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RÉSUMÉ

La louille dê deux snclos quadrangulaires dans la
forêt de Saint-Arnoult-en-Yvelines contribue à la pro-
blématique des Viercckschanzen dans le Nord de la
Franc€. L'auteur replacê son analys€ dans le cadre plus
vasle d€s lravaux dss cherchêurs d'Europe dê l'Est sur
c€ typo de struclur€s.

La fouillê du site de Longvilliers au lieu-dit " Bois
d€ Réculet. a mis au jour une zon€ d'habitat portant
des traces de slruclures bâties st de vêstiges matériels
ainsi qu'un systèms original dê porteri€ associé au lalus
internê de I'enceintê. La datation proposé€ à partir du
malériol situe I'occupation de I'snclos dans la socondê
moitié du premisr siècle av. J.-C.

Le second site à Longvilli€rs, au lieu-dit " Bois
dês Côt€s " n'a fait l 'objet que d'une fouille tràs par-
tielle. ll parait comparable par sa structur€ au précédsnt
bien que l'absenc€ d€ tout mobiliêr laisse en susgens
tanl sa fonclion qu6 sa datation.

The digging of two quadrangular enclosures in
Saint-Arnoult-en-Yvelin€' lor€st adds somethino nêw to
lhê problêm ol Viereckschanze, in the North of-France.
ThÊ authôr giv€s a widêr angls to lhis study by compa-
ring it to Eastern Europe enclosures.

Th€ first sit€ at Longvilliors (Bois d€ Réculêt) has
revealed an habitat with an original sntrancê associaled
to th€ insid€ €nbankm€nt. This was occuoi€d in lhe se-
cond hall ot lh€ lirst century B.C. The second (Bois des
Côt€s) has b€€n barely sludied but s€ems comparable
to the first ons even though it's dating has not bsen
made æssibls through the Iâck ol artifacts.
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La Jouille des deux enclos ds Longvilliers s'inscrit
parfaitsment dans les préoccupations d€ c€ colloquê,
pour deux raisons sssentiêlles. En premier lisu, il s'agit
de structures inventoriées et clâssées parmi lss €nclos
cultuels probables, sur la base d'uns définition morpho-
logique. Les résultats de la fouillê conlirmeront-ils ou in-
firmeront-ils cel a priori morphologiqug ? En sêcond
liêu, cette fouill€ répond aux voeux de I'ensemble des
participants à ce colloque qui souhaitaient voir entre-
prendre des fouilles de contrôle sur des structures clas-
sées dans la catégorie des Viereckschanzen. ll laul
préciser à cet eff€t, que la louille de ces deux struc-
tures, quelques mois après la tenue du colloque, n'est
que le tail du hâsard et qu'elle ne prétend âucunement
résoudre les problèmes de fonctions inhérentes à ce
lype d'enclos. ll ne s'agit là que d'une pierre de plus ap-
portée à un édifice encore bien fragile.

1. CIRCONSTANCES DE LA
DÉCOUVERTE

C'est à la suite des travaux de déboisêment de la
bande d'emprise du futur T.G.V. Allanlique en lorêt de
Saint-Arnoul t ,  qu'une opéral ion de sauvstags
d'urgence, en accord avec la Sous-Direction des
Antiquités Historiques d'l le de Frânce et la S.N.C.F., a
été décidée au début du mois de d6cembr€ 1985.
Init ialement, l ' intervention devait se l imiter à une partie
seulement (35 m) d'un enclos à lrois côtés donl la pré-
sence avail été signalé€ aux responsables de la
S.N.C.F. par Monsieur François Zuber. Par la suite, une
seconde enceinte quadrangulaire a été découverte tou-
jours sur la bande d'emprise du T.G.V., à environ 750 m
à l 'êst de la précédente. C'est à Monsieur Gil los Beck
que nous devons Ia découverte de cette secondê slruc-
ture,  lors d 'une vis i te du chant ier  de foui l le.  Devant
I'ampleur des destructions occasionnées à ce second
enclos, (3/4 de la surface avait déjà fait lbbj€t d'un dês-
souchage) nous avons décidé une intervention plus im-
portante en moyens matériels et en temps. Nous dêvons
à cetts occasion, remercier les responsables dê la
S.N.C.F. et plus paniculièrement Monsieur G. Clavsry,
chef de district. oour lêur aide en matériels et leur
grande compréh€nsion.

L'autorisâtion de fouil lê a été confiés à Monsieur
Jean-Guy Sairlrat, Archéologue Départemental,. Ls
suivi de la louil le et les lravaux de tsrrain ont été menés
à bien par MM lvan Barat, Luc Baray et Pierre Néron,
durant les mois de décembre 85 et iânvier 86.

Les conditions atmosphériquès et climatiques qui
ont prévalu tout le long de ce sauvêtage, n'ont pas per-
mis la réâlisation d'une louil le f in€. ni uns interv€ntion
aisée de l 'éouioe.

Pour des raisons de commodités. nous orésente-
rons d'abord les résullats de la fouil le de l 'enclos oua-
drangulaire, découvert par Mr. Gil les Beck. Par la sur-
face louil lée et les résultats obtenus, cet enclos mérite
une plus longue présentation. Pour l 'enclos à trois cô-
tés, qui est à l 'origine du sâuvetagê, nous préssnterons
les résultais sans tenlative d'interorélation. en atten-
dant de plus amples informations lors d'une prochaine
fouil ls.

2. SITUATION

L'enclos quadrangulaire esi silué sur la commune
de Longvil l iers, au l ieuiit "Le Bois de Réculst", en forêt

dê Saint-Arnouh, à environ 2,5 km au sud-est du village
de Saint-Arnoult. l l occupe un rebord de plateau, bordé
d€ pêntes graduelles à l'est, l 'ou€st et le nord. Le côté
sud donne sur le olateau.

Les coordonnées Lambert sont l€s suivantes :
x = 573,27O, y = 95,930, z = |58 m au point le plus
haut (lig. 1).

!, virre o-t t t

Fig. 1 : Situation géogtaphique et topographique des
deux enceintes de la forêt de Saint-Arnoult (Yvelines).
1 : enceinte quadrangulaire du " Bois de Réculet ";
2 : enceinte à trois côtés du "Bois des Côtes.. (extruit
de la carte l.G.N. au 1/25000e).

3. GÉOLOGIE

Le plateau, au lieu-dit " Le Bois de Réculet ", est
constitué d'argile à meulière de Montmorency. La lorma-
tion argileuse à meulière ssl âssez sableuse el très
mélangée avsc lês sables argileux de Lozère. C'est un
ensemble formé de cailloux et de blocs siliceux emballés
dans unê matricê argileuse. L'argile est rougeâtre, brune
ou ocre. souvsnt bariolée.

Les pentes est €t nord sont formées de sables de
Fontaineblsau. lls sont fins et dê coulsur jaune. lls af-
fleurent sous l'argilê à meulière.

Lss limons qui constituent la Tormalion superfi-
ciêllo, portent des sols bruns lessivés. C'est sur ces li-
mons qu'est élablie la forêt de Saint-Arnoult (chênaie si-
liciml€).

Le matériel archéologique a été retrouvé à la base
des limons d€s plateaux ên contact dirêct avec I'argile à
meulière de Monlmorency.

4. DESCRIPTION

L'enceintê du "Bois de Réculet" est un quadrila-
tèrs de torme irrégulière dont voici lss dimensions. Les
mesures ont été prises au sommet des angles que for
ment lss lalus :

côté sud :68,85 m de longueur
coté est:85,70 m de longueur
coté nord :90 m de longueur
côté ouest :66,30 m de longueur
Ls lalus cantral, orienté nord-sud, mesure 74 m de

longueur. ll est situé à égâle distance des anglês sud-
est et nord-est, à 40 m environ. La partie ainsi délimitée
forme un rectangle de 2395 m2. La seconde, de forme
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irrégulière, est situés à I'ouest du talus central êt repré-
sente uns surface totale d'€nviron 2735 m2.

La surface totale enclose pâr les talus périphé-
riques est proche de I'hectare (5130 m2), st place dès à
présent cêttê enceinte parmi les enceintes protohisto-
riques du typs Viercckschanzen probable. ll appartien-
dra à la suite des observations laites en cours de
fouilles êt à l'étudê oui suit de confirmer ou d'infirmer
cette hvoothèse.

Les talus périphériquos, aux anglês droits et rele-
vés, sont précédés d'un fossé dont une légère dénivel-
lation ên surface lrahissait la présence avant la louille.
Aucune interruption n'a été observée sur l ' intégralité du
pourtour du talus périphérique. Ce talus âinsi que celui
qui se trouvâit à l ' intérieur de I'enceinte, atteint rarement
plus de 1 m de hauteur aux endroits les mieux conser-
vés (côté sud). Sur une grande partie du côté est êt du
côté nord ainsi que sur l 'angle formé par ces deux côtés,

:i.:

N

YVELINES

LON{GVILLIERS

Fig.2 : Longvilliers, le " Bois de Réculet " (Yvelines). Plan de l'enceinte avec |bmpbcement des sondages et des
zones décapées (Dessin L. Barcy).
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le talus a subi une érosion important€ qui l 'a réduit à sa
plus simple €xpression. Dâns toute cette zono, le som-
met du talus se trouve au niveau de I'aire interne de
l'sncsints (Fig.2).

Le talus interne est également précédé d'un tossé
sur son côté esl. La louille confirm€ra la préssncs d'une
portê à l'smplacêmont d'une interruption observés au
centre dê ce talus.

On explique dilficilomsnt la lorme irrégulière de
l'enclos. Ên effet, aucun obstacls natur€l n'est à
l'origine de la forme donnée à c€tte slructurs; le relief
du terrain sur le côté ouest ne préssntait aucun€ ano-
malis majêurê qui pourrait sxpliqusr pourquoi les bâtis-
seurs ont lalt un tracé oblious du talus à cet sndroit.
Nous devons conclurs à un choix délibéré dont la linalité
nous échapps ou à des problèmês ds tracé dus à la dé-
nivellation du terrain (plus de 4 m de dénivelé séparent
le lalus nord du talus sud) (fig. 4).

5. FOUILLE

lnconnu de tous êt étant situé dans la zone
d'êmprise du lracé du T.G.V. allantique, l 'enceinte du
" Bois de Réculet " a fait lbbjet avant sa découvêrte et
notre intsrvention. d'un déboissment suivi d'un déssou-
chage qui ont complètement bouleversé le sol sur envi-
ron 20 à 25 cm de prolondeur. Dsvant l'état saccagé ds
la surfacê ênclose par I'enceinte et l 'ampleur d€s des-
tructions à venir, un décapage mécanique systématique
de I'âire interne de l'enceinte, lalus et lossé périphérique
compris ful décidé. La direction de la S.N-C.F. nous a

gracieus€menl prêté une pelle mécanique munie d'un
godet plat pour le décapage de surface et d'un godet à
curer les lossés pour pratiquer diftérents sondages à
lravsrs les lalus €t les fossés.

Le décâpage de surface devait nous aider à repé-
rêr d'évêntuêllês slructures en creux lsllss oue des
losses ou des trous de poteaux, Mais lss travâux qui
ont précédé notrs intervention et le substrat peu favo-
rable ns nous ont oas lacilité le travail ni la lecture du
lerrain. ll sst forl possible dans cês conditions que cer-
tains témoins archéologiques aient disparu avant de
pouvoir êtrs r€marqués.

Si aucune structur€ sn creux n'est apparue à ce
premiêr décapage dê l'ensêmblê du site, tout au moins
nous avons ou conslater au nord de l'enceinte et à
I'angle du ialus périphérique st du talus central côté
ousst une zonê à fortê densité de fragments de clayon-
nage rubéfiés. Un nettoyage à la truelle de cette zone a
oermis d€ constater la orésence de tessons de céra-
mique mélangés aux clayonnages mais aussi de clr-
conscrirê la totalité de la zons possédant des vestiges
en surface. Une fouille a été décidée à cet endroit selon
les possibili iés climaliques et le lemps qui nous était im-
part i  pour l 'ensemble du sauvetage. Un niveau
d'occupation slructuré a été mis en évidence (cl. le ni-
vêau d'occupation).

Dss décapages mécaniques ont été repris sur cer-
tainss zones susceptibl€s de livrer dês vestiges de
structures archéologiques notamment à l'angle nord-
ou€st d€ I'encainte, sur une partie des talus périphé-
r iquês ou intêrnes et  p lus part icu l iè reme nt  à
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Fig.3 : Longvilliers, le " Bois de Réculet " (Yvelines). Répan ion des obiets du niveau 1. La zone est limitée au sud
pàr une baÀde de teffe non décapée. Le trait interrcmpu indique l'emplacement de la suiace à touiller (niveau 2). Les
trous de poteaux du dernier niveau sont également indiqués pour mieux comprcndra leur position par rcppon aux
vestiges du niveau 1 (Dessin L. Baray, d'aqès relevés l. Barat et P. Néron).
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l 'êmolacem€nt de I'interruption observé€ au mili€u du
tâlus interns. Ssule cettê dernièr€ zone décapée a livré
les restes d'un système de lsrmsture avec des lrous de
poteaux (ci-d6ssous ls paragraphe sur "la portê").

Plusieurs sondages, une douzainè au total, ont été
eftectués à la polle mécaniqus à trâvers l€s snsembl€s
talus/lossés aux endroils où ceux-ci paraissaient lss
mieux conservés. Seul lê côté sud n'a pas lail l 'objet de
sondages étanl donné sa position à l'êxtérieur de la
zone d'emprise du T.G.V. et pour laquellê nous n'avions
pas d'autorisaiion de louille. Par ailleurs, oll€ demêure
ancore boiséo (Fig.2). La portion du lossé nord située à
I'sst du sondage 4 a fait I 'obj€t d'un décapage en sur-
face sur un€ longueur de 10 m onviron, puis en profon-
deur ce qui nous a permis de récupérer le matériel ar-
chéologique et d'observer le remplissage.

6. LES ENSEMBLES TALUS/
FOSSÉS PÉRIPHÉRIOUES ET
INTERNES

Les talus périphériques tormenl un quadrilatère
fermé, irrégulier, aux angles relevés tandis qus lê talus
interne est intêrrompu, €n son cgntre, pour I'amén€gê-
ment d'un passage. La touille montrera la contômPora-
néité de ce dernier st de l'édificalion de l'sncêint€. Les

ftè.Ë
f\r

talus sont encore bien conssrvés sur l€ côté sud (1 m
€nviron) mais plus on s'éloignê en dirâction du v€rsant
nord, plus lêur relief diminue progrêssivsment pour
linalement atteindre la surlace interne ds l'snceinte,
notamm6nt à l'angls nord-6st. Une érosion imPortante
liée à la déclivité naturells du terrain sur l€que! lut
construit I 'snc€inte permel d'expliquer la conservation
différenti€lle du talus selon les endroits.

6.1. CARACTÉRtSTtOUES (SOUS 20 À
30 CM DE DECAPAGE)

Lê talus vari€ selon lês coupes de 0,40 à 1 m ds
hautsur pour une largeur à la base pouvant atteindre
3,85 m au nord (coupe 04), 4,70 m pour le talus intern€
(coup€ 10), 4,80 m à l'ou€st (coupe 15) et 6,60 m à
l'êst (coupê 12) (lig. 5 et 7).

Les lossés périphériqu€s ont unê protondêuI com-
prise entr€ 0,80 st 1 m pour 1,90 à 3,20 m ds largeur
concurr€mmênl au fossé intern€ dont la profondeur va-
rie de 0,70 à 1,55 m (coup€s 10 et 3) st la largeur de
1 .25 à 2.20 m.

Pour les profils, on observs une varialion continue
du V plus ou moins évasé à la form€ en cuvettê en pas-
sant oar le U aux bords suoérieurs évasés.
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Fig.4: Longvilliers, l€ " Bois de Réculet. (Yvelines)- Répartition des obiets du niveau 2. La louille pone sut 36 m2
eiviron. La-bande de tene située au sud a mâinlenant disparu. Les trous de poteaux sont indiqués pour mémoirc par
rcpport à ta épaftition des vestiges du niveau 2 (Dessin L. Baray, d'après relevés l. Barat, L' Baray et P. Néron).
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Lês lossés ont élé crêusés dans l'argile sncais-
sant jusqu'au sable, mis à part le lossé nord qui a été
entièremênt creusé dans le sablê naturèl affleurant à cêt
endroit.

6.2. REMPLISSAGE ET STRATIGRAPHIE
DES FOSSÉS

La slrat igraphie des fossés êst  sensiblement
identique à I'exception de la portê ouest du lossé nord.
Pour commencer, passons en revue le remplissagê le
olus fréou€nt.

Le r€mplissage préssnte deux parties plus ou
moins bi€n distinctes de bas en haut. Unê oremière oâr-
t ie homogèn6, composée d'une couche d'argi l€ sa-
bleuse gris bsige, mêlée ds graviers. La composition de
cstt€ couche rappelle cellê dê la couche supérisurs du
talus qui est également composée d'argile sableuse
mêlée de graviers et de cailloutis, mais de couleur plus
orangée. Cene première partie correspond au lessivagg
de la couche supérieure du talus. La relation stratigra-
phique entrê ces deux couches est évidente (coupes 3,
13, 15).

La seconde partie du rêmplissâge esl composée
d'une alternance de couches d'éboulis naturels. Chaque
couche d'éboulis est séparée d€ la précédente par un lit
de cailloutis plus ou moins grossiers dont le pendâge st

la position indiqusnt Iê plus souvent une provenance
externe (opposés au talus pour le talus central)
(coup€s 3,2,15). Lss couches ont une composition soit
uniforme (sable ou argile) soit allsrnée. C'êst dans cette
partie quê lbn a relrouvé des tessons de céramique,
mêlés de charbon de bois et plus rarement, de terre
cendreuse (coupe 13). La partiê supérieure du remplis-
sagê s'êst révélés complètement stérile (fig. 5,6,7).

Examinons maintenant la stratigraphie de la por-
tion ouest du fossé nord. C'est la couoe 4 oui nous ren-
seigne sur le mode de remplissage d€ cette partie
(fig.5). Sur cette coupe on ne retrouve pas l'allernance
de couches d'éboulis naturels séparés par des lits de
cailloutis. Le remplissage est composé d'une seule
couchê dê sable très lin à I' intérieur de laquelle aucune
slrate ni aucun classement de malériaux n'ont été ob-
servés. L'êxoiication de ce ohénomène doit âtrs recher
chée dans la comoosition du substrat sableux dans lê-
quel cette oarlie du fossé nord a été crêusée. Pour ce
fossé comme pour lss autres, les procêssus du com-
blement onl été les mêmes. lci aussi il y a d'abord eu
lêssivags des bords supériêurs du tossé êt dépôt d'une
première couche au lond (présencê de pierres). Mais
contrairement au substrat argileux des autr€s lossés, Ie
sabl€ n'a pas résisté à l'érosion. La forms en cuvelte en
témoigne. ll a sullit d'une saison tout au plus pour pro-
voquer l'éboulêm€nt complet de ses bords et son com-
blement.

ct', - - -=:
SONOÂGE 3.COUPE SUD

f l. VA, W,t" lïI]o F=u F.lu

'-r.-.}:1--i

soNDâcE a.COUpE OUESr .\,.1
Fig.5 : Longvilliers, le " Bois de Béculet " (Yvelines). Coupes stratigraphiquas de l'ensemble tâlus/tossé. Sondages
3et4.
1 : terrc naturclle mêlée de sable; 2: argile sableuse i 3: sable argileux; 4: gruviers et cail loutis; 5: sable; 6:
sable grcssier (Dessin L. Baray, d'après rclevés l. Barat).
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Ce phônomènê a été véIif ié à nos déPens, au
cours dê la fouil ls de cot hiver oir les pluiês , puis les
phases de gel et do dégel de la prêmière ssmaine d€
Janvier ont suf{i à provoquer le lessivag€ suivi de
l'éboulêmênt des coupês dês sondages quê nous
avions ouverls (coupe 4).

Comme pour les autres lossés (cl, coupes), la 10-
tali ié du matériel archéologique se trouve dans la partie
inférieurs du remplissage. On remarqu€, €n plus de
nombreux lessons de céramiquê, la préssncê d'abon-
dants lragmênts d'argil€ cuite mêlée de cail loux. C€s
lragments proviennenl probablement de l 'érosion du
niveau d'occupâlion situé à l ' intérieur de l 'enceinte qui
fait face à cette portion du fossé (cf. nivêau d'occu-
oation).

6.3. LE TALUS

ll est comoosé selon les couoes de 1 à 3 couches
d'argile sableuse. Plus tréquemment una sêuls couche
assez épaisse d'argile sableuse jaune orangée, mêlée
de cail loutis et de pierrês, lê compose. Dans le cas
contraire, la succession des couches se lait comm€
suit, de bas en haut du tâlus :

- couche 3 : argils grise beige mêlé€ de sable, de
cail loutis st de oierres.

- couche 2: argile sablsuss ds couleur prochê de
la précédsnte mais contsnant un pourcenlage d'argile
moindre. mêlée de cail loutis et de oienes.

- couche 1 : argile sableuse jaun€-orangée, mè-
lés de cailloutis êt de piêrres, dans laquellê le pourcen-
tag€ de sabl€ ssl ass€z important.

L'€ns€mbl€ dê cês couchss rspose soit sur I'argile
natur€llê encaissants, soit sur ls sable naturel atfl€urant
sur lê versanl nord (coupe 4). Lê talus €st formé d6 ma-
tér iaux extrai ts du cr€ussm€nl des fossés. Sa
composition râppêllê ainsi cêlls dss différentes couchss
géologiques traversées lors du crsusement des lossés
jusqu'au sable naturel. La composition beaucoup plus
sablêuss de la couche'1 s'expliqu€rait ainsi. Aucune
slructure int€rn€ n'a é1é observée, ni la orésence
d'évsntuels lrous ds poteaux sous les talus.

Aucun matériel archéologiqus n'a été retrouvé à
l'intérieur de la masse du talus êxcêption faite d'un tes-
son atypique situ6 à la base d'une couche sombre vi-
sible sur la coupe sud du sondage 13 (fig. 6).

Les coupes du sondage 7 du talus ouest ont ré-
vélé la présencs d'unê couche sombre de composition
identique à cell€ du sondage 13. ll s'agit d'une couche
de sable argi leux de couleur noirâtre qui  rappel le
quelque peu la décomposition ds végétaux. La nature
exacle de cetlê couche n'â pu êtrê détsrminée. On peut
émettrê I'hypothèse d'une couche d'occupation anté-
risurs à l'édification de I'enceinte.

7. LA PORTE

Avant lê début de la louil le et le décapage systé-
maliquê de l 'aire interne de l 'enc€inte, la partie c€ntrale

f-1, W, W" EAo E=Ju lffiu

Fig.6: Longvi iers, le " Bois de Réculet " (Yvelines). Coupes stratigraphhues de l'ensemble talus/tossé. Sondages
2 et 13.
1 : teïe naturelle nêlée de sable;2: argile sableuse; 3: sable argileux ; 4 : graviers et cailloutis;5: sable
argileux de couleur noirâtre : 6 : chafuons de bois (Dessin L. Barcy, d'apès relevés L Barat).
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du talus intsrng présentait une intsrruption assez mar-
quéê. Ello 6tait située respectivement à environ 35 m
du talus sud êt du lalus nord. Un passage de 3,5 m étâil
ainsi aménagé €ntrs les deux parties de I'encsinte
(tis. 2).

Pour mieux comDr€ndre la naturê êxacte ds cott6
intsrruplion, un premier décapagê de la zone concernés
fut effectué à la oelle mécanioue. ll a mis en évidsnc€
qu'à I' int6rruption du lalus correspondait uns int€rruption
du lossé. Dès c€t instant, il dêvenâit évident que
l'inlêrruption était un aménagement volontaire du talus
el par conséqu€nl était contemporaine de l'édification
de l'sncsintâ. Fort de c€tte pr€mière conslatation, un
second décapage en profondeur lul êntrepris de façon à
repérer d'évêntuêllês struclures annex€s. C'est ainsi
qu€ deux trous de poleaux ont été mis au jour de chaque
côté du passags aménagé ênlre lês deux parties du ta-
lus. Le oolsau sud oui était situé sous l'éboulement du
talus nous donns la largeur approximative de I'ouvêrturê
ds l'époque (4 m). A ces dsux trous de poteaux avaat
été adjointe unê petite tranchéê longue de 1,10 m envi-
ron, oriontéê vers le csnlre du passage. L'orientation
des lragments de bois, ên état ds décomposilion très
avancée, relrouvés dans ls remplissage ds ces cavités
et des trous de poleaux permst d'envisager un système
de poteaux vêrticaux avec sablièrês basses.

En plus des restes de bois, le remplissage de ces
cavités contenail des Jragm6nts d'argile brûlée, dês
charbons de bois et de la torrê condreuse.

La présence de vestiges de même nalure dans lê
rêmplissags inférieur du fossé interns (coupês 13 et 14)

peut probablemsnt s'expliquêr en parlis par l 'érosion de
la zone de passagê. L'hypolhèse d'una dêstruction vio-
lente par incendie de la porte paraît recevable. De
mêms, I'existencs d'une palissad€, composée de pieux,
au sommet du talus interne pêrmottrait d'expliquêr, outre
la présence de charbons de bois dans le remplissage du
lossé interne mâis égalemênt un cloisonnemênt plus ef-
ficacê de l'espacê ên r€lation avec lê système de
fermeturs de la porl€. En effêt, il êst fort possibl€ qu'une
palissadê de bois ait êxisté, bien qu'aucune trace ne
nous soit garu€nue (érosion intensive du sommet des
talus), comme trait d'union enlre la porte en bois
(structure vert ical€) et  les sxtrémités des talus
(slruclure oblique) (lig. 10). Une r€constitution idéali
sée sera plus explicite qu'un long développement. lci se
Dose donc le oroblème de la reconstitution en élévation
du système de lêrmeture. Avant lout, ce système qui
associe trous de ootsaux et des sablières basses esl
en dé{initive assei original puisqu'il dêmêurê inconnu
sur aucun autre gissment. Actuellêmsnt les dilférents
systèmes de ferm€turê connus pour des constructions
d€ la fin de La Tène sont lê olus souvent monumentaux.
On peut citer lês sxêmplss maintes fois mentionnés de
l'oppidum de Manching ou de la viercckschanze de
Holzhausen.

La position dês sablières basses de chaque côté
de l'entrée semble écarler la possibilité d'un système de
baltant pivotant. Mais alors, quelle pourrait être la fina-
lité d'un tel systèmê ? Et pourquoi ne pâs avoir dès le
départ, aménagé uns interruplion moins large ? Nous
pensons donc qu'il dêvait exister malgré tout, fixés aux

17771 Wrm F-rn
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Fig.7 : Longviltiars, le " Bois de Réculat. (Yvelines). Coupes stratigruphiques de l'ensembls talus/tossé. Sondages
12 et 15.
1: tarrcnaturcl lemêtéedesable;2:aryi lesableuse;3:sableargi leux;4:grcviercetcai l lout is;5:chabons
de tDis ; 6 : sable (Dessin L. Batay, d'apès relevés l. Barat).
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extrémités dês sablières basses, un ou deux batlants
pivotant de laçon à fermer lê passage.

Un décapage mécanique a également été effectué
dans Ie talus est face à i ' intêrruplion du lalus internê. l l
s'agissait, là aussi, de véril ier la présence ou l 'absencê
d'une porte, étant donné le dénivelé que présentait le
talus à cet endroil. Ce décapage suivi d'un sondage
(coupe 6) a révélé l 'absence d'une porte de ce côté de
I'enceinte. Les anomalies observées sont dues à une
érosion importanle de ce versânt.

8. L'HABITAT

l l  est situé à I 'ang1e du talus nord et du tâlus in-
terne, côté ouest. C'esl la présence de nombreux frag-
ments d'argile brûlée Iors du décapag€ de 20 à 30 cm
qui attirâ notre attention. Unê bande de terre non déca-
pée limite l 'extension de cette zone vers Ie sud (l ig.3).

Un nel toyage à la t ruel le suiv i  d 'une foui l le de
36 m2 a permis de mettrê en évrdence deux nivsaux de
vestiges par dessus un pavag€ d€ pierres calcaires êt
de sil€x. L'ensemble était structuré oar 6lrous dê oo-
teâux (tig. 3).

8.1. LES DEUX NIVEAUX DE VESTIGES

Les deux niveaux étaient composés de sable ar-
gi leux brun clair  à zone beige môlé de graviers et  de
cai l lout is.  l ls  sonl  issus de la décomposi t ion de la
couche d'argile sablsuse jaune orangé, sous-jacente.
Le premier niveau corrêspond âux vestiges découverts
en surface de décapagê. l l  s'agit essentiellement dê
fragments d'argiles brûlées dont csrtains présentaient
des empreintês de banchagês, de quelques lessons de
céramique et d'une tigê en tsr qui pourrait être un frag-
ment d'anse. Le mobil ier se répartit sur toule la surfac€
du sol sans organisation particulière (l ig.3). Sous ce
premier niveau, à l0 cm environ, un second niveau de
vestiges en partie en place a été fouil lé. Le second ni-
veau n'a pu être observé quo sur les 36 m2 de la partie
fouil léê (l ig. 4). Contrairêment au niveau 1, ici, lê mobi-
l ier céramique se répadit en deux zones bien distinctes,
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Fig.8: Longvilliers, le " Bois de Réculet. (Yvelines).
Mobilier céramique du niveau d'occupation. 1 à 18 :
niveaux 1 et 2. 19 et 20 : ttou de Doteau n" 4 (Dessin
l. Baraû.
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séparées par une airs vide de vestiges (arrachage d'une
souche) et une plaque de toyer écrasée en place, La
présenca ên plus de cstte plaque de foyer, de deux
vases écrasés en place, à la base de c€ second niveau,
indique qu' i l  s 'agi t  à propremênt par l€r  d 'un niveau
d'occupation en place. Le mobil ier archéologique repo-
sait directement sur une sorle de dallage en pierre. Des
lragments informes d'objêts en fer, des morceaux de
lail iers et une douil le ên ler complètent l ' inventairê du
mobilier découvêrt (l ig.8). Oes fragments de clayon-
nâge étaient également présents à ce niveau. l ls
étaient, pour la plupart, concentrés à l ' intérieur d'une
cavité de forme irrégulière, de 2,2 m environ, située
dans la partie nord de la fouil le. L'amas d'argile brûlée
atteignai t  une épaisseur de 30 cm environ (c 'est  à
proximité immédiate de cstle cavité que se trouve le trou
de poteau n'6). La fonction précise de cette structure
demeure inexpl iquée. l l  ne s 'agi t  probablement pas
d'une structur€ de combustion étanl donnée l 'âbssncê
de toutes traces dê rubéfaclion sn dehors des trag-
ments de clayonnage. L'hypolhèse la plus plausible est
cslle d'une cavité naturêlle dans laouslle aurai€nt été
piégés des tragmênls dê clayonnage qui constituaient à
l 'origine les murs du bâtim€nt (f ig.4)

8.2. L'AMÉNAGEMENT OU SOL

Deux épaisseurs de pavage de pierres ont été dis-
posés sur le substrat argilo-sableux €ncaissant. La l i-
mite précise de ce pavage n'a pu ôtre déterminée pour
les côtés sud, est êt ouêst, élant donné I'exiguité de la
louil le; au nord, l 'âxtension du pavage semble l imitée
par la paroi du bâtiment malérialisé€ au sol par les trous
de poteaux. Nous devons préciser à c6 sujet que seules
lês pierr€s du pr€mi€r pavag€ sn relation dirêcte av€c l€
mobil ier ont fail I 'objet d'un rêlevé en plan (l ig.4). Unê
partie du premier niveau, notamm€nt dans toute la moitié
ouest de la fouil le, et l 'ens€mble du second niveau n'ont
ou êtr€ relevés fautê de temos devant les mênaces d€
destruction du sit€. l l  faut imaginer, pour le niv€au 2, un
pavagê de pierres quasiment jointif sur touts Ia surface
ou sot.

\ i?
Fig 9: Longvillierc, le . Bois de Réculet " (Yvelines).
Mobiliet céramique des diffétents sondages : 1 :
sondage 14 (la rcconstitution graphique du n'1 pose
prcAème étant donné l'état ércdé du col d'amphorc lors
de sa découvene); 2: sondage 11 ; 3: sondage 5;
4 à 8 : sondage 1 (Dessin l. Barât).
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Les pierres du niveau 1 présentaient, le plus sou-
vent, une surfacê plane tandis quo celles du niveau 2
étaient de form€s olus diverses.

La tonction de drainage de ce pavags semble évi-
dente pour cê lype de sol que la moindre pluie rend im-
praticablê et glissant (expérience vécue durant la fouille
de l'hiver 85/86).

9. LES TROUS DE POTEAUX

Une fois la fouille des 36 m2 terminée, un décâ-
page mécânique de la totalité de la zone de vesliges et
de la bande de terrê non décaoéê située au sud fut en-
trêpris, à la recherche de structures excavées. Deux
alignements parallèles de trois lrous de poteaux ont été
mis en évidsnce. Les deux âlignsmenls dessinent le
plan d'une maison à une nêi de 6,30 à 6,50 m d€ lon-
gueur et de 5,50 à 4,90 m de largeur. Les écarts entre
chaque lrou de poteau qui sont très proches restituent
I'image d'un bâtiment rectangulaire presquê parfait.
Entre les lrous de poteaux 1 et 3, il y a 2,60 m d'écart;
entre lês 2 et  4,  i l  y  a 2,30 m;alors qu'sntre les numé-
ros 3 et 5 et 4 et 6, il y a respeclivement 4 m. lls ont
une lorm€ circulaire à l'exception des n'3 et 4 qui sont
oblongues. L€ur diamètre vârie de 20 à 36 cm. Les
trous de poteaux 3 et 4 ont unê longueur respective de
40 et 70 cm et une lârgeur de 18 el 40 cm. lls ont une
Drofondeur oui varie de 15 à 30 cm sous 40 à 50 cm
environ de décapage (2 décapages).

Le remplissage des trous de poteaux était com-
posé ds sablê très peu argileux mêlé de nombreux lrag-
ments d'argiles brûléês, de charbons de bois et de
cendr€. Des tessons dê céramiqu€ ont été découverts
dans le remplissage des trous de poleaux n" 3 (fig. 8).

La contemporanéité du niveau d'occupation st des
trous de poteaux sst assurée par la nalure id€nlique des
rempl issag€s de c€s derniers et  des vest iges
d'occupalion découverts.

Si la superposition des différents plans (niveau 1,
niv€au 2 et trous de poteaux) montro la parfaite corres-
pondance à I'ouesl entre la dispersion des vestiges et la
limite des trous de poteaux, nous en concluons à la dis-
parition probâble de deux lrous de poteaux supplémen-
taires du côté est, de laçon à circonscrire la zone de
vestiges de ce côté-ci du bâtiment. ll es't possible quê
ces deux trous de poteaux manquants n'aient pas été
identi{iés étant donné la nature bouleverséê du lerrain et
la méthode de décapage êmployée à cet  endroi t
\uEUaPagv I  ro,  ruvr/ .

La répartition des vestigss du niveau 1 au-delà de
lâ ligne des trous de poteaux nord est sans doutê due à
une érosion importante d 'une part ie du niv€au
d'occuoation en direction ds la oente naturelle du ter-
rain. Le premier nivêau est constitué des vestiges du ni-
veâu en place rêmontés à la surface sans doute par
l'action des racines ou des animaux fouilleurs.

A environ 6 m à l'avant du bâtiment, il existe deux
âutres trous de poleaux distants de 1,10 m. Le n" 7 de
forme circulairê a un diamètre de 40 cm oour une oro-
fondeur de 20 cm env;ron. Le n" I  est  de forme
oblongue. ll mesure '1,30 m de longueur, 60 cm de lar-
gsur et 38 cm de prolondeur sous le décapage (40 à
50 cm environ). La lorme de ce dernier trou de poteâu
rappelle beaucoup cell€ des trous de poteaux de la
porte. D'ailleurs le remplissagê est identique dans tous
les cas. ll s'âgit dê sable très légèrement argileux mêlé

dê charbons de bois êt dê cendre. Aucun veslige ar-
chéologique n'a été découvert dans leur remplissage.

La clntemporanéité de ces d€ux lrous de poteaux
st du bâtiment paraîl évidente comme le montre la na-
ture idenlique des remplissages.

10. LE MOBILIER
ARCHÉOLOGIQUE

Le mobi l isr  archéologique rêcuei l l i  est  assez
pauvre.  l l  provient essent ie l lement du niveau
d'occupalion et plus rarement dês dilférênts sondâges
oralioués aux trav€rs des fossés.

10.1. LA FAUNE

L'acidité du lerrain n'a oas oermis la conservalion
des ossem€nts.

10.2. LE MATÉRIEL MÉTALLIOUE

Un morcsau de clou en fer a été lrouvé au sommet
du tossé silué au niv€au de la porte. Le reste du matériel
Drovient du niveau d'occuoâtion :

- un lragmênl de tige en fer appanient au niveau 1.
- une douille ouverte en fer (niveau 2).
- des morceaux d'objets informes en ler et des

fragments de laitier (niveau 2).

10.3. LA CÉRAMIOUE

Une grande partie du matériel céramique recueilli
est composée de tessons atypiques. Nous ne présen-
tons que les lragmênts signiticatifs.

Ellê est composée de vases en majorité non tour-
nés. La céramique grossière domine largêment. On y
trouve principalement des lragments de bords cannelés
de dolium €t deux cols d'amphore. Dans la céramique
line, il y a des petits pots à pâte noire et dégraissants
siliceux fins. Aucun décor n'a été remarqué à l'exception
des cannelures situées sur la lace interne des bords de
dolium (fig.8 st 9). Certains vases présentent des sur-
faces finies par brossâge et/ou lustrage.

Le mobilier recueilli à diiférents endroits du siie
paraît pour le moins assez homogène. Unê datation à Ia
fin de I'indépendance gauloise et au débul de la période
augustéenne, vers le dernier quart du 1er s. av. J.-C,
semble recevable. Le col d'amphore Dressel 1B (fig. g,
n'2), les bords de pseudo-urnes type Bêsançon (fig.8
et 9), êt les pieds creux (fig.8 et 9) plaident en faveur
d'une datâtion assez basse âux alentours du troisième
quart  du 1er s.  av.  J.-C.Le rêsle du mobi l ier  est  t rop
peu caractéristique pour permettre la datalion du site;
à I'exception du petil vase à panse moulurée (tig. 9) que
l'on retrouve dans les tombes 68 et 76 de la nécropole
de la Tempête à Normée (Marne) daté de I'augustéen
(Brisson et Hatt, 1969).

L'âbsence totalê d'un cêrtain nombre d'éléments
cérâmiques typiquement augustéen tels que des imita-
tions de formes italiques ou de Ia céramique micacée,
peut indiquer égalemsnt une datation au troisième quart
du 1er s. av. J.-C. (fig. 8-9).
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11, HYPOTHESES
FONCTIONNELLES

Dès les premières recherchss entrsprises sur ce
type ds structure, soil ên Allemagnê (R€in€cke, 1910),
soit ên France (André, 1959), ce sont les problèmês
d'attributions fonctionnêlles qui dominent le débat.
S'agit-i l  de lerme indigène, d€ camp militaire construit
sur le modèle romain ou d€ l ieu à vocation culluelle ?
Encore aujourd'hui, la tênuê ds cs colloqu€ en témoigne,
aucune fonction privilégiée ns sêmblê délinit iv€m€nt
I'smportêr lace au nombrs élêvé de ces structures, à
lêur var iabi l i té morphologique et  aux problèmês
d'int€rprétation existants.

Le désaccord qui  existe êntre J.  Waldlausor
(1986) êt N. Venclova (1986) au sujet d6 la définit ion
fonctionnell€ de l 'enclos quadrangulairê de Mseck€
Zehrovicê (Bohème), à partir de l 'étude des mêmes don-
nées archéologiques, i l lustr€ parlaitement la complexité
du problème.

L'étude de cet ênclos est inléressante à maints
égards. En elfet, en premier l ieu, i l  est, à notre connais-
sance, le sêul  enclos acluêl lement foui l lé qui  corres-
pond morpholog iquemsnt à cêlui de Longvil l iers " Le
Bois de Réculet ". C€rlaines caractéristioues du mobi-
l ier retrouvé dans ces deux structures sont identiques
(présence de iémoins d'activité artisanale avec la pré-
sencs de morceaux do lait iers). Deuxièmement, comme
pour l 'onclos de Longvil l iers, âucune fonction particu-
lière ne semble évidente st surtout pas la fonclion cul-
tuelle.

Pour l inir, l 'exemple bohémien montre bien la dif lé-
rence €ntre les problèmes que se possnt l€s chêrcheurs
lrançais et ceux que se posent les chercheurs d'Europs
C€ntrale. Pour ces d6rnier, la discussion ne porte pas
sur la délinit ion fonctionnolle de l 'enclos à oartir d'une
délinil ion morphologique, mais sur l ' interprétation fonc-
tionnelle (cultuelle ou non) dês vestigss archéologiquês
découverts. Cet autrê aspect de !a rechêrche ne doit
pas ôtre négligé puisqu'i l poss clairsment, selon nous, le
véritabl€ problème soul€vé par l 'étudê ds css struc-
lurss. Ouel est le fact€ur dét€rminant sn dsrnièrs ana.
lyse ? La morphologiÊ de l 'enclos ou le matéri€l que I 'on
y trouve ?

Aussi c'est une des raisons pour lesquelles i l ap-
parait dê plus en plus qus sêules louil les , mèms ponc-
tuelles, peuvent apporter dês éléments nouveaux de
discussion, sans pour autânt répondre à toutes les
quest ions.  La foui l lê d€ l 'enclos quadrangulaire de
Longvi l l iers,  "  Le Bois de Fléculet  ,  est  sur ce point
assez signil icative. En êtl€t, cetls structure qui répond
à uns bonne pâûie des critères nécessaires à lâ défini-
l ion morphologique d'un Viereckshanze, s'avère nê
posséder aucun vestige de caractère cultuêl indéniable.
Pêut-on malgré tout psrc€voir, parmi les données mor-
phologiques connuos, dss indices en laveur d'une l€ll€
hypothèse ? Nous aurions lsndance à répondre par
l 'aff irmative, pour les raisons suivantes :

- Lês travaux d6 terrassemsnt nécessaires à
l'éditication d'une structurs comme cellê de Longvil l iers
écartênt, dès le dépari, I 'hypothès€ d'un enclos à bélail
ou d'uns ferme indigèns lortif iée. La prés€nc€ d'un bé-
tail, même très imporlant, ns requiert pas le cr€usement
d'un fossé, la construclion d'un talus et l 'aménagement
d'une ports, somme toutê assez élaborée. Une palis-
sads en bois aurait été amplsm€nl suffisantê pour

séparer la parlj€ habitée (partie ouest) de la partie parc à
bétail (nous attendons les résultats d€s prélèvements
faits, pour les analyses dê phosphate sur toute la sur-
facê de l 'encêinlê €l à l 'exlériêu4.

De même, dans le cadrs d'une terme forti l iée,
l 'uti l i té d'un fossé €t d'un talus interne ne s'explique pas
aisément.  Comme le fa isâi t  remarquer G. Bersu
(Buchsenschutz, 1978) pour l '€nclos d'Oberesslingen
(Allêmagne), I 'occupalion êst par ail leurs trop courte et
bsaucoup trop clairsemée pour un habitat permanent.

- Si I 'on retient l 'hypothèse d'unê construction mili-
tairs, les fonifications paraiss€nt en deçà des nécessi-
tés d'une bonn€ défensê. Fac€ aux armes de jets êm-
ployées, à la fin d€ I ' indépêndanca gauloise, les fossés
et lês talus ne sont d'aucun€ gfl icacité. D'autr€ oart.
l 'orisntation sud-ou€st du systèms interne est contraire
à une défense appropriée €n profondêur contre un en-
nemi venant du côté sud (seul côté d'accès facile, les
autres vsrsants sont plus ou moins raides)-

- Une hypothèse arlisanale semble beaucoup plus
londée. En sffet, la découverts d€ lragments lait isrs à
Longvi l l iers "  Ls Bois d€ Réculet  " ,  à Ms€cke
Zshrovics (Bohème),  et  de creusets à Marin- les-
Bourguignonnss (canton de Neuchâtel, Suisse) (Eglofl,
1386) plaidê sn faveur dê celt€ dernière hypothèse.
Mais ic i  aussi ,  les t ravaux nécessairês à une tel le
construction, la préssnce d'un système interne élaboré
sont aulant de données qu'i l  est ditf ici le de mettr€ en
relation avec une activité artisanale. Quelle serait la
fonction du système interne ? Et pourquoi cloisonner
ainsi l 'espace ?

Comme on le voil, tout€s ces hypothèses se heur-
tsnt d'un€ oart à I 'asoect monumental ds l 'enceinte dans
ls câs d'une ferme indigène, d'un enclos à bétail ou d'un
alelisr arl isanal, et d'autre parl à un manque de délense
appropriée dans le cas d'un enclos militaire. l l  nous
reste maintenant à envisager la dernière hypothèse
possible et général€ment admis€ pour ce type de struc-
ture, c'est-à-dire la tonction cultusll€.

Actuêl lemsnt nous connaissons quatre enclos
quadrangulaires morphologiquem€nt proches de ceux
dê Longvil l iers " Le Bois de Réculet ", pour lesquels la
fonction cultuêlle est proposée, Trois d€ ces exemples
sont s i lués on Bavièrê (Ai tsrst€insr ing,  Kumbach,
Burgstallhot), le dernier en Bohème (Msecke Zehrovice).
Comms nous I 'avons déjà fait remarquer, Cest l '€xemple
bohémi€n qui s€ rapproch€ lê plus d€ nolre structure. A
Burgstallhof êt à Msecke Zehrovice, le talus interne esl
également précédé d'un lossé;à Aitersteinering, une
interruption €st visible sur le lalus int€rnê. La construc-
tion sur poteau de Longvil l iers p€ut être rapprochée de
cel les de Gournay-sur-Aronde (Oise),  de Vendeui l -
Caply,  Les Châtelets (Oise),  d 'Eslrées-Saint-Denis
(Oise),  dê Markvart icê (Bavière),  de Holzhausen
(Bavière), d'Oberesslingen (Bavière) el du Donnersberg
(Bavière). Pour ce dernier site, comms à Longvil l iers,
l 'habitat est situé à l 'angl6 esl du talus nord. Lês ca-
banes de Msgcke Zehrovice ont une orientâtion est-
ousst comparabl€ à notre habitat st sonl égalêment si-
tué€s ls long du lalus nord.

En ce qui concêrns le mobil iêr recueil l i , i l  s'agit es-
senliell€ment pour ces deux d€rni€rs sitês d€ têssons
de céramiqu€ el de quelques scori€s de ler. Ri€n dans le
mobil ier no laiss€ suppos€r l 'sxislsnce de pratiquss cul-
luellss à l ' intéri€ur de css structurss. Au contraire, la
présencê d'une majorité d€ lragmonts de dolium dans
l'hâbitat de Longvil l iers fait plutôt pensêr à une unité de
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stockage agricole. Inv€rsement, on remarque qu€ si Ia
population éramique ne paraît pas très diversifiéê dans
ses types tonctionnsls, ceci pourrait êtr€ intsrprété,
dans le cadre de l'hypothèss cuttuelle, comme l€ choix
dê certains typ€s de récipients, diclé par lês nécassités
de la pratique du cull€. A c6 sujet, il est inléressant de
constater que sur le sitê ds Gournay-sur-Aronde, mis à
part la présênce des dépôts d'arm€s (pralique cultuellê
propre à la Picardie semble-t- i l ,  Duval ,  1985),  €t
d'ossemênts d'animaux st d'humains en nombrs impor-
tant (l 'acidité du sol n'a pas permis la conservation des
ossemenls sur la site de Longvilliers), le matériel cérâ-
mique et métâllique (outils) n'a rien d'exceptionnel êt est
parfaitement comparable à celui de Longvillisrs. Cette
dernière remarque nous amène à poser la question sui-
vante:  la miss au jour,  sur le s i t€ de Gournay-sur-
Aronde, du seul mobilier céramique st m6tâllique (autre
que des armes) aurai t - i l  permis d 'about i r  aux mêmes
conclusions fonctionnêlles ? ll êst évident que la mor-
phologie de Gournay-sur-Aronde ne correspond pas à la
définition de la "viereckschanzen" il n'aurait jamais élé
clâssé parmi lês enclos cultuels. Une lois dê plus, on
constate l' imooriance des inlerprétations fonctionnêllês
des artélacts tace aux a p orides définitions morpholo-
grques.

Lo dernlsr point en laveur d'une éventuelle tonc-
tion cultuelle nous est offert par le parti pris des bâlis-
seurs d€ I'enclos de Longvilliêrs, de creuser un lossé et
de construire un talus interne. Ces lravaux répondent
sans doute âu besoin de créêr une dél imitat ion ds
l'espacê, sn rapport avsc le cultê, qui ait un asp€ct mo-
numental et infranchissabls. La présence de la portê
procède du même esprit; i l s'agit de pêrmettre le pas-
sage d'une parlie à I'autre de l'€nclos selon des modali-
tés précises qui nous échappent complètemênt. Tandis
oue I'abssnce d'interruotion dâns l'ensemblê taluslossé
périphérique matérialise beaucoup mieux la séparation
sntre monde prolane et monde sacré. Pour les €nclos
dotés d'une intêrruption en périphérie, la présence d'une
porte monumentale lâil office de barrière inlranchis-
sable, notammsnt à Holzhausen el au Donnersberg. ll
esl intéressant de constater quo los enclos lunéraires
de plus pêtit€ taille sont généralemsnt dépourvus
d'entrés (18% seulemenl des enclos du Sénonais)  ;
sans doute parce que cês structures ne sont pas sn re-
lation avec des manilostalions cultusllos nécessitant la
circulation des personnes. Une lois Ie corps du défunl
mis en terre à l' intérieur de I'enclos. la séoaration entre
morts st vivants s'imposê désormais. Alors que les en-
clos dits cultuels, notammênt ceux de la Vill€neuve-au-
Châtelot  (Au be),  Fontaine- la-Gâi l lard e (Yonne),
Gou rnay-su r-Aro nde (Ois€), Azé (May€nne), Fère-
Champenoise (Marne), les phâses anciennês du sanc-
tuaire des " Châtelets " à Vendeuil-Caply (Oise) ou du
sanctuaire d'Estrées-Saint-Denis (Oise) pour n€ citer
que quelques exemples, possàdent une entrée comme
la plupart des enclos quadrangulaires d'Allemagne. La
présencê de cette èntrée doit être mise en rêlation avec
ls besoin de circulêr st ds passer librement du monde
profane au monde sacré durant toute la période
d'utilisation des lieux.

12. CONCLUSTON

Loin de résoudre le problème de la vocation des
enclos quadrangulaires de la lin du second Age du Fer,
la fouill€ de Longvilliers relance, en quelquo sode, lE dé-

bat à partir de deux poinls bien précis. Le premier
concsrnê les â prbri lonctionnsls quê lbn a, à partir des
déf in i l ions morphologiques des enclos cul tuels ou
Viereckschanzen. La louil le a le mérite de montrer
l ' insull isance de cês définil ions. Le deuxième point, la
parfaitê au mobil iêr dans la délinit ion fonclionnelle des
snclos. varie s€lon les auteurs. s€lon l€s sites st sur-
lout selon les associations observées. L'exemple du
mobilier céramique de Gournay-sur-Aronde est intéres-
sant. Retrouvé en association avec des dépôts d'armes
et dbssements, i l  sst considéré comme faisant partie
des " objets de cullê ", donc ayant une part dans la
définil ion cultuelle de I 'enclos; rêtrouvé seul, comme à
Longvil l iers ou à Msecke Zehrovics (Bohème) quelle
sera sa significalion ? On le voit bien, tout est affaire
d'associations €t de hiérarchisation des associations.
En clair. nous devrions abouiir à une hiérarchisalion des
critères discriminant en matièfe de Viereckschanzen. A
savoir, les associations observéês à partir dss données
archéologiquês connues pour chaque ênclos seront re-
placées par râppon à unê échelle de cri lères où seront
figurés les critèr€s (associ6s ou non) jugés discrimi-
nants 9n dernière analyse. Par ce procédé, on pourra
éludiêr la morphologie de l '€nclos, le mobil ier recueil l i ,
puis envisag€r son classement évsntuel parmi les en-
clos cultuêls sslon les associations reconnues (et ju-
gées discriminantes). Peut-ôtre arrivêrons-nous ainsi à

Fig 10: Longvilliers, le " Bois de Réculet " (Yvelines).
Rsconstitutions idéalisées de l'enclos Gn haut) et de la
poîte (en bas). Deux systèmes de sablières basses
peuvent être prcposés : en A des planches fixées ver-
ticalement dans les sablières, en B un système de
clayonnage et de torchis (en haut dessin Cl. Augereau,
en bas dessin L. Baray).

B
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Fig. 11 : Longvilliers, le "Bois des Côtes. (Yvalines).
A : plan de I'enceinte : 1 : talus et lossé probables;
2: tossé sûr; 3: zone déttuite par lbmqbe du T.c.V.
Atlantique ; 4 : zone non menacée
B: localisation des diftétents sondages €t décapages
ellectués sur la panie menacéè (dessins L. Bany).

sonir de l' impasse dans laquelle on se trouve actuelle-
ment (Iragmentation trop poussée de la documentation
qui privilégiê la morphologie de I'enclos au détriment de
matériel retrouvé), par une prise en compte, dans une
opljque globalisanle, de l'ensemble des données re-
cueillies. Nous arriverions, sans doutê, à meilre en évi-
dence uns certaine pluralité lonclionnellê dê ce type
d'enclos,  comm€ ls préconise lor t  justement
N. Venclova (1986) au sujet de I'enclos de Msecke
Zehrovice. Ces structures ont ou connaître diflérentes
utilisations selon les époquês auxquelles on se réfère.

ll apparait dê plus en plus nécessaire d€ remettre
en causê le conceot de la Viereckschanze en lanl

qu'uniqu€ lisu d€ culte ds la lin de l' indép€ndance
gauloiss. Deux raisons à csla: premièrêmênl il est
ditlicile d'admettre que lous lss enclos quadrangulaires
qui répondent peu ou prou à la définition morphologique
d'une Viercckschârze soiont cultuêls. Comment
êxoliouer alors les concêntrations ou I'absence totale de
cs lype dê struclure dans c€rtainês régions.
Deuxièmement, comment imaginer Ie stéréolypê partait
des lisux de culte de la fin do La Tènê, à trâvers une
Europe où la variabilité des rites lunérair€s va de pair
avêc une mosalque d€ population ?

ANNEXE

L'enclos à trois côtés dê Lonovilliers " Le Bois
dss Côtss " (Yvelines)

1. SITUATION

l l est situé sur la commune ds Longvilliêrs, au lieu-
dit " Le Bois des Côtes ", à environ 750 m à I'ouest du
Drécédent êt à 100 m de I'autorout€ A10. Contrairement
à l'autrs enclos, colui-ci sst établi en terrain plat (lig. 1).

Lss coordonnées lambert sont les suivantgs: x =
572,530, y = 95,780, z = 157 m au point le plus haut.

2. GÉOLOGIE

La formation géologique de ce sscteur est iden-
tiqus à I 'autre. l l  s'agit ici aussi de I 'argile à meulière de
Montmor€ncy établie sur lê sable de Fontainêblêau.

3. DESCRIPTION

C'sst un enclos à trois côtés dont les longueurs
rêspectives sont les suivantês : côté €st, 85 m ; côté
sud, 135 m ; côté ouest, 84 m. Le côté nord est dé-
pourvu de talus (fig. 11).

Lss talus sont conservés sur un oeu olus de
'1 mètre; lss angles sont relevés. Une intêrrupt ion du
talus sur le côté ost pourrait correspondre à une entrée.
Actuellêment cette interruption €st largs dê 10 m €nvi-
ron-

On rêmarque une légèrê dénivellation le long des
trois côtés qui corr€spond à la présence d'un lossé. De
même, on psut remarquêr quê I'air€ internê de I'enclos
est rehaussé€ de plusieurs c€ntimètres par rapport au
lsrrain environnant. Ce phénomèn€ est particuliàrement
visible sur le côté sud.

4. SONDAGES

Nous ns sommes inlervênus ou€ sur la oartie me-
nacée par lês travaux de la bande d'emprise du T.G.V.,
c'esl-à-dire à l'êxtrémité nord du côté ouest, sur 35 m
environ (fig. 1 1).

Un décapage de I'extrémité du talus, un sondage à
lravers I 'sns€mblê ta lus/ fossé €t  un second à
I'emplacemsnt supposé du côté nord, ont été êlleciués
à la pelle mécanique. Le décâpage et lê sondags du côté
nord onl révélé I'absencs de construc,tion de cs côlé de
l'enclos; aucune irace de talus ou de tossé n'a été
constatée. Le décapagê a monlré par ailleurs que le
tossé s'ârrôlail au même nivêau que lô lalus, Nous
avons ainsi la certitude ouo c€t enclos a été consiruit
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avec lrois côtés s€ulâment. S'agit-il d'un type parliculier
ou d'un enclos inachêvé ? oour lê momenl nous ns dis-
posons pas d'inlormâtions sulfisantes pour nous pro-
noncer. ll serâit intéressant d'êffêctuer des sondages
dê contrôle sur lss enclos qui ne présentent que trois
côtés de façon à individualiser soit un nouveau type
d'enclos (et de là, leurs fonclions éventuellês), soit à
mettrs en évidence lêur caraclèrê inachevé (tig. 12).

Le sondage à travers le talus et le fossé a permis
le relevé d'une coupe (fig. 12). Le lossé est un V évasé
d'une largeur de 2,2O n à la parlie supéri€urê êt d'une
profondeur de 1,10 m sous la couche d'humus lorestier.
Lâ stratigraphie présente le même type de rêmplissags
que les fossés de I'enclos quâdrangulâire. ll y a super-
position de couches de sable êl d'argile sableuse, mê-
lées ds graviers ot de cailloutis. On r€trouve également
une coulée de gros cailloux, provenant cen€ fois du ta-
lus.  Par dessus c€ premier ensemble se t rouve ung
couchs composés de sable argilêux de couleur beige,
mêlés de graviers et de cailloutis dont la composition
rappelle cellê du talus. La relation stratigraphiquê entre
cette dêrnière couche et le talus est évidentê. ll s'agit
b ien de l 'érosion ds ce dernier.  Un mince hor izon
d'humus forestier vient sceller l 'ensemble.

Ls combl€ment du tossé s'sst fait aooaremment
assez lentement. On constate pour commencer le lessi-
vage des bords supériêurs du fossé et la formation d€
couches de sable tin puis d'argile au tond ds cêlui-ci.
Une phase d'érosion importants nous est indiquée par Ia
couche dê gros cailloux. Catts couche donnê lê profil
d'équilibrê du tossé. Ce n'est qu'après un laps dê temps
assez important que la dernière couchê ds sablê argi-
leux est vênue obstruer le fossé. Commê on lo voit. les
proc€ssus de comblemênt sont parfaitemenl compa-
rables d'un site à l'autre. Cela sst sans doute dû à la na-
lure idêntique du substrat géologique sur lequel ont été
implântés lês deux snclos.

5. LE TALUS

l l  est  encors conservé sur 1,10 m de hautêur,
pour unê largeur à la base approchant les 7 m (fig. 12).
ll est composé de deux couchês principalss d'argile sa-
bleuse mêlée de cailloutis et ds graviers. La couche su-
périeure est de couleur jaune orangé. Trois petites
poches de sable grossier de couleur sombre sont vi-
sibles à la base de la seconde couche. L'ensemble de
ces matériaux provient du creusemenl du lossé. Le sol
sous le talus semble avoir été aménagé.

Aucun matériel archéologique !-r'a é1é recueilli dans
le remplissage du fossé ou du talus.

6. CONCLUSION

Cet enclos pose deux problèmes maleurs.
Premièrement, en l'absence de mobilier, il nê peut être
daté avec précision, sinon par comparaison avec des
slructures de lormês identiques connues en lorôt de
Rambouillel (Zuber, 1978). Une datation de La Tène fi-
nale peul être ainsi avancée ên altendant de plus
amples informations. En effet, sêule la {ouills des par-
ties encore conservées dans le bois geuvenl Deut-être
nous rênseigner.

Deuxièmement,  la forme de cet le structure et
I'absence de mobllier ne oerm€ttent aucune cdnclusion
d'ordrs lonclionnel, Tout au plus, pouvons-nous avan-
cer pour finir, uns hypolhèse à partir ds I'absênce de

talus sur lê côté nord. Si l ' intarruplion visible sur le côlé
êst corrêspond ré€llêment à une porte, nous sommes
donc €n orésence d'une structure orimitivement lermée
de tous les côtés.  Sinon, qusl  aurai t  été l ' intérêt
d'aménagsr une ports dans une structure ouverte sur
loutê unê façade. Nous pensons que le coté nord devait
ôtre conslruit à I'aid€ d'une palissade de bois dont au-
cunê trace ne nous est parvenue (nalure bouleversée
du têrrain).
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