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Fig. 1. Plan de répartition des contextes ayant livré du matériel ou des ossements LT B sur le confluent (©AWaP).



409

Mourir entre Sambre et Meuse : 
des sépultures de La Tène B au Grognon, à Namur (B)

Fanny Martin, Raphaël Vanmechelen, Dominique Bosquet, Caroline Laforest, Aurélie Joppart, 
Antonin Bielen, Élise Delaunois, Céline Devillers, Pierre-Benoît Gérard, Carole Hardy, Ignace Incoul, 

Philippe Lavachery, Sophie Loicq, Stéphane Pirson, Amandine Pierlot, Coline Quenon, 
Stéphane Ritzenthaler, Jonathan Robert, Julie Timmermans, Muriel Van Buylaere 

& Charlotte Van Eetvelde

L’ultime opération d’archéologie préventive menée de 2016 à 2019 au Grognon a été l’occasion de mettre en lumière certains épisodes 
méconnus de l’histoire du confluent namurois. Ce site naturel exceptionnel, localisé à la pointe de l’affleurement rocheux du Champeau qui le 
domine, et au confluent de la Meuse et de la Sambre, a attiré de tous temps les populations, que ce soit pour faire halte, installer habitat ou 
centre de pouvoir, prier ou enterrer les morts. L’intervention de terrain de l’importante équipe mobilisée par l’AWaP a notamment révélé une 
séquence stratigraphique remarquable, conservée dans les colluvions et alluvions limoneuses naturelles (Bosquet et al. 2018 : 53, Bosquet et 
al. 2019 : 278-280, Bosquet et al. 2020 : 248-251). Cette dernière permet de documenter des occupations durant l’ensemble du Mésolithique, 
des horizons du Néolithique moyen et récent/final, ainsi qu’un niveau de l’extrême fin de l’âge du Fer, recouvert directement par l’horizon 
augustéen. 

Cependant, une phase d’occupation est restée invisible dans la stratigraphie préhistorique et n’a été reconnue que tardivement, suite à 
la datation radiocarbone d’ossements humains et à l’identification de tessons de céramique épars. Cet épisode est intervenu au début de la 
période laténienne (LT B), soit aux alentours de la première moitié du IVe siècle av. n. è. La présence de sépultures en constitue le trait majeur.

Le confluent protohistorique

Si la configuration actuelle du confluent résulte de multiples phases d’aménagement, de remblaiement artificiel, toujours plus en avant des 
berges naturelles, l’étude géologique menée durant l’opération a mis en lumière les traits essentiels de la morphologie du confluent durant la 
Préhistoire et la Protohistoire (fig. 1 – Pirson et Spagna in Bosquet et Vanmechelen (dir.) 2020). Le massif namurien du Champeau et des coulées 
de débris résultant de son érosion en contexte périglaciaire servent de socle à des colluvions et des alluvions limoneuses déposées dans la 
première moitié de l’Holocène, pendant la période Mésolithique. Par la suite, à partir du Néolithique et jusqu’aux premiers aménagements 
romains, la zone de l’interfluve a surtout connu des phases de stabilisation par le développement de paléosols. Ce secteur, en pente douce, est 
limité par les berges abruptes des deux rivières. Une zone marécageuse et une plage bordant la rivière (dépôt de rive convexe) ont par ailleurs 
été documentées en contrebas de la pointe du confluent.

Sépultures et ossements épars

Une sépulture (Z.33 F.82) a été mise au jour en 2017, à l’occasion d’un sondage dans les limons alluviaux destiné à la caractérisation des 
horizons préhistoriques du confluent (Bosquet et al. 2018 : 53-54, Bosquet et al. 2019 : 280-281, Vanmechelen et al. 2019 : 199-200). Cette 
tombe masculine était située sur la zone haute de l’interfluve, dans une zone protégée des inondations, à une dizaine de mètres de l’abrupt 
menant à la plage de galets, non loin de la confluence. La tombe était orientée avec son chevet vers le sud ; ce dernier a cependant été 
détruit : la tête et la partie supérieure du corps ont été emportés par une fosse tardoromaine (fig. 2 et 4). Aucun aménagement contemporain 
(creusement de fosse, enclos fossoyé ou tertre) n’a pu être identifié à ses abords. Le défunt était étendu sur le dos, les bras le long du corps, 
l’une des mains repliée et les pieds croisés. Les observations taphonomiques ont permis de reconnaître une décomposition en espace colmaté. 
Le défunt était âgé de 20 à 25 ans au moment du décès et devait mesurer environ 1,80 m. Il présentait, malgré son jeune âge, divers indices 
pathologiques liés à des activités physiques soutenues ou des traumatismes (Laforest 2019). 
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Fig. 2. Sépulture Z.33 F.82 mise au jour en 2017 (© AWaP).

Fig. 3. Petit gobelet associé au défunt de la tombe Z.33 F.82 (© AWaP).
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Un membre postérieur de suidé, probable jambon, et un petit gobelet globulaire accompagnaient le défunt (fig. 3). Le petit gobelet correspond 
à un pot à bord rentrant simple (type P.Ib du référentiel chronotypologique de Martin 2017), connu également à Modave Pont-de-Bonne, 
où une datation radiocarbone le situe entre 390 et 200 av. n. è. ; à Broekom Sassenbroekberg ; et dans le fossé 1 d’Itteren, à proximité de 
Maastricht (Martin 2017 : 261 ; Vanvinckenroye 1988 : 49, Meurkens & Tol 2011 : 107, fig. 8.1b). Le même type apparaît également dans une 
tombe ardennaise de Gouvy Fosse del Haye (Draily et al. 2020 : 121, fig. 5 ; Draily & Vrielynck 2016).

Des ossements humains surnuméraires, parfois crématisés, ont également été recueillis lors du tamisage des sédiments du comblement de 
la sépulture. Certains d’entre eux ont pu être identifiés et appartiennent à deux individus immatures : un enfant âgé de 1 à 4 ans et un second 
de 5 à 9 ans (Laforest 2019). 

Cette sépulture offre de multiples parentés avec une autre tombe, trouvée en 1992 sous l’ancienne place Saint-Hilaire, dans les limons 
colluvionnaires sous-jacents aux niveaux gallo-romains précoces (sépulture S.44 – Plumier 1993a : 89 ; Plumier 1993b : 119 ; Plumier 1994 : 
38, Plumier & Ervynck, 1994, Plumier & Mees 1994, Plumier 1996a : 73-74, Plumier 1996b : 293). Le défunt était étendu en décubitus dorsal, 
la tête orientée vers l’est/nord-est et le visage face au nord, une main sur le bas-ventre et l’autre sous le bassin (fig. 4). Les limites de la fosse 

Fig. 4. Relevés des deux sépultures laténiennes (© AWaP).
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n’ont pas été identifiées avec certitude et le sujet n’était accompagné d’aucun mobilier conservé. L’étude des restes osseux, bien préservés, 
a révélé que le défunt, de sexe masculin, devait être âgé seulement d’environ 25 ans au moment de son décès (Plumier & Ervynck 1994). 
L’individu présente une asymétrie des membres supérieurs trahissant vraisemblablement une activité physique qu’il reste à caractériser1. Au 
moment de sa découverte, la sépulture avait été associée au fossé augustéen qui barre la terrasse du Grognon du nord au sud, et dès lors 
attribuée à cette période (Plumier & Ervynck 1994 : 52 ; Plumier & Mees 1994, Plumier 1996a : 74, Plumier 1996b : 293, datation reprise encore 
dans Plumier 2008 : 554, Plumier 2013 : 46). C’est finalement une analyse radiocarbone qui a permis de corriger l’erreur de datation de cette 
tombe et de garantir son attribution à la même période laténienne, voire sa stricte contemporanéité avec la tombe récemment révélée en aval. 
Les publications font également mention d’un tertre d’environ 80 cm de hauteur surmontant l’inhumation, mais dont la présence n’a pas été 
confirmée par les recherches de terrains récentes2.

À quelques mètres de la sépulture fouillée en 2017, sur la plage du confluent, des ossements humains épars (4 os au minimum dont un 
fémur gauche adulte3, un tibia et une clavicule), peuvent être associés à la même phase d’occupation (Bosquet et al. 2020 : 251). Concentrés 
dans une zone de moins de 6 m2, ils se trouvaient en position secondaire dans une couche à tendance érosive, contenant par ailleurs du 
matériel remanié mésolithique, néolithique et gallo-romain précoce4 

En l’attente de l’identification d’éventuels ossements humains supplémentaires parmi l’ensemble du matériel osseux récolté sur le site, 
le décompte des restes porte à cinq le nombre minimal d’individus laténiens ayant eu le confluent pour dernière demeure. Les analyses 
radiocarbone pratiquées sur les ossements des deux tombes ainsi que sur un fémur humain déposé sur la plage situent globalement la phase 
d’occupation, avec une calibration à 95.4 % de probabilité, durant La Tène B1-C1 (sépulture S.44 (1992) : 405-232 CalBC ; sépulture Z.33 F.82 
(2017) : 384-202 CalBC ; ossement sur la plage Z.35 F.78 : 396-208 CalBC)5. Fortement affectées par la présence d’un plateau dans la courbe 
de calibration6, on peut cependant avec prudence proposer de situer les trois dates dans la première partie de cette plage chronologique, en 
corrélation avec la typologie de la céramique, soit aux alentours de la phase B de la période laténienne, vers la première moitié du IVe siècle 
av. n. è. (fig. 5).

Fig. 5. Diagramme de calibration des dates 14C 
(Datations IRPA-KIK ; calibration OxCal v4.4.4 (2021))
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Mobilier dispersé
Du mobilier aux caractéristiques morphologiques et technologiques attribuables au début de la période laténienne a par ailleurs été 

identifié sur le site, en situation résiduelle dans les niveaux plus récents. Le matériel provient de contextes plus tardifs situés pour la plupart 
sur le versant nord de l’interfluve, du côté de la Sambre, dans l’angle ouest de l’emprise des recherches. La céramique en question a été 
reconnue selon des critères typologiques et technologiques, dans une série d’ensembles passés en revue de manière préliminaire. Le mobilier 
sélectionné s’élève à 23 fragments, pour un nombre minimum de 15 individus. Les 7 récipients identifiables se répartissent entre une majorité 
de formes ouvertes à bords divers, dont une jatte à bord ourlé (dite « coupe parasol »), et un pot à haut col vertical (fig. 6).

L’ensemble des formes identifiées (J.II, J.III, forme ancienne de J.IVB, P.Ic, P.Ib, jattes à bord ourlé) trouve de nombreuses comparaisons 
régionales dans une fourchette chronologique située au cours de La Tène B et peut être considéré comme approximativement contemporain 
des sépultures. On notera par ailleurs qu’un fragment de jatte à bord festonné avait déjà été mis au jour au Grognon lors des recherches 
menées le long de la rue du Pont, en 1968-1972 (Bonenfant 1972 : 39, fig. 6). Ce type de vase est connu sur toute la façade médio-Atlantique 
européenne, du VIe au IIIe siècle av. n. è. (Milcent 2006).

Éléments d’interprétation 
Les vestiges de La Tène B sur le confluent namurois inclinent à reconnaître au site un usage essentiellement funéraire. En dehors des deux 

inhumations, aucune autre structure n’a été repérée et les quelques fragments de céramique sont trop peu nombreux pour témoigner d’une 
présence constante sur le confluent. Si les restes humains sont localisés du côté mosan de l’interfluve et à sa pointe, les quelques fragments 
de céramique proviennent du versant nord, côté Sambre. C’est déjà de ce côté que la première jatte à bord festonné avait été découverte 
lors des travaux de la rue du Pont : un second exemplaire y est désormais attesté. En Belgique, les « coupes parasol » sont principalement 
connues en contexte souterrain (Han-sur-Lesse, Couvin La Roche Albéric, Sinsin, Waulsort) (Warmenbol 2013 : 97). L’ensemble de la céramique 
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Fig. 6. Mobilier épars datable de la phase LT B (© AWaP).
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mise au jour sur le site du Grognon pour La Tène B correspond par ailleurs à des productions soignées, ce qui, avec les restes humains, semble 
davantage compatible avec un contexte funéraire ou rituel tel qu’on en connaît en milieu souterrain dans le sud de la Belgique. Le caractère 
épars d’une série d’ossements humains au Grognon rappelle d’ailleurs les pratiques de manipulation post-mortem et de dépôt de restes 
humains dans ces mêmes sites, qui font office de sanctuaires naturels dans nos régions durant la Protohistoire.

À ce jour7, les divers ossements humains récoltés sur le confluent permettent d’identifier un minimum de cinq individus, dont deux enfants. 
Certains des ossements épars intégrés au comblement de la sépulture Z.33 F.82 étaient brûlés, ce qui suggère plusieurs types de pratiques 
funéraires sur le site, dont la crémation. La variété et la complexité des pratiques laténiennes liées au traitement des défunts (par exemple, 
constat in Mennessier-Jouannet et al. 2009) doit à ce stade laisser ouverte l’interprétation de la présence d’ossements épars.

La coexistence d’inhumations et de crémations sur un même site funéraire est un phénomène connu, notamment dans le groupe 
septentrional des tombelles ardennaises. Ce groupe, qui s’étend autour d’Houffalize et de Gouvy, est caractérisé par l’usage unique des tertres 
et par la pauvreté, sinon l’absence, de mobilier funéraire conservé (par contraste, notamment, avec les riches tombes à char du groupe 
méridional). Les recherches récentes, ayant mis en évidence de nombreux parallèles avec les nécropoles de la région de l’Eifel, ont permis de 
démontrer que ce groupe appartenait, avec l’HunsrückEifel Kultur, à un ensemble culturel plus large s’étendant vers l’Allemagne et le Grand-
Duché de Luxembourg (Draily et al. 2020). L’espace funéraire du Grognon semble faire écho à cet ensemble culturel, avec lequel il partage 
des caractéristiques telles que la pauvreté ou l’absence de dépôt associé au défunt, le recours à l’inhumation et la typologie de la céramique.

L’expertise archéo-anthropologique devra être finalisée, ce qui permettra peut-être à terme de faire avancer de manière substantielle 
la recherche sur les populations de la période laténienne, dont les restes osseux conservés sont extrêmement rares dans nos régions. Les 
résultats préliminaires de l’étude paléogénomique en cours suggèrent cependant que sur les deux sépultures en place, seul l’individu mis 
au jour en 1992 dispose d’assez d’ADN propre pour espérer prochainement un séquençage et une intégration aux études étendues sur les 
populations protohistoriques d’Europe occidentale8.

Enfin, la proximité de la fortification d’Hastedon, à Saint-Servais, dont une phase pourrait s’avérer contemporaine des sépultures du 
Grognon, permet d’envisager plus globalement l’implantation des populations gauloises au sein du terroir namurois. Hastedon est d’ailleurs 
le site laténien le plus proche du confluent Sambre-et-Meuse, à moins de 3 km de distance à vol d’oiseau. Les premières recherches y ont été 
menées dès 1865, à l’initiative de Napoléon III qui soupçonnait qu’il s’agisse du célèbre oppidum des Atuatuques mentionné par César. Les 
travaux de G. Arnould et F. de Radiguès, puis S. J. De Laet, M. E. Mariën, P.P. Bonenfant et H. Remy ont par la suite permis d’identifier un rempart 
qui court sur tout le périmètre du promontoire et qui a révélé, au niveau du mur de barrage, une structure interne en bois (probablement un 
rempart de type Erhang – Arnould & de Radiguès 1872 ; Bonenfant 1990 ; Cahen-Delhaye 2012). Un profond fossé, doublant le rempart au 
niveau du barrage, a livré du mobilier caractéristique du début de la période laténienne. Une analyse radiocarbone pratiquée sur un échantillon 
du tronçon sud-est du rempart et récemment recalibrée ne contredit pas cette attribution (LV-541 : 2400 +/- 110 BP = 750-394 CalBC (68.2%) ; 
794-208 CalBC (95.4 %)) et autorise à envisager prudemment une contemporanéité avec l’usage funéraire du confluent.

Notes
1 Étude C. Laforest (en cours).
2 La description du tertre semble similaire, par contre, à celle des couches de limon enrichies en humus et charbon de bois datées de la toute fin de la période 
laténienne et présentes en diverses zones du confluent au sommet des limons alluviaux holocènes et sous les aménagements gallo-romains (Bosquet et al. 
2020 : 185). 
3 Identification C. Polet.
4 Couche 35095 identifiée comme P-ES dans l’étude géologique (Pirson et Spagna in Bosquet et Vanmechelen (dir.) 2020).
5 Datations IRPA-KIK, M. Boudin ; calibration OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021) : 
RICH-27574 (NR92PSH.S263.C14) : 2297 +/- 25 BP = 400-363 CalBC (68.3 %), 405-232 CalBC (95.4 %) ; 
RICH-27482 (NR18GRO2.33359.C14) : 2230 +/- 24 BP = 366-209 CalBC (68.3 %), 384-202 CalBC (95.4 %) ;
RICH-28093 (NRGR02/35156/0003) : 2270 +/- 24 BP = 392-234 CalBC (68.3 %), 396-208 CalBC (95.4 %).
6 Calibrées à deux sigmas, les dates restent très larges et couvrent les phases B1, B2 et C1 de La Tène, au niveau d’un plateau dans les courbes de calibration. 
On soulignera cependant que la date de la sépulture S.44 (celle qui est la plus ancienne et la moins influencée par le plateau) se situe à 85.6 % entre 410 et 350 
CalBC, soit dans la phase B1 de La Tène. On peut raisonnablement penser, en corrélation avec la typologie de la céramique, que les ossements appartiennent 
à ce même horizon.
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7 Il est encore nécessaire de passer en revue l’ensemble des ossements recueillis en Z.35 (plage à l’extrémité du confluent) pour identifier d’éventuels autres 
restes humains.
8 Communication C. Laforest. Projet GENETIX, menée par l’équipe PACEA de l’Université de Bordeaux, sous la direction de Marie-France Guilloux.
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