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Chameaux et dromadaires en Gaule septentrionale durant l’Antiquité tardive 
et le haut Moyen Âge : nouvelles notes complémentaires1

Alain Dierkens2

Les attestations écrites, iconographiques et archéologiques de la présence de camélidés dans l’Empire romain sont relativement fréquentes. 
Du moins en ce qui concerne Rome, l’Orient et les provinces méditerranéennes. Pour les régions plus septentrionales, et notamment pour 
la Gaule et la Germanie, les mentions explicites sont quasiment absentes et les rares trouvailles de restes osseux font donc l’objet d’analyses 
particulièrement attentives. C’est le cas d’ossements de dromadaire mis au jour en 2003-2004 à Arlon (prov. Luxembourg, B) et d’un squelette 
quasiment complet de dromadaire retrouvé en 2009-2011 sur le site de Mamer-Bertrange (G.-D. de Luxembourg) : ces deux découvertes 
ont donné lieu à des mises au point substantielles, résultant de la collaboration étroite des archéozoologues et des archéologues. D’autres 
trouvailles, plus récentes encore (notamment à Tongres et à Bâle), permettent de compléter le dossier. Le présent article n’a d’autre ambition 
que de signaler ces addenda qui nuancent, voire corrigent certaines des hypothèses que j’avais émises il y a une vingtaine d’années (Dierkens 
2003 ; 2005)3. Puisse Eugène Warmenbol, ami et complice de longue date, aussi bon connaisseur de l’Égypte et de l’Orient que de l’archéologie 
occidentale, trouver quelque intérêt à la lecture de ces pages. 

Pour appréhender l’histoire des chameaux et des dromadaires dans l’Empire romain durant l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge, 
l’historien dispose d’études extrêmement solides et bien documentées dans lesquelles sont mis en œuvre la quasi-totalité des mentions 
textuelles et un bel inventaire de sources iconographiques (en particulier Schauenburg 1955-1956 ; Demougeot 1960 ; Toynbee 1973 : 137-140 ; 
Bulliet 1975 ; Peters 1998 : 189-190). Le corpus s’enrichit lentement, mais régulièrement, notamment pour l’Italie et l’Espagne altomédiévales. 
C’est surtout l’archéozoologie qui joue un rôle majeur dans le renouvellement de nos connaissances. Cette discipline permet, par exemple, de 
mieux distinguer la place, la fonction et la diffusion du chameau, à deux bosses, originaire d’Asie centrale (camelus bactrianus) et du dromadaire, 
à une bosse, venant de la péninsule arabique (camelus dromadarius), en n’oubliant pas de prendre en compte l’existence d’hybrides et celle de 
dromadaires castrés, parfois aussi massifs que des chameaux (Peters 1998 : 189-190). Les enquêtes récentes sont nombreuses (Mashkour & 
Beech 2014). Faute de place, je me concentrerai ici sur la situation en Gaule septentrionale et en Germanie du IIIe au VIIIe siècle.

Dromadaires tardo-romains

La première étude d’archéozoologie spécifiquement centrée sur les camélidés durant l’Antiquité et dépassant l’étude d’un cas particulier 
éventuellement contextualisé, est due à Fabienne Pigière et à Denis Henrotay à la suite de la mise au jour, sur le site de Neu – un quartier 
artisanal du vicus gallo-romain d’Arlon (Henrotay & Warzée 2012 : 19-23) –, de restes de camélidé (Pigière & Henrotay 2012). Le vicus romain 
d’Arlon, dans la civitas Treverorum, est situé au croisement de deux voies romaines importantes, menant respectivement de Reims à Trèves 
et de Metz à Tongres ; son développement est directement lié à la proximité de Trèves, qui fut capitale d’Empire au début du IVe siècle. Les 
huit ossements retrouvés appartiennent très vraisemblablement à un seul et même animal, même s’ils étaient répartis en deux groupes : un 
premier lot est issu d’une couche d’occupation de la fin du IIIe ou du début du IVe siècle ; le second d’un contexte voisin, datable du IVe siècle 
(Pigière 2010). L’examen de ces restes a été l’occasion de préciser les critères qui autorisent une distinction entre ossements de chameau et de 
dromadaire, et de reprendre de façon approfondie les caractéristiques physiques des hybrides de camélidés (Pigière & Henrotay 2012 : 3-5 ; 
voir aussi Vukovic & Bogdanovic 2013). Pour l’animal d’Arlon, les conclusions sont indiscutables, il s’agit d’un dromadaire adulte mâle, âgé de 
plus de 5 ans, très robuste, dont une partie des ossements, au moins, avait été récupérée dans un but artisanal (tabletterie). 

Par ailleurs, l’inventaire des ossements de camélidés dressé dans le cadre de cette étude centrée sur les provinces septentrionales de 
l’Empire, porte sur vingt-deux individus, dont l’espèce a parfois pu être précisée grâce à l’établissement de critères morphologiques rigoureux : 
l’identification a été certifiée dans une petite dizaine de cas. Pour les provinces les plus occidentales (Belgique, Germanie, Bretagne, Lyonnaise, 
Narbonnaise, Aquitaine), il s’agit uniquement de dromadaires. Par contre, en Rhétie et en Pannonie, ce sont les chameaux qui apparaissent 
comme très largement majoritaires. La répartition des trouvailles est étroitement liée au réseau routier et il ne s’agit pas d’un effet de source. 
On aurait pu le supposer, puisque l’utilisation d’une carte à petite échelle pour figurer le réseau routier romain dont on connaît la densité 
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entraîne inévitablement l’impression d’un lien direct entre trouvailles et routes (Dierkens & Périn 2005). Mais, dans le cas présent, une analyse 
plus précise montre le bien-fondé de cett e affi  rmati on. Autre conclusion : contrairement à ce qui avait été fréquemment affi  rmé, il ne s’agit 
pas majoritairement de sites militaires ; les sites civils sont nombreux. Les auteurs plaident donc pour une uti lisati on du chameau comme du 
dromadaire comme porteur polyvalent (ou, pour reprendre une terminologie anti que, comme camelus onerarius), au service de l’armée (bien 
sûr), mais aussi de commerçants, voire de simples voyageurs (Pigière & Henrotay 2012 : 7-8).

Quelques années plus tard, c’est aux limites des communes de Mamer et de Bertrange, au Grand-Duché de Luxembourg – dans un vicus 
situé à une trentaine de kilomètres du vicus d’Arlon, sur la même voie Reims-Trèves – qu’a été découvert, dans un puits, le squelett e presque 
complet d’un camélidé : 173 ossements qui permett ent de reconsti tuer l’ossature d’un robuste dromadaire adulte, de 5-7 ans (Oelschlägel & 
Dövener 2016 ; Dövener et al. 2018). Un examen att enti f et une démonstrati on fi nement argumentée montrent que ce camélidé, jeté enti er 
dans un puits, devait être alors dans un état de décompositi on avancé ; l’absence de toute trace de morsure de prédateur suggère aussi que 
le corps était resté à l’abri pendant un certain temps. L’étude détaillée du contexte indique que le puits, creusé au milieu du IIIe siècle, avait 
accueilli de très nombreuses autres dépouilles animales, alimentaires (bœufs, porcs, caprinés, volaille) ou non (chiens, rapaces, etc.) ; pour le 
squelett e de dromadaire, une datati on vers 260 semble vraisemblable. Les auteurs de la publicati on de ces restes ont élargi le champ d’études 
qu’avaient retenu Fabienne Pigière et Denis Henrotay et ont intégré dans leur synthèse le résultat des nombreuses analyses réalisées en 
Hongrie, en Slovénie et dans les Balkans en général (Mashkour & Beech 2017). Soixante-huit sites ont ainsi pu être identi fi és et cartographiés 
(Dövener et al. 2018 : 195-198). La déterminati on des espèces concernées a été conduite le plus systémati quement possible et confi rme 
largement les résultats de l’arti cle du Journal of Archaeological Science. La totalité des restes identi fi ables de camélidés de la parti e nord-
ouest de l’Empire regroupe des dromadaires, alors qu’en Europe centrale, en Turquie actuelle ou dans les Balkans, c’est le chameau qui est 
nett ement majoritaire. Les auteurs envisagent une possible arrivée de dromadaires en Gaule par voie de mer (Dövener et al. 2018 : 194). Si 
cett e explicati on peut éventuellement être retenue pour des sites comme Marseille ou Toulouse, il est inuti le de penser aux côtes atlanti ques 
d’Aquitaine pour expliquer la présence de dromadaires à Bordeaux, à Saintes ou à Plassac : l’uti lisati on du réseau routi er « normal » entre 
l’Italie ou, surtout, l’Espagne (où de très nombreux dromadaires sont att estés durant l’Anti quité tardive et le haut Moyen Âge) et la Gaule 
méridionale suffi  t amplement.

Un examen att enti f des dents et de la mâchoire inférieure du dromadaire de Mamer/Bertrange, mené au laboratoire de Tübingen, a porté 
sur la déterminati on des isotopes (carbone, oxygène, azote, soufre) en vue de préciser l’alimentati on de l’animal (Dövener et al. 2018 : 199-
201). Les résultats sont très intéressants : ce spécimen, mort relati vement jeune – un dromadaire peut normalement vivre jusque 35 ou 40 
ans –, aurait connu ses premières années en Égypte, puis serait resté en Jordanie ou en Palesti ne, avant de rejoindre les environs de Trèves. 
Il aurait bénéfi cié là d’un traitement alimentaire parti culier, diff érent en tout cas des animaux dont les restes ont été retrouvés dans le même 
puits. On a évoqué la possibilité d’un parc animalier ; sans être impossible, cett e hypothèse semble démesurée pour un camélidé qui n’est, 
somme toute, pas si rare dans l’Empire. Le cantonnement, dans les environs de Trèves, de conti ngents militaires venant d’Orient, en parti culier 
de la Legio VIII Augusta, fournirait une autre piste, nett ement plus réaliste (Dövener et al. 2018 : 200-201) ; uti le animal de bât, ce dromadaire 
aurait aussi pu être considéré comme la « mascott e » du conti ngent (Pigière & Henrotay 2012 : 7-8).

Parmi les trouvailles récentes d’ossements de camélidés dans les provinces septentrionales de l’Empire romain d’Occident, on compte un 
fragment de mâchoire inférieure de dromadaire mis au jour en 2018 sur le site du Spiegelhof à Bâle, qui complète parfaitement un fragment 
précédemment retrouvé lors de fouilles menées au même endroit en 1937-1939 : une datati on dans la seconde moiti é du IVe siècle est 
vraisemblable. Par ailleurs, des éléments du crâne, dont une parti e de la mâchoire supérieure, d’un dromadaire mâle du début du IVe siècle ont 
été retrouvés en 2017 lors des fouilles d’un fossé dans la ville gallo-romaine de Tongres (De Winter & De Cupere 2017 : 36-37).

L’émail dentaire de la mâchoire du dromadaire de Tongres, d’une mâchoire retrouvée à Trèves en 2014-2015 (deuxième moiti é du IIIe

siècle) et d’une troisième provenant d’Innsbruck-Wilten (IIe ou IIIe siècle), a été soumis aux mêmes examens de laboratoire que les dents du 
dromadaire de Mamer (Habinger et al. 2020). Il en résulte que les origines des quatre animaux sont très diff érentes, que les dromadaires de 
Trèves et de Mamer présentent des types de mobilité comparables et ont fait de longs trajets avant d’arriver dans la civitas Treverorum, alors 
que ceux de Tongres et d’Innsbruck n’auraient pas connu de changements de vie aussi radicaux (Habinger et al. 2020 : 88-89).

De ces éléments, on peut déduire que, dans l’état actuel des connaissances, en Gaule et en Germanie occidentale, seuls des dromadaires 
sont att estés ; ils datent principalement de la deuxième moiti é du IIIe et du IVe siècle. En Orient, par contre, c’est le chameau de Bactriane qui a 
été uti lisé préférenti ellement, voire uniquement. Ces expansions diff érentes s’expliquent probablement de manière très logique : le chameau, 
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d’origine asiati que, se diff use aisément dans les Balkans via les actuelles Turquie et Roumanie, ou par une route qui passerait par le nord de 
la mer Noire, alors que le dromadaire, surtout connu au Moyen-Orient, en Arabie et en Afrique du Nord, est plus suscepti ble de passer en 
Espagne puis en Gaule méridionale, via le détroit de Gibraltar ou éventuellement via de grands ports méditerranéens comme Marseille.

Camélidés en Gaule mérovingienne

Les menti ons textuelles de camélidés spécifi quement relati fs à la Gaule mérovingienne sont, on le sait, très réduites et concernent la seule 
Gaule méridionale (des cameli chargés de biens lors de l’expéditi on de Gondovald en 585, un camelus portant les bagages de l’évêque d’Uzès 
au milieu du VIIe siècle) ou les environs d’Autun (le traitement infl igé à la reine Brunehaut, exhibée sur un camelus avant son exécuti on vers 613) 
(Dierkens 2003 : 126-129). Les identi fi cati ons d’ossements de camélidés aux Ve-VIIIe siècles se limitent à une vertèbre retrouvée sur le site de la 
Bourse à Marseille, en contexte alimentaire (Ve siècle ; Jourdan 1976) et à un fragment de maxillaire gauche, rue Audry à Lyon (VIIe-VIIIe siècle ? ; 
Olive 2001 : 393). Le « poil de dromadaire » retrouvé dans une tombe de Saint-Denis et présenté par Michel Fleury et Albert France-Lanord 
comme provenant d’un texti le ti ssé de laine de mouton et de camélidé (Fleury & France-Lanord 1998 : 174-175), n’a pas résisté aux dernières 
analyses d’Antoinett e Rast, qui est formelle : il n’y a pas de dromadaire à Saint-Denis.

Le dossier iconographique n’est pas mieux assuré. La représentati on de saint Ménas entre deux dromadaires sur des ampoules de pèlerinage 
des Ve-VIIe siècles provenant de Karm Abou Mina non loin d’Alexandrie est certainement connue en Gaule (en dernier lieu, Delahaye 2005 : 
259-260) : une parti e au moins de la vingtaine d’exemplaires actuellement conservés en France provient, en eff et, de sites du Haut Moyen 
Âge (Lindscheid 1995 ; Dierkens 2003, 2005). On ne sait évidemment pas si les deux animaux, souvent simplifi és à l’extrême, qui entourent le 
saint ont bien été identi fi és comme des dromadaires. La confusion est possible, puisque la fi gurati on d’un orant entre deux animaux aff rontés 
peut aussi bien renvoyer à l’image, beaucoup plus répandue, de Daniel dans la fosse aux lions. C’est le cas, par exemple, de la plaque-boucle à 
dix bossett es de Vellechevreux (Haute-Saône ; VIIe siècle) et de l’antéfi xe de Rochepinard, dans les environs de Tours (VIIe ou VIIIe siècle), pour 
lesquels la discussion est permise : Daniel (Dierkens 2003 : 126 ; 2005 : 242-243) ou Ménas (notamment Delahaye 2005 : 260-262) ? 

En revanche, une représentati on de dromadaire ne prête à aucune discussion : celle d’un camélidé schémati sé mais aisément reconnaissable 
à sa bosse unique sur la ceinture en soie, aujourd’hui conservée au Musée Bonno de Chelles (Seine-et-Marne), retrouvée en 1983 lors de 
l’ouverture des reliquaires de la reine Bathilde († 680) et de l’abbesse Berti lle († c. 705) ( fi g. 1 et 2) ; cet accessoire vesti mentaire provient très 
vraisemblablement des reliques de Bathilde (Laporte 1989 : 57 ; 1991 : 28 ; 2012 : 138-139). Cett e ceinture, large de quelque 5 cm et dont la 
longueur devait approcher 1,70 m, était ti ssée aux plaquett es, de successions de moti fs décorati fs, parmi lesquels un groupe de quatre animaux 
(un rapace – peut-être un aigle – et un animal diffi  cilement identi fi able – peut-être un lion – , aff rontés à un capriné et à un dromadaire), séparé 
par un curieux moti f quadrangulaire (représentati on schémati que de la cour d’un palais ?) et d’arbres verts (ou de fontaines schémati sées ?). 
Si l’on en croit les premières impressions de spécialistes des texti les, la technique de réalisati on semble occidentale : le moti f, par contre, fait 
nett ement référence à des modèles orientaux (Schorta 2005 : 245-246, fi g. 117). Seule une analyse en laboratoire du ti ssage, des fi ls et des 
teintures uti lisés permett rait d’avancer dans ce dossier, comme cela a été possible, tout récemment, pour la fameuse « chemise » de Bathilde 
(Wamers et al. 2019).

Fig. 1. Ceinture de la reine Bathilde (milieu ou troisième quart du VIIe siècle) : vue d’ensemble. Chelles, Musée Bonno.



472

Une énigmati que gravure de Saint-Dizier (« Les Crassées »)
Au moment où j’allais clôturer cett e brève note, Raphaël Durost (Inrap) m’a signalé une très intéressante pierre gravée retrouvée en 2021 

lors des fouilles menées sur le site des Crassées à Saint-Dizier (Haute-Marne, F), à quelques centaines de mètres de l’endroit où avaient été 
mises au jour trois remarquables tombes mérovingiennes du VIe siècle (Truc 2019).

La fouille des Crassées est encore largement inédite (voir cependant Desbrosse-Degoberti ère & Durost 2021 ; 2022), mais le contexte 
archéologique est bien établi. Un moellon de calcaire coquillier grossièrement équarri (30 x 15,5 x 11 cm) porte un dessin gravé à la pointe 
représentant un chameau, schémati que mais identi fi able à ses deux bosses, relié par une corde à un quadrupède (dont la tête n’est pas 
conservée), probablement un cheval (fi g. 3). Ce moellon provient du mur eff ondré d’un bâti ment cultuel (?) bâti  au plus tard au VIIe siècle. 
Comme de nombreuses autres pierres du même mur, le « moellon au chameau » (le seul qui soit gravé) avait été récupéré dans les ruines d’un 
imposant bâti ment résidenti el gallo-romain construit sur le même site. 

Une questi on se pose inévitablement : la gravure 
est-elle, comme la pierre, d’époque romaine ou a-t-
elle été réalisée plus tard, à l’époque mérovingienne ? 
La présence d’un chameau – et non d’un dromadaire – 
en Austrasie mérovingienne serait surprenante, 
mais pourquoi pas ? Il me semble cependant que 
l’hypothèse d’une gravure tardoromaine l’emporte 
en vraisemblance. Cet avis est aussi celui de Raphaël 
Durost, qui insiste sur le contexte rural, et non urbain, 
de cett e villa, qui devait appartenir à des personnages 
de haut rang. Quant à savoir si ce graffi  ti  a été réalisé 
« sur le vif » ou s’il conserve le souvenir d’une scène 
vue au cours d’un voyage en Orient, la questi on est 
insoluble.

Quelques mots de conclusion
On l’aura compris, les camélidés – qu’il s’agisse de 

dromadaires ou a forti ori de chameaux – sont absents 
de Gaule du Nord à l’époque mérovingienne : aucune 
menti on textuelle, aucun reste osseux. Même en 

Fig. 2. Ceinture de la reine Bathilde (milieu ou troisième quart du VIIe siècle) : détail des moti fs animaliers. Chelles, Musée Bonno.

Fig. 3. Saint-Dizier, site des Crassées, moëllon (inv. n° 1) gallo-romain récupéré 
dans un mur du VIe ou du VIIe siècle. Détail du moti f gravé : chameau et cheval (?).
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admettant que la plaque-boucle de Vellechevreux et l’antéfixe de Rochepinard représentent bien Ménas entouré de deux dromadaires, ces 
figurations sont réalisées de seconde main, d’après un prototype importé (une ampoule de saint Ménas ?). Seul, peut-être, le graffiti de la 
pierre des Crassées pourrait renvoyer à une situation prise « sur le vif », mais où et à quelle époque ? Non, décidément, le dromadaire n’est pas 
« couramment utilisé en Gaule mérovingienne » comme on l’a parfois écrit (Rouche 1979 : 256 ; 1982 : 16).

Bien sûr, l’existence des chameaux et des dromadaires est connue des milieux érudits : les grandes encyclopédies (de Pline à Isidore ou, 
plus tard, à Raban Maur), les Saintes Écritures et les écrits patristiques en font d’abondantes mentions (Voisenet 2000 : 49-50 ; Heide & Peters, 
2021). Les attestations dans les sources écrites méditerranéennes (romaines, italiennes, hispaniques) et les représentations dans certains 
manuscrits enluminés ‒ comme le célèbre Psautier Ashburnham des environs de 600 ‒ vont dans le même sens (Dierkens 2003 : 121-124). Mais 
tout cela ne concerne la Gaule du Haut Moyen Âge que d’une façon très indirecte.

L’époque carolingienne n’est pas plus explicite : ainsi aucun camélidé ne semble attesté dans le vaste parc animalier du palais d’Aix-la-
Chapelle (Dierkens 2003 : 130-131, 136). Et si on peut relever la représentation assez réaliste d’un dromadaire sur un folio du célèbre Psautier 
de Stuttgart (Stuttgart, Württenbergische Landesbibliothek, Bibl. fol. 23, f° 119) probablement réalisé à Saint-Germain-des-Prés vers 820-830, il 
faut attendre un cadeau diplomatique de l’émir de Cordoue au roi Charles le Chauve en 865 pour avoir une preuve solide, mais très ponctuelle, 
de la présence d’un dromadaire sur le sol franc, plus précisément au palais de Compiègne.

Notes
1 Pour rédiger ces quelques pages, j’ai notamment bénéficié de l’aide de Patrick Périn, de Fabienne Pigière (Dublin) et d’Egon Wamers (Francfort) que je tiens 
à remercier de tout cœur. Je dois la connaissance du dossier des Crassées (Saint-Dizier) et la documentation relative à cette fouille à la générosité de Raphaël 
Durost (Inrap) qui m’a, de surcroît, autorisé à reproduire le « moellon au chameau » ; je le remercie très chaleureusement.
2 Alain Dierkens. Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Sciences sociales. SociAMM. CP 133/01. 50 avenue Franklin 
Roosevelt. 1050 Bruxelles ; alain.dierkens@skynet.be.
3 Pour des raisons de concision, je renvoie à ces deux articles pour la bibliographie générale et pour les références des sources. On les mettra évidemment à 
jour en recourant aux études plus récentes, en particulier celle de F. Pigière et D. Henrotay (2012), et celle de Fr. Dövener, C. Oelschlägel et H. Bocherens (2018).
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