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Localisation du mat6riel

L'ensemble de la c6ramique d6couverte sur le site
omalien provient de six fosses (Fl-F2-F7-F8-F9-Fl2) et
de deux sondages (526 et S3?). Trois de ces fosses (Fl-
F2-F9), conserv6es sur une profondeur allant de 45 d
I l0 cm, recelaient presque la totalit6 du mat6riel tandis
que les trois autres dont la profondeur n'6tait pr6serv6e
que sur l0 A 20 cm, ne livraient que quelques tessons
(tableau l). Trois fragments de poterie danubienne furent
6galement mis au jour dans deux sondages situ6s d I'est
des fosses.

Plusieurs remontages ont 6t6 effectu6s entre les diff6-
rentes couches de m€mes fosses. Par contre, des tenta-
tives d'assemblage de fragments trds semblables mais
appartenant i des fosses diff6rentes se sont r6v6lees
infructueuses.

Composition du mat6riel

Les fosses ont livr6 de la c6ramique omalienne d6cor6e
(2,216 kg) et de la poterie omalienne grossidre (2,043 kg).
A l'exception de 3 vases bien conserv6s, le mat6riel est

contitu6 de tessons de taille vari6e. L'ensemble repr6sen-

terait environ 58 vases d6cor6s et 55 vases grossiers.

A ce premier ensemble, viennent s'ajouter 78 tessons
non ruban6s (0,155 kg) de taille trds r6duite. Ces derniers
apparaissent dans cinq des six fosses fouillees (F I -F2-F7-

F8-F9) et dans un des sondages (S37). n faut encore
signaler la pr6sence de 5,348 kg de terre cuite essentielle-
ment form6e de petits nodules de calibre plus ou moins
identique. On y trouve de trds rares fragments de torchis,
identifiables aux traces laiss6es en creux par les
branchages et les brindilles.

I. La c6ramique omalienne

l. Ln ilrersnlAu ET LEs TECHNIQUES DE FABRIcATIoN

a) L'argile

La c6ramique t6moigne, dans I'ensemble, d'un trds bon

6tat de conservation.

La p?rte est extrdmement fine avec des grains de quartz

roul6s dont la taille, inf6rieure ou identique i I mm,

depasse rarement 2 mm pour la c6ramique d6cor6e. Dans

les vases grossiers, la taille des grains de quartz augmente
mais les trds gros elements sont rares. Selon toute proba-

bilit6, I'argile utilis6e serait d'origine locale ainsi que le

prouve la pr6sence, dans certains tessons, de travertin ou
de diverses petites particules roul6es : v6ritable gravillon
inclus dans la pdte. Cette argile convenait donc parfaite-
ment i l'6laboration des poteries.

b) Les ddgraissants

Dans la c6ramique d6cor6e, les d6graissants, parfois
ajout6s par l'homme, le sont g6n6ralement en faible
proportion et, le plus souvent, la taille des 6l6ments est
r6duite. Dans la poterie grossidre, les d6graissants sont en
quantite plus importante et les particules ajout6es sont
plus grandes.

Un examen ir I'ceil nu a r6v6l6 la pr6sence de plusieurs
types de d6graissant.

1. La chamotte (12o/r). Elle apparait rarement dans
les vases orn6s (9 o/t) etle cas 6ch6ant, il s'agit de faible
quantite et de petites particules. Par contre, elle constitue
le d6graissant principal (63 V") de la c6ramique
commune. La taille des 6lements varie de l ir 8 mm et leur
nombre est parfois trds 6lev6. Dans certains cas, la
chamotte est combin6e d du travertin, du ltn gravier, du
silex ou du quartz 6clat6.

2. Le silex (2 ol'). I est pr6sent dans quelques tessons
d6cor6s mais il accompagne le plus souvent la chamotte.
Cette pr6sence occasionnelle et la taille des 6l6ments
souvent isol6s (4 d 8 mm) semblent indiquer qu'il s'agit de
particules introduites fortuitement et non d6lib6r6ment
dans l'argile utilis6e.

3. Le quartz 6clatd (2 o/"). Faiblement repr6sent6, il
apparait aussi bien dans I'argile des vases d6cor6s que
dans celle des vases grossiers. Il accompagne souvent la
chamotte. L'aspect anguleux des particules, trds diff6rent
de celui des grains de quartz inh6rents ir l'argile, permet
de croire qu'il s'agit de quartz eclate peut-Otre d6lib6r6-
ment ajout6 d la pite.

4. Le travertin et les gravillons (l o/o). Ils s'observent
quelque fois dans la pAte des vases grossiers mais, tout
comme les plus gros grains de quartz, ils faisaient proba-

blement partie int6grante de I'argile employ6e. Ils sont' en
effet, trds abondants et la taille des particules est tris

variable; de plus ils accompagnent parfois la chamotte.

5. Les dibris vdgdtaux. Seuls deux tessons ont
conserv6 en surface des traces en creux qui sont les
negatifs de d6bris v6g6taux. Leur nombre n'est cependant
pas assez repr6sentatif pour en permettre l'6tude.

6. L'os. Des particules d'os ont 6t6 rep6r6es dans un
tesson.
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Les d6graissants de debris v6g6taux et d'os sont des cas
trop isoles; ils n'entrent donc pas en ligne de compte dans
I'analyse g6n6rale.

Dans 33 o/,r des cas, repr6sent6s essentiellement par la
c6ramique d6cor6e, la pite ne contient aucune adjonction
et seuls de fins grains de quartz sont visibles.

c) La coloration

La couleur ext6rieure des parois des vases de la
c6ramique d6cor6e varie du gris moyen au noir
(7.5 YR 2.5/O-7.5 YR 3/0-10 YP.ZIt et l0 YR 3/l selon
les Munsell Color Charts sont les nuances les plus
fr6quentes). Il arrive que la coloration de la paroi ne soit
pas homogdne et allie le gris ou le noir i des nuances de
beige. La face int6rieure de la paroi est grise, gris-beige ou
beige fonc6 ( l0YR 4l t - l }YP.5l2 et  513-10 YR 6/3-
7.5 YR 512) et plus rarement noire (7.5 YR 2.510 et 3/O-
l0 YR 3/l). Le noyau de la paroi est gris ou gris beige
(7.5 YR 512 et 612-10 YR 3/l). La coloration noire est
trds recherch6e pour les vases d6cor6s et t6moigne d'une
cuisson en milieu r6Jucteur ou d'une phase r6ductrice d la
fin de la cuisson. Un seul vase d6cor6, de bonne facture.
offre une belle teinte rouge (photo ci-dessous).

La c6ramique grossidre, par contre, offre une plus
grande vari6t6 de tons. La paroi ext6rieure est gris fonc6 d
noir (7.5 YR 2.5/0-10 YR 3/l) ou gris beige (10 yR 5/3-
l0 YR 6/3) ou m€me beige orange (?.5 YR 5/4). pour la
face int6rieure, les teintes gris beige sont dominantes
(10 YR 5/2 et 5/3-l0YP.612 et 6/3). Le noyau de la
paroi est souvent gris beige (10 YR 512 et 513).

d) Les techniques

Les surfaces des vases orn6s ont, en grande partie,
conservr3 un trds bel aspect lustre. La c6ramique
grossidre, d surface rugueuse, pr6sente une moins bonne
finition. Seuls, quelques vases sont parfois liss6s.

Enfin, il reste d signaler l'utilisation d'une pdte blanche
ins6r6e dans le d6cor en creux de plusieurs vases. Cette
technique permet au motif de mieux se d6tacher sur le
fond sombre de la paroi.

2. Lps FoRMEs

Les formes sont classiques et de trois types :
- le type sph6rique;
- le type piriforme;
- le type hemispherique avec ses variantes : h6misph6-

rique d bords droits et h6misph6rique ir bords droits
l6gdrement rentrants.

Parmi les formes h6misph6riques, il faut noter la
pr6sence de quatre petits vases non orn6s dont deux ont
un hauteur de 4 i 4,5 cm et les deux autres, de taille
encore plus r6duite, une hauteur de 2,5 cm.

L'6paisseur des parois diffdre selon qu'il s'agit de la
poterie fine ou de la poterie grossidre mais d I'int6rieur de
ces deux ensembles, les fluctuations sont trds faibles.

La frgure I montre que 80 o/u de la production de
c6ramique d6coree prEsente une 6paisseur variant de 4 it
6 mm (50 o/o regroupant les vases de 4/5 mm et 30 %o
repr6sentant les vases de 6 mm).

Les 6paisseurs extr€mes, rarement observ6es, vont de
2 et 3 mm (5 yo) d l0 et parfois 13 mm (moins de I o/o).

En ce qui concerne la production de c6ramique
grossidre, l'6talement des chiffres est l6gdrement
sup6rielr avec toutefois une concentration de l'6paisseur
entre 6 et 9 mm (77 ,5 o/o). Les extr€mes vont ici de 5 mm
(7,7 o/o) d l2ll3 mm (2,5 o/o).

3. Lrs MoyENS DE pREHENsToN

A plusieurs reprises, des boutons et des oreilles ont et6
observ6s sur les vases de c6ramique grossidre; leur
apparition sur des vases d6cor6s est beaucoup plus
discrete. De fagon g6n6rale, le bouton est largement
pr6dominant (9O,5 o/,t).

Les boutons appliques sur le bord des vases orn6s
interrompent toujours les motifs d6coratifs dans lesquels
ils s'intdgrent (fig. 6-1, 6-2, 6-6). Leur fonction est
vraisemblablement ornemantale en raison de leur petite
taille. Dans certains cas, ils sont associ6s ir une oreille
fix6e d mi-hauteur du vase (fig.6-l). Les boutons sont
ronds ou ovales, parfois perfor6s et dans ce cas, leur faible
pro6minence les distingue des v6ritables oreilles.

C'est dans la poterie grossidre que I'on trouve la plus
grande variet6 de formes. Pour la morphologie des
boutons et des oreilles, j'ai repris les types 6tablis par
Stehli pour la c6ramique de Langweiler 2 (Stehli, 1973,
fig. 36 et 37). La figure 2 regroupe les ty'pes observ6s d la
place Saint-Lambert. Le bouton est quelquefois rond
mais il est le plus souvent ovale. Peu pro6minent lorsqu'il
est greff6 sur le bord (fig. 5-7), il devient plus important
lorsqu'il est applique aux deux tiers de la hauteur du vase.
Dans ce dernier cas, il est horizontal et g6n6ralement 6tir6
vers le haut (f ig. l4-5).

Le type de I'oreille est trds rare dans le mat6riel de la
place Saint-Lambert (9,5 o/,). A une exception prds
(fig. 7-9), I'oreille a la forme d'un boudin sym6trique
(fig. 7-8) appliqu6 d I'horizontale sur la paroi.
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4. Lp nicon
Les diff6rentes entit6s du d6cor : bord, ruban, remplis-

sage et motifs secondaires seront d'abord trait6es tandis
que I'organisation g6n6rale sera 6tudi6e en second lieu.

En ce qui concerne l'6tude des composants, je me suis
r6f6r6e, afin d'6viter la prolif6ration des classifrcations, d
la nomenclature 6tablie par Margarete Dorhn-Ihmig
(1974) pour la r6gion du Rhin.

l .  Le bord (ng.3)
Tous les fragments de bord d6couverts sur le site sont

soulign6s d'un d6cor qui peut 6tre class6 comme suit :

B f 6 ' r  :

Bf  r3 :

le ruban est form6 de sillons paralldles grav6s au
poingon;
le ruban est limit6 par deux traits et rempli de sil-
lons r6guliers grav6s au poingon;
le ruban est limit6 par deux traits et rempli d'inci-
sions longitudinales discontinues et parfois
s6cantes, r6alis6es au poingon;
le ruban est form6 de sillons paralliles grav6s au
peigne;
le ruban, limit6 par deux traits, est rempli d'inci-
sions longitudinales r6alis6es au peigne;
le ruban est limit6 par deux traits et rempli de sil-
lons crois6s r6alis6s au poingon;

Bf 25 : le ruban, limit6 par deux traits, est rempli de
coups de poingon r6gulidrement dispos6s;

Bf 27 : le ruban, limit6 par deux traits, est rempli d'im-
pressions obtenues au peigne;

Bf27'r:le ruban, limit6 par deux traits, est rempli d'im-
pressions au peigne avec alternance de pointill6s
et de sillons pointillds;

Bf 30 : le ruban est form6 de plusieurs lignes de coups de
poingon;

Bf 33 : le ruban est obtenu par des impressions au peigne.

Le motif le plus souvent relev6 est le type Bf 3; il
apparait trente-quatre fois (fig. 6-7). n est suivi d'assez
loin par le type Bf 6 (19foi$ (fig. l4-l). Les types Bf 5
(13 fois), Bf 33 (12 fois), Bf 4 (l I fois) etBf 27 (l I fois)
sont encore bien repr6sent6s de m6me que le Bf 25 (7 fois)
(fig. 7-5). Les autres motifs apparaissent ir une ou deux
reprises, rarement plus, dans I'ensemble du mat6riel.

Les motifs d'interruption interviennent 6galement au
niveau de l'6tude du ruban. Cette interruption peu se
marquer par un trait simple ou double dans I'angle du
chevron (fig.6-3), par deux traits laissant un espace
r6serv6 dans I'arrondi de la courbe (hg. 8-3) ou encore par
plusieurs traits dans l'arrondi de la courbe (fig. ll-10).

tBf6'et Bf27'sont des types qui pourraient €tre int6gr6s dans
ceux cre6s par Margarete Dohrn-Ihmig. Toutefois, en raison de l6gdres
diff6rences, il m'a sembl6 pr6f6rable de les distinguer tout en gardant
un lien de parent6 avec les types pr6existants.

0
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Bf4

Bf5

Bf6

R4
R6
R9

R r 0
R l l
R23
R25

R26

deux ou plusieurs lignes grav6es au poingon;
deux s6ries de pointill6s grav6s au poingon;
trois s6ries de pointill6s grav6s au poingon;
deux s6ries de pointill6s grav6s au peigne;
plus de deux s6ries de pointill6s grav6s au peigne;
plusieurs lignes horizontales r6alis6es au peigne;
plusieurs s6ries de pointill6s gravEs au peigne mais
en plus, limit6es par un ou deux traits de cl6ture;
deux ou plusieurs rang6es de sillons pointill6s
grav6s au poingon.

Le motif le plus utilis6 est celui des deux s6ries de
pointill6s grav6s au poingon (R6) (fig. 6-2,6-3,6-4). Il est
suivi de prds par les diff6rents d6cors obtenus au
poingon : deux ou plusieurs lignes grav6es (R4) (fig. l2-
l), trois s6ries de pointill6s (R9) (fig. l0-2, l0-3), deux ou
plusieurs rang6es de sillons pointill6s (R26) (hg. l0-l) et
par un d6cor au peigne : celui des lignes grav6es (R23)
(fig. 6-6). Les s6ries de pointill6s grav6s au peigne (R l0 et
Rll) sont beaucoup moins abondantes (flrg.5-l). Le
d6cor de pointilles grav6s au peigne et limit6 par un trait
(R25) n'apparait qu'une seule fois (frg. 6-5).

2. Le ddcor principal

Le motif du ruban est commun irla d6coration de toute
la poterie omalienne orn6e mais des diff6rences s'obser-
vent au niveau de sa r6alisation. Dans l'ensemble livr6 par
la place Saint-Lambert, onze types ont 6t6 r6pertori6s
(fie.4).

Frc. 4.
Dicor du ruban.
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Ces diff6rents motifs sont localis6s aux endroits ori la

courbe et le chevron opdrent une rupture de mouvement.

Un tesson t6moigne d'une interruption du ruban d mi-

hauteur du motif en m6andre. La rupture, commune it

deux rubans voisins, est obtenue par une bande horizon-

tale d6limit6e par des traits et remplie d'incisions triangu-

laires grav6es au poinqon (firg. l4-4).

En ce qui concerne les motifs secondaires, on observe

trds peu de vari6t6s : impressions triangulaires ou ovales

r6alis6es au poingon, s6rie de pointill6s obtenus au
poingon ou au peigne et s6rie d'incisions longitudinales
grav6es au peigne. Les impressions au poingon, de taille

trds variable, sont isol6es ou group6es (fig. l4-2 et hg. 8-

5). Quant aux s6ries de pointillEs et d'incisions, elles font

ofTice de pendentif pour meubler I'espace entre les rubans

et sont accroch6es soit au d6cor du bord (hg.5-l), soit

au sommet d'un chevron (flrg. 8-l). Dans certains cas,

ces s6ries sont elles-m€mes encadr6es d'impressions
(fig. I l- l).

Outre le d6cor en ruban accompagn6 de motifs secon-

daires, il existe aussi quelques d6cors couvrant toute la

surface du vase.

Bf 48 : pincements r6guliers obtenus au doigt ou ir I'aide

d'un bitonnet;
Bf 50 : coups de poingon align6s formant des motifs

anguleux, rhomboidaux ou sPiral6s ;
Bf50'2:sillons pointill6s r6alis6s au poinqon et formant

des motifs anguleux, rhomboidaux ou spiral6s.

3. L'organisation du ddcor

Tous les vases. m6me ceux i d6cor couvrant, ont un

bord orn6.

Les diff6rents types de rubans s'articulent en motifs

curvilin6aires ou en motifs rectilin6aires. Les motifs

courbes forment des arcs ou des spirales. Toutefois, une

seule organisation de ce genre se devine parmi les tessons

d6couverts : il pourrait s'agir d'une volute (fig. 6-7). Par

contre, le d6cor en chevron est mieux repr6sent6. Il

s'organise de diverses fagons : en simple ruban occupant

la hauteur et le pourtour du vase (fig. 8-5) ou en triangles

et en losanges emboit6s (frg. 14-l).

Dans I'ensemble, les d6cors sur base de chevrons sont

un peu plus nombreux que les d6cors r6alis6s i partir de

courbes.

Il est int6ressant de signaler, dans le mat6riel de la place

Saint-Lambert, I'existence de deux vases. L'un d'eux est

particulidrement bien conserv6 et le d6cor, 6tendu ir toute

la surface, est dispos6 en cercles horizontaux concen-

triques alternant les sillons r6alis6s au peigne et les

pointillds (fig.6-l). Deux autres fragments de vase

reprennent cette disposition (frg. I 2-8 et I 3- I ). Ce type de

d6cor est peu fr6quent.

2 Tout comme les types Bf 6' erBf 21'6taient apparent6s aux Bf 6
eIBf2'7, le type Bf50'est proche du Bf50. Une legdre diff6rence a
contribu6 i les s6parer.

Les tessons d motif couvrant (type Bf 50 et Bf 50)

repr6sentent vraisemblablement deux d trois vases. I'Jn

seul fragment t6moigne d'une organisation de ces aligne-

ments en motifs anguleux, peut-6tre losangiques (hg. 8-6).

Une indication analogue est fournie par un tesson d6cou-

vert lors des fouilles de 1907 (De Pu1'dt, l9O9a, fre. 5-2).

Il reste ir aborder le probldme du d6cor de la poterie

grossidre. De faqon g6n6rale, la surface des vases
grossiers est rugueuse ou liss6e. Parfois des 6l6ments trds

simples peuvent I'animer, par exemple un cordon en relief

situ6 i hauteur des moyens de pr6hension qu'ils relient

d'ailleurs entre eux (fig. l4-5).

5. Lus coMPARAIsoNs

|. Les comparaisons qvec la Belgique

La c6ramique ruban6e de la place Saint-Lambert
s'insdre parfaitement dans I'ensemble du mat6riel omalien
connu par les fouilles.

Les quelques tessons publi6s pour le site de Grand-

champs (De Puydt, 1909, t. XXVI) sont trds semblables
d notre mat6riel.

Les types de rubans : Bf 3, Bf 5 et Bf 25 existent sur
plusieurs sites de Hesbaye : Niva (De Puydt, 1904,
pl.II,5), Omal (De Puydt, 1902, frg.25), Horion-
Hoz6mont (Tromme, 1976, pl. XIV) et aussi en
Limbourg belge d Vroenhoven (Fr6mault, 1965, pl.22).

Le remplissage par sillons crois6s (Bf 13) apparait ir

Niva (De Puydt, 1904, pl.II,4), d Grandchamps (De

Puydt, 1909b, t. XXVI), i Wonck et d Tilice (Hamal-

Nandrin, Servais et Louis, 1936, fig. 62) et d Vroenhoven
(Fr6mault, 1965, pl. 17, 15 et l6)'

Les d6cors couvrants sont 6galement repr6sent6s dans
la plupart de ces sites.

Les deux vases d d6cor concentrique trouvent leur
parallele dans une poterie de Vaux et Borset (De Lo6,
1928, frg.43) et dans un tesson provenant de Wonck
(Hamal-Nandrin, Servais et Louis, 1936, fig.63). Sur le

vase de Vaux et Borset, les cercles s'arr6tent d mi-hauteur

de la panse. La forme du vase, le petit bouton fix6 sur le

bord et le mamelon perford situ6 d mi-hauteur sont, en

tous points, identiques aux caractdres du vase de la place

Saint-Lambert.

Des rapprochements s'effectuent encore avec la

c6ramique des sites ruban6s du Hainaut. A Aubechies,
par exemple, on retrouve les m6mes rubans Bf 3, Bf 5 et

Bf 25 (Constantin, Farruggia et Demarez, 1980;

Constantin et Demarez, 1983) d6jn pr6sents en Hesbaye.

2. Les comparaisons avec l'dtranger

Le mat6riel livr6 par les sites du Limbourg hollandais et

de la r6gion rh6nane offre beaucoup d'affrnit6s avec notre

c6ramique.

Les types de rubans : Bf 3, Bf 5 et Bf 25 apparaissent
trds souvent ir Elsloo et Stein ainsi que le d6cor du bord
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obtenu par deux ou plusieurs s6ries de pointill6s r6alis6s
au poingon (Modderman , 1970, tab. 4 I , 42, 67 ,86, 87 et
I t0).

Les m€mes constatations sont valables pour une
comparaison avec le site de Langweiler 2 (Stehli, 1973,
entre autres pl .  10, l -2,pI.  l l ,  l -5,  pl .  16,2-6 etB)
et celui de Kriln-Lindenthal (Buttler et Haberey, 1936,
tab. 53, 54, 55, 56).

Toutefois, il est important de signaler I'existence, dans
ces sites 6trangers, d'une phase ancienne ir d6cor lin6aire
simple et d bords non orn6s qui ne trouve pas de paralldle
dans la c6ramique ruban6e de la place Saint-Lambert.

IL La c6ramique non ruban6e,
dite c6ramique du Limbourg

Septante-huit tessons non ruban6s de trds petite taille
(min. : I X0,5 cm ir max. : 3 X3 cm) (0,155 kg) ont 6t6
d6couverts dans cinq fosses en m€me temps que la
c6ramique omalienne (tab. l). Trois constatations impor-
tantes se d6gagent d la lecture du tableau I :

- la pr6sence de c6ramique du Limbourg dans toutes les
fosses;

- la < richesse D en tessons du Limbourg de la fosse 9
par rapport aux deux autres fosses importantes (F I et
F2) ayant livr6 un mat6riel abondant;

- l'importance relative de la c6ramique du Limbourg
dans les couches l, 2, 3 et 5 de la fosse 9. Ces couches
contiennent i la fois de la c6ramique ruban6e, faible-
ment repr6sent6e ainsi que des tessons du Limbourg,
nombreux par comparaison avec les autres fosses. La
couche 4, par contre, offre une image diff6rente avec
une masse importante de c6ramique ruban6e et une
pr6sence trds limit6e de c6ramique du Limbourg. Un
tesson isol6 mais de facture similaire provient d'un
des sondages situes d I'est des six fosses.

La plupart des fragments sont d6cor6s. Quelques
6lements sans d6cor ont 6t6 attribu6s i cet ensemble sur la
base de caractdres g6n6raux identique: type de pdte,
d6graissant et degr6 de conservation.

Tesrseu I
Ripartition de la cdramique dans les fosses

Localisation Cir. rubanie Cir. Limbourg

Fosse I
c . l .
c.2.
c.3.
C. remani6e
Ravivage coupe
Tamisage

74 (0,9s7 ks)
I 83 (2,278 kg)
96 (0,763 I kg)
2a (0,0s0 kg)
3 (0,00e ke)

22 (0,033 kg)

2 (0,003 ke)
6 (0,008 kg)
2 (0,009 ke)

Fosse 2
Limon sup6rieur
C . I A .
c . l B .
c.2.
c.3.
c.4.
c.6.
c.'1.
Couche ind6term.

33 (0, I a0 kg)
I l9 (o,as7 kg)
128 ( l , l 9skg )
25 (0,030 ke)
a7 (0,295 ke)

I (0,024 kg)
t )

| (0,003 kg)
I (0,002 kg)

2 (0,001 kg)
I (0,001 kg)
I (0,00 I kg)

Fosse 7 9 (0,0s I kg) 2 (0,003 ke)
Fosse 8

c.A.
c.B.

a (0,010 kg) I (0,00 I kg)
I (0,001 kg)

Fosse 9
D6blais sup6rieurs
c . l .
c.2.
c.3.
c.4.
c.5.
c.6.
c.8.

l (  )
s3(0 ,212kg)

158 (0,0a? kg)
l2a(0 ,651kg)
I t9 (2,323 ke)
29 (0, I 80 kg)

I (0,006 kg)
I I (0,051 kg)

l0 (0 ,013kg)
l8 (0,03s kg)
I I (0,022 kg)
2 (0,003 kg)

l4 (0,037 kg)

Fosse | 2 s (0, la3 kg)
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l. Le MnrERIeu
ET LES TECHNIQUES DE FABRICATION

a) L'argile

La majorite des tessons t6moigne
conservation. Ils sont trds friables
poudreuse, s'6caille facilement.

d'une mauvaise
et leur surface,

La pdte parait, en tous points, analogue d celle utilis6e
pour la fabrication des vases omaliens : une argile conte-
nant de petits grains de quartz roul6s.

b) Zes ddgraissants

A cette argile, s'ajoutent des d6graissants de trois

types :

l. La chamotte (55 o/o). On la trouve sous forme de
petites particules ne d6passant jamais 2 mm. Elle peut

€tre associ6e i un autre d6graissant, le plus souvent d I'os.

2. L'os (14o1,). De petits 6l6ments de couleur blanche
attestent la pr6sence d'os. Par ailleurs, des 6tudes ont
prouv6 que, dans ce type de c6ramique, I'os 6tait brffl6 et
pil6 avant d'6tre int6gr6 i la pdte (Modderman, 1981,
p .  l a l ) .

3. La coquille (9 Vo). A la surface de certains tessons,
des particules grises, allongEes et parfois l6gdrement
convexes sont visibles. Une analy'se par lame mince a
permis leur d6termination : il s'agit de coquilles
d'escargot broy6es 3. Malgr6 sa faible repr6sentation, ce
type de d6graissant aurait 6te volontairement ajout6 car,
lorsqu'il est pr6sent, les 6l6ments sont nombreux et leur

taille atteint jusqu'd 4 mm.

Les 22 o/o restants regroupent les tessons dont la pAte

contient des grains de quartz sans aucune autre

adjonction.

Dds lors que la pdte est identique i celle utilis6e pour la

c6ramique omalienne, seul le mode de cuisson, diff6rent,
expliquerait la mauvaise conservation des tessons, leur

taille r6duite et I'impossibilite d'obtenir des remontages
m6me ir I'int6rieur d'une seule couche.

c) La coloration

La couleur est un second 6lement de diff6renciation par

rapport d la poterie omalienne. La couleur de la face

ext6rieure s9 situe dans les teintes beige orange d brun
rouge/brun (5 YR 5/4-5 YR 413-7.5 YR 4/2 selon les

Munsell Color Charts). La paroi int6rieure est gris fonc6

d noir (7.5 YR 2.5/0-5 YR 2.5/l-10 YR 3/l) et parfois

brun rouge (5 YR 3/3) i beige gris ou beige orange
(?.5 YR 512-1.5 YR 5/4). Cependant, on peut se

demander si la pellicule superficielle de la face int6rieure

est bien pr6serv6e et si la couleur gris fonc6 i noir si
fr6quemment observ6e correspond bien d la surface
int6rieure d'origine. L'int6rieur de la paroi est le plus

souvent noir ou brun fonc6 (?.5 YR 2.51O-lO YR 2'5ll-

5 YR 3/l) et il se pourrait que la coloration sombre de la
3 Je remercie Monsieur Eddy Potty, premier assistant au Service de

Pal6ontologie animale de I'Universit6 de Lidge, dont I'aide pr6cieuse a

permis la d6termination par lame mince de ce d6graissant.

face int6rieure corresponde dejd d la surface du noyau de
la paroi. Cette coloration est due soit i une cuisson des
vases en mitieu oxydant, soit ir une phase oxydante en fin
de cuisson.

d) Les techniques

Plusieurs cassures en biseau trds nettes indiquent un
montage des vases au colombin : technique caract6ris-
tique pour cette c6ramique.

2. Ln ronlrs

Malgr6 le grand nombre de tessons d6couverts, les

el6ments susceptibles de donner des informations sur la
forme et la taille des vases sont inexistants. Cette absence
d'information est une cons6quence de l'6tat trds fragmen-
taire du mat6riel.

L'ensemble ne comprend que trois bords d6cor6s dont
I'un avait d6jir 6te d6crit pr6cedemment (Rousselle, l98l ).
Tous trois semblent appartenir d des formes ouvertes :
deux bords pourraient €tre verticaux (hg. I I -2 et I 3- I 4)
tandis que le troisidme serait legdrement rentrant
(fie. l3-5).

L'6paisseur des parois est trds variable avec toutefois
une fr6quence d'6paisseur concentr6e entre 5 et ? mm.

3. Ls o6con

La d6coration est lin6aire. Elle se compose soit de
sillons trds frns et peu profonds grav6s d l'aide d'un instru-
ment tranchant (fig. 7-13) soit de sillons plus ou moins
larges de profondeur variable obtenus au poingon ou au
bdtonnet (fig. 5-9 et I I - l3). Ce t1'pe de sillon est g6n6rale-
ment moins r6gulier que le pr6c6dent. Il existe aussi de
fines incisions ou des impressions de forme triangulaire
ou semi-circulaire, r6alis6es au poingon ou d I'ongle
(fig. l0-7). Dans certains cas, elles semblent surim-
primees i un sil lon (fig. l3-6, l3-7 et l3-8).

Les traits sont paralleles et forment des motifs en
chevrons ou en ar6tes de poisson (fig. l3-9). Quelques
tessons orn6s de sillons l6gdrement courbes pourraient
appartenir d un type de d6cor diff6rent (fig. I I - I 3).

Les tessons non orn6s repr6sentent vraisemblablement
des plages non d6cor6es de certains vases.

4. LBs coMPARAIsoNs

Face d l'6tat trds fragmentaire du mat6riel, force est de

constater l'absence de donn6e suffisante pour ce qui

regarde la forme et l'organisation des d6cors.

l. Les comparaisons avec la Belgique

Le type du sillon large et peu profond et le motif en

ar€tes de poisson sont toutefois pr6sents dans d'autres
sites omaliens de Belgique. Des bords, identiques ir ceux
d6couverts, existent d Aubechies dans le Hainaut
(Constantin et Demarez, 198 l, f ig. l, l3-14). On y trouve

aussi le motif en ar6tes de poisson et le large sillon irr6gu-
lier (Constantin et Demarez, l98l). Les m6mes carac-

tdres s'observent sur plusieurs tessons de Rosmeer
(Modderman.  1981,  f ig .8.  9 et  l0) .
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Le d6graissant constitu6 d'os se trouve 6galement dans
le mat6riel livr6 par ces sites.

2. Les comparaisons avec l'Ltranger

Aux Pays-Bas, plusieurs sites ruban6s ont livr6 des
tessons similaires. On peut citer, entre autres : Elsloo,
Stein (Modderman, l98l). En Allemagne, des 1936,
Buttler avait isol6 des fragments analogues dans le
materiel ruban6 de Kciln-Lindenthal (Buttler et Haberey.
1936 ,  t a f . 6 l ) .

Il y a peu, une 6tude r6alis6e pour la vall6e de I'Aisne
vient de mettre en lumidre I'existence de cette m6me
c6ramique dans les sites ruban6s r6cents du Bassin
Parisien (Constantin, Coudart et Boureux, 198 l).

L'analyse fait apparaitre une diff6rence entre la
c6ramique non ruban6e de la place Saint-Lambert et celle
livr6e par les autres sites ruban6s belges ou 6trangers : la
pr6sence d'un d6graissant constitu6 de coquilles
d'escargot. Il semble que ce t1'pe de d6graissant soit
observ6 ici pour la premidre fois.

III. Conclusion

Le mat6riel ruban6 d6couvert place Saint-Lambert
forme un ensemble homogdne. Il refldte de fagon parfaite
l'image traditionnelle de la c6ramique ruban6e et, du point
de vue chronologique, s'intdgre dans les phases Id A IId
de la chronologie de Modderman (Modderman, 1970) et
de Margarete Dohrn-Ihmig (Dohrn-Ihmig, 1974).

Un l6ger d6calage pourrait exister entre les trois fosses
principales (FI-F2-F9). I l semble que la fosse2 soit
l€gdrement < post6rieure > aux fosses t et 9. En effet,
certains types de rubans dont l'apparition est tardive
(Bf 6, Bf 27, Bf 33, Bf 50) constituent l'essentiel du d6cor
des tessons et ceci m€me dans les couches profondes de la
fosse. Ces types ne sont attest6s que de fagon sporadique
dans les autres ensembles et, le cas 6ch6ant, uniquement
dans les zones sup6rieures du remplissage.

La c6ramique non ruban6e, dite du Limbourg, est
pr6sente dans cinq fosses omaliennes. Elle constitue, un
second ensemble qui trouve son paralldle en Belgique et d
l'6tranger. Il faut n6anmoins souligner I'existence de
particularit6s propres au mat6riel de la place Saint-
Lambert : l'utilisation d'un d6graissant fait de coquilles
d'escargot, la taille tres r6duite des tessons et l'impossibi-
lite d'obtenir des remontages. Sur ces deux derniers
points, on constate d'embl6e la diff6rence par rapport au
mat6riel ruban6 qui, scell6 dans les m6mes conditions,
offre un bon 6tat de conservation et de nombreuses possi-
bilit6s d'assemblage.

Ceci ne peut, semble-t-il, que partiellement s'expliquer
par un mode de fabrication et surtout un mode de cuisson
diff6rents entre les deux c6ramiques, la technique des
vases ruban6s 6tant plus soign6e.

L'intervention d'6l6ments ext6rieurs tels le temps et
l'environnement me parait trds probable. Un s6jour en

surface expliquerait la det6rioration plus rapide et plus
importante. Il n'est donc pas exclu de chercher I'origine
de la c6ramique du Limbourg dans la couche superficielle
entam6e par les porteurs de la c6ramique rubande lors du
creusement des fosses.
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