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ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LA PECHE 

DANS LE MONDE IBÉRIQUE (VIEME S.-I1IEME 

S. AY. J.-C.) 

The caasta/ area between /ower Anda/OIlsia & Westem Langlledoc has many lacets. The texts c1ear/y mention tite importance olfish to the 
Iberian economy: salsamenta during the 5th century BC; and tllnny fishermen. 

Iconographic ana/yses have al/owed the measurement 01 the importan ce 01 sealood in the imagery 01 the Iberians but again we know very 
Iit//e about the methods in whiclt tltey exp/oited the sea. Tltis article demonstrates what arclteoichtyolauna documents can bring to the overall 
understanding 01 questions about the exp/oitation 01 resources. 

The resu/ts 01 the ana/yses at two sites 01 the western Languedoc coast (Montlaures and Sa/ses) which were titen under Iberian injluence, 
are given in tltis papero 

La culture ibérique proprement dite englobe des manifes
tations culturelles qui s'étendent de la Haute-Andalousie au 
secteur oriental de la Meseta méridionale et aux régions cotie
res du sud-est, de l' est et du nord-est de la Péninsule, jusqu' au 
midi de la France. Que pour ces demieres, les ressources de la 
mer aient été exploitées semble une évidence, "du moins, 
[par] ceux qui vivent pres des fleuves et au bord de la 
Méditerranée".1 Si l' ancrage préhistorique de la peche n' est 
plus a démontrer (Juan-Muns, 1985; Juan-Muns el alii, 1991; 
Martzluff, 1987) que sait-on au juste des formes sous lesque
lIes s'est exercée cette activité dans l'aire culturelle ibérique 
entre le Vleme et le IlIeme ay. n.-e.? 

C'est I'imaginaire des iberes autour de I'élément mari time 
qui, dans ces demieres années, a le plus retenu l'attention des 
chercheurs, notarnment a travers un répertoire de motifs figu
rés original OU s'exprimerait symboliquement leur identité 
(Aranegui, 1996; Olmos, 1998). Partant de I'hypothese que 
I'aspect aléatoire des conditions de production est sans doute 
a I'origine de la place qu'occupent les pratiques symboliques 
et les conduites rituelles dans les sociétés qui exploitent la 
mer, reste a cerner les modes de production pour établir un 
lien éventuel entre une réalité économique et des représenta
tions symboliques. 

Dans cette optique, il s'agira donc de faire I'état des con
naissances actuelles, fussent-elles minimes, sur la production 
halieutique et sur la configuration du littoral puis de montrer 
que les approches récentes par I'archéo-ichtyologie peuvent 
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ouvrir de nouvelles perspectives dans la compréhension du 
role de ce secteur vivrier dans I'économie des iberes. 

I. UN VECTEUR DE L' ACTlVITÉ HALIEUTlQUE: LA CONFIGURA

TlON GÉOGRAPHIQUE DES LlTTORAUX 

L'analyse de I'évolution des littoraux des cotes Est de 
I'Espagne et Sud-Ouest de la France montre une grande mobi
lité des zones deltai'ques et lagunaires, au cours du temps 
(Guy, 1973; Dupré, 1987; Marqués et Julia, 1987; Guy, 1990; 
Ambert, 1998). Cette cote était, semble-t-il, dans l' Antiquité 
plus irréguliere et plus découpée que le littoral actuel meme si 
les analyses restent ponctuelles et parfois contradictoires. Le 
principal changement parait avoir été la diminution de surfa
ce des étangs ou lagunes cotieres. Retenons donc la présence 
de lagunes actuellement disparues le long de la cote nord-est 
de l'Espagne, (Marqués et Julia, 1987), qui pouvaient per
mettre un peche abondante cornme le souligne le témoignage 
d'Avienus pour I'antique Callipolis dont " .. .le vas te circuit de 
ses maisons enveloppait des deux cotés un étang poisson
neux" (Ora Maritima, trad. Berthelot 1934).2 L'existence de 
zones palustres est également attestée, mais leur localisation 
est parfois controversée. Celle de NaccarareJ est tantot assi
milée a la lagune des Alfaques, au sud de I'actuel delta de 
I 'Ebre (Berthelot, 1934), tantot a celle de l' Albufera 
(Schulten, 1922), au sud de Valence, aujourd'hui ultime ves
tige de ce paysage lagunaire (Garry, 1997). Ces espaces éco
logiquement tres riches (Gourret, 1897; Quignard, 1984), 
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pouvaient, en tout cas, pennettre des rendements importants 
(Vidal, 1983; Bourquard, 1985), comme l'ont montré les 
analyses archéo-ichtyologiques effectuées sur le site de 
Lattes, dans le Golfe du Lion (Stemberg, 1995 et 1999). Ce 
type d'analyse ouvre des perspectives sur le role des diffé
rents éco-systemes aquatiques dans la production halieutique 
et offre la possibilité de mieux comprendre l'intéret des popu
lations limithrophes dans l'exploitation de différents éco
systemes, au cours du temps. 

Faute de données archéo-ichtyologiques disponibles en 
contexte ibérique, il est alors classique d'invoquer pour la 
Péninsule Ibérique les textes qui font allusion aux produits de 
la mer provenant de la cote andalouse, appréciés des Grecs: 
"murenes tartessiennes",4salaisons et sauce de poissons com
mercialisées au Veme s. ay. n. e. 5 "Dans une région ou l'in
fluence phénicienne a été essentielle, les Grecs ont pu [effec
tivement] apporter une technique .... au plus tard au Ve siecle 
avant J.-C- puis transporter un produit qualifié de "tartessien" 
ou de "gaditans"" (Rouillard, 1991,211-212). D'ailleurs, les 
amphores du détroit de Gibraltar retrouvées a Corinthe et con
tenant des restes de thon et de breme de mer (daurades?) attes
tent l'échange de ces denrées et la fabrique de salaison de Las 
Redes, montreraient "un cas de bonne entente entre les indige
nes turdétans et leur partenaires phéniciens etlou puniques et 
grecs" (Rouillard, 1991, 211). Toutes ces mentions ne concer
nent cependant que la cote sud de la Péninsule Ibérique pour 
laquelle Strabon compare la richesse tirée des ressources de la 
mer a celles tirées de l'intérieur.6 

Un meme schéma d'exploitation des ressources halieuti
ques vaut-il pour l'ensemble des régions cotieres qui s'éten
dent de l' Andalousie au Languedoc Occidental? On consta
te qu'a l'époque romaine quand nombre de fabriques de 
salaisons sont implantées le long du détroit de Gibraltar 
(Etienne-Mayet, dans Sciallano, 1997, 43) et le long du 
détroit siculo-tunisien (Ben Lazreg et alii, 1995) aucune 
trace de ce type de structure n'est répertoriée entre Rosas et 
Alicante. Quand Oppien rapporte alors qu"'en premier lieu, 
dan s la mer Ibérienne, [les thons] rencontrent pour ennemis 
les Iberes, orgueilleux de leur vigueur ... " et qu'il décrit la 
capture de ces poissons,11e tenne d'Ibere ne recouvre appa
rament une zone géographique qui dépasse la réalité des 
VIeme-IIIeme s. ay. n. e. 

Mais on reste en droit de se demander si les populations 
protohistoriques de la cote nord-orientale de la Péninsule ibé
rique ont ignoré ces bancs de poissons qui longent leur cote a 
des périodes précises de l'année, si elles les ont exploité sous 
une autre fonne, ou si elles ont développé un type de produc
tion fondé sur l'exploitation d'autres biocénoses. 

11. COMMENT LES IBEREs, AGRlCULTEURS ET ARTlSANS, ONT

ILS PU EXPLOITER LES RESSOURCES HALIEUTlQUES? 

Le recensement des instruments de peche atteste bien l' e
xistence de la peche sur les sites ibériques (Gracia, 1981-
1982; Feugere, 1992), mais il est difficile d'en déduire un 
systeme de production et, encore plus d'en cerner une évolu-
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tion. Des sites cotiers comme Les Toixoneres (Calafell, 
Tarragone) ont livrés des restes de poissons (Sanmartí et 
Santacana, 1992), mais la fonne de productioÍl n'y est 
pas définie. Pourtant, I'un des intérets des analyses archéo
ichtyologiques est de montrer que la réalité d'une production 
locale peut etre complexe. C'est a partir de deux exemples 
périphériques de l'aire culturelle ibérique: Castillo de Doña 
Blanca (Cadix, Espagne) et Lattes (Hérault, France) que l'on 
peut examiner l'apport fondamental de ce type de vestiges. 

Le site de Castillo de Doña Blanca (Cadix) a donné l'as
semblage de restes de poissons le plus diversifié de la 
Péninsule Ibérique. Les auteurs dénoncent, a juste titre, le peu 
d'analyses de ce type, alors que les poissons sont de bons 
indicateurs des parametres biologiques environnementaux et 
que l' analyse de leurs restes osseux pennet une discussion sur 
les modeles de distribution et sur les activités de peche. Les 
données proviennent d'une zone de rejet repérée dan s un son
dage de 16m\ d'une profondeur de 7 m. L'utilisation du tami
sage a l'eau jusqu'a la maille de 1,5 mm a pennis de consti
tuer un échantillonnage représentatif de l' ensemble des espe
ces présentes dans ce dépotoir. Sans entrer dans les détails des 
contraintes méthodologiques d'étude liées, d'une part aux 
contextes archéologiques échantillonnés et, d'autre part aux 
questions d'identifications taxonomiques, signalons simple
ment que la précision des diagnostics est soumise a l'état de 
la collection de référence utilisée. Soulignant 1 'aspect précur
seur de leurs analyses, les auteurs insistent sur la nécessité 
d'établir des bases de données, avant de proposer des explica
tions. Certains faits se profilent cependant: pour chaque pério
de définie, les especes capturées sont tres diversifiées puisque 
pas moins de 46 taxons ont été identifiés (Roselló et Morales, 
1994). Il s'agit principalement d'especes littorales. Ce sont 
également des especes littorales, avec prédominance des spa
ridés, cornme au Castillo de Doña Blanca, qui ont été identi
fiées dans les niveaux du VlIIeme s. ay. n. e. du site de Puerto 
29 (Hu el va, Espagne) (Roselló, 1990). Au Castillo de Doña 
Blanca, les auteurs notent une quantité plus importante de res
tes de thons a la fin du VIleme s. ay. n. e. par rapport au début 
du VIleme s. ay. n.-e et par rapport au début du VIeme s. ay. 
n. e., phase durant laquelle le nombre d'esturgeons et d'espe
ces anadromes augmentent. Ils concluent, qu'entre le VIII eme 
et de le VIeme s. les activités de peche étaient concentrées sur 
l'exploitation d'especes littorales et démersales et que la con
centration des restes d'especes pélagiques (thons, notamment) 
au VIleme s. ay. n. e. peut etre interprété comme une impor
tation. L'augmentation du nombre d'especes anadromes tra
duirait, par ailleurs, un enssablement progressif du littoral 
environnant (Roselló et Morales, 1994) 

La méthode d'analyse adoptée sur le site de Lattes, dans 
un contexte d'habitat du IVeme S. ay. n. e. au Ier S. de n. e. a 
pennis de mettre en évidence, dans les niveaux fouillés les 
plus anciens, l'importance de l'exploitation "stagnum 
Latera" (Stemberg, 1995). En effet, la quinzaine de taxons 
identifiés au IVeme S. ay. n. e. appartient majoritairement a 
des especes caractéristiques du milieu lagunaire, et ce facies 
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dure jusqu'au Heme s. ay. n. e. Au cours des Heme-Jer s. ay. 
n. e. les especes marines viennent supplantées les especes 
lagunaires dans la consornmation des habitants de Lattes 
(Stemberg, 1995). Au IVeme s. ay. n. e., la distribution des 
restes tant entre les especes qu' entre les différentes zones 
d'habitat pose, de plus, la question du type de gestion exercée 
sur le milieu lagunaire, le hasard dans le choix des especes 
capturées et dans I'organisation saisonniere de I'activité étant 
apparernment exclus du mode de capture (Stemberg, 1999). 

Entre ces deux points, les sites de Montlaures (Aude, 
France) et de Salses (Pyrénées-Orienta1es, France), ont foumi 
des données dans la partie nord-orientale de I'aire ibérique. 
Des observations anciennes sur la peche ont été faites a Pech 
Maho (Py, 1979) et a Ensérune (Jannoray, 1955) mais, elles 
mériteraient d'etre reconsidérées dans le cadre de recherches 
plus systématiques des données archéo-ichtyologiques, pour 
etre intégrées a une analyse comparative. 

Le site de Montlaures se trouve actuellement a I'intérieur 
des terres, a 5 km au nord-ouest de Narbonne et a 16 km de la 
mer, sur la rive droite de l'Aude. Au VIe s. ay. n. e., quand le 
premier groupe humain s'est implanté sur le site, l'Aude for
mait alors un véritable delta créant une vaste zone maréca
geuse entre sa tete et le rivage (Guy, 1973). L'un de ses bras, 
auj ourd 'hui asséché, passait a proximité de Montlaures en 
contoumant le site par le nord et offrait au gisement un exce
llent moyen de communication vers la mero L'étang de 
Capestang a I'ouest d'Ensérune, était alors en activité et celui 
de Bages et Sigean pénétrait sans doute beaucoup plus large
ment a l'intérieur des terres vers Montlaures qui se trouvait 
alors au carrefour d'une importante voie de communication 
terrestre et d'un fleuve (de Chazelles, 1997). Les échantillons 
prélevés sur ce site, dans des niveaux d'occupation du VIe et 
du Ve s. ay. n. e., indiquent une prédominance marquée de 
I'anguille. La présence quasiment exclusive de cette espece 
ubiquiste, peu sensible aux variations de salinité de I'eau, ne 
permet pas de certitude sur le biotope exploité (Stemberg, 
1996, inédit). On la sait cependant dominante dans de nom
breuses laguncs actuelles (Bourquard, 1985). En tout cas, sa 
présence ne contredit pas I'image des marécages environ
nants, restituée par les analyses morphologiques (Guy, 1987; 
Ambert, 1998). Le fait notable est qu' elle est prédominante 
dans les assemblages ichtyofauniques des VIeme et Ve me s. 
ay. n. e., constitués, il est vrai sur un échantillonnage insuffi
sant.8 Alors qu'au IIIeme s. ay. n.-e , a partir d'un échantillon 
de restes plus importants, elle se trouve associée a d'autres 
especes (Stemberg, a paraitre). L'assemblage refIete alors un 
biotope de type lagunaire. 

C'est a partir d'un échantillonnage aléatoire dispersé,· que 
le meme phénomene est cependant observé a Salses 
(Pyrénées-Orientales, France), dans les vestiges du Veme s. 
ay. n. e. de l'agglomération située en bordure de l'Étang du 
meme nomo Dans les deux phases d'occupation successives 
de cette agglomération, les restes d'anguilles sont majoritaires 
(Stemberg 1998, inédit). Par le jeux d'indices calculés, ce site 
montre une densité de restes plus élevée que celle de 

Montlaures, et me me de Lattes, pour des phases qui ne sont 
cependant pas exactement synchrones. 

On note, sur ces deux sites, I'exploitation des rivages 
environnants, tout cornme sur les sites de Castillo de Doña 
Blanca et de Lattes, mais on n'y retrouve pas la diversité des 
especes exploitées. Deux faits qui ressortent des analyses, 
menées sur ces si tes de la cote du Languedoc occidental et du 
Roussillon, alors dans la sphere économique et culturelle ibé
rique, méritent alors d' etre confirmer dans l' avenir: 

- l'importance de I'anguille dans la consommation au 
VIeme-V eme S. ay. n. e. 

- I'exploitation exclusive du milieu lagunaire que sugge
re la présence de cette meme espece, et celles qui lui sont 
associées. 

Par le biais de ces analyses, on constate done qu 'au 
VIeme-Veme S. ay. n. e., les activités halieutiques des popu
lations de Salses et de Montlaures, ne sont pas toumées vers 
la haute mero En revanche, les zones lagunaires, semblent 
intégrées a I'espace de subsistance, sans que l'on puisse 
encore en comprendre le mode d'appropriation exact. La 
question de l'exploitation sélective des especes se trouve 
également posée. On ignore encore aujourd'hui les varia
tions possibles de la salinité des eaux, qui influencent le 
régime biologique et le recrutement de la faune des lagunes, 
mais on peut affirmer, que ces étendues constituaient al' Age 
du fer, un pole de production non négligeable. Si I'économie 
des Iberes est définie comme une économie rurale, autosuf
fisante sur le plan de I 'alimentation et de la production arti
sanale, fondée sur l'agriculture et I'élevage (Mata, 1997), il 
reste a reconnaltre comment le type d'exploitation halieuti
que exercé sur la bande littorale orientale de l'Espagne, 
aujourd'hui, encore muette, s'integre dans ce schéma et a 
établir les liens entre ces différents secteurs vivriers. On ne 
peut que souhaiter, qu 'une telle recherche se développe dans 
les années a venir. 

NOTES 

I Poseidonios, apud Athénée 151 -152. 
1 Avienus, Ora Maritima, v.518: u ... Callipolis illa quae per altam 

menium Proceritatem et celsam per fastigia Subibat auras, quae laris 
uasti ambitu Latere ex utroque piscium semper ferax Stagnum impre
meba!.. .. " 

J Avienus, Ora Maritima, V. 492: uPalus per illa naccararum 
estenditur .... ". 

4 Aristophane, les Grenouilles, V. 475. 
, Eupolis: Kock, 1, 186 = Edmonds, 1, 186, p.382-383 pour le 

Véme S. ay. n. é.; Antiphane: Kock Il, 43 = Edmonds, Il, 77, p.198-
199. 

6 Strabon, Géographie, I1I, 2, 7 u ... si riche que soit l' intérieur de 
la Turdétanie .. . la région cotiére peut lui etre comparée grace aux res
sources qu'elle tire de la mer." 

1 Halieutiques I1I, 625-648, trad. Bourquin 1877,83-84. 
• Cette observation est fondée sur un échantillon de 21 restes 

déterminés spécifiquement. 
9 Sur les procédures d'échantillonnage voir: Buxó, 1991 et Py, 1997. 
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