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ANNEXE II

A PROPOS DE CABEZO LUCERO :
APPROCHE DE IA CREMATION par Gilles Grevin

L'arch6ologie et lrhistoire nous apprennent que les pratiques fun6raires de I'inhumation et de lincin6ra-
tion ont existE pendant des mill6naires chez des peuples divers. Diff6rents facteurs qui 6chappent en grande
partie aux chercheurs ont contribuE d la pr6dominance de l'un ou I'autre usage. Les th6ories 6mises par les
historiens pour 6baucher une explication de chacune de ces pratiques pr€sentent toutes quelque d6ficience par
rapport aux donn6es arch6ologiquesl. C'est vrai pour les pdriodes historiques oi des auteurs de l,Antiquit6
grecque et romaine apportent des renseignements -gdn€ralement occasionnels-, tels par exemple, Homdre,
Thucydide, Diogdne Laerce, Cic6ron, Virgile, ovide, Pline l'Ancien, Tibulle, etc. ce I'est davantage pour les
temps de la pr6histoire et de la protohistoire oi les textes font d6faut.

La croyance en une survie dans I'au-deld, plus particulidrement clans la tombe, semble ne pas avoir vari6,
que ce soit chez les inhumants ou chez les incin6rants. La conviction qu'une sensibilite r6manente habite encore
le mort est la mCme chez les uns et les autres ; le cadavre, inhum6 ou incin6r€, n'est-il pas habill6, orn€ de ses
bijoux et souvent accompagn€ d'objets divers? L'ume contenant les restes du corps br0l6 n'est-elle oas traitce
comme I'est le cadavre?

L'apport des textes de I'Antiquite suscite des questions, notamment celle-ci : inhumation et incin€ration
sont-elles radicalement opposdes sur le plan eschatologique? Certains 6crits semblent le sugg6rer. D,une part,
le corps inhum6 retourne d la Terre-Mdre d'oD il est tir6 et qui lui rendra la vie2. D'autre pafi,1;cr€mation libdre
l'dme de son enveloppe charnelle qui est d6truite, et lui permet {e rejoindre le s6iour des bienheureux rout en
la purifiant3. Mais iI apparait que, quelles que soient les pratiques fun6raires, leur port6e eschatologique est
foncidrement identique. Lorsque les deux genres de fun6railles sont usitds simultanement i Rome, d l,6poque
historique, la loi des Douze Tables les cite ensemble4. cette coexistence ne refldterait-elle pas, au-deli des clif-
f6rences d'usages, une m€me croyance fondamentale en la survie de I'dme?

ce bref rappel, i titre liminaire, de notions connues nous a paru utile, mais tel ne sera pas nore propos.
celui-ci portera uniquement sur la cr6mation pour esquisser trds bridvement son d6roulement ainsi qu,une ap-
proche des pratiques qui la pr€cddent et qui la suivent.

Des 6l6ments de r€flexion sur la pr6paration des cadavres, 1'6dification du b0cher et le traitement des
restes osseux aprds la crdmation nous sont livr6s par diverses sources :

- les donn6es arch6ologiques qui proviennent :
. des fouilles de cimetidres ou de tombes a incin6ration isolEes (par exemple, les restes trouv6s dans un

ustrinunx,les restes d'une cr€mation sur une fosse, le tri ou I'absence de tri des os br0l6s, leur mode de d6po-
sition, etc) I

. des fouilles mdthodiques cles urnes cin6raires en laboratoire et de lr€tude anthropologique des os
br0l6s5 ; cette demiCre est effectu6e d la lumidre des enseignements de la m6decine l6gale.

1. Cf. F. CUMONT, Lux perpetua, Paris, t949, p. 1.3-19 et 387-392.
2. X6nophon, Cyrop1die, \{II, 7 ; Cic6ron , De legibus, I.rI, 22, 56.
3.  Servius,  AdAen., I I I ,68;Lydus, Denxens., IV,40;properce, ly,7,2;euint i l ien,  Declam.,X, 1,2;etc.
4. "Hominem mortuutn in urbe ne sepelito, neue urito." Loi d.es XII Tables,X,'1,.
5 H. DUDAY' "Ll6tude anthropologique des s6pultures d incinEration", Ndcropoles a incin1rdtion du Haut-Empire, (Lyon,
-1o-31 mai 1986),Lyon,1987, p. 105 ; G. GRE\TN, .Rites fun6raires et anthropologi e,, Les ndcropoles gallo-romaines de Frejus,
Fr€ius, 1985, p. 10 ;J. M. REVERTE CoMA, .La necr6polis ib6rica de Pozo Moro (Albacete) : esrudio anar6mico, antropol6gic()
y paleopathol6gico", TP,42, 1.985, p. 195'.282.
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316 CABEZO LUCERO

- les donn6es textuelles, toujours partielles, foumies par des auteurs de I'Antiquit6 (nous en citons quel-

ques uns ici).
- les observations que nous avons effectu6es sur de tres nombreuses incin6rations en diff€rents lieux de

l'lnde et du N6pal, depuis l'6dification du b0cher jusqu') la fin des opCrations qui suivent I'achdvement de la

cremation ; nous avons, d, cet €gard, note une grande diversit€ de pratiques. Mais rapprochements et analogies

avec ltAntiquitd dans le domaine des coutumes fun6raires ne vont pas sans risques. Ils peuvent cependant con-

tribuer, avecla prudence qui s'impose, d I'interpr6tation de certains faits archdologiques.

D,une manidre g€n6rale, l'incin6ration concerne les adultes et les adolescents. Pour les enfants, la situa-

tion est complexe. Des t6moignages arch6ologiques montrent que les enfants de tous dges sont incin6r6s i l'2ge

du Fer. Encore faudra-t-il savoir s'il y a eu des exceptions selon les lieux et en fonction de I'dge des suiets. La

cr@mation sans distinction d'dge est attestee i, Cabezo Lucero6, i Ens6rune7, ) Mailhac8, d la n€cropole de "Las

Peyros" (Couffolens, Aude)9. Notons aussi les incin6rations de tout jeunes enfants chez les Carthaginoislo.

Chez les Romains, d'aprds Pline, "l'usage veut qu'on n'incinEre pas un €tre humain avarfila premidre ve-

nue de ses dents"11, c'est-d-<1ire avant six mois environ ; on les inhume donc. ll en est de meme en Grdcel2 et

chez d'autres peuples de I'Antiquit613. ll semble, en effet, que les enfants d6c6d€s en bas 2ge, les morts-n6s,

les ferhmes mortes en couches constituaient chez les anciens une anomalie dans I'ordre naturel des choses ainsi

que dans I'ordre social14. Du.rr ces cas, les pratiques lirn6raires diff€raient de celles relatives aux adultes.

En ce qui conceme I'habillement des d6funts, un linceul peut recouvrir le corps nu (ce qui ne parait pas

fr6quent) ou porteur de ses v€tements, ou bien le cadavre habill€ peut €tre d6pourvu de linceul. Des atours

(bijoux, parures) ornent 6ventuellement le mort en fonction de sa condition sociale.

L'essence des bois utilis6s dans le b0cher varie selon les r6gions et influe dans une certaine mesure sur

I'efficacit6 du foyer : vitesse de combustion, pouvoir calorifiquel5. Chez les Romains, le bois devait, en principe,

€tre brut : la loi des Douze Tables interdisait I'usage de l'ascial5 . Mais par la suite, sous I'Empire, on a pdrfois

fagonn6 et d6cor6 le bois, par exemple avec de la peinturelT.

Le mode d'€dification du bOcherl8 est fonction du milieu culturel et, i lrintCrieur de celui-ci, du niveau

social ; cette variete a toujours exist6 dans I'espace et dans le temps. Ainsi, la forme la plus simple du b0cher

6. Par ex.  P.  26b, P. 47,P.9I ,  etc.

7. G. et S. ARNAUD, Etude antbropologique des tombes d. incinerafion de I'oppidum d'Ensdrune (rapport dactyl., labo. de

Draguignan, 1979) ; tombes 46, 53, 69, 1.12, 167, 168.

8. G. et S. ARNAUD, Etude des uestiges osseux humains des tombes A incindration de Mailbac (rapport dactyl., labo. de Dra-

guignan, 1978) :  tombes 88, l4 l ,  146, 188,20L,2O2,212,253,284,308.

9. H. DUDAY, .Etude des restes osseux provenant de la n6cropole de "Las Peyros" ) Couffoulens (Aude),, RAry )(IV, 1981,

p. 57 (tombe 56 : enfant de 6 a 10 mois), p. 50 (tombe 77 : enfant de moins de 5 ans).

10. H. BENICHOU-SAFAR, "Sur I'incin6ration des enfants aux tophets de Carthage et de Sousse,, Reu. d.e l'bistoire d.es religians,

CCV. I. 1988. p. 57-68.
11. Pline, Hist. nat., \aII, 15. Cette pratique est attestee parJuv6nal, YV,139-140.

12. M. P. NILSSON, Gescbicbte der griechischen Rel'igion, L, Murich, 1941, p. 161'.

13. SCHRADER-NEHRING, Reallexikon derlndo-gertnaniscbenAltertumskunde,2e 6d., s. v. Friedhof. p. 3S4. A I'heure ac-

tuelle, chez certains peuples, on n'incindre pas les enfants dg6s de moins de six mois ; nous lravons constat€, par exemple,

au N6pal.
14. \f. DEONNA, ,Cimetidres de b€b6s,, Reu. arcbdologique de l'Est,6, 1955, p.231-247 ; KING, .Infant burial", Classical Re-

uiew. XYII, 190J. p. 8J.

1.5. Par ex. le bois de ch€ne identifi6 dans des tombes d, incinEration gallo-romaines est un excellent combustible ; cf. G.

BERARD, .La n6cropole gallo-romaine de la Calade i Cabasse (Yar)", Gallia, 19, 1961, p. 125 (tombe 15) (= BERARD, Z4

nicropole gallo-romaine de la Calade). A Cabezo Lucero, les analyses anthracologiques effectu6es par Elena Grau Almero

ont permis d'identifier des essences de bois qui sont de trCs bons combustibles : pin, olivier, genCvrier.

16. Cic€ron, De legibus,II,23.
17. Pline, Hkt. Nat., )OOO/, 7 ; H6rodien, IV, 3.
18. Sur le plan du vocabulaire, chez les Romains, Servius, Ad Aen., )(I, 185, distifigue pyra, le b0cher pr€t i €tre allum6, et

rogus.le b0cher allum6 ; terminologie incertaine, car ce m€me auteur d€signe aussi I'entassement du bois du nom de rogus,
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ANNEXE II

peut consister en un agencement sommaire du bois dont le volume n'excddeia pas le strict n6cessaire d,la cr6-
mation19. La disposition peut 6tre plus soign6e, plus 6labor6e, et la hauteur du b0cher constitue un v€ritable
signe ext6rieur de richesse2o. D. toute manidre, I'agencement du bois doit permettre la circulation de l,air par
la base, donc un bon tirage et par cons6quent une cr6mation efficace et rapide.

Le b0cher est tantOt distinct de la fosse prdpar€e pour la s6pulture21 ; chez les Romains, il peut €tre 6difi6
sut un ustrinum, ate am6nag6e d cet effet ; tantdt il est 6tabli sur la fosse : crest le bustum des Romains. Ces
deux dispositions ont coexist6 dans la Protohistoire et dans lrAntiquit6. A Cabezo Lucero, on a trouve des fosses
peu 6tendues et peu profondes qui ne sont pas des s6pultures proprement dites. Plusieurs d'entre elles conte-
naient des cendres et presentaient des parois rub6fi6es. Il est trds vraisernblable que des bOchers aient 6t6 dres-
s6s sur ces fosses. Celles-ci recevaient les os brul6s et du bois en ignition, par suite de I'effondremerit normal
du b0cher en cours de combustion et par I'action de I'employ6 charg6 de la cr6mation. Dans des cimetidres
gallo-romains, des constatations semblables ont 6t6 faites, mais dans des fosses d'une superficie plus grande,
qui devait correspondre d celle du b0cher. La fosse pouvait comporter certains amdnagements : ainsi, au sud
de I'Espagne, en B6tique, d l'6poque r6publicaine, les corps 6taient bnil6s dans deS fosses dont le fond 6tait
pav6 de galets2z. Remarquons enfin que, quelle que soit la disposition du b0cher, il n,est pas n6cessaire que
celui-ci soit trds volumineux pour br0ler un sujet de corpulence moyenne23.

Nous ignorons pour une grande part les donn6es relatives i ce que nous pourions appeler les apprets
de I'incin6ration durant la p6riode protohistorique. L'Antiquit6, par contre, apporte des informations textuelles.
Nous savons ainsi que toute lroperation de la cr6mation est confi€e i un employ€ appel€ ustor chez les
Latins24-;_c'est lui qui place le corps sur le bocher, allume le feu avec les torches port6es pendant le cort6ge
fu ndbre2s, et I'entretient.

Le d6funt est, en principe, transporte sur une cividre ; ou bien il en est retir6, ou bien il y reste, attachC ou
non, pour €tre plac6 sur ie b0cher. Il peut aussi 6tre transport6 dans un cercueil de bois et br0l6 avec celui-ci26.

Lorsqurun cadavre est 6tendu sur le bOcher, il peut €tre recouvert de paille ou de bois27. Onl lui rouvre
les yeux, selon la pratique romaine attest6e par Pline, "la religion ne permettant pas... qu'ils [= les morts] ne se
montrent pas au ciel."28 Cette indication est precieuse, car elle suppose la position du corps en d6cubitus dorsal.
Il semble d'ailleurs que cette position ait 6t€ Ia plus fr6quente parce que la plus logique.

Avant de mettre le feu au b0cher, les Romains pratiquent le rite del-os resectun't. Il consiste d prElever
une trds petite poftion du corps, gEn6ralement un doigt pour des raisons de commodit€, et i jeter par trois fois
sur lui une poign6e de terre29.

Le d6roulement de lrincinEration depend de nombreux facteurs : qualitd du bois -6voqu6e plus haut-,
adjonction 6vedtuelle de substances combustibles adjuvantes telles que la poix3O, le papyrus31 ou la glaisse,

19. Cf. Lucain, Pbarsale, VIII,738. - Nous avons vu i Calcutta des b0chers peu volumineux.
20. Plutarque, Brulus, 20,3.
21. Dans le tumulus de la Gu6rine, d Cabasse (Var) (VI" sidcle av. J. -C. ), la d€couverte diune petite aire d'incin€ration
distincte de la fosse contenant I'ume cin€raire a montr€ que la cr6mation a eu lieu sur le tumulus en cours de constructron.
G. BERARD, .La ndcropole de la Gu6rine a Cabasse (Y^O", RAN, XII, 1980, p. 56.
22. J. PRIEUR, La. no?t dans l,AntiquitE romaine, Rennes, 1985, p.25.
23. Nous avons vu fonctionner des bffchers dont la hauteur n'exc6dait pas 0, 80 m, par ex. i B€nards, i Calcutta.
24. Catulle, LIX, ! ; Lucain, Pbarsale, \'III,738.
25. Calpurnius Flaccus, Decl.29.
26. Dans les deux cas, on peut retrouver les clous d'assemblage des pidces de la cividre ou des parois du cercueil parmi les
r6sidus du b0cher.
27. Un exemple de couverture de branches parait attest6 ) l'6poque romaine ; cf. BERARD, La nacropole gallo-romaine de
la Calade, P. \25. Polur 1'6poque actuelle, nous avons r,'u deux modes de couverture : bois en Inde, paille au N6pal (entre
autre i Pasupatinath).
28. Pl ine,  Hist .  nat . ,XI ,37,55.
29. Ce rite parait remonter i l'6poque oi, i Rome, on est pass6 de la pratique de I'inhumation i celle de I'incin€ration. On
a ainsi conserv6 symboliquement I'usage de l,inhumation ; cf. Cic6ron, De legibus,I, 24, 60.
3O. Par ex. Maftial, Epigr., x,97.

11. Plutarque, Conuiual., IIl, 4, 2, 3 ; Macrobe, Satumalia, ty'II, 7.
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318 CABEZO LUCERO

conditions mdt6orologiques (vent, humiditd. . .), €tat du cadavre (corpulence, adiposit6), temp6ratures du b0-
cher, temps cl'exposition aux flammes, application ou n6gligence du pr6pos€ d la cr6mation.

Le d6funt peut recevoir libations et offrandes. Chez les Grecs, les libations sont aftest6es par des textes dds
l'6poque hom€rique32. Les Romains les pratiquent dgalement. Les offrandes sont de diverses sortes : de la vais-
selle33, des aliments34, du pain ou de la pdtisserie35, des parfums36, cles fleurs37 ou des produits cooteux tels que
I'encens et la canne11e38. Le simple b0cher, sans offrancle, pouvait €tre consid6r6 comme un signe de pauvret€39.

G€n€ralement, dans les premiers moments de la cr€mation du cadavre en decubitus dorsal, il se produit un
ph6nomdne de rdtraction des muscles : les membres sup6rieurs et inf€rieurs se replient par mouvements saccad€s
dans la position dite "du boxeur"4o. Lorsque la temp6rature du b0cher est suffisament 6lev6e sous le crdne, deux
phdnomdnes diff€rens peuvent se manifester : ou bien le cr2ne 6clate sous la pression des gaz (notamment le
gaz carbonique provenant de 1a d€composition de I'albumine du cerveau) et de la vapeur d'eau ; ou bien gaz et
vapeur d'eau s'€chappent par les ouvertures naturelles du crdne.

Entre temps, les flammes ont d6truit la peau et une partie du tissu musculaire. Les graisses ont commencE
de fondre et constituent alors une matiCre inflammable suppl€mentaireal. La position dite "du boxeur" facilite la
cr6mation des membres supdrieurs et inf6rieurs, en raison d'une meilleure circulation de I'air entre eux et le bois
enflamm6. Le pr€pos6 i la cr6mation entretient, en principe, le b0cher qui s'effondre peu i peu vers son milieu.
Par la suite, il rassemble i plusieurs reprises, avec plus ou moins de zdle (nous en avons 6t6 t€moin lors des
cr6mations que nous avons observ6es r6cemment) les os qui se sont fragment€s ainsi que le bois en ignition. Le
thorax et le rachis sont les parties du corps d6truites en demier lieu. C'est alors que, toute connexion anatomique
ayant disparu (on n'en i d'ailleurs jamais trouv€ qui aient subsisi€), os et bois br016s forment un magma.

I1 est certain que la temp€rature est i tout moment indgale dans le b0cher, de la p6riph6rie au milieu. Il
en r6sulte des diff€rences de combustion des os qui se refl€tent dans les diverses colorations des fragments
subsistant aprds la cr6mation.

L'incin6ration termin€e, que devient le magma de cendre, dros et de braises? Nous ignorons ce qui se
pratiquait dans la Protohistoire ; laissait-on les braises s'6teindre ou les arrosait-on avec de I'eau, comme cela
se fait actuellement dans plusieurs pays d'Asie? Chez les Romains, crest avec de l'eau ou du vin que I'on 6teint
les braises42 ; du parfum est parfois rEpandu sur les cendres43.

Si I'incin6ration est pratiqu6e sur la fosse (.bustum des Romains), les os br0l6s ne sont pas recueillis et
restent au fond de I'excavation. Si lrincin€ration a lieu en un endroit distinct, par exemple sut un ustrinum,
deux possibilit€s se pr€sentent : ou bien les os m6l6s aux restes du bucher sont depos6s dans la fosse ou dans
une urne, ou bien les os sont tries pour 6tre plac6s dans une urne44. Les Grecs de l'6poque hom6rique 6tendent

32. Homdre, Iliade, )C{II.I, 1,64, 178 ; ,IC{IY, 47 -78 ; Odyssde., X, 51,9 ; Xl, 27.
33. On la retrouve, fragment6e et br016e, avec les r€sidus du b0cher.

34. Par ex. Virgile, En,lide, Y7, 221. Les fouilles de tombes i incindration mettent au jour des ossements br0l€s d'animaux,
des fruits ou des noyaux de fruits carbonis€s, etc.

35. Par ex. Catulle, LIX, 4 ; cf . BERARD, La ndcropole gallo-romaine de ta Calade, p. 117 (tombe 9i) et 143 Gombe 27).
36. Pline, Hist. nat., VII, 186 ; )CI, 18 ; Properce, II, 13,23.

J7. Stace, Sila'eg ll, I, 160.

38. CIL, XIV, 413 ; Stace, SilreE ll, 6, 88.

39. Ltscain, Pbarsale, VlIl, 738.
40. Nous avons 6t6 de nombreuses fois tdmoin de ce phenomEne. Ces mouvements de r€traction peuvenr Ctre brutaux.
Pline, Hist. nat.,YIl, 186, cite le cas d'un personnage dont le corps "fut projet€ hors du b0cher" ; ignorant la nature du ph6-
nomdne, Pline I'attribue i la "violence des flammes" : flammae ui e rogo eiectus.
41.. Les donn€es physico-chimiques relatives i la graisse varient selon les individus.
42. Stace, Silues,I1,5, 90 ; cf. Yirglle, Endide, Vl, 226. La loi des Douze tables avait cependant interdit I'usage du vin qualifi6
de sumptuosa respersio: Cic6ron, De legibrc, II,24, 60.
43. Ovide, Fastes, III, 557 ; Tristes, III, 3, 69.
44. Dans une n6cropole protohistorique de Provence, on a observE que les restes humains 6taient toujours recueillis dans
un vase i provision en cEramique model6e. Les indigdnes semblent avoir voulu utiliser i cet usage des r6cipients relevant
exclusivement de leur tradition. Cf. Ch. et P. ARCELIN, .La n6cropole protohistorique de la Catalane aux Baux-de-Provence,,
RAN. vl, 197J. p. 08.
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ANNEXE II 379

les os brOl€s sur une couche de graisse ; le tout 
-envelopp€ 

dans une pidce d'6toffe, est enfem6 dans un coffret
ou une urne ou une amphore que I'on enterrea). Les Romains recueillent les os calcin€s dans un linge46 ou un
autre r6ceptacle4T qui nrest pas n6cessairement mis clans I'urne.

Le tri des os br0l6s peut effe trds m6ticuleux. Nous I'avons constate dans plusieurs cas : i Cabezo Lucero
oi mdme de petits fragments de dents avaient€t6 collect6s48, pareillement du.r, 1", nombreuses umes cin€rai-
res d'€poque romaine que nous avons fouill6es en laboratoire49. Un lavage des restes osseux ainsi recueillis
pouvait etre pratique : crest ce que r6vdle I'aspect des os contenus dans les urnes d, Cabezo Lucero : tous les
fragments sont exempts d'adh6rences cendreuses, charbonneuses ou autres.

Enfin, les restes humains d6pos6s dans des umes ou en pleine terre sont souvent accompagn6s de mobilier.

45. Homdre, Iliade, XXill, 237, 239, 254 ; Odyss4e, XXIV, 44-78. La graisse assure dans une certaine mesure une meilleure
protection des os br0l6s.
46. Tibul le,  1I1,2,38
47. On connait deux exemples de tissus d'amiante contenant des os calcines ; ltun trouv€ en 1633 i Pouzzoles, I'autre en
1702 prds de Rome. Ce dernier, consery€ au Vatican, mesure 1,83 x 1.,62 m ; cf. E. Saglio, s. v. Asbestus, dans Daremberg et
Saglio, Dict. d.es anti.quiEs grecques et romzines, l, p. 464. Nous nravons pas vu ce matCriel. Il est cependanr difficile de
partager I'avis de E. Saglio qui, tout en notant la propri€te ignifuge de I'amiante, ecrit -ce qui est contradictoire- que ce ma-
t€riau pouvait "servir de linceul pour les corps qu'on br0lait sur un brlcher et a en conserver les cendres sans m€langes."
48. Par ex. dans P 26I237, P 42, P 67, P 75, etc. Parmi les restes humains drune autre n6cropole i incin6ration protohisto-
rique (Saint-Julien, commune de P6zenas, H€rault), on a 6galement trouve des dents ; cf. Ch. LLINAS et A. ROBERT, .La
n€cropole de Saint-Julien de P€zenas (H6rault). Fouilles de 1969 et 1979", RAN, IV, 1,971, p. 25.
49. Par ex. Fr6jus, n6cropole du Pauvadou. Pline, llsf. nat.,vll,15, avait d6la not6 : "Les dents sont si r6fractaires au feu
qu'elles r6sistent m€me i I'incin6ration des corps."
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