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Ce travail se situe principalement dans les domaines de l’histoire et de l’archéologie, avec 

comme « documents d’archive » centraux les bois d’objets « reliques ». Il comporte donc une 

part importante qui relève des « sciences du bois » dans le contour retenu par le groupe de 

recherche (GDR) Sciences du bois, où le « bois archive » est une des composantes très 

actives depuis sa création il y a dix ans. 

La partie état de l’art et la très riche bibliographie abordent les principales sous-disciplines des 

sciences du bois impliquées : dendrochronologie et dendroclimatologie, pour l’analyse des 

cernes annuels de l’arbre, xylologie et anthracologie pour l’analyse des plans ligneux, 

l’identification des espèces et l’usinage du bois. 

Le cœur expérimental de la thèse est le récit d’un parcours initiatique (celui de la doctorante) 

au cœur de neuf chantiers témoins d’activités humaines dans un cadre territorial défini dans 

le temps et le contexte environnemental. Lors de ce cheminement, on passe du néolithique au 

début du XXe siècle (bois dans la construction aéronautique), des bois immergés (barques et 

pieux) au charbon de bois (mine d’argent), en passant par les bois secs (charpentes), la 

problématique spécifique des bois carbonisés reliques de l’incendie récent de la charpente de 

Notre-Dame de Paris et la réalisation expérimentale de la taille d’un pieu avec les techniques 

du néolithique. 

Chaque chantier est soigneusement décrit et contextualisé. L’activité de la doctorante, souvent 

très partielle dans l’ensemble de l’étude, est décrit avec le détail nécessaire à la 

compréhension des analyses consacrées au bois. Ces récits font œuvre de pédagogie pour 

les participants à de tels chantiers confrontés à des reliques en bois. Chaque fois, la doctorante 

fait part de la modestie de sa contribution, du regret de ne pas avoir encore des résultats 

d’analyse qui prendront du temps et des limites actuelles des techniques d’investigation. 

A l’aune d’un examen traditionnel de travail de thèse, ce chapitre pourrait apparaître comme 

une collection disparate d’études de cas très inachevées. Mais les résultats ne sont pas le but 

 
1 Thèse de doctorat de l’Université de Lorraine, École doctorale Sociétés, Langages, Temps, 

Connaissances, Unité de recherche : Laboratoire Histoire et Cultures de l'Antiquité et du Moyen Âge 
(HisCAnt-MA, EA 1132) présentée et soutenue à l’Université de Lorraine (Nancy), le 15 décembre 2022. 
2 Membre de l’Académie d’agriculture de France, section 2 « Forêts et filière bois ». 
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premier de cette déambulation dans des chantiers aussi divers comme l’explicite la dernière 

partie consacrée à l’approche épistémologique d’une activité scientifique qualifiée d’Archéo-

dendro-métrie. La partie la plus étoffée du texte (50 pages) concerne la rédaction et la mise à 

disposition d’un protocole détaillé et circonstancié (bois immergé, bois sec, charbon de bois) 

pour l’étude des bois archéologiques et historiques. C’est un résultat concret de la thèse. 

Mais l’objet principal de cette partie, évoqué dans deux petits chapitres encadrant le protocole, 

est de discuter du statut de cette activité de création de savoirs : discipline nouvelle ou 

approche concertée de disciplines relevant de l’histoire (et/ou de l’archéologie) et des sciences 

du bois.  

Le terme « Sciences du bois » lui-même n’est pas considéré comme une discipline mais un 

conglomérat de disciplines (au sens académique du terme) relevant des sciences de la 

matière, des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales. L’analyse 

épistémologique est donc tout à fait instructive pour notre communauté : peut-on inscrire 

« Sciences du bois » en tant que discipline, ce que s’autorise peu ou prou le nouveau Master 

Sciences du bois mis en place l’année dernière dans l’Université de Montpellier. 

L’utilisation et l’analyse des racines d’origine grecque comme dendron pour l’arbre, xylon pour 

le bois, archaios pour le passé, logos pour le discours et metria pour la mesure structurent la 

démarche de manière très intéressante. Elle souligne une différence fondamentale entre les 

sciences de l’arbre (dendrologie) qui s’intéressent aux parties de l’arbre comme le tronc ou les 

branches avec leurs cernes annuels (dendrochronologie) et les sciences du bois matériau 

(xylologie) qui se répartissent classiquement en physique (y compris l’anatomie qui est la 

description de la structure intime du bois), chimie, mécanique (dont l’usinage), biologie des 

biodégradations … En toute logique, il faudrait utiliser le double préfixe xylo-dendro après 

archéo. 

La doctorante oscille entre logie et métrie comme suffixe, alors qu’il semble que la mesure 

(métrie) soit une partie (expérimentale) du discours (logie) et que le travail présenté par la 

doctorante dépasse la seule mesure, même si celle-ci occupe une part très importante du 

travail réalisé. Alors : archéo-dendro-métrie ou archéo-xylo-dendro-logie ? La doctorante elle-

même incite à la discussion. 

La succession de racines nécessaires pour caractériser une activité concrète pose bien 

entendu la question finale du travail : nouvelle science (ou discipline) ou approche 

multidisciplinaire ? Question qui appelle la suivante : faut-il former des scientifiques avec un 

savoir (et savoir-faire) multidisciplinaire pour faire dialoguer les spécialistes des disciplines 

quitte à n’être à la pointe dans aucune de ces disciplines ? Et les spécialistes des disciplines 

peuvent-ils (vont-ils) aborder efficacement les questions complexes posées par l’interprétation 

des bois anciens ? 

Pour finir, la thèse présentée est une contribution éclairée et passionnante aux méthodes de 

la construction de savoirs sur les objets complexes, quand le découpage strict en approches 

disciplinaires s’avère souvent assez décevant. Il faut aussi signaler une large contribution à la 

valorisation des travaux de cette thèse avant sa soutenance, dans les revues du domaine et 

les communications orales scientifiques ou plus professionnelles (voir liste ci-après).  

Tout cela justifie amplement que ce document soit reconnu à la faveur d’une publication mise 

à disposition sur le site de l’Académie d’agriculture de France. 
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