
Les restes humains de l'église du Grand-
Saconnex, Genève

Autor(en): Simon, Christian

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Genava : revue d'histoire de l'art et d'archéologie

Band (Jahr): 38 (1990)

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-728369

PDF erstellt am: 23.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-728369


Les restes humains de l'eglise du Grand-Saconnex, Geneve

Par Christian Simon

Comme dans toutes les eglises anciennes des sepul
tures ont ete decouvertes dans l'eglise du Grand Sacon

nex
Ces restes humains sont d'un grand interet poui l'an

thropologue car ll est assez rare de retrouver des sepul
tures de presque toutes les periodes du Moyen Age

Les restes humains exhumes sont formes de 259 sque
lettes repartis en 6 periodes chronologiques allant du
haut Moyen Age ä l'epoque moderne Le nombre de

sujets par strate vane de quelques individus (xixe xxe sie
cle) ä plus de 100 squelettes (xme xvme siecle)

1 Demographie

La paleodemographie etudie la composition des popu
lations anciennes en analysant certaines variables telles
que le sexe, la longevite, les quotients de moitalite ou
l'esperance de vie

A toutes les periodes nous observons un nombre plus
important d'hommes que de femmes Ceci n'est pas nou
\eau, nous observons generalement ce meme phenomene
dans toutes les sepultures situees dans les eglises

Periode Hommes Femmes Indetermines Coeff
Sex

Merovingiens 25 12 1 2 08
Carolingiens 14 5 1 2 80
Romans 11 7 0 1 57
xme xvme siecle 20 18 11 1 11

xvne xvme siecle 18 3 8 6 00
xixe xxe siecle 1 0 3 —

Tableau 2 Repartition par sexes

L'indice de sexualisation (Nombre d'hommes/Nombre
de femmes) dans une population ä demographie normale
devrait se situer autour de 105 Or dans toutes les
periodes ll est superieur avec une valeur ties forte au
xvne xvme siecle

Cette selection des inhumes en faveur des hommes est
en partie due aux tombes d'ecclesiastiques ou de nota
bles du village

C'est durant le xme xvme siecle que l'indice de sexuali
sation est le plus proche de la normale, alors qu'au xvne
xvme siecle la valeur forte de l'indice montre qu'il n'y a

presque pas de femmes inhumees durant cette penode

Periodes N Periodes N

Merovingiens 59 Carolingiens 22
Romans 27 xme xvnie siecle 115
xvne xvnie siecle 32 xixe xxe siecle 4

Total 259

Tableau 1 Repartitions des squelettes par penode chro
nologique

11 Determination du sexe

La determination du sexe peut s'effectuer sur le crane
et sur les os du bassin Les observations cramennes con
cement essentiellement la robustesse des os les cranes
masculins sont plus robustes et possedent des attaches
musculaires plus marquees La forme du bassin, liee chez
la femme ä la grossesse et ä l'accouchement, se prete par
ticulierement bien aux determinations sexuelles L'ischion
est plus long chez l'homme et le pubis chez la femme

1 2 Determination de l'äge

L'äge au deces est etabli chez les enfants et les adolescents

ä partir d'indicateurs d'äge portant sur la crois
sance, tels l'äge d'eruption des dents de lait ou des dents
definitives, lesquels sont connus avec une assez bonne
precision Pour les adolescents dont la dentition definitive
est formee, on observe le degre de soudure des extremi
tes des os longs, cette soudure, qui marque l'arret de la
croissance, intervient ä des ages differents suivant l'os
considere
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Le nombre de sujets non adultes semble important
(+ de 50% de la population) Cependant par rapport aux
donnees de la demographie histonque ce nombre est
encore faible Ceci est dü ä la quasi absence d'enfants
entre 0 et 5 ans parmi les sepultures de l'eglise

Chronologie 0 1 1 4 5 9 10 U 15 19 Adulte

Merovingiens A 0 2 3 3 4 47
B 42 32 4 2 3 —

Carolingiens A 0 0 1 1 1 19
B 17 13 2 1 1 —

Roman A 0 1 0 1 2 23
B 20 16 2 1 1

xme xvme siecle A 14 27 17 4 4 49
B 44 34 5 2 3

xvne xvnr siecle A 0 0 0 3 1 28
B 25 19 3 1 2 -

Tableau 3 Repartition des deces des non adultes par
penodes chronologiques A, deces observes, B, deces
attendus (tables types de mortalite e° 25 ans) e°

esperance de vie ä la naissance

Les enfants entre 5 et 14 ans sont generalement bien
representes dans les necropoles anciennes

Dans l'eglise le rapport deces de 5 ä 14 ans / deces
adultes est assez proche des valeurs attendues par la

demographie historique (table type de mortalite, Leder
mann 1969) Deux penodes s'en ecartent legerement Les
deces des Carolingiens entre 5 et 14 ans sont trop peu
nombreux alors qu'au Xlile-XVIIF siecle ceux ci sont bien
trop importants II s'ensuit que le nombre d'enfants entre
5 et 9 ans est generalement inferieur ä la valeur attendue
alors que ceux entre 10 et 14 ans est trop eleve Cepen
dant ces differences sont peu importantes et sont proba-
blement imputables aux echantillons de population assez
faible pour chaque periode chronologique Une seule

periode, au Xllle xville siecle, montre un grand nombre
d'enfants dans les deux classes d'äges considerees et
meme pour les tous petits Pour cette periode ll y a une
selection des inhumes en faveur des enfants entre 1 et
10 ans

La repartition des sexes et des äges des sujets des dif
ferents groupes en fonction de leur position dans l'eglise
n'apporte pas beaucoup de renseignements interessants
La repartition des individus semble aleatoire exception
faite de celle des enfants de 0 ä 10 ans du groupe xme-

xvuie siecle oü l'on note une forte concentration d'enfants
ä l'exteneur de l'eglise le long des murs

L'esperance de vie ä la naissance peut dtre estimee sur
la base des deces des enfants entre 5 et 14 ans (Bocquet
et Masset 1977) Ce que nous venons de dire de la repre

sentativite de ces deux classes d'äges ne nous permet
done pas d'estimer l'e° pour chaque periode Mais sur la
population totale assez nombreuse Ye° est estimee ä envi
ron 24 ans Cette valeur est tout ä fait plausible en regard
des donnees histonques du Moyen Age

L'äge au deces des adultes est apprecie en fonction de
divers processus de vieillissement dont le plus utilise est
l'ossification des sutures eräniennes Les os du eräne s'ar
ticulent entre eux par des sutures dont la fonction est de
permettre la croissance du eräne Quand celle ci est ter
minee, ces dernieres s'obliterent par ossification progres
sive

La mortalite des adultes de notre population a ete esti
mee sur la base de l'observation des sutures endoerä
niennes par les vecteurs de probability (Masset 1983) Les
structures de mortalite sexes reunis montrent des courbes
(voir fig 1) assez comparables entre elles pour les pe
nodes carolingiennes et xnie xvue siecle Pour ces deux
groupes, on observe des courbes assez defavorables avec
25% de deces entre 18 et 30 ans, mais un nombre non
negligeable de sujets äges Chez les Merovingiens, la
courbe est encore plus defavorable avec plus de deces

parmi les classes d'äges jeunes Au xvue xvuie siecle la
structure de mortalite observee est tres differente, caracte
nsee par tres peu de deces dans les classes d'äges jeunes
et une majorite de deces d'äges avances Nous savons par
les textes que pendant cette periode de nombreuses per
sonnalites mortes durant leur passage ä Geneve ont ete
inhumees dans cette eglise, ainsi que plusieurs ecclesiasti

ques Cette petite population a une esperance de vie a la

naissance bien plus elevee La forte difference entre les
courbes des populations anciennes et plus recentes est
probablement due ä une selection des inhumes adultes

qui n'est pas la meme aux differentes penodes Ii faut
egalement tenir compte d'un phenomene biologique, la
derive de 1'ordre de Synostose des sutures eräniennes
(Masset 1982 et Simon 1987) Les eränes les plus anciens
ä äge egal sont moins synostoses que ceux beaucoup
plus recents

2 LA MORPHOLOGIE

La morphologie etudie les vanatons de forme du sque-
lette humain En associant des observations d'ordre quali-
tatif avec des mensurations on dresse le portrait d'une
population Les comparaisons effectuees entre ces « por
traits types » donnent des indications sur les parentes
biologiques, plus ou moins fortes, liant les populations
entre elles Ii est aussi possible de determiner, ä l'inte
rieur d'une population, les diverses composantes de celle
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ci On peut egalement observer des differences d'ordre
ecologique dues ä l'influence du milieu naturel ou social

La biometne permet d'apprecier l'homogeneite d'une
population et de comparer cette derniere ä des groupes
exterieurs Elle comporte plusieurs etapes
— Les mensurations et les indices
Sur chaque squelette on effectue un certain nombre d'ob-
servations non mesurables (observations macrosco
piques) ainsi que des mensurations qui peuvent etre

expnmees sous forme d'indices (rapports entre deux
valeurs) Cet ensemble de donnees traduit la morpholo-
gie de chaque squelette
— Le classement statistique
Quand on passe de l'individu ä la population, differentes
methodes peuvent etre utilisees, les plus pertinentes sont
les anaylses multivariees, qui permettent d'utiliser simulta-
nement l'ensemble des caracteres decrivant une population

et de comparer cette derniere ä un grand nombre
d'autres populations

Nous allons donner une breve description de la mor
phologie des squelettes de chaque strate chronologique
sur la base de quelques indices et la stature

Hommes Femmes

Moyenne Nombre Moyenne Nombre

Indice cränien
Merovingiens 79 6 4 83 8 4
Carolingiens 86 1 6 89 7 1

xine xvne siecle 75 8 10 79 0 9
xvne xvnie siecle 79 2 11 81 1 1

Indice facial superieur
Merovingiens 55 9 1 0 00 0
Carolingiens 00 0 0 00 0
XIIIs xvne siecle 53 0 4 51 1 3
xviie xvnn siecle 54 6 7 0 00 0

Indice nasal
Merovingiens 46 5 3 0 00 0
Carolingiens 46 4 2 0 00 0
xme xvne siecle 48 4 7 48 2 6
xvne xvnr siecle 46 6 10 50 0 1

Stature (methode de Pearson)
Merovingiens 166 9 9 154 8 5

Carolingiens 164 3 9 149 4 2
Romans 169 3 5 159 1 3
xme xvue siecle 167 6 17 153 2 16
xvne xvme siecle 166 7 15 1504 1

Tableau 4 Repartition de quelques indices dans la popu
lation de l'eglise du Grand Saconnex

A l'epoque merovingienne la majorite des individus
possede un cräne moyen ä large (meso ä brachycräne)
La voüte cränienne est moyenne ä basse Les dimensions
de la face sont peu nombreuses mais indiquent une face
et un nez relativement longs (leptene, letorhinien) Le

squelette post cränien est moyennement robuste avec les

diaphyses des os longs un peu aplaties La stature est

moyenne (167 cm pour les hommes et 155 cm pour les

femmes) En comparant cette morphologie avec celle
d'autres populations merovingiennes de la region, nous
voyons que les Merovingiens du Grand Saconnex s'inte

grent assez bien dans la population locale
On note cependant que le cräne des Merovingiens de

l'eglise est plus arrondi que ceux des autres populations
regionales de cette epoque Cette difference pourrait ütre
expliquee par le faible echantillon de population, cepen
dant la forte frequence de cranes arrondis (brachycräne)
est beaucoup plus marquee que partout ailleurs C'est
settlement dans le Jura ou en Bourgogne que nous en
trouvons autant

A la penode carolingienne nous observons un change-
ment assez important de la morphologie et cela surtout
au niveau cränien Les cranes sont beaucoup plus arron
dis que ceux des Merovingiens et la voüte cränienne est
haute Les autres mesures du cräne sont tres peu
representees Pour le squelette post cränien nous n'observons

pas de differences notables par rapport ä la penode pre-
cedente, sauf la stature qui est plus petite (164 cm pour
les hommes et 149 cm pour les femmes)

Ii serait interessant de connaitre la cause de cette
transformation de la morphologie Comme nous ne pou
vons pas retenir une variation du milieu naturel etant
donne le peu de temps separant les differentes penodes,
ll est possible que ce changement provienne d'un apport
exterieur du Jura ou de la Bourgogne Malheureusement
nos connaissances histonques ou anthropologiques sur
cette penode dans notre region sont tres limitees, et nen
ne permet de confirmer cette hypothese d'autant plus
que les echantillons de populations sont tres limites Des

sujets de l'epoque romane nous ne pouvons en dire
grand chose etant donne que le crane est generalement
ties mal conserve ou absent

Le squelette post cränien n'est guere different de celui
des epoques precedentes, mais la stature semble plus ele
vee (169 cm chez les hommes et 159 cm chez les
femmes)

L'epoque suivante s'etend sur une grande duree et les
renseignements que l'on pourra en tirer pour expliquer
revolution de la population seront moins interessants

Le cräne est moyennement allonge avec des proportions

assez semblables de cränes longs, moyens et courts
La voüte cränienne est moyenne ä basse et la face et le
nez sont moyens ä longs

Le squelette post cränien montre des diaphyses des os
longs plus arrondis qu'aux penodes precedentes et une
stature moyenne (168 cm chez les hommes et 153 cm
chez les femmes) Nous avons remarque une repartition
des indices du cräne et du squelette post-cränien relativement

heterogene, que nous ne retrouvons pas dans les
populations contemporaines
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La derniere periode s'etend seulement sur un siecle et
Ton pep difficilement la comparer avec la precedente

Le cyäne est de nouveau plus arrondi avec un indice
moyepLgpez semblable ä celui des Merovingiens La

voüte-^pBnienne est moyenne, la face et le nez sont
moyens. Le squelette post cränien est assez semblable ä
celui de la periode precedente La stature est moyenne
(167 cm chez les hommes et 150 cm chez les femmes)

Nous observons done une certaine variation du sque
lette des penodes anciennes ä modernes et ceci bien que
les echantillons soient peu importants Mais cette hypo
these devrait etre confirmee par d'autres etudes sur cette
periode encore peu connue anthropologiquement

Pour ces penodes plus recentes (xme xvme siecle) le
seul fait marquant est la forte heterogeneite de la popula
tion Les donnees histonques pourraient faire penser ä

une population tres diversifiee et de provenances
diverses

Nous n'en dirons pas plus car, par une analyse plus
complete sur cette periode, nous allons tenter de situer la
population du Grand Saconnex parmi les populations
contemporaines regionales

La mauvaise conservation des squelettes de l'eglise
nous a contraint de regrouper les squelettes du xnie xvme
siecle avec ceux du xviie xville siecle pour ne pas avoir
un echantillon trop linute D'autre part nous avons mal
heureusement ete contraint de n'utiliser que les squelettes
masculins qui sont les plus nombreux

La selection des populations de comparaison a pose
de nombreux problemes Tout d'abord ll existe assez peu
de populations de cette periode hormis des populations
locales

Nous avons cherche des populations dont 1'echantillon
de sujets ne soit pas trop faible

Gd Saconnex (Ge) Presente etude 1989 Medieval
Sainte Croix (Ge) Sauter, Simon, Kramar 1979 Medieval
Hermance (Ge) Kaufmann 1973 Medieval
Madeleine (Ge) Doc Dep dAnthr Medieval
Auditoire (Ge) Doc Dep dAnthr Medieval
Russin (Ge) Kaufmann 1971 Medieval
Jussy (Ge) Simon 1977 Medieval
Cathedrale (Aoste, It) Gerbore, Simon sous

presse Medieval
Bologne (It) Möschen 1901 Medieval
Saint Aubin (C d Or, Fr) Chabeuf 1977 Medieval
Savoie (Fr) Bilh 1962 Recent
Lausanne (vd) Kaufmann, Dellenbach 1945 Medieval
Saxon (Vs) Pittard 1909 10 Recent
Bäle (Bl) Furtwaengler 1978 Medieval

Tableau 5 Liste des populations de comparaison

Nous avons retenu 14 populations d'inegales impor
tances mais qui vont permettre de situer notre population
dans un contexte plus large Nous disposons de popula
tions regionales provenant d'anciennes eglises du canton

de Geneve, de la ville et de la campagne A cet ensemble
nous avons ajoute quelques populations plus eloignees
geographiquement

Pour comparer ces populations entre elles nous avons
retenu 7 variables Trois variables craniennes longueur,
largeur et hauteur du crane (Ml, M8, M17) Quatre vana
bles faciales, hauteur et largeur de la face et du nez
(M45, M48, M54, M55)

Le tableau ci contre nous montre les moyennes de
toutes ces populations

Ml M8 M17 M45 M48 M54 M55

G Saconnex186 40
Ste Croix
Hermance
Madeleine
Auditoire
Russin

7 Jussy
8 Aoste

Bologne
St Aubin
Savoie
Lausanne

13 Saxon
14 Bäle

9
10
11
12

184 40
181 51
183 68
182 64
183 32
181 42
182 93
181 29
178 89
178 90
179 51
177 62
178 23

141 45
146 63
149 53
143 89
143 15
145 20
147 33
148 33
143 71
143 29
149 30
146 68
152 22
146 06

134 00
133 54
136 33
130 21
126 13
136 00
128 89
132 75
131 26
133 11
133 60
131 12
133 22
130 04

132 60
132 64
137 44
133 00
133 33
135 77
133 70
133 86
133 24
133 31
136 40
134 36
135 80
130 31

70 33
71 94
72 00
72 39
71 33
72 00
72 00
71 18
70 69
69 35
71 00
69 39
69 41
66 73

25 00
25 21
24 44
24 63
24 17
24 00
24 00
24 95
23 68
23 60
24 90
23 00
24 12
22 71

51 38
51 81
51 33
52 40
50 95
50 92
51 67
50 64
51 55
49 59
52 60
51 69
49 49
49 87

Tableau 6 liste des moyennes des populations de com
paraison

La lecture des moyennes nous donne dejä des rensei
gnements interessants Par exemple les dimensions de
longueur et de largeur de la boite cranienne montrent
deux groupes, nous avons les cranes les plus allonges au
Grand Saconnex, sums par les autres sites genevois alors

que les eränes plus ronds appartiennent surtout aux
population des Alpes La hauteur du crane presente des
differences moms nettes, avec des hauteurs assez sembla-
bles pour les differents sites, avec cependant, pour les

populations ä crane large, une hauteur legerement plus
importante La face est assez peu discriminante avec des
faces plus longues dans la region genevoise Le nez mon
tre plus de variations mais nen de particulier ne semble
ressortir de la lecture des moyennes Ces quelques com
mentaires nous donnent dejä des indications sur la situa
tion des populations les unes par rapport aux autres mais
1' analyse informatique va permettre de mieux comprendre
les differences entre elles

Pour aller plus avant dans l'etude nous avons utilise
une analyse en composantes pnncipales basee sur les

moyennes
De cette analyse nous retiendrons deux elements

la correlation entre les composantes pnncipales et les

caracteres qui permettent d'apprecier le röle de chaque
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2 Variability des populations medievales (analyse en composantes pnncipales) Population masculine

AUDITOIRE • • GD-SACONNEX

MADELEINE •

BOLOGNE • # STE-CROIX
• BALE

# JUSSY

ST-AUBIN • AXE 1 41%

• LAUSANNE AOSTE •
• RUSSIN

SAVOIE •
• HERMANCE

SAXON •
AXE 2 30%

variable dans la differenciation et le poids de chaque axe
qui montre son importance dans l'expression de la variability

totale.

AXES

Caracteres 1 2 3

Longuer du cräne (Ml) 0 73 0 56 0 31
Largeur du cräne (M8) -0 02 -0 87 0 25
Hauteur du cräne (Ml7) 0 36 -0 60 0 63
Largeur de la face (M45) 0 43 0 81 0 12
Hauteur de la face (M48) 0 91 0 02 0 20
Hauteur du nez (M54) 0 86 -0 03 -0 16

Largeur du nez (M55) 0 70 0 20 0 50

Poids 41 30 13

Tableau 7: Correlation entre les composantes principales
et les caracteres (sont representees seulement les valeurs
correspondant aux troix premiers axes).

L'axe 1 est le plus important, ll reunit 41 % de la variability

totale et l'axe 2,30 %. Nous baserons notre interpretation

sur les deux premiers axes soit sur 71 % de la
variability totale.

La correlation entre les axes et les caracteres montre
pour l'axe 1 des mensurations plus importantes que les
autres comme les dimensions de la face et du nez alors

que pour l'axe 2 ce sont plutöt les largeurs de la bolte
cränienne qui sont importantes. La figure 2 nous montre
la position respective de chaque population par rapport ä

l'axe 1 et 2.

En se deplagant de gauche ä droite du graphe nous
trouverons les populations dont la face devient plus lon-
gue et le crane notablement plus allonge. De haut en bas
du graphe nous aurons par contre les groupes dont le
cräne est de plus en plus large.

Les populations genevoises sont concentrees en haut
et ä droite du graphe, done cräne, face et nez relative-
ment allonges. La population du Grand-Saconnex se
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trouve associee avec deux sites de la ville de Geneve la
Madeleine et Sainte Croix Un peu plus eloigne se trouve
l'Auditoire pourtant tres proche geographiquement de ces
deux dermers sites Des populations rurales genevoises
c'est Jussy qui est plus proche de la nötre alors que Rus
sin avec un crane plus arrondi est plus eloigne Quant ä

Hermance sa morphologie les rapproche beaucoup des
Savoyards Deux groupes du sud des Alpes ne sont pas
tres eloignes de nos populations Aoste (Cathedrale) et
Bologne Nous avions dejä observe une certaine simili
tude entre Aoste et Geneve (Gerbore et Simon sous
presse) que nous ne developperons pas ici Cependant ll
semble apparaitre une influence du sud dans nos popula
tions Les autres populations sont bien plus differentes
avec en position extrdme Bäle et Saxon, caractenses par
des cranes courts et larges ä Saxon et courts ä face peu
longue et nez etroit ä Bale

Nous voyons par cette petite analyse basee sur peu de
populations et dont la Chronologie est malheureusement
assez peu precise, quelques elements interessants Un
regroupement des populations genevoises, avec les sujets
du Grand Saconnex bien integres ä ce groupe malgre son
heterogeneite On note au niveau regional une certaine
separation des populations citadines par rapport aux
rurales D'une fa^on plus generale on remarque une cer
taine influence des populations du sud des Alpes et de la
Savoie Tout ceci n'est pas en contradiction avec les don
nees histonques que chacun connalt

Pour pouvoir mieux comprendre les phenomenes d'an
thropologie histonque ll faudrait des populations plus
nombreuses et mieux datees chronologiquement

3 Anthropologie et documents historiques

Dans nos eglises, les renseignements concernant les

personnes inhumees sont assez rares Des 1672, au
Grand-Saconnex nous possedons une liste des gens ense
velis dans l'eglise Elle indique leur qualite, leur sexe et

parfois leur äge Cette eglise etant catholique en limites
des temps reformes, on y inhumait les personnes de reli

gion catholique qui mourraient alors qu'elles etaient de

passage ä Geneve En consultant ce document nous
observons done, qu'ä part les paroissiens, beaucoup
d'etrangers de classe sociale pnvilegiee sont inhumes
dans cette eglise Ce sont pnncipalement des Frangais,

surtout de Pans, quelques personnes venant de regions
proches de Geneve, telles la Bourgogne et le Jura ou de

regions plus eloignees (Sud de la France)
Malheureusement l'emplacement exact de la tombe de

chacun n'est pas toujours indique Cependant en mettant

en correlation les textes histonques, les donnees archeo
logiques et anthropologiques (sexe et äge), il est possible
de retrouver ä quelles personnes certaines tombes furent
attnbuees Cependant, sur les 28 sujets repertories sur la
liste des deces, seuls 10 ont pu ttre reconnus Parmi eux
nous trouvons Jean Dominique Almoso Tiepolo, ambassa
deur de Venise ä Pans D'apres les textes son corps a ete
embaume et expose dans l'eglise en attendant l'ordre de
sa famille Le squelette de la tombe 38 correspond ä cette
description, le corps ayant ete prepare de fagon ä ttre
eventuellement transports en Italie On a retrouve son
crane scie antero posteneurement de la glabelle ä 1'inion,
la calotte remplie d'une matiere probablement vegetale ä
la place du cerveau Cette meme matiere a ete retrouvee ä

l'emplacement des visceres Nous avions dejä trouve un
squelette semblable dans la cathedrale Saint Pierre, proba
blement celui de Jean de Kaunitz

Ii est tres important pour l'anthropologue de disposer
de tels documents histonques lis lui permettent d'expen-
menter la validite des methodes anthropologiques ä sa

disposition, ainsi que leurs hypotheses
Malgre le faible echantillonnage ä disposition, nous

avons teste les problemes de mortalite (determination du
sexe et de Läge)

On notera tout d'abord une difference au niveau du
nombre des squelettes 28 sujets d'apres les textes, 32

preleves par les archeologues
Pour la determination du sexe nous avons

— Par les textes, 20 hommes, 6 femmes et 2 adolescents

— Par determination anthropologique, 18 hommes, 3

femmes, 8 adultes indetermines (etat trop fragmentaire)
et 3 non adultes de sexe indetermine

On voit done que les determinations anthropologiques
sont assez proches de la realite si l'on tient compte de la
distortion des donnees histonques par rapport au nombre
de squelettes preleves par les archeologues Ii faut egale
ment prendre en consideration les sujets trop endomma

ges sur lesquels la determination du sexe n'a pas ete pos
sible

Au niveau de la determination de Page nous avons

compare la courbe de mortalite effectuee sur la base des

documents avec celle de l'anthropologie La figure 3

montre des courbes assez semblables avec une legere
sous estimation de 1'äge par les methodes anthropologi
ques pour les sujets entre 60 et 70 ans Ii faut neanmoins
noter que les echantillons utilisables par les deux
methodes sont peu importants

Les resultats obtenus au moyen des methodes anthro

pologiques sont done encourageants, notre interpretation
de la courbe de mortalite du xvile-xviiie siecle s'harmo

nise avec la realite
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4 Tombe 39 prothese mandibulare

5 Tombe 37 dentition du maxilaire supeneur « baguee » par un fil d or
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4 Dentition

Ii est assez rare de retrouver sur les squelettes prove
nant des fouilles archeologiques de notre region des
traces de pratique de medecine dentaire

Souvent un manque de certaines dents et la position
des dents restantes font penser a des extractions, bien
qu'il soit difficile ä l'anthropologue non specialise en
medecine dentaire de faire la difference entre extraction
et chute naturelle

Au Grand Saconnex nous avons trouve cleux squelettes
attestant de la pratique de medecine dentaire

Le sujet de la tombe 37, probablement Frangois-
Benigne du Trousset d'Hericouit, chacre de Paris, decede
en 1761 ä l'äge de 58 ans avait une dentition en tres
mauvais etat On remaique une forte parodontose
(dechaussement des dents) du maxillaire et pour eviter la
chute des dents, les dents labiales ont ete « baguees » ä

l'aide d'un fil d'or entourant les incisives, la canine et la

premiere premolaire gauche Sans cette intervention, plu
sieurs dents trop dechaussees seraient tombees Sur la
mandibule de ce meme sujet on observe deux fausses

premolaires gauches liees entre elles pai un fil d'or et
fixees ä la mandibule par la canine et la premiere molaire
gauche

Sur le second sujet provenant de la tombe 39, proba
blement Frangois-Jean Manhaure de la Salle, avocat ä

Paris, decede en 1765 ä l'äge de 63 ans, nous observons
une prothese fixe

Disposee sur le cöte gauche de la mandibule, eile rem
plagait les incisives gauches et droites, la canine, les deux

premolaires et la premiere molaire gauche Sur cette pro
these rudimentaire, la forme des dents ä ete grossiere-
ment esquissee Le matenau n'est pas encore determine
avec certitude, probablement de l'os animal ou de l'ivoire
Cette prothese est fixee sur la mandibule ä l'aide de fils
d'01 entourant la premiere incisive et la seconde molane

Cet appareil dentaire, malgie sa conception primitive a

du etre fonctionnel car sa face occlusale (face mastica
tnce) est usee et la surface de la mandibule sous la pro
these, a ete tres aplatie par la mastication Sur le maxil
laire on observe egalement une prothese qui remplace les
deux incisives et la canine gauche, fixee sur le maxillaire
par la premiere incisive droite et la premiere premolaire
gauche

On remarque que la technique odontologique est assez
semblable pour les deux cas, ce qui peut dtre explique
par la meme provenance geographique des deux per
sonnes

Conclusion

En arnvant ä la fin de cette etude sommane, nous
avons une vue incomplete de ce que peut apporter
l'etude anthropologique Une grande partie de ce que
nous pouvons en tirer est fonction de la Chronologie
appoitee par les archeologues Plus la Chronologie peut
etre affinee, plus les resultats anthropologiques sont mte-
ressants

L'etude de cette eglise, malgre le faible echantillonnage
de sujets ä disposition pour chaque penode, est d'un
interet certain
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