
La romanisation de
LA CERDAGNE

II importe avant toute chose de définir les
deux termes qui constituent l'énoncé méme du
titre de mon exposé:

—Qu'est-ce que Ia romonisotion7
—Qu'est-ce qu'il faut entendre par Ia Cer-

dagne?
La romanisation est le phénomène comple-

xe selon lequel Ia langue et Ia civilisation des
Romains vainqueurs se sont imposées oux-vain-
cus. La romanisation au debut est habituelle-
ment violente et elle se manifeste comme le
résultat de Ia domination des Romains sur un
pays par voie de conquête. Mais cette pre-
mière étape est suivie d'une ou de plusieurs
étapes plus longues dons lesquelles les habi-
tants d'un pays sont intégrés des points de
vue juridique, culturel et spirituel dans le
vaste ensemble que représente l'Empire Ro-
main. II pourra d'ailleurs y avoir divers degrés
dans Ia romonisation d'un pays. Dans certoins
cas, Ia transformation du monde indigène sera
profonde, dans d'autres cas elle sera plus su-
perficielle. La romanisation ne sero pas Ia
même dons toutes les regions: plus large dons
les villes, elle sero plus diffuse dons les campo-
gnes et les regions montagneuses. Elle sero
d'oilleurs plus difficile a déceler loin des cites
que dans les milieux urbains oC abondent ha-
bituellement les monuments de toutes sortes.
C'est le cos, oinsi que nous le verrons, pour Ia
Cerdogne. Etudier Ia romanisotion de Ia Cer-
dagne consistera précisément a inventorier et
a opprécier les traces encore visibles que les
Romains ont Pu loisser dans ce pays, en essa-
yant de les situer dons les données de l'hi-
toire.

Que faut-li entendre par Ia Cerdogne? II im-
porte d'être clair a ce sujet, car l'identité me-
me des Cerretani a été fluide des l'Antiquité
romaine. Pline énumérant les diverses tribus
qui peuplaient ce qui fut plus tord Ia Catalo-
gne cite après les Ausetani, les Lacetoni et

perque Pyreneum les Cerretani. Les Cerre-
toni s'étendoient tout au long de Ia choIne des
Pyrénées depuis le col de Ia Perche jusqu'ou
vol d'Aron. De fait, immédiatement oprès les
Cerdans, l'auteur latin cite les Vascons:

Deinde Voscones (1). Il fout donc odmettre
que les Cerretani dominaient une region plus

voste que Ia Cerdogne proprement dite cons-
tituée en gros par le bassin de Ia haute vallée
du Segre jusqu'oux portes de Ia Seu d'Urgell.
Les Cerdans du temps de Pline occupaient,
outre Ia Cerdagne, le pays d'Urgell, l'Andorre,
le Pallors, Ia Ribagorza et le vol d'Aran, jus-
qu'à Sobrarbe. Au sud, de l'autre côté de Ia
Serra de CadI, ils s'étendaient jusqu'au pays
de Berga et au midi ovaient aussi pris pied
dons le Ripollès et dons Ia plaine de Vic. Les
limites des Cerretani du temps de Pline corres-
pondaient approximativement a ce qui sera
plus tard le diocese d'Urgell d'après les don-
nées de l'acte de consecration de 839. Ces
Cerdans, les Cerretani désignés par les Rc-
mains, sont Ia peuplade prédominante de tou-
te cette zone pyrénénne mais ils comprenaient
les peuples secondaires du pays de Berga, les
Andcrrons et les Aranois. Ainsi que le prouve
Ia densité des toponymes de ces regions s'ex-
pliquant largement par le basque, les Cerreta-
ni parlaient une langue bascoIde (2). Les Cer-
retoni de Pline qui étaient de droit latin se
divisaient en Juliani et en Augustani. Les Ju-
liani sont les plus anciens des Cerretani, com-
me l'avait déjà fort bien compris PIERRE DE
MARCA: ils avoient pour capitale Julia Lybica,
c'est-à-dire l'actuelle LIlvia, tandis que Ies
Augustoni sent plus récents. Ce serait Augus-
te qui ouroit ajouté au territoire des anciens
Cerretani d'autres regions. Leur copitale n'est
pas connue avec certitude mais ce pourrait
être Orgia, Orgellia qui était située sur I'em-
placement de l'actuel village de Casteilciutat
qui ovec ses 721 metres de hauteur domine Ia
Seu d'UrgeII. Lorsqu'en 871 un précepte de
Charles le Chauve fait en prombule l'histoire
de l'origine de I'abbaye de St André d'Exalada
dons le Conf lent, il donne le nom de sept pro-
tres originaires de Ia paroisse de Ia cite appe-
lee Orihel (ex parrochia civitatis quae voca-
tur Orihelx' ) dont Wisod étoit l'evCque. Cettc
civitas épiscopale perpétue Ia civitos romaine.
Le Costrum Civitatis roppelle encore sans dou-
te l'emplacement de I'antique cite romaine.
Orgia ou Orgellia fut détruite en 793 par les
Arabes. Sa reconstruction fut a I'origine de
deux noyaux urbains différents: le vicus Ur-
gelli noquit aux alentours de Ia nouvelle ca-

(1)	 Hist. Nat., lib.	 II, cap. Ill.
(2) Cf. JOAN COROMINES: eEstud'is de Toponimia

cetalano,,, Barcelona, 1965, vol. .1, pp. 93-231.
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thédrale consacrée en 839, ce sera l'origine de
Ia future Seu d'UrgelI, tandisque l'antique ci-
vitas autour de son costrum protecteur sera,
a Casteliciutat, Ia residence des premiers corn-
tes d'Urgell (3). Des deux civitates des Cer-
retani, Orgia sera seule le siege d'un évCché
des le Verne siècle.

Je ne m'occuperai id que des Cerretani Ju-
liani, ceux qui avalent pour cadre géographi-
que Ia Cerdagne <sensu stricto>>.

Au commencement éiait Ia route. La vole
romaine allant de Roussillon en Cerdagne en
suivant Ia vallée de Ia Têt a été un des fac-
teurs de Ia romanisation. Elle passait a a Ca-
banasse dans Ia vallée du Jardo qu'elle re-
montoit sur Ia rive droite. On peut encore en
suivre l'ancien trace a partir de Ia Cabanase a
travers le plateau de La Perche. Elle est a peu
près parallèle a Ia route nationafe actuelle
jusqu'au ccl, l'ancienne vole romaine passant
très au sud de Ia nationale. Elle est appelée
par les habitants du pays Ia <carretera vellax'.
Elle vient couper au sud des hotels de Ia Perche
Ia route qul va du col de Ia Perche a Eyne puis
elle domine Ia vallée d'Eyne qu'elle suit sur
Ia rive droite pour aller rejoindre Ia route no-
tionale a Pont de Bcu. Elle passe a quelques
dizaines de metres d'un dolmen dont Ia cou-
verture a disparu, situé sur le territoire d'Eyne,
au lieu dit Bordes. Ce fait semble indiquer que
Ia voie romaine bien empierrée et par endroits
dallée, et qui atteint sur des traces rectilignes
jusqu'à sept metres de large, se superpose a
un ancien chemin préhistorique. Au Moyen
Age, au Xeme siècle, Ia vole romaine prenait
le norn de strata francisco inferior par oppo-
sition a Ia via francisco superior ou via Roe-
dana, vole du Razes qul se dirigealt par le
Capcir vers Ia vallée de l'Aude en passant par
Bolquere (4). Dans le Conf lent, cette vole ro-
maine était oppelée strata Confientana, a
partir du ccl, elle prenait le norn de strata
Cerdana. La vole romaine est cependant diffi-
cile a dater en l'absence de bornes millaires.
Deux noms de Ileux d'origine romaine se sont
conserves encore aujourd'hui au voisinage de
Ia route romaine. II s'agit de Sant Pere dels
Forcats, au Moyen-Age Sonctus Peirus de In-
furcatis, c'est a dire Saint Pierre de to bifurca-
tion, ce village se trouvant a Ia bifurcation de
Ia route romaine. Celle-ci aboutit actuelle-
ment sur le chemin qui va de Saint Pierre dels
Forcats a La Cabanasse. En effet un diplôme
royal de l'année 937 confirme entre outres do-

moines appartenant a l'abbaye de Saint er-
main et de Saint Michel de Cuxà, l'église de
Saint Pierre quae est fundata in Infurcatos.
Parmi les limites de cette eglise est mention-
née Ia <(strata francisco superior usque ad
Grado Redesso et sic tenditur per ipso Ted
(Marco Hispanica n° 97). Une charte de 898
concernant Ia même église Ia situe ((in portu
Infurcatos <<au port de Ia Bifurcation>> (Mar-
ca Hispanica n 56) avec comme confront Ia
strata francisco superior. Par ailleurs l'ancien
nom médléval de Ia Cabanasse, Caselles pour-
rait étre d'origine romaine et designer les
cuberges-construites au voisinoge de Ia rou-
te (5).

Par Llivio, Ia voie romaine qul suivait Ia
vallée du Segre, se dirigecit vers Lerida. A
quelques kilomètres de LIlvia, II en a subsisté
des éléments importants dons les infrastructu-
res du pont médléval de Sont Marti d'Aravo
ncn loin de l'actuelle yule de Puigcerdà qul fut
fondée seulement au Moyen-Age. Cet ouvrage
d'art en dos d'ône qui cornporte deux arches
permet de franchir a rivière de Carol ou Ara-
vo. II date dons so partie supérleure du XIVme

siècle. Le Dietari de Puigcerdà de Onofre de
Ortodó en fait mention au XVleme siècle avec
d'autres ponts de Cerdagne en ces termes:
<<(La Cerdanya) te set ponts de pedro molt
bells: so es, Io pont de Livia, lo de Aravo, lo
pont de Soler, lo pont d'en Nogueres, lo pont
de YsOvol, lo de Arseguel y lo pont de Bar>>.
(fol. XX verso). De fait le pont médiéval se
présente comrne une restauration: le construc-
teur du Moyen-Age a utilisé les bases des trois
piles romaines. L'apporeil de I'époque romaine
est tout a fait different de celul du Moyen-
Age. Les moellons romains sont plus petits et
comportent le bossage caractéristique qul les
distingue sans équivoque de ceux de l'poque
médiévole qul sent Iisses. L'appareil romain a
bossage est tout spécialement visible sur Ia
aile située sur Ia rive gauche de l'Arovo oCi
I'on peut compter plusleurs assises de pierres.

LIivia.

La vole romaine, avcns-nous dlt, passait par
LIlvia qul a été le principal centre remain du
pays cerdan, et un facteur important de roma-
nisation. Son nom nous est connu uniquement
par le géographe grec Ptolémée au Il' de
notre ère sous Ia forme IovXc A6ixc (6). Ce
ncm indiquerait, avec ce qul a été dit plus
haut sur les Ccrretani Juliani, que LIlvia a

(3) Sur Casteilciutat cf. CEBRIA BARAUT: eCaslell-
ciutat, primitiu nuch urbà de Ia Seu d'UrgeII durant
I'epoca comtal (s. X-XV)e, dons VII Congreso Interna-
cional de Estudios Pirenaicos. Resumen de las Comuni-
caciones... (Seo de Urge!, 1974), Jaca, 1974.

(4) La estrata francisca superior in grodio Redese>
est deja mentionnée en 876 (<<Mgrcg Hispnlcp s, n;° 56).

(5) Sur des designations toponymiques semblables
cf. A. GRENIER: eArchéologie gallo-romaine, L'archéo-
Ic;ie du r.oI, Les routes,, Paris. 1934, p . 282.

(6) Cf. M. DELCOR: eLivia, ancienne capitale de
Ia Cerdogne, de I'Antiquite a I'occupation arabe d'après
tes trémoignages Iittera,res,,, eMelonges, offerts a
E. Griffes, Toulouse, 1972, p . 177.
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fIRE D'EXTENSION DES "CERRETANI"

es	 Cerretanb> de Pline es	 eCerretani>, Julianilxxxi Ix °x °x I

- - - -	 Frontières	 actuelles limites des <Cerretani	 Juliani

Type Date Site d'origine Type (suite) Date Site d'origine

1) I as Narbonnais 105 Bena Claude	 (II)	 (1) 268—>270 ?
de Bitovios	 Basileus -..> 46 - 45 ?

2) Jules César —>44 Llivia Auréljen	 (1) 270 —> 275 ?

3) Tibère 14 —>37 Llivia Constantin	 (1) 312-337 ?
Hérode Agrippa 37 —>44 Llivia le grand
Néron 54 —> 68 Llivia

4) Septime. Sévére 193 V.-> 211 Llivia
Gordien	 III	 (1) 238—>244 ?
Fhilippe	 père	 (1) 244—>249
Salonina	 (1) 256 —> 257 ?
Posthumus (4) 258-> 267
Gallienus	 (4) 253—>268

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES MONNAIES ROMAINES



Autel romain d'Angoustrine
(Photo J. L. M. Muller)

reçu le nom de Julia de Jules César Iui-même
qui aurait accordé aux Cerretani le droit latin.
Quar>t cu nom de Livia, ii est porte par diver-
ses femmes de l'antiquite et en particulier par
celle d'Auguste. La presence de ce nom latin
pour designer a vieille capitale des Cerdans
indique a lui seul une tentative de romanisa-
tion. De fait, Ia capitale cerdane de l'époque
prércmaine a d porter le nom de KERRE ou
KERE. On peut le reconnoitre encore dons I'ac-
luel hameau de Sareja situé a proximité de
Llivia, au nord de I'enclave, et dent les gra-
phies anciennes sent: Cereia (1040), Serega
(1121), Cereia (1182, 1184), Ceretgia (1693),
Sereja (1702) (7). Mois a ma ccnnaissance, il
n'y a pas de mcnnaie ibérique portant le nom
de KERE provenant de Llivia, comme on 'a
dit parfois. De façon analcgique, de mCme
que Ausa (Vich) est Ia ccipitale des Ausetani,
Cose (Tarragone) des Cosetani de méme KERE
est a l'origine des Cerretani. A proximité de
Llivia, ii y a trace dons Ia tcponymie d'une
autre tentative de romanisation et c'est préci-
sément pour des bains d'eau chaude si prisés
des Romains. Ceux-ci sent situés a Dorres,
village nommé Edors en 1072 provenont de
Iturres pluriel latinisé du basque iturri don.-
tame>> (8). Or, ces bains ant été appelés par
es Romains Aquae Calidae, les eaux chaudes,
taponyme qui a donné Les Escaldes. II y a tout
lieu de croire que ces thermes ont été aména-
gés par les Romains. Maiheureusement, déjà
au XVI " siècle, Ia ville de Puigcerdà fit modi-
fier es anciennes constructions balnéaires des
Escaldes camme l'atteste bien le Dietari de
Puigcerdà: <<Aixibe en lo dit an (1547) feren
adobar los banys de les Caldes que son de Ia
present vile per quant estaven tot arruynatsr.
(fol. 12 v"). Cela eut pour résultat de es défi-
gurer, commente le docteur Marti Sanjaume.
Ce dernier precise: (<En les Escaldes hi havia
un edifici de pedro picada en forma de capella,
amb galeria a coda costat, des de les quals es
baixava per una escalinata de pedra a Ia basso
quadrada plena d'aigua on se banyaven varies
persones juntes, qual obra s'atribuIa als ro-
mans>> (9). Au XVII"""' siècle, ii restait encore

(7) Ct. JOAN COROMINES: ((Estudis de toponimia
cotalono>,, Barcelona, 1965, vol. I, p. 16'4, 13.

(8) Cf. JOAN COROMINES: sEstudis de tOpOnimjo
cotolono,,, Barcelona, 1965, vol. I, p. 8

(9) JAUME MART) SANJAUME: Dietari de Puig-
cerdà,, vol. I, Cerimonrol, Prehistôria - 1920, Ripoll,
1926, p 79.

(10) Non procul a Livio sunt aquae calidae, quoe
balneis sumptuosi et antiqui opens exceptae morbis me-
denture, cf. P. DE MARCA , <rMarca Hispdnicar>, Paris,
1688, p. 59.

(11) Cf. D. M. J. HENRY: eLe Guide en RousilIone,
Perpignan, 1842, p. 257 et EMILE ESPERANDIEU, eRé-
pertoire archéologique des Pyrénées Orientales. Période
gallo-romoine,,, Montpellier, 1936, p. 45, avec Ia biblro-
graphie c'tée.

des vesliges somptueux de ces thermes, si l'on
en crcit Pierre de Marco (1), et en 1787, en
signolait encore un lavacrum de 8m,76 de
lcng sur 4m,50 de large et Om,97 de profon-
deur, pave de Iarges dolles de morbre blanc
couront sur les quatre faces. A lo mCme epa-
que, on voyoit encore quelques traces du suda-
l'orium. Henry, en 1819, avait encore retrouvé
une partie de ces constructions, mais tout a
disparu, precise cc dernier, dans les reconstruc-
licns urgentes faites en 1821 (1). Seules des
fcuilles permettraient sans doute de verifier
ces dires.

Les preuves malérielles de Ia romanisaticn
de Llivia restent rores en l'absence de fcuilles
systématiques. II Faut signaler des trouvailles
de monnaies et de poterie. On n'a pas trouvé
de numismatique de l'époque républicaine on-
térieure a Jules Césor (+44). Dc I'épcque im-
périale, on a des monnaies d'Auguste (44 ay.
JC.-14 op. JC.), de Tibére (14-37 op. JC.)
d'Hérode Agrippa (37-44), de Néron )54-68(,
de Septime-Sévére (193-211). Les trouvoillesde
mcnnaies indiquent donc une certoine conti-
nuité de I'cccupotion romaine dons Ia copitale



Moriedes de Ia Cerdagne (Collection Delcor). 1. Julia
Mammea. 2. Gordianus. 3. Phi/ippus. (père). 4 a 7,
Galiennus. 8 a 10, Posthumus. 11. Claudius II. 12.

Aurelianus (photo J. Rovira Port).



1. Monnaie de Bitovios. 2. Monnaie d'Emporiton (Collection Delcor).

de Ia Cerdagne depuis le 1' siècle avant iC.
et plus précisément depuis l'epoque de Jules
Césor. Ce dernier avoit d occuper Ia capitale
cerdane Jars de Jo guerre civile oCi 1 mit en
déroute les partisans de Pompée sur le Sêgre,
a Lérida en 49 av iC. C'est a ui que doit
remcnter Jo premiere tentative de romanisa-
tion du pays. En effet, C. Fobius, légot de
César, vint de Norbonne en Espagne avec trois
legions au debut de J'année 49 avec ordre
d'occuper promptement- Jes ccls pyrénéens:
<<celeriterque Pyrenaeos saltus occupori jubet

12). Peu aprés, César lui-méme vint rejoindre
Fabius avec neuf cents chevaux qu'iJ avait
gardes pour Jui servir d'escorte (13). II ne fait
donc P05 de doute que César occupa nécessoi-
rement Jes pastes des de Jo Cerdagne. Sans
doute, a cette occasion, accorda-t-il le droit
latin aux Cerrefani dons le but de se Jes con-
cilier. Dix ans après, en 39 a y . JC., Jes Cer-
retani se soulevCrent ccntre Je jOug romain.
Dion Cassius qul ropporte Je fait (14) ne nous
precise pas Jes motifs de cette rebellion que
dut étouffer Je proconsul Cn . Domitius Colvi-
nus en châtiant durement a couardise do
quelques soldats surpris par les indigènes dons
une embuscode. Ce foit d'ormes ui valut Jes
honneurs du triomphe en J'onnée 36. Pour ex-
pliquer cette rebellion on peut facilement imo-
giner que les Cerdons épris de Jiberté suppor-
taient mol Jo presence de soldots romoins dons
Jo contrée ovec les requisitions, voire Jes pilla-
ges et Je cortege habituel d'exactions qu'en-
trolne nécessoirement une armée étrangère.
C'est dire que Ia rcmanisation de Jo Cerdagne
ne fut P05 do tout repcs.

Outre Jes mcnnoies de l'époque impCriole
trouvées a Llivio énumérées plus hout, iJ faut
signaler des trcuvailles speradiques en Cer-
dagne. Nous possédons nous-mCme une petite

	

3)	 Cf. Caesar. De bello dviii, I, X.

	

(14)	 Dion Cassius, Hist. rom., 48, 41, 7.

collection numismatique constituée partir
de ces trouvaiJles On peut Jo détoiller ainsi:
un petit bronze de Claude II (268-270), un
denier de Gordien (238-244), quatre deniers
de Gollien (253-268), un petit bronze d'Auré-
lien (270-275), un denier de J'impératrice So-
Jcnino (épcuse de Gallien, II I'"' siècle), quotre
deniers de Posthumus (258-267), un petit
bronze de Constontin Je Grand, un denier de
l'empereur Philippe père (244-249). De Cer-
dagne proviennent aussi dons notre collection
un as norbcnnois du chef gaulois Bitovios dont
J. C. Richard étude Jo datotion propos de
specimens identiques trouvés dons Jo region de
Norbonne (15). II est difficile de préciser une
dole entre Jo conquête de Jo Provincio et Jo fin
des emissions vers 46-54. Au droit de Jo me-
doii)e est figuree une tête d'Hercule tondis-
qu'au revers on aperçoit un Jicn possont ovec
'inscription grecque Bitovios basileus; enfin 1

y a un as latin de Emporiton. Toutes ces man-
noies ant été identifiées par le professeur Fe-
lipe Mateu Liopis de Barcelone pendant l'été
1948 (16) . Enfin, le site de Beno étudié
ici par Jes préhistoriens a livré une man-
noie romaine de 105 ov. J.C. exposée a Puig-
cerdà a l'occosion du colloque octuel avec
d'autres objets de Jo coJ)ecticn Campmajo.

Pour ce qui est de Jo céromique, Jeon Abe-
Janet m'o signole Jo presence de tessons du
type de Jo Graufesenque a Ste. Léocodie. Mais
Jo trouvailie de fragments de céromiques si-
gillee a été foite surtout a Llivio iJ s'agit de
pièces orétines oinsi que de quelques tessons
provenant du sud de Jo Goule (collection Cosa-
novas). Cette céramique provient en mojeure
portie d'un chomp situé ou pied du château de
Llivio. Outre Jo céromique sigillée, on a trou-

(15) cf. J. C. RICHARD: eLes monnoyages indige-
nes de Norbonnc et so régione. (Archéologje et histoire).
eMontlourés et les origines de Norbonnee, t. I, Mont-
pellier, 1973. (Federation historique du Longuedoc médi-
terranden et du Roussilion) p. 139, pp . 142-145.

16) Cf. FELIPE MATEU Y LLOPIS eHallazgos mo-
netario,, (Vi), dans iiAmpurrasii vol Xiii, 1951, 226,
haIlazgo 348.



ye au mois de juillet 1974 de Ia céramique
commune romaine, des fragments d'amphores
ainsi que des teguloe, a I'occasion de travaux
de terrassement en vue d'un edifice sur le
bord du chemin gui v de Llivia a Ur. Len-
semble de ces trouvailles correspondrait a une
romanisotion de Ia Cerdagne plus intensive
gui se rnanifesterait après Ia rebellion de
I'année 39 (17).

On n'a trouvé jusqu'à present aucune ins-
cription lapidaire romaine sur le territaire
même de Llivia. Finestres, I'illustre recteur
de l'université de Cervera, avait cependant
signale au XVII 	 siècle dans son Sylkge
inscriptionum romanorum quoe in principatu
Catalouniae, vel exstant, vel ahquando exsti-
terunt quatre inscriptions pour Ia Cerdagne
dont deux seulement paraissent authentiques.
L'une d'entre elles était inscrite sur un autel
dédié au dieu de Ia foudre, c'est a dire Jupiter:

DEO . FULGURATO -
RIARA.

Est-ce Ia même inscription gui était encore
conservée a Puigcerdà en 1812, avec les let-
tres copitales D.F.A.? (18). Le Dr. MzjrtI San-
jaume qui mentionne cette inscription romaine
signale en même temps les restes d'un autel
romain (?) conserve a Ia Creu del Coix avec
son foculus (19). L'autre inscription authen-
tique qu'il faut mentionner ici est celle d'An-
goustrine, village limitrophe de Llivia gui a
fourni souvent des médailles romaines dont
plusieurs du Haut-Empire (20). ElIe se trouve
encore sur un peit autel votif romain dédié a
Jupiter découvert en 1838 par le chevalier de
Basterot dans le cimetière d'Angoustrine, tout
prés de l'eglise romane de ce village. Julien
Sacaze, a Ia fin du siècle dernier, avait re-
morgue qu'iI servait de support a une grande
dalle sur laquelle on déposait es pains après
les inhumations, pour en faire part a toutes
les personnes gui ovaient cissisté a Ia cérémo-

nie (21). Cette dalle a disparu et 'on voit
actuellement le foculus creusé dons Ia partie
supérieurs du cippe de granit. Je presume
qu'avant d'être transporté au cimetière ii a
dCi servir a l'intérieur de l'église comrne sup-
port a une table d'autel, le foculus oyant pu
être utilisé pour les reliques des saints que
'on introduisoit habituellement ou centre de
I'autel (22). Ce petit monument enfoncé dons
le sal mesure dons so partie visible Om, 78
de haut. II est orné de deux moulures, I'une
en so partie supérieure et l'autre en so partie
inférieure. La lorgeur, a hauteur de Ia moulure
dessinée par deux lignes incisées dcins Ia pierre
est de 45 cm. L'inscription proprement dite
est constituée par quatre lignes de texte:

I.O.M. (Jovi Optimo Moximo)
C. P. POLl

B I US

V S L M (Votum solvit libens merito)

<<A Jupiter Très Bon, Très Grand Caius Porn-
peius s'acquitte de son voeu avec empresse-
r'rient et reconnaissance>>. Le nom du dédicont
(Caius Pompeius (?) (Polybius) ne permet pas
de dater I'inscription avec precision. On a re-
rriarqué seulement que le nom de Pompeius
est plus frequent dons les irlscriptions pyre-
néennes, en particulier a Alet et Rennes-les-
Bains.

Enfin, il faut signaler une inscription funé-
raire trouvée a Pordinas, dons Ia region de
Ribes, sans doute dons le cimetière romain
récemment saccogé.

CN.BAEBIO. CN.F. GAL.. .MINO
ET.PAPIRAE. C.F. FESTAE. . .BAE
BUS... RUS. PARENTIBUS OP-
TIM IS

ElIe a été signalée ou XVII IèC siècle par
Finestres (23) mais je ne sois Si elle a été
conseryée jusgu'a nos jours.

Finestres mentionne une inscription assez
singulière concernant les Cerretani qui cu-
raient élevé ou milieu du forum une statue

(17) cf. JOSEP PADRO I PARCERIA y ANNA M."
FERRAN I RAMIS: sEstudjo actual de Ia Arqueologta
en el Enclave de LlIia, dans XII Congreso Nocional de
Arqueologia (Joén, 1971), Saragosse, 1973, PP . 870-871.

(18) cf. Dr. JAUME MARTI SANJAUME: eDietari
de Puigcerdàs, RipoIl, 1926, v. I, p. 80.

(19) op. cit., p. 80, ovec photo.

(20) cf. LOUIS DE BONNEFOY: eEpigraphie rous-
sillonnaise ou recueil des Inscriptions du Département
des Pyrénées-Orientales,s, n° 317.

(21) cf. JULIEt"! SACAZE: elnscriptions Antiques
des Pyrénées françoises>, Paris, 1888, p. 34. - cf.
aussi EMILE ESPERANDIEU: eRépertoire orchéologique
du département des Pyrénées-Orientales. Période gallo-
romaine,), Montpellier. 1936, p. 19.

(22) Roppelons par exemple qu'un cippe semblable
a été trouvé dons I'abside nord de I'eglise Saint André
de Sorède cf. AUGUSTE BRUTAILS: eNotes sur deux
inscriptions romaines>, dons eBulletin de Ia Société
Agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées Orienta-
les, t. XXVIII, 1887, P. 6.

(23) J. FINESTRES: eSylloge inscriptionum romano-
rum quae in princ:ipatU Catalauniae, vel exstont, vel
aliquando exstiterunh,, 1762, p. 236.



équestre en bronze doré en l'honneur de Porn-
pee. Je Ic reproduis ici:

CERETANI. BELLO
VICTI. ET. VIRTUTE. MAGNI
POMP. SERVATI. STATUAM
EX. AERE. AURATO. EQUEST
CUM. SEMPITERNA. PATRIAE
OBSERVANTIA. IN MEDIO
FORO POSUERE

Finestres (24) s'exprime ainsi a propos de
cette inscription: <Neque hanc inscriptionem
pertinacius tueri adnitcr adversus viros doctos
qui spurietatis nob inurunt>>. Mais I'érudit
Ictiniste après avoir affirmé qu'il ne s'effor-
cera P05 de défendre J'authenticité de cette
inscription contre les savants qui Ia considé-
rent comme apocryphe a un moment d'hésita-
tion. Au cas, dit-il, oà elle sercit authentique,
elle se réfèrercit a l'époque oà Pompée, vain-
queur de I'Hispania, élevait des trophées un
peu partout et notamment aux cImes des Py-
rénées, vers l'cnnée 675 de Ia fondation de
Rome. Mois cette inscription o n'est même
pas mentionnée Ia yule oti se trouve le forum
est énigmatique et semble suspecte. Elle donne
l'impression d'être une creation erudite car
elle est trop belle pour être vraie.

Plus suspecte est encore cette inscription
transcrite dons Finestres et que je reproduis
a titre de curiosité:

AUG. TERRAE MARIQUE
VICTORE. ELIMINATIS. SA
CERDOTIBUS. BONAE. DEAE
ET COLLEGIO. SEPTEM
EPULONUM. COMMUNI. P0
PULl. SENTENTIA. EXCLU
SO. CERETANI. TEMPLUM
VICTORIAE. AUG. D.D.

II s'agirait d'uri temple dédié par les Cere-
toni a Ia Victoire Auguste, une fois éliminés
les prêtres de Ia Bonne Déesse et exclu le
college des sept épulons. Mais Finestres avec
raison, semble-t-iI, le rejette comme inauthen-
tique ((uti spuriamx. (25).

La toponymie cerdane d'origine romaine.

Outre les données archéologiques, ii faut
faire cippel aux toponymes qui en Cerdagne
remontent a l'époque romaine ou pourraient
y remonter. Cette méthode n'est pas sans pré-
senter certoins pièges que n'a pas manqué de
souligner Paul Aebischer (26) et déjà avant
lui Meyer-LUbke (27). A propos des noms se

terminant par â accentué, H faut remarquer
qu'un certain nombre d'entre eux ne peuvent
pas s'expliquer a partir du suffixe latin en
-anum, tel Brccà, etc. qul a vraisemblable-
ment une engine préromaine. En second lieu,
il n'est pas toujours evident que les noms se
terminant en latin par -anum (en catalan
par-a) soient nécessairement de I'époque ro-
maine. Certains peuvent méme rernonter bien
après I'époque romaine. C'est le cas en par-
ticulier pour certains noms en -ianum qui se
rencontrent a toutes les époques (28).

Meyer-Lubke a attribué aux Romains les
noms suivants (29):

FUSTANYA suppose un Fustinius.
MARANGES (Meraniccs en 839), suppose

un Marianus et est rapproché de Mey-
rargues en Provence.

MONTELLA (Monteliano en 839) suppose
un *Montinius.

NERINYA (Neriniano en 839) suppose un
Nerinius mais on ne le trouve, remar-

que-t-iI, dons aucun document latin.
PRULLANS (Prulianos en 839) suppone un

°Prulius ou °Prolius (30) hypothétique.
VIA, Avizano en 839) suppose Avitus.
QUEXANS (Kexanos en 839) suppose Cas-

si us.

Joan Coromines (31) a ajouté a Ia liste eta-
blie par Meyer-Lübke les noms suivants:

MAIANS (Alp) supposcnt un Majanus.
NERELLA (t. de Bellver).
OLIA (t. de Bellver) supposant un 011ianus.
VEDRINYANS (commune de Saillagouse).

Vedninyans est cite en 1086 sous Ia forme
Vidinianos oC Aebischer voit une faute de co-
piste pour oVidrianianos (32) ce qui suppose-
rcit, selon Iui, Victorinus, °Victrinius.

Aux toponymes cjoutés per Coromines on
pourrait adjoindre:

BRANGULI (Villa Anguli, XI' siècle) qui
supposerait °Angulinus ou °Angolinus
qui n'est pas autrement connu. On a seu-
lernent Angulanus, adjectif de Angulus.

VILALLOBENT (Villa Lupenti en 839). II
supposerait un "Lupentius: Lupus>

Lupentius comme Florus> °Florentius.
Comme on le volt, Ia toponymie cerdane

n'accuse qu'un tout petit nombre de mots
d'origine romaine. Encore faut-il rernarquer

(25) cg. J. FlNSTRLLES: op. cit. p. 67, nO 41.
(26) cf. PAUL AEBISCHER: eEtudes de toponymie

catoIane. (Institut d'Estudis Catalons, Memories de Ia
secció filolOgica, v. I, fosc. Ill), Barcelona, 1926, p. 48.

(27) cf. W. MEYER-L.UBKE: eEls noms de hoc en
ci domini de Ia diôcesi d'Urgelb,, dons eButlleti de Dia-
lectologia Cotalana, 1923, pp. 1-32.

(28) cf. PAUL AEBISCHER: op. cit., p. 51.
(29) of. W. MEYER-LUBKE: art. cite
(30) II faut supposer aussi Ia possibilité d'un Pro-

cillus, Proculus ou Proculejianus.
(31) cf. JOAN COROMINES: cEstudis he ToponImia

catalana,,, Barcelona, 1965, t., p. 234.
(32) p. cit. p. 139.



que tel ou tel de ceux que nous avons men-
tionnés pourrait être postérieur a l'époque ro-
maine. On trouve mentionné par exemple le
nom d'Avitus ou d'Avidus a partir duquel s'ex-
plique Via jusqu'au IX° et au Xrne siècle (33).
Comparativement aux toponymes d'origine
romaine, relevés dons le Conflent et le
Roussillon, ceux Cerdagne son beaucoup mains
nombreux. En effet Coromines a relevé une
trentaine de noms en -anum en Conflent et dix-
neuf en Roussillon. La comparaison de Ia topo-
nymie cerdane avec celle du Conflent et du
Roussillon s'impose parce que Ia romanisation
de Ia Cerdagne s'est faite vraisemblablement
a partir de Ia côte en remontant le Tét, c'est
a dire en suivant Ia voie romaine qui venait
d'Elne et de Ruscino. II semble donc, au témoi-
gnage de Ia toponymie, que Ia romanisation a
été beaucoup moms étendue en Cerdagne
qu'en Roussillon et Conflent. Cela s'explique
par la situation geographique de Ia Cerdagne,
située dons Ia montagne. II est vrai qu'elle est
comparable a celle du Bergada o l'on relève
sept ou huit noms, du Maresme oCi l'on a six
noms, du ValIès oC l'on relève treize noms.

La dernière étape de Ia romanisation de Ia
Cerdagne a été l'emprunt du latin et l'aban-
don progressif de Ia langue bascolde que par-

laient ses habitants jusqu'à La Perche, comme
en témoigne Ia toponymie. En effet, Ia langue,
le nom, le vêtement sont les signes extérieurs
de Ia romanisation des peuples de I'Hispania,
au témoignage de Strabon (34). Pour ce qui
est de I'abandon de I'écriture indigène en Cer-
dagne, nous sommes encore fort mal rensei-
gnés. J. Abelanet a signalé ici méme un graf-
fite en caractères ibériques associé a des scè-
nes de chasse sur des plaques de schiste dons
Ia vallée d'Osséja, au lieu dit La Quera. On lit
en effet Teleus. H est difficile de préciser Ia
date de cette inscription; avec celle de Llo,
elle est Ia 2èhle trouvée en Cerdagne. II est
tout aussi difficile de dire quand les Cerdans
abandonnèrent leur langue propre au profit
du latin. Mais II est probable que Ia christia-
nisation de Ia Cerdagne hôta I'emploi du latin
et genéralisa Ia romanisation du pays. Cela
dut se pratiquer surtout a partir du jour oii
fut crét I'évêché d'Urgell vers le siècle
dons I'antique Civitas Orgia des Ceretani
Auguslani. C'est ce latin rustique gui sera a
l'origine du catolan. Chose curieuse, c'est dons
un pays tout proche de Ia Cerdagne, a Orga-
nyà, que furent découvertes les Homélies qui
constituent le plus ancien monument littéraire
de notre langue.

(33) cf. MARIE-THERESE MORLET: Les norns Je
peronne sur Ic territoire de I'ancienne Goule du vie
au xul eme siècle, II. Les noms lotins ou transmis par le
latin, Pciris, 1972, pp. 23-24. (34) cf. STRABON: <Géogrophie, III, 2, 15.
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