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A venches reste-t-elle au Bas-Empire le centre urbain important qu'elle 
avait ete a l'epoque dassique? La question est tres controversee dans l'historio
graphie suisse. Selon la majorite des historiens, l'ancienne capitale des Helvetes 
serait une ville moribonde ou meme completement morte de 260 a la fin du XIe 
siede. La date de 260 est celle de sa prise par les Alamans1, alors qu'au XIe siede 
fut construite la muraille entourant la colline2. Que reste-t-il d'Avenches entre 
ces deux dates? Etait-elle une ville assez importante pour accueillir des eveques 
au VIe siede comme certaines sources l'affirment? Cette question, on le voit, 
souleve le probleme central du siege episcopal du diocese avant son installation 
a Lausanne. 

Ceux qui se refusent a croire qu'il y ait eu des eveques a A venches soutien
nent la these de l'abandon de la ville3 et s'appuient sur deux textes. Le premier, 
de Fredegaire (2, 40), mentionne la destruction de la ville par les Alamans en 
260. Fredegaire ecrit pres de quatre sied es apres cet evenement, mais semble 
disposer de sources locales. D'ailleurs, cette incursion est attestee par d'autres 
textes (Jeröme, Zosime et Zonaras) qui ne precisent toutefois pas quelle partie 
exacte de la Gaule fut pillee. On ne peut cependant nier que la Suisse actuelle ait 
ete touchee par l'invasion en raison des indices archeologiques et epigraphiques 
mis en evidence en de nombreux endroits. A A venches, au demeurant, aucune 
trace de destruction datant de cette epoque n'a ete decouverte4. Le second texte 
invoque est d' Ammien Marcellin ( 15, 1 1) qui, un siede apres 260, affirme que la 

* Nous voulons remercier ici Regula Frei-Stolba et lean-Daniel Morerod pour l'aide precieuse 
qu'ils nous ont apportee tout au long de ce travail. 

I D. van Berchem, Aspects de la domination romaine en Suisse, Rev. suisse d'hist. 5 ( 1 955) 
1 60- 1 6 1  et 1 70- 1 73 (artide reedite dans Les routes et /'histoire, Geneve 1 982, 2 1 9-235). 

2 Cartulaire du Chapitre de Notre-Dame de Lausanne, texte edite par C. Roth, Mem. et doc. 
publies par la Soc. d'hist. de la Suisse Romande (= MDR) 3' serie III ( 1 948) 34. Le Cartulaire 
qui, au XIII< siede, rapporte le fait, ne parle que de la construction d'une muraille. M. Rey
mond, Les origines chri?tiennes d'Avenches, Rev. de Fribourg, janvier 1 905, 1 3, assimile cette 
construction iI la fondation d'une nouvelle ville; son avis sera generalement suivi par les 
chercheurs posterieurs. 

3 M. Reymond (note 2); D. van Berchem (note I )  1 65- 1 68. 
4 Les preuves du passage des Alamans sont reunies dans F. Staehelin, Die Schweiz in römischer 

Zeit] (Bäle 1 948) 259-266 et D. van Berchem (note I) 1 59- 1 67. Fredegaire est edite par 
B. Krusch, Mon. Germ. script. Merov. 11 64. Selon cet editeur (p. 5), le chroniqueur A. de 
Fredegaire qui nous rapporte ce pillage serait justement un habitant d' A venches au VII' siede. 
Ce fait expliquerait qu'il mentionne la destruction d'Avenches. Cette prise d'Avenches peut 
avoir inspire un episode d'une saga normande, la saga des Lodbrokides du XII' siede, qui en 
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ville est deserte et cl demi-detruite, sans toutefois faire aucune allusion cl une 
incursion barbare. Aussi l'autorite d' Ammien, ajoutee cl l'idee que I'on se fait 
des invasions, a amene nombre d'historiens modernes cl soutenir qu'Avenches 
apres 260 n'aurait plus ete que ruines5• Une fois etablie, cette idee ne man qua 
pas d'influencer certains archeologues qui ont eu tendance cl minimiser la 
portee des decouvertes d'objets tardifs, voire cl les dater en fixant comme 
terminus ante quem la date de 260, sans autre argument que la prise de la ville 
par les Alamans6. Ainsi, I'archeologie fournit, cl son tour, des arguments aux 
historiens pour demontrer qu' Avenches avait cesse d'exister, mais ces argu
ments s'appuient sur une demonstration des archeologues qui, elle-meme, 
s'appuie sur celle des historiens. 

Il se trouva pourtant plusieurs historiens et archeologues pour signaler 
qu'Avenches devait etre, au Bas-Empire et dans le Haut Moyen Age, une ville 
plus importante qu'on ne l'avait longtemps cru, tout cl fait apte cl recevoir un 
siege episcopal7• Aucun n'a toutefois reuni tous les elements qui, ensemble, 

fait un recit fantaisiste; cf. P. E. Martin, La deslruction d'A venches dans les sagas scandinaves 
d'apres des lraduclions el des noles de Ferdinand de Saussure, Indicateur d'hist. suisse 45 ( 1 9 1 5) 
1 - 1 3. 

5 Le texte le plus frappant a cet egard est celui d'E.Virieux, Avenches, eile romaine (Neuchatel 
1 959) 36: «La ruine est complete, definitive. Les rares populations echappees au massacre ont 
fui .  Pour de longs siedes, le silence et la mort regneront sur la ville jadis si animee. Aventicum 
n'est plus que le tom beau d'un peuple" . D'autres chercheurs assigneront le Ive siede a la 
destruction d'Avenches (cf. par exemple infra note 33). 

6 Voir parmi d'autres G. Kaenel/H. M. von Kaenel, Le Bois de Chiilel pres d'Avenches a la 
lumiere de lrouvailles recenles, Arch. suisse 6 ( 1 983) 3, 1 1 6. Etudiant un caSlrum important 
au-dessus d'Avenches, ces auteurs ecrivent: «L'ancienne capitale, la colonie d'Aventicum dans 
la plaine etait sinon ruinee et abandonnee sous la pression des invasions allemanes, du moins 
ne jouait plus aucun röle centra!>,. Pour les objets dates en fonction de 260 voir G. Kaenel, 
Ceramiques gallo-romaines decorees: produclion locale des 2e et3e sü!Cles, Avenlicum I. Cahiers 
d'Arch. romande I (Avenches 1 974) 32, ou A. Leibundgut, Die römischen Bronzen der Schweiz 
11. Avenches (Berne/Mayence 1 976) 9- 1 0, qui reconnait tout de meme la possibilite que l'un des 
bronzes trauves a A venches soit posterieur a 260. L. Berger, Die Zerstörungen der Jahre 
2591260 n. Chr. im schweizerischen Millelland. Ann. de la Soc. suisse de prehist. et d'arch. 59 
( 1 976) 203-205, a mis en garde les archeologues sur la portee et I'etendue de I'incursion 
alamane et sur son utilisation pour dater les trauvailles en Suisse. Il remarque en outre, comme 
nous I'avons signale plus haut, qu'a Avenches, on ne trouve aucune preuve tangible (tresors ou 
traces de destruction datables) de la destruction de 260; il faut noter qu'a Augst, les traces de 
destruction datent seulement de 275, cf. R. Laur-Belart, Führer durch Augusla Raurica5 (Bale 
1 988) 1 6. 

7 M.  Besson, Recherches sur les origines des evixhes de Geneve, Lausanne. Sion el leurs premiers 
titulaires jusqu'au dec/in du VI" siec/e ( Fribourg 1 906) 1 39. Pour lui, Avenches reste une ville 
importante et ne recoit un coup mortel qu'en 6 1 0  en raison d'une incursion devastatrice des 
Alamans (cf. Frectegaire 4, 37). G. Th. Schwarz, Die Kaisersladl Aventicum (Munich 1 964), 
intitule son dernier chapitre: «Untergang aber kein Ende» (p. 1 2 1 -126). Il recense plusieurs 
preuves d'une vie active apres 260, mais pense quand meme que les habitants logeaient dans le 
theatre et I'amphitheatre dans des conditions precaires. R .  Degen, Zu einem frühchristlichen 
Grab aus Aventicum. Helvetia Antiqua, Festschrift rur E. Vogt (Zurich 1 966) 267, suppose, au 
vu des decouvertes archeologiques, qu'Avenches reste le centre civil de la region. H. Lieb, Das 
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devraient eonfirmer eette hypothese. 11 nous semble done utile de signal er les 
temoignages que nous eonnaissons de l'existenee d'Avenehes du Ive au VIIe 
siecle. Nous nous sommes arretes au VIIe siecle paree qu'a eette epoque, le siege 
de l'eveehe semble detinitivement etabli a Lausanne et que les sourees eoneer
nant Avenehes font desormais defaut. Les deeouvertes areheologiques futures 
ainsi que la publieation de eelles qui ont deja ete effeetuees devraient, en 
demontrant definitivement l'importanee de la ville durant eette periode, rendre 
notre dossier rapidement eadue. 

1. Les textes 

1.1. Les mentions d'Avenches 

Q uinze ans environ apres l'ineursion alamane, un milliaire de l'empereur 
Taeite (275-276 apo J.-c.) eontinue a indiquer les distanees a partir 
d' Avenehes8. La ville n'a done pas eesse d'exister. Au Ive siecle, la Table de 
PeutiQger mentionne la ville, Aventicum Heletiorum ( sie)9. Au debut du siecle 
suivant, la Notitia Galliarum ei te quatre eites (civitates) po ur la provinee Ma
xima SequanorumlO: Besan<;on, Nyon, Avenehes et Bäle. Au VIe siecle, Gregoire 
de Tours, dans les Vitae Patrum 11, mentionne eomme point de re pe re la civitas 
d'Avenches. Enfin, en 610, selon Fredegaire (4, 37), une partie du territoire 
d' A venches (pagus A venticensis) fut pillee par les Alamans qui emmenerent 
beaueoup d'hommes de la region eomme eaptifs. 11 est possible qu'il s'agisse iei 
du proehe territoire d'AvenehesI2• 

Les partisans de la destruetion totale de la eapitale helvete ont suggere que 
par civitasl3 les sources entendaient le diocese et non la ville elle-meme. Selon 
eux, le nom d'Avenehes serait applique a la region meme apres les evenements 
de 260. M. Besson 14, par une etude lexieale, a montre que pour designer un 
territoire, les auteurs du Haut Moyen Age utilisaient les termes territorium ou 
terminus et que le terme de civitas designe le plus souvent l'agglomeration. Son 

Bistum Windisch und die Entstehung der Bistümer Lausanne und Konstanz, Protokoll des 
Konstanter Arbeitskreises rur mittelalterliche Geschichte 1 70 ( 1 97 1 )  1 3, affirme qu'Avenches 
est un centre politique il l'epoque de Diodetien. Voir egalement H.-R. Sennhauser, L'Eglise 
primitive et le Haut Moyen Age suisse, Archeologia 66 ( 1 974) 24-25: pour lui, les restes 
ehretiens demontrent que la destruetion d'Avenehes en 260 ne fut pas totale. Enfin, D. Pau
nier, L 'archeologie gallo-romaine en Suisse Romande: Bilan et perspectives, Etudes de Lettres 
( 1 982) 8-9, fait remarquer eombien rare est l'abandon d'une ville et releve divers restes 
archeologiques posterieurs au III< siede trouves iI A venehes. 

8 E. Howald/E. Meyer, Die römische Schweiz (Zurieh 1940) 330, n. 393. 
9 Ibid. 1 1 9. 

10 Editee par Th. Mommsen, Mon. Germ. auet. antiq. IX 595-598. 
1 1  Editees par W. Arndt/B. Kruseh, Mon. Germ. script. Merov. I 664. 
12 P. E. Martin, Etudes critiques sur la Suisse a l'epoque merovingienne (534-715) (Geneve 1 9 1 0) 

1 95-204. 
1 3  M. Reymond (note 2) 6. 
14 (Note 7) 1 47-149. 
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etude ne porte que sur Gregoire de Tours et les conciles, mais cette regle semble 
s'appliquer egalement a la Notitia Galliarum. Quoi qu'il en soit, Avenches 
semble souvent citee en tant que ville au Bas-Empire et au debut du Moyen Age. 

1.2. Le siege episcopal 

Les autres textes concernant Avenches au VIe siede en parlent comme d'un 
siege episcopal. Or la question du siege episcopal du diocese reste tres ctebattue. 

Les premieres mentions d'eveques se trouvent dans les souscriptions aux 
concilesl5. Bubulcus est le premier eveque atteste: il signe comme eveque de 
Vindonissa au concile d'Epaöne en 517: Bubulcus ... episcopus ciuitatis Uindo
nensis. Un de ses successeurs, Grammatius, signe tout d'abord a Clermont en 
535 en tant qu'eveque d'Avenches: Gramatius ... episcopus ecclesiae Auenticae, 
puis signera aux deux conciles d'Orleans en 54 1 et 549 en tant qu'eveque de 
Vindonissa: Grammatius episcopus ciuitatis Uindionensium et Grammatius 
episcopus ecclesiae Uindunensis. La signature suivante est celle de Marius, qui 
signe comme eveque d'Avenches a Mäcon en 585: Marius episcopus ecclesiae 
Auentice. Enfin a Chälon en 647, Arricius se considere comme eveque de 
Lausanne: Arricius episcopus ecclesie Lausonicensis. 

Les trouvailles archeo1ogiques, epigraphiques, ainsi que les textes rendent 
incontestable la presence d'eveques a Vindonissa 16. En revanche, la question est 
de savoir s'il y eut des eveques a Avenches ou si ceux qui signerent comme 
eveques d' A venches ne le faisaient que par reference a un ancien statut 
d' Avenches qui n'aurait plus eu de realite. 

II est etrange que de Vindonissa les eveques passent a Avenches pour 
retourner a Vindonissa entre 517 et 541.  M. Besson 17 a d'abord pense que les 
actes du concile de C1ermont tels qu'ils nous sont parvenus remontent a une 
copie effectuee tandis que le siege episcopal etait A venches. Ce fait expliquerait 
que le copiste ait corrige Vindonissa en Avenches. Pour que cette correction soit 
envisageable, il aurait fallu que le texte fUt recopie apres 539 et quelques annees 
avant 592, date a laquelle Marius, selon la tradition du Cartulaire, aurait ete 
enterre dans son nouveau siege episcopal, Lausanne. M. Besson pense que le 
diocese eut pour capitale d'abord Vindonissa puis, lorsque C10taire mourut (en 
561), Avenches, et qu'il fut partage entre les heritiers de celui-ci. Aussi, le roi 
Gontran, qui lui succeda, n'aurait pas regne sur Vindonissa, et aurait du faire 
transferer sa residence episcopale. Malheureusement, cette explication du de
part de Vindonissa n'est ni attestee ni probablel8. Peu apres, M. Besson emettra 
l'hypothese que chaque change me nt dans la titulature correspond a un transfert 

15 Concilia Galliae, a. 511-a. 695, ed. par C. Oe Clercq, Corpus Christianorum SL 148 A ( 1 963). 
1 6  M. Hartmann, Vindonissa (Windisch 1 986) 1 30- 1 36. 
1 7  (Note 7) 1 60. 
1 8  Pour ce partage de 56 1 ,  voir E. Ewig, Spätantikes undfränkisches Gallien, Gesammelte Schrif

ten (1952-1973), Beihefte der Francia 3 ( 1 976) vol.l, p. 1 35-1 38. I1 semble rare que les rois 
merovingiens, en se partageant le royaume paterneI, detruisent l'unite des dioceses (ibid. 1 1 6). 
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et que les eveques passerent de Vindonissa pour aller a A venches, puis a nou
veau a Vindonissa pour retourner finalement a Avenchesl9. Enfin ce meme 
auteur considere que la menace representee par l'avance des Alamans aurait 
incite Marius a transferer le siege episcopal a Lausanne2o. 

Marius (eveque de 573 a 592), qui le dernier porta le titre d'eveque 
d'Avenches21, nous est mieux connu gräce au Cartulaire du Chapitre de Notre
Dame22• On y apprend, entre autres, que cet eveque venait d'Autun Oll le saint 
local le plus honore etait Symphorien23. Or une eglise etaitjustement dectiee a ce 
meme saint Symphorien a Avenches. Conon, auteur du Cartulaire, estime 
qu'elle etait l'eglise episcopale24• Ce sont de serieux indices pour penser que 
Marius est le fondateur de cette eglise. L'interet que portait cet eveque a la 
region d' Avenches est atteste par ailleurs puisque Conon mentionne encore que 
Marius fonda a Payerne une eglise et une villa, le 24 juin 58725• Pour Conon, il 
ne fait pas de doute qu'Avenches fut le siege de Marius, meme s'il affirme que 
cet eveque a ete enterre en l'eglise St-Thyrse de Lausanne, sur la place qui porte 
encore. son nom, Saint-Maire. Il semble donc que Marius a la fin de sa vie (ou 
l'un de ses successeurs) ait du changer de siege episcopal, peut-etre en raison de 
l'avance alamane. D'ailleurs, dans les Annales de Lausanne, tout comme dans le 
Cartulaire26, Marius est appele eveque d'Avenches ou de Lausanne (Aventicen-

1 9  M. Besson, Episcopus Ecclesiae Aventicae. Arch. de la Soc. d'hist. du canton de Fribourg 8 
( 1 907) 1 48. E. Ewig (note 1 8) vol. l, 24 1 ,  defend la premiere position de M. Besson. Il soutient 
done que le siege passe de Vindonissa iI Avenches pour se fixer enfin iI Lausanne. H. Lieb 
(note 7) 6-8, pense que les eveques ne furent iI Avenehes qu'au VC siede, qu'ils passerent au 
debut du VIe iI Vindonissa pour aller directement iI Lausanne iI la fin du VI' siede, mais il 
n'exclut pas les deux possibilites envisagees par Marius Besson. Ces dernieres nous semblent 
plus vraisemblables, dans la mesure ou la datation probable des eglises d'Avenehes, ainsi que la 
possible dedicaee de l'eglise St-Symphorien par I'eveque Marius plaident pour une presence 
episeopale iI Avenches au VIe siede (voir plus bas). 

20 (Note 7) 1 1 9-20 1 .  Au VII< siede, Vindonissa est aux mains des Alamans; il est malheureuse
ment impossible de preciser les dates de leur progression. Il est frappant que l'eveehe de 
Constanee et celui de Lausanne semblent apparaitre en meme temps: on peut ainsi envisager 
que I'avancee des Alamans ait incite les eveques iI eentrer leur capitale iI Lausanne et que les 
Alamans aient cree un nouvel eveche dans ce territoire conquis qui n'en avait plus; cf. H. Lieb 
(note 7) 8- 1 0. 

2 1  Sur Marius voir C. Santschi, La chronique de l'i?veque Marius. Rev. hist. vaud. 76 ( 1 968) 1 7-34. 
22 Cartulaire (note 2) 22-25. 
23 Cf. Gregoire de Tours, Hisl. 2, 1 5; une basilique lui fut edifiee au ve siede ainsi qu'un 

monastere au VIe siede: voir Ch. Pietri, AU/un. Topographie chretienne des cites de la Gaule 
des origines au milieu du VIIIe siede 4 ( 1 986) 44. 

24 Cartulaire (note 2) 1 1 . 
25 Marius la dota de terres sises iI Dompierre, iI Corcelles et iI Payerne selon le Cartulaire (note 2) 

p. 23. On a pense que les restes de celle eglise ne se trouvaient pas iI Payerne meme, mais tout 
pres, iI Tours: cf. O. Perler, L'eglise de Notre·Dame de Tours, Rev. d'hist. ecdes. Suisse 69 
( 1 975) 223-236; pourtant, les fouilles encore inedites de 1989 faites iI Payerne y ont confirme 
l'existence d'une eglise du VIe siede. 

26 A nnales Flaviniacenses el Lausonenses. texte edite par Ph. laffe, Abh. d. königl.-sächs. Ges. d. 
Wiss. 8 ( 1 86 1 )  684-689; elles datent du xe siede; Cartulaire (note 2) 23; les Annales de 
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sis seu Lausannensis episcopus). Cette double indieation geographique temoi
gnerait du transfert. 

Il nous parait done diffieile d'admettre avee D. van Berehem27 que I'on ait 
appele le dioeese, «dioeese d' A venehes» par simple souvenir de la ville du 
Haut-Empire. Un ou plusieurs eveques y residerent immanquablement a une 
eertaine periode et eela ne peut etre avant I'attaque des Alamans en 260. Etant 
donne que Marius a fonde une egli se a Avenehes et une autre a Payerne, il parait 
raisonnable d'admettre que eet eveque a reside a Avenehes, meme si I'on ne 
peut expliquer de maniere satisfaisante pourquoi Grammatius a signe tour a 

Fig. I .  "Plan d' Aventicum, Etat des ma�onneries et substructions romaines mises it jour des 1 679 it 
1 9 1 0, dresse d'apres les releves de Mr. Aug. Rosset, Commissaire Draineur, it Avenches, remis au net 

par G. TriveJli, 1 9 1 0.» 
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tour eveque d'Avenches et de Vindonissa. D'autres sources que les textes sem
blent confirmer qu'Avenches etait, a la fin de I'Antiquite, une ville assez puis
sante pour accueillir des eveques. 

2. La toponymie 

On sait qu'Avenches prit egalement le nom de Wiflisburg. Ce nom est 
mentionne pour la premiere fois par Fredegaire (2, 40) au VIIe siede apropos de 
la destruction de 260: Alamanni vastatum A venticum praevencione Wibili cui
nomento et plurima parte Galliarum in Aetalia transierunt. La traduction la pi us 
vraisemblable est: <des Alamans, ayant pris par praevencione (assaut, surprise?) 
et devaste Avenches, qu'on appelle autrement Wibili, ainsi qu'une tres grande 
partie de la Gaule, passerent en Italie»28. Il ne faut pas croire pour autant, 
comme on l'a fait, que le nom d'Avenches disparatt en meme temps qu'aurait 
disparu la ville et que le nom de Wiflisburg l'aurait remplace pour designer des 
solitw;les29. Le temoignage des monnaies (cf. plus bas) et celui de Fredegaire 
demontrent qu'au VIIe siede, le nom commun de la ville etait A venches et c'est 
encore ce nom qu'utilisent les Annales de Lausanne au xe siede30. Les deux 
noms coexistent et ce n'est que dans les sources germaniques que le nom 
complet de Wiflisburg apparatt, des le XIIe siede31, alors que dans les docu
ments locaux , la ville est toujours designee par son premier nom. 

Dans notre ville ne semble avoir subsiste aucun toponyme antique assure 
qui, rappelant la fonction antique d'un lieu, permettrait de demontrer une 
continuite d'habitation. 11 faut neanmoins remarquer le lieu-dit «Au vieux 

Lausanne sont une source du Cartulaire: C. Santschi, Les eveques de Lausanne et leurs histo
riens des origines au XVII' siede, MDR 3e ser. X I  (1975) 69. 

27 (Note I )  1 65-1 68. Il pense que seul le nom est reste et que les eveques passerent directement de 
Vindonissa iI Lausanne. Son avis est repris incidemment par C. Santschi, Les premiers eveques 
du Valais et leur siege episcopal, Vallesia 36 ( 1 981) 1-2. 9- 1 0. 

28 Traduction de J .  Stadelmann, Etude de toponymie romande, pays jribourgeois et districts 
vaudois d 'Avenches et de Payerne, Arch. de la Soc. de Fribourg 7 ( 1 903) 375-376, qui s'appuie 
sur I'usage de cuinomento dans Fredegaire; avant lui, on croyait pouvoir traduire «Les Alamans 
ayant pris praevencione (par I'assaut? ) d'un denomme Wibil et ayant devaste Avenches ainsi 
qu'une tres grande partie de la Gaule passerent en Italie» (cf. K. L. Roth, Über eine auf 
A venticum bezügliche Stelle Fredegars, Indicateur d'hist. et d'ant. suisses I, 1 855, 76-78). I l  
n'est pas sans interet de noter que dans la saga des Lodbrokides, le chef d' Avenches s'appelle 
Vifill (P. E. Martin [note 4] 2). Il n'est pas iI exdure que I'auteur de la saga se soit inspire de 
Fredegaire en le comprenant mal; toutefois, il a pu reformer le nom du chef iI partir de celui de 
la ville. 

29 E. Secretan, Aventicum, son passe et ses ruines (Lausanne 1 905) 27-28, croit qu'Avenches 
aurait perdu son nom au VIIIC siede. 

30 (Note 26). Dans le Cartulaire (note 2) 220-22 1 ,  une charte de 1 056, ou moins vraisemblable
ment de 1 073, appelle aussi Avenches par son premier nom. 

3 1  Voir les exemples cites par J.  Stadel mann (note 28) 376. I l  faut remarquer que des le XC siede, 
la region d'Avenches fut appelee pagus Williacensis; cf. D. Martignier, Avenches, Dict. hist. du 
canton de Vaud (Lausanne 1 867) 46. 
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bourg» qui designe une region proche de l'actuel cimetiere. Elle ne contenait a la 
fin du Moyen Age aucune habitation32. 11 y a lieu de penser que cet endroit 
correspond a la region ou se trouvait une partie d'Avenches au Haut Moyen 
Age. On verra d'ailleurs que la majeure partie des temoignages de cette epoque 
ont ete trouves pres du «Vieux bourg» . 

3. La numismatique 

Les differents catalogues du medaillier d'Avenches qui ne temoignent 
d'aucune rupture dans les trouvailles monetaires plaident pour un habitat 
ininterrompu du site. Dans les catalogues anciens, les monnaies romaines sont 
attestees j usqu'a une piece merovingienne representant l'empereur Justinien 
(527 -565). Tous les empereurs ayant regne sur la Gaule de 260 a Theodose 
etaient representes, a l'exception de Julien33. Depuis 10rs, meme si cet empereur 
n'y est touj ours pas represente, le medaillier s'est enrichi de nombreuses mon
naies romaines du Bas-Empire. La derniere attestee est une monnaie de Cons
tantin III (407-4 1 1). La maj eure partie de ces monnaies ont ete trouvees «Au 
vieux bourg», au theatre et a l'amphitheatre34. Ces trouvailles demontrent une 
continuite d'habitation dans ces regions pendant tout le Bas-Empire. En outre, 
les monnaies des deux empereurs gaulois Tetricus, qui arriverent au pouvoir 
peu apres la prise d' Avenches par les Alamans, sont tres nombreuses; c'est en 
effet pres d'une centaine de 1eurs pieces que l'on trouvait en 1905 dans le 
medaillier35. 11 apparait que la masse de monnaies exhumees diminue un peu 
par la suite36, mais Franz König, auteur d'une these a paraitre sur les trouvailles 
monetaires d'Avenches, nous a fait remarquer que la diminution de la masse 
monetaire au Bas-Empire s'observe dans toute la Suisse. 

A l'epoque merovingienne, Avenches abrite occasionnellement un atelier 
monetaire: on trouve ainsi deux pieces frappees sous la direction d'un de-

32 M. Reymond, Les eglises d'Avenches, Pages d'histoire aventicienne (Lausanne 1 905) 29-32. 
33 Dejil en 1 905, le seul empereur du Bas-Empire il manquer dans le mectaillier d' Avenches etait 

Julien. E. Secretan, Deux lacunes dans le mMaillier d'Avenches, Pages d'histoire aventicienne 
(Lausanne 1 905) 1 - 1 0, en tirait argument pour dire que la ville fut detruite bien apres 260, aux 
environs de 354, epoque ou, aux dires d' Ammien, de nombreuses villes gauloises furent 
detruites par les Alamans. Cette prise en 354 justifierait la description d'Avenches par Am
mien. Cette absence peut s'expliquer par le simple hasard des trouvailles: il ne nous parait pas 
legitime de tirer des conclusions d'une teile lacune. 

34 Une these en co urs de parution sur les trouvailles monetaires d'Avenches, que nous avons pu 
consulter, traite en detail de toutes ces questions: F. König, Katalog der Fundmünzen von 
Avenches, Diss. Bem, Abschnitt 4. 

35 E. Secretan (note 29) 22-23. Jl est vrai qu'elles proviennent en grande partie d'un tresor. 
36 Des catalogues partiels conc1uant il une rarefaction des monnaies au Bas-Empire ont dejil ete 

dresses par L. Martin, BPA (= Bulletin de l'association Pro Aventico) 6 ( 1 894) I -54; 7 ( 1 897) 
9-21 et 9 ( 1 907) 37-45 ainsi que par J.  Jomini, BPA 1 0 ( 1 9 1 0) 37-46 et I I  ( 1 9 1 3) 2 1-25. G. Th. 
Schwarz (note 7) 1 24, remarque egalement un amoindrissement de la masse monetaire. 
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nomme Agiulfus qui sont du VIIe siede37 ; la legende AVENTECO ne laisse 
aucun doute sur leur origine. La ville semble avoir dispose alors d'un atelier peu 
actif et provisoire, tout comme Vindonissa et Bäle38. Les autres lieux de frappe 
dans nos regions sont Geneve, Lausanne, Orbe, Agaune et Sion39. A l'exception 
d' Agaune qui, en tant que monastere important, a un statut particulier, ce sont 
les centres urbains qui possectent un atelier monetaire acette epoque. L'exis
tence d'un atelier confirme ainsi l'importance d'Avenches meme apres l'even
tuel depart des eveques. 

En outre, deux monnaies merovingiennes ont ete trouvees sur le site: il 
s'agit d'une monnaie d'or, imitation d'une piece de lustinien, que nous avons 
mentionnee ci-dessus, et d'une piece difficile a identifier, qui pourrait provenir 
d'Aoste en Isere4o. 

Le temoignage de la numismatique est essentiel, car les monnaies sont 
parmi les rares objets archeologiques a pouvoir etre dates avec precision. Or les 
trouvailles faites a Avenches plaident pour une occupation continue et impor
tante du site. 

, 

4. Les /ortifications 

Les fortifications d'Avenches que l'on fait remonter au Bas-Empire sem
blent importantes. A I km environ au-dessus de la ville, au Bois de Chätel, se 
dresse un castrum romain rectangulaire dont trois tours sont attestees: une tour 
d'angle circulaire a l'exterieur et polygonale a l'interieur et deux autres du meme 
type, qui flanquent l'ancienne porte. Elles font 6,5 m de diametre. Le mur de 
2 m d'epaisseur est atteste sur 182 m. L'autre co te du rectangle devait mesurer 
1 12 m (si toutefois la muraille a ete achevee)41. On a interprete cet impression
nant camp fortifie de deux fa�ons. Soit il s'agissait d'un lieu ou allait se refugier 
une population effrayee et dairsemee42. Loin de demontrer la puissance 
d' Avenches, les fortifications du mont de Chätel seraient alors un signe de son 
delabrement. Soit cette place fortifiee defendait Avenches: elle serait un poste 

37 L'une de ces monnaies serait une imitation d'une monnaie d'Heraclius (6 1 0-64 1 ), cf. 
R. Moosbrugger-Leu, Die Schweiz zur Merowingerzeit 1I (Beme 1 97 1 )  35 et 40, n .ll, qui ne 
connait qu'une seule piece. Voir surtout H.-U. Geiger, Die merowingischen Münzen in der 
Schweiz, Rev. suisse de num. 58 ( 1 979) 93, nOS 1 9 . 20. 1 34. Pour lui, cette meme monnaie serait 
une imitation d'une piece de Phocas, empereur d'Orient de 602 iI 6 1 0, elle daterait done de 
cette epoque; l'autre piece, etant du meme monetaire, doit avoir ete frappee iI une date proche 
de la precedente. 

38 H.-U. Geiger (note 37) 1 34- 1 35. 
39 Ibid. 85- 1 05.  
40 Ibid. 1 1 4 n° 1 62 et  1 29 n° 24 1 .  
4 1  1 1  est aussi probable qu'une partie de l'enceinte etait une palissade de bois ou une simple levee 

de terre. Pour toutes les questions liees iI ce site, cf. G. Kaenel/H. M. von Kaenel (note 6) 
1 1 6- 1 1 7. 

42 Cest I'interpretation de D. van Berchem (note 1 )  1 68. 
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avance pour annoneer la venue de l'ennemi et permettre aux habitants de la cite 
de monter sur leurs murailles43. Il est vrai que cette seconde hypothese ne rend 
pas compte de la taille du castrum. Seule une fouille systematique pourra 
determiner la fonetion et la date precise de ces fortifications. 

Si le castrum du mont de Chatel constituait la seule fortification du Bas
Empire, la premiere hypothese serait la plus vraisemblable, malgre le caractere 
impressionnant de l'edifice en regard de la population qui aurait ete decimee, 
Or il semble que I'on ait trouve des murailles du Bas-Empire ou du Haut Moyen 
Age a Avenches: le mur, au sud du cimetiere actuel, appeIe «mur des Sarrazins» 
pourrait bien etre la trace d'une enceinte, Sa datation est tres difficile: il est 
construit sur une route antique, ce qui implique que celle-ci etait encore appa
rente a l'epoque Oll ce mur fut erige, Attestee maintenant a l'ouest du mur sud 
du cimetiere, cette muraille s'etendait encore loin a I'ouest au XIxe siecle44: ses 
fondations viennent d'etre mises au jour, mais seulement sur une longueur de 
2 m. Leur largeur est de 1,45 m. Ce mur des Sarrasins mentionne par un texte 
medieval pres du theatre, Oll se trouvait une porte45, serait donc atteste sur 
500 m. Pourtant, selon J. Morel, il faudrait de nouvelles fouilles pour confirmer 
que ce mur servait effectivement de muraille46. Si, comme nous le pensons, le 
mur des Sarrasins etait bien une enceinte fortifiee et si nous pouvions le dater 
avec plus de precision, un argument solide contre l'etablissement d'un eveche a 

Avenches disparaitrait: jamais un eveque du VIe siecle n'aurait fait d'une ville 
sans muraille sa residence47, 

G. Th. Schwarz48 a tente une reconstitution de cette muraille: elle integrait 

43 Idee de W. Cart, M. Naefau mont de Chiitel, BPA 1 0  ( 1 9 1 7) 47-5 1 .  
44 A .  Caspari, dans une lettre adressee au Departement de I'instruction publique et des cultes 

datee du 15 mars 1882 (Arch. Cant. Vaud. K XIII 58), remarque: «11 y a  quarante ans, le mur des 
Sarrasins s'etendait encore de la grande route de Donatyre au cimetiere.» Cette continuation a 
aussi ete reportee sur un plan de Ritter date de 1788, M. Reymond (note 32) 16. 

45 M. Reymond (note 32) 30. 
46 J. Morel, Nouvelles donnees sur I 'urbanisme d'Aventicum, Lesfouilles «St-Martin» et "mur des 

Sarrazins» de 1986 , BPA 30 ( 1 988) 64-67; nous ne voyons pas quelle fonction autre que 
defensive pouvait revetir un mur atteste sur une teile distance. On a suppose que deux tours 
importantes, qui ont disparu, pourraient bien avoir fait partie de cette muraille. Elles avaient 
1 2  m de diametre et etaient distantes l'une de l'autre de 400 m. Malheureusement, eil es ne sont 
plus attestees que par un plan de 1 888: l'une se situait pres du theatre, l'autre au lieu-dit 
«Conches dessus». La premiere seule pourrait vraisemblablement etre sur le trace de cette 
muraille. Signa Ions toutefois que les tours n'en so nt peut-etre pas, mais pourraient etre des 
restes de reservoirs antiques, ibid. 67 n. 39. Une troisieme tour est attestee au lieu-dit «En 
St-Etienne», er. E. Secretan, Le plan d 'Aventicum, texte explicatij, BPA 2 ( 1 888); sa base 
octogonale est visible dans la cave d'une maison. 1 1  pourrait s'agir, en raison de sa forme, d'un 
baptistere et non d'une tour (er. ci-dessous). Neanmoins, G. Th. Schwarz en tient compte pour 
reconstituer le parcours de la muraille. L'idee qu'il s'agisse d'une tour vient de A. de Mandrot, 
Notice sur A venches (Lausanne 1 882) 1 2. 

47 Reflexion de D. van Berchem (note I )  1 68. 
48 (Note 7) 125- 1 26, reconstitution reprise par M. Martin, Die alten Kastellstädte und die germa

nische Besiedlung, Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 6 (1976) 1 0 1 .  
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l'ancienne Porte de l'Ouest avec une partie des murs antiques, longeait au sud 
l'extremite du cimetiere, touchait le theatre pour aller au nordjusqu'a la tour du 
musee et rejoindre la muraille ouest. Po ur lui, la colline Oll se trouve le centre de 
la ville moderne n'etait pas comprise dans la muraille. Il qualifie le bourg ainsi 
delimite de «Strassendorf», ce que nous para!t curieux, car au Bas-Empire, 
l'enceinte de Geneve, par exemple, englobait une surface plus petite49• 

11 faut noter enfin que le mur des Sarrasins ne devait pas etre aise a 
defendre. En effet, la partie attestee, loin d'etre sur une hauteur, fait face a une 
pente ascendante. Cette mauvaise position impliquerait que la muraille a ete 
edifiee en fonction d'une ville deja construite et que l'imperatif de defense n'a 
pas dicte l'urbanisme. 

5. Les eglises et fes cimetieres 

Plusieurs eglises merovingiennes sont attestees a A venches. 
Au Moyen Age, l'eglise St-Martin est l'eglise paroissiale dont l'emplace

ment, dans l'actuel cimetiere d'Avenches50, est connu depuis longtemps. On y 
decouvrit par hasard des sarcophages de pierre, dont quatre sont exposes sur la 
terrasse du musee d' A venches. Des fouilles completes en 196851 revelerent deux 
egli ses successives. Une premiere construction daterait du VIe siecle d'apres son 
plan 52. Elle fut reconstruite au XIe siecle pour etre definitivement detruite au 
XVIIe siecle. 

49 Cf. le plan de l'eneeinte du Bas-Empire de Geneve par M. R. Sauter et Ch. Bonnet, Ann. de la 
Soe. suisse de prehist. et d'areh. 56 ( 1 97 1 )  1 66. 

50 Cartulaire 1 1 . Selon G. Th. Schwarz (note 7) 125, eette egli se, eonnue par d'aneiens plans, ne 
serait pas St-Martin mais St-Etienne. St-Martin se trouverait sur les hauteurs d'Avenehes, au 
lieu-dit «Sur St-Martin». M .  Reymond (note 32) 41-44, utilise des doeuments d'arehives pour 
demontrer que St-Martin se trouve dans le eimetiere, mais aueun texte eite n'emporte l'adhe
sion (Je mur des Sarrasins qui lui permet de localiser l'eglise designe egalement au Moyen Age, 
le mur d'enceinte du Haut-Empire, comme il l'avoue lui-meme 32). Pourtant, un autre texte 
inconnu de M. Reymond demontre que I'eglise retrouvee au cimetiere est bien St-Martin. Dans 
Les droits de LLEE a cause du chateau d'Avenchesde 1 776, Arch. Cant. Vaud. FI. 364, fol .  29, il 
est ecrit: «Quant au cimetiere . . .  , il est situe dehors la ville au lieu ou etait le temple dit de 
St-Martin iI present  demoli.» 

5 1  E. Secretan, Le plan d'Aventicum, texte explicatij, BPA 2 ( 1 888) 48-49 et F. Jomini, Fouilles de 
particuliers, BPA 9 ( 1 907) 34-35 et Indicateur d'hist. suisse 8 ( 1 906) 1 58- 1 59. H. Bögli, Ar
chäologischer Fundbericht, Ann. de la Soc. suisse de prehist. et d'arch. 57 ( 1 972/73) 284-285, et 
Compte rendu de la direction des foui/les, BPA 20 ( 1 969) 70- 7 1 .  

52 H. R .  Sennhauser (note 7) 24. Ch. Bonnet, Decouvertes recentes a Geneve et remarques sur 
/'abside de la basilique dite de Saint-Sigismond a Agaune, Vallesia 33 ( 1 978) 77, pense qu'elle 
est d'epoque merovingienne ou meme plus ancienne. Ces deux chercheurs contredisent 
H. Bögli pour qui elle serait plutöt d'epoque carolingienne (note 5 1 ,  70-7 1 ). L'apogee du eulte 
de saint Martin se situe justement au VI< siede; cf. E .  Ewig (note 1 8) vol. 2, 360-370, qui eite 
d'ailleurs l'eglise d'Avenches parmi les eglises dediees iI ce saint dans les villes episcopales au 
VI< siecle. 
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Bien que I'on erut au Moyen Age qu'il s'agissait de I'aneienne egli se epis
eopale, I'Eglise St-Symphorien etait une egli se de petite taille53. Comme nous 
I'avons vu, elle semble avoir ete fondee ou, au moins, dediee a nouveau par 
I'eveque Marius. On peut en deduire qu'elle existait deja au VIe siede. M. Rey
mond, en utilisant des doeuments d'arehives, a reussi a la loealiser avee une 
eertaine precision54. Elle devait se trouver en-dessous de I'amphitheätre, tout 
pres de la Grange des Dimes. Elle prit a la fin du Moyen Age le nom de l'un des 
saints qui y etait honore, Pancrace. En outre, la Oll se trouve la Grange des 
Dimes est justement atteste un lieu-dit appele «St-Pancraee» . On y a trouve, 
au-dessus d'un temple gallo-romain, un ou plusieurs sarcophages, ainsi que des 
traees d'inhumation et peut-etre meme son dallage55. 

En raison de leur forme octogonale, on pourrait penser que les fondations, 
que G. Th. Schwarz considerait eomme celles d'une tour (voir note 46), se 
trouvant en-dessus de la Grange des Dimes seraient les restes du baptistere de 
cette egli se St-Symphorien. Cet octogone a plus de 10 m de diametre exterieur 
(calcule sur plan). En effet, il est tres eourant que les baptisteres prennent eette 
forme octogonale. Oe plus, le fait que sur les plans areheologiques sueeessifs 
d' Avenehes, un bätiment est appuye eontre un cöte de I'oetogone plaide pour un 
baptistere plutöt que pour une tour, il est en effet frequent que des annexes 
flanquent les baptisteres56. Si I'on pouvait etre sur de I'attribution de ces fonda-

53 Conon d'Estavayer signale (Cartulaire 26) qu'un vieillard du nom de Matthieu disait que 22 
eveques y etaient enterres. Une supplique au pa pe Sixte IV de 1 477 signale avec plus de 
vraisemblance que les corps de 7 eveques sont enterres sous l'eglise St-Symphorien, cf. 
M. Reymond, La chapelle St-Symphorien d'Avenches, Rev. hist. vaud. 27 ( 1 9 1 9) 1 62 et 169. 
Pour sa taille, voir M. Besson (note 7) 1 73. L'auteur de la chronique de Moudon au XV' siede, 
sans refuser l'idee qu' Avenches fut siege episcopal, remarque que l'eglise St-Symphorien est 
beaucoup trop petite pour abriter l'eglise cathedrale (l. Gremaud, Descendance des eveques de 
Lausanne, Memorial de Fribourg III, 1 856, 343-344 et C. Santschi [note 26)1 52-1 53). 

54 (Note 32) 35-40. 
55 Pour l'emplacement du lieu-dit, voir la carte reproduite dans Ph. Bridel, Le sanctuaire du 

Cigognier I ,  Cahiers d'arch. romande 22, pI. I ,  3,  2 1 1 .  W. Cart, Le temple gallo-romain de la 
Grange du Dfme, BPA 9 ( 1 907) 2 1 -23. Son dallage aurait ete decouvert en 1 963. Voir G. Th. 
Schwarz (note 7) 1 25, qui, lui, parle de la decouverte de plusieurs sarcophages. 

56 Ces fondations se trouvent dans la cave d'une maison particuliere; cf. A. de Mandrot (note 46) 
p. 1 2. L'octogone apparait bien sur le plan archeologique d'Avenches de 1 970. La forme 
octogonale est la plus repandue au Haut Moyen Age selon J. Lafontaine-Dosogne, La tradition 
byzantine des baptisteres et de leur di!Cors, et les fants de Saint-Barlhe/emy a Liege, Cahiers 
archeologiques 37 ( 1 989) 45; on peut avancer les cas de ceux de Frejus, de Riez, de Saint-Remy 
de Provence et d'Angers ... cf. J. Hubert, L'architec/Ure religieuse du Haut Moyen Age en 
France (Paris 1 954). 11 est frequent qu'un bätiment s'appuie sur un baptistere. Generalement, 
les baptisteres sont flanques de deux bätiments opposes. A Avenches, le bätiment qui devrait 
faire pendant au premier serait sous la route aetuelle. En outre le fait que le baptistere ne soit 
pas dans l'eglise St-Symphorien, mais a quelques met res, est un phenomene normal (il y aurait 
un atrium entre l'eglise et le baptistere); eomme disposition identique a celle que nous tentons 
de determiner pour Avenehes cf. la eathedrale de Poree en Yougoslavie ou l'eglise de la 
Nativite de Bethleem: R. Krautheimer, Early Chrislian and Byzantine Archileclure (Baltimore 
2 1 975) 293, fig. 242 et 6 1  fig. 26. 11 faut remarquer enfin la presenee sur le plan areheologique 
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tions a un baptistere, la presence d'un tel bätiment donnerait du poids a la 
tradition mectievale qui attribue a St-Symphorien le röle d'eglise episcopale57• 

Pourtant, la fonction des egli ses St-Martin et St-Symphorien n'est pas 
claire. Encore au VIe siede, il etait fort rare que l'on enterrät des adultes a 

l'interieur des murs d'une ville58. Les eglises cemeteriales se trouvaient genera
lement dans les faubourgs des villes. Si St-Martin et St-Symphorien etaient dans 
l'enceinte des Sarrazins au moment de leur construction, leur premiere fonction 
ne devrait pas etre cemeteriale, et c'est donc seulement apres le VIe siecle que 
l'on y plar;:a des sarcophages. En revanche, si elles ont ete construites avant 
l'ectification de la muraille, il serait tres vraisemblable qu'elles eussent ete 
destinees, a l'origine, a recevoir des tombes. 

Toute proche des murailles classiques d'Avenches, une chapelle a ete de
gagee en 1905 sous l'actuelle egli se du village de Donatyre. Cette chapelle etait 
probablement dediee a sainte Thecle, d'ou provient le nom de Donatyre 
(Damna Thecla)59. Elle devait servir de chapelle funeraire, car on y a exhume 
plusieurs sarcophages. L'eglise serait au plus tard du VIIe et fut reconstruite au 
XIe sieeie, selon un plan presque identique, et dectiee a saint Etienne60. 

Deux autres chapelles dediees a saint Etienne et saint Antoine, qui devaient 
etre funeraires, sont mentionnees par des documents d'archives; elles ne sem
blent pas avoir ete exhumees, mais la decouverte de cimetieres du Bas-Empire 

d'une abside regardant le sud-est en contrebas de ce baptistere. Est-ce 1 11  la trace d'une autre 
egli se? Nous n'avons rien pu trouver dans les archives au sujet de ces fouilles effectuees 11 la fin 
du XIX< siede. 

57 Les baptisteres sont generalement lies aux egli ses episcopales (Ch. Pietri, Topographie ehre
tienne des eites, Rev. d'Hist. de I'Eglise de France 62, 1 975, 200), mais d'autres eglises -
contenant des reliques - peuvent en avoir; cf. P.-A. Fevrier, Baptisteres, martyrs et reliques, 
Riv. d'Arch. Crist. 62 ( 1 986) 1 09- 1 38. 

58 Cf. E. Griffe, La Gaule chretienne a l 'epoque romaine (Paris 1 965) 52. Les exceptions semblent 
rares, Ch. Bonnet, L 'inhumation privilegiee du IV' au VIII' siec/e en Suisse oecidentale, L'in
humation privilegiee du IV< au VIIIe siede, ect. par Y. Duval et J.-Ch. Picard (Paris 1986) 1 1 1 , 
mentionne quelques tombes du ve et du VI< siede sous l'eglise cathedrale de Geneve, mais le 
fait est rare; cf. aussi les exceptions 11 la regle citees par P.-A. Fevrier, Permanenee et heritages 
de I'Antiquite dans la topographie des villes de I'Oecident dans le Haut Moyen Age, Settimane di 
Studio deI Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo 21 ( 1 974) 1 26-128 et Ph. Aries, 
L'homme devant la mort (Paris 1977) 37-47. 

59 A. Naef, Kirche zu Donatyre bei Avenehes, Jahresbericht der Schweiz. Ges. rur Erhaltung histor. 
Kunstdenkmäler 1 906/07, 29-30 et Indicateur d'ant. suisses 7 ( 1 905- 1 906) 1 73- 174. Peut-on 
associer le patronage de cette sainte orientale avec celui de la basilique Ste-Thede de Milan qui 
re<;:ut des reliques de cette sainte au ve siede (cf. M. Mirabella Roberti, Milano Romana, Milan 
1984, 1 08)? Le fait que Soissons, qui possede une eglise dectiee 11 cette sainte, ait justement une 
cathedrale dediee aux deux saints milanais Gervais et Protais semble confirmer l'influence 
milanaise dans le patronage de Donatyre, cf. E. Ewig (note 1 8) vol. 2, 293 et 400-40 I .  Seule une 
etude complete du culte de Ste-Thede en Occident permettrait de trancher. 

60 H. R. Sennhauser (note 7) 24; L. BlondeI, Aper{:u sur les edifiees ehretiens dans la Suisse 
oecidentale avant I'an mille, Art du Haut Moyen Age dans les regions alpines, Akten 3. Intern. 
Kongress rur Frühmittelalterforsch. (Olten/Lausanne 1 954) 282. 
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pres des lieux supposes de ces chapelles plaiderait pour leur existence a l'epoque 
paleo-chretienne, meme si elles ne sont attestees qu'a la fin du Moyen Age. 

«En St-Etienne» est un lieu-dit si tue entre l'amphitheätre et l'actuel cime
tiere. Des fouilles de 1 968 y ont tres partiellement mis au jour un cimetiere date 
du Bas-Empire. Les tombes se trouvent en contrebas d'un bätiment qui pourrait 
etre de la meme epoque puisqu'il est oriente de la meme fa�on que les tombes. 
Le bätiment a ete remplace par un autre, plus grand, recouvrant cinq des huit 
cadavres, qui daterait du Haut Moyen Age6 1• Ces deux bätiments seraient-ils les 
restes d'une eglise? I ls sont trop partiellement degages pour qu'une reponse soit 
possible. L'eglise St-Etienne n'est attestee par des textes qu'au XIVe siecle, mais 
la presence d'un cimetiere si ancien a proximite d'une eglise dediee a ce saint 
plaide pour une chapelle funeraire du Bas-Empire. En revanche, aucune trace 
d'inhumation n'est attestee a l'epoque plus tardive de la seconde construction. 
Le lieu et le bätiment semblent donc avoir change de fonetion. S'il s'agissait 
bien d'eglises successives, on pourrait supposer que la premiere avait une 
fonction cemeteriale et la seconde, une fonetion cultuelle. Quoi qu'il en soit, 
rien n'empeche que l'eglise attestee au Bas Moyen Age soit tres ancienne; en 
effet, la popularite de saint Etienne est enorme des la fin du Ive siecle et de 
nombreuses egli ses et cathedrales lui sont dediees62. 

La presence d'un cimetiere du Bas-Empire au lieu-dit «A la Province» tout 
pres de la Porte de l'Ouest d' Avenches pourrait faire penser que l'eglise St-An
toine63 qui s'y trouvait remonte a une epoque ancienne bien qu'en Occident, 
fort peu d'eglises soient dediees a ce saint a l'epoque merovingienne. Il va de soi 
que l'indice d'une existence aussi precoce pour ces deux egli ses est tenu. 

On pourrait prendre a titre de comparaison Geneve, le centre episcopal 
bien etudie du diocese voisin, qui fut capitale burgonde au ve siede et qui par 
consequent doit avoir compte plus d'eglises que la capitale du diocese 
d' A venches. Elle possecte a l'epoque merovingienne une cathedrale double et 
une chapel!e a l'interieur des murs, ainsi que trois petites egli ses hors les murs64• 
A Avenches, trois egli ses sont attestees par l'archeologie et il n'est pas exdu que 
deux puissent s'ajouter a celles-ci. Le nombre d'eglises temoigne donc egale
ment de l'importance d'Avenches. 

Comme nous l'avons signale plus haut, sous les trois eglises localisees avec 
certitude, on a trouve des sarcophages; mais des cimetieres paleo-chretiens sont 
attestes ailleurs, en des endroits Oll aucune eglise n'a ete encore mise au jour. 

Un cimetiere partiellement fouille fut decouvert sur le flane sud de l'ac
tuelle colline d' Avenches «En St-Etiennö> . Nous l'avons deja mentionne a pro
pos de l'eglise St-Etienne. Les huit tombes decouvertes furent probablement 

6 1  H. Bögli (note 51) 70; du meme (note 5 1 )  285. Pour la localisation de cette chapelle, voir 
M. Reymond (note 32) 68-69. 

62 E. Ewig (note 1 8) vol. 2, 297-302. 
63 M. Reymond (note 32) 69. 
64 eh. Bonnet, Geneve aux premiers lemps chretiens (Geneve 1 986) 24-52. 
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faites de coffrage de bois et  dateraient du IVe siede65. Ce cimetiere se trouve a 
l'interieur de l'enceinte teile que G. Th. Schwarz a tente de la reconstituer. Or, 
comme nous l'avons deja mentionne, aucun adulte n'aurait du etre enterre dans 
une enceinte au Bas-Empire. Nous tenterons d'expliquer plus bas la presence de 
ce cimetiere. 

On a mis au jour deux sepultures tardives a l'angle nord-est du theatre, 
devant l'endroit Oll se trouvait autrefois une porte du «Vieux bourg»66. Ce sont 
deux tombes a inhumation, celle d'un enfant et celle d'une femme. Le fait que le 
sarcophage de l'enfant soit constitue de briques romaines permet de dire qu'il 
est du IVe siede ou legerement plus tardif 67 . 11 s'agit probablement des restes 
d'un cimetiere plus grand, mais les alentours du theatre ne sont malheureuse
ment pas fouilles. 

Plusieurs tombes du me me type ont ete decouvertes en 1873 au Iieu-dit «A 
la Province» , devant la Porte de l'Ouest. Les cercueils etaient de tuiles romaines, 
des tuiles faitieres en constituant le sommet. Aucun materie I n'y a ete trouve. 
A. Caspari ne doute pas qu'il s'agisse de tombes du Haut Moyen Age68, mais 
pour les memes raisons il est possible de les placer des le IVe siede. 

Deux objets paleo-chretiens, qui sont posterieurs au lIIe siede, proviennent 
probablement de tombes. Cest une lampe a huile en forme de poisson sur 
laquelle est grave un christogramme accompagne d'un Alpha et d'un Omega, 
trouvee «aux environs d'Avenches», ainsi qu'une bague «en bronze munie au 
chaton d'une croix»69. 

On decouvrit egalement, en 1872, la tombe d'une jeune fille chretienne 
dans la necropole de la Porte de l'Ouest (sud-ouest de la ville) qui possectait un 
riche materiepo. Elle se trouvait au milieu de tombes pai'ennes du ne siede. Une 
analyse du materiel de cette tombe en permet une datation assez precise: entre 

65 H. Bögli (note 5 1 )  70. 
66 M. Reymond (note 32) 32. E. Seeretan, Lesfouilles au thefllre, BPA 4 ( 1 89 1 )  35-36 et Indicateur 

d'ant. suisses 1 89 1 ,  494. 
67 Les sepu1tures en briques ou en tuiles trouvees dans nos regions sont de cette epoque: cf. 

W. Drack/R. Fellmann, Die Römer in der Schweiz (Stuttgart/Jona 1 988) 30 1 -302; B. Privati, 
La nI!cropole de Sezegnin, Mem. et doc. publies par la Soc. d'hist. et d'arch. de Geneve 1 0  
(Geneve/Paris 1 983) 36-37 et S. Gagniere, Les sepultures a inhumation du 1/1' au XIr sii!Cle de 
notre ere dans la basse val/ee du RhOne, Cahiers rhodaniens 1 2  ( 1 965) 56-65. 11 faut pourtant 
noter qu'on a trouve iI Grenoble une tombe faite egalement de tuiles romaines et datant du  
VII-VIII' siede; cf. M. Colardelle, Sepultures et traditions funeraires du v' a u  XIIr siecle apo 
i.-e. dans les campagnes des Alpes fran{:aises du nord (Grenoble 1 983) 346. 

68 A. Caspari, Rapport du conservateurdu musee d'Avenches pour 1873, Areh. Cant. Vaud. K XIII 
58. Le eimetiere a ete decouvert en eonstruisant la route de la Provinee qui devait traverser les 
jardins Guisan et Fornallaz. E. Seeretan (note 5 1 )  52-53, mentionne eette deeouverte. 

69 Cf. Ann. de la Soc. suisse de prehist. et d'areh. 7 ( 1 9 14) 84; elle fut trouvee en 1 9 1 3. Voir aussi 
L. Margairaz, La necropole de la Porte de rQuest, BPA 3 1  ( 1 989) 1 09-1 35,  qui signale la 
deeouverte d'un troisieme verre de la meme epoque, mais de provenanee ineertaine (p. 1 1 8) et 
A. Caspari, Rapport du conservateur du musee pour rannee 18 7 4, Areh. Cant. Vaud. K XIII 58. 

70 R. Degen (note 7) 253. 

13 Museum Helveticurn 
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la fin du lIIe siede et la premiere moitie du IVe. Deux verres graves avec les mots 
«vivas in Deo» et «<Pie> Z<es>>> (bois et vis) prouvent que la jeune fille etait 
chretienne. La presence de verres graves avec des symboles chretiens suggere 
que cette tom be est posterieure a I'edit de Milan (3 1 3  apo J .-c.). Les autres 
verres graves de ce type trouves en Germanie seraient en effet toujours un peu 
posterieurs a cet Mit de tolerance 7 1 •  Les trouvailles d'objets chretiens de cette 
epoque ont generalement ete effectuees dans des endroits urbanises: R. Degen 
fournit des exemples comparables a Bäle, Kaiseraugst, Geneve, Agaune et 
Co ire, ou I'on trouve les premiers temoignages chretiens. 

6. Autres bdtiments et ob jets 

Les temoignages que nous avons reunis pourraient laisser penser que l'on a 
trouve aussi a Avenches de nombreux bätiments prives et objets du Bas-Empire 
et du Haut Moyen Age. Or il n'en est rien. 

Des chapiteaux de pilastres datant de la fin du IVe siede ou du debut du ve 

attestent probablement une maison patricienne qui devait etre tres luxueuse. Ils 
ont ete decouverts aux Conches-Dessus. Ils sont d'une belle facture et semblent 
provenir de Grece ou d' Asie Mineure. E. Ettlinger, qui les a etudies de pres, 
avance avec prudence I'hypothese que ces chapiteaux aient pu faire partie de l a  
demeure episcopale, c e  que I'on ne peut exdure72• Il faut toutefois remarquer 
que le lieu de trouvaille est, dans I'etat actuel de nos connaissances, hors de 
I'enceinte qu'aurait formee le mur des Sarrazins, alors que les palais episcopaux 
se trouvent en regle generale a I'interieur des murs_ Ces chapiteaux de pilastres 
ont aussi pu faire partie de la dem eure d'un riche particulier. 

En outre, un appentis de petite taille ( 18 m2) a ete retrouve au lieu-dit «Sur 
Saint-Martin», 70 m environ en-dessus de la muraille des Sarrazins et daterait 
de la fin du IVe siede. Sa fonction n'est pas daire73. Enfin, nous avons deja 
mentionne, a propos de I'eglise St-Etienne, la decouverte d'un bätiment sis «en 
Saint-Etienne». H. Bögli pense, en raison de sa forme, qu'il s'agit d'un relais 
routier74. 

On le voit, les bätiments de I'epoque tardive que I'on a decouverts sont peu 
nombreux. Le fait peut s'expliquer de deux favons. D'une part, rares etaient les 
bätiments construits en dur au Haut Moyen Age et d'autre part, comme le 
remarque J. MoreJ75, les travaux aratoires du Moyen Age ont pu detruire les 
traces des derniers niveaux d'occupation romaine. 

Les objets tardifs sont tres peu nombreux. En plus des obj ets de provenance 
funeraire cites plus haut, un petit singe en bronze trouve a «I'interieur de 

71 Ibid. 266. Pour les inscriptions sur les verres cf. eh. Jörg, Corpus inscriptionum medii aevi 
Helvetiae 11, ed. par C. Pfaff (Fribourg 1 984) 26-28. 

72 E. Ettlinger, Pilasrerkapire/le aus Avenches. Provincialia, Festschrift ftir R. Laur-Belart (Bäle 
1 968) 278-290. 

73 J.  Morel (note 46) 33-34 et 39. 74 H. Bögli (note 5 1 )  70. 75 J.  Morel (note 46) 69. 
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l'enceinte d'Avenches» pourrait etre du Bas-Empire76• L'absence la plus inex
plicable est - dans l'etat actuel de nos connaissances - celle de ceramique 
posterieure au lne siecle77, si l'on excepte celle qui fut decouverte dans la tombe 
de la jeune chretienne. La rarete des objets contraste avec l e  nombre des autres 
traces d'une presence tardive, teiles que les monnaies ou les edifices religieux. 

Apres l'expose de ce que l'on sait sur Avenches a l'epoque tardive, nous 
nous hasarderons a faire une hypothese sur l'urbanisation d'Avenches au Bas
Empire et au Haut Moyen Age. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les 
exemples d'evolution des villes de la Gaule aux memes epoques. Nous n'igno
rons pas le caractere aleatoire d'une teile reconstruction vu la variete des evo
lutions urbanistiques 78 et le peu d'informations precises que nous avons sur le 
cas d'Avenches. C'est done une pure reeonstruetion qui pourra etre modifiee, 
ou infirmee, par des deeouvertes futures. 

Lorsque les invasions bouleverserent la Gaule, les habitants des villes qui 
demeurerent se refugierent sur une hauteur de leur ville et se protegerent dans 
une eneeinte reduite, sans qu'il soit possible d'affirmer si beaueoup de gens 
continuerent a vivre en dehors de l'eneeinte79• Des eglises funeraires furent 
erigees autour de eette muraille. Des le ve siecle, les villes, profitant d'un ae
croissement de seeurite se doterent de quartiers commen;:ants en dehors de 
l'enceinte80. Si l'on appliquait cette evolution mise en evidence ailleurs qu'a 
Avenehes, on pourrait avancer que la ville se eoncentra d'abord sur la colline de 
l'actuel centre d'Avenehes. Les alentours - eomme la eoutume l'exigeait -
aecueillirent les eimetieres, en partieulier «En Saint-Etienne», «A la Province» 
ainsi qu'une partie de la neeropole de la Porte de l'Ouest. Puis la ville s'agrandit 

76 A. Leibundgut (note 6) 63. 
77 Cf. Groupe de travail sur les sigillees c1aires, Ceramiques tardives a revi?tement argileux des 

Alpes du nord et de la valli!e du Rhöne (de Martigny a Vienne). Figlina 7 ( 1 986) 22: une 
ceramique qui peut etre dateejusqu'il la fin du In< siede a eh� trouvee il Avenches. Mais on ne 
trouve aucune ceramique datant certainement du Bas-Empire; il est remarquable que quelques 
pages plus loin (3 1 , 35, 38, 45) cette ceramique admet comme terminus la date de 250, sans qu'il 
soit fait une reference explicite il l'incursion alamane. Marie-France Meylan a eu la gentillesse 
de regarder pour nous le materiel ceramique des fouilles St-Etienne et St-Martin sans trouver 
de ceramique posterieure au me siede. 

78 P.-A. Fevrier (note 58) 4 1 - 1 38. 
79 M.  Roblin, Cites ou citadel/es ? Les enceintes du Bas-Empire, Rev. des e1. anciennes 53 ( 1 95 1 )  

30 1-3 1 1 ,  pense que les enceintes reduites n'etaient que les citadelles de villes plus grandes, 
mais il ne s'appuie que sur l'exemple de Paris. Chaque ville, il cet egard, semble avoir une 
evolution differente: cf. J. Hubert, Evolution de la topographie et de I'aspect des vii/es de Gaule 
du ve au xe siec/e, Settimane di Studio dei Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo 6 ( 1 959): 
La Cittil nell'Alto Medioevo, 54 1-548. Le principe de l'enceinte reduite sur une hauteur semble 

. etre une constante indeniable au Bas-Empire; les deux seules exceptions attestees sont Lyon et 
Rome (P.-A. Fevrier [note 58] 62-73). 

80 Cf. l'exemple de Geneve, Ch. Bonnet, Les premiers Mijices chreriens de la Madeleine a Geneve 
(Geneve 1 977) 4-6. Comme nous le faisons apres lui, Ch. Bonnet suppose (ibid. 5), en compa
rant le deve!oppement de Geneve avec celui des autres villes de Suisse, qu'Avenches avait une 
enceinte reduite sur la colline du centre actuel; cf. aussi J. Hubert (note 79) 529-548. 
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peu a peu d'un quartier marchand du cöte de la route, au sud-est de la colline, la 
ou pendant le Haut-Empire se trouvait la place du marche. Ce nouveau quartier 
se dota de cimetieres (ceux du theätre et de Donatyre), ainsi que d'une en
ceinte8 1 ,  la muraille des Sarrazins. Cest a cette epoque aussi que se serait edifiee 
l"eglise cemeteriale Ste-Thecle a Donatyre. En l'absence d'une datation precise 
dc In muraille des Sarrasins, il n'est pas possible de determiner si les eglises 
St-Martin et St-Symphorien etaient !es eglises eemeteriales de l'enceinte du 
Bas-Empire ou un ensemble d'eglises construites a l'interieur de la nouvelle 
muraille. Nous sommes conscients que cette tentative de reconstitution devrait 
s'appuyer sur des deeouvertes faites dans le eentre actuel d'Avenches. Cette 
evolution - qui n'est basee que sur des hypotheses, repetons-le - rendrait 
neanmoins compte de la construction de la muraille des Sarrasins en un lieu 
desavantageux pour la defense et de la presence d'un cimetiere « En Saint
Etienne». La superficie de la ville teile que nous l'avons reconstituee implique
rait qu' A venches ait ete une ci te relativement i mportante a ees epoques. 

Le texte fameux d' Ammien cite au debut de l'article reste la prineipale 
objection a l'idee d'une continuite de la vie urbaine d' A venches. Ammien y 
par!e d' A venches en faisant une description de la Gaule et ne mentionne pas 
d'autre agglomeration de l'ancienne Helvetie. Aucune ville ne semble done 
avoir remplace la capitale des Helvetes. Il est fort possible que cet auteur ne 
compare Avenches qu'avec elle-meme: Avenches a ete a l'epoque du Haut-Em
pire une ville de premier ordre et a sans doute du souffrir des troubles des IIIe et 
IVe siecles. I l  est possible que eette ville ait subi une breve eclipse a la fin du 
IVe siecle, mais meme si Avenches etait restee une ville importante, le contraste 
entre l'ancienne Avenehes et celle qu' Ammien voyait a pu lui inspirer ses 
sombres reflexions82. A venehes a-t-elle ete detruite par les Alamans en 260 ? Ce 
n'est pas sur, car le temoignage de Frectegaire est tres tardif et l'archeologie n'a 
pas permis de mettre en evidence des traces de destructions datant de cette 
epoque. Meme si l'on admet l'historicite de cette destruction, il faut en relativi
ser les consequences. En effet, d'autres villes ont ete pillees par les Alamans83. 
Leur population a fortement diminue. Neanmoins, elles sont restees des centres 
urbains importants. Avant de tirer des conclusions sur cette possible destruc
tion, il faut garder a l'esprit cette remarque de P.-A. Fevrier84: « . . .  invasions, 
troubles, destructions sont certes des evenements graves. Il y a ta nt de vi lies qui 
ont ete reconstruites, detruites et de nouveau rebäties que l'on n'explique rien 
en ne s'arretant qu'a ces accidents». 

81 On voit I'importance que revet une datation preeise du mur des Sarrasins: le cas de faubourgs 
fortifies au Bas-Empire ne semble pas atteste, les villes se eontentant de leur eneeinte n:duite. 
Les faubourgs ne se fortifierent qu'a I'epoque earolingienne, cf. J. Hubert (note 79) 552-557. 

82 H. Büttner, Zur frühen Geschichte des Bislums OClodurum-Siuen und des Bistums Avenches
Lausanne, Rev. d'hist. eeel. suisse 53 ( 1 959) 249, fait remarquer quelle forte impression devait 
faire le eontraste entre la taille des aneiennes murailles et une population diminuee. 

83 E. Demougeot, Laformalion de I'Europe eI /es invasions barbares I (Paris 1 969) 532-534. De 
nombreuses villes perdent le 9/10 de leur surfaee: E. Demougeot eite les exemples de Saintes, 
Amiens, Bordeaux, Autun . . .  84 (Note 58) 6 1 .  
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