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1. IntroductIon
Depuis plusieurs années, dans le cadre d’opérations

d’archéologie préventive, de nombreuses études
micromorphologiques de routes, de chemins ou de
rues ont mis en évidence l’importance de ces vestiges
à l’échelle de la ville et du territoire1. La route peut
être définie comme la continuité d’une rue en
contexte rural, c’est-à-dire à l’extérieur d’un centre
urbain. En revanche, en géographie historique, si les
termes de voie et de chemin ont souvent été tenus
pour synonymes, ils témoignent d’une réalité nette-
ment distincte. En effet, la définition d’un chemin : est
« une voie de faible gabarit reliant champs, fermes,
hameaux et village par opposition à la route qui va
assurer des communications entre les bourgs et les
villes2. »

L’approche géoarchéologique et micromorpholo-
gique des niveaux de circulation a été largement déve-
loppée depuis une dizaine d’années3. si la particula-
rité de ces contextes et de ces vestiges a permis le
développement de méthodes d’enregistrement spéci-
fique, la caractérisation précise des niveaux autorise
désormais une interprétation fiable des observations
faites sur le terrain. 

Les problématiques archéologiques sont issues en
partie des résultats des recherches du Programme
Collectif de Recherche Dynarif (Dynamique et rési-
lience des réseaux routiers en région Île-de-France)4.
Elles portent tout d’abord sur l’identification des
décaissements et des remblais pour l’installation des
espaces de circulation. Ensuite, les principales ques-
tions se sont orientées sur la différenciation et l’indi-
vidualisation des niveaux d’aménagement et de circu-
lation. Enfin, ces questions sont relatives à la relation
entre le statut, l’usage, l’environnement archéolo-
gique et la matérialité des axes de circulation5. 

si les quatre études de cas présentées dans cet
article ne sont pas inédites6, leurs analyses respectives
ont permis d’évaluer le rôle de la micromorphologie
au sein des principales questions archéologiques liées
à la nature et à la continuité du réseau routier antique
jusqu’à la période médiévale dans le nord et le nord-
est de la France (sans borne chronologique fixe).

Les objectifs de l’analyse micromorphologique
consistent d’abord à identifier et caractériser les
niveaux de circulation depuis les observations de ter-
rain jusqu’à l’analyse microscopique. Puis, de pré -
ciser la fonction de ces espaces : sont-ils dévolus 

*. — Marie-Caroline CHARbONNIER, Inrap, UMR 8546 AOROC, Unité
de micromorphologie Agro-Paris-Tech, courriel : marie-caroline.char-
bonnier@inrap.fr ; Cécilia CAMMAs, Inrap, UMR 5140 AsM, Unité de
micromorphologie Agro-Paris-Tech.
1. — CHARbONNIER, CAMMAs 2015, 2018 ; CHARbONNIER 2021 ;
RObERT, VERDIER 2009 et 2015.

2. — GEORGE, VERGER 2013.
3. — RObERT VERDIER 2009, 2015 ; CHARbONNIER, CAMMAs 2015.
4. — RObERT, VERDIER 2015.
5. — CHARbONNIER, CAMMAs 2018.
6. — CHARbONNIER, CAMMAs 2018 ; CHARbONNIER 2021.
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uniquement à la circulation ou plusieurs activités peu-
vent-elles y avoir lieu ? Et enfin, il s’agit de rensei-
gner l’organisation spatiale mais surtout l’évolution
au cours du temps de ces espaces. Par exemple, est-il
possible de définir une continuité ou des ruptures dans
leur fonction? 

Le présent article offre ici quatre études de cas,
résultats de fouilles préventives qui élargissent la
documentation et qui invitent à approfondir notre
connaissance des voies, chemins et rues antiques.
Après quelques rappels méthodologiques7, nous pré-
senterons les résultats des analyses en confrontant les
données archéologiques et micromorphologiques. 

2. AnAlyse strAtIgrAphIque à dIfférentes
échelles: quAtre cAs du nord et du nord-
est de lA gAule

2.1. Matériel
Quatre sites sont présentés dans cette étude : sains-

du-Nord, Metz, Lieusaint8 et Esclavolles-Lurey
(fig. 1). Ils sont situés dans des contextes géologiques
pédosédimentaires différents et présentent également
des caractéristiques archéologiques opposées. si les
deux premières études se situent dans un contexte
urbain, dans une agglomération secondaire (sains-du-
Nord) et une capitale de cité (Metz), les deux autres

7. — Le principe de la micromorphologie a été détaillé dans de nom-
breuses publications dont certaines références récentes seront détaillées
dans cet article. Pour le détail de l’application méthodologique à l’ana-

lyse des axes de circulation : voir CHARbONNIER, CAMMAs 2015. 
8. — CHARbONNIER, CAMMAs 2018.

70 MARIE-CAROLINE CHARbONNIER, CéCILIA CAMMAs

Sains-du-Nord

Lieusaint

Esclavolles-Lurey

MetzL eusaLieL e

SS

Metz

olles-Lureoll e

Lieusaint

clavollc oll eyEsc ll

Sains-du-Nord

Metz

FIG. 1. — Localisation des sites de Sains-du-Nord, Metz, Lieusaint et Esclavolles-Lurey.
© M.-C. Charbonnier, Inrap.



études de cas sont des voies rurales (Lieusaint et
Esclavolles-Lurey). 
2.1.1. Le site de Sains-du-Nord dans la cité des
Nerviens

La commune de sains-du-Nord s’est développée
sur le versant sud-est d’une petite vallée encaissée
(vallée des Rieux wiart) dans le bassin de l’Helpe
Majeure (fig. 2). Une fouille archéologique menée par
l’Institut national de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap) en 2013 a mis au jour un tronçon de
rue et des vestiges d’habitations d’un ancien quartier
de l’agglomération nervienne de sains-du-Nord9.

Ces découvertes ont permis aux chercheurs de
déterminer la chronologie de l’agglomération : elle a
été fondée au début de la période augustéenne, s’est
développée au cours du Ier s., a atteint son apogée aux
IIe et IIIe s., et semble avoir été abandonnée au IVe s. de
notre ère10. L’espace étudié se situe dans la zone sud-
est de la fouille (fig. 3a), comprend une habitation
domestique bordée par une rue de 2,60 m de large
(fig. 3b). Il a été minutieusement fouillé. L’analyse
micromorphologique du site visait à identifier les
moyens d’aménagement, de construction et d’entre-
tien de la rue, afin de faciliter la compréhension de
son rôle et de son statut au sein du site. 

Les observations sur le terrain ont montré que la
rue était formée d’une couche de calcaire de Tournai,
entrecoupée localement de tuiles rouges et de frag-
ments de poterie reposant sur un substrat rocheux de
schiste. Des échantillons ont été prélevés dans la sec-
tion ouest-est (fig. 3a), et toute la section a été échan-
tillonnée du haut jusqu’à la couche de schiste géolo-
gique en bas. Pour tester l’hétérogénéité spatiale des
faciès pédosédimentaires, deux échantillons ont été
prélevés dans une zone de circulation homogène
(1040-1 ; 1040-2) et un échantillon dans une ornière
(1058) (fig.  3b). L’analyse micromorphologique du
site visait à identifier les moyens d’aménagement, de
construction et d’entretien de la rue, afin de faciliter la

compréhension de son rôle et de son statut au sein du
site11.
2.1.2. Le site de Metz (rue Paille Maille) dans la cité
des Médiomatriques

La rue Paille-Maille (Metz) est localisée au pied de
la Cuesta, « les côtes de Moselle ». Le sol est consti-
tué de marnes taorciennes recouvertes de calcaire
bajocien (fig. 2). En 2012, une fouille archéologique
menée par le service Archéologique de Metz-
Métropole dans une rue existante, Paille-Maille (quar-
tier Pontiffroy) (fig. 4) a révélé un tronçon de la route
Metz-Trèves qui suit la rive gauche de la Moselle12. 

La ville romaine a été construite sur l’oppidum cel-
tique des Médiomatriques, connu sous le nom latin de
Divodurum. Depuis 1983, une demi-douzaine de
fouilles ont permis de préciser la chronologie et de
tracer les grandes lignes de l’organisation du quartier
de Pontiffroy (fig. 4). Grâce à ces fouilles, ce quartier
de la ville est bien documenté en ce qui concerne
l’Antiquité et le début du Moyen Âge13. Le quartier
de Pontiffroy s’est développé vers la dernière décen-
nie du Ier s. av. j.-C., autour de la voie romaine Metz-
Trèves. Cette portion de la route consulaire entre
Metz et Trèves est indiquée sur la Table de Peutinger
et dans l’Itinéraire d’Antonin, et fait probablement
partie du réseau primaire d’Agrippa14. Des palissades
en bois à l’ouest de la route délimitent un espace funé-
raire avec des tombes contemporaines des deux pre-
mières étapes de la route (fig. 4). Par la suite, un quar-
tier résidentiel a été construit des deux côtés, il est
daté de la première moitié du Ier s. ap. j.-C. sur le ter-
rain, l’axe de circulation se compose de six étapes de
construction allant de la seconde moitié du Ier s. ap. j.-
C. à la période médiévale (fig. 5)15.

Les phases de construction IV-VI consistent en une
superposition de couches de sable et de galets recou-
vertes d’un empilement dense de blocs calcaires. Les
premiers stades (I à III) sont composés de galets plus
fins. La coupe de 2,60  m d’épaisseur (fig.  5) était

9. — NEAUD 2018.
10. — NEAUD 2014 ; NEAUD 2018
11. — CHARbONNIER, CAMMAs 2018.
12. — bRkOjEwITsCH 2017.

13. — bRkOjEwITsCH 2017.
14. — CHEVALIER 1972 ; bRkOjEwITsCH 2017.
15. — bRkOjEwITsCH 2017.

AMéNAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DEs VOIEs, RUEs ET CHEMINs ANTIQUEs... 71



72 MARIE-CAROLINE CHARbONNIER, CéCILIA CAMMAs

0 100 200 300300 400 500 km

FIG. 2. — Localisation des sites de Sains-du-Nord,
Metz, Lieusaint et Esclavolles-Lurey sur fond de carte

géologique. © M.-C. Charbonnier, Inrap.
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composée de dépôts très grossiers et très durs. La
fouille archéologique et les prélèvements micromor-
phologiques se sont concentrés sur les différentes
limites entre dépôts grossiers interprétés comme des
couches de circulation, telles qu’une couche
construite (log 2.1, route IV), une couche sableuse de
5 cm d’épaisseur (log 2.2, route IV) (fin du Ier s. ap. j.-
C.), et une séquence micro-stratifiée (log 2.3 haut et
bas, route II) datant du premier quart du Ier s. ap. j.-C.
2.1.3. Le site de Lieusaint dans la cité des Parisii

Le site de Lieusaint est situé sur le plateau de
sénart sur la rive droite de la seine (fig. 2). Les ves-
tiges archéologiques apparaissent à l’interface de
l’horizon labouré existant et de l’horizon Holocène
bt. Les structures archéologiques ont été fouillées
directement dans les « argiles à meulières » ou dans
les sables de beauchamp16. 

Depuis 1999, le développement de la ville nouvelle
de sénart a entraîné une multiplication des interven-
tions archéologiques17. Des vestiges d’occupation
humaine ont été trouvés allant du Paléolithique à la
période moderne. Les fouilles montrent des preuves
d’un développement homogène au début du Moyen
Âge. Dès l’époque carolingienne, l’habitat s’organise

autour d’une ou plusieurs voies et aux xe et xIe s. ap.-
j.-C, s’organise définitivement autour de la départe-
mentale brie-Comte-Robert à saint-Germain-lès-
Corbeil.

La fouille a révélé un carrefour routier dans la par-
tie ouest du site (fig. 6). Dans la zone nord-est de la
fouille, une autre section de la voie sur un axe NNO-
ssE a été fouillée. L’épaisseur totale de ce dernier axe
de circulation a été échantillonnée tout au long d’une
colonne stratigraphique continue (P3 et P4) (fig. 6). 
2.1.4. Le site d’Esclavolles-Lurey dans la cité des
Tricasses

Le site d’Esclavolles-Lurey est localisé sur la pre-
mière terrasse droite de la vallée de la seine, qui coule
à environ un kilomètre au sud. Cette fouille a permis
la découverte de vestiges s’échelonnant du
Paléolithique au haut Moyen Âge. L’étude porte ici
sur les stratifications d’un axe de circulation antique
orienté est-ouest et bordé par une nécropole carolin-
gienne (VIIIe-Ixe s.). sur le terrain, les premières obser-
vations de la voie montraient trois niveaux de circula-
tion reposant sur un sol (au sens pédologique) et
caractérisés principalement par une structure fissurale
et d’abondantes ornières. Ces niveaux alternent avec

16. — bROUTIN 2013. 17. — bROUTIN 2013.
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FIG. 6. — Plan topographique de la fouille de Lieusaint (éch. 1/500). © Inrap ; 
Localisation spatiale des échantillons micromorphologiques. © M.-C. Charbonnier.



des dépôts plus massifs et homogènes. Un fossé bor-
dier a également été reconnu au nord-ouest de la
coupe. Les différents niveaux de circulation sont scel-
lés par l’horizon de labour. Les vingt-deux prélève-
ments ont été réalisés en colonne continue sur la
coupe  1 : dix-sept pour les couches de circulation
(Faits  204, 206, 207 et 208, 5 pour le fossé bordier
(Fait 205) (fig. 7). 
2.2. Principes de l’analyse micromorphologique à
appliquer

La méthode d’étude est la micromorphologie. Elle
consiste à étudier la nature et l’organisation des
constituants depuis l’œil nu jusqu’à l’échelle micro-
scopique. À cette fin, les échantillons ont été séchés à
l’air libre et à l’étuve, puis imprégnés de résine, et
amincis sur un porte-objet en verre jusqu’à une épais-
seur de 25 microns18. Les lames minces sont analy-
sées au microscope polarisant suivant les principes de
chronologie relative utilisés en pédologie et en pétro-
graphie sédimentaire19, et décrites selon bullock

(1985), Fedoroff et Courty (1992), stoops (2003)
stoops (2010), Gé et alii (1992). Les quantifications
sont estimées avec des chartes d’abondance20. La hié-
rarchisation des signatures des différents mécanismes
débouche sur une chronologie événementielle des
processus naturels et des actions anthropiques21. 
2.3. Constitution d’un référentiel

Les processus de formation des sols s’expriment à
la fois sur le terrain et au microscope par des traits
pédo-sédimentaires. Ces traits correspondent à des
objets qui se différencient de la masse adjacente et
que l’on observe en lame mince. En revanche, les
traits anthropiques sont spécifiques à des activités
humaines et les traits naturels témoignent des condi-
tions de milieu. On identifie les traits à l’aide des réfé-
rentiels. En effet, si la micromorphologie permet une
description, aucune interprétation quant à leurs 
origines ne peut être faite en l’absence d’un réfé -
rentiel précis. Il n’existe pas d’ouvrage regroupant
tous les traits et leur interprétation. En revanche, il
existe des ouvrages22, des articles23, des collections de 

18. — GUILLORé 1985.
19. — FEDOROFF, COURTy 1992.
20. — bULLOCk 1985 ; sTOOPs 2003.
21. — COURTy et alii 1989 ; CAMMAs 1994 ; CHARbONNIER, CAMMAs
2015 ; CAMMAs, wATTEz 2009.

22. — CAMMAs 1994 ; CAMMAs, wATTEz 2009 ; bULLOCk 1985 ;
sTOOPs 2010.
23. — CHARbONNIER, CAMMAs 2015 ; 2018 ; CHARbONNIER 2021.
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FIG. 7. — Relevé stratigraphique de la coupe 1 et localisation des échantillons micromorphologiques à Esclavolles-Lurey.
© Inrap.



référence24. Il faut donc les rechercher dans la biblio-
graphie et dans les collections de références et les
transposer aux études archéologiques pour arriver à
interpréter les lames minces. Par conséquent, ces col-
lections sont particulièrement importantes. Elles sont
constituées dans des contextes géographiques et cul-
turels divers. En effet, les mêmes processus peuvent
prendre des formes différentes selon les milieux. Par
exemple, le tassement s’exprimera de manière diffé-
rente sur des sables ou sur des limons humides
(fig. 8). 

La collecte d’information en différents contextes
permet d’une part d’isoler certains traits et certains

processus typiques de la circulation et de leurs varia-
tions selon les différents milieux. D’autre part, la
comparaison des données issues des différents sites
permet l’élaboration de modèles descriptifs.

3. résultAts pour les cAs AnAlysés
3.1. Les traces de circulation en lames minces et les
traits liés aux conditions de milieu local

En lame mince et dans le cas d’une conservation
correcte, il est possible de distinguer le piétinement
d’animaux à sabots, ainsi que le piétinement humain
(fig. 9). La circulation de véhicules à roues présente

24. — Il s’agit de l’ensemble des lames minces fabriquées et conser-
vées dans une « lamothèque ». Ici, les lames minces sont conservées à
l’Unité de Micromorphologie de AgroParisTech. 
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Nodules ferrugineux Imprégnations et
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FIG. 8. — Clichés des traits ferrugineux et des fissures observées dans les lames minces. © M.-C. Charbonnier, C. Cammas, Inrap.



des caractères tout à fait particuliers qui résultent de
l’enfoncement et du remaniement du sol par les roues.
Par exemple, sur la figure 9, l’ornière est matérialisée
par un alignement oblique de grains qui résultent du
cisaillement. La circulation de véhicules présente
d’autres caractères originaux car le poids des véhi-
cules et l’intensité des circulations sont à l’origine
d’une compaction bien supérieure à celle du piétine-
ment humain. En revanche, la forte compaction des
espaces de circulation de véhicules est à l’origine
d’une fréquence plus importante de traits dits « natu-
rels » qui renvoient à des conditions de milieu locales
modifiées par l’occupation humaine. Ainsi, le tasse-
ment limite les circulations d’eau et favorise l’engor-
gement matérialisé par les imprégnations et les
nodules ferrugineux. Le tassement intense associé à
des processus d’humectation/dessiccation se matéria-
lise quant à lui par les microstructures fissurales25. 

sur le site de sains-du-Nord (tab. 1), le niveau de
circulation se caractérise par une faible épaisseur 
stratigraphique. Le sol, calcaire, a été décaissé et 
aménagé directement. La circulation se traduit par
une forte compaction matérialisée par de nombreuses
fissures et des ornières (fig.  10a et fig.  10b). On
observe les constituants comme les céramiques frac-
turées in situ. Ces constituants anthropiues fracturés
traduisent le choc des roues et la compaction. si sur le
site de Lieusaint (tab.  3), la couche de circulation
(relativement épaisse) est aménagée directement sur
des limons carbonatés, cette couche témoigne égale-
ment –  comme à sains-du-Nord  – du mélange des
sédiments par le cisaillement lors de l’utilisation de la
voie (fig.  12). En revanche, à Metz (tab.  2), la rue
antique se compose d’un sol de circulation aménagé
dans des limons argileux, en périphérie de la ville. Les
observations archéologiques n’ont révélé aucun amé-

25. — CHARbONNIER 2021.
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FIG. 9. — Clichés des traits micromorphologiques indiquant le piétinement humains et le piétinement animal.
© C. Cammas, Inrap.
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nagement particulier. Néanmoins, la forte compaction
de ces niveaux modifie la circulation des solutions et
débouche sur la formation de croûtes ferrugineuses-
caractéristiques de ces niveaux –  tout au long de la
voie (fig.  11). Enfin, à Esclavolles-Lurey (tab.  4,
fig.  13), les couches de circulation peuvent alterner
avec différents faciès comme des interfaces sans
épaisseur, ou encore, des couches indéterminées qui
posent question sur le plan archéologique : s’agit-il de
colluvions ou de remblais ? Ici l’Us 11 est intercalée
entre les états 2 et 3 et correspond à un apport rapide
et tassé qui évoque plutôt un remblai. La présence de
traits biologiques dans cette unité stratigraphique
indique une pression anthropique mécanique moins
forte que pour les états 1 et 2, qui a permis un début de
recolonisation par l’activité biologique. La limite
supérieure de cette unité est marquée par des ornières
qui indiquent une reprise de la circulation (UMs G).
L’Us  13 est intercalée entre les états  2 et 3. Assez
similaire à l’Us  11, elle correspond également à un
apport bioturbé. Il est difficile en se fondant sur
l’échantillonnage analysé de préciser la proportion
des traits biologiques ante et post-dépositionnel mais
dans tous les cas les traits biologiques, comme pour
l’Us  11, témoignent d’un épisode de stabilité de la
surface de cette couche avant son recouvrement par
les apports liés aux bandes de circulation postérieures.
Enfin, dans le cas des voies, la saturation en eau et
l’hydromorphie sont exagérées par le tassement des
sédiments. À Esclavolles-Lurey, on constate que l’en-
semble des sédiments présente des traits qui témoi-
gnent d’une ambiance humide (microstructure mas-
sive résultant de l’effondrement de la microstructure
dans un état saturé en eau, vésicules qui résultent des
bulles d’air piégées au moment de la saturation en
eau, traits ferrugineux…).
3.2. Les composants anthropiques

En lame mince, la présence et l’abondance des
composants anthropiques sont les témoins des activi-
tés humaines pratiquées. En faible abondance, il s’agit
plutôt de rejets associés au passage. En forte abon-
dance, ils peuvent marquer des activités qui ont lieu
en bordure des espaces de circulation et définir ainsi
des espaces de multi activités tant domestiques ou
artisanales en bord de rue et un espace réservé à la cir-
culation au centre de la rue. En revanche, les esquilles

de silex ont un statut particulier : elles peuvent, à elles
seules, marquer le passage de véhicules, car elles
semblent résulter essentiellement de la fracture de
silex sous l’effet du choc des roues26. 

4. Modèles descrIptIfs de forMAtIon des
espAces de cIrculAtIon

Afin de compléter l’analyse des niveaux de circula-
tion, nous avons proposé des modèles de formation
schématiques originaux et spécifiques des voiries27.
Ces modèles schématiques ont été élaborés en trans-
posant des modèles micromorphologiques et géoar-
chéologiques28. En effet, les unités stratigraphiques et
microstratigraphiques identifiées sont autant d’unités
élémentaires définies (construction, réparation, aban-
don, apports naturels, etc.) Leur succession dans le
temps décrit l’usage et l’entretien des espaces de cir-
culation (fig. 14)

Tout d’abord, le modèle de formation monophasé
ne présente qu’une seule phase de construction et de
circulation. L’analyse des séquences stratigraphiques
a mis en évidence une troncature du terrain naturel
puis soit un nivellement (site de Lieusaint), soit un
épisode de construction suivi d’une circulation de
véhicules (site de sains-du-Nord) (fig. 14). bien que
la stratification soit fine sur les deux sites, la voie et la
rue ont été utilisées sur plus de deux siècles. sur le
site de sains-du-Nord, la faiblesse des dépôts, ainsi
que la propreté des couches de circulation et la pré-
sence de réparations indiquent un entretien régulier de
la zone de circulation. Cela peut être lié au voisinage
d’édifices publics et religieux et peut être un signe du
statut élevé de la rue29. 

En revanche, à Lieusaint (fig.  14), aucun signe
d’entretien réel n’a été identifié sur le terrain ou en
lames minces, ni aucun signe d’abandon ; ainsi, la fai-
blesse des dépôts semble être principalement liée à
l’utilisation permanente. Néanmoins, le modèle poly-
phasé est quant à lui stratifié et présente des épisodes
de construction et d’occupation alternés. Il semble
être caractéristique des dépôts importants de rues
comme en témoigne le site de Maille Paille (Metz).
On les trouve essentiellement dans des contextes
urbains, par exemple comme celui d’une capitale de
cité (comme à Metz) ou encore d’une agglomération

26. — CHARbONNIER et alii 2021.
27. — CHARbONNIER, CAMMAs 2018.

28. — D’après Gé et alii 1993.
29. — NEAUD 2018.
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FIG. 10 a. — Traits micromorphologiques du site de Sains-du-Nord. Clichés microscopes, © M.-C. Charbonnier.
a et b (1040-1 – agrégat fracturé (PPL et xPPL) ; c et d (1040-2) – agrégat fracturé (PPL et xPPL) ; e et f (1058) – fragment de

charbon dans une ornière (PPL et xPPL) ; g et h (1058) – fragment de céramique fracturé dans une ornière (PPL et xPPL).



secondaire où l’espace dédié au trafic sera encadré et
délimité par des îlots d’habitation et des édifices
publics ou privés. Pour résumer, ce modèle polyphasé
présente une séquence de construction et d’utilisation
alternant avec des épisodes d’abandon (fig.  15).
Enfin, le modèle polycyclique présente une alternance
de bandes de circulation et d’épisodes d’apports natu-
rels et/ou d’abandon). Dans le cas du site
d’Esclavolles-Lurey situé en bordure de la seine, le
tronçon de voie étudié met en évidence les différents
états de circulation qui alternent avec des apports de
type remblais. Ces apports correspondent à des
séquences de type polyphasage. Cependant, les épi-
sodes de stabilité des états intermédiaires avant la
reprise des aménagements plus spécifiques de circula-
tion, témoignent d’une certaine durée entre les états
intermédiaires et les états de voirie, ce qui est plus
proche du type polycyclique (fig. 15)

5. conclusIon

L’approche micromorphologique est une méthode
qui participe à la caractérisation et à l’interprétation
des niveaux de circulation. si elle permet de confirmer
certaines observations de terrain, le changement
d’échelle d’analyse précise davantage les caractères
pédo-sédimentaires, l’identification des phases et/ou
des phénomènes et le rôle des différents processus
anthropiques et naturels typiques de ces niveaux.
Ensuite, les observations de terrain couplées aux
résultats des analyses micromorphologiques permet-
tent une meilleure connaissance des modes de
construction, d’entretien et d’utilisation des espaces
de circulation. Nous le constatons : les résultats issus
des modèles de formation des axes de circulation pro-
posent que la morphologie et l’épaisseur d’une rue ou
d’une voie dépendent davantage des rythmes de
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FIG. 10 b. — Traits micromorphologiques du site de Sains-du-Nord. Clichés microscopes, © M.-C. Charbonnier.
i à l (1040-1) – microstructure fissurale (PPL et xPPL).

© M.-C. Charbonnier, C. Cammas, Inrap.
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FIG. 11. — Traits micromorphologiques de la rue de Paille-Maille (Metz). © M.-C. Charbonnier, C. Cammas, Inrap.
a et b – croûte ferrugineuse (PPL et xPPL) ; c et d – imprégnations ferrugineuses (PPL et xPPL) ; et et f – ruissellements (PPL et

xPPL) ; g et h – remblais de sables (PPL et xPPL).
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FIG. 12. — Traits micromorphologiques du site de Lieusaint. © M.-C. Charbonnier, C. Cammas, Inrap. 
a et b – revêtement de calcites (PPL et xPPL) ; c et d – cavités et vides (PPL et xPPL) ; e à h – revêtements argileux (PPL et

xPPL).
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terrain naturel décaissement
du terrain naturel

construction
de la rue

circulation, 
formation d’ornière

a SAINS DU NORD

remblai de 
réparation

b LIEUSAINT

terrain naturel décaissement remblai de 
nivellement

compactionruissellement circulation de 
véhicule

FIG. 13. — Traits micromorphologiques du site d’Esclavolles-Lurey. © M.-C. Charbonnier, Inrap.
a et b – revêtements limono-argileux épais et poussiéreux (P 22) ; c et d – revêtement limoneux [Us2C] (PPL et xPPL).

FIG. 14. — Processus de formation de la bande de circulation à Sains-du-Nord (a)
et lieusaint (b). D’après Charbonnier, Cammas 2018.



construction, d’utilisation et d’entretien que de la
durée d’utilisation, et suggèrent donc que la morpho-
logie et l’épaisseur soient fortement liées au statut des
zones fréquentées30. En effet, en contexte urbain, les
niveaux de rue semblent bien préservés : l’augmenta-
tion de l’épaisseur des dépôts étant corrélée à une
augmentation dans l’ensemble du niveau, à l’excep-
tion d’un contexte religieux par exemple où l’entre-
tien régulier de la rue limitera l’accumulation de
couches, et donc l’épaisseur de cette rue. En revanche,
les routes et les voies situées à l’extérieur des villes
peuvent présenter des aménagements plus discrets
(voire inexistants) et leur conservation peut être pro-
blématique, en raison notamment des pratiques agri-
coles affectant les sols. Les analyses micromorpholo-
giques permettent dans ce cas, d’identifier la nature

des couches, telles que les réparations ou les épisodes
de circulation. Leur décomposition en unités micro-
scopiques permet d’affiner la connaissance de la
séquence d’aménagement et d’utilisation de la rue, de
la voie ou du chemin. Les différents modèles de for-
mation renvoient donc à l’usage et à l’entretien de ces
espaces. si le type monophasé témoigne d’un usage et
d’un entretien permanent en relation avec le statut ou
l’usage continu de la rue ou du chemin, a contrario
les deux autres modèles schématiques (polyphasé et
polycyclique) correspondent à des rythmes de
construction et/ou d’utilisation. 

Ces récentes recherches permettent d’élargir notre
perception des rues, voies et chemins. Elles montrent
qu’ils ne doivent pas être considérés comme un dépôt

30. — CHARbONNIER, CAMMAs 2015.
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d ESCLAVOLLES-LUREY

Encaissant Couche de circulation Remblais Couche de circulation Couche de circulationRemblais
Etat 1 Etat 2 Etat 3Etat intermédiaire 1 Etat intermédiaire 2

ancien remblais ruissellements remblais aménagement et 
circulation de 
véhicule

dépôt de sablesformation d’une 
croûte ferrugineuse

c METZ

FIG. 15. — Processus de formation de la bande de circulation à Metz (c) et Esclavolles-Lurey (d).
D’après Charbonnier, Cammas 2018.



massif ou une superposition de remblais mais être étu-
diés avec les mêmes outils géoarchéologiques que les
autres dépôts archéologiques. Par conséquent, les dif-
férentes études micromorphologiques réalisées dans
le cadre d’opération d’archéologie préventive nous
permettent de nous éloigner de la vision d’une route
ou d’une rue en tant que simple zone pavée et d’ap-
porter un nouvel éclairage sur les axes de circulation. 

Mots-clés : Antiquité, nord de la France, micromor-
phologie, chemin, rues, voie.
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