec les greniers, on touche aux denrées objets de l’échange, et en premier lieu les céréales, sur lesquelles nos 
travaux se sont concentrés ; avec les monnaies, ce sont les moyens d’échange qui sont mis en avant. Les étudier successivement 
revient à aborder le problème des échanges et du marché par deux angles différents. 

Troisièmement, on sait l’importance de la monnaie et des céréales pour le versement des impôts et des rentes, autre 
aspect majeur de l’économie antique. Malheureusement la quantité de travaux à ce sujet est inversement proportionnelle au 
nombre de sources à notre disposition, en particulier pour les provinces nord-occidentales. Sur ce point il faut ajouter d’emblée 
que l’enquête présentée ici n’apporte que peu de choses. Il reste à peu près impossible d’interpréter les données archéologiques 
relatives aux monnaies et aux greniers en termes de fiscalité. Même si la plupart des chercheurs acceptent l’idée que la fiscalité 
introduite par la conquête romaine provoqua une forte hausse de la monétarisation, le raisonnement reste fragile, car on ne sait 
toujours pas comment étaient réglés les impôts : en nature ou en numéraire (Brunt 1990, 325-327 ; Duncan-Jones 1990, 187-198) ? 

5. Sur ce concept, forgé et employé par ce chercheur dans diverses publications depuis sa thèse sur Césarée de Maurétanie, voir en 
dernier lieu Leveau 2014.

6. La récente publication par le projet The Rural Settlement of Roman Britain du volume consacré à l’économie en fournit une première 
occasion : Allen et al. 2017. On ne dispose pas de travaux similaires pour les autres régions de l’empire, bien qu’il existe des synthèses régionales 
pour tel ou tel sujet (par exemple Busana 2002 pour l’architecture rurale de Vénétie, Bost 1994 pour la circulation monétaire dans les campagnes 
ibériques ou Berdeaux-Le Brazidec 2014 pour celle du Languedoc).

7. Le premier s’est tenu le 11 septembre 2015 à Paris, selon une double thématique géographique et chronologique : à l’exception d’une 
introduction par l’auteur de ces lignes, chacune des huit autres contributions étudiait une région située à l’intérieur de la zone d’étude RurLand, en 
se concentrant sur une période chronologique (âge du Fer, Principat ou Antiquité tardive). Le but explicite était de produire une collection d’études 
de cas, une synthèse à l’échelle de RurLand n’étant en l’état pas envisageable (Martin éd., 2016, avec des contributions d’A. Burgevin, G. Brkojewitsch, 
B. Filipiak, T. Lohro, F. Malrain, S. Martin, A. Nüsslein, C. Schucany, L. Trommenschlager et J. Van Heesch ; la contribution de Joris Aarts n’a pu être 
intégrée au volume : on pourra se reporter à Aarts 2015a et 2015b). Le second atelier a eu lieu, toujours à Paris, le 13 décembre 2016. Le volume qui 
en résulte est organisé selon deux axes (Martin éd., 2019). La première partie se concentre sur les problèmes de calcul des capacités de stockage des 
greniers, en présentant les tentatives antérieures et sans faire l’impasse sur les nombreux problèmes qui se posent (J. Salido Domínguez, L. Blöck 
et S. Martin). La seconde partie propose trois synthèses respectivement sur l’âge du Fer (S. Bossard), sur les greniers maçonnés de Gaule sous le 
Principat (A. Ferdière, faisant suite à Ferdière 2015), et sur le stockage dans le non-villa landscape batave (S. Martin), avant une remise en perspective 
historique par M. Reddé. Les pages qui suivent présentent et s’appuient sur les résultats de ces deux enquêtes collectives.
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Quant à l’équivalence “grand grenier = grenier public” (et donc lié à l’annone), plusieurs travaux récents, fondés entre autres 
sur les sources écrites, sont venus rappeler qu’elle était fausse (Virlouvet 2011, 12-14) : c’est donc avec la plus grande prudence 
qu’il faut lire, par exemple, l’interprétation des horrea de Tongres proposée par J. Mertens et W. Vanvinckenroye en 1975, et 
toujours citée de nos jours 8. À l’heure actuelle, une étude précise des données archéologiques permet peut-être de nuancer ou 
d’infirmer certaines reconstructions fondées sur les sources écrites, mais n’offre pas de base suffisamment sûre pour avancer 
des hypothèses solidement fondées.

Le stockage des céréales dans le monde rural

Les entrepôts et plus particulièrement le stockage des céréales constituent depuis plusieurs années un thème 
privilégié dans l’étude de l’économie antique. La plupart des réflexions conduites jusqu’à présent sont toutefois tournées vers 
l’approvisionnement des villes, et notamment des mégapoles, telle la Rome antique. La situation commence heureusement à 
changer et on peut espérer, à terme, une vue plus équilibrée, pour l’Occident romain, du stockage urbain et du stockage rural 9.

Comme l’ont bien souligné les programmes dirigés par B. Marin et C. Virlouvet, le thème n’est pas propre à l’Antiquité : la 
conservation des céréales est un problème majeur pour toutes les économies prémodernes (Marin & Virlouvet, éd. 2016, où on 
trouvera la référence aux publications antérieures). Toutefois, en l’absence de sources écrites et chiffrées, l’étude archéologique 
des greniers s’avère particulièrement cruciale pour les antiquisants. En effet, c’est presqu’uniquement par ce biais qu’on peut 
espérer produire des données permettant des estimations quantifiées. Ces dernières portent d’abord sur la quantité de blé 
stockée dans un grenier, mais cette dernière donnée peut elle-même servir à évaluer la taille d’un domaine, dans une démarche 
similaire à celle évoquée aux chapitres précédents (supra, chap. 10) qui s’appuie sur les besoins alimentaires d’une famille 
pour évaluer la surface emblavée nécessaire. Tout en soulignant fortement le caractère hasardeux de tels calculs, on perçoit 
néanmoins la nécessité de proposer des données chiffrées bien étayées qui puissent servir au moins à écarter certaines valeurs 
comme invraisemblables.

Conditions de conservation des céréales en milieu rural
Le premier point à clarifier concerne donc les techniques de conservation des céréales, puisque c’est sur cette denrée 

que nous nous concentrerons. Il existe deux grandes façons de conserver le grain  : en atmosphère confinée, c’est-à-dire 
principalement en silo souterrain, et en atmosphère contrôlée, c’est-à-dire, pour le stockage en grandes quantités, dans des 
greniers construits à cet effet, ou du moins dans des pièces dédiées (l’absence de contrôle est aussi possible mais donne 
généralement de piètres résultats ; pour un bon panorama des techniques, voir Sigaut 1988a). Depuis leur identification par 
G. Bersu (1940), les silos souterrains sont bien repérés par les archéologues. Leur abondance sur les sites protohistoriques, alors 
qu’ils sont absents des occupations romaines, avait conduit à penser que la conquête des Gaules par Rome était responsable 
de leur disparition. Les travaux de F. Gransar sur le stockage aux âges du Fer, confirmés depuis par ceux de S. Bossard, ont 
clairement montré que la disparition des silos, pour être réelle, n’en était pas moins très antérieure à la conquête (voir en 
particulier Gransar 2001 ; Bossard 2019). En l’état actuel des données, le passage du stockage souterrain en atmosphère confinée 
au stockage aérien, en greniers sur poteaux porteurs, semble contemporain du développement des habitats groupés à La Tène 
moyenne et finale. Les silos ont presqu’entièrement disparu lorsqu’arrive César, et avec eux le stockage en atmosphère confinée. 
Pour toute la période étudiée, on a donc affaire avant tout à du stockage en atmosphère contrôlée. Dans le siècle et demi qui 
suit la conquête, la principale modification des structures de stockage est constituée par la pétrification progressive des greniers 
dans le courant du ier siècle p.C., à l’exception des régions les plus septentrionales (passage du type 1 aux types 2 à 7 dans la 
typologie de Ferdière 2015 ; voir fig. 3). Ce changement dans les techniques de construction ne constitue pas nécessairement un 
progrès par rapport aux greniers sur poteaux : ces derniers sont souvent plus petits, avec des stocks moins importants plus faciles 

8. Mertens & Vanvinckenroye 1975 (complété par Vanvinckenroye 1979), dont les hypothèses sont par exemple reprises telles quelles 
dans Hartoch, éd. 2015.

9. Sur ce dernier, outre le volume préparé dans le cadre de RurLand, citons Ferdière 2015 ; Salido Domínguez 2017 ; Trément, éd. 2017 ; 
Lamm & Marko, éd. 2017.
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à gérer que les grandes quantités entreposées dans les greniers en pierre. Bien qu’on manque, à notre connaissance, d’étude 
précise sur le sujet, il ne semble pas y avoir de grande différence entre stockage en grenier sur poteau et en grenier en pierre.

Sur le stockage des céréales en atmosphère contrôlée, les agronomes latins procurent avant tout des conseils généraux 
relatifs à la construction du grenier et valables surtout pour l’aire méditerranéenne (les textes sont présentés notamment 
dans Ferdière 2019). Il nous faut donc nous appuyer principalement sur les données archéologiques et sur les comparaisons 
historiques avec la période prémoderne. Il est important de souligner avant tout que greniers ruraux, portuaires, urbains et 
militaires ne répondent pas aux mêmes nécessités ni aux mêmes temporalités (critère mis en avant avec raison dans la typologie 
fonctionnelle proposée dans Virlouvet 2011). Les premiers reçoivent à chaque moisson du grain frais qui demande des soins 
particuliers : on est au début de la chaîne de production et de distribution. Au contraire, les greniers en contexte portuaire se 
situent au milieu de la chaîne avec des temps de stockage plus courts, tandis que greniers urbains et encore plus militaires sont 
en bout de chaîne, certes au plus près du consommateur mais avec le besoin de conserver suffisamment de stock pour amortir 
d’éventuels chocs. À ce stade, le grain est en principe plus sec, même s’il faut tenir compte du transport, souvent par voie d’eau 10.

L’état de fraîcheur du grain est important car il détermine la hauteur du tas de blé. En effet, les découvertes archéologiques 
comme les textes indiquent que le stockage en vrac était la méthode normale. L’utilisation de sacs, avancée par plusieurs 
chercheurs, ne résiste pas à l’examen 11. Il n’est pas impossible que des compartiments aient été ménagés dans les greniers pour 
séparer les divers produits stockés, comme le préconise Columelle (1.13), mais G. Rickman et A. Gentry avaient déjà noté que 
les traces archéologiques manquent dans les greniers maçonnés connus. Tout indique donc le stockage en vrac. On trouve 
dans la bibliographie les valeurs les plus variées, allant de 20 cm à 5 m 12. Les valeurs les plus hautes ont généralement la faveur 
des historiens ; mais il faut répéter ici qu’elles reposent souvent sur des arguments faibles ou inexistants et surtout qu’elles 
sont incompatibles avec la physique du grain. De plus, elles sont contredites par plusieurs écrits du xviiie siècle qui donnent 
90 à 100 cm, au grand maximum 150 cm, comme limite haute pour du grain sec à très sec 13. Pour du grain frais, on se situe en 
moyenne autour de 30 cm, ce qui correspond en effet à plusieurs découvertes archéologiques de greniers victimes d’incendie 14.

L’état de décorticage de la céréale affecte non pas la hauteur du tas, mais le volume et la masse de grain stocké : lorsque 
le grain est nu ou mondé, la densité moyenne est de 75 kg/hl, contre 45 kg/hl pour du grain vêtu ou en épillet (valeurs reprises 
d’Ouzoulias 2006, 173-177, concordantes avec d’autres sources). Sur ce point également, les agronomes ne sont guère utiles : il 
faut se fonder avant tout sur les données archéologiques, qui semblent indiquer que le stockage de grain vêtu était la situation 
la plus courante dans les campagnes, alors que dans les contextes urbains et militaires, il apparaît plutôt nu ou mondé - mais 
des exceptions existent.

Contrairement à ce que laisse entendre une partie des calculs rencontrés dans la bibliographie, il n’y a pas de relation 
automatique entre surface au sol et volume utile. Outre qu’il faut prendre en compte l’état du grain pour estimer la hauteur du 
tas, plutôt que de se fonder sur la hauteur des murs (qui sont de plus rarement conservés, notamment en contexte provincial), 
les auteurs d’époque moderne insistent sur le besoin de laisser libre une partie du grenier afin de permettre la circulation, 
l’entreposage des outils et les travaux de manutention sur les tas de grain. On peut calculer, notamment sur la base du témoignage 
de Duhamel du Monceau (1768, 13-16 et 250-251), qu’au moins 30 % de la surface doit être laissée inoccupée. Duhamel traite 
ici de greniers urbains stockant du grain nu ou mondé : il n’est pas exclu que dans un grenier rural, surtout de petite taille, 
contenant du grain vêtu, la surface utile soit plus importante.

10. Pals & Hakbijl 1992 ont montré que le grain retrouvé dans le Rhin sur l’épave de Woerden avait été entreposé un certain temps avant 
le transport. Le lot amiénois étudié dans Matterne et al. 1998 montre les effets d’un stockage inadéquat dans un grenier situé vraisemblablement en 
milieu de chaîne. Parmentier 1778, 130-136, présente les précautions à prendre lors du transport du grain, notamment par voie fluviale.

11. Rickman 1971, 85‑86 ; Gentry 1976, 18‑20. Contra Martin 2019a, avec bibliographie antérieure.
12. On trouvera le détail de l’argumentation qui suit dans Martin 2019a.
13. Voir principalement Duhamel Du Monceau 1768 et Krünitz 1788 ; Da Gai & Vertecchi 2016 présentent un document d’archive vénitien 

contemporain des deux textes précédents, avec des valeurs identiques. On rejettera donc avec force les estimations proposées par E.  Papi et 
F. Martorella (2007) pour un grenier de Thamusida, avec des tas de blé culminant à près de 5 m, en regrettant que ces chiffres soient repris tels 
quels par d’autres auteurs (Virlouvet 2007 ; De Romanis 2007). Il est évident que les volumes stockés sont ici grandement surestimés, ce qui fausse 
complètement le raisonnement historique.

14. Cette valeur moyenne tend à être utilisée plus fréquemment dans les publications récentes (par exemple dans plusieurs contributions 
de Trément, éd. 2017), du moins dans le domaine francophone.
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L’énumération des différents critères à prendre en compte pour calculer les capacités de stockage (fig. 1) fait bien 
apparaître, d’une part le caractère en partie conjectural de l’opération, d’autre part la nécessité de bien situer le grenier dans 
la chaîne de production et distribution, car à volume utile égal, un grenier rural et un grenier militaire ne recevront pas 
nécessairement la même quantité de grain. La seule opération d’établissement des critères utiles au calcul de capacité se révèle 
ainsi hautement “qualitative”.

Typologie des structures de stockage
Comme on l’a rappelé dans la section précédente, on peut identifier dans la typologie des structures de stockage quelques 

grands changements en Gaule entre le second âge du Fer et l’Antiquité tardive. Alors que les silos dominent au premier âge 
du Fer et au début du second, on constate un passage assez rapide aux greniers aériens dans le courant du iiie siècle a.C. 15. 
Si on rencontre encore des pratiques de stockage souterrain jusqu’au milieu du ier siècle p.C., le phénomène reste marginal ; 
souvent retrouvés à proximité des habitations, les silos semblent avoir servi surtout au stockage des semences ou de réserves 
personnelles 16. Les greniers sur poteaux qui côtoient puis remplacent les silos perdurent pendant une partie du Principat ; en 
Bretagne (Lodwick 2017, 67-68, pour les greniers sur quatre poteaux), dans certaines régions comme la Germanie inférieure et 
le nord de la province de Belgique (Martin 2019b) ou la vallée de l’Oise (vol. 1, chapitre 8, 328-329), ils ne disparaissent jamais. 
Tout au plus constate-t-on une certaine variation, sur certains sites du continent, dans la forme des structures (voir Martin 2019b 
pour les Bataves). Les greniers sur poteaux plantés en tranchée (voir fig. 3, type 1) sont presque toujours d’époque romaine ; 
à cette exception près, il est impossible de dater ces structures par la seule forme du plan (fig. 2) 17. On met parfois en doute 
leur identification comme greniers, en soulignant avec raison que ces bâtiments sur poteaux ont pu avoir d’autres fonctions. 
Toutefois, les découvertes carpologiques associées à ces structures sont suffisamment nombreuses pour nous autoriser à y 
voir, dans leur grande majorité, des greniers ; la fouille de la batterie de greniers protohistoriques d’Entrammes en est un bon 
exemple récent (Guillier et al. 2015). On note aussi que, dans le delta du Rhin, les bâtiments sur poteaux identifiés comme 
greniers sont absents des sites bâtis sur des terres impropres à la culture des céréales, en particulier les bancs de sable proches 
des côtes  : par exemple les sites fouillés à Assendelft, au nord de Haarlem, n’ont livré aucun grenier, bien que les restes 
carpologiques attestent la consommation de céréales (Brandt et al., éd. 1987).

Dans la majeure partie des provinces gauloises et germaniques, la pétrification des structures de stockage débute vers 
le milieu du ier siècle p.C. Les bâtiments maçonnés présentent souvent une surface au sol plus importante que les greniers 
sur poteaux (voir Habermehl 2013, fig. 5, reproduite dans Reddé 2019, fig. 7.5). Il faut toutefois noter que ce n’est pas toujours 
le cas : ainsi, le grenier P’ de Seclin est précédé par un grenier P de plan et de taille similaires largement bâti en matériaux 
légers (fig. 4) ; de même, M. Kasprzyk note que “les deux greniers sur plateforme et maçonnés de La Saulsotte, qui semblent se 

15. Bossard 2019 ; vol. 1, chap. 11, 502 et fig. 5 ; supra chap. 8, 468-470 et fig. 10 ; en Grande-Bretagne le phénomène semble cesser vers 100 
a.C. : Lodwick 2017, 67.

16. Voir par exemple le cas récemment publié de Poulainville : Malrain et al. 2016 ; observations similaires de l’autre côté de la Manche : 
Lodwick 2017, 67.

17. Pour des exemples de greniers sur poteaux dans la zone RurLand, voir dans le vol. 1, chap. 7, fig. 21 dans les annexes ; chap. 9, 372-373 
avec fig. 12 ; chap. 15, 739 et 740 fig. 6 et 7.

Fig. 1.  Paramètres à prendre en compte dans le calcul des capacités de stockage de greniers ruraux (d’après Martin 2019a, tab. 3.3).

Paramètres à prendre en compte Propositions

Type de céréale stockée Voir Ouzoulias 2006, 173-177, et autres publications, pour les différentes densités

Grain nu ou vêtu Voir Ouzoulias 2006, 173-177, et autres publications, pour les différentes densités

Surface utile Valeur moyenne de 70% de la surface totale ? À préciser

Hauteur du tas/de la couche 20 à 40 cm (valeur moyenne de 30 cm)

Pertes durant la récolte et le stockage Valeur moyenne de 10% ? À préciser
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succéder dans une même parcelle […] sont de dimensions identiques” (vol. 1, chap. 15, 745 et fig. 9, n° 3, fig. 7, n° 8, fig. 13, n° 4). 
L’augmentation de surface, lorsqu’elle a lieu, est généralement plus tardive (voir infra).

A.  Ferdière a proposé en 2015 une typologie des greniers d’époque romaine (fig. 3), dont les signes distinctifs sont 
souvent la présence de contreforts (fig. 4), de piliers internes massifs (fig. 5) ou de supports pour un plancher surélevé 18. Enfin, 
on observe dans l’Antiquité tardive un retour à des greniers plus petits, avec les fameuses tours-greniers ou tours-
silos (fig. 3, type 7  ; fig. 6), ce terme étant trompeur puisqu’il ne s’agit pas de stockage en atmosphère confinée  ;  
 
 
on notera toutefois que P. Van Ossel, suivi depuis par d’autres chercheurs, a fait remarquer les difficultés d’identification de ce 

18. On trouvera dans le vol. 1 différents exemples de greniers maçonnés : chap. 5, p. 190-191 et fig. 14 (Ferdière 2015, type 2 ; la légende de la 
figure parle de “granges”) ; chap. 6, p. 236 fig. 36, La Plaine de la Ronce (Ferdière 2015, type 3) ; chap. 7, p. 274 fig. 18, Amiens ZAC Renancourt, période 
flavienne (Ferdière 2015, type 2 avec rangée de poteaux centrale) ; chap. 15, p. 748 fig. 13 (n° 3 = Ferdière 2015, type 7 [?] ; n° 4 = Ferdière 2015, type 5). 
Pour se faire une idée de l’aspect de ces structures, on pourra consulter, outre les restitutions présentées ici aux fig. 4 et 5, les publications suivantes : 
Fremersdorf 1933, Taf. 16 et 17 pour des structures des types 2, 3 et 7 de Ferdière 2015 (restitutions H. Mylius ; le dessin de la tour-grenier, reproduit ici 
fig. 6, se trouve aussi dans Ferdière 2015, fig. 29, d’après la version redessinée par P. Van Ossel) ; Fernández Ochoa et al. 2012 pour des reconstitutions 
3D de extérieur et intérieur du grenier de Veranes en Espagne, figures reprises et disponibles en ligne dans Salido Domínguez 2015 ; Ferdière 2019, 
fig. 5.3 ; Reddé éd., 2006, 111 fig. 91 et 113 fig. 93-94, pour les greniers militaires.

Fig. 2.  Plans et restitutions de greniers sur 4 et 9 poteaux (exemples imaginaires, sans échelle)  
(plans S. Martin ; dessins G. Tosello, d’après Audouze & Buchsenschutz 1989, fig. 30a).

 Type 2, à contreforts  Type 3, à piliers internes

Type 1, à plateforme 
sur rangées de poteaux

Type 4, à plan basilical

 Type 5, à murets 
parallèles internes

Type 6, à caissons maçonnés

Type 7, grenier-tour

Fig. 3.  Typologie des greniers ruraux de Gaule du Nord proposée par A. Ferdière (d’après les plans de D. Morleghem in Ferdière 2015).
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échelle 1/500

Période IV (IVe s.)
Bâtiment AA

Période II (Ier/IIe s.)
Bâtiment P

Période III (IIe/IIIe s.)
Bâtiment P’

extérieur intérieur

5 m
N

0

Fig. 4.  Plans et restitutions des greniers à contreforts de Seclin (dessins K. Bouche, d’après Révillion et al. 1994, fig. 8, 10 et 12).
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5 m

N

échelle 1/500

0

état 1 état 2

Fig. 5.  Plan et restitution du grenier à piliers internes de Biberist (plan C. Schucany et dessin C. Blapp, d’après Schucany 2006, fig. 10/D14 et 10/D15)

Fig. 6.  Plan et restitution de la tour-grenier de Cologne “Müngersdorf” (d’après Fremersdorf 1933, Taf. 13 et 17 ; restitution H. Mylius).
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type 19. En Gaule du Nord, la réapparition du silo ne semble pas antérieure au vie siècle (Kasprzyk 2016, 275-276) ; elle est peut-
être un peu plus précoce plus au sud (Vigil-Escalera et al., éd. 2013).

Comment faut-il interpréter ces changements ? Pour le passage du silo au grenier aérien, un phénomène entièrement 
indépendant de la conquête militaire romaine, les protohistoriens privilégient depuis plusieurs années l’hypothèse d’un lien 
avec l’urbanisation, c’est-à-dire l’apparition des villages ouverts puis des oppida (Bossard 2019). Le changement semble en effet 
être une des manifestations de la transition de La Tène B2/C1, qui a profondément transformé la Gaule de La Tène moyenne 
pour l’amener à la société hiérarchisée et urbanisée décrite par César (voir en particulier Mennessier-Jouannet et al., éd. 2007 
et supra chap. 2 et 8). L’abandon du silo est probablement lié à un changement dans la gestion des stocks : si la conservation 
en silo souterrain est en effet excellente (comme le notaient déjà les agronomes romains), elle oblige à immobiliser la totalité 
des céréales enterrées. Une fois le silo ouvert, il doit être vidé entièrement et le grain utilisé ou du moins surveillé et traité 
pour éviter qu’il ne se détériore. Le stockage en silos s’avère donc assez inélastique. L’emmagasinement en grenier aérien, au 
contraire, permet une gestion beaucoup plus fluide, même si le grain demande plus d’attention lorsqu’il est frais. F. Gransar 
avait par ailleurs constaté une diminution des capacités de stockage sur les sites ruraux à la fin de La Tène et l’interprétait 
comme le signe d’un transfert immédiat des surplus vers les oppida (voir notamment Gransar 2003). La découverte récente 
dans l’Ouest de la France de batteries de greniers situées près de voies de communication et, dans un cas, près d’un oppidum, 
semble appuyer ses intuitions (Val-de-Reuil : Moreau & Granier 2012 ; Moreau et al. 2015. Entrammes : Guillier et al. 2015). Le 
fait que les silos subsistent – marginalement – près de certaines habitations, comme réserves ou stocks de semence, paraît 
également confirmer que le gros de la production était destiné à circuler.

Il est tentant d’étendre cette interprétation à l’époque romaine, dont on sait qu’elle correspond à une urbanisation 
accrue des provinces gauloises et germaniques. S’il ne faut pas systématiquement considérer que tous les grands greniers 
ont servi à entreposer des céréales, c’est bien à l’époque romaine qu’on voit apparaître des structures de stockage de grande 
taille, en milieu rural comme en milieu urbain. Sur ce point la comparaison entre Entrammes et Val-de-Reuil d’une part, et les 
entrepôts de Vienne et Saint-Romain-en-Gal ou Tongres, de l’autre, est intéressante : alors que, sur les sites protohistoriques, 
on augmente les capacités de stockage en multipliant les greniers sur poteaux de petite taille, on construit à l’époque romaine 
des structures d’un seul tenant présentant une surface au sol importante 20.

Dans sa dernière contribution sur les greniers ruraux, A. Ferdière note qu’il est difficile d’avoir une perception fine, pour 
l’époque romaine, des évolutions typologiques des greniers 21. On peut toutefois constater que c’est assez tardivement, à la fin du 
iie voire seulement au iiie siècle qu’apparaissent les très grands greniers qui ont souvent été interprétés comme les marqueurs des 
transformations apportées par la Conquête 22. Rappelons également les remarques pour l’Italie de G. Rickman (1971, 293-297), 
qui voyait apparaître les sols surélevés en maçonnerie au iie siècle p.C. ; T. Schubert (2016, 331) propose même une apparition 
de ces sols au iiie siècle seulement dans la région qu’il étudie, correspondant au sud de la Germanie inférieure 23. Par ailleurs, ces 
grandes structures restent assez peu nombreuses (Habermehl 2013, 148-152 ; Ferdière 2015 ; 2019). Parmi les plus emblématiques 
et les mieux publiés, citons les cas de Biberist, Bad Rappenau “Maueräcker” et Walldorf en Germanie Supérieure, donc la 
capacité reste très grande malgré les révisions à la baisse des estimations proposées par L. Blöck (ses propres calculs 
représentant eux-mêmes des maxima : Blöck 2011-2012 ; 2019). La présence d’un étage est attestée sur certains sites, sans qu’il 
faille nécessairement restituer deux niveaux de stockage : dans certains cas, la présence de foyers et d’autres structures de nature 
domestique montre en effet que le rez-de-chaussée servait d’espace de vie ou de service (ibid.). Souvent, il n’est pas possible de 
trancher de manière définitive (voir par exemple la restitution, ambiguë sur ce point, du grenier de Biberist à la fig. 5).

Comment expliquer ces grands greniers ? Il faut noter pour commencer que leur construction semble souvent aller de 
pair avec un agrandissement et une monumentalisation de la pars urbana 24, ce qui ne manque pas d’évoquer les remarques 

19. Van Ossel 1992, 154‑159 ; Pellegrino et al. 2017 ; voir aussi supra, chap. 4.
20. L’horreum supposé de Bibracte a été fouillé anciennement et sa date n’est pas connue : Meylan 2005, vol. 2, 209-213 et fig. 3.43
21. Ferdière 2019 ; en l’état actuel des données, la répartition des différents types semble quant à elle avant tout tributaire de l’avancée des 

recherches et on restera prudent devant les hypothèses avancées dans Poux 2017.
22. Voir aussi la remarque de M. Kasprzyck pour le territoire tricasse dans le vol. 1, chap. 15, p. 745.
23. Voir toutefois trois exemples apparemment plus précoces dans Fouillet & Morillon 2017.
24. Voir par exemple Voerendaal : Kooistra 1996, 129‑136 et Heitersheim : Blöck 2016, 88‑94 et 352-354.
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de N. Purcell (1995, 174-176) sur la proéminence et la visibilité des structures de stockage sur les villae italiennes. C. Schucany 
(2017) a de même souligné la monumentalité du grenier D de Biberist et sa situation sur un promontoire dominant l’Aar. Par 
ailleurs, une étude de cas portant sur les Pays-Bas actuels, qui rapporte pour divers sites les capacités de stockage au nombre 
de maisons identifiées (et donc de foyers supposés), montre que le rapport reste stable de la fin du ier siècle a.C. jusqu’au 
iiie siècle p.C. ; malgré l’accroissement de la capacité des greniers, les données archéologiques ne permettent pas de supposer 
la production d’un surplus important (Martin 2019, contra Groot et al. 2009). C’est seulement au iiie puis au ive siècle (pour les 
rares sites encore occupés), et seulement sur quelques-uns d’entre eux, que la taille des greniers paraît grandement excéder 
les besoins des habitants, alors même que la région semble alors assez fortement dépeuplée (Heeren 2015), ce qui ne manque 
pas d’interroger. Le phénomène d’augmentation des capacités de stockage semble donc synchrone dans le non-villa landscape 
des Bataves et dans le villa landscape de la Gaule interne et des terres fertiles de Germanie. Malheureusement, il est difficile de 
mener des études similaires sur d’autres régions car les sites sont trop souvent connus de manière incomplète 25.

Au vu de ces données, on peut donc se demander si l’accroissement de la taille des greniers doit être lu comme le 
signe d’une augmentation significative de la production, ou du moins comme le signe que l’agriculture d’époque romaine 
dégageait des surplus beaucoup plus importants que celle de l’époque protohistorique. Ne faut-il pas y voir plutôt l’émergence 
d’établissements collecteurs, soit que les structures de stockage aient été mutualisées, soit plutôt comme résultat d’un processus 
de concentration foncière 26 ? Les estimations des surfaces cultivées proposées par L. Blöck à partir de l’étude des capacités de 
greniers de Germanie semblent également aller dans ce sens. 

Du volume stocké au volume produit à la surface emblavée : quelles indications  
économiques tirer des greniers ?
En effet, comme on le sait, les essais de quantification des volumes stockés servent régulièrement de point de départ 

à une estimation des volumes produits et de la surface nécessaire à une telle production, puis à l’estimation de la taille des 
domaines 27. Répétons à nouveau que si l’augmentation de la taille des greniers est indubitable et en soi significative d’un 
changement, il s’agit avant tout de l’augmentation de la surface au sol. Il faut également souligner que le stockage en atmosphère 
contrôlée ne se faisait pas nécessairement dans les bâtiments dédiés et indépendants que nous identifions comme greniers. 
Une partie des céréales à usage domestique était certainement conservée dans les unités d’habitation, dans des céramiques ou 
dans des coffres, comme cela s’est longtemps fait ; mais il s’agissait probablement de volumes assez réduits. Le cas des bâtiments 
au plan standardisé, identifiés comme “granges”, dont l’étude a été récemment reprise, est plus complexe (Ferdière et al. 2017, 
notamment 174-176) 28. Ces bâtiments apparaissent assez clairement comme plurifonctionnels et il semble que certains aient 
pu servir de greniers. Les indices restent toutefois ténus et, dans plusieurs cas, on paraît avoir affaire à des granges au sens 
propre, destinées au stockage des gerbes et à leur battage. Les auteurs de l’étude rapprochent ces granges du nubilarium décrit 
par Varron (R.R. 1.13.5 ; voir infra) : il pourrait s’agir en ce cas d’un espace de stockage temporaire avant transfert du grain battu 

25. C’est le cas par exemple à Seclin, où les différentes phases de la pars rustica sont bien connues, avec de nombreux greniers, mais 
où la pars urbana reste inconnue (Révillion et al. 1994). À Damblain, l’intégralité de la villa a bien été fouillée sauf le grenier (bâtiment 4) qui est 
malencontreusement situé sous la route moderne (Boulanger & Coquerelle 2017)...

26. Pour la Bretagne et avec une chronologie similaire (“at least from the second century A.D. onwards”), l’idée est émise mais sans être 
développée dans Smith 2016, 60 (contrairement à ce qui y est annoncé, Lodwick 2017 ne revient guère sur ce point particulier). Par ailleurs, dans 
un article récent, M. Poux a proposé d’interpréter un certain nombre de greniers à plancher surélevé comme faisant partie d’un système étatique 
d’approvisionnement des armées rhénanes (Poux 2017, s’appuyant sur le corpus de Fouillet & Morillon 2017). Au-delà des problèmes inhérents à la 
documentation archéologique (rien ne dit que la répartition spatiale de l’échantillon étudié soit représentative, et le très grand grenier de Panossas 
qui est à la base de la réflexion était encore inconnu il y a peu), la très grande pauvreté des sources écrites sur le sujet rend la démonstration 
hautement hypothétique, même si la contribution de la Gaule interne au ravitaillement militaire ne semble plus faire de doute (Reddé 2011). 

27. Ou bien à l’estimation des surplus dégagés par comparaison entre la capacité de stockage calculée et la surface cultivable estimée 
indépendamment. C’est ce qu’a fait par exemple C. Schucany pour Biberist dans sa monographie de 2006 : la taille du fundus et de la surface arable 
est estimée à partir de différents paramètres, en particulier la topographie actuelle ; les capacités de stockage sont estimées à partir de la surface des 
bâtiments ; les deux paramètres sont ensuite comparés pour chaque phase d’occupation. Les volumes stockés ont été contestés par L. Blöck comme 
trop élevés ; C. Schucany a pleinement intégré ces objections dans un article récent consacré aux horrea des villae suisses (Schucany 2006 ; Blöck 
2011-2012 ; Schucany 2017).

28. Notre fig. 7 présente un exemple de “grange”.
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en grenier. À ce jour les données restent trop peu parlantes et, tout en gardant à l’esprit que les greniers retrouvés n’ont pas 
nécessairement contenu l’ensemble des réserves d’un site, il semble justifié de continuer à fonder nos calculs sur les seuls 
bâtiments pour lesquels la fonction de grenier fait consensus. 

Nous avons rappelé plus haut les principaux paramètres à prendre en compte pour proposer des estimations de capacité. 
Pour J. Salido Domínguez, ces dernières sont si hasardeuses qu’il en conclut à l’impossibilité de proposer des calculs viables et 
à la nécessité de s’en tenir à des analyses qualitatives (Salido Domínguez 2017, 79-82 ; 2019). Il est notamment de l’avis que les 
propriétaires de domaines n’avaient pas intérêt à garder la totalité de la récolte et la mettaient en vente très rapidement après 
la moisson (suivant Caton, Agr., 2.7) : les capacités des greniers – à supposer que nos calculs soient justes – ne reflèteraient donc 
pas, quoi qu’il arrive, les capacités productives des établissements (ibid.) 29. Il rejette ainsi l’affirmation d’Ausone (Hered., 27) 
qui dit conserver deux ans de récolte dans ses greniers : texte d’autant plus intéressant que, si on lui accorde foi, il témoignerait 
d’un autre biais que celui avancé par J. Salido Domínguez ; il nous faudrait diviser par deux la capacité de stockage observée 
pour arriver à une estimation correcte de la quantité produite par année… Toutefois, sans que cela doive nous faire oublier les 
risques inhérents à tout calcul de ce genre, non plus que la variété des situations selon les établissements ruraux, le témoignage-

29. Voir aussi l’opinion, pour la Bretagne, de Lodwick 2017, 68-71 : sur la base d’arguments archéologiques, à savoir la présence de structures 
interprétées comme des séchoirs à grain, la découverte en contexte rural de restes de décorticage et en contexte urbain de céréales nettoyées, elle 
conclut également que le stockage en milieu rural n’était que temporaire. Si on peut raisonnablement penser, sur la foi également de la trouvaille de 
Woerden (Pals & Hakbij 1992), que le grain voyageait nettoyé, cela ne résout toutefois pas la question de la durée de stockage sur le site producteur 
(ou l’éventuel site collecteur) avant l’envoi vers les sites urbains ou militaires, ni le fait qu’il fallait bien entreposer la totalité de la récolte. Par ailleurs, 
l’interprétation univoque des structures de séchage comme des corn-dryers est loin d’être totalement confirmée par les données archéologiques et 
expérimentales : voir en dernier lieu Van Ossel & Huitorel 2017, avec bibliographie antérieure (à compléter pour la Rhétie par Czysz & Maier 2016).

Fig. 7.  Plan et restitution du bâtiment 2 (“grange”) de Chaucenne (extrait de Gaston 2008, fig. 4).
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même des agronomes invite à ne pas être trop sceptique sur la correspondance entre la capacité d’un grenier et le volume 
attendu pour la récolte. Varron (R.R. 1.13.5 et 1.22.2) et Columelle (1.6.1) écrivent explicitement que le nombre et la taille des 
équipements, y compris des bâtiments, doivent être proportionnés à la taille du domaine et des récoltes qu’on peut en attendre : 
Varron indique en particulier, dans le premier passage cité, que le nubilarium, où la récolte est entreposée en attendant d’être 
battue, doit être construit afin de pouvoir l’accueillir tout entière son toit (aedificium facere oportet, sub quod tectum totam fundi 
subicere possis messem, quod vocant quidam nubilarium). L. Blöck peut également se prévaloir de l’exemple moderne du grenier 
de Weingarten, dont un document contemporain de la construction indique sans ambiguïté que la taille est proportionnée au 
volume des récoltes attendues (document reproduit dans Blöck 2019, fig. 1.1).

Cependant, comme nous n’arrivons pas à percevoir finement l’histoire des domaines, tant sur le plan archéologique, 
lorsque les fouilles sont anciennes ou incomplètes, comme c’est encore souvent le cas, que sur le plan du foncier, qui nous échappe 
complètement en l’absence de documents écrits, partir du volume des structures de stockage pour estimer non seulement les 
quantités produites mais également la surface cultivée est de toute évidence très risqué. On peut donc rester sceptique devant les 
tentatives de L. Blöck (2011-2012 ; 2016, 94-109 ; 2019). Il n’est toutefois pas le premier à s’y essayer. Pour le monde méditerranéen, il 
y a longtemps que de tels calculs, fondés sur les écrits de Caton (Agr., 10-11), ont été proposés à partir des structures de stockage du 
vin et de l’huile 30. Par ailleurs, au vu des textes de Varron et de Columelle cités ci-dessus, ces tentatives ne sont pas sans justification 
ni sans intérêt, mais elles requièrent bien évidemment une prudence extrême dans leur mise en œuvre et leur interprétation, 
comme le rappellent d’ailleurs souvent ceux qui les proposent. Tenter de repérer sur le terrain ladite surface tient de la gageure : 
il faut encore ajouter, à tous les paramètres déjà mentionnés, la topographie antique du site, la nature de ses sols, son couvert 
végétal, etc. Enfin, il faut bien se garder d’identifier la surface cultivée à la surface du domaine, qui pouvait de plus ne pas être 
d’une pièce. Précisément pour ces raisons, la série d’illustrations présentées pour Heitersheim par L. Blöck garde un certain 
pouvoir de suggestion (Blöck 2016, fig. 27-30 [surface cultivée] et 32 [surface du domaine], ici fig. 8). Sur ce site, deux bâtiments 
sont interprétés comme des greniers, bien qu’ils ne présentent pas les contreforts attendus au vu de la typologie d’A. Ferdière. Au 
bâtiment C2 construit dans une première phase s’ajoute dans un second temps le bâtiment F2 qui double la capacité de stockage 
du site. En partant du principe que cette capacité correspond à la quantité de grain produite et permet de proposer une estimation 
de la surface nécessaire à sa culture, L. Blöck dresse plusieurs cartes correspondant à différentes situations et époques. Le saut 
que représente la construction de F2 est particulièrement saisissant. Ces illustrations permettent de visualiser une situation qui 
apparaît, au vu des paramètres mentionnés ci-dessus, assez irréaliste à notre sens 31. Précisément pour cette raison, elles nous 
obligent à réfléchir sur ce qui a motivé la construction de ces grands greniers : même si l’on accepte l’idée d’une meilleure mise 
en valeur des terres à l’époque romaine, peut-on croire à un tel doublement de la surface cultivée ? Ces cartes offrent plutôt un 
argument supplémentaire pour interpréter, comme le fait L. Blöck, la construction des grands greniers C2 et F2 comme l’indice 
d’une concentration des récoltes en un lieu unique - et donc, peut-être, comme un indice de concentration foncière.

Une telle reconstruction serait assez conforme à l’évolution du système de la villa telle que D. Vera a proposé de la 
reconstituer dans un article déjà ancien consacré au patrimoine de l’aristocratie romaine de l’Antiquité tardive 32. Selon 
lui, la villa tardo-antique n’est plus un centre de production comme l’était la villa “esclavagiste” du Principat mais l’endroit 
où confluaient les surplus du latifundium constitué des multiples exploitations des coloni, et en même temps le centre de 
services pour l’ensemble du domaine, services parmi lesquels figure le stockage. Les propriétaires tardo-antiques se seraient 
désintéressés des aspects pratiques de la production pour se concentrer sur l’accumulation du surplus à produire. Pour illustrer 
son propos, D. Vera compare la villa de Settefinestre et celle de Piazza Armerina ; le fait qu’on ait récemment identifié sur ce 
dernier site deux énormes entrepôts semble apporter quelque crédit à son hypothèse (voir Pensabene 2010-2011, notamment 
fig. 1-3). Soulignons toutefois que ses travaux portent avant tout sur la péninsule italique et ne sont peut-être pas transposables 
directement aux provinces nord-occidentales. 

30. Voir par exemple pour Pompéi, Day 1932, 183‑184 ; pour la villa de Saint-Michel à La Garde près de Toulon, Brun et al. 1989, 130‑131.
31. L. Blöck ne prétend d’ailleurs pas, par ces cartes, représenter la situation antique, mais offrir une base plus concrète aux raisonnements 

sur l’occupation du territoire étudié.
32. Vera 1996, en particulier 192-200 (parution initiale en 1983 dans la revue Opus).
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Fig. 8.  a. Estimation de la surface emblavée (trait rouge plein  ; 246 ha) à partir de la capacité maximale du grenier C2 de la villa de 
Heitersheim ; b. Estimation de la surface emblavée à partir de la capacité maximale des greniers C2 et F2 (trait noir plein ; 492 ha) 
et hypothèse de restitution du fundus (tirets rouges ; environ 800 ha) de la villa de Heitersheim (extrait de Blöck 2016, fig. 28 et 32).
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En l’état actuel des données, il ne faut pas s’attendre à pouvoir reconstituer des courbes quantifiées d’évolution des 
capacités de production et de stockage pour la Gaule entre La Tène finale et l’Antiquité tardive. De ce point de vue, les résultats 
peuvent apparaître décevants. Néanmoins, on voit comment les études quantifiées sur leurs capacités de stockage permettent 
de faire avancer la réflexion. Les chiffres proposés, lorsqu’ils sont calculés sur des bases vraisemblables, réfléchies et clairement 
exposées, permettent d’encadrer le débat en éliminant les valeurs extrêmes, trop basses ou trop élevées. Par ailleurs, le caractère 
artificiel de certaines propositions constitue justement la condition d’une utilisation raisonnée des résultats qu’elles nous 
permettent d’atteindre, à condition de prendre les chiffres reconstitués pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des guides, non pas des 
points d’arrivée mais des points de départ pour aborder de manière qualitative, sous un nouvel angle, l’agriculture et l’économie 
gauloises.

La monnaie dans les campagnes

Avec les monnaies, on pourrait penser être dans une situation plus favorable. Les études se fondent en effet sur des 
comptages d’objets retrouvés et non sur des estimations, et les applied numismatics promues par R. Reece sont pratiquées depuis 
presqu’un demi-siècle. Elles sont maintenant solidement établies pour la période romaine, avec des techniques d’analyses 
communes et bien rôdées 33. Par ailleurs, on sait que la monnaie était bien perçue comme une réalité économique par les 
Anciens eux-mêmes, et son absence comme un signe d’arriération : nous sommes donc apparemment bien fondés à exploiter 
les données numismatiques dans une perspective d’histoire économique. Jusqu’à présent, on a par conséquent eu tendance à 
établir, plus ou moins implicitement, une équivalence entre abondance de numéraire dans les fouilles archéologiques et degré 
de monétarisation d’un site ou d’une région donnée, à un moment donné.

Les choses s’avèrent toutefois plus compliquées. Lors de la rencontre organisée dans le cadre du projet sur les monnaies 
dans les campagnes, plusieurs participants ont souligné les changements observés dans les conditions de récolte du mobilier 
archéologique (Martin, éd. 2016). Tout d’abord, l’utilisation du détecteur à métaux, légale ou illégale, a, depuis quelques décennies, 
radicalement changé la donne. Employé sur une fouille stratigraphique, le détecteur permet une meilleure récupération du 
mobilier métallique et numismatique ; notons toutefois que cet emploi, s’il se généralise, demeure encore non systématique et 
ne concerne souvent pas les terres enlevées au décapage. Employé légalement en prospection autorisée, le détecteur permet 
l’établissement de cartes de répartition très intéressantes, qui documentent en particulier les phases d’occupation détruites 
par les labours dans le cas de prospections sur champs cultivés 34. Employé illégalement et sans enregistrement, il permet 
d’alimenter un grand nombre de marchands et de sites de vente de particuliers en ligne, contribuant à la perte sèche d’une 
quantité importante mais difficilement estimable de données. Par ailleurs, les effets des engrais chimiques utilisés en grande 
quantité par l’agriculture conventionnelle se font amèrement sentir sur la qualité du mobilier métallique découvert : il n’est 
qu’à comparer l’état des monnaies retrouvées jusqu’au milieu du xxe siècle avec celui des trouvailles récentes pour prendre 
la mesure du désastre – certaines monnaies allant même jusqu’à se dissoudre au contact de l’eau. Enfin, on a pris conscience 
de la taphonomie différente des sites urbains et ruraux, qui expliquent en partie l’abondance moindre de monnaies sur ces 
derniers (infra).

On voit donc les difficultés qui se présentent à nous et qui touchent en particulier à la représentativité des données : 
comment concilier récoltes anciennes, où les petites monnaies risquent notamment d’être sous-représentées, récoltes récentes 
utilisant le détecteur, récoltes récentes n’en faisant pas usage ou seulement de manière partielle ? Comment comparer les 
données de pays ayant un usage différent du détecteur ? Et comment évaluer l’effet des engrais et pesticides : ont-ils déjà eu 
le temps de désagréger certaines pièces ? Les études restent possibles et on note des faciès similaires entre différents sites, qui 
nous font croire en leur validité. Mais il convient de rester prudent : plus que jamais l’étude conjointe des monnaies et de leur 
contexte archéologique de découverte devient nécessaire.

33. Voir notamment les articles rassemblés dans Reece 2003, et les propositions de K. Lockyear (2000 ; 2007).
34. Voir le travail fait sur le site d’Oedenburg par l’équipe de P. Biellmann (Reddé, éd. 2018).
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La Grande-Bretagne est le seul pays pour lequel on dispose d’une vue générale de la circulation monétaire, grâce à la 
conjonction de plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’activité de R. Reece, qui a rassemblé et analysé les données de nombreux 
sites, principalement des années 1970 aux années 1990, et a posé les bases méthodologiques d’une étude globale, tout en 
dégageant les grandes tendances provinciales et macro-régionales (Reece 2003). Ensuite, l’enregistrement des données de 
prospection par le Portable Antiquities Scheme a permis l’établissement d’une base de données gigantesque, principalement 
de mobilier métallique 35. On dispose pour les monnaies de la synthèse rédigée par P. Walton (principalement Walton 2012 ; 
voir aussi Brindle 2014). Enfin, dans le cadre du projet The Rural Settlement of Roman Britain, fondé sur l’exploitation des 
rapports d’archéologie préventive, T. Brindle vient de produire une nouvelle étude prenant en compte les apports des travaux 
cités précédemment (Brindle 2017 ; données : Allen et al. 2016). Malgré des différences sensibles entre l’histoire des provinces 
de Bretagne d’une part, des Gaules et Germanie d’autre part, et même si les données rassemblées et étudiées dans le cadre du 
programme RurLand sont beaucoup plus fragmentaires que celles disponibles de l’autre côté de la Manche, on peut observer 
des tendances communes et il sera souvent fait référence, dans les pages qui suivent, au cas britannique.

Pas de monnaie, pas de marché ?
S’agissant du monde rural, l’opinion toujours dominante, quelle que soit la région du monde romain envisagée, veut 

que la monnaie y ait été rare car les découvertes y sont moins abondantes que dans les villes. M. Crawford, qui a fortement 
contribué à installer cette idée dans un article publié il y a près d’un demi-siècle dans le Journal of Roman Studies, l’a très 
récemment réaffirmée, balayant les arguments que lui avait opposés C. Howgego 36. Il continue à rejeter l’idée d’une circulation 
monétaire intense dans les campagnes. Les exemples qu’il utilise, d’une part les données récentes sur Pompéi, d’autre part un 
échantillon de sites ruraux italiens, semblent en effet montrer un fort immobilisme du stock monétaire dans les campagnes, 
alors que Pompéi paraît approvisionnée de manière régulière en numéraire frais.

Il ne fait pas de doute que la circulation monétaire ne pouvait être aussi dynamique en milieu rural qu’en milieu urbain. 
Les habitats groupés concentrent en effet une part plus importante de non-producteurs, et c’est là que se tiennent logiquement 
la plupart des foires et des marchés. Toutefois, il est faux de penser que les nouvelles monnaies mettaient nécessairement des 
années, voire des décennies, à atteindre les campagnes : les contextes stratifiés rassemblés pour les établissements ruraux de 
la fin de l’âge du Fer et du ier siècle p.C. livrent fréquemment des monnaies contemporaines de l’occupation 37. Il faut également 
souligner que les établissements ruraux bénéficient rarement d’une stratification aussi nette que les sites urbains ; les monnaies 
qu’on y trouve proviennent rarement des couches d’occupation, qui ont souvent été emportées par les occupations postérieures 
ou par les labours 38.

Par ailleurs, lorsqu’il mentionne les trésors monétaires trouvés en milieu rural, M. Crawford insiste avant tout sur le 
fait qu’ils représentent du numéraire immobilisé : nouvel indice pour lui du peu d’intensité de la circulation monétaire dans 
les campagnes. On soulignera pour commencer que l’abondance des dépôts “ruraux” peut être due en partie à des conditions 
d’occultation plus favorables que dans des zones anciennement ou nouvellement urbanisées. Le cas de Pompéi montre en effet 
que les dépôts, plus ou moins importants, n’y étaient pas rares - cela bien qu’une partie d’entre eux ait disparu avec les habitants 
qui ont réussi à s’enfuir 39. Mais les trésors retrouvés sur les sites ruraux montrent avant tout la disponibilité du numéraire dans 
les campagnes, au moins pour leurs habitants les plus fortunés. Pour la Gaule, ce constat va de pair avec celui d’une relative 
abondance de l’or en milieu rural, sous forme de monnaies isolées ou de dépôts, à l’âge du Fer comme à l’époque romaine 40.

35. https://finds.org.uk/ (consulté le 19/01/2018).
36. Crawford 1970 ; 2017. S’il se concentre surtout sur le cas italien, ses remarques ont une valeur générale. Contra Howgego 1992.
37. Voir la base de données en ligne à l’adresse suivante : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01344885 (consulté le 19/01/2018), complétée 

pour l’âge du Fer par Martin et al. 2016.
38. Voir, pour l’âge du Fer, Martin et al. 2016 ; pour l’époque romaine, Trommenschlager & Brkojewitsch 2016.
39. Le vieil inventaire, toujours utile, de Breglia  1950, est à compléter maintenant par les différents volumes de la série Rinvenimenti 

monetali di Pompei
40. Diverses contributions dans Martin, éd. 2016 ; plus généralement, Loriot 2003 ; voir aussi infra.
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Il ne fait donc pas de doute que les campagnards avaient un accès aisé au numéraire, tant à l’époque protohistorique qu’à 
l’époque romaine. La densité des découvertes en milieu rural en est un indice suffisamment clair 41. T. Brindle a pu dresser un 
constat similaire pour la Bretagne (Brindle 2017, 279, nuançant sur ce point les travaux de P. Walton). Il est de ce point de vue 
significatif qu’en 2017, M. Crawford insiste non plus sur la rareté des monnaies dans les campagnes, comme en 1970, mais sur la 
lenteur de leur circulation, indice d’un usage peu intense. Mais sa position se fonde sur une conception restrictive de la monnaie 
(money) entendue uniquement comme numéraire physique (coinage). Sans aller jusqu’à admettre un usage très largement 
répandu du crédit et des financial instruments comme le fait W. Harris 42, il semble nécessaire d’adopter une définition plus 
large de la monnaie et de la monétarisation. L’auteur de ces lignes a proposé ailleurs d’utiliser celle d’A. Chandavarkar (1977): 

“La monétarisation [est] définie comme l’élargissement de la sphère de l’économie monétaire […]. Elle implique l’extension 
dans le temps et dans l’espace de l’usage de la monnaie dans toutes ses fonctions – comme moyen d’échange, unité de compte 
et réserve de valeur – dans le secteur non monétarisé (économie de subsistance et troc). Le taux de monétarisation [est] la 
proportion totale de biens et de services monétarisée, c’est-à-dire payée en monnaie par l’acheteur […]” 43.

Villes, campagnes et monétarisation en Gaule du Nord
Dans un tel cadre, comment lire les données archéologiques et numismatiques à notre disposition ? Malgré tous les 

problèmes liés à l’acquisition des données, on peut admettre qu’on a sous-estimé jusqu’à présent la présence du numéraire 
dans le monde rural, même si elle reste bien moindre que sur les sites urbains. La question du lien entre villes et campagnes 
reste cruciale pour l’étude de l’économie antique mais demande encore à être étudiée en profondeur du point de vue des 
données numismatiques.

L’apparition de la monnaie frappée en Gaule est, comme le passage du silo au grenier aérien, une des manifestations de 
la transition de La Tène B2/C1, qui voit également l’apparition des agglomérations et des habitats enclos (Martin 2015, 333-352). 
On sait maintenant, grâce à la multiplication des contextes stratifiés, que les monnaies sont bien attestées en milieu rural dès 
une époque précoce ; les mêmes types apparaissent de manière contemporaine dans les établissements ruraux et dans les 
habitats groupés dès le premier quart du iie siècle a.C., soit à la transition La Tène C1/C2 (ou La Tène C2a dans les périodisations 
récentes : Martin et al. 2016). On a là la confirmation qu’il faut bien étudier ensemble villes et campagnes, comme faisant partie 
d’un même système économique 44. La typologie extrêmement variée des monnayages laténiens facilite la définition de faciès 
régionaux et devrait permettre d’étudier avec relativement de précision les liens monétaires existant entre habitats ruraux, 
habitats agglomérés et sanctuaires, bien qu’à notre connaissance ce type d’étude n’ait guère été mené, du moins dans l’intention 
de comprendre les relations économiques entre ces différents sites.

Les choses se compliquent à l’époque romaine avec la forte réduction du nombre d’ateliers monétaires et l’adoption 
d’une typologie unifiée et relativement peu variée. Il devient encore plus nécessaire de s’appuyer en priorité sur les monnaies 
provenant de contextes stratigraphiques bien datés pour étudier l’évolution du stock monétaire. Mais on se heurte ici à plusieurs 
problèmes. Tout d’abord, on l’a déjà mentionné, la taphonomie des sites urbains et ruraux est différente. Malgré les possibles 
perturbations dues à une occupation continue, les premiers bénéficient néanmoins d’une meilleure stratification, avec une 
accumulation plus importante de sédiments. Dans les campagnes, les couches supérieures ont souvent été emportées par les 
labours, qui ont généralement attaqué également les couches d’occupation. On ne retrouve fréquemment que les structures 
en creux, dans lequel le mobilier est généralement en position secondaire. On a déjà évoqué plus haut les problèmes liés à la 
récupération du mobilier numismatique. En l’état actuel des données, il faut habituellement se contenter d’une comparaison 
de faciès, prenant en compte monnaies stratifiées et non stratifiées. C’est ainsi qu’a procédé R. Reece pour la Bretagne. Le 
savant britannique pouvait se fonder sur un corpus de 140 sites qu’il avait lui-même rassemblé et publié (Reece 1991) : ce travail 

41. Pour la zone étudiée par Rurland, voir notamment Doyen 2016 ; van Heesch 2016 ; Burgevin & Filipiak 2016.
42. Harris 2006 ; une position que même E. Lo Cascio, dans un texte où il se qualifie lui-même de “‘modernista’ estremo”, trouve intenable (Lo 

Cascio 2011).
43. Traduit et commenté dans Martin 2016a, 16‑18.
44. Outre la contribution de F. Malrain dans ce volume (chap. 8), voir à ce sujet la proposition d’analyse systémique proposée pour les 

Trévires de l’âge du Fer dans Metzler et al. 1991.
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reste à faire pour la Gaule. De plus, on manque pour l’instant d’un corpus suffisant de sites urbains et ruraux situés à peu de 
distance, qui permettraient de multiplier les observations 45. Enfin, le nombre moindre de monnaies retrouvées sur les sites 
ruraux est également un obstacle à une telle comparaison : C. Schucany (2016), dans son analyse du territoire helvète, pour 
lequel les données sont abondantes pour les différents types de site, a ainsi concentré son analyse sur les quatre sites ruraux 
ayant livré plus de cinquante monnaies.

Son travail montre, pour les monnaies de ces quatre sites antérieures à 260 p.C., un profil commun particulier, avec une 
majorité de monnaies du iie siècle p.C., qui ne se retrouve ni sur le camp militaire de Windisch et les vici associés (mais il faut 
noter que le camp est abandonné en 101), ni sur les sites urbains civils d’Augst, Avenches et Berne (Schucany 2016, fig. 5 et 6, 
ici reprises avec des modifications et ajouts à la fig. 9). Cette domination des monnaies antonines se retrouve sur d’autres sites 
de son corpus, comme Kloten Aalbühl (32 monnaies) Buchs (28 monnaies), mais aussi sur la villa d’Orbe-Boscéaz récemment 
publiée (90 monnaies 46). 

L’enquête devra être étendue afin de mieux comprendre les raisons de ces différences. Si on se penche sur l’échantillon 
de sites du Centre-Est étudié par A. Burgevin et B. Filipiak (2016), en se concentrant non plus sur l’Antiquité tardive mais sur 
le Principat 47, on retrouve sur deux sites un profil similaire ; mais sur trois autres, le faciès est complètement différent. Par 
ailleurs, le faciès helvète “rural” caractérise également les sites de Reims et Bliesbrück-Reinheim, alors que si on retrouve le pic 
de monnaies du iie siècle sur l’agglomération d’Alésia, elles y sont toutefois moins abondantes que les frappes augustéennes 
et julio-claudiennes (fig. 10).

Ces quelques remarques préliminaires font apparaître, sans surprise, la présence de différences régionales  ; il 
faudra également prendre en compte, pour expliquer ces différences, l’histoire des sites et leur localisation sur les voies de 
communication. Ces différents facteurs ont été explorés pour la Bretagne par T. Brindle (2017). Son étude est composée d’une 
vue générale des trouvailles provinciales suivies de trois études de cas régionales (la zone entourant Cirencester, la région 
actuelle de l’East of England, et celle située de part et d’autre du mur d’Hadrien), études dont le but est précisément de souligner 
les disparités existantes. Dans la dernière des trois régions, les villes sont absentes et la circulation monétaire est conditionnée 
par la présence des militaires  ; les monnaies sont très rares dans les campagnes. Dans la première région, on observe une 
cohérence régionale beaucoup plus forte autour de Cirencester : tous les types de sites, urbains comme ruraux, présentent 
grosso modo les mêmes tendances chronologiques ; ce n’est pas le cas dans l’East of England. Par ailleurs, il existe également 
dans ces régions des disparités entre les différents types de sites ruraux, selon qu’ils sont plus ou moins grands et complexes, 
et plus ou moins loin des axes de circulation. Il ne fait guère de doute que la poursuite des études sur les provinces gauloises 
et germaniques mettra au jour des phénomènes similaires ; la polarisation de la circulation monétaire par les sites militaires, 
à l’échelle locale comme à l’échelle régionale, est un phénomène qui a déjà été reconnu sur le continent.

Par ailleurs, dans les travaux cités plus haut, R.  Reece a mis en évidence que les sites ruraux bretons, comme les 
sanctuaires, se caractérisaient par une proportion très forte de monnaies de l’Antiquité tardive (cette dernière commençant, 
sur le plan numismatique, avec les frappes massives d’antoniniens du dernier tiers du iiie siècle p.C.). Cette tendance a été 
confirmée par tous les travaux postérieurs (Brindle 2017, passim). Comme on peut le constater sur la quarantaine de sites 
présentés à la fig. 11, c’est également le cas en Gaule du Nord et de l’Est, comme l’avait déjà noté J.-M. Doyen (2015). Pour ce 
chercheur, cette brusque multiplication des découvertes indique que “la monétarisation véritable relève de l’Antiquité tardive” 
(Doyen 2014, 267). Cette position s’appuie notamment sur le fait qu’il s’agit principalement de petites monnaies en alliage 
cuivreux, et que la disponibilité et la pénétration des petites dénominations sont traditionnellement considérées comme un 
bon signe de monétarisation. Si cette hypothèse s’avère juste, il pourrait s’agir là d’un signe du basculement du centre de gravité 
économique à l’Antiquité tardive, depuis les villes vers les campagnes et notamment vers les grands domaines aristocratiques. 

45. Ainsi pour Metz et ses campagnes  : ces dernières sont bien couvertes mais les découvertes urbaines ne sont pas publiées. Voir 
Trommenschlager & Brkojewitsch 2016.

46. En incluant fouilles récentes, découvertes anciennes et trouvailles du mithraeum  : étude Y. Mühlemann, in : Paunier & Luginbühl, 
éd. 2016, vol. 1, p. 293-301 et vol. 2, p. 428-453.

47. Le lecteur prendra garde au fait que les divisions chronologiques sont légèrement différentes de celles employées pour les sites 
suisses (238 au lieu de 235 p.C.) ; tous nos remerciements à C. Schucany, M. Peter, A. Burgevin et B. Filipiak pour avoir mis leurs données à notre 
disposition.
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Fig. 9.  Répartition chronologique des monnaies du Principat sur un échantillon de sites suisses. Gris foncé = site urbain ou militaire ; noir = site 
rural (données C. Schucany, sauf Augst : données M. Peter, état 2017 ; Windisch : Kraay 1962 et Pekáry 1971 ; Orbe : études d’Y. Mülhemann  
in : Paunier & Luginbühl, éd. 2016).
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Fig. 10.  Répartition chronologique des monnaies du Principat sur un échantillon de sites du Centre-Est. Gris foncé = site urbain ; gris clair = 
sanctuaire ; noir = site rural (données A. Burgevin et B. Filipiak 2016).
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On est ainsi frappé de constater que certains des sites ruraux du Centre-Est étudiés par A. Burgevin et B. Filipiak (2016) semblent 
être encore approvisionnés en numéraire frais à l’époque théodosienne, alors que de telles pièces sont beaucoup plus rares 
à Reims et Bliesbruck-Reinheim – en proportion mais aussi, parfois, en nombres absolus. Par ailleurs, on possède des traces 
archéologiques de production rurale de petits bronzes tardo-antiques imités des monnaies officielles à la fin du iiie et durant le 
ive siècle p.C. (Burgevin 2013 ; Nüsslein 2016 ; Brindle 2017 pour la Bretagne). On connaît également des productions en milieu 
urbain : l’installation d’ateliers monétaires irréguliers dans les campagnes ne tient donc pas à la seule volonté de confidentialité 
et semble traduire une intégration réelle dans les circuits de l’économie monétaire.

Région Site pré-260 post-260 Total % pré-260 % post-260

Suisse

Biberist 53 0 53 100,00 0,00
Buchs 28 11 39 71,79 28,21
Dietikon 109 83 192 56,77 43,23
Kloten Aalbühl 32 37 69 46,38 53,62
Neftenbach 67 12 79 84,81 15,19
Orbe 74 395 469 15,78 84,22
Seeb 72 13 85 84,71 15,29

Centre-Est

Beaune 34 64 98 34,69 65,31
Bezannes 20 155 175 11,43 88,57
Caurel 22 17 39 56,41 43,59
Escolives-Sainte-
Camille 34 517 551 6,17 93,83

Migennes 29 110 139 20,86 79,14

Metz

Grigy 29 374 403 7,20 92,80
Laquenexy 6 27 33 18,18 81,82
Liéhon 12 113 125 9,60 90,40
Peltre “Les Rouaux” 26 76 102 25,49 74,51
Peltre “RD 955” 6 8 14 42,86 57,14
Peltre “Rocade sud” 1 21 22 4,55 95,45
Varize 0 6 6 0,00 100,00

Canal Seine-Nord 
Europe

Allaines 15 149 164 9,15 90,85
Bethancourt 5 11 16 31,25 68,75
Cizancourt 4 56 60 6,67 93,33
Eterpigny 10 22 32 31,25 68,75
Hermies 1 0 1 100,00 0,00
Marquion 1 6 165 171 3,51 96,49
Marquion 2 31 72 103 30,10 69,90
Noyon 386 132 518 74,52 25,48
Rouy-le-Grand 6 0 6 100,00 0,00
Saint-Christ-Briost 16 108 124 12,90 87,10

Autres villae Gaule 
du Nord

Andilly-en-Bassigny 236 229 465 50,75 49,25
Anthée 17 333 350 4,86 95,14
Biache-Saint-Vaast 82 102 184 44,57 55,43
Blandain 12 39 51 23,53 76,47
Echternach 106 488 594 17,85 82,15
Ecout-Saint-Mein 37 236 273 13,55 86,45
Epiais-Rhus 91 212 303 30,03 69,97
Rouhling 20 137 157 12,74 87,26
Vaulx-Vraucourt 24 273 297 8,08 91,92
Wacquinghen 84 13 97 86,60 13,40
Wancennes 17 116 133 12,78 87,22

Fig. 11.  Rapport entre monnaies du Principat et monnaies de l’Antiquité tardive sur 40 villae de la zone 
RurLand (Suisse : données C. Schucany sauf Orbe, Mülhemann, in : Paunier & Luginbühl, éd. 2016 ; 
Centre-Est  : données A. Burgevin et B. Filipiak ; Metz  : Trommenschlager & Brkojewitsch 2016 ; 
Canal-Seine-Nord Europe et autres : Doyen 2015 sauf Rouhling, Huber & Grenier 1904)
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Toutefois, on peut également soutenir que la prolifération des petits bronzes sur les sites ruraux tient d’abord à des 
facteurs taphonomiques. Leur petite, voire très petite taille fait qu’une pièce perdue dans l’Antiquité avait peu de chances 
d’être retrouvée, en particulier pour peu que le sol ait été boueux – une expérience familière à toute personne ayant fouillé 
dans des conditions humides. Par ailleurs, les couches tardo-antiques sont souvent les premières détruites par les labours et 
les monnaies tardives peuvent se retrouver surreprésentées dans les trouvailles de prospection ; mais, à l’inverse, elles seront 
perdues si le décapage mécanique n’est pas accompagné de la recherche du mobilier métallique à l’aide d’un détecteur. C’est 
peut-être ce qui explique, en Grande-Bretagne, la découverte sur certains sites de monnaies apparemment postérieures à leur 
abandon (Brindle 2017, 264-265). De même, les couches précoces d’un site peuvent rester inexplorées si elles se trouvent sous 
un bâtiment maçonné non démonté à la fouille, tandis que la présence de sols en dur, qui facilitent l’utilisation du balai, fait 
mécaniquement baisser le nombre de découvertes. La faible valeur intrinsèque de chaque pièce ne devait pas non plus inciter 
l’utilisateur à chercher très longtemps. 

On touche ici à nouveau à l’équivalence entre abondance des trouvailles monétaires et degré de monétarisation d’un 
site ou d’une région. Dans son compte rendu de notre volume (Martin, éd. 2016), R. Reece s’est livré à un rapide calcul : 

“One point which needs to be kept in mind here (not mentioned in the volume) is the different values of common coins in 
the earlier and later periods. Finds from the pre-Roman period are likely to be coins of lower value, and these will be better 
indicators of coin use than the Roman coins which follow. The finding of a 2nd c. sestertius is a very different matter from the 
finding of a single pre-Roman coin, a late 3rd c. barbarous radiate, or a small coin of the House of Theodosius: the sestertius is 
one-hundredth of a gold piece, the Theodosian copper might be valued at 1800 to the gold piece. In bald mathematical terms, 
only after some 18 late 4th c. coins have been found might an early sestertius be anticipated” (Reece 2017, 708). 

Traduit en ces termes, la fig. 11 indiquerait plutôt une baisse souvent assez forte des pertes monétaires sur nombre des 
sites qui y sont listés et, pour les sites particulièrement riches en monnaies gauloises, une diminution graduelle de l’usage 
monétaire au fil du temps. Naturellement une telle approche est beaucoup trop grossière, et le but de R. Reece n’est pas d’offrir 
un guide précis et infaillible : il faut bien sûr prendre en compte la nature et la durée de l’occupation, la présence ou non d’un 
sanctuaire, dont C. Schucany (2016) a montré qu’elle avait une forte influence sur la quantité de monnaies retrouvées, l’étendue 
de la fouille (a-t-elle concerné la partie résidentielle et/ou la partie productive), etc.

Il serait intéressant, dans les études à venir, de combiner l’approche proposée par l’archéologue britannique à d’autres 
estimations fondées sur d’autres paramètres. Certains chercheurs ont proposé de rapporter le nombre de monnaies à la 
surface fouillée 48. Dans le cas de la Bretagne, la comparaison du nombre de monnaies/ha pour les différents sites pour les cinq 
périodes chronologiques définies permet de faire ressortir quelques évolutions. Mais comme le note T. Brindle lui-même, il 
semble utile de pondérer le rapport brut du nombre de pièces/surface par un autre critère, que ce soit le volume ou la durée 
d’occupation. Ainsi C. Schucany (2016, 109) propose de rapporter le nombre de monnaies au volume de sédiment fouillé, en 
estimant l’épaisseur de sédiment excavé à 2 m pour les sites urbains et militaires et à 60 cm pour les sites ruraux (estimations 
fondées sur son expérience personnelle, qu’il conviendrait naturellement de vérifier et nuancer selon les sites et les régions). 
Pondérés de cette manière, les données apparaissent proches pour les deux types de sites, certains établissements ruraux 
affichant même des valeurs de monnaies/1 000 m3 supérieures à celles d’agglomérations (fig. 12). 

Par ailleurs, l’auteur de ces lignes a, dans un travail antérieur, proposé de rapporter le nombre de monnaies découvertes 
pour une phase d’occupation à la durée en années de la phase et à la surface fouillée 49. Les données rassemblées pour la période 
allant de 180 a.C. à 70 p.C. montrent que, contrairement à ce qu’on admet généralement, la conquête romaine ne provoqua pas 
une hausse brusque de l’usage monétaire (fig. 13). Précisons que ces calculs se fondaient avant tout sur des contextes d’habitat 
aggloméré, et ne prenaient en compte que le nombre brut de monnaies et pas leur valeur, le taux de change entre numéraires 
gaulois et romain en alliage cuivreux étant particulièrement compliqué à établir. Malgré tout, ces calculs permettent de réfuter 
l’idée d’une hausse brusque et immédiate de l’usage monétaire suite à l’intégration dans l’Empire romain ; il faudrait prolonger 
l’enquête au-delà de la période julio-claudienne afin de voir si des changements sont perceptibles ensuite. Mais on peut déjà 

48. Pour le monde grec, Callataÿ 2006, 192 ; pour la Bretagne, Brindle 2017, 242 et passim.
49. Martin 2016b, rassemblant et prolongeant les réflexions proposées dans Martin 2015.



606 – Gallia Rvstica 2

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	

Vindonissa	(n=6005):	AD	20-101	

Aven8cum	(n=931):	10	BC-AD	250	

Augusta	Raurica	(n=4585):	10	BC-(AD	270)	

Brenodor	(n=817):	20	BC-AD	250	

Aquae	Helve8cae	(n=428:)	AD	10-250	

Vitudurum	(n=785):	5	BC-AD	250	

Worb	(n=6):	AD	90-(270)	

Meikirch	(n=7):	AD	80-250	

*Biberist	(n=53):	AD	50-(270)	

Langendorf	(n=15):	AD	50-(270)	

Triengen	(n=15):	AD	20-250	

Alpnach	(n=8):	AD	90-(270)	

Cham-Hagendorn	(n=39):	AD	170-270	

*Die8kon		(n=194):	AD	20-(270)	

Urdorf	(n=8):	AD	170-250	

Buchs	(n=39):	AD	20-(270)	

*Seeb	(n=85):	AD	30-(270)	

*NeVenbach	(n=79):	AD	30-(270)	

Stutheien	(n=16):	AD	150-250	

military	camp	

towns/vici	

villae	

with	temple	
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noter qu’en Bretagne, il semble également y avoir une continuité forte entre l’usage monétaire avant et après la conquête 
(Brindle 2017, 277).

On sent bien combien les trois types d’estimation présentés ci-dessus restent hypothétiques. Comme pour les calculs de 
capacité des greniers et plus encore de surface cultivée, ils doivent être utilisés avant tout comme des indicateurs de tendances 
générales qu’il convient de confirmer par d’autres marqueurs. À nouveau, il est illusoire de vouloir approcher le sujet d’une 
manière purement quantitative. Les données chiffrées ne prennent sens qu’appréciées de façon qualitative.

La Gaule dans le cadre de l’économie impériale
Si on replace les campagnes gauloises dans le cadre plus large de l’économie provinciale, il semble difficile d’échapper 

à la conclusion que la conquête romaine a amené un accroissement du taux de monétarisation des populations rurales. Sans 
doute n’est-il pas certain que la quantité de numéraire circulant dans les campagnes ait augmenté de manière significative. 
Mais, comme on l’a rappelé, le monde rural doit être étudié en connexion avec le reste du système économique. On peut penser 
que la quantité totale de monnaie (numéraire mais aussi créances) a augmenté avec la conquête, l’intégration dans l’économie-
monde romaine, l’ouverture des marchés et le poids de l’armée (le fait que cette dernière entraîne une augmentation du stock 
monétaire ne signifie pas qu’elle n’ait que des effets “bénéfiques” sur l’économie : voir supra, chap. 10).

Même si l’augmentation de la masse monétaire reste à démontrer de manière ferme, il n’est par contre pas douteux que 
la conquête romaine ait amené une plus forte intégration sur le plan monétaire, avec l’imposition d’une monnaie de compte 
commune, un point souligné à plusieurs reprises par les historiens (voir par exemple Hopkins 1980 ; Lo Cascio 2003). De plus, 
la fin des émissions locales en Gaule dans les dernières années du ier siècle a.C., et leur disparition de la circulation dans les 
décennies qui ont suivi, ont eu pour effet de rendre monnaie de compte et numéraire identiques.

Par ailleurs, l’urbanisation accrue de la Gaule durant le Principat, l’imposition de la fiscalité romaine régulière (même si 
on a rappelé en introduction que ses effets ne sont pour l’instant pas quantifiables), à laquelle il faut ajouter, au moins jusqu’au 
début du iie siècle p.C, les contributions extraordinaires (voir supra, chap. 10), le développement de la culture de cash crops, 
ont nécessairement conduit une partie de la population rurale à avoir des contacts plus poussés avec l’économie monétaire et 
marchande 50. Que les transactions aient probablement eu lieu en ville et non dans les campagnes n’enlèvent rien au fait qu’elles 
étaient pratiquées par des campagnards. Il reste très difficile de dire si cette hausse du taux de monétarisation fut marginale 
ou si elle constitua un bouleversement majeur dans les comportements économiques des ruraux (remarques similaires dans 
Brindle 2017, 278-279). Le choix de l’une ou l’autre branche de l’alternative dépendra plus de la vision qu’on a de l’économie 
du Principat que des données à notre disposition. Toutefois ces dernières ne paraissent pas indiquer de rupture entre la fin de 
l’âge du Fer et le début de l’époque romaine.

Il faut en tout cas souligner que les données numismatiques semblent aller dans le sens d’une relative prospérité 
des campagnes gauloises. Comme nous l’avons souligné plus haut, la présence de trésors monétaires en milieu rural, pour 
M. Crawford un indice de faible vélocité de circulation, atteste également la pénétration réelle du numéraire hors des milieux 
urbains. Plusieurs auteurs ont également souligné la relative abondance de l’or dans les campagnes par rapport aux villes. 
C’est vrai à l’époque laténienne et cela continue à l’être à l’époque romaine 51. À notre connaissance, on n’a guère repris 
l’interprétation de ces découvertes en Gaule depuis les contributions publiées dans Brenot & Loriot, éd. 1992 ; seul X. Loriot a 
offert plus récemment un panorama de la question, mais étendu à tout l’empire (Loriot 2003). Il est probable que la relative 
abondance de l’or et, peut-être, des dépôts, indique une circulation différente, plus lente, avec des paiements moins fréquents 
mais potentiellement plus élevés, par exemple dans le cadre de ventes en gros ou de ventes sur pied des récoltes (Plin., Ep., 8.2 
pour des vendanges). La signification des monnaies d’or change probablement au cours du temps ; on rappellera notamment 
que le système monétaire de l’Antiquité tardive accorde à ce métal une importance bien plus grande que sous le Principat. Les 

50. Brindle 2017, 277-278 souligne également, pour la Bretagne, l’importance de l’urbanisation.
51. La Tène : Haselgrove 2005 ; Wigg-Wolf 2011. Époque romaine : Aubin 1984 ; Brenot & Loriot, éd. 1992 ; van Heesch 2016 ; Doyen 2016. 

Catalogue des découvertes romaines dans Callu & Loriot 1990 ; Bland & Loriot 2010.
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données rassemblées pour le Centre-Est par A. Burgevin et B. Filipiak (2016) semblent confirmer qu’à cette époque les monnaies 
en métaux précieux, or mais aussi argent, sont liées à l’administration romaine civile et militaire.

Les monnaies disparaissent des sites au plus tard dans la première moitié du ve siècle p.C., à un moment où l’économie 
monétaire semble se contracter fortement dans toute la Gaule. La fin de l’approvisionnement en numéraire frais, vers 400, 
est un temps compensée par certaines pratiques comme la découpe des petits bronzes, mais l’économie monétaire semble 
souffrir fortement de l’effritement puis de la disparition de l’infrastructure impériale. Il s’agit là d’un fait significatif, qui illustre 
bien l’encastrement de l’économie de marché dans les institutions politiques et administratives romaines – une réalité qui a 
reçu beaucoup d’attention ces dernières années et justifie, selon certains chercheurs, l’application de la “nouvelle économie 
institutionnelle” à l’Antiquité. L’étude de la circulation monétaire dans l’espace gaulois est indissociable de celle de son 
évolution historique générale. La monnaie frappée apparaît lors d’une profonde restructuration du monde laténien dans le 
dernier quart du iiie siècle a.C. et connaît une éclipse avec la fin de l’Empire romain. Entre ces deux moments, le développement 
de l’économie monétaire est solidaire des progrès de l’urbanisation et de l’ouverture des marchés liée à l’intégration dans le 
monde impérial. C’est seulement en les replaçant dans ce cadre que les données quantifiées prennent sens. Comme dans le 
cas des greniers, l’étude des découvertes monétaires apporte des éclairages précieux sur l’économie de la Gaule. Néanmoins, il 
faut garder à l’esprit la nature encore très artificielle des chiffres auxquels nous arrivons. Leur valeur heuristique est certaine, 
mais ils ne permettent pas de tracer avec certitude des courbes de croissance et de décroissance.

Conclusion
Les deux possibles proxies présentés ci-dessous ne sont naturellement pas les seuls possibles ; tous doivent cependant 

être abordés avec prudence. Ainsi, parmi les proxies prometteurs, A. Wilson a récemment identifié les moulins hydrauliques, 
dont J.-P. Brun a il y a peu dressé une synthèse qui fait la part belle aux provinces gauloises et germaniques. Cette recherche 
est solidaire de celle sur les meules et les outils de mouture à la main, en fort développement ces dernières années 52. Il n’est 
pas inintéressant de rappeler ici quelques résultats de ces recherches récentes.

Pour les meules manuelles, F. Malrain a souligné dans ce volume l’importance du passage de la meule à va-et-vient à la 
meule rotative, dont le rendement est beaucoup plus important 53. Les données sont maintenant suffisamment étoffées pour 
affirmer que la diffusion de cette dernière en Gaule interne a eu lieu durant la transition La Tène B2/C1, dans la seconde moitié 
du iiie siècle a.C. ; les meules à va-et-vient ont presqu’entièrement disparu au début du siècle suivant (Jaccottey et al. 2013). 
Les meules rotatives restent utilisées durant toute la période romaine. On constate depuis La Tène finale une augmentation 
du diamètre des meules, qui semble s’expliquer à la fois par la volonté d’augmenter les rendements et par celle d’obtenir une 
farine de meilleure qualité (Jaccottey et al. 2011, 298). On ne remarque pas de baisse particulière des diamètres durant l’Antiquité 
tardive et le Haut Moyen Âge, mais il convient d’observer que le corpus est moins fourni pour cette période. 

En Gaule Narbonnaise, le nombre de moulins manuels semble diminuer sous le principat, au moment où on observe 
la présence de moulins à eau et à sang (Brun 2016, 37, d’après les travaux de S. Longepierre). Comme on sait, on a longtemps 
cru que le moulin hydraulique, bien que connu dans l’Antiquité, n’avait réellement été utilisé qu’à partir du Moyen Âge : il 
s’agissait en réalité d’une distorsion due à l’emploi des seules sources textuelles. En l’état actuel des données, il semblerait que 
le moulin hydraulique soit inconnu dans les Gaules avant César : on aurait donc là un bon indicateur archéologique des effets 
de la conquête sur l’économie provinciale 54. La même constatation semble valable pour les moulins à sang (qu’on identifie 

52. Wilson 2014, 161‑162 ; Brun 2016, qui reprend et met à jour Brun 2006 ; Brun et al. 2017, sur les moulins à eau et à sang de Gaule. Pour les 
meules à main, voir notamment Buchsenschutz et al., éd. 2011 ; Williams & Peacock, éd. 2011.

53. On considère généralement que la meule rotative permet d’obtenir des rendements dix fois supérieurs à ceux de la meule à va-et-
vient, pour un total de 1,5 kg de farine par heure (Jaccottey et al. 2013, 414, avec bibliographie à la n. 46). Toutefois, une expérience récente avec 
une meule rotative assemblée sur un modèle protohistorique alsacien a permis de moudre 500 g de blé tendre en 45 mn, et d’obtenir 450 g de 
farine (Jodry & Thomann 2013). Le manque d’habitude est peut-être en cause, et on note que cela reste tout de même cinq à six fois plus rapide que 
la mouture sur une meule à va-et-vient (une expérimentation récente a permis d’obtenir 100 g/h : Hamon 2006, 85, avec bibliographie).

54. Brun 2016, 37, privilégie l’hypothèse d’une diffusion par l’armée : s’il n’exclut pas la découverte d’exemples antérieurs à notre ère, il ne 
semble donc pas croire à la possibilité de moulins hydrauliques protohistoriques. La technologie est en effet d’origine orientale et ne paraît avoir 
atteint l’Italie qu’au ier s. a.C. (ibid., 24).
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grâce au diamètre des meules). En Gaule, leur distribution et leur chronologie semblent similaire à celles des moulins à eau 
(Brun et al. 2017). 

Il ne fait pas de doute que, du point de vue économique, l’emploi d’un moulin pour des tâches difficiles ou longues 
telles que la mouture ou le broyage des minerais constituait un progrès. Le rendement d’un moulin hydraulique peut être 
estimé entre 20 et 30 kg de farine par heure, contre 1,5 kg pour la meule rotative manuelle (Wilson 2002, 12). Dans l’Édit de 
Dioclétien, le prix maximal d’un moulin hydraulique est de 2000 deniers, contre 250 pour un moulin manuel et 1250 à 1500 pour 
un moulin à traction animale (Edict. Diocl. 15.52-55, cité par Brun 2016, 24) : lorsqu’on en avait les moyens - et l’utilité - il était 
donc avantageux d’équiper son domaine d’un moulin à eau ou à sang. Ces installations, dont on peut penser qu’elles restent 
souvent non détectées à la fouille (soit qu’on ne les cherche pas, soit qu’elles se situent un peu à l’écart des bâtiments principaux 
et donc en dehors de l’emprise de la fouille), apparaissent d’ailleurs relativement répandues (Brun et al. 2017, fig. 15).

Mais au-delà de ces problèmes de rentabilité, on notera cependant combien les hypothèses avancées pour expliquer 
le phénomène vont bien au-delà du problème de la croissance économique. Si J.-P. Brun rejette fortement l’idée d’un blocage 
technique dû à l’omniprésence des esclaves, soutenue notamment par certains historiens dits “primitivistes”, il les rejoint 
lorsqu’il écrit que “[l]es Anciens n’avaient pas de politique du développement économique” (Brun 2006, 125). L’explication 
que propose le savant français dépend au final de sa vision de l’histoire sociale de l’époque romaine. Comme on l’a dit, il 
insiste en effet beaucoup sur la relation entre moulins et esclaves, en rejetant nettement et certainement avec raison l’idée 
courante que l’esclavage aurait entravé le développement technique : au contraire, le moulin fournissait une opportunité pour 
libérer de tâches peu rentables une main-d’œuvre précieuse. Le déclin des grands domaines fondés sur le travail servile serait 
une des causes de la réduction du nombre de moulins hydrauliques, avec la paupérisation et le déclassement des paysans 
libres 55. Pour les provinces nord-occidentales, si les recherches récentes semblent confirmer le second point, on notera toutefois 
que la présence massive d’esclaves dans les campagnes gallo-romaines a été récemment remise en cause 56. J.-P. Brun insiste 
également sur l’importance de l’urbanisation dans le développement des minoteries (Brun 2016, 45) et se demande si certaines 
installations rurales n’avaient pas également pour but d’approvisionner les communautés urbaines - une hypothèse que les 
données gauloises ne permettent pas encore de confirmer (Brun et al. 2017). Ainsi, si les problèmes de coûts et de rentabilité 
ont certainement été pris en compte par les propriétaires ruraux antiques qui construisirent moulins à eau et à sang, les raisons 
de leur diffusion et de leur disparition doivent être comprises dans un cadre bien plus large.

Si c’est à juste titre qu’A. Wilson (2014, 165) appelle à ne pas utiliser naïvement les données quantitatives et à se demander 
ce qu’on compte et comment on le fait, il apparaît donc encore plus nécessaire de se demander avant tout pourquoi on compte. 
Comme on le voit, malgré leur objectivité apparente (comptages de mobilier ou de structures issues de travaux archéologiques), 
aucun des proxies choisis n’est neutre, et tous se fondent en premier lieu sur un présupposé contemporain, qui voit dans la 
croissance un phénomène fondamentalement positif. Ce point est très bien illustré dans ce volume par la contribution de 
S. Lepetz sur la stature animale et humaine (supra chap. 6). Alors que l’idée d’un accroissement de la taille animale consécutive 
à la conquête romaine s’était imposée, en partie suite à ses propres travaux (Lepetz 1996a), l’auteur rappelle ici que l’évolution 
trouve en fait ses racines au iiie siècle a.C., et en propose une explication inédite : il s’agirait d’une conséquence non recherchée 
de l’amélioration de l’alimentation animale. Il rappelle également qu’un gros animal n’est pas nécessairement meilleur du point 
de vue économique, car il coûte proportionnellement plus cher à nourrir.

Dans le même temps, les quelques données qu’il rassemble sur l’accroissement de la stature humaine contrastent 
singulièrement avec celles présentées habituellement et qui semblaient accréditer l’idée d’une augmentation de la taille durant 
l’Empire romain – nouveau proxy mis notamment en avant par W. Jongman et E. Lo Cascio. Les données britanniques et 
italiennes présentées par S. Lepetz montrent au contraire une évolution inverse, avec un creux durant l’époque romaine et 

55. Brun 2006, 124-127, plus développé sur ce point que Brun 2016, 44-45.
56. Ouzoulias 2006, 221‑248 ; voir également Roymans & Zandstra 2011.
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 une reprise médiévale : utile rappel du caractère embryonnaire de ces études, souvent fondées sur de petits échantillons et qui 
manquent d’ailleurs pour l’espace gaulois, et salutaire appel à la prudence dans l’interprétation des données archéologiques 57.

Pour finir, il est clair qu’on ne dispose pas à ce jour de données suffisantes permettant de tracer une courbe des périodes 
de croissance et décroissance dans l’espace gaulois et germanique. On laissera au lecteur la décision de le déplorer ou de s’en 
féliciter. On sait la force des chiffres, encore plus sous forme d’histogrammes et autres courbes : le choix a été fait ici de ne pas 
tenter une représentation graphique du phénomène, ce que les données n’autorisent pas ; on n’a pas voulu non plus rapprocher 
artificiellement plusieurs proxies sur un même graphique (Wilson 2009 et 2014 présente de tels exemples de courbes douteuses 
voire frauduleuses). Sans perdre de vue une problématique commune, il nous semble de meilleure méthode d’étudier chaque 
objet séparément, chacun avec les techniques et les représentations les plus appropriées et les mieux éprouvées, sans renoncer 
à innover en la matière si nécessaire. 

Pour autant, les données quantitatives présentées dans ce chapitre, et plus généralement dans ce volume, apportent 
une contribution de première importance à notre connaissance de l’économie protohistorique et romaine. On a pu constater 
que les différents proxies explorés présentent un certain nombre de tendances communes. Ils confirment tout d’abord qu’une 
première rupture, au moins aussi fondamentale que celle de la conquête romaine, a eu lieu à la transition entre La Tène B2 et La 
Tène C1, soit à la fin du iiie et au début du iie siècle a.C. C’est durant le dernier âge du Fer que se mettent en place des cadres qui 
resteront bien établis durant toute l’Antiquité et parfois au-delà (supra chap. 8). L’intégration dans le monde romain entraîne 
d’abord une intensification des phénomènes à l’œuvre : circulation monétaire plus fournie, pétrification et agrandissement 
des greniers aériens, augmentation de la taille des meules. Elle ne paraît pas renouveler les cadres techniques et sociaux autant 
que l’avait fait la transition La Tène B2/C1, même si elle apporte naturellement son lot de nouveautés, tels que les moulins 
hydrauliques et à traction animale.

Mais c’est avant tout l’accroissement des populations non productrices, urbaines et dans un premier temps surtout 
militaires, qui constitue le changement principal. Cette constatation n’est pas nouvelle mais mérite d’être répétée. C’est aux 
nécessités structurelles de l’approvisionnement de ces populations qu’il nous faut attribuer la majeure partie des mutations 
constatées. Le développement des marchés apparaît comme une conséquence secondaire de ce phénomène, plutôt que comme 
le résultat de l’importation par les conquérants d’une mentalité et d’un système économiques tournés vers la maximisation 
du profit. Il ne s’agit pas de nier que des développements de cet ordre aient pu avoir lieu, et l’émergence de la villa semble 
contemporaine d’une mise en valeur de terres plus ingrates, indice de la progression d’une agriculture extensive dont les 
premières traces sont cependant à chercher dans la protohistoire. Mais si les propriétaires de villae ont certainement eu à cœur 
d’exploiter au mieux leurs domaines et d’en tirer le plus de bénéfices possibles, les indices suggérant qu’ils aient activement 
œuvré à créer des marchés pour écouler leurs productions manquent. Dans un domaine proche, A. Tchernia (2011) a pu parler 
de “commerce imbriqué” pour désigner la manière dont les marchands faisaient leur miel des approvisionnements aux armées 
et comment ils utilisaient les infrastructures publiques pour mener à bien leurs affaires.

La perte d’importance des villes et les transformations dans l’occupation militaire du territoire expliquent l’arrêt de 
la circulation monétaire à l’Antiquité tardive, une fois désorganisés les circuits d’approvisionnement du Principat, le retour 
progressif à des greniers plus petits puis la réapparition des silos souterrains, la disparition des moulins à eau et à sang. 

57. A. Wilson, tout en considérant qu’il s’agit là d’un proxy d’avenir, a lui-même appelé à une lecture plus prudente des données. Il a 
souligné les différences régionales et a rappelé le régime alimentaire particulier des peuples vivant de pastoralisme (riche en protéines animales), 
qui remet en question l’idée qu’une grande taille, parce qu’elle semble indiquer une alimentation de qualité, soit nécessairement l’indice d’une 
économie développée (Wilson 2014, 155-156, avec une partie de la bibliographie antérieure ; voir également Kron 2005 et Scheidel 2009).
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