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Jeon GUILAINE

PREFACE
CARDIAUX ET RUBANES : LA FIN DU MUR ?

A I'heure oi les probldmes li6s i l'avdnement sur le
sol europden des premidres communaut6s agricoles
lont l'objet de profondes reconsid6rations, ce colloque
sur les relations Cardial/Ruban6 - dont voici les Actes -
est particulidrement bien venu. Les textes ci-aprOs ne
se contentent pas en effet d'apporter de nouveaux ma-
t6riaux ir l'6tude de "cultures" d6ji bien identifi6es. Au
contraire voili que de nouvelles questions surgissent,
que des moddles de n6oli thisation sont repens6s,
remis en question, et que des formulations ou des pro-
positions enti€rement neuves se tont jour gA et li, dont
quelques unes n'h6sitent pas i contester, voire i pro-
voquer.

Un constat d'abord : nous vivons la fin des cultures
ferm6es et de certains "systdmes" dans lesquels la re-
cherche nous avait gentiment enferm6s, tant il est vrai
que la force de certaines images a quelque chose de te-
nace et de s6duisant. Ainsi les clich6s classiques : en
M6diterran6e et sur ses marges, les groupes i poterie
imprim6e, vecleurs de bl6 et de moutons, un peu ma-
rins et pdcheurs aussi, agriculteurs en ltalie du sud, plus
mobiles i I'ouest ou les styles de vie m6solithiques au-
raient 6t6 plus difliciles i vaincre; en Europe centrale les
danubiens, prospecteurs de loess et br0leurs de fordts
dpaisses, multipliant d I'envi leurs villages de vall6es, le
long des grands axes fluviaux, pour finir leur course sur
les rivages de la mer du Nord. Deux mondes distincts,
totalement d6connect6s au plan culturel et 6cologique.

En v6rit6 lout n'est pas si simple. Le moddle fig6,
unique, a semble{-ildu plomb dans I'aile et les proces-
sus "sociaux" de conqudte du sol montrent un tel degr6
de complexit6 qu'il serait simpliste de les r6duire i quel-
ques images brutes.

La progression de la recherche d6range donc nos
valeurs et cela est r6confortant. llest vraique le compor-
tement du n6olithicien lui mdme ne manque pas de sa-
veur; ce chercheur n'en est pas i une contradiction
prds.

Lui arrive-t-il de tomber sur des mat6riaux quelque
peu originaux? Le voili qui s'empresse de d6finir un
groupe culturel, voire de forger une civilisation, en insis-
tant plus que de raison sur les sp6cilicit6s de sa trou-
vaille dont il s'agit de bien marquer la personnalitd. ll

s'applique donc i en vanter les traits particuliers, quitte
i les d6connecter le mieux possible de ses caracldres
plus communs, plus g6n6raux. En bref il isole culturelle-
ment, il b6tonne au plan g6ographique. ll joue de son
mieux la carte de l'autarcie et de "l'enfermement".

Veut-il i pr6sent tenter une synthdse sur le m6me
sujet, 6valuer avec un cerlain recul les ph6nomdnes
g6n6raux, voir comment s'art iculent A grande 6chelle
les relations et les contacts transcullurels? Le voili qui
n'h6site pas i se faire le d6fenseur ardent de la dilfu-
sion de telle technique ou de tel d6cor dont il retrouve
les paralldles sur des distances 6tonnanles. ll se met
dds lors en qu6te de d6nominateurs communs qui bra-
vent les espaces, sOr que ces jalons sonl des repdres
retrouv6s de d6placements ayant effectivement exist6.
l l  devient alors un apdtre des grands voyages. A
l'enfermement, aux originalit6s locales, il oppose alors la
mobilit6 et I'ouverture.

Tel est le n6olithicien : un curieux chercheur qu'il est
facile de prendre au pidge de ses propres contradic-
t ions.

Ces humeurs, on s'en doute, ont des incidences sur
la vision des 6v6nements. l l  est vrai que I 'homme du
N6olithique va vite. l l  est capable en moins d'un mil l6-
naire de propager le mouton, le boeuf , les c616ales ou
la technique de la poterie de l'est m6diterran6en i la
P6ninsule ib6rique. Certains voient en lui un homme
plein d'6nergie qui d6vore les fordts et les terres, un
aventurier toujours en quOte de nouveaux cieux.
D'autres le croient timide, r6serv6, ne s'implantanl que
difficilement dans des espaces bois6s, contraint de m6-
goter en permanence sa place au solei l  face i des
m6solithiques tenaces et menaqants.

Qui a raison ? Gageons que trop de donn6es nous
font d6faut. Les bonne fouilles sont rares. L'esprit de
l'arch6ologue a naturellement trop tendance d 96n6rali-
ser i partir de mat6riaux partiels, le lithique et la c6rami-
que le plus souvent, alors que toute une panoplie de
traits culturels nous sont tus : les vdtements, le cuir, la
vannerie et le domaine du bois : les contenants, les ou-
tils, les bAtons de prestige, etc. Surtout nous fait d6laut
le tissu complexe des relations sociales dans la commu-
naut6 ou entre les 6tablissements : la fagon de
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s' identif ier dans son propre entourage ou, i  plus
grande 6chelle, face aux communaut6s voisines ou
lointaines. Que repr6sentent dans le temps les vestiges
abandonnes sur un sol d'habitat, de grotte ou de plein
air? Par rapport i la dur6e, A la vie de groupe, i ses d6-
placements, i ses comportements sociaux et 6conomi-
ques, a fortiori par rapport au concept de culture?

Ces quelques mots, en pr6ambule, doivent certes
nous inciter i beaucoup d'humilit6, i prendre la mesure
de la partialit6 des outils alimentant notre r6flexion.

Ces limites pos6es, cet ouvrage prdsente un pre-
mier avantage : celui de la confrontation entre deux
aires culturelles jusqu'ici soigneusement isol6es I'une
de I'autre (dans la litt6rature!) mais dont les frontidres,
les murs de la s6paration, sont en train - le processus
est dans l'air - de voler en 6clats. lci le mur concern6
n'est pas est-ouest mais sud-nord. ll n'est autre que la
s6rie de chaines montagneuses qui barre, d'est en
ouest, le continent europ6en : Balkans, Dinariques,
Alpes, Jura et m6me, dans une moindre mesure, Massif
Central. Quel fut le r6le exact de ces massifs dans les
processus de n6olithisation? Furent-ils d'authentiques
frontidres naturelles bloquant tout rapport essentiel
entre cultures m6diterran6ennes et cultures de
I'Europe temp6r6e? Ou c6ddrent-ils plus ou moins rapi-
dement devant la dynamique des groupuscules pal6o-
agricoles colonisant les vall6es d'altitude et n'h6sitant
pas A franchir certains cols pour fusionner avec un autre
monde? Dans ces probldmes de contacts et de p6ri-
ph6risation, le tout consiste i pouvoir mesurer exacte-
menl en quoi la progression g6ographique peut mainte-
nir sans alt6ration notable une donn6e culturelle ou, au
contraire, favoriser sa transformation i une 6chelle plus
ou moins rapide. Au plan c6ramique on connait des cas
de dif{usion de formes ou de thdmes d6coratifs. sans
m6tissage aucun, sur de grandes distances. Mais on
sait aussi que certaines zones-tampons ont s6rieuse-
ment filtr6 les caractdres au point de les rendre m6con-
naissables i  leur sort ie. Un certain esprit  cri t ique est
donc 6l6mentaire.

Pr6cis6ment trois aires-lampons sont aujourd'hui
plus part icul ierement sur la sel lette m6me s' i l faut sans
doute s'attendre d trouver ce type de contacts un peu
partout.

D'abord une frange m6diane de la Yougoslavie (Bos-
nie, Montenegro) oi A. Benac a montr6 de longue date
la rencontre entre le StarEevo et les culture s d impressa
de I'aire dalmate et adriatique (Obre). Ensuite la r6gion
de la plaine du PO et de ses marges alpines oi seraient
69alement d6celables des influences balkaniques dans
les premiers horizons n6oli thiques. On sait aussi que
quelques chercheurs i tal iens ont d6fendu l ' id6e d'une
influence ruban6e sur la gendse du groupe de Fiorano
qui se d6veloppe au sud-est de I'aire padane, pr6sent6

comme la version italienne de la Linearbandkeramik. En
dehors de rares parent6s ddcoratives, la d6monstration
a besoin ici d'6tre confort6e car les r6pertoires morpho-
logiques de la c6ramique, entre autres, ne sont guere
superposables. La troisidme zone nous retiendra da-
vantage. ll s'agit de toute la fagade atlantique, du Portu-
gal i la mer du Nord. Aire complexe, tant6t monta-
gneuse comme dans le nord-est de la Pdninsule
ib6rique, mais le plus souvent caract6ris6e par des
plaines i zones basses reli6es par ce puissant trait
d'union que constituent les cOtes madnes. De plus, par
des artdres vives comme I'axe du Rh6ne ou le couloir
Aude-Garonne, I'irrigation en hommes, en id6es, en
techniques A partir des centres m6diterran6ens occi-
denlaux, est largement possible.

La mode est donc aujourd'hui i mieux analyser la re-
montde des influences m6ridionales vers I'Europe du
nord-ouest pour tenter de percevoir leur r6le exact
dans la n6olithisation de ces r6gions face aux impacts
issus de I'Europe moyenne. Et des interrogations sur-
gissent sur les 6l6ments ayant pu favoriser la gendse
de groupes ou de styles c6ramiques nord occidentaux :
Ruban6 r6cent du Bassin parisien, Blicquy, Villeneuve-
Saint-Germain, Limbourg, Hoguette. Certes, il est pos-
sible que la plupart de ces horizons aient tout bonne-
ment connu une gendse autochtone. Cela n'empeche
pas pour autant de d6tecter les 6ventuels stimuli ext6-
rieurs susceptibles d'en avoir favorisd l'6mergence i
partir d'un substrat m6solithique (ou en rupture avec
celui-ci).

Or le midi de la France et la P6ninsule ib6rique, vers
lesquels se tournent nos regards, comportent dans le
domaine c6ramique - le plus parlant en la matidre - une
telle vari6t6 de styles et de thOmes d6coratifs au N6oli-
thique ancien qu'il est difficile d'en tenter la systdmatisa-
tion. Nos appellations - Cardial, Epicardial - sont haute-
ment r6ductrices. On le voit bien aujourd'hui oi, au
Cardial, se juxtaposent des facids nord-tyrrh6niens et
des groupes p6riph6riques conlinentaux (caussenard,
aquitain, pyr6n6en); o0, mOme dans I 'aire languedo-
cienne classique, des d6cors au peigne, cannelds ou
autres, sont largement pr6sents ir c6t6 des motifs trai-
t6s i la coquille (Leucate, Gazel, Camprafaud). Enfin on
observe que tous ces styles ne sont pas cloisonn6s
mais interfdrent, souvent dans les mdmes ensembles,
ce qui d6montre I'inanit6 de certains compartimentages
cul ture ls  qu i  n 'ex is tent  que dans I 'espr i t  de
l 'arch6ologue.

L'expression "cultura de las cuevas", surtout appli-
qu6e aux aires m6ridionales de la P6ninsule ib6rique,
n'est pas plus heureuse car elle recouvre de multiples
facids tantot A dominante cardiale, tantdt i Cardial peu
pr6sent ou absent, sans parler de divers horizons origi-
naux plus ou moins synchrones de I'Epicardial (groupes
andalous, facids portugais de Furninha, etc.). Nuldoute
que le 16le de ce "vivier" ouest-m6diterran6en ne soit A
surveiller de tres pres.

Enfin les aiguillons externes sur I'Europe du nord-
ouest sont d'autant plus difliciles i saisir que cette aire
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g6ographique se situe en limite exlrdme des inlluences
continentales et, peut-dtre, m6diterraneennes. Cette
position en bout de course lui permet d'autant mieux de
r6agir par des cr6ations autochtones.

De tout ceci se d6gage une constatation : le besoin
d'un approfondissement, voire d'un renouvellement
des donn6es concernant, peu ou prou, tout le N6olithi-
que ancien d'Occident. Et c'est, pr6cis6ment, I'un des
m6rites de ce volume de poser clairement ce genre
d'interrogations.

Un autre intdrdt de I'ouvrage 16side, me semble-t-il,
dans la remise en question de certains moddles 6cono-
miques. Ainsi envisager une exploitation paslorale ex-
tensive des moyennes montagnes de Rh6nanie, du
Jura ou dailleurs par les ruban6s, avec occupations tem-
poraires de grottes ou d'abris, peut amener i revoir cer-
tains concepts. Et si les danubiens occidentaux avaient,
d avantage qu'on ne I'affirme, entrepris l'exploitation de
diverses niches 6cologiques situ6es en p6riph6rie, im-
m6diate ou lointaine, de leurs villages? Voild qui mettrait
i mal le systdme de cohabitation (pacifique?) avec les
derniers m6solithiques, mod6le courant dans la litt6ra-
ture, mais pas toujours pr6sent6 avec des preuves
chronologiques fiables. Voili aussi qui nous rapproche-
rait singulidrement de certains comportements m6diter-
randens tels que nous avons pu les mod6liser A propos
de I'abri Jean Cros et tels que les grottes bergeries du
sud-est de la France les laissent entrevoir. Des r6fle-
xions A m6diter.

Ce livre met donc surtout en lumidre les originalit6s
qui, dds le N6olithique ancien, caract6risent peu ou
prou toute la moiti6 occidentale de l'Europe. ll en sort
des images neuves et fortement stimulantes. Mieux dis-
tinguer tout A la fois les rapports g6n6tiques qui unis-
sent ces 6closions occidentales aux "cultures mdres"
mais aussi approfondir les "distances" qui les s6parent
de celles-ci, n'est-ce pas aussi une fagon d'en finir avec
les schemas contraignants et r6ducteurs?

Jean GUILAINE,
Prdsident de la Commission "Civilisations N6olithi-

ques de l'Ancien Monde" de l'Union lnternationale des
Sciences Pr€historiques et Protohistoriques.
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Eugen COMIA

ORGANISATION INTERNE DU SITE NECLITHIQUE
DE RADOVANU (RCUMANIE)

Fig. | : Radovanu. Esguisse du complexe nAolithique : A. agglomdration "ouverte"; B. agglomdration fortifi6e;
C. atelier; D. nCcropole.

Pour mieux saisir certains aspects de I'organisation
sociale des communaut6s n6oli thiques, i l  convient
d'6tudier exhauslivement, dans une r6gion donn6e,
une ou plusieurs stations appartenant d la m6me cul-
ture, sinon d la mdme phase de cette culture. C'est dans
cette perspective que, au cours de l '6t6 1960, nous
avons entam6 les recherches sur le site n6olithique de
Radovanu (d6partement de CSlIraEi), dans le sud-ouest
de la plaine roumaine, d environ 10 km au nord du Da-
nube .

Le site est localis6 sur un 6peron de la terrasse qui
s'6tend i l'extr6mit6 occidentale d'une vall6e secon-
daire. l l  s 'agit d'une plate-forme A peu prds ovale
d'environ 50 m de long pour 40 m de large, d6fendue
de trois c6t6s par des escarpements arides (Fig. 1).

Le premier sondage permit d'embl6e de pr6ciser la
stratigraphie du site : un d6pdt arch6ologique d'une
puissance de '1,60 m comportait quatre occupations
superpos6es, donc quatre horizons i la base desquels
se trouvaient des vestiges d'habitations. L'int6r6t ma-
jeur de cet ensemble tenait i ce que les quatre stations
d6gag6es sont l ' i l lustration ethnique et culturel le d'une
seule et m6me population appartenant i la phase de
transition qui s6pare la culture de Boian de celle de Gu-
melni la. l l  semble que, pendant une longue p6riode,
les m6mbres d'une m6me communaut6 humaine, ou au
moins de communaut6s apparent6es de cette r6gion,
aient choisi i quatre reprises le m6me emplacement
pour y 6tablir leurs stal ions qui furent chaque fois
an6anties par un incendie.



Eugen COM|A, Organisation interp du site ndolithique de Radovanu (Roumanie)

Fig. 2 : Radovanu : agglomdration du niveau 3.

Plusieurs campagnes de fouille nous amendrent d la
conclusion que cet habitat 6tait plus complexe qu'une
simple station. Celles-ci r6v6ldrent en effet la prdsence
d'un habitat ouvert sur la pente douce du promontoire,
doublant ainsi la station fortifi6e de l'6peron. ll s'y ajou-
tail encore un atelier et une n6cropole. Nous pensons
qu'une telle complexite caracterise bon nombre des sta-
tions de Gumelnita de ce type, dans le sud-est de la
Roumanie. )

Seules quelques maisons ont 6t6 mises au jour dans
la station ouverte, a I'occasion de fouilles visant a d6ga-
ger des vestiges beaucoup plus tardifs. En revanche, la
station fortifi6e, avec ses quatre horizons, a 6t6 pres-
que entidrement exploree au cours de vingt-neuf an-
n6es de recherches. La {ort i j ication consiste en un
foss6 que certaines caractdrist iques dist inguent des
autres ouvrages du mdme genre. De dimensions 16-
duites, celui-ci poss6dait un trac6 i peu prds ovale. L'un
de ses trongons 6tait creus6 a mdme la terrasse pour
s6parer la station du reste de la platejorme, tandis que
l 'autre descendait en pente douce jusqu'au pied de
celle-ci. Les conslructeurs n6olithiques ont am6nag6 le
trongon sup6rieur du loss6 de manidre A en surhausser
le bord du cdt6 de la station, afin que celui-ci domine le
bord ext6rieur et rende plus difficile I'accds de la place.
Le talus du bord int6rieur atteint ainsi une hauteur de
4m, pour 1,40 m du cot6 oppos6. Ce foss6 d section en
"U" mesurait plus de 3,60 m de large en son trongon su-
p6rieur; sa conslruction est contemporaine du d6but de
I 'occupation.

A la base de l'horizon le plus ancien (n"4)de la phase
de transit ion, d'une 6paisseur d'environ 20 cm, les
fouil les ont d6gag6 jusqu'ir pr6sent un foyer et les
ruines part iel les d'une seule habitation en surface du
sol. Localis6e dans la zone nord de la fortification, celle-
ci poss6dait un plan rectangulaire et des murs en
clayonnage enduit d'argi le, reposanl sur des pieux.
L'orientation i  peu prds nord-sud de son grand axe
montre le souci de pr6server la maison des rigueurs de
I'hiver, en n'opposant qu'un petit c6t6 au vent du nord.

Bien que cette habitation n'ait pas encore 6t6 explor6e
ni 6tudi6e en d6tai l ,  son am6nagement int6rieur
semble dill6rer quelque peu de celui des maisons ap-
partenant aux horizons sup6rieurs.

A la base de l'horizon 3, les fouilles ont mis au jour
quatre bitiments, deux maisons et deux annexes, im-
plant6es 6galement dans le secteur nord de la fortifica-
tion (Fig. 2). Vu la pente trds douce de la surface, du
sud-ouest vers le nord-est, les bAtisseurs n6olithiques
se sont efforc6s d'y am6nager de petites terrasses hori-
zontales, d6nivel6es les unes par rapport aux autres;
cette observation concerne toutes les constructions de
I'horizon 3. Celles-ci 6taient de plan rectangulaire ( envi-
ronT x 3,5 m), et d nouveau faites de clayonnage en-
duit d'argile et support6 par des pieux, avec un toit de
roseaux i double pente. Parfois, comme dans le cas de
la maison 2, le clayonnage des murs 6tait consolid6 par
des cordes en fibres v6g6tales. Ces maisons 6taient al-
long6es nord-sud, al ign6es transversalement en une
seule rang6e, et s6par6es les unes des autres par des
distances d'environ '1,50 m. Ce ph6nomdne traduit
I'observance de certaines normes dans I'organisation
de l'espace int6rieur des stations, normes respectdes
par tous les membres de la communaul6 en question.
D'autre part, l 'orientation nord-sud indique, comme
dans le cas de I'horizon 4. la volont6 de diminuer la sur-
face oppos6e aux vents dominants.

Dans chacune de ses maisonnettes. on a retrouv6
les vestiges d'un foyer-four instal ld sur le plancher
plate-forme, au pied du long mur est. Ce foyer est con-
stitu6 d'un socle massif en argile, mesuranl approximati-
vement 1,20 x 0,80 m, pour une hauteur d'environ
45cm. C'est sur ce socle, raval6 avec soin de chaque
c6t6, que se dressait le four proprement dit, fait d'une
carcasse d'osier recouverte d'argile. Ce four en forme
de hutte munie d'un toit i deux pentes comportait deux
bouches, I'une face au centre de la pidce, I'autre du
cdt6 sud. Chaque maison 6tait dot6e d'un banquette
d'environ 40 cm de large et haute d'environ 15 cm, dis-
pos6e le long du mur septentrional. On peut en d6-
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Fig. 3 : Radovanu : agglomeration du niveau 2.

duire que I 'entr6e de ces maisons se trouvait dans le
mur sud. Une bordure d'argile, am6nag6e entre le socle
du four et la banquette, d6l imitait I 'emplacement de la
meule. Les bAtiments annexes se dressaient aux deux
extr6mit6s de la rang6e. l ls 6taient construits de la
meme maniere, mais depourvus de plancher plate-
forme et des am6nagements int6rieurs caract6ristiques
des habitations. Ces derniers ont 6t6 observ6s surtout
dans le cas de la premidre maison (four A I 'est, ban-
quette au nord). La face interne des parois 6tait entidre-
ment peinte, un rouge fonc6 servant de fond A des mo-
ti fs peints en blanc et constituOs de traits paral ldles
assez 6troits formant tantot des angles, tantot des spi-
rales. Ces d6cors sont document6s par des morceaux
de cr6pi, parfois assez gros, retrouv6s dans les d6-
combres qui jonchaient le plancher plate{orme. Si I 'on
en juge par son am6nagement int6rieur, ce bAtiment
devait 6tre destin6 au logement et non d des pratiques
d'ordre magico-religieux.

Malgr6 la pr6sence d'un plancher plateJorme et d'un
four reposant sur un socle massif, quelques d6tails dis-
t inguent la seconde maison de la premidre. On y ob-
serve une espAce de niche, large d'environ 1,50 m, s6-
par6e du reste de la pidce par une sorte de paroi. De
plus, un foyer massif se dressait dans le secteur ouest
du bAtiment; il avait un diamdtre de plus d'un mdtre et
6tait recouvert de plusieurs ravalements superposds.
Entre les deux dernidres couches, une couche calci-
n6e a livr6 quelques centaines de petites perles d'argile

cuite au rouge. Nous estimons qu'il laut y voir I'indice
qu'une sorte d'atelier affect6 i la fabrication des perles
d'argile 6tait 6tabli dans cette maison.

L'habitat de I'horizon 3 a 6galement 6t6 d6truit par le
feu. Bien que le plancher plate-forme de la premidre
maison ait livr6 in situ. un lot imponant de r6cipients bri-
s6s aux formes et aux d6cors vari6s et caract6ristiques
de la phase de transition, ce sont surtoul les deux hori-
zons suivants qui ont fourni les donn6es les plus int6-
ressantes et les plus significatives du point de vue his-
torique.

L'habitat de I'horizon 2 comportait en effet douze
maisons (Fig. 3), ce qui revient d dire qu' i ldevait abriter
environ soixante Ames (adultes et enfants). Ces habita-
tions orient6es nord-sud 6taient align6es transversale-
menl en deux rang6es de six dispos6es face i face.
Les maisons de chaque rang6e 6taient s6par6es les
unes des autres par des distances d'environ 1 m et flan-
quaient une rue large d'environ 7 m, orient6e est-
ouest, et conduisant vers le centre de la zone qui ratta-
chait ce secteur au reste de la terrasse. Comme dans le
cas des horizons infdrieurs, toutes les constructions
6taient orientdes nord-sud et am6nag6es en surface
du sol selon l'appareild6crit plus haut. On y observe le
mOme plan rectangulaire et les mdmes am6nagements
int6rieurs (four, banquette et emplacement de la
meule). L'agencement de la station prouve donc la con-
tinuit6 des normes impos6es i tous les membres de la
communaut6 en ce qui concerne le plan et la disposi-
tion des habitations.
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D'autre part, dans les maisons de la rang6e septen-
trionale de I'horizon 2, les banquettes longeaient le mur
nord. ll est donc 6vident que I'entr6e s'ouvrait du c6t6
oppos6, c'est-a-dire dans le mur sud, du cdt6 de la rue.
Selon notre logique, il aurait 6t6 normal que les portes
d'accds de la rangde m6ridionale aient 6t6 dgalement
am6nag6es c6t6 rue. La solution adopt6e i l'6poque
6tait difl6rente : en effet, dans les maisons de la rang6e
sud, les banquettes occupent 6galement la paroi nord;
les pories devaient donc s'ouvrir li encore du c6t6 sud,
i I'abri du vent du nord.

Si I'agencement intdrieur de I'habitat de I'horizon 2
t6moigne d'une continuit6 des normes de conslruction,
il laisse 6galement supposer l'existence d'un certain
nombre de rrlgles communes portant sur les activit6s
6conomiques de la communaut6, telles que l'agriculture
et l'6levage. Si, en effet, I'habitat n'a livr6 aucun vestige
d6notant l'habitude de conserver le grain en commun,
nous avons trouv6 A I'int6rieur de chaque maison des
grains de bl6 6parpill6s ou dispos6s en tas; chaque fa-
mille devait donc faire ses propres r6serves de c6r6ales.

L'horizon 2 et l'horizon 1 sont sdpards par une
couche d'environ 1 m d'6paisseur, sterile pour ce qui
est du mat6riel arch6ologique; on peut donc pr6sumer
que celle-ci repr6sente un intervalle de temps assez
long. L'horizon 1, le plus r6cent, comportait dgalement
douze maisons dont deux 6taient accompagn6es de
petites batisses annexes (Fig. 4). Une fois de plus, on
observe I'utilisation du m6me appareil architectural que
pr6c6demment. L'une des maisons pr6sente cepen-
dant une nouveaut6 : au lieu d'6tre am6nag6e grossid-
remenl par un apport d'argile, la banquette y est laite en
une sorle de "brique" en terre cuite. Par ailleurs, des dif-
f6rences notables par rapport aux niveaux inf6rieurs
sont d relever en ce qui concerne l'agencement g6n6ral
de I'habitat. Au lieu d'une double rangde de maisons,
on ne trouve cette fois que trois maisons de m6me
orientation et alignees lransversalement, s6par6es par
des distances de 1,50 m. Les autres sont group6es par
deux ou trois et une dernidre se trouve isol6e, i proxi-
mit6 de la limite nord de la station. Cette dernidre est
dot6e d'une d6pendance dans sa proximit6 imm6diate.
Cette fois encore, le nombre des maisons suggdre un
peuplement approximatif  de 60 Ames. Toutefois,
I'agencement de l'habitat, diffdrent de celui de l'horizon
pr6c6dent, ref ldte quelques changements notables
dans l'organisation de I'espace des communaut6s de la
phase de transition Boian-Gumelni[a arriv6e i son 6tape
finale. Si les membres des comrhunaut6s correspon-
dant aux trois premiers horizons semblent avoir respec-
t6 des rdgles ayant force de loi en ce qui concerne la
construction et la disposit ion de leurs maisons, les
choses ont d0 changer sensiblement pendant le long
laps de temps s6parant les horizons 2 el1. Ces change-
ments ont eu pour cons6quence d'affaiblir les normes
relalives i l'6dification des maisons et, de ce fait, tandis
que certaines familles continuaienl i suivre la tradition,
d'autres innovdrent et se groupdrent probablement en
fonction de leurs liens de parent6. Certaines maisons
6taient mOmes dotdes d'annexes destin6es i abriter di-
verses activit6s domestiques et i servir de resserre
pour les r6serves alimentaires.

Tout ceci conduit i  penser que les changements
intervenus i la fin de la phase de transition (qui coincide
en fait avec l'6tape initiale de la culture de Gumelnifa)

ont eu des retentissements d'ordre 6conomique. Ces
changements 6conomiques durent engendrer i  leur
tour des modifications de I'organisation sociale, et par-
tant, I'affaiblissement des normes communautaires.

En commenganl, nous avions signal6 la pr6sence
d'un atelier. ll s'agit d'un bAtiment modeste, le seulqui
ait 6t6 rep6r6 sur la terrasse, au-deli du foss6 de d6-
fense. A I'int6rieur de cette construction, au pied du
mur nord, se trouvait une grande jarre contenant de
nombreux poids de m6tier i tisser. L'installation peut
donc 6tre interpr6tee comme un atelier de tisserand.
En extrapolant quelque peu, on pourrait aussi suppo-
ser la pr6sence d'un atelier de potier au voisinage de la
station, parpxemple dans la val16e voisine qui aurait
foumi I'eau d[ la glaise n6cessaires.

Quant A la n6cropole, nous I'avons trouv6e par d6-
duction. En effet, l'ethnologie montre que les commu-
naut6s primitives ont un souci particulier du repos des
d6funts. Parti de li, nous avons suppos6 qu'une n6cro-
pole devait avoir 6t6 am6nag6e i proximitd de la station.
Nous avons donc cherch6 du cot6 de la terrasse. li oir
les morts pouvaient 6tre transport6s facilement, sans
prdjudice pour personne. Et de fait, les sondages y ont
localisd les tombes, i I'ext6rieur du foss6, i I'aplomb de
la route d'accds i la station.

Comme on le voit une fois de plus, i Radovanu, les
documents archdologiques se sont rdv6l6s aussi 6lo-
quents qu'une source 6crite, en nous livrant des don-
n6es du p lus haut  in tdr6t  en ce qui  concerne
I'organisation interne d'un site n6olithique.

Eugen COMFA,
U n ive rsitate a Bucu rdsti,

lnstitutul de Arheologie, Str. l. C. Frimu 11,
BucureSti, Roumanie.

Fig. 4 : Radovanu : agglomdration du niveau 1.
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Zoio KALMAR

LE PROCESSUS DE NECLITHISATION
DANS LE NCRD CUEST DE LA TRANSYLVANIE

Fig. 1 : Carte des dicouvertes de Star&vo- Crig dans le bassin du Sonetr Uoir le catalogue des touvaittes).
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Introduction

Le bassin du Someg comprend plusieurs entitds
g6ographiques : la plaihe de Transylvanie (Cimpia
Transilvaniei), le Haut Someg (Podigul Somesan) et la
plaine du Somes (Cimpia So'mesultii). Une s6rie de ri-
vidres (Sal5uta, 'somedut Mare. Sieu.'somesul Mic, Bi-
strila, Almaq,rRgrij, Sflaj, Zal8u,' Crasnal rdssemblent
leuis eaux four faire du Someg I'un des principaux af-
fluents de la Tisza (Fig. 1). Faule de fouilles systemati-
ques, le processus rdgional de n6olithisation n'est pas
encore entidrement 6lucid6.

Historique des recherches

Les d6buts du N6olithique qui se manifestent trds
t6t sont illustr6s par les d6couvertes de Gura Baciului,
prds de Cluj-Napoca, dans le bassin du Somegul Mic
(Vfassa 1965,  1967,  1968,  1972,  1972 a,1980;  1981) .

Les recherches de Vlassa concernant la culture de
Crig (Vlassa 1966), et en particulier ses derniers travaux
(Vllssa 1972, 1972 a, 1980), apportent une contribu-
tion nouvelle et capitale i la compr6hension du proces-
sus de n6olithisation, et surtout i la d6termination du
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moment ou s'6tablissent des relations ethno-culturelles
entre celle-ci et les civilisations n6olithiques anciennes
de Mac6doine et de Thessalie.

GrAce aux recherches men6es i Gura Baciului et i la
publication des mat6riaux, le processus de la n6olithisa-
tion dans la rdgion comprise entre les Carpathes et le
Danube a fait l'objet de multiples m6moires el communi-
cations par divers sp6cialistes. Les opinions, diver-
gentes quant i I'interprdtation de ces d6couvertes, se
r6partissent en deux groupes:

a. d'aucuns envisagent I'avdnement du N6olithique
ancien comme le r6sultat de migrations et de m6ca-
nismes de diffusion culturelle en relation avec le com-
plexe balkano-anatolien et en veulent pour preuve les
trouvailles de Gura Baciului:

b. d'autres considdrent qu'il s'agit d'une 6volution lo-
cale autochtone se ddroulant dans les Balkans, tandis
que de nouveaux 616ments m6ridionaux s'ajoutent aux
phases 6volu6es de la culture de Stardevo-Cri;.

a. Les chercheurs du premier groupe exploitent les
ddcouvertes de Gura Baciului pour tirer argument de
l '6tape la plus ancienne de cette station. Les cher-
cheurs suivants s'alignent sur les positions d6fendues
par Vlassa : Dumitrescu (1970 : 193, 1974 : 20, 1983 :
58, 88), GaraSanin (1978 : 36, 1979 : 104), Lazarovici
(1977 :9,12;1979 :278 s.v .  Gura Baciu lu i :  ' t984 :  51-
64, 70, 74-75, 77-80). Des divergences apparaissent
entre ceux-ci quant d I 'explication du role et ir
I'interpr6tation du ph6nomdne de Gura Baciului. Vlassa
se pr6occupe de la signification et de la place de ces
docouvertes et compare leur stratigraphie avec celles
de Circea et d'Ocnd Sibiului. Lazarovici se fonde sur les
trouvailles de Gura Baciului pour red6finir la Phase I de la
culture de Stardevo-Crig et en donner une nouvelle p6-
riodisation; sur base de bes matdriaux, il relie les d6cou-
verts roumaines i celles du N6olithique balkanique (La-
zarovici 1977'.31-36, 45-46; 1979 : 16, 19-20, 40, 57,
61 -62 ,  219 -220 ;1983  :  11 -13 ,  15 ,  19 ,  23 ;  1984  :50 -
61 ) .

b. Ceux qui d6fendent l 'origine locale du N6olithi-
que comme le r6sultat de l'dvolution des communaut6s
6pipal6olithiques m6solithiques de la Ctisura (v. critique
avec une abondante bibliographie chez Lazarovici 1983 :
9-16), ont cherch6 i montrer que l'6volution observ6e
se produit 6galement i Gura Baciului. Lazarovici(1979 :
20-21 , 24: 1983 : 12) s'est oppos6 i ces opinions et en
part icul ier i  cel le de srejovi6 (1973 : 257-258), ainsi
qu'A I'interpr6tation de Dimitrijevi6, ir sa classification du
Lin6aire A, et subs6quemment d celle des d6couvertes
de Gura Baciului et de Donja Branjevina (Lazarovici
1979 : 19;v. son avis quant i I'encadrement chronologi-
que de Donja Branjevina, 1977 :14,32-35;1979 :267
s.v. Donja Branjevina). On rencontre ce genre d'avis
ainsi qu'une interpr6tation difl6rente de celle de Vlassa
chez divers auteurs. Nica (1976 : 440, 1977 : 12, 1981 :
34, 1984 : 5a-68) pense qu'il y a des relations entre
Gura Baciului l, Circea-Karanovo I et Protosesklo; ilap-
partient donc aux chercheurs du groupe (a). Dans son
dernier travail  de synthdse, i l  cherche cependant a
mettre en 6vidence un groupe distinct : le groupe de
Circea, dont l'origine serait li6e au groupe de Gura Ba-
ciului - Circea, mais qui aurait connu une 6volution lo-
cale particulidre.

Makkay a soutenu I'existence de relations avec le
complexe balkano-danubien tant pour les trouvailles an-
ciennes de Hongrie que pour celles de Gura Baciului
(Makkay'1974:148 n. 125,152 n. 154).

Karmanski  (1979 n.  70-71,  119;  1968,  1968 a,
1975) tient qu'ilexiste des liaisons entre sa Donja Bran-
jevina ll et Gura Baciului l. Lazarovici a 6lev6 de vives cri-
t iques contre ce point de vue (1977 :33 n.24;1979 :
17 n.22) .

D'autres auteurs encore se r6fdrent aux d6cou-
vertes de Gura Baciului, i leurs relations avec d'aulres
sites et i leur chronologie (mais il ne s'agit que de gdn6-
ralit6s).

Fig. 2 : Z\uan - Dimbul Cimitirutui.

Actuellement, la plupart des chercheurs roumains
tiennent le ph6nomdne Gura Baciului pour le d6but du
processus de n6olithisation. Du fait que cette station a
livr6 de la c6ramique monochrome jusqu'ir son second
niveau d'occupation, on !a considdre comme plus an-
cienne que Circea, OcnS Sibiutui, Verbi[a, Vaiea Rdii,
etc. (Vlassa, 1980, 1981; Lazarovici 1979 :16, 19-24;
1984 :  50,52,55-59) .

Le processus de n6olithisation qui se d6roule dans
le bassin de So-meE se distingue de celui qui s'est d6-
velopp6 d Ocnt Sibiului, Cirdea et Donja branjevina.
dans toutes ces stations, nous avons affaire i une 6vo-
lut ion dynamique, tandis qu' i  Gura Baciului, les rela-
lions avec le monde m6ridional s'interrompent ou de-
v iennent  t rds l iches aprds le  premier  n iveau
d'habitation.
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Origine
La plupart des chercheurs soutiennent I'id6e d'une

origine m6ridionale, balkano-anatolienne de la culture
relrouv6e i Gura Baciului; celle-ci r6sulterait d'une mi-
gration embrassant une grande partie des Balkans qui
aurait produit les civilisations apparent6es de Proto-
Sesklo en Thessalie (Milojcic-Zumbusch 1971; v. aussi
les opinions plus anciennes : Mitoj6id 1960 : 10; Vtassa
1972, 1972 g; Theocharis 1973 :47; Gara5anin 1978 :
35; Srejovic 1978 : XIX), de Karanovo I en Bulgarie
(Georg iev 1967 :  13,  1971 :26,1972:  13;  Kozlowski
1982 : 148-149, etc.), et de Stardevo-Crig dans les 16-
gions centrales et septenlrionales des dalkans (v. ci-
dessus la bibliographie et la critique de ces positions
dans l'historique de la recherche).

Evolut ion
La communaul6 de Gura Baciului 6levait des mou-

tons (Necrasov 1965 : 29; Vlassa 1980 : 693-694: Laza-
rovici 1984), de mdme que cette de Roske-Ludv6r
(Trogmayer 1968 : 12; Garalanin 1978 :42), ce qui tes
rendait trds mobiles, toutefois, ici nous avons aflaire i
un groupe restreint. Aprds quelque temps celui-ci isole
el entame trds probablement la n6olithisation de com-
munaut6s situ6es i l'ext6rieur de son territoire. L'6tape
d'habi ta t ion su ivante de Gura Baciu lu i  monl re
l'apparition d'une communaut6 comportant des 616-
ments h6t6rogdnes. la s6dentarisation commence, tan-
dis que les activitds de base sont la chasse et l'6levage,
ainsi qu'il ressort du mat6riel osseux et de la plastique
(Vlassa 1972, 1980; Necrasov 1965 : 28-29 dans M1).
On a pu en dire autant A Circea, o0 les bovidds repr6-
sentent 48,3y" des ossemenls provenant des fosses 1
et 2 (Nica 1984 : 43-44). Les donn6es anthropologi-
ques jouent 6galement un r6le capital dans la d6finition
et la caract6risation du Niveau ll de Gura Baciului (Vlassa
et Pafk6 1965 : 17; Vlassa 1972 : 21; 1972 a : 1981 ; Ne-
crasov 1965 : 19, 25-26).

l '6volut ion de lo c6romioue
et ses oorol leles
On peut diviser le Ndolithique ancien du bassin du

Someg en trois grandes 6tapes : la premidre est repr6-
senlee par les deux premiers niveaux de Gura Baciului;
la seconde, qui subit I'influence du Chalcolithique balka-
no-anatolien, esl suivie d'une 6tape finale.

Le systdme chronologique que nous utilisons pour
la p6riodisation de la c6ramique a 6t6 mis au point par
Lazarovici (1977 :31-42;1979 : 15-69) pour te N6otithi-
que ancien du Banat, puis 6tendu i tout le N6olithique
ancien de Roumanie (Lazarovici 1984 :49-104).

L'existence de la phase I A i Gura Baciuluiest hypo-
thetique, dans la mesure oi on trouve des mal6riaux
qui la caract6risent, mais pas d'ensemble clos (habita-
tion, fosse d'habitat). Les attributs du mat6riel contenu
dans la couche, mais surtout dans les structures, mon-
trent des liens 6troits avec les horizons les plus anciens
de Mac6doine, d'Achil leion dans le nord-ouest de la
Thessalie (Gimbutas 1974 : 282, 1976 : 1170-1 172) et
ceux d'autres r6gions, caract6risds par de la C6ramique
lmprim6e Ancienne (FrUhkeramik), de ta c6ramique
monochrome ou Early Neolithic (Holmberg 1964 : 10,
12-13,37;Theocharis 1973 :39). Les poteries de Gura

Baciului sont majoritairement confectionn6es dans une
pAte brune de trds bonne qualit6, ddgraissde au sable
et  po l ie  (Lazarov ic i  1984 :  55,  91 ,1 /3,5,7-10) .  Cet te
poterie, associde i de la cdramique peinte i Gura Baciu-
lui, manque A Circea. C'est pourquoi les trouvailles de
Gura Baciului sont consid6r6es comme plus anciennes
(Vlassa 1981 : 691; Lazarovici 1984 :59-60).

La c6ramique peinte du Niveau I de Gura Baciului
(Vlassa 1972 : tigs 25-27, 1972a: figs 15-16) a 6t6 divi-
s6e en deux 6tages par Lazarovici : I'Etape I B (Lazarovi-
ci 1979 : l l l l -28,1984 :f ig. 1) i  laquelle appart iennent
les mat6riaux de Vlassa (1972: f ig.25), et l 'Etape lC
(Lazarovici 1984 : fig. 2, d'aprds Vlassa 1972: ligs 26-
27,1972 a : f ig .  15,2 et  16,1) .

rXM\'/w{"</urAw
Fig. 3 : Cluj- Napoca - Stdvilzr (1-10, 12-18);
Dej - Cichegy (11).

Le Niveau ll de Gura Baciului conserve la c6ramique
monochrome; la peinlure n'a plus les qualitds de la pre-
midre 6tape et la c6ramique A fond rouge (redware) ap-
parait. De nouvelles formes apparaissent 6galement,
en particulier des formes basses (Vlassa et Palk6 1965 :
56, 3/7; Lazarovici  1984 :  61, 3/10).  La c6ramique
monochrome subsiste 6galement i  Cluj-str .  Fint i -
nefle (Kalmar 1984 :392;Lazarovici 1985 : 69) et trds
probablement aussi d Cluj-str. 30 Decembrle (Vlassa
' 1 9 6 6 :  1 7 , 1 9 7 0 : 5 3 1 - 5 3 2 ,  M 4 ,  f i g .  4 , 1 9 7 4 : 1 0  n .  1 8 ;
Lazarovici  1985 :69).

Les paralldles avec Gura Baciului | (parmi lesquels
sont compris lous les mat6riaux de I'Etape I de Starte-
vo-Criq et une partie de ceux de I'Etape ll A) ont 6t6 mis
en 6vidence dds le d6but par Vlassa, grAce i des liai-
sons avec des trouvai l les de type VrSnik l ,  Subot ica,

Ebffi*ffih
Wpffiwv
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Protosesklo ou de FrUhke-
ramik (Vlassa 1967 :  408,
1972 :28-29 ,  1972 a :129,
1980 :692-693, 695; Gara-
San in  1973 :  106,  119,  132-
133, 1978 : 36-40; Srejovid
1973 : 254, 257, 259-260),
suivies par les d6termina-
tions de Dumitrescu (1974 :
20), Dimitrijevid (1974 : 98,
101) ,  Brukner  (1974 :  39 ,
1978:78), Lazarovici (1975 :
8 ,  1 9 7 6  : 2 0 4 , 1 9 7 9  : 2 7 -
28, 1984 :  59-60),  Nica
(1Q76 :440) et d'autres (Ga-
ra5anin 1980 : 74-75: Kalicz
1980 :  100;  Pav0k  1980 :
50-51) .

@p@w

En ce qui concerne le
Niveau ll de Gura Baciului, Fig.4 : lclod - La Doroaie
trds peu de chercheurs ont (d'apris A. Butbuc).
ent repr is  d 'explorer  ce
qu'ils avaient d leur disposition : quelles sont les caract6-
ristiques de ce niveau ? o0 y-a-t-il des paralldles? quel
esl son r6le?, en sorte que la discussion se ramdne
pour ainsi dire i un dialogue entre Vlassa et Lazarovici.
Cet horizon est pourtant extrdmement important pour la
compr6hension de l'6volution ult6rieure et m€me pour
le d6termination de I'ige du Niveau I de Gura Baciului.
En ce qui concerne les lignes blanches sans d6limita-
t ion pr6cise (Vlassa1972a: 16/1, 6-8, 10-11), certaines
analogies peuvent 6tre montr6es avec des mat6riaux
de Donja Branjevina (Karmanski 1975 : 14-17, V/5) et
de Lagitenjuvo (Gaul '1948 : X20). Les figures en onde
(en "U"), les zigzags et toutes les figures en forme de
"petites cannes" ont des paralldles i Nea Nicomedea
(Rodden 1964 : 28,101p.30), Prodromos (Hourmouzia-
dis 1971 : 168-170, 115-7,2/6-7) et Circea l l  (Nica 1976:

Fig. 5 : Vasad (1-2); Berea - Pasune ll (3); Honorodu de Sus -
Ogracla Borjului (4 - 7).

mw#
%€n

438,217). Toutes ces stations ont 6t6 mentionn6es en
tant gue paralldles pour la phase ll A de la culture de
Stardevo-Crip (Lazarovici 1977 : 46, 1979: 43-44, 1984:
60-62). D'aufre part, les formes des vases sont li6es i
celles de la fin du Niveau I et surtout d celles du Niveau ll
de Circea, ou encore A celles du Niveau I de Gridinile
(comp. fig. 1 et fig. 3 de Lazarovici 1984: 91-93, avec
les mat6riaux publi6s par Vlassa et Palk6 1965 et ceux
de Nica 1977 , 1979, 1981).

On ne peut plus assigner de position chronologique
claire aux d6couvertes post6rieures au Niveau ll. Ceux-
ci appartiennent A la phase moyenne de la culture de
Stardevo-Crig. Parmi celles-ci, nous 6voquerons celles
de Buciumi ([ak6 1981 :45, Nr. 15 g; Lazarovici et N6-
meti 1983 :25:Lazarovici 1985:69), de Berea (Comga
1963 : 477;Lazarovici et N6meti 1983 :25, f ig. 2;KAl
mar 1981,  Nr .22) ,  de Coldau (Vlassa 1973:11-38;Kal -
mar 1981 : 5). Les quelques series plus r iches sont
celles d'Homorod, mais el les n'ont pas 6t6 publi6es
(Bader 1968: Kalmar 1981 '.7i Lazarovici 1985 : fig. 9;
Kacso 1972 : 12). Les attributs de cette c6ramique illus-
trent une 6volution semblable d celle qui s'est d6roul6e
dans les r6gions marginales i  I 'ouest du terri toire.
Comme en Moldavie, la c6ramique d6cor6e i la barbo-
tine n'apparait qu'en petite quantit6. Les ph6nomdnes
qui se d6roulent dans les zones marginales du grand
complexe n6olithique ancien retarde d'au moins une ou
deux 6tapes 6volulives.

La classification des mat6riaux de la Phase lll est maF
ais6e pour le moment, dans la mesure o0 il n'existe pas
d'6l6ments de comparaison, ou les fouilles sont trop li-
mit6es et o0 les mat6riaux ne sont pas suffisamment
publi6s.

L'6volution de la culture connait un nouvel essor
sous I ' inl luence du Chalcoli thique balkano-anatol ien,
ainsi qu'on a pu le montrer grace aux d6couvertes de
Jaga (Xatmar1981 :7,  1985:359-369) ,  ou de Z5uan
(Lazarovici et Lak6 1981 : 13-43) (Fig. 2). Les attributs
caract6ristiques, les liaisons chronologiques et cultu-
relles ainsi que leur signification ont 6t6 d6crites en d6-
lail, en sorte qu'il n'est pas n6cessaire d'y revenir. Ces
divers aspects se rangent parmi les manifestations de

ere :lil'ifflliH.T, ",i 1ifilFre$
I

aussi Lazarovici 1984 : 66-40,
1985 :70 ,72-73 en  ce  qu i  con-
cerne les  ph6nomdnes occ i -
dentaux).

La fin de la culture de Star-
devo-Cr is  dans  le  bass in  du
Somes ett assez dilficile A ca-
ract6riSer. vu le manque de re-
cherches. Cenaines stiries con-
t i e n n e n t  d e s  6 l 6 m e n t s  q u i
indiquent un horizon trds tardif.
Sur ce point, ce sont surtout les
trouvai l les de Colddu qui doi-
vent etre prises en compte. La
t e c h n o l o g i e  c 6 r a m i q u e  d e
cette stat ion se dist ingue de
tout ce qui est connu dans I'aire
Stardevo-Crig et seuls quel-
ques 6l6men'ts indiquent qu' i l
s'agit bien de la m6me tradition.
La coupe i pied est une forme

7 '
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caractdristique des 6tapes tardives engag6es dans un
processus de retardement culturel (Vlassa 1973). Les
autres matdriaux sont d6graissds avec une telle quanti-
t6 de tessons broy6s et de limon qu'une attribution cul-
turelle est difficile i pr6ciser. Un processus analogue a
6t6 entam6 au Niveau ll de Z5uan, mais sans aller aussi
loin. Les abondants matdriaux lithiques de Colddu, con-
serv6s dans les anciennes collections du Mus6e de
Cluj, suggdrent la pr6sence d'ateliers de labrication des
outils (Kalmar 1981). Pendant combien de temps ces
ateliers ont-ils subsist6, quels furent le r6le culturel et la
signification des mat6riaux qui les accompagnent, sont
autant de questions qui ne seront pas aborddes ici. ll
faudrait entreprendre des recherches approfondies
dans cette r6gion pour y donner des rdponses claires et
dtablir plus finement les ph6nomdnes qui se sont d6-
roul6s dans cette partie de la Transylvanie. ll est clair
qu'i Cold5u, nous avons affaire i un phdnomdne de re-
tardement culturel, i une dvolution de type "cul-de-
sac".

On observe une situation analogue i Bozies, o0 on
connait deux fragments de vases i provisions ex6cut6s
dans une pAte ordinaire d6graiss6e avec de la bourbe
et des d6chets organiques.

Les nouveaux mat6riaux ddcouverts cet automne i
Cluj-Stavl lar (Kalmar 1986) (Fig. 3) souldvent une
question fort int6ressante. On y a trouv6 deux entit6s ;
un foyer et des matdriaux dans la couche. La pAte sa-
bleuse, m€l6e de lehm, la faible cuisson, la pauvre orne-
mentation de sillons pointill6s et d'impressions ongu-
l6es, et quelques bords munis d'une ldvre indiquent un
ph6nomdne de retardement culturel de la Phase Star-
tevo-Criq lll B - lV A, sans 6l6ments caract6ristiques de
la phase'lV A (6l6ments du Chalcoli thique balkano-
anatolien). On trouve encore le m6me genre de mat6-
riaux i Fughin, Suplacu de Barc5u (lgnat 1972, 1973 ,
1973 a,  1977,1978,1979 a,  1979 ,  1981) ,  a ins i  que
dans presque toutes les stations du nord-ouest de la
Moldavie (Ursulescu 1984, figs 5 - 37).

De m6me, les mat6riaux d6couverts cet automne i
lclod - La Doroaie (Bulbuc 1986, f ig. 6) (Fig.4) reld-
vent aussi d'un ph6nomdne de retardement culturel. La
technologie de la cdramique, d6graiss6 avec de la
bourbe et des tessons broy6s, le faible degrd de cuis-
son ainsi que I'absence ou la raret6 de la d6coration rap-
pellent les trouvailles de Vagad, de Berea ll ou de Son-
kad en Hongrie, mais le mat6rielde La Doroaie n'est pas
aussi 6volu6 (de I'avis de Lazarovici et N6meti 1983 :
38-39, figs 1-2) (Figs 5 et 6).

En conclusion, nous pouvons affirmer que la fin du
N6olithique ancien du bassin du Someg est une ques-
tion trds importante dont la solution d6pend avant tout
de I'organisation de recherches et de fouilles syst6mati-
ques.

ZoiaKALMAR,
Museul & lstorie al Transilvaniei

St. Enil lsac 2,3400 - Cluj-Napca, Roumanie.

we

CATATOGUE DES TROUVAILLES
STARdEVO CRri DANS LE BASSIN DU SOMEI

1. BACIU, comm. de Baciu, arr. de Cluj. Dans la
Carridre de calcaire, des fouilles furent r6alis6es au
cours des ann6es 1960 et 1968-70, sous la direction
de N. Vlassa. Mat6riaux dans MlC. Bibl. :Vlassa 1968 :
371, 1972 : 7, 1972 a : 7, 1976, 1980 : 691,1981; Kal-
mar  1981  :  no .15 ;  Laza rov i c i  1984 :112 ,1985 :69 .

2. BEREA, comm. de Ciumeqti,  arr. de Satu-Mare.
C.S. Nicolaescu-Plopsor y effectQa des fouilles syst6-
matiques en 1959. Mat6riaux Stardevo-Crig lV au MISM
et au MIBM. Bibl. :  Paunescu 1964 :327,-1970; Kacs6
1972 :12-13; Comga 1975;Lazarovici 1984 : 89; Kal-
mar 1987.

3. BOZIES, comm. de Chiochig, arr. de Bistr i ta-
N5sdud. Deux fragments de vases i'provisions (inv. n'
321 et 330) se trouvent au Mus6e d'Histoire de Cluj-
Napoca. Bibl. : Kalmar 1981 : n" 33, 1987; Lazarovici
1  985.
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4. BUCIUMI, arr. de SIta1. Un sondage effectu6
prds de Ritu Mare, au nord-ouest de la vall6e de l'Agrij
et i 3,5 km du centre du village, a livr6 des fragments de
c6ramique noire i ceur, A surface brun rouge et conte-
nant de la paille hach6e;ces tessons appartiennent A la
Phase lV. Mat6riaux dans MIAZ. Bibl. : Lak6 1981 :43;
Kalmar 1981 : n'37, 1987; Lazarovici 1985 : 70.

5. CHENDREA, comm. de Bhan, arr. de Sltaj. Des
tessons et des os d'animaux ont 6t6 ddcouverts en
1980 au centre du village (maison no 88), i une profon-
deur de 3 i 4 m. Ces matdriaux appartiennent i la phase
finale et se trouvent dans la collection de I'Ecole
d'Enseignement G6n6ralde la localit6. Bibl. :Lak6 1981 :
26; Kalmar 1981 : no 55, 1987; Lazarovici 1984:104,
1985  :69 .

6. CIUMXFAIA, comm. de Borga, arr. de Cluj. Des
recherches arch6ologiques furent inen6es en 1943, i
mi-chemin entre Ciumlfaia et Chidea. Bibt. :  Vlassa
1966 :11 ,  15 ;  Ka lmar  1981  :no  62 ,  1987 ;  Laza rov i c i
1984  :  104 ,  1985  :69 .

7. CLUJ-NAPOCA
1) Str. 30 Decembrie. Une tombe fut d6cou-

verte en 1961. Mat6riaux au MlC. Bibl.:  Vlassa 1976 :
88; Kafmar 1981 : no 65, 1987;Lazarovici 1984 : 111,
1985  :69 .

2) Str. Fintinelle. Des tessons dont la pAte con-
tenait de la paille hach6e et du sable fin ont 6t6 d6cou-
verts en 1983. Materiaux au MlC. Bibl. : Kalmar 1984 :
392, 1987; Lazarovici 1985.

3) Stdvllar. D6couverte en 1984 de tessons ap-
partenant a la phase lV, et fouilles de sauvetage r6ali-
s6es en 1986.

L COLDAU, arr. de Bistrita - Nlslud. Aux Car-
riAres de ballast, N. Vlassa a explor6 une chaumidre
de la phase tardive. Mat6riaux au MlC. Bibt. : Popescu
1968  :680 ;  V lassa  1973  :20 ;  Ka lmar  1981  :no  67 ,
1987: Lazarovici 1985.

9. DEJ, arr. de Cluj. Cichegy. Un tesson apparte-
nant i la Phase lV A. Mat6riaux au MtC (P 25543 = |
44191194q. Bibl. :  Lazarovici 1985 :69; Kalmar 1987.

10. DRAGU, arr.-de Sltal. erds du mont Lespezi,
dans la Pusta Micf, ont 6t6 d6couverts des tessons
conserv6s au Mus6e d'Alba lul ia. Bibl. :  Vlassa 1966 :
15; Lako 1981 :52-53; Kalmar 1981 : n" 90, 1987: Laza-
rovici 1985 :69.

1 1. HOMORODU DE SUS, comm. de Homorodu de
Mijloc, arr. de Satu-Mare. Des fouilles syst6matiques
sont r6alis6es depuis 1966 pr6s de I 'Ograda Borju-
lui. Les mat6riaux, qui appartiennent a la Phase lll B, se
trouvent au MISM. Bibl. :  Bader 1968 :381; Kacs6 1972
: 12; Kalmar 1981, n' 120,1987: Lazarovici 1984 : 66.
1985 : 70, f ig. 9.

12. MEDIESUL AUR|T, arr. de Satu-Mare (?). Com-
munication Lazarovici.

13. MERA, comm. de Baciu, arr. de Cluj (?). Commu-
nication Lazarovici.

14. STIRCIU, arr. Oe S5taj. Au t ieu-dir Hotdete
Lungi :tessons. Mat6riaux au MlM. Bibl. :  Lako 1981 :
73, n" 87, fig. XXI/10; Lazarovici et Ndmeti 1983 : 25; La-
zarovici 1985 :69.

15. MOIGRAD, comm. de Mirsid, arr. de Silaj. A la
suite de prospections de surface, d6couverte de tes-
sons conserv6s au MIC (P 29417 - 29418). Bibl. : Vlas-
sa 1966:16: Lak6 1981 :42:Kalmar 1981 : no 156: La-
zarovici 1985 :69.

16. SOMEQUL RECE, arr. de Cluj. Au pied du mont
Cetate, rech6rches taites en 1911. Parmi les mat6-
riaux d6couverts figurent aussi des tessons Star6evo-
Crig. Mat6riaux au MIC (P 57824 - 25 = ll 6631 - 32).
Bibf .: Vlassa 1964 : 463, 1966: 1 6, 1976 : 54; Ferenczi
1964 : 75;Kalmar 1981 : n" 211, 1987; Lazarovici 1984
:  no  113 ,  1985  :69 .

17. TAGA, comm. de Mociu, arr. de Cluj. La station
du Hrube est explor6e par D. Protase depuis 1967.
Matdriaux au Mus6e d'Aiud dans I'ancienne Collection
du Lyc6e de Gherla et au MlC. Bibl. : Roska 1941 :54,
1942 :52 ;  Mad ian  1920 :40 ;  Orosz  1903 :7 ;  Bader
1968 :385; Kalinar 1981 : n" 238, 1983, 1987; Lazaro-
v ic i  1984:69 -  70,  1985 :69.

I

18. VASAD, arr de Satu-Mare. Mat6riaux au Mus6e
de Carei. Bibl. : Lazarovici et Nemeti 1983: Lazarovici
1984 : n" 120: Kalmar 1987.

a
19. ZAUAN, arr. de Sital. oimOut Cimitirutut est

explor6 par E. Lak6 depuis 1975. Mat6riaux au MIAZ et
au MIC (Echanti l lon). Bibl. :  Lak6 1977 :41-47,1978:
11-15, 1981 :79;Lazarovici et Lak6 1981 : 13-43; La-
zarovici 1984 : no 123:66-75, 1985 :69; Kalmar 1987.

20.ZALAU, arr. de S6laj (Lazarovici 1984 : n" 117). ll
ne s'agit pas de Zallu, mais de Zllan, comm. de Bodoc,
arr. de Covasna.
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Gheorghe IAZAROVICI

MIGRATICN ET DIFFUSICN
DANS LES CULTURES DU BANAT ET DE L'ALFCLD

La d6termination de l'origine et de I'appartenance
ethnique et cullurelle des groupes ruban6s (orientaux,
N.d.t.) du Banat, de la Crigana et de fAffdld oriental est
l'une des grandes queslions auxquelles sont conlron-
tds les chercheurs yougoslaves, roumains et hongrois.

|  .  Lo Culture du Bonot
Emergence.
Suite A I'arriv6e des porteurs de la Culture de VinUa

en milieu StarUevo-Crip, et i la synthdse ult6rieure de
ces deux composants, deux civilisations apparent6es
onl vu le jour sur ce territoire i la fin du N6olithique an-
cien : la Culture du Banat et celle de I'Alf6ld.

Nous tenons i souligner que nous utilisons le con-
cept de Culture du Banat autrement qu'on ne I'a fait
jusqu'ici. Nous avons ddji contest6 i maintes reprises
son emploi pour d6signer des r6alit6s diverses : VinUa
ancien (Banner et P6rducz 1946-1948 :40), synthdse
Vinda-Crig-Tisza (Vlassa 1964 : 351, 366; 1966 : 34;
1967 : 407-408), ou synthdse VinUa-Tisza-Lengyel (Pe-
ters 1954). A mon avis, chacun de ces concepls a une
signification claire, en particulier VinCa (Lazarovici 1979 :
70-71, 165, 221; v. aussi bibliographie en lin d'article),
et le concept de Culture du Banat aurait d0 6tre d6fini
par des 6l6ments sp6cif iques. Dans I ' inlervalle de
temps qui nous int6resse, un contact Crig-Tisza peut
6tre exclu, dans la mesure ou ces cultures dtaient s6pa-
r6es par la Culture de I'Alf6ld et par le Groupe de Szak6l-
hdt. D'autre part, ceux qui ont utilis6 ce concept ont
n6anmoins laiss6 de c6t6 une partie des attributs quica-
ract6risent les diffdrentes 6tapes de la Culture du
Banat.

Nous d6signons comme Culture du Banat, la forme
prise par la culture mat6rielle et spirituelle des commu-
nautes n6olithiques apparues dans la zone de conlact
de deux civilisations : la civilisation balkanique du N6oli-
thique avancd d'origine m6ridionale, port6e par la cul-
ture de Vinda ou par des attributs associds au Chalcoli-
thique balkano-anatol ien et la civi l isation n6e de
I' inf luence de Vinda ou du Chalcoli thique balkano-
anatolien en phase de "procr6ation".

Chronologiquement, cette civilisation se maintient
pendant tout le Ndolithique, et sa phase finale couvre
encore une grande partie du N6olithique r6cent (pour
une 6tude d6taill6e de ces questions, voir Lazaroviciet
Ursulescu 1984, m.s.).

L'aire d'expansion de cette civilisation correspond a
une grande partie de celle de I'Etape A de la Culture de
Vinda. Celle-cicomprenait donc le centre et le nord du
Banat, le sud de la Hongrie, la Crigana au sud de la Crip
et le bassin infdrieur du Murep. On ne peut exclure
qu'elle ait 6t6 plus 6tendue.

L'6volution de cette civi l isation comporte trois
grandes phases : la Phase l,  avec deux 6tapes, I A
(6mergence) et I B (cristallisation);la Phase ll ou de ma-
turit6 comprend trois 6tapes, ll A, ll B, ll C et plusieurs
groupes (nous distinguons ici le concept de groupe ou
d'aspect qui a une laible extension du point de vue cul-
turel et chronologique et une extension r6gionale, de
celui de facids, qui a une exlension plus large et une
cer ta ine autonomie) :  Bucova[ ,  P igchia,  Chipoda,
groupe de Szakdlhdt et groupes "tiszoides",; la phase lll
se subdivise en deux 6tapes, l l l  A et l l l  B, l l l  A 6tant
l'6tape finale, tandis que ltl B en est seulement le pro-
longement i  une 6poque plus r6cente.

Or ig ine

La Culture du Banat r6sulte d'une synthdse de la
Culture de VinCa et des 6tapes r6centes de celle de
StarCevo-Crig. Elle se digtingue du ph6nomdne "star-
6ev9 lV" qui'est du Star6evo-Crip avec des influences
Vinba. Le processus 6volutif se d6roule dans le m6me
intervalle temps que VinCa A3 et StarUevo-Crip lV B,
ainsi qu'il ressort de la pr6sence d'616ments caract6risti-
ques de Star6evo et de Vinda. Ces 6l6ments h6t6ro-
gdnes appartiennent tant i la cdramique (montage, d6-
graissant, polissage, cuisson, formes et d6cors) qu'aux
outils (microlithes et ordinaires) pour la fabrication des-
quels ont 6t6 utilis6es diff6rentes matidres premidres,
ainsi qu'd la petite sculpture (figurines, outils, vases an-
thropomorphes). Nous appelons I A l'6tape correspon-
dant i ce processus de lormation.
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Elarg issement
Dans le nord du Banat, des trouvailles de la Culture

du Banat ont 6t6 faites i Timisoara - Fratelia - Clrilml-
dlr ie (Lazarovici 1975 : 18 sdg., Vl/13-15, Vll  t17,22,
lX/ 16, 18-19; 1979:267 s.v. "Fratelia"; idem,Lazarovi-
ci et Ursulescu 1984:f igs 4-6,8-11), a Fratel ia - Combi-
nat (lnf. Fl. Medelet; ct.Lazarovici et Ursulescu 1984:
lig. 7), i Freidorf (Lazarovici, Germann et Resch 1983;
MIT inv. P. 67.563-676,77.769-729: Lazarovici et Ur-
sulescu 1984 :f ig. 12), i  Giroc - Llvezi (La Prunl :er-
ron6ment attribu6 A Vin6a 82 : Lazarovici 1979 : 80,
143,145,153,  196,  222;MlT,  P.  67.086-102) ,  i  Par [a -
Obiectiv 6 (mat6riaux in6dits, au MBT), A Vinga - Pi-
riul Ratelor (nouveaux mat6riaux inconnus jusqu'ici ir
S. Luca 1983; mat6riaux au MlT, P. 78.664-708), i Bo-
drogu Nou (prospeclions de surface E. Pfdureanu
1976-1977; matfr iaux inconnus jusqu'ici,  au MlT, P.
78.633-648 : cf. Lazarovici 1983 : n.142\.

Des trouvailles de la mdme 6poque ont 6t6 faites i
Timigoara-SlrO 1= p1"16or1 Hladini), sans qu'on puisse
pr6ciser s'il s'agit d'un 6tablissement Vinda ou, comme
nous sommes aujourd'hui enclin i le penser, d'un 6ta-
blissement de la Culture du Banat appartenant i une
6tape trds probablement plus r6cente (Lazarovici 1979 :
208, cat. 91, XVI/I 25-26).

Parmi les importations de la Culture du Banat en mi-
lieu Vinta A 3, signalons une douzaine de tessons d6-
couverts dans difl6rentes structures i Gornea (Lazarovi-
ci 1977 a : XXXV/10, XXXVI/'I3, XLVI/2, XXll1},Ll/47;
1983 : 1/1-4,12119-20; Lazarovici et Ursulescu 1984 :
l i g .  1 ) .

A l'ouest du Banat, le nombre des sites pourrait 6tre
sup6rieur aux estimations actuelles. A cette horizon ap-
partient une partie des lrouvailles de JdioS (Garasanin
1951  :126 ;  B rukner  1968  :25 ,75  B regan t ' 1968  :6 /4 -
6). Quelques mat6riaux ont 6t6 attribu6s soit i la Culture
de la Tisza, soit i celle de Sopot-Lengyel. Ceux-ci de-
vront etre r6examin6s i la lumidre de la probl6matique
actuelle.

A Bnajica, un tesson provenant d'horizons assez an-
ciens (peut-Otre V-lV; Todorovid et Cermarovid 1961 :
39, Vll/1 - XXlll/3), attribue par ses invenleurs i la culture
de la Tisza, repr6sente i notre avis une importation de la
Phase I B de la Culture du Banat. A cette 6poque, on at-
tribuait 6galement i la culture de la Tisza les trouvailles
de cdramique incis6e A m6andres larges.

De nombreux tessons d6cor6s de m6andres larges
incis6s ont 6t6 d6couverts i Vinda (Vasid 1936 : tig.82l
a, b, 590 c; 1936 b : 23-24,30, Nr. 44 a, b, k, 30 d, Pl.
XV/58, XXXIV/79 b). Ceux-cifurent consid6r6s comme
lin6aires, et on dtablit ainsi les premiers synchronismes
Vinda A - Stardevo lV - Lin6aire ancien (lrlitoj6i6 1949 a :
71 ,1949  a  :265 ,  1951 ,  1965  :263 ,  1967  :  15 ;  Qu i t t a
1960 : 14, 18, 179, l igs 10-11; KutziAn 1966 : 264; Po-
pescu 1956:  106;  Kal icz 1965 :38,  1971 :  153,  1980 :
32;  Makkay 1965 :  37,1971 :  153,  1978 :34-43) .  Les
m6mes tessons et d'autres ont aussi 6t6 attribu6s un
certain moment i la Tisza ancienne, en particulier ceux
qui gisaient entre 8 et 7 m ltvtito;6iC 1949 : 81, 35/10, 12;

1949 a :265, 1965 : 265, 1956, 1958, 1951 : 13; Gara-
danin 1951,  1959 :  13,  1961 :  146;  Csalog 1965 :228-
229; Popescu 1956 : 106, 1966; Vlassa 1966 : 20,
1963 : 48 b, 1967 : 407; Kalicz 1965 : 33, 35, 1967;
Paul 1965 : 298; Brukner 1968 : 73, etc.).

Plus tard, on supposa que ces mat6riaux pouvaient
appartenir au groupe de Szakiilh6t (ou Szak6lhet-Leb6,
selon la d6finition culturelle et chronologique de ce
groupe; Lazarovici 1979 : 132-'134 et notes). Plus 16-
cemment, ils ont 6t6 attribuds au groupe de BucovIl
(Lazarovici 1983) et A la culture du Banat (Lazarovici el
Ursulescu 1984).

lls'ensuit qu'ilfaudra exalniner les stations de Mate-
jiski Brod, Novi Kne/evac, doka, Crna Bara, Cristuru
Sirb, etc., en ce qui concerne leurs phases 6volu6es.
Tout ceci nous montre comment ont 6volu6 les fagons
de voir et retrace la gendse des recherches sur la forma-
tion des relations entre la Culture de Vin6a et celles des
r6gions limilrophes.

2. Lo Culture de I 'n l fold
Dans le sud de la Hongrie, dans les sites Stardevo-

Kor6s tardifs de Szeged-Gyalaret, Szilagy-Mejerhof,
Moroselele-Pana et Roske-Ludv6r, on observe un pro-
cessus de transformation de quelques communaut6s
Stardevo-Crig r6centes en communaut6s l in6aires
(Trogmayer lgzz : 71-75), ce qui r6vdle seulement
l '6mergence d'6l6ments qui vont se d6velopper plus
tard. Tous ces mat6riaux pr6cddent la Phase I A de la
Culture du Banat.

La pr6sence de ces 6l6ments,.de m6me que celle
de quelques 6tablissements Stardevo-Crip r6cents et
Vinta A2/A3 dans le sud de la Honlrie, definit
I ' intervalle chronologique dans lequel s' insdre le pro-
cessus 6volutif de la Culture de l'Alfold.

A Oszentiv6n Vll l ,  un dtablissement Vinta A2lA3
(Banner et Pdrducz 1946-1948; Lazarovici 1977 :73)
reprdsente la composante m6ridionale qui a contribu6
directement i la {ormation du Lin6aire en Hongrie orien-
tale. Une 6tude d6tai l l6e des riches d6couvertes
d'Ozentivdn Vlll permettait peut-dtre de suivre la ligne
6volutive de quelques complexes r6cents. En effet, de
la manidre dont les trouvailles ont 6t6 publi6es jusqu'ir
pr6sent, il est difficile d'y identifier les 616ments 6tran-
gers i Vinda A, d'en caract6riser l'6volution interne ou
de rep6rer les contacts avec les 6tapes rdcentes du
Stardevo-Cris.

t
Dans une s6rie de stations de Hongrie orientale, lo-

calis6es entre les rividres Mureg et Beretiu (Barclu), on
trouve de nombreuses station's Star6evo-Crig, y com-
pris de la Phase lV A, que les sp6cialistes ho'ngrois (et
aussid'autres) appellent Proto-VinEa (Trogmayer 1964 :
80, 93-95, 103; 1972 :75; Kalicz et Makkay 1972 : 82,
f ig. 1; 1972 a :95; Makkay 1978 : 29-30, 1982 : 43-44,
47-50; Kalicz 1980 : 19; Lichardus 1972 : 119-120;
Rutkay 1976 : 852-853; Pavdk 1973 : 299, 1980 : 66;
Srejovi6 1963 : 5 sqg.; Lazarovici 1979 : 55,70, 124,
125, 166, 220;1979 a:843-844, 1980 : 24). Des trou-
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vailles relevant de cette p6riode ont 6t6 faites i Devav6-
nya (v.  B6k6s Topograf iaja 1982 :aux points Ob. 1,5/
16 ;  Ob.  13 ,  5 /17 ;  Ob.  26 ,5 t7 ;  Ob.  149,  5 /7 ) .  Out re
ces "objectifs", ily a encore d'autres mat6riaux, plus an-
ciens, qui ont 6t6 consid6r6s comme Proto-Vinda (Ka-
licz et Makkay 1972 : carte 1), ou des mat6riaux qui ont
6td attribu6s au K6rds (Kutzi6n 1944 : XV/8-9, 11, 151
14; B6k6s Topogral iaja 1982 :  247, Ob.5/6),  entre
aulres ceux de Tiszang-Topart  (Kutzidn 1944 :Y/10-
13; Kal icz et Makkay 1972 :  carte 1),  de Furta-Csat6
( ib id . ) ,  de  Morose le -P ana ( ib id . ) ,  de  Szentes-
Magyjaksor/part (Kutzidn 1944: XXVY10, 13), de Bucsa-
Ob. 23 (Bek6s Topograf iaja 1982 :  5/2, 5,  11),  de
Kords Ladany-Ob. 38 (ibid. et5/14,4), de Szeghalom-
ob.g et 121 (ibid. figs 5, 12). Tous ces mat6riaux ont
des 6quivalents dans les descr ipt ions de si tes de la
mdme p6riode (Stardevo-Crip ll l B/lV A), le long du cours
sup6rieur des m6mes rividrds : Tinca-Ripa (Dumitrapcu
1 9 7 2  4 9 - 6 7 , 1 9 7 4 : 1 3 0 ;  l g n a t  1 9 7 3  :  1 6 ,  1 9 7 8 : i 4 ,
1 6 ;  ' 1 9 7 9 : 1 3 ,  c a t .  1 4 ) ,  Z X u a n  l e t  l l  ( L a k o  1 9 8 1  : 1 3
sqq.;Lazarovici  1980: 13 sgq.),  Suplaculde Barchu
(lgnat 1973, 1978) et d 'autres ( lgnat 1973; Lak6 1981;
Lazaroviciet  Nemeti  1983).  Ces communaut6s sont im-
plantees sur le terr i toire oi  se d6veloppe la c6ramique
de type Alfdld. ll s'ensuit qu'ily a un horizons ante quem
pour le moment de I'apparition de la cdramique lin6aire
de l'Alfold, d6termin6 par les horizons Stardevo-Crig lV
A et Vin6a A2 (Lazarovici  1975, 1976, 1981 :  tabl6au
chrono log ique) .

ll y a donc deux composants i I 'origine de la c6rami-
que de I'Alf6ld : la culture de Stardevo-Cris. Phase lV A
et la Culture de Vin6a, Phase A 2. Tandils que dans la
Culture du Banat,  c 'est Vin6a qui const i tue le compo-
sant principal, ce r6le esl lenu par le Startevo-Crig dans
cel le de I 'Al fold;  la Culture de Vin6a n'y joue qu'dn role
secondaire et apparait seulement associ6e A des mat6-
riaux du type Stardevo-Cril l l l B et lV A.

La principale dilf6rence entre la Culture de I'Alt6ld et
cel le du Banat t ient i  ce que dans la premidre, les 616-
ments Vinda r6sultent d 'un ph6nomdne de di f fusion
culturelle. Au demeurant, la pr6sence d'6l6ments Kdros
directs ou indirects est attest6e dans la lormation de la
Culture de I'Alfold (KutziAn 1966 : 252;Kalicz 1971 :
146-147,  1980 a  :  120;  L ichardus  1972 :118;  Pavuk
1973 : 277; Pill ioni 198012 : 43: Kacsanovska 1981 :
63),  ainsi  que cel le d'6l6ments sud-or ientaux balkani-
ques (Quit ta 1962 :  104-105; Korek 1968 :  19; Horedt
1 9 7 0  : 1 1 2 ;  T i c k y  1 9 6 6 : 6 4 ,  1 9 7 3  : 2 7 3 ; L a z a r o v i c i  e t
Lak6 1981:24), parmi lesquels on trouve aussi des 616-
ments Vinda que tous les chercheurs qui se sonl occu-
p6s de la petite sculpture de I'Alf6ld ont bien remarqu6s
(Kutzidn 1966 :260; Makkay 1970 :28).

Beaucoup de chercheurs onl consid6r6 I'intervalle
chronologique auquel pouvait 6tre assignd ce proces-
sus de formation comme post-Stardevo-Crip-Kor0s (Kut-
z i6n  1966 :  255;  Neustupny  1956 :  42 ;  Ndndr is  1972:
62; Kalicz 1982 : 34), sans se r6f6rer pourtant i un hori-
zon r6cent d6termin6, mais aux 6tapes moyennes clas-
siques. Dans la plupart des cas, les chercheurs ont mis

I'apparition de la c6ramique de I'Alfold en relalion avec
le Ndolithique moyen. l l  en est r6sult6 des synchro-
nismes avec Dudesti (P[unescu 1963 : 474), elYinta
(Mib jd i6  1967:  9;  L ichardus ' t972:120;  Qui t ta  1960 :
160 ;  Be rc iu  1961  :23 ;  Makkay  1970 :2 ,1978 :31 -43 ;
Lazarov ic i  1975 :12,1976:  211 et  1979 :  59-91,  125,
134, 137,146, etc.), ces trois cultures poss6dant de
nombreux 6 l6ments communs a cef te  6poque.
D'autres chercheurs ont soutenu que la Culture de
l'Alfold n'6tait apparue que dans le nord du territoire, oi
on avait originellement 6tabli  la pr6sence d'6l6ments
m6solithiques ou 6pipal6olithiques tardenoisiens, con-
sid6r6s comme le composant principal de cette culture
(Kutzi6n 1971; Trogmayer 1972: 73). La mOme hypo-
thdse lu t  6galement  propos6e pour  expl iquer
I'apparition d'autres groupes lin6aires tels que Ciumesti
(Compa et Nanali 1972 :1 1 ; in D.l.V.R. 1976 : 164; Du-
mitredcu, Bolomeiet Mogoganu 1983 :67,92), Szatmdr
(Kal icz 1965 :  33,  1971 : '146-147;  Trogmayer  1972:
73; Nandris 1972:61) et la C6ramique_Lin6aire de Slo-
vaquie orientale (Soudsky 1961 : 280; Siska 1974:4-5,
1976  :  115 ;  L i cha rdus  1972  :  110 ;  Novo tny  1982 ,
1983). Cette hypothdse ne peut plus 6tre soutenue
aujourd'hui avec des arguments convaincanls, dans la
mesure oi des mat6riaux appartenant i quelques com-
munaut6s Stardevo-Criq r6centes qui ont une origine
ant6rieure A toutes les tiouvailles lin6aires les plus an-
ciennes ont 6t6 d6couverts au nord de la plaine pan-
nonienne, en particulier i M6htelek (Kalicz et Makkay
1977 a) et dans le nord de la Criqana (Lazarovici 1980 :
13 sgg.; Lazaroviciet Nemeti 1983 : 24-27).

L ia isons chronologiques e l  cu l ture l les.
On observe des l iaisons chronologiques et cultu-

relles 6troites entre la Culture de I'Alf0ld, celle du Banat
et d'autres groupes culturels durant les phases an-
ciennes. Ces liaisons sont d'ordre 96n6tique. Au cours
de l'6volution ult6rieure, ces diverses entites culturelles
se diff6rencieront toujours davantage, tout en restanl
en relation par I'intermddiaire de quelques groupes cul-
turels. Plusieurs 616ments nous permettent d'aff irmer
que celles-ci avaient des contacts ou poss6daient des
6l6ments communs.

a. Les outils
Les artefacts ddcouverts d Fratelia ont un caractdre

microl i thique trds net. Le ph6nomdne est fr6quent
dans le domaine de Vinba, bien que ces artelacts pr6-
sentent aussi certaines particularit6s. Nous associons
ces attributs i des fonctions spdciliques exigeant des
outils addquats. L'inventaire typologique comporte des
lames qui peuvent 6tre rectangulaires retouch6es (Fig.
1:15), non retouch6es (Fig. 1:3-4, 6, 13-14, 23), trap6-
zoidales retouch6es (Fig. 1:35-37, 41, 43-44,46), non
retouch6es (Fig. 1 :8-1 1, 16-17, 23-24, 38, 42, 45, 47,
92-93), des armatures de faucil le (Fig. 1:43, 58), des
trapOzes (Fig. 1:52-53, 56, 61), retouch6s (Fig. 1:1-2,
51, 54, 55, 57), avec traces d'uti l isation (Fig. 1:61), des
grattoirs sur lame ou discoides (Fig. 1:63-86, 97-102),
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des pergoirs (Fig. 1:59), des 6clats et des nucl6us (Fig.
1:96). Ces types d'outils ont 6t6 mis en relation avec les
trouvailles pr6n6olithiques tardenoisiennes, tant en ce
qui concerne les l rouvai l les de Berea-Ciumegti  (PEu-
nescu 1963 :472,1970 :  38-39; Comsa 197211973 :
38-39; Dict ionar 1976 :  165; Dumitresbu, Bolomei et
MogoEanu 1983 :  92),  que cel le de Fierea-Cleanov
(Berciu et a\ .1952,1966 :  83; Comga 1956 :  48, 1959 :
92; Kozlowski 1982 : 160). Toutes'ces trouvailles pr6-
sentenl un certain nombre d'attributs communs : elles
sont microl i thiques, dat6es de I 'hor izon Vinda.A 3, et
elles proviennent de stations ou de territoires ou se d6-
roule un ph6nom6ne de synthdse culturelle entre Star-
tevo-CriE et le le Chalcolithique balkano-anatolien (pour
les attributions et d'autres d6couvertes, voir Lazarovici
1977 :72, n.29-31;1977 a :  30-32; 1981 :  185-188).

b. Les d6cors
Les d6cors de Fratelia et de Freidorf qui consistent

en zigzags incis6s, de m6me que d'autres d6cors A ca-
radere lin6aire contemporains de la Phase I A de la Cul-
ture du Banat (Lazarovici  1976 :  l ig.  11/1 a -  j ,  1983 : f ig.
2) ont des paralldles dans les lrouvailles de la culture de
l'Alfold (Tompa 1929 : ll7;Kalicz et Makkay 1977 :2512
p, 25120,35t2, 47t3, 124118, 170112,9, 38/1 ,  147129,
2' l /21, 38t2-3, 185/12, 147/34, 140t10, 22t4, 15t16,
18 /18 ,  21 t12 ,  22 ,  92 /12 ,  140t15 ,17 t1 ,  13 ,  15 ,  18 /16 ,
23124,185/45,147/29,36 - ordre des renvois selon les
types de moti fs;  B€k6s Topograf iaja 1982 :  251,916,8/
9,9120,22, 6/2,711 ,  8121, 6/6, 9,  22, 25) et aussi  dans
les horizons anciens contemporains du Lin6aire ancien
de S lovaqu ie  o r ien ta le  (S igka  1974 :101,  l /8 ;  1976 :
103, lV/4, Vl l l /29, Xl /6;  Pavuk 1980 :  31,1412,46/5; Li-
chardus 1972 :2/6-8,3/5,8-9, 12, 1/4\.

c. Les formes

A la diff6rence des d6cors qui traduisent un go0t d6-
termin6 et une certaine mode, les formes illustrent une
diff6rence plus nette entre la Culture du Banat et le
groupe de I'Alf6ld et les aulres groupes lin6aires, tout
en montranl d'6troites relalions avec Vinda (variantes :A
l l ,  f i g .  8 : 6 ; A  l l l , l i g .  8 : 7 , 8 ;  B  l l ,  f i g .  6 : 5 ; B  I  a  ,  f i g .  6 : 4 ;  B
Vl l l ,  f igs 4:12-13,5:1-4; pour des var iantes des types de
la culture de Vinda dans le Banat, voir : Lazarovici 1977 :
54  sqq. ,71 ,  n .  e  20-22 ;  1979:  122-132,  e tc . ) .  Nombre
de ces lormes sont 6galement connues dans la phase
lV B de la Culture de Stardevo-CriE en Banat et dans
d'autres r6gions (Lazarovici 1973: i2 sqg., fig. 1, fosse
d'habitat  7-8;1979 :  53-56, 58-60).  Quelques-unes de
ces formes existent 6galement dans les horizons l i -
n6aires anciens (Lazarovici 1983) et d6terminent un ho-
rizon chronologique et culturel.

d. La petite sculpture
Du fait que la petite sculpture est porteuse de sym-

bolisme et traduit certaines pratiques cultuelles, elle re-
f ldte les croyances et les comportements spir i tuels
d'une civi l isat ion. En l 'absence d'autres indices. c 'est

elle qui nous fournit des donn6es sur les processus
ethno-culturels. Ses transformations refldtent les 6volu-
t ions qui se produisent dans une communautd aux
plans culturelet social. La ressemblance entre la petite
sculpture du groupe lin6aire et de Vinda a d6ji souvent
6t6 mise en 6vidence; comme s' i l  ne s'agissait que
d'idoles, de vases anthropomorphes, de couvercles,
d'autels ou d'applications sur des vases (Neustupny
1956 :  40-41;  Qui t ta  1960 :  18,  96,  171,173;1962:
97-98;  Kutz iAn 1966 :  260;  Hdckmann 1966 :3,1972:
187 sqq.; Nitu 1968 :391-392; Makkay 1970 : 28;Lasz-
16 1970 :32 sqq., 1972 :211 sqq. ; Kalicz 1971 : 140,
150, 153; 1980 : 25-28; Pitt ioni 1980/2 : 52; PavUk
1980 : 61). Les d6couvertes de la Phase ancienne de
la Culture du Banat sont particulidrement importantes,
surtout les matdriaux de Fratelia et de Freidorf, dont le
caractdre VinUa a deja 6t6 soulign6 dds les premidres
d6couvertes de Fratelia. Leur attribution i la Phase A 3
de la Culture de VinEa 6tait malais6e i cette 6poque,
dans la mesure oi nous ne disposions d'aucune indica-
t ion quant i  la dur6e d'existence des autres 6l6ments
VinEa. Beaucoup de motifs ont 6t6 consid6r6s plus tard
comme contemporains de Vinda B 2 et de Bucovat 2
(Lazarovici 1979 : XXVI), p6riode o0 le d6cor en sillons
poinlill6s atteignit son apog6e.

GrAce i un r6examen des trouvailles de Fratelia et de
Giroc (Lazaroviciet Ursulescu 1984), la position chrono-
logique de la petite sculpture de Fratelia a pu 6tre d6ter-
min6e, et cel le-ci n'est pas contemporaine de Vinca B
2 .

Corps cyl indrique et t6te tr iangulaire (Fig. 2:7, 10-
11, 16-17) plaident en faveur de l iaisons avec Vinba A
3. Des f igurines de ce genre apparaissent d Gornea
dans I'horizon VinUa A 2 et A 3 (Lazarovici 1973 :714,
11-15; 1977 : LXV4, 1 1, 15; 1979 : XlA, 24-25, XX/4, 4,
11, 15, B 2-4), oJ on rencontre aussi des paral leles
pour les trous dans la t6te de I'idole (Fig. 2:18 - avec pa-
ralldles in:Lazarovici 1979 : XX/ B 4). Quelques idoles
ont le corps conique et les yeux A peine marqu6s, ph6-
nomdnes dont on trouve des 6quivalents dans les lrou-
vail les Star6evo-Crig r6centes du Banat (Lazarovici
1969 : 10:3) ainsi qu6 d'autres r6gions (Tulok 1971 : 9-
10, pl. l l l ) .  On trouve de mdme dans l 'horizon Stardevo-
Crig r6cent des paral ldles pour l 'autel i  quatre pieds
1fi j .  z:t-3) parmi les trouvail les de Cristurul Sirb (Kut-
ziAn 1944 3614) et Z5uan (Lak6 1978 :Vl/3).

Certaines 6l6ments se d6veloppent dans les hori-
zons lin6aires anciens contemporains (surtout en ce qui
concerne la repr6sentation des narines et de la bouche
par des impressions et de courtes incisions : Kalicz et
Makkay 1977.:382, 18612-15), 6galement issus des
horizons Starbevo-Crig r6cents. Rappelons au passage
les trouvail les de M6htblek (Kalicz et Makkay 1977 a:71
2, 811\ oi d'autres 6l6ments encore supposent des
contacts du StarCevo-CriE et de Vin6a.

Les incisions du pied de I 'autel de Fratel ia ont des
paral ldles dans les horizons Starbevo-Crip r6cents ou
on peut observer une 6volution vers ded groupes l i-
n6aires, i  M6dina (Kalicz 1980 : 112,711) ou dans des
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groupes lin6aires (Pav0k 1980 :couverture).
ll y a certainement encore d'autres 6l6ments qui se-

raient susceptibles d'illustrer des contacts culturels
entre la Culture du Banat, la Culture de I'Alf6ld et les
autres groupes lin6aires.

€onc lus ion
De I'analyse d6velopp6e ci-dessus ressortent les

id6es suivantes :
- I'origine de la Culture du Banat r6sulte de proces-

sus de migration et de diffusion qui se sont d6roul6s
dans les r6gions marginales du domaine de Vinda A la
Phase A, suite A des contacts entre Stardevo-Crig et
Vinca A; )

- l'origine de la Culture de I'Alf6ld, vue A travers le
prisme des manifestations et des contacts de la Culture
du Banat, rdsulte de la diffusion culturelle d'influences
de type Vinda et des transformations qui se sont pro-
duites dans les communaut6s Stardevo-Cris r6centes
qui avaient d6ji subi l'influence de Vinda et dnt 6t6 d6-
sign6es comme Proto-Vinda par les chercheurs hon-
grois;

- l'inlervalle chronologique du processus de forma-
tion de ces cultures est contemporain de toute la Phase
A 3 de Vinda:

- le territoire situ6 i I'est de la plaine pannonienne,
ou se formdrent les groupes lin6aires, a une extension
plus m6ridionale qu'on ne l'avail pens6, en sorte que
ces groupes se trouvent au conlacl imm6diat de com-
munaut6s VinEa de la Phase A.

Gheorghe LAZAROVICI,
rue Emillsac 2,

R.3400, ClujNapoca,
Roumanie.
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Mir iono ANTUNOVIC

ANTHROPCLCGICAL AND ARCHAECLOGICAL SURVEY
CCNCERNING MCRTUARY PRACTICE IN THE CENTRAL AREA
CF BALKAN PENINSULA
DURING THE EARLY AND MIDDLE NEOLITHIC

Archaeological studies of Stardevo Culture have up
to now focused mostly on ceramics typology, producing
four chronological  sequences, al l  o l  them st i l l  in use (Mi-
lo l i i i  t949 ;  Arand je lov iC-GaraSan in  1954;  Sre jo -
viil969; Dimitrijevid 1974). Less attention was payed to
other aspecls of the cul ture, and al though burials were
known from the early thirties2, mortuary practices have
drawn less consideration (Fig.1) (Grbi6 1930; Fewkes et
a/.  1933).

In this paper we attempt to present al l  the data
regarding similarities and differences in population and
burial practices according to the chronological division
belween the Early Neolithic (Protostardevo) and Middle
Neol i lh ic (Classical  Stardevo) periods of this cul ture
(Srejovi6 1969).  Burial forms, or ientat ion, and posit ion
of the skeletons, grave goods, paleodemography and
anthropotypology have been treated as separate
topics.

Bur io l  Forms
The main characteristic of both Protostardevo and

Classical Star&vo periods is the presence of the burials
within the sett lements (GrbiC 1930; Fewkes etal .  1933;
Galovi6 1968; Lekovi6 1985; Gara5anin 1956),  but,  as
only a l imited number of the inhabitanls were buried in
that manner, we can neither exclude the possibility of a
different ritual for other members of the community, nor
the existence of unknown Stardevo necropolae '.

Pi t  bur ials dominate in both periods. The number of
individuals buried within one grave di f fers considerably
not only from one site to another, but also within graves
on the same si te.  In Protostardevo period, 1 to 17
individuals could have been buried in a single grave,
while in ClassicalStarUevo, no more than two (excluding
Vinda) (Arand je lov i6 -Gara$an in  1954;  Vas i6  tggo;
KoroSecl 950).

Pit burials can be divided in two groups : 1. simple
p i ts  o l  i r regu la r  o r  e l l ip t i c  shape;  and 2 .  bur ia l
construct ions, pi ts with an elaborate shape (Lekovid
1  985) .

In Protostardevo period, allthe deceased from Donje
B r a n j e v i n e ,  G u r a  B a c i u l u i ,  V e l e s n i c a ,  A j m a n a
(Karmanski 1968; Brunker 1974; Zsolfman 1983 (for
Donje Branjevine);  Vlassa et a| .1964; Vlassa 1974;
Nekraso 1964 (for Gura Baciului) ;  Vasi6 1986; Stal io
1986, Lepenski Vir  f rom documentat ion which was
made avajlable for my work by prof . Srejovi6) have been
buried in simple pi t  graves, as wel l  as nr.  3 l rom
Lepenski Vir .

Most of the middle neol i thic burials belong to this
group : 4 or 5 from Star8evo, lwo from redi6, burial nr. 1
from Gura Baciului, nr. 3 from Donje Branjevine, nrs. 31
and 44 from Lepenski Vir  (Fewles ef a/ .  1933, for
Star6evo; Galovi6 1968, for redid; for Donje Branjevine,
Gura Baciului  and Lepenski Vir  see above).  Three
deceased on the sites of Donje Branjevine, Starcevo
and Obrel (Brukner 1974) have been buried in the
mounds formed by "extraction" of the earth from burial
pi ts.

The burialpits lrom Vinta and Zlatara 1LeXovi61985;
Gara{anin 1956; Vasi i  1936; Koro{ec 1950) represent
the elaborate constructions of our type 2. According to
their other characteristics, Zlatara finds could be dated
in Early Neol i thic and, as Lekovid does not give an
explicit dating, we considered them as Protostarbevo.

On the other hand, Vinda belongs to the very end of
the  Stardevo cu l tu re ,  a l though the  number  o f
individuals in a single grave doesn't correspond to the
m i d d l e  n e o l i t h i c  s c h e m e .  T h e  c h r o n o l o g i c a l
differences between VintalZlatara (same type of
construct ion) and Vinda/Ajmana, Velesnica (great
number of deceased in a single grave) being important,
same or similar rites might be regarded as revival of the
earl ier t radi t ions, which represent the need to regain
lhe power that Stardevo cullure came to lose at the
time. This process can be traced in ceramic production
as well (desapearance of barbotine, rare painting etc.,
see Dimitrijevi6 lSzt1.

During the Protostardevo period in Lepenski Vir and
Gura Buciului (Vlassa 1974), stone conslruclions were
ascertained both in the pits or independently. In Gura
Baciului  l imestone blocks were found near lhe head
(grave nr.  2) or near the head and the hips (nr.  3).  In
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Fig. 1: Map of the Early Neolithic and Middle Neolithic sites with
anth ropo logical fi nds.
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Lepensk i  V i r ,  the  deceased were  e i ther  par t l y  o r
completely surrounded by stones (nrs. 73 and 88) or
the stones were heaped over them (nrs. 1,4 and 43).

In Classical Stardevo burial nr. 1 of Gura Baciului, the
bottom of the pi t  was covered and the head was
surrounded with small stones.

Stone construct ions were ascertained in 6 of 8
burials in Obre l, each one having specific characteristics
(Benac 1973; Lekovi6 1985).

Therelore, we can conclude that pit burials dominate
in both periods, whereas the real or symbol ic stone
constructions appear in Protostardevo, in Lepenski Vir
and Gura  Bac iu lu i ,  wh ich  are  supposed to  have
belonged to the same preneolithic complex. Obre l, on
the other hand, di f lers considerably,  chronological ly
and lerr i tor ial ly,  as wel l  as regarding the stone
construct ion which have rather cul tual  than burial
s igni f icance, as they were cenlred around buried
children or parts of their bodies2.

Posit ion ond Orientot ion (Fis.2)

Ot 72 skeletons belonging to the Earl ier Neol i thic,
no informations could have been suppl ied tor 24
individuals l rom Anzabegovo (Nemeskery 1976) (as
they mostly belong to the category of scattered human
bones) 3, 5 from Lepenski Vir  and 2 from Velesnica 4.

No data were published for Ajmana (17 individuals) and
two deceased from Donje Branjevine.

Among lhe 22 remaining skeletons, the f lexed
position (Fig.3) predominates, with an equal distribution
of laying on the left (9) and right (7) side. B.esides this'
there exist several other types of position : layed on the
back in llexed position (Gura Baciului 2 and Velesnica
2A)s, layed on the back in "A la turque" posit ion
(Velesnica 2G)6; stretched/face down position (Divostin
1) or t ransi t ional posi t ion (between slretched and
flexed) with only one leg f lexed (Lepenski Vir 1). During
lhis period, the individual f rom the grave nr.  83 in
Lepenski Vir  is the only that one have been buried in
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Fig. 2: Position and orientation of the deceased.
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Fig. 3: An example of a flexed position : Lepenski Vir n" 73.

Fig.4: An example of a contracted position : LepenskiVir n" 4.
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Fig. 5 : Distibution of the males, females and children on different sifes ,n Early Neolithic.

Fig. 6 : Distribution of the males, females and children on different sites in Middte Neotithic.
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Fig. 8 : Measurements and indexes for long bones
(Early Neolithic).
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1
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humerus
1
7
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lndex
femur
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humerus
7 :1

height 1 6 0  1 7 1  1 5 9 , 5

contracted posilion.

The or ien ta t ion  o f  the  ske le tons  is  equa l ly
distributed in all directions.

Ol 54 middle neol i thic skeletons, the posit ion is
reported lor 20, and both position and orientation for
nol more than 167. They were all buried in contracted
position (Fig.4). As to the orientation, it is striking that
the SW segment of the circle is completely neglected.
There is no preference in laying the deceased on the
left or the right side.

It is evident that the flexed position predominates in
ProtostarEevo while other positions appear sporadically.
Classical Star8evo period, on the other hand, witnesses
the establishing ol canonized mortuary rites, which is
apparent in lhe exclusive use of the contracted position
and less var iety in or ientat ion. Sex and age ol  the
deceased have no inf luence on the choice of the
posit ion, s ide or or ientat ion.

Grove Goods
The fact that during both periods of the Stardevo

culture most burials have no grave goods in the strict
sense, and that the pi ts were f i l led up with earth
containing archaeological  mater ial ,  led many of the
earlier excavators to conclude that the deceased were
lhrown into waste di tches instead of being buried
(Arandjelovi6-GaraJanin 1954). Recent excavations at
Velesnica have shown that nei ther ceramics, nor animal
bones were to be found underneath the f i rst  bur ied
skeletons. This is highly signif icanl as enough attention
was never paid on that k ind of information in earl ier
excavations. After the first deceased was buried, the pit

Anza I
7

285
5 7

20,0

1 6 8  1 6 4 1 5 6 1 5 9

was fil led up with earth mixed with ceramics and animal
bones.

Grave goods in the strict sense have been found in
18 graves. Two flint flakes (grave nr.4), bone owls
(nrs.5 and 68), dear antler (nr.6) and an amulet in the
grave nr.73 belong to the Protostardevo period in
Lepenski Vir; at the same site, there are two flakes near
buried individual nr. 42a, which belongs to the middle
neol i thic period. In Gura Baciului ,  the early neol i thic
grave contained a mortar and a pestle, and a middle
neolithic grave had a polished stone axe as a grave
donatione. ln both graves of burial construction A in
Zlalara, was found a fragment ol quartzite, and in one of
them there an amulet. More goods were found in grave
construct ion B which was larger in dimensions :  a
miniature bowl, a lew beads of spondylus shell, two
polished stone axes (one of miniature dimensions), two
fragmentary f l int  blades, lwo bone awls and a few
fragments of quartzite (Lekovi6 1985).

The ceramic bowls and the pol ished axes were
found as grave offerings in the middle neolithic graves
of  Vetesn ica ,  Te t i6 -  and Koz luk  lGa lov i6  1s68;
Jovanovi6 1968; vasi6 1986),  which is apparent ly a
common practice ol the period.

Poleodemogrophy
It was impossible to carry out proper demographical

analysis because, as already mentioned, not al l  the
deceased were buried within the settlement. We have
tr ied to compare the data from di l ferent si tes and
establish the possible pattern followed in choosing the
individuals to be buried within the sett lement.  The

tf
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Fig. 10 : Measurments and indexes for long bones-
Middle Neolithic.

Martin No Lepenski Vir
8 32a

skeletons nr.18 from Lepenski Vir and nr'11 from
Ajmana, and male nr.48 from Lepenski Vir. While the
process ol gracilisation has been completed on the
Ajmana l inds, the traces of robustness are st i l l
remarkable on Lepenski Vir specimens (Fig.7 for cranial
and fig.8 for postcranial skeleton).

From the total number of middle neolithic Stardevo
finds, anthropological measurements have been
supplied tor 12 specimens. Both skulls from Lepenski
Vir (8 and 32a) belong to dolichocran variety of Gracile
Mediterranean, in spite of a notable mandibular
robustness of specimen 32a, unusual for females. As it
can be seen on fig. nr.8, the postcranial skeleton of
nr.32a shows greater robustness compared to nr.8 from
the same period.

An extremely graci le skull from Gura Baciului (nr.1)
(Nekrasov 1964) corresponds to the Lepenian Variety
of Gracile Mediterranean (Fig.9 lor cranial and f ig. 10 for
postcranial skeleton).

All Vinia specimens (Schwidetsky 1971) belong to
Mediterranean anthropological type. The process of
gracilisation has been entirely completed. The values
of width/length index vary from hyperbrachicran to
ultradolichocran. The postcranial skeletons were not
preserved.

Conclus ion
The appearance of the same characteristics, as pit

burials within the settlements, scarce grave goods and
so forth, irrefutably points to the phyletic connection
between Protostar6evo and Classical Stardevo period,
in spi te of many evident di f ferences in mortuary
practices and population characteristics.

Population continuity is shown by the existence of
both graciie forms in Protostardevo period, which will
persist into Classicalstarbevo period as well. lron Gate
series show that this continuity could be traced back to
the Preneolithic layers of Lepenski Vir and Padina. The
d isappearance o l  robus t  {o rms,  s t i l l  p resent  in
Protostarievo, points to a change in the manner of life,
particularly in diet.

The direct l i l iat ion being apparent,  the exist ing
differences enable us to distinguish the two periods of
the Stardevo culture. ln Early Neol i thic,  bur ial  forms
show greater variety : we lind simple pit burials, complex
pit  bur ials,  as wel l  as stone construct ions. The lat ter,
typical for lron Gate sites, point to the strong in{luence
of the preneolithic substratum.

During the Middle Neolithic, burying is effectuated in
pit graves whereas the stone constructions are rare,
appearing in Gura Baciului, at the very beginning of the
Classical Stardevo period and at Obre I where they
represent a brought-in cuslom.

Greater  d ivers i ty  i s  shown in  the  number  o f
individuals buried in a single grave in Protostardevo
period (ranging from 1-17),  whi le in Classical  Stardevo,
only Vinda grave has more than two deceased. Flexed

height 1 6 8  1

result is negative, as no regularity considering age and
sex could be discovered. The sites themselves differ
considerably from one another, and there is no
apparent alteration in the early-middle neolithic relation
(Figs 5 and 6). On the other hand, the number ot the
individuals buried within the settlement decreases in
the Middle Neolithic on all the sites where both periods
were present.

Anthropotypology
In his previous works Miki6 (1981) has dist inguished

and descr ibed in  de ta i l s  f  our  var ie t ies  o l  a
Mediterranean type, two of which belong to graci le,
while the other lwo to the robust form.

Robust Mediterranean variety has been ascertained
in Lepenski Vir ,  where i t  is more commonly met in the
Preneol i thic l ld hor izon. The deceased from burial
nr.73, a man 171 cm tal l ,  corresponds to this type.

Mediterranean type in the general  morphological
sense appears at LepenskiVir (nr.83a) and Velesnica (2
A and 2-D)10. All three are female. Velesnica finds show
an exlreme robustness ol arcus supercilialis and of lhe
mandibular region.

D o l i c h o c r a n  g r a c i l e  M e d i t e r r a n e a n  t y p e  i s
represented by the skeleton nr.86 at Lepenski Vir, four
males from Ajmana (6,7,8 and 9) (Radosavljevi6-Kruni6
1986) and male individual nr.7 l rom Anzabegovo
(Nemeskery 1976).  The postcranial  skeletons have
bordering robust/gracile characteristics. The height
var ies l rom 159 (Anzabegovo)to 170 (Ajmana)11.

Lepenian Variety of Graci le Mediterranean has
brachicran values of length/width index as most
prominent feature. The process of brachicranisation
begins at Lepenski Vir as early as the lld horizon (Miki6
1981; the l ld hor izon belongs to the Protoneol i thic
period of Lepenski Vir ,  according to Srejovi6 1969).
During Protostardevo period, it is represented by female
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position predominates in Protostardevo while other
positions also appear. Classical Stardevo, on the other
hand, knows only contracled skeletons.

The variety of the grave goods is greater in the earlier
period while offerings typical for Classical Stardevo
(ceramic and axes) appear only rarely.

The main characteristic of the Classical Stardevo
among all the aspects of its mortuary practices is the
establishing of well defined rites that were chosen from
a variety ol rites already existing in the ProtostarCevo
period. The decrease of the number of individuals
given right to continue their existence in the community
by being buried within the settlement points to the
greater socialdivision. As neither sex, nor age play the
prominent role, some other, rather socio-economical
characteristics must be looked for, bul the problem lays
beyond the lrame of this work.

Miriana ANTUNOVIC,
Yukasoviceka 33/10,

11030 - Belgrade. Yougoslavie.

Notes

1. Which might be suggested by Padina, of which a
part belongs lo the Early Neolithic. As no data were
given in art icles published by Jovanovi6 B. nor in
prel iminary reports given by Zivanovi1 S., i t  was not
included in this paper.

2. Benac 1973 talks of possible child sacrifice.
3. This lerm, often found in the literature , conserns

isolated bones which do not belong to any particular
skeleton or grave.

4. VasiS (1986) deceased nr. 2E and 2F.
5. According to the photograph published in Vasi6

(  1  e86) .
6. tbid.
7. No data could be collected for Stardevo, Vinda,

Saraorci and Anzabegovo.
8. According to Vasi6 (1986), there was no material

underneath the skeleton 2G.
9. Lepenski Vir from the documentation; Vlassa

1974; Vlassa et a|.1964.
10. From the measurements in Zivanovi6 1986.
11. According to the l ists given by Breit inger (1938)

for men and Bach (1966) for women.
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Jocek LECH

THE ORGANIZATION OF SILICEOUS ROCK SUPPLIES
TO THE DANUBIAN EARLY FARMING COMMUNITIES (LBK):
CENTRAL EUROPEAN EXAMPLES

An out l ine

The extract ion, processing and distr ibut ion of
si l iceous rocks is an essent ial  element not only in
gaining knowledge of past lechnology and human
behaviour, bul also in understanding the social organi-
zal ion and economy of ear ly farming communit ies.
These specif ic k inds of act iv i t ies, connected wi lh
gaining the supply of necessary raw material, in practice
rellect not only certain material characteristics of an
original culture but also, selectively, some attributes of
i ls structure (Lech 1975, 1981; Schi ld et al .  1985i
Kozlowski ef a/. 1988). By comparing the morphological
and raw material slructures of chipped inventories from
mining fields, settlemenls and camps located at various
distances lrom the deposits of s i l iceous rocks, one can
reconslruct the organizat ion of work which involved
supp ly ing  the  communi t ies  w i th  raw mater ia ls .
Moreover,  comparat ive analysis of the structure of
inventories makes it possible to reconstruct the ways o.t
distr ibut ing si l iceous rocks. l t  is also signi f icant for
evaluating the range of specialization ol labour in the
exlract ion and processing of f l int  (Lech 1975, 1980a,
' f  983. 1987: Kaczanowska 1985; Cahen et a\ .1986; de
Grooth 1988).

Sett lement communit ies are lhe only units of social
organization possible to perceive for the early Danubian
- Linearbandkeramik (LBK) sites ( Trigger 1968 : 20-23,
1978 :  115-121) .  As  in  a l lhuman soc ie t ies ,  the  d iv is ion
of labour and of social  funct ions depending on sex and
age must  have ex is ted  among the  Danub ian
communi l ies (  Nash 1966 :  21-22; Watson et a\ .1971:
9-10 :  Sah l ins  1974 :78-79  and 187;  Lech 1980a) .
social anthropology studies show that all the inhabitants
of little villages are linked by both social and economic
relations as they are joint owners of the resources, joint
producers or participators in a recompense for work,
through various socialchannels (  Fir th 1956 :  138 ).  The
basic social phenomena among them are the following :
coordination - foresight - responsibility - reciprocity (Firth
1956 : 75-79). Both in the analysis of mining fields, and
in the distr ibut ion o{ si l iceous rocks are lound data
test i fy ing their  existence ( Lech 1980a, 1981, 1988;
Cahen et a\.1986: de Grooth 1988).

The distribution of raw materials shows that there
was increasingly close interact ion between LBK
sett lement regions. Vast and mult i -direct ional
distribution of many raw materials, with the concurrence
of numerous features in the cultural assemblages, must
have been connected with the information flow and
various kinds of contacts on a scale not seen in the
earlier periods. In the light of this, it is probable that the
Danubian communities also had the tribaltype of social
organization already existent in the LBK culture. The
homogeneity of cul tural  at tr ibutes in vast areas of
Europe, and quite separate features in comparison with
the  hunt ing  and ga ther ing  groups  o f  the  loca l
Mesol i thic,  seem to indicate this.  Clearly marked
contacts,  and inf  ormation f  low between many
sett lement regions, proved by the mult idirect ional
distr ibut ion of the si l iceous rocks is an important
argument  (F igs  1 ,  3  and 4) .  l t  seems tha t  the
distr ibut ion of s i l iceous rocks in LBK test i f ies the
existence of strong bonds l inking si tes, sett lement
stows, tracts and provinces (Lohr el al. 1977 : 148-186;
Lech 1981 :44-45 ,  1987 :241-243;  Kaczanowska
1985 :  54-73' ,  Kozlowski 1988 :559).

The ex is tence in  th is  per iod  o f  f l i n t  m in ing  -

Tomasz6w in Central  Poland (Fig. 2),  SUmeg in West
Hungary  and o thers  (Bake ls  1978 :  101-105;  Lech
1980b :47-51. 1988: Schi ld 1980, 1987; Schi ld et a/ .
1985; Bircskay 1986) - ol large settlements dealing with
the processing of siliceous rocks - Cracow-Olszanica
and Bolechowice-Zielona, dist .  Cracow in the Pol ish
Jura, Vedrovice-ZAbrdovice, dist .  Znojmo in South
Morav ia  (Koz lowsk i  e t  a l .  1961;  Ondrus  1976;
Mi l i sauskas  1986)  and the  ex is tence o f  o ther
settlements obtaining systematically the necessary raw
materials by means of exchange - Bylany in East
Bohemia, Skoroszowice, Niemcza, Strach6w in Lower
Si lesia (Lech 1981 ,1987: Wojciechowski 1988) -  al l
this testif ies group specialization of some settlements in
flint mining, processing and distribution already in the
2nd half of the 5th Mill. b.c. (Figs 3 and 4). This may well
have prov ided a  bas is  lo r  ind iv idua ls  to  beg in
special iz ing in making composite tools,  such as the
workshop for makjng, among other things, s ickles
found by V. Ondru6 al Vedrovice-Z6brdovice ( OndruS
1976; Lech 1983 : 49-52). In regions situated a long
distance from the deposits of s i l iceous rocks, some
sites were secondary distr ibut ion cenlres of raw
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Fig. 1: The distribution of siliceous rocks on LBK sites as a result of different types of past behaviour.
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Fig. 2: Tomasz6w, Radom district. Cross-section of shafts N" 6, 10 and portion of shaft N" 5c
according to R. Schild, H. Kr6lik and M. Marczak.
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materials such as Skoroszowice in Lower Silesia
according to W. Wojciechowski (1988 : 45-47) and
maybe Langweiler 8 from the Aldenhovener Platte
according to A. Zimmermann (1982).

The organization ol si l iceous rock supplies to the
Danubian early larming communities was differentiated
(Fig. 1). In some cases it  is possible to confirm an
independent supply for particular communities, when
expedit ions were organized to the mines for f l int
extraction. A good example of this can be seen in the
fl int mine at Tomaszdw situated in an area with
unfavorable conditions lor an early larming economy.
The most important mechanism in the distribution ot
siliceous rocks was played by exchange. The exchange
always had a social meaning, but quite often among
LBK communi t ies was impor tant  too f  rom a
technological and economical point of view. Many LBK
sett lements used mainly si l iceous rocks lrom far-off
deposits, and a supply of raw materials to these
communities was a result of direct or indirect exchange
(Figs 1,3-6). The best examples of this type of
exchange are inventories from the settlement at Bylany,
where Jurassic-Cracow flint from the Polish Jura was the
most popular siliceous rock (Figs 5h, 6a, 6b, 6i, 6m).
Sometimes we can observe evidence of exchange with
a purely social meaning. In LBK chipped inventories lhe
proofs of such an exchange are small quantities of raw
materials which originated from remote areas in
settlemenls already rich in good quality local flint. For
example, such was the meaning of rare specimens of

-7592E
5990* 1r0 B.P.
GrN- 7592 R
5715t 658.P.

obsidian and some exotic tlints at the Cracow-Olszanica
settlement (Fig. 5c), which was connected with the
mining exploitation of Jurassic-Cracow flint from nearby
deposits l .

Settlements like Bylany and Niemcza obtained most
of their raw materials by indirecl exchange (Figs 3 and
4). Their acquisition was a technological necessity for
the communit ies which l ived there. The above-
mentioned si tes represent typical  sett lements of
si l iceous rock users. Si l iceous rock exploi tat ion was
carried out by settlements ot the Cracow-Otszanica type
(Kozlowski et  a| .1961 :  37-38; Lech 1975 :  71, 1981 :
44-45: Mi l isauskas 1986 :  167-173).  They were
connected by a network of muti-direct ional indirect
exchange not to be met on such a scale in later periods
of the Neol i thic (Lech 1987).  The great development of
exchange systems among the first Danubian farmers is
clearly linked with a low level of the adaptation of the
LBK communit ies to the var ied condit ions of s i l iceous
rock supply in central Europe.

The analysis of LBK siliceous inventories from many
sites shows that the exchange network of the f i rst
farmers comprised the movement of blade blanks,
finished tools as well as pre-cores and early core lorms
(Figs 5 and 6).  The exchange of blade blanks in the
LBK culture is best indicated by specimens of large
blades of Jurassic-Cracow flint. found in settlements
situated far f rom the deposits - Sturovo, West Slovakia,
Bylany, East Bohemia and depots of blades - Borovce,
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West Slovakia, Vedrovice-ZAbrdovice, South Moravia
(Lech 1982-1983 :  6-13,  1983 :  50) .  On the other
hand, an exchange of tools is indicated unambiguously
by two truncated pieces of chocolate flints from the
mines of Wierzbica "Zele" and Tomasz6w in Central
Poland, in materials from phases lla (Fig. 6n) and lll (FU.6
o) from lhe Bylany settlement. Also, the only specimen
ol Swieciech6w flint from Central Poland at Bylany is a
scraper in materials of phase | (Fig.6r). lt is difficult to
presume that in all three cases single tool specimens
from flints coming from deposits lying in a straight line
about 450-500 km reached Bylany in the form of
pre-cores or blade blanks.

The cores prepared from Jurassic-Cracow flint were
found in many settlements situated far away from the
deposits - for example .: Bylany, dist. Kutn6 Hora in
Bohemia (Fig. 5h), Zalecino, dist. Szczecin in
North-Wesi Poland'and Boguszewo, dist. Torud in
North Poland, approx. 300-500 km from sources of raw
material. Therefore the existence in the LBK culture of
long-range exchange, including both pre-cores, initially
worked core forms, blade blanks and tools, should raise
no doubts. Settlements wich extracted flint and used it
were connected by a mult i-directional network ol
exchange. What is essential for the credibility of the
conclusions made here is that to a large extent they are
based mostly on analyses of materials from large,
well-studied and published sites, such as the flint mine
al Tomaszow, sett lements at Bylany, Vedrovice-
ZAbrdovice and Olszanica (Ondrud 1976; Lech 1983 :
49-52, Schild etal. 1985; Milisauskas 1986; Pavhj etal.
1986 - with lurther references).

tnstitut d'Histoire de ta cutture iTf!,t-f?!;
l'Acaddmie Polonaise des Sciences,

105, rue Swierczewski, Varsovie.

Note
1 All the siliceous rocks mentioned in the text have

been described in detai l  in previous papers (Lech
1980b ,1981 ) .

Fig. 3: Bylany siliceous rock exchange network frcm
phase I of the LBK settlement : a. settlement; b. mine;
c. direction of erratic "Baltic" flint distribution; d. direc'
tion of Jurassic-Cracow flint distribution; e. directiQn ot
grey-white spotted ftint distribution irom me Swie'
ciech6w mine; f. direction of Moravsk! Krumlov horn'
stone distribution; g. direction of radiolarite distribution;
A. Bylany, Kutnd Hora district; B. Cracow-Olszanica; C.
Vedrovice-Zdbrdovice, Znojmo district; 1. Swie-
ciech6w, Tarnobrzeg district.
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Fig. 4: Bylany siliceous rock exchange network from
phase lV of the LBK settlement : a. settlement; b. mine;
c. direction of erratic "Baltic" flint distribution; d.
direction of Jurassic-Cracow flint distribution - a thick line
indicate the predominant signi f  icance of
Jurassic-Cracow flint at the Bylany settlement; e.
direction of Skr{in quartzite distribution; f . direction of
Tulimice quartzite distribution; g. direction of Bavarian
tabular striped hornstone distribution; h. deposit of
Skr{in quartzite; A. Bylany, KutnA Hora district; B.
Cracow-Olszanica: D. Kiimice, Pilsen-North district; 2.
unknown flint mine of Jurassic-Cracow flint connected
with the Cracow-Olszanica settlement; 3. Arnhofen,
Ketheim district; 4. TuEimice, Chomutov district.
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Fig. 5: Flint industry of the LBK from Cracow-Olszanica (a-g) and Bylany, Kutnd Hora district (h-k) : a, b, d-h.
Jurassic-Cracow flint; c. obsidian; i. plasma of the Boskvstejn type; j. enatic "Baltic" flint; k.porcelanite.
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Fig- 6: Ftint industry of the LBK from Bylany, KutnA Hora district (a-s) : a, b, i, m. Jurassic-Cracow flint; c-e. erratic
"daltic" flint; f , g,'k, p. quarzite of the Sxr\fn lpe; h. porcetinit'e; j, l. quartzite from the Tu{imice mine; n.
"chocotate" ftint fiom the Tomasz6w mine; o. "chocolate" flint f rom Wierzbica "Zele" mine; r. grey-white spotted flint
from the 6wieciech6w mine; s. hornstone of the Moravsk! Krumlov type.
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Evo LENNEIS

LA CERAMIQUE LINEAIRE ANCIENNE EN AUTRICHE :
PREMIERS RESULTATS DES RECHERCHES RECENTES

L'ann6e dernidre, au Congrds internalional de
l 'U.l.S.P.P. i  Mayence, j 'ai donn6 un premier bi lan des
recherches concernanl le Ruban6 le plus ancien en Au-
tr iche (Lenneis 1989). Je vous pr6senterai ici  les pre-
miers r6sultats des fouilles eftectuees entre 1984 et
1986, ainsi que ceux d'une nouvelle {ouille commen-
c6e cette annde i Rosenburg. Deux sites du Ruban6 le
plus ancien ont 6t6 d6couverts depuis 1987 (Trasdorf,
VB. Tulln, Niederosterreich : Neugebauer 1984/85;
MUhlfeld, VB. Horn, Niederdsterreich : Winter 1984/85),
ce qui en porte le total i 42, alors que le nombre des
sites du Ruban6 ancien et r6cent s'6ldve i environ 250
(Lenneis 1982 : 1). La zone d' implantal ion primaire du
N6olithique ancien correspond A peu prds i I'extension
des habitats du Ruban6 le plus ancien. J'en aiparl6 plus
en d6tail l'ann6e dernidre d Mayence (Lenneis 1989).

Plus de 67 % des sites du Ruband le plus ancien fu-
renl aussi occup6s au Ruban6 r6cent, ce qui explique
pourquoi il a fallu si longtemps pour qu'on reconnaisse
dans le Ruban6 le plus ancien une civilisation i part en-
tidre, malgrd des trouvailles remarquables telles que,
par exemple, le vase de Ravelsbach connu depuis
1933 (Beninger 1933 : 1 et lig. 1) et beaucoup d'autres.
En 1976, Mme Ruttkay publiait pour la premidre fois un
mat6riel Ruband le plus ancien pur, provenant d'une
petite foui l le de sauvetage i Prel lenkirchen (Ruttkay
1976). Tandis que son article 6tait sous presse, j'ai d6-
couvert par hasard quelques fosses de Ruban6 le plus
ancien i Frauenhofen. A I 'occasion de la foui l le d'un
foss6 et des maigres vestiges d'un habitat de la C6rami-
que Pointillee, je me rendis compte Qu'il y avait aussi
des lraces d'un habitat plus ancien. Comme l'ensemble
du site 6tait assez mal conserv6, il ne restait que les
fonds des fosses et ceux-ci ne contenaient que peu de
tessons. Les trouvail les 6taient si peu nombreuses
qu'on ne pouvait en dire grand-chose (Lenneis 1986 :
tabl. 8 et 9). l l fal lut attendre les fouil les syst6maliques
entam6es en 1984 A I'initiative de J. Luning pour dispo-
ser d'un mat6riel assez riche qui permette des analyses
diverses. J. Lrjning avait mis sur pied en 1982 un projet
de recherche international "Untersuchungen zur iltes-
ten Bandkeramik" qui comportait aussi des fouilles en
Autriche. Ainsi M. LUning et moi-m6me avons-nous

fouill6 ensemble deux siles : Neckenmarkt en 1984 et
1985, et Strogen en 1986.

Le village de Neckenmarkt, dans le Burgenland, est
localis6 ii 10 km de la f rontidre hongroise, au sud de So-
pron. Le site est bord6 au sud par un petit ruisseau qui
a chang6 plusieurs fois de l i t  dans le sol sableux. Au
cours de nos ddcapages, nous avons pu identifier deux
de ses anciens lits, tous deux post6rieurs i I'occupation
n6oli thique dont i ls ont d6truit quelques struclures.
N6anmoins les plans des maisons de Neckenmarkt
dtaient assez bien conserv6s (LUning et Lenneis 1985/
86 :207 et f ig. 1), ce qui est exceptionnel en Autriche.
Ainsi la Maison 1 de Neckenmarkt est-elle la premidre
maison de tout le Ruban6 autrichien dont le plan au sol
soit presque entidrement conservd. Elle ressemble
beaucoup aux maisons du Ruban6 le plus ancien de
Schwanteld en Bavi0re (Ltining 1983 : 31 et lig. 9). On
y relrouve par exemple une zone m6diane d6pourvue
de poteaux. Une seule fois, A I'est de la Maison 2, nous
avons d6couvert une petite tranch6e longeant le mur,
comme c'esl si souvent le cas en Bohdme (Pavli 1981;
PavlE el al.1987). Dans la fosse de construction voisine
(Maison 3), apparut un foyer. Celui-ci comportait une
base de cailloux surmont6e des fragments 6croul6s de
la paroi brOl6e de la fosse. La couche de cailloux d6fi-
nissait un cercle d'environ un mdtre de diamOtre. Des
restes de nourriture d6couverts sur celle-ci indiquaient
qu'on y avait fait la cuisine. Les fosses de construction
contenaient  par fo is  un mat6r ie l  t rds r iche.  Ces
trouvail les comportent un nombre consid6rable de
silex, peu de resles d'outi ls en pierre polie, des os
d'animaux et surtoul de la c6ramique. Les exemplaires
d6cor6s sont extrCmemenl rares. Dans les fosses in-
ventori6es jusqu'A pr6sent, la c6ramique d6cor6e
constitue de 1 ir 8 % des tessons et de 13 a 15 % des
vases.

Le site de Strogen est implant6 au nord de la Basse-
Autriche, prds de la lrontidre morave, i environ 40 km
de Znojmo. ll est situ6 relativement haut, presque au
sommet d'une coll ine, en sorte qu' i l  a subi une 6rosion
parfois assez forte. Heureusement, seule une part ie
des couches lessiques contenant les vestiges n6olithi-
ques a 6t6 emport6e. Le plan d'une maison (Maison 4)



Erra LENNEIS, La c6ramique lindaire arrienne en Autriche : premiers r6sultah des recherches recentes 62

y est assez bien conserv6 (Lrining et Lenneis 1985/86 :
218; Lenneis 1989 : fig. 9). De chacune des trois autres
maisons, il ne subsistait respectivement qu'une seule
s6rie de trois poteaux. J. LUning pense qu'il pourrait
s'agir des poteaux sud de la partie arridre qui sont habi-
tuellement les plus profonds. Dans la mesure o0 ces
poteaux 6taient prdservds jusqu'A une profondeur de
30 ou 40 cm, ilest dtonnant que nous n'ayons pas trou-
v6 plus de fosses de construction. Cependant, les
quelques losses subsistantes se caract6risent par un
mat6riel d'un abondance remarquable, en particulier de
trds grands fragments de c6ramique; ceux-ci permet-
tront certainement la reconstitution de quelques vases
enliers.

Le troisieme site, celui de Rosenburg-am-Kamp dont
j'ai commenc6 lafouille cet 6t6, se trouve i 10 km de
Str6gen, dans un paysage qui n'a rien de typique pour
le Ruban6. Le Kamp est une rividre importante qui
coule dans une vall6e 6troite bord6e de parois ro-
cheuses impressionnantes. Aujourd'hui encore, la 16-
gion est couverte d'une loret dense et on n'y trouve
que des ilots de bons sols lessiques permettant
I'agriculture. C'est sur un de ces champs qu'un cher-
cheur local a r6cott6 en surface de nombreux fragments
de c6ramique caract6ristiques du Ruban6 le plus ancien
(Maurer 1975 : 55 et ligs 33-35, 1976 : 168 et figs 55-
57,1977 :322). Ceux-ci6taient concentr6s dans la par-
lie septentrionale, la plus haute de ce champ, et donc
aussi la plus endommagde par l'6rosion. Une vingtaine
de mdtres plus au sud, la conservation du sol est si
bonne qu'on y trouve encore I'horizon Bt. Les restes
des maisons y sont assez bien conserv6s, mais parfois
difliciles i reconnaitre. Ce premier sondage d Rosen-
burg a rdv6l6 les vestiges des poteaux de la fagade de
deux maisons dont j'espdre pouvoir fouiller les autres
parties au cours des prochaines ann6es. A une certaine
distance de ces maisons, j'ai d6couvert une fosse trds
6troite, d'une profondeur de 130 cm, qui ne contenait
que quelques trds petites coquilles d'escargot. Cette
fosse possdde toutes les caract6ristiques des Schlitz-
gruben (fosses en fente) qui n'6taient connues jusque
li que dans le Ruban6 ancien et rdcent et le Lengyel.
Seules les fosses de construction renfermaient un ma-
t6riel abondanl. L'une de celle-ci a livr6 la base d'un
vase sur laquelle des traces de peinture sont conser-
v6es en surface et dans les sillons. ll s'agit de la pre-
midre preuve de I'existence en Autriche de c6ramique
peinte du Ruband le plus ancien. Rosenburg a sur les
deux autres sites autrichiens fouil l6s r6cemment
I 'avantage d'une excellenle conservation des osse-
ments. Bien que celle-ci ait 6t6 trds mauvaise i Necken-
markt el A Strdgen, E. Pucher a pu en faire une 6tude
trds int6ressante (Pucher 1988) dont je vous communi-
que les principaux r6sultats.

Soixante-neuf pour cent des restes d'animaux de
Neckenmarkt consistaient en michoires et en dents. lls
indiquent la dominance des moutons et des chdvres
dans le cheptelde ce site. Les porcs ne jouaient qu'un
r6le subalterne, mais le nombre de restes de bovid€s
est remarquable. lls proviennent tous de trds grands in-

dividus, ce qui rend malais6e la discrimination des es-
pOces sauvages et domestiques. M. Pucher pense que
ce ph6nomdne est d0 au croisement d'espdces sau-
vages et d'espdces domestiques. Le peu de restes de
gibier (sanglier, chevreuil, bison) indique une faible im-
portance de la chasse. ll en allait de mdme i Str6gen.
Les restes de cerf y manquent comme i Neckenmarkt,
mais on a trouvd un os de loup-cervier, ce qui monlre
que les habitants de Strogen etaient de trds bons chas-
seurs. La structure de l'6levage diffdre de celle de Nec-
kenmarkt : les chdvres et les moutons dominent de trds
loin, tandis que les bovid6s n'dtaient pas encore do-
mestiques el ne sont reprosentes que par les restes
d'espdces sauvages.

L'inventaire et la catalogue des autres trouvailles
n'ont 6t6 entam6s que pour Neckenmarkt. Nous
l'6tablissons de manidre syst6matique, ce quipermettra
de rdaliser une statistique de la densitd des trouvailles i
I'aide d'un ordinateur. En ce qui concerne le catalogue
de la cdramique, mes colldgues allemands et moi utili-
sons une description cod6e, mise au point pour la c6ra-
mique ruban6e ancienne dans le cadre du projet "Un-
tersuchungen zur altesten Bandkeramik" (Lenneis
1987). Cette methode permettra aussi I'utilisation d'un
ordinateur pour les diverses analyses de la c6ramique.
La descriplion de la c6ramique se lait en prenant le vase
comme unit6 d'6tude, aprds en avoir rassembl6 les frag-
ments dans des fosses et couches dilf6rentes. Les liai-
sons ainsi reconnues sont des indicateurs importants
du mode de remplissage des losses et de la portde
chronologique de leur stratigraphie. Les liaisons obser-
v6es dans les premidres fosses de construction analy-
s6es donnent l'impression que ces dernidres 6taient
remplies assez rapidemenl el que I'inventaire doit 6tre
chronologiquement homogdne. Pour en tirer des con-
clusions plus approfondies, il faudra encore attendre
les r6sultats de l'analyse de la c6ramique des autres
fosses et ceux des examens p6dologiques des s6di-
ments.

Eva LENNEIS.
Penzingerstrasse, 88

1140 - Vienne, Autriche.
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Jonusz K. KOZLOWSKI

ET LES CIVILISATIONS BALKANC-DANUBIENNES
AU SUD DES ALPES

lntroduction
La rencontre du courant n6olithique m6diterran6en

porteur de la c6ramique impressoaardiale et de la civili-
sation i c6ramique rubande s'est produite i I'extrdme
ouest de leurs aires d'extension respectives; cette ren-
contre a une grande importance pour le d6veloppe-
ment ult6rieur du N6olithique occidental.

Pour mieux saisir ce processus, nous allons repdrer
quelques exemples des interf6rences culturelles de
ces deux ensembles dans la zone adriatique, bien avant
que ceux-ci ne s'6tendent vers l'Atlantique.

Ces interf6rences apparaissent dans des s6-
quences locales, dont elles modilient aussi bien les in-
dustries lithiques que les assemblages c6ramiques.
Elles fourniront un arridre plan utile lorsqu'il s'agira
d'6tudier les interrelations de ces deux complexes en
Occident.

I  .  Diff6renciotion culturel le ou
Neol i th ique oncien dons les zones
bolkono-donubienne et odriotique

LE COMPLEXE IMPRESSC-CARDIAL

(F i gs1e t2 )

C'est le complexe de Star6evo-Kremikovci-Karanovo
qui a jou6 le r6le principal dans la n6olithisation des Bal-
kans. La cullure de Stardevo y occupe la r6gion la plus
occidentale, couvranl les territoires de la Serbie cen-
trale, du nord-ouest et du centre de la Bosnie, de la Ma-
c6doine yougoslave et du Kosovo et enfin, I'aire com-
prise enlre le Danube, la Drave et la Save, de Zemun au
Bjelovar. C'est ainsi que I'ouvrage d6sormais classique
de Dimitrijevi6 (1969 : 25) d6finit le territoire de la culture
de Stardevo. Jovanovic (1969) y distingue une r6gion
sud-balkanique (Mac6doine, Kosovo, Bulgarie occiden-
tale) et une r6gion balkanique centrale (bassin de la Mo-
rava, Serbie, partie yougoslave du bassin du Danube,
Bosnie orientale, Srem et Slavonie orientale). Benac
(1970) a d6ji opposd la zone balkanique centrale et la
zone adriatique d c6ramique cardiale o0 la ndolithisation
semble plut6t autochtone. Mais c'est surtout Batovi6
(1966, 1975) qui a contribu6 ir ddfinir cette dernidre. ll
luiattribue l'lstrie avec le karst de Trieste, la Dalmatie de
Zadar i Dubrovnik et dventuellement le littoral du Mon-
tenegro, en particulier au voisinage de la baie de Kotor.
Un certain nombre de sites localis6s sur les i les de

Fig. 1 : Carte de la zone balkano'adriatique durant le plus ancien
N6olithique:
t. comilexe de Startevo-Krenikovci (c1ranique peinte et orn1e de
barbotine);
2. cdranique cardiale adriatique, groupe dalmate;
3. cdramique cardiale adriatiquq groupe italien;
Slles : 1. bOre;2. Odmut;3. ip'iia d perasta;4. Zetena pdina;
5. Medutin-Euta; 6. Snit1i6.

I'Adriatique, tant du cdt6 yougoslave que du c6t6 ita-
lien, pourraient attester de relations entre la Dalmatie et
le sud de l ' l tal ie, de m6me que les sites d' lstr ie attes-
tent, A travers le karst de Trieste, des connexions avec
les complexes i c6ramique impressionn6e du rivage
septentrional de l 'Adriat ique et de l 'Emil ie-Romagne
(Bagolini et Biaggi 1985).

Par la suite, Benac (1979) dist ingue encore, entre la
169ion centre-balkanique et la r6gion adriat ique, une
zone de transition d laquelle il attribue la Bosnie cen-
trale, la r6gion m6ridionale de la Metohija (bassin de
Prizren) et la P6lagonie m6ridionale (r6gion des lacs de
Prespa et d'Ohrid). Si nous ne connaissons dans ces
deux dernidres r6gions que des sites n6oli thiques
moyens, comportant un m6lange d'6l6ments centre-
balkaniques et adriatiques, en Bosnie centrale on re-
ldve au contraire des interf6rences entre les deux com-
plexes dds le N6olithique ancien. On parle i ce propos
be groupe mixte StarEevo-lmpresso (Benac 1979).
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Fig. 2 : Carte & la zorc balkano-adriatique au N{olithique ancien:
1. complexe de Starbevo-Kdr1s;
2. group de Malo Korenovo de la cEramique lindaire orcidentale;
3. cEramique lindaire orientale de la Plaine hongroise;
4. cdramique lindaie occidentale - groupe de Transdanubie;
5. cultures du N1olithique ancien de l'ftalie septentrionale :

a. groury de Fagnigola; b. groupe de Fiorano; c. groupe de Vho;
d. group de Gaban;

6. cdranique cardiale adriatique.

La visibilit6 de cette zone de transition a 6td renfor-
c6e par une s6rie de d6couvertes dans la zone fronta-
lidre de la Serbie et du Montenegro, en particulier dans
lgs bassins des affluents de la Drina, tels que la Piva, la
Cehotina et le Lim. Les recherches de Srejovi6 (1974)
dans la grotte d'Odmut (bassin de la Piva) et la monogra-
phie de Markovi6 (1985) relative au N6olithique du Mon-
tenegro peuvent 6tre considdr6es comme des contri-
butions majeures i cette question.

La si tuat ion est di f f6rente sur I 'autre r ive de
l'Adriatique. Le complexe cardial (ou Eastern impressed
ware culture d'aprds Bagolini et a\.1987) occupe la rive
nord-ouest; vers le nord, il ne d6passe pas la vall6e du
Pd et ne p6ndtre vers l'ouest qu'en Romagne centrale
et en Emilie (Bagolini et a\.1978).ll n'existe donc pas de
liaison direcle entre les sites cardiaux du karst de Trieste
et de I'lstrie, et ceux du littoraloccidentalde I'Adriatique.
Dans la r6gion qui s'6tend entre le P6 et les Alpes se
sont ddvelopp6es des cultures post6rieures au Cardial,
montrant une forte diversification 169ionale, avec les
groupes de Fiorano et de Vho dans le bassin du P6, de
Fagnigola dans le Frioul et de Gaban dans le bassin de
I 'Adige.

Tous  ces  groupes mont ren l  des  in te r re la t ions
d'ordres divers entre le substrat local. les 6l6ments im-
presso-cardiaux et les influences balkano-danubiennes
(Bagol ini  et  Biaggi 1985).  Sous ce point de vue, ces
groupes d'ltalie du nord constituent donc une seconde
"zone de lransi t ion",  dont I 'or igine est probablement
li6e i l 'extension vers les Alpes des complexes ruban6s
et post-ruban6s A partir de la Transdanubie, de la Croa-
tie et de la Slov6nie. Celle nouvelle voie de diffusion
des 6l6ments balkano-danubiens est encore peu con-
nue, mais les groupes de Malo Korenovo du Ruban6
occidental, le type de Gornji Brezovljanide la culture de
Sopot (Dimitrijevii 1977) et peut-6tre celui de Vlafca
dans le karst de Tr ieste (Barf ield 1972) contr ibueront
sans doute A am6l iorer notre compr6hension de ces
oh6nomdnes.

2. Les s6quences dons lo "zone de
tronsit ion" entre les complexes
cenke-bolkonique et odriotique

Nous disposons actuellement de deux s6quences
stratigraphiques dans la zone de transition : une dans le
bassin de la Bosna (Obre l), I'autre en Montenegro
(grotte d'Odmut).

Fig. 3 :Obre l, couche l. Cdramique ornde de barbotine (1, 3), autel
de type Stardevo (2), cdramique peinte en rouge (5, 6), c|ranique
cardiale (4). D'aprds A. Benac.

La s6quence d'Obre I  monlre, dans trois niveaux
d'occupation, une 6volution de la c6ramique, r6gulidre-
ment caract6ris6e par les 616ments balkaniques et adria-
t iques (Benac 1973).

Phase l (F ig .3 )  :
pr6pond6rance de la c6ramique orn6e A la barbo-
t ine, avec d6graissant v6g6tal .  Vient ensuite une
c6ramique grossi6re sans d6cor (sauf quelques em-
preintes digit6es et protub6rances), munie d'un d6-
graissant min6rat, puis une c6ramique imprim6e i pa-
rois moins 6paisses, surface gr ise homogdne et
d6graissant min6ral (mica). Le d6cor imprim6 est
ex6cut6  f r6quemment  i  la  coqu i l le  p ivo tan te
("t16molo").  La c6ramigue peinte, rouge, brune ou
violette de type Stardevo est relat ivement peu
abondante. On note 6galement la pr6sence d'une
c6ramique qualifi6e de "monochrome", semi-cuite, d
d6graissant min6ral (mica).
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lames A retouche marginale de la culture de Stardevo
(Benac 1973 : pl.  Vl l ,  7). Des outi l lages l i lhiques plus
riches comportant grattoirs, troncalures retouchdes et
pergoirs, sur lames de moyenne dimension et parfois
aussi sur 6clat, n'apparaissent que dans la quatridme
phase, contemporaine du plein ddveloppement de la
culture de Kakanj(Benac 1973: pl. Vlll).

La s6quence d'Obre I comprend donc des en-
sembles mixtes, comportant des 6t6ments Starievo et
lmpresso qui 6voluent vers la culture de Kakanj au N6o-

,ffi-\
ffifti /
\s/'

Fig. 4 : Obre l, couche ll. Cdramique ornde de barbotine (1,3),
cdramique inpresso-cardiale (2, 6), c4ranique peinte (4), autels
de type Startevo (7, 8), cdramique nonochrone (5).

Phase ll (Fig. a) :
pr6dominance num6rique du d6cor i  la barbotine,
comme dans la phase pr6c6dente; la c6ramique im-
pressionn6e devient plus abondante, et si les im-
pressions i la coquille pivotante sont les plus nom-
breuses, on reldve plusieurs autres types de motifs.
La cdramique monochrome gagne 6galement du
terrain et s'adjoint quelques lormes nouvelles 6vo-
quant le N6olithique moyen adriatique (cultures de
Kakanj et de Danilo). La c6ramique peinte de type
Stardevo subsiste avec les mdmes d6cors que pen-
dant la phase pr6c6dente.

Phase lll :
cette phase ne comporte que trois types de c6rami-
que :d6cor6e i la barbotine comme pr6c6demment,
grossidre non d6cor6e et monochrome. Cette der-
nidre comporte des types nouveaux 6voquant la cul-
ture de Kakanj. D'aprds Benac (1973), il s'agit d'une
phase de transit ion entre le complexe Stardevo-
lmpresso et le Proto-Kakanj.
Au cours des phases I et ll, I'industrie lithique s'avdre

extrdmement pauvre : elle consiste en trois lames pe-
tites mais r6gulidres, tir6es de nucl6i it un plan de frappe
(cf. Benac 1973 : pl. Vll, 1). Latroisidme phase a livr6 un
ensemble lithique plus riche, compos6 de lames brutes
de dimension moyenne et d'une lame retouchde lon-
gue et 6troite (t 10 x 1,2 cm). Cette pidce 6voque les
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Fig. 5 : Odnut. Structure de I'outillage retouchd dans les
difl1rentes couclrcs (XD, lA, lB, XA : sans cdramique;
llA, llB : avec cdranique).
A. grattoirs; B. iclats retouch1s et racleltes; C. burins;
D. tro ncatwe s ; E. I am e s r etouchd e s ; F. pe rgo i s ; K. m icr ol ithe s ;
L. pidces equillAes.

l i thique moyen-r6cent. Ce ph6nomdne s' interprdtera
par un processus de diffusion, ou plut6t de rencontre
de deux populations sur l'importante voie qui relie les
Balkans centraux et l'Adriatique. Le substrat local pr6-
ndolithique n'a pas jou6 de role dans ta formation de
ces ensembles mixtes dont le caractdre n6olithique est
sans doute li6 aux apports centre-balkaniques.

La grotte d'Odmut, dans la vallde de la Piva en Mon-
tenegio, fournit une autre s6quence (Srejovi6 1s7+;
Srejovi6 el a/. sous presse). Plusieurs couches de cette
grotte (XD, lA, lB, XA) ont livr6 une industrie sans c6ra-
mique qui reprdsente un lacids local de Castelnovien
sensu /afo (industrie d trapdzes); viennent ensuite des
couches i c6ramique (llA, llB, lll et probablement XB et
xc).

La s6quence des industries l i thiques est part icul id-
rement homogdne jusqu'au niveau llB (peut-6tre aussi
XB et XC), tant pour ce qui est des outils relouch6s que
de la technique de d6bitage. M6me le groupe des
microlithes est stable dans cette partie de la s6quence,
ir la fois quantitativement (ca. 12 oh) el par la typologie
de ses armatures (Fig.5). Les seuls changements
concernent la typologie des lames : entre les niveaux lB
et  l lB,  le  nombre de lames i  sect ion r6gul idre
(triangulaire ou trap6zoidale) augmente, tandis que le
pourcentage de lames r6gulidres i  bords paral ldles
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s'accroit consid6rablement. Ces modifications stylisti-
ques s'accompagnent d'une augmentation des taux de
talons pr6par6s dans le d6bitage laminaire; par contre,
on n'observe pas de changements dimensionnels des
lames.

La c6ramique apparait pour la premidre lois dans la
couche llA d'Odmut (Fig.6). ll s'agit pour une part d'une
c6ramique munie d'un d6graissant min6ral (sable) et
pour I'autre, majoritaire, d'une c6ramique fine i d6cor
de barbotine ou non d6cor6e, il lustrant toujours les
formes globuleuses i lond nettement individualis6, ty-
piques de la culture de Stardevo (Markovi6 1985 : pl.
XXI). Bien que la c6ramique peinte, i valeur diagnosti-
que pour le d6veloppement de la culture de Starbevo,
soit absente de cet ensemble, nous pouvons supposer
qu'il s'agit soit de la fin de la phase ancienne de cette
culture, soit du d6but de la phase r6cente. La datation
14 C de la couche llA d'Odmut (6985 t 80 B.P.) semble
confirmer cette hypothdse.

Dans la couche llB, domine la c6ramique grossidre
orn6e de motifs impressionn6s, cardiaux et incis6s. Ces
d6cors sont assez diff6rents de ceux du complexe im-
presso-cardial  du bassin adriat ique, mais semblent
assez proches des d6cors cardiaux de la phase ll du site
d'Obre |  (Markovi6 1985 :  pls.  XXl l  -  Xxl l l )  (Fig. 7).  En
termes de radiocarbone, cette couche est presque
contemporaine de la couche l lA (6900 + 100 B.P.).

La s6quence d'Odmut se termine par la couche l l l ,
qui a livr6 de la c6ramique grise du N6olithique moyen,
et par les couches 6n6olithiques lV et Vl.

Nous observons donc A Odmut un ph6nomdne dif-
f6rent de celui  que nous avions relev6 i  Obre :
l '6volution locale est bien attest6e par la persistance de
I'industrie lithique i trapdzes du M6solithique tardi{,
mais cette population locale est entr6e en contact
d'abord avec le N6olithique ancien centre-balkanique,
puis avec le complexe impresso-cardial du littoral adriati-
que. La premidre phase de ces contacts a introduit les
premiers 6l6ments de la n6olithisation, repr6sent6s par
les ossements d'animaux domest iques (parmi lesquels
57 % d'ovicaprins),  nettement moins abondants que
ceux des animaux sauvages.

Ces deux exemples d'Obre et d 'Odmut t6moignent,
pour la "zone de transition", de la variation des modali-
t6s de la n6olithisation dans le cadre des interactions
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Fig.7: Odmut, couche llb. Clramique impresso-cardium (1 - 3),
cdranique A d4cor incisd (5 - 7).
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6. piice A retouches inverses probablenent une intrusion rdcente '
pierre de fusil.
D'aprds S. Batovi6.
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Fig.9 : Medulin-lzula. lndustrie lithique :
1 - 3. nuclAus d 6clats;4. gattoit sur 6clat;5 - 7. racloirs;
8, 1A. pilces A retouches Ntaciales;9. fragnent d'un tranchet (?).
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enlre le substrat mdsolithique local, le complexe impres-
so-cardial et les cultures centre-balkaniques.

3. Continuite ou discontinuite de
l '6volution lors du possoge du
Mesolithique ou Neolithique dons lo

t .

zone ooflotrque
La s6quence stratigraphique de Crvena Stijena, prds

de Niksic en Monlenegro (Benac 1958; Basler 1975),
montre une nette continuit6 du d6veloppement des in-
dustries lamellaires entre la couche lVA, sans c6rami-
que, el la couche lll quicontenait de la c6ramique impri-
m6e. L'avdnement de cette phase i c6ramique n'est
pas associ6 i l'introduction d'une 6conomie n6olithi-
que: la chasse constitue toujours la base de l'6conomie.
Les animaux domestiques n'apparaissent que dans la
couche ll, dat6e du N6olithique moyen.

L'industrie lithique de la couche lll de Crvena Stijena
est typologiquement assez pauvre - lames i retouches
marginales, grattoirs courts et circulaires, lamelles i en-
coches, trapdzes - mais nettement laminaire (Basler
1975 : pl.  lV). El le pr6sente plusieurs analogies avec
celle d'Odmut, bien que ce dernier site ait livr6 des outil-
lages plus abondants et plus diversifi6s. Nous pouvons
donc supposer, dans toute la zone m6ridionale du lilto-
ral yougoslave, un d6veloppement local des industries
laminaires i  trapdzes et A lames encoch6es, jusqu'i t
I'apparition de la c6ramique imprim6e (ou impresso-
cardiale). Le manque de datations radiom6triques et de
longues s6quences stratigraphiques ne nous permet
pas de distinguer les 6tapes successives de l'6volution
de la c6ramique impresso-cardiale du littoral yougos-
lave, comme I'a fait Batovid (1975). On remarquera
n6anmoins que les sites consid6rds comme postdrieurs
A la phase ancienne (ir laquelle sont attribuds Crvena

gtoury de Fiorano.
Bagolini).

Cdranique et industrie lithique

Stijena, couche lll, Markova Spilja et Zelena Pecina),
comme par exemple Smilcic prds de Zadar, ont 6gale-
ment lourni des exemples d'outi ls sur lame (grattoirs,
pergoirs) et de microlithes 96om6triques (trapdzes sy-
m6triques et asym6triques) (Fig. 8).

Nous avons identi{i6 une industrie lithique tout d fait
diff6rente dans les sites d'lstrie A c6ramique impresso-
cardiale tels que Medulin-lzula, Pula-Verudica et 6ven-
tuellement Jama na Sredi sur l'ile de Cres. Ce sont les
fouilles de Medulin-lzula qui ont livr6 la s6rie d'artefacts
l i thiques la plus abondante (Fig. 9). l l  s 'agit d'une
industrie sur 6clat, comportant un grand nombre de nu-
cl6us i un plan de frappe, souvent transform6s en nu-
cl6us discoides ou amorphes. Les 6clats constituent
les supports de grattoirs, de racloirs transversaux ou la-
teraux et de denticul6s. On signale 69alement la pr6-
sence d'outils taill6s sur des fragments de roches natu-
rels, qui ressemblent i des pergoirs grossiers ou A des
pics, ainsi qu'un lragment mesialde hache (ou tranchet)
ir laille bifaciale. Le mat6riel de Markova Spilja sur I'ile de
Hvar comporte egalement une hache tai l lee (Batovic
1975:497).

Si la pr6sence d'outils lourds d taille bifaciale mdne i
supposer des inftuences de la r6gion du Tavoliere, ou
de tels outi ls existent dds le N6olithique ancien (Tind
1983 : pl. 145), les autres types d'outils sur 6clat n'ont
pas d'homologues dans le Cardial. l l  se peut ndan-
moins, selon les donn6es pr6sent6es au Colloque de

$
fl
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Szolnok en 1987, que des industries sur 6clats existent
6galement dans le Cardialde la plaine du Tavoliere.

En tout cas, les donndes fournies par le littoral you-
goslave t6moignent en faveur de la complexit6 de la ge-
ndse de l'ensemble impresso-cardial; la partie m6ridio-
nale du littoral est-adriatique a connu une 6volution
locale bas6e sur les industries m6solithiques i tra-
pdzes, tandis que dans la partie septentrionale, il y au-
rait plut6t un apport de population.

4. Le rdle des 6lements bolkono-
donubiens ou nord de lo zone cordiole

Bagolini et Biaggi (1985)ont mis en 6vidence des in-
fluences balkano-danubiennes en ltalie septenlrionale,
au nord de la zone cardiale; ces auteurs remarquent
6galement (1987), sur base de la composition g6n6rale

fr,8.
d *u,{ 1 ;.tjffi

des outillages et d'6tudes typom6triques, que les in-
dustries lithiques des groupes de Vho, de Fiorano et de
Fagnigola n'ont pas de relations avec le fond mdsolithi-
que local (Fig. 10). Dans le cas des c6ram'r1ues de Fiora-
no (Bagolini 1984) et de Vho (Bagolini et a/. 1975), les
d6cors incis6s empruntent plusieurs motifs au Ruban6,
en particulier au groupe de Malo Korenovo. En chrono-
logie absolue, la fin de la C6ramique lin€aire coincide
avec le d6but de celle de Fiorano, tandis que le groupe
de Vho se met en place pendant la transition Lin6aire
moyen/Lin6aire r6cent (v. liste des datations radiom6tri-
ques dans Bagolini et al. 1987 : 425, fig. 2). Pour expli-
quer ces influences, nous nous rangeons i l'avis de Ba-
golini et Biaggi selon lequel la Pusterlal, en amont de la
Drave et de la Save, constitue la voie d'accds i l'ltalie du
nord. De plus, dans les groupes de Vho et de Gaban,
on trouve des 6l6ments balkaniques ou balkano-
danubiens dont l'origine est encore plus lointaine que

ffi,.r,ft-\f-$T.S
[,],',.r.r,,:ffi *,,;A
\.....,i;;i..:;'i,'t:::::1i., -ata*.t#
\€
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Fig. 11 : Quelques objets d'art de l'ltalie du nord avec affinites balkaniques :
1 . groupe de Fiorano, site de Rivatella; 2 . Vho di Piadene;3,4 . Biparo Gaban. D'apris B. Bagolini.
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celle des 6l6ments qui ont p6n6tr6 dans le groupe de
Fiorano. Ainsi trouvons-nous dans le groupe de Vho
plusieurs exemples d'art liguratif qui 6voquent des ob-
jets provenant de I'aire m6ridionale de la culture de Star-
devo, par exemple la statuette bic6phale de Vho di Pia-
dene(F ig .  11 ) .

D'autre part, le groupe de Gaban a livr6 un relief sur
galet qui ressemble, i la fois par le support, la technique
et les traits stylistiques, aux reliefs de Lepenski Vir I et ll,
antdrieurs A la culture de Stardevo, dans la stratigraphie
de ce site (Bagolini 1984 :f ig.83). Ces relations pren-
nent tout leur int6r6t quand on compare les dates radio-
m6triques obtenues pour les sites italiens et celles des
sources balkaniques. Les dates du groupe de Vho ne
sont pas ant6rieures a 6400 B.P. et celles du groupe de
Gaban a 6200 B.P. ll semble donc que les rapproche-
ments observ6s confirment l'acceptabilit6 des dates de
Lepenski Vir, souvent contest6es comme lrop basses,
et corroborent l ' idee d'une longue coexistence des
ohases linales de la culture de Stardevo et du d6but de
belle de Vin[a.

5. Conclusion

Les donn6es analysdes ci-dessus monlrent la diver-
s i t6  des re la t ions entre les cu l tures balkano-
danubiennes du N6olithique ancien el le complexe im-
presso-cardial. Cette diversit6 est probablement en par-
tie liee aux diflerentes modalit6s de la diffusion de ce
complexe :

- diffusion dans les zones occup6es pr6c6demment
par des populations m6solithiques oi on observe une
continuit6 de l'industrie lithique laminaire. L'apparition
de la c6ramique cardiale dans ces r6gions n'est pas tou-
jours li6e i l'avdnement d'une 6conomie n6olithique;

- diffusion dans des zones qui n'6taient pas occu-
p6es par des groupes m6solithiques; une industrie sur
6clat y apparait en conlexte cardial.

En ce qui concerne les relations enlre les cultures
balkano-danubiennes et le complexe impresso-cardial,
on observe les modalit6s suivantes :

- apparition de l'un ou I'autre type de c6ramique dans
le substrat local pr6n6olithique, avec ou sans introduc-
t ion d'une 6conomie n6oli thique;

- apparition du Cardial dans les complexes centre-
balkaniques, modifiant g6n6ralement leur structure et
conduisant i une transformation:

- apparition de nouvelles entit6s n6olithiques sur la
base  d ' i n l l uences  ba l kan iques  (ou  ba l kano-
danubiennes), sur les terrains occup6s pr6c6demment
par le Cardial. Ces influences balkaniques se transfor-
ment en nouvelles entit6s, ou I'influence du fond cardial
n'est pas toujours perceptible.

Janusz K. KOZLOWSKI,
Universytet Jagiellonsti, lnstytut Archeologii,
31-007 KRAKOW,UI. Golebia, 11. Pologne.
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Bernordino BAGOLINI

CCNTACTS ENTRE LES COURANTS DANUBIENS
ET MEDITERRANEENS EN ]TALIE DU NORD

Fig. 1 : Les groupes culturels du premier N6olithique de I'ltalie du nord.
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La n6olithisation de l'ltalie septentrionale commence
avec la ditfusion d'aspects du courant culturel de la C6-
ramique lmpressa, qui s'affirment avec des facids tyrrh6-
niens en Ligurie et avec des facids adriatiques en Ro-
magne. En l'6tat actuel, les donn6es radiom6triques
indiquent pour les aspects liguriens des dates plus an-
ciennes qui int6ressent 6galement la premiere moitid
du cinquidme mill6naire, alors que les aspects romagno-
liens semblent commencer seulement vers 4500 (Ba-
golini 1980).

Au d6but, la colonisation par des porteurs de la C6ra-
mique lmpressa se fait vraisemblablement dans un mi-
lieu encore caracterise par des aspects tardifs du der-

nier M6solithique ir trapdzes de type Castelnovien, qui
persistent dans les rdgions qui ne sont pas sujettes aux
p6n6trations m6diterrandennes en particulier au nord
du P6 (A.A.V.V. 1987). Le long de la r6gion adriatique
de la p6ninsule italienne jusqu'd la Romagne, la coloni-
sation par des agriculteurs de la Cdramique lmpressa
esl accompagn6e de processus d'acculturation du sub-
strat m6solithique indigdne, en particulier dans I'arridre-
pays des Apennins (Bagolini 1984 a).

En un moment qui suit de peu l'affirmation de la C6-
ramique lmpressa adriatique en Romagne, vers les der-
niers siOcles du cinqui6me mill6naire en chronologie ra-
diomdtrique non calibr6e, divers groupes culturels se
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mettent en place en ltalie du nord; diffdrents facteurs,
parfois clairement reconnaissables, ont contribu6 A leur
constitution. Ces groupes conduisent A la n6olithisation
compldte de la plaine du P6 et de Venise, ainsi qu'i la
p6n6tration du Ndolithique dans les zones monta-
gneuses le long des principales directrices des vall6es
alpines et apennines. Ces p6n6trations du N6olithique
dans les vall6es se lont 6galement i lravers des proces-
sus de "c6ramisation" du substrat m6solithique indi-
gdne, dans un cadre 6conomique encore largement ou
totalement tradit ionnel (Bagolini 1984 b;f ig. 1).

Dans la r6gion centre-esl du P6, se forme la culture
de Fiorano qui est active dans le pi6mont des Alpes, de
la V6n6tie i I'Emilie centrale. La culture de Fiorano, plei-
nement n6olithique du point de vue 6conomique, est
caract6ris6e par une industrie lithique encore profondd-
ment influenc6e par son hdritage m6solithique. Cette
culture tend i se substituer i la C6ramique lmpressa
dans la r6gion sud-est du Po, et elle est document6e
en Romagne int6rieure, mais pas en Romagne c6tidre
oi semblent persister des aspects tardifs de la C6rami-
que lmpressa adriatique. Des 6l6ments c6ramiques
d'imitation ou d'importation Fiorano sont connus dans
d'autres cercles culturels, en particulier dans le cadre du
groupe de Vh6 dans la plaine du Po centre-ouest, dans
le cadre du groupe de Gaban dans la vall6e de I'Adige,
et dans le cadre de Sammardenchia, dans le premier
N6olithique du Frioul.

L'aspect le plus important pour notre thdme se ren-
conlre dans les syntaxes d6coratives des c6ramiques
de la culture de Fiorano qui pr6sentent d'6troites affini-
t6s avec les aspects 6volu6s de la C6ramique ruban6e
d'Europe orientale, caract6ris6s par des d6corations i
Notenk6pfe. Ce ph6nomdne voyant a conduit certains
auteurs d consid6rer la culture de Fiorano comme un as-
pect du grand courant culturel de la C6ramique ruba-
n6e; i l faut n6anmoins remarquer l '6tranget6 de la plus
grande part ie des formes c6ramiques et de toute
l'industrie lilhique de la culture de Fiorano par rapport d
la tradit ion ruban6e; ces conslatations conduisent i
mieux interpr6ter la culture de Fiorano comme culture
sp6cifique de l'ltalie du nord, form6e d'apports recon-
naissables de la tradit ion m6soli thique locale et de di-
verses inf luences styl ist iques parmi lesquelles domi-
nent cel les qui ddrivent du Ruban6 i Notenkopfe. En
l '6tat acluel des connaissances, i l  est diff ici le de dire
quels ont 6t6 les itin6raires geographiques et les m6dia-
t ions culturel les qui ont amen6 ces apports dans la 16-
gion du P6. Certaines syntaxes de type Notenkopfe,
probablement ind6pendantes de Fiorano et plus l i6es
au Ruban6, sont pr6sentes dans la zone de Gaban
dans la vall6e de I'Adige;dans la cadre du premier N6oti-
thique du Frioul, A Sammardenchia, on trouve des c6ra-
miques typiques de Fiorano, et des c6ramiques "fiora-
noides" qui pourraient repr6senler des imitations
locales, mais aussi des aspects "protofiorano" illustrant
des moments de formation de cette culture. l l  est de
toute fagon 6vident que les m6diations g6o9raphiques
qui ont mis en contact le cercle de Fiorano avec le cou-
rant culturel ruban6 doivent 6tre recherch6es le long
des principaux axes des vall6es des Alpes centre-
orientales.

Toujours dans les derniers sidcles du cinquidme mil-
l6naire avant J.C.(dates non calibr6es), dans la plaine et
dans la 169ion du Frioul qui s'6tend au pied des Alpes,

s'affirme une n6olithisation d6ji pleinement agricole
dans laquelle on reconnait, en l'6tat actuel des re-
cherches, deux aspects ; un type de Fagnigola avec
une industrie lithique fioranoide analogue i celles de la
plaine du PO de Fiorano et de Vh6, avec des burins i
encoches et des rhomboldes; et un type de Sammar-
denchia avec une industrie lithique hyper-microlithique,
de forte empreinte m6solithique (Bagolini et a\.1987).

Les c6ramiques des deux aspects sonl caractdri-
s6es par des ddcors i incisions et impressions, en plus
des 6l6ments fioranoldes d6ja mentionn6s. Toujours i
Sammardenchia, ilfaut rappeler la pr6sence d'un ciseau
de type danubien (Meissell, caract6ristique du Ruban6.
L'6tat actuel des connaissances ne permet pas de d6-
terminer si les deux facids du premier N6olithique du
Frioul se distinguent l6gdrement du point de vue chro-
nologique ou s'ils repr6sentent des aspects contempo-
rains distincts du point de vue territorial. Les c6rami-
ques frioulanes pr6sentent des affinit6s 6troites avec
certaines classes de rdcipients du groupe de Gaban, du
groupe de Vh6 et, d'une manidre moindre, du groupe
de l'lsolino dans le pidmont des Alpes de la Lombardie
occidentale, oi apparaissent 6galement des affinit6s
avec fa C6ramique lmpressaligure.

Toujours i la m6me 6poque, la rdgion centrale de la
plaine du P6 subit une colonisation neolithique qui re-
ldve du groupe de Vh6. Les 6tablissements de ce fa-
cids entretiennent avec le groupe voisin de Fiorano des
contacts continus, dont t6moignent la prdsence de c6-
ramiques import6es du milieu Fiorano dans les 6tablis-
sements de Vh6, et la pr6sence de rares ligurines f6mi-
nines en terre cuite de type Vh6 en milieu Fiorano. Le
groupe de Vh6, tout en maintenanl une nette aulono-
mie par rapport A la culture de Fiorano, partage avec
cette dernidre les caract6ristiques de l'industrie lithique,
les anneaux et les haches en pierre polie. Les c6rami-
ques du groupe de Vh6 ne pr6sentent pas les affinit6s
avec le Ruban6, qui caract6risent la culture de Fiorano,
et tout {ait penser i des relations avec les milieux balka-
niques du Star6evo tardif, en particulier les types c6ra-
miques A ddcors incis6s et grav6s, et les figurines f6mi-
nines en terre cuite qui d6notent une relation au niveau
de certains aspects de l'id6ologie. Certains types c6ra-
miques ont des dquivalents prdcis dans le mil ieu du
groupe de Gaban et dans celui de l'lsolino de Vardse.

Vers la lin du cinquidme mill6naire, dans le bassin de
I'Adige, en zone alpine, prend corps une premidre n6o-
lithisation qui assume en d6finitive I'aspect d'une "c6ra-
misation" du substrat m6solithique indigdne avec une
persistance de l'6conomie traditionnelle (Bagolini et al.
1987) (Figs 2 et 3). Dans ce groupe, la c6ramisation as-
sume des caractdres stylistiques extr6mement h6t6ro-
gdnes et composites : d c6t6 de syntaxes d6coratives
grav6es et incis6es (Fig. 4), on lrouve des motifs graffi-
lis sur des types c6ramiques polis et fins; des types bal-
kaniques et  adr ia t iques (C6ramique lmpressa)
s'associent i des motifs i bandes avec Notenk0pfe
(Fig.4 : 7) et i des influences Fiorano (Figs 5-6), ce qui
confirme la vocation des grands axes alpins i servir
d'interm6diaire entre les divers milieux culturels du nord
et du sud des Alpes, el en mdme temps leur tendance
conservatrice, fagonn6e par le mil ieu montagnard,
comme I'attestent la persislance d'une 6conomie tradi-
tionnelle de chasse et de r6colte, la tradition m6solilhi-
que de I'industrie lithique (Fig. 7) et le fait que I'industrie
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en pierre polie n'ait pas encore remplac6 les obiets en
os et en bois de cerl de typologie m6solithique; ceux-ci
ne disparaitront qu'a l'arriv6e de la culture des Vases i
Ouverture Carr6e. Mdme les nombreux objets d'art de
ce groupe, qui associent des aspects de tradition m6so-
lithique et d'autres d'inspiration n6olithique, t6moignent
de cet 6clectisme de fond.Dans les terri toires p6ri-
lacustres de la Lombardie occidentale se d6veloppent
des aspects du premier N6olithique qui appartiennent
au groupe de l'lsolino et qui, mdme dans leur autono-
mie, d6notent des contacts avec les sphdres culturelles
limitrophes. Certaines classes c6ramiques, caract6ri-
s6es par des ddcors incisds et grav6s, presentent des
rapports 6troits, m6me dans le montage des vases,
avec les milieux de Vh6 et de Gaban et avec la C6rami-
que lmpressa ligure qui, A travers le Pi6mont, lait sentir
son in{luence jusque dans la r6gion pr6alpine lombarde
(A.A.V.V.  1987) .

Le polymorphisme 6tonnant du premier Ndolithique
d'ltalie du nord d6note une n6olithisation qui se r6alise
sous la pression de diff6rentes sphdres culturelles ex-
ternes. Vis-i-vis de celles-ci, l'ltalie septentrionale con-
stilue, par certains cot6s, une sorte de p6riph6rie ex-
tr€me, et par d'autres, une espdce de creuset dans
lequel elles conlluent et se londent avec le substrat
mdsolithique, cr6ant de multiples r6alit6s cullurelles, en
grande partie originales et autonomes, quise maintien-
dront jusqu'i l'unification de tout le territoire par la cul-
fure des Vases d Ouverture Carr6e.

Parmi les grands couranls culturels du premier Ndoli-
thique europ6en, seul celui de la C6ramique lmpressa
conserve une aulonomie culturel le et gdographique
dans la zone en question et manifeste son pouvoir
d'acculturation par des t6tes de pont en Ligurie et en
Romagne. Des inl luences balkaniques dominantes
semblent pr6sider i la formation de groupes de Gaban
et de Vh6, alors que la culture de Fiorano est tortement
caractdrisde par des rapports avec le Ruban6.
L'enreme indigence des informations sur la ndolithisa-
tion du Tyrol, de la Carinthie et surtout de la Slovdnie
emp6che d'6valuer de manidre coh6rente les itin6raires
g6ographiques et les mddiations culturel les d6termi-
nant ces connexions dont les voies principales doivent
avoir 6t6 la Drave, la Save, les Alpes Juliennes et les
grands axes alpins de la Pusteria, de I'lnn et de l'Adige
(Kalicz 1983).

B. BAGOLINI,
lJniversitA Degli Studi diTrento, via Belenzani, 12,

3U0A - Trento. ltalY
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Fig. 2 : Groupe de Gaban (Abri Gaban). Cdramiques
ddcordes d'impressions (1-6) (6chelle 1/3).
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Fig. : 3 Groupe de Gaban (Abri Gaban). Cdramiques
ddcordes d'incisions (1-14) (dchelle 1/3).
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Fig. : 4 Groupe de Gaban (Abri Gaban). Cdramiques
ddcordes d'impressions (1-5); cdramiques gravdes (6,
8-10); cdramiques ddcor6es de bandes A "Notenkdpfe"
(7) (6chette 1/3).
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Fig. 5 : Groupe de Gaban (Abri Gaban). Cdramiques
tuilrees 0-3, 9), fioranoides (8), non ddcardes (4-7,
11-13) (6chelte 1/3).
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Fig. 7 : Groupe de Gaban (Romagnano T3 - T4).
lndustrie lithique (6chelle 2/3.)
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Corrie BAKELS

THE CRCPS OF THE RCSSEN CULTURE : SIGNIFICANTLY
DIFFERENT FROM THEIR BANDKERAMIK PREDECESSORS
FRENCH INFLUENCE ?

Fig. 1 : Southern Limburg with the Maastricht-Randwijck site (black dot) and the earlier Bandkeramik sites
(open circtes); white : toess; hatched horizontatly : younger alluvial clays; hatched vertically : remaining deposits.

In the autumn of 1987 an inhabitant of Maastricht, B.
Knippels, discovered the first settlement of the Rossen
culture on Dutch territory. The existence of such a site
had been suspected for some time, because the
adjacent German Rhineland is known to have been

occupied by Rossen people, who left a rather important
series of sett lements (Dohrn-lhmig 1983). A rescue
excavation was needed. The investigation was carried
out in the spring of 1988 under the direction of L.P.
Louwe Kooijmans of the University of Leiden.
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The site is situated on the outskirts ol
the  town o f  Maast r i ch t  in  the  Dutch
province of Limburg in an area known as
Maastricht-Randwijck. The settlement has
been built on the Lower Terrace of the river
M e u s e  i n s t e a d  o f  o n  o n e  o f  t h e
loess-covered plaleaus nearby, as the
earlier Bandkeramik sites in this region (Fig.
1).  One of the character ist ics of the
R6ssen people is the choice of a different
si te locat ion. Their  k insmen in the Rhine-
land did the same, although they did not al-
ways choose lower lerraces. For the sake
of clarity it should be added that the Maas-
tr icht-Randwijck si te is dated developed
Rossen and therefore does not represent
a direct continuation of lhe local Bandkera-
mik. There is a time gap between the two.

U n l o r t u n a t e l y ,  p o s t - d e p o s i t i o n a l
processes have destroyed al l  but the
deepest pits. Thus, traces of houses are
no longer present.  However,  the pi ts
conlained the normal settlemenl waste of
sherds, f l int ,  gr inding stones and the l ike.
Most of them also contained charred plant
matter.

The bo tan ica l  remains ,  and more
precisely the carbonized seeds and fruits,
are the subject of this short, preliminary,
paper. Their analysis produced interesting
results. The seeds were retrieved by the
water-sieving of pit fi l l ings through a 0,25
mesh-screen. They consist of remains of
cereals,  a few col lected plants,  and f ield
weeds. Table 1 shows these species
together with their  f requency in the 12
samples. A frequency of 5,  for instance,
means that the species mentioned was
found in 5 of the 12 samples. The samples
come {rom dif ferent pi ts or f rom dist inct
layers within these pits and are thought to
represent separate individual assemblages
of charred material.

The field weeds are the very same as
those of the northwestern Linearbandkera-
mik (see Bakels and Roussel le 1985, for
instance). lt is therefore surprising that the
crops are not.  The classic Bandkeramik
crops are two kinds of hulled wheats : ein-
korn and especial ly emmer. In addit ion, the
Maaslricht-Randwijck cereals comprise a
free{hreshing barley and a free-threshing
wheat. Both constitule a major component
of the crop. Formerly,  the naked wheat
would have been described as Triticum
compactum or Triticum aestivo-compactum
but it is now known as Triticum aestivum/
durum. Triticum aestivum is our bread
wheat, Triticum durum is the macaroni
wheat. In archaeological remains these two
cannot be dist inguished. An example of
the Maastricht-Randwijck wheat remnants
is shown in f ig.  2.

ffi#

%Gffi
Fig. 2 a:
Kernels of naked wheat, Maastricht-Randwijck (5x).

Fig.2 b :
Chaff of naked wheat, Maastricht-Randwijck (5x).
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Fig.3:
The situation of the sites mentioned in the text :
1 . MaastrichFRandwijck, Aldenhoven, Langweiler, ln-
den 1, lnden 3:
2. Ur-Fulerum, Deiringsen/Ruploh; 3. Wahlitz; 4. Scher-
nau; 5. Heilbronn, Endersheim; 6. Rosheim; 7. Gonvil-
lars; 8. Givry; s. Gdttingen; b. Hain; c. Stirova.

The finds are in contradiction with lhe current idea
that the Bandkeramik and Rossen agricultures lormed a
continuum. In his book "European Prehistory" S.
Mil isauskas wrote, for instance : "no signif icant
differences in the types of plants and animals exploited
are observed in comparing the Middle Neolithic farming
societies with their Early Neolithic predecessors in most
areas of Europe. For example the data from a Middle
Neolithic Rossen culture in central Europe indicate that
the same plants were cullivated as during the Early
Neolilhic." (Milisauskas 1 978).

Does Maastricht-Randwijck perhaps form an isolated
case in having a different set of crop plants? A rather
brief survey of the available literature shows at least ten

relevant excavation reports including botanical surveys.
There may be more. These ten sites are lhe
Grossgartach site of Endersbach, the Rossen sites of
Langweiler, Inden 1, Inden 3, Aldenhoven, Ur-Fulerum,
Deiringsen/Ruploh, Heilbronn and Wahlitz, and the
Bischheim site of Schernau (Piening 1979; Kndrzer
1971 a; KnOrzer 1971 b; Schiemann 1954; Hopf 1976;
Berlsch 1947; Rothmaler 1955; Hopf 1981). In al l these
sites hulled wheat and naked barley have been found.
Six of them also produced naked wheat. This wheat is
not reported to have been found at the Grossgartach
site, at Deiringsen/Ruploh from which site only burned
daub was investigated, at Ur-Fulerum from which only
one find was analysed, and at Inden 3. At the other sites
Triticum aestivum/durumwas found in quite significant
amounts. In the new book by U. Kdrber-Grohne,
"Nutzpf lanzen in  Deutschland" ,  Wahl i tz  is  even
mentioned as the first site in central Europe were this
wheat was grown as a pure crop (Kdrber-Grohne 1987).
The literature shows that Wahlitz is not the only site.

It may be concluded that the people of the R6ssen
culture knew three kinds of cereals as main crops :
hulled wheat (emmer + einkorn), naked wheat and
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naked barley. The people of the Bandkeramik culture,
on the contrary, knew only one (or two if one does not
wish to accept that emmer and einkorn were grown as a
mixture). The new crops have to be regarded as a new
culturaltrait.

Because the barley and naked wheat, belonging to
the cereals which originated in the Near Easl, were
certainly not domesticated locally, the Rdssen people
must have obtained them from somewhere. Three
sources are leasible :

1.  The cereals were present in the Bandkeramik
world but only in small, almost undetectable amounts.
As the Rdssen people chose different locations for their
settlements, crops which up til lthen had been virtually
unimportant might have had a chance. Moreover, there
are indications that the climate was somewhat different
(slightly more continental) at the time and this may have
had an influence too. The different location and the
different climate may have triggered the cultivation of
the new crops naked barley and naked wheat.

This hypothesis may hold good lor the barley, which
is known to have been cultivated on the fringes of the
Bandkeramik settlement zone. The barley-growing of
the Rossen people may have developed out ol this.

In  the  case o f  the  f ree- th resh ing  wheat  the
Bandkeramik is a much less l ikely source. The only
archeologically well-documented and botanically certain
instances known to me are four grains from Gdttingen,
some grain found at Hain, Kr. Borna near Leipzig, and a
ralher substantial amount in Sturova in Slowakia (Meyer
and Wil lerding 1961; Ndtzold 1982; Hajnalovd 1983)
(Fig. 3). This is not much if one considers the substantial
number of s i tes that have been analysed. l t  is my
personal opinion that the source sought lor is not a
Bandkeramik one.

2. A second possibility is that a new wave of crops
came lrom the soulheast. A review by J. Renfrew shows
that naked wheat was indeed known in the Vinca
culture, for instance (Renfrew 1979).  However,  the
wheat seems never lo have been a main crop. Naked
barley is not common ei ther.  The "second wave of
introduct ion" may not be the best candidate for an
explanation for the introduction of the two cereals in a
Rossen context.

3. lf a culture growing naked wheat and naked barley
is sought for, the Cardial and Epicardial cultures are lhe
most obvious ones (Marinval 1988). The Rossen culture
may have obtained the new crop plants by a "French
Connect ion".  The ul t imate source may have lain in
southern France. Such a conneclion has already been
suggested for the poppy seed of the northwestern
Bandkeramik (Bakels 1982).  The di l f icul ty is that the
"go-betweens" are not yet known. so {ar,  very few
intermediates belween the Epicardial and Rossen have
been found. The only assemblage which might be
something of this kind in the interesting assemblage of
Gonvi l lars which exact ly matches the Rossen crop
(Villaret-de Rochow in P6trequin 1974). There is also
the  naked wheat  f  rom the  Grossgar tach  s i te

Rosheim-Helmbacher (Erroux 1976). The Givry material
from Belgium (Heim 1979) has to be placed slightly later
than the classical Rossen sites.

When more becomes known of the contacls
between the Epicardial and the Neolithic of central
Europe, much may become clearer. As a matter of fact,
nothing is known of the agriculture of the "precursors"
of groups like La Hoguette, Limburg and Blicquy. The
French Connection is therefore purely hypothetical.
Still, it is a possibility which is interesting enough to be
kept in mind.

Table 1. The lrequency of the species found in the
Rossen pits. Number ol independent samples = 12.

Hordeum vulgare var. nudum, naked bar|ey.............. 1 2
Triticu m aestivu m or du rum, naked wheat................... 9
Triticum dicoccum and monococcum,
emmer and e inkorn . . . . . . . . . . . . .9

Corylus avellana, hazelnut... . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Prunus sp inosa,  s |oe. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
c l .  Rosa,  rose h ip. . . . . .  . . . . . . . . . .  1
Viscum album, mist le toe. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Polygonum lapathifolium
Rumex acetosella...
Ru mex cl. sangu ineus.... . . . . . . . . . . .
Chenopodium rubrum or glaucum.

Corrie BAKELS,
Rijksu nive rs ite it Le id e n,

I n stitu ut voo r P re histo rie,
Postbus 9515. 2300 RA Leiden. Nederland.

With many thanks to Susan Mellor lor correcting lhe
Engl ish text.
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Moriorie E.Th. de GROOTH

IN SEARCH OF BANDKERAMIK SPECIALIST FLINT KNAPPERS

In this paper the socio-economic aspects of
Bandkeramik flint knapping will be discussed.

The sites used as cases are situated in the
northwesternmost part of the Bandkeramik Culture's
tota l  set t lement  area:  Langwei ler  8  on the
Aldenhovener Platte in the Rhineland (LUning 1982;
Boelicke e.a.in press) and Elsloo in the adiaceni Dutch
province of Limburg (Bakels 1978, 1982; Modderman
1970, 1985). For a full report on this research I refer to
De Grooth (1987a and in press). Summaries comparable
to this one are to be published in the Proceedings ol
the 1987 Neuwied conlerence on rel i t t ing The Big
Puzzle and ol the Vth lnternational Flint Symposium
held in the same year at Bordeaux.

ln both areas Bandkeramik habitation commenced at
about 5.300 B.C. and lasted for some 300 - 350 years
(Modderman 1985). Most Bandkeramik settlements in
these two regions possessed four coeval houses at the
most. The two sites to be discussed in this paper,
however, were much bigger: in Langweiler 8 one
hundred-and{hirteen houseplans were excavated, in
Elsloo ninety-five. Clearly these were not constructed all
at the same time, but gradually during a period of several
centuries.

The internal relative chronology ol Elsloo, based on
stratigraphical observations, the development of house
plans, and pottery decoration, led to a division into ten
microphases, each representing one house generation
ol about 30 years (Van de Velde 1979). Every house
was surrounded by a larmyard of varying size, where
most of the activities seem to have taken place. The size
of the farmyards seems to be related to the density of
habitation. In Elsloo the largest concentrations of
manulacturing waste were found in rubbish pits situated
close to the houses.

The houses at Elsloo are clustered into three or four
house groups, or wards, showing continuity over time.
They might represent the dwelling areas of different
lineages within the socialformation. Thus, Elsloo seems
to have been inhabited by three or four dilferent
lineages (Van de Velde 1979, 1986). For Langweiler 8
such a detailed analysis is not available at present, but it
will be published shortly (Boelicke e.a. in press). The

preliminary reports, however, show that this settlement
may have consisted ol at least two wards, with a
maximum of eleven contemporary houses (Stehli
1982).

In both regions most raw materials were available
within the sites'teritories. Notable exceptions were the
rocks used for adzes, which could not be found within a
six hours'walking dislance, and llint (Bakels 1978). The
inhabitants of both regions predominantly used the
so-called Rijckholt f l int lrom the Upper Cretacious
Gulpen Formation, found in the Dutch limestone area
south ol the river Geul. This area lies at a distance of
10-15 km from Elsloo and of 40-45 km from the
Atdenhovener Platte (Bakels 1978; Felder 1975; Lohr
e.a.1977).

Between different settlements, but also between
farmyards within a single site, the amount of { l int
artelacts recovered shows a strong variation. In some
cases this variation can be explained by distortions
caused by post-depositional processes and excavation
methods. On the other hand, i t  seemed certainly
worthwhile to search for meaningful dif ferences,
resul t ing f  rom the ex is tence of  some k ind of
specialisation in flint working between sites as well as
within sites. The present study concenlrates on the
search for bandkeramik specialist flint knappers within
single sett lements. Before presenting some of i ts
results, I willfirst outline the theoretical framework that
enabled me to analyse the available evidence in a
systematic way.

The socio-economic system ol a society can be
delined by the dilferent modes of production known to
it. For community societies (Fried 1975), i.e. societies
with a neolithic level ol technological development, Van
de Velde has described four relevant modes of
production. They are not mutually exclusive and allfour
are thought to have existed in Bandkeramik villages
(Van de Velde 1979). Like olher economic activilies,
the manulacture of f l int tools could have been
organised according to all four modes of production.
Each one would result in a different spatial distribution
of flint waste and tools in the settlement and thus be
recognisable in the archaeological record.
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1. ln  the domest ic  mode of  product ion the
family, l iving in a single household, is the unit of
production and consumption. Division of labour is
based on age and sex alone. lf the domestic mode of
production prevailed in a settlement, every household
(though not necessarily every household member)
made its own flint tools, according to its needs. This
would have resulted in an even distribution ol flint waste
and tools over the total settlement area, though within
every single farmstead rubbish may have been
concentrated in specific activity areas (cf. the pattern
outl ined for the Aldenhovener Platte sett lements in
Ltining 1982 or for Darion in Cahen 1985). For every
nodule the conjoinable artefacts (belonging to all stages
of the reduction sequence, so with blanks and tools
inc luded)  would be d is t r ibuted wi th in  a s ing le
household area.

2. In the l ineage mode of productlon the unit of
production and consumption is formed by a group of
relaled famil ies belonging to the same l ineage or
.clan'. Not every person within a given age or sex
group has the same rights and obligations. l f  f l int
working were mainly organised in this way, one would
expect lo find concentrations of manufacturing waste in
the rubbish pits of one of the lineage's households, and
the conjoinable tools and blanks distributed all over the
lineage's ward.

3 .  The  l oose  mode  o f  p roduc t i on  i s
characterised by the existence of .ad hoc" specialists,
functioning because of accidental, non-hereditary skills.
The presence of this kind of specialised flint knapper in
a community would result in a very high concentration of
l l int waste belonging to a single farmstead in every
habitation phase, with conjoinable tools and blanks
scattered over the total settlement.

4. Finally, the supralocal mode of production
was practised when some needs could not be met
locally and one had to turn lo relatives in other
settlements, nearby or distant, for help. In that case, no
production wasle would occur in the rubbish pits, but
only f inished tools and suitable blanks. Refits would
give little information on the mode ol production, but
merely indicate that the artefacts probably had been
brought into the settlement at the same moment.

At l irst sight i t  may seem ideal to use small,
short- l ived sites l ike Langweiler 16 (Luning 1982) or
Darion (Cahen 1985) for this type of analysis, as they
show little distortion caused by overlapping habitation
phases. However, because they existed merely for a
very short t ime, the pattern found for any one such
settlement should be tested in other comparable sites,
to assess whether it was structural, that is recurred
through t ime and space, or just idiosyncratic. Such
structural patterns can be more readily discovered in
continuously inhabited sites. Moreover, as has been
pointed out earl ier, the small sett lements need not
necessarily have been completely self-supporting, but
may have been partly dependent on each other or on
larger sites. In that case, evidence for the l ineage and

the loose modes of production would only be found
when studying a whole group of related settlements.
Therefore, it was decided to concentrate on Langweiler
8 and Elsloo, the largest and most long-lived sites, as it
was most likely that the full range of modes of
production known in Bandkeramik times would have
been practised there.

In Langweiler 8 about 10.000 flint artefacts were
recovered, belonging to all stages of the reduction
sequence, but representing only 10-15% ol the
material originally present (Zimmermann 1981 and in
press).

Notwithstanding the expected draw-backs caused
by the low rate of preservation, refitting was chosen as
one of the methods of analysis. A total of 65 artefacts
(that is less than 17o) were refitted, belonging to 30
different sets. Al l  sets were found within single
farmyards, most even in the same rubbish pit, or in two
adjacent ones. Moreover, for some inhabitation phases
several such sets in different coeval farmyards
occurred. So al l  ref i t t ing evidence points to the
existence of the domestlc mode of production. At
least in some cases manufacture, use and discard took
place on lhe same spot: one set of conjoined artefacts
found together consisted of an end-scraper and a
hammerstone. Interestingly the core had been used as
a hammerstone belore the flake serving as blank for the
end-scraper was struck off. After furlher reduction the
core was again turned into a hammerstone. In another
case a core was used as hammerstone on the same
spot where it had been reduced, as was shown by the
refitting of a regular flake and a splinter sprung off
during hammering, both from the same pit.

Clear indications for the supralocal mode of
production were provided by artefacts made from the
so-called "light grey Belgian" flint from the Hesbaye
(L6hr e.a. 1977), mostly imported as blanks and
finished tools.

No refi ts concurrent with the l ineage or loose
modes of production were found but, because of the
low rate of preservation, this negative evidence may not
be regarded as conclusive: only positive evidence (that
is actual refits) counts, and the lack of refits concurring
with one of the predicted patterns may not be used to
falsify the hypotheses concerned.

For Elsloo another approach was chosen, analysing
the actual distribution of discarded tools and wasle for
every sett lement phase. As in Langweiler 8 there is
ample evidence for the domestic mode ol production
in Elsloo. Over 7.300 flint artefacts have been found in
lhe rubbish pits assigned to datable houses, 86% of
which was debris and 14"/o tools (Table 1). The rate of
preservalion was similar to that of Langweiler 8. In every
settlement phase the pits of most houses contained
flint waste lrom all production stages. Even when little
f l int is present in a house's refuse pits we f ind
preparation and rejuvenation pieces and cores, the
most characteristic manufacturing waste.
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The different modes ol production, however, are not
mutual ly  exc lus ive.  So,  the t races le f t  in  the
archaeological record by the lineage and the loose
modes of production could be covered and partly
obscured by refuse produced in lhe domestic mode.
The result would be a multivariate patterning which
cannot be readily distinguished by visual inspection or
simple statistical aids. Principal Components Analysis
(PCA) was chosen as a suitable technique to identify
such possible underlying patterns ol co-variation in the
data-set, as PCA "rearranges the data to a smaller set of
Factors or Components that may be taken as
source var iab les account ing for  the observed
interrelations in the data" (Doran and Hodson 1975; see
Harman 1967 for a technical description). Because we
are in terested here in  the var iab i l i ty  between
households and because in Elsloo no indication of
differentiat ion in the intensity of l l int knapping within
the {arm-yards was found, the contents of all rubbish
pits associated with a house were lumped together to
provide better samples. To minimize the influence of
.noise", only pits with at least 5 flint artefacts were
included. The raw data counts were lhen transformed
into percentages. In all, seventy-one houses could be
used as the cases in the analysis.

To get a clear piclure of the variation in production,
the PCA was run with a l imited set of variables.
containing those artefact classes that loaded high in a
pilot analysis, and were well-represented in the data set.
Of these, preparation and rejuvenation pieces form
typical production waste. Hammerstones, end-scrapers,
blades and, to a lesser extent, f lakes are artelacl
calegories that could be transported away lrom the
places where they had been made, to be uti l ised
elsewhere. Microwear analyses performed by Jean-Paul
Caspar for Belgian sites and Annelou van Gijn for
Beek-Molenveld in Limburg (Van Gijn in preparation)
show that a high proport ion of unretouched blades
were indeed uti l ised.

The analysis resulted in the following factor pattern
(Table 2):

The lirst three Principal Components (PC's) account
tor 76"/" ol lhe total variation. On the f irst PC we find
high positive loadings lor variables connected with tool
use (blades and end-scrapers) and moderate negative
loadings for the categories connected with production
(preparat ion pieces, rejuvenat ion pieces).  Flakes are
l inked with the manufaclur ing waste. Thus, this PC
ind ica tes  an  oppos i t ion  o f  "p roduc t ion"  and
"consumption" of tools.

On the second PC hammerstones and rejuvenation
pieces are opposed to flakes. Where rejuvenation of
cores played an importanl role, fewer flakes (failed
blades) occurred. ln those cases, moreover, exhausted
cores were more often re-used as hammerstones,
indicating greater economy, or even parsimony in the
use of raw material.

The third PC shows a high posit ive loading for
preparation pieces and moderate negative ones for

flakes and hammerstones. Thus, like the first PC, it has
something to do with tool production. lt marks houses
where a proportionally high amount of preparation
waste had been discarded.

As a next step for every component the cases'
.factor sGor€s" were computed, marking the houses
that show many of its characteristics. This showed the
first two PC's to be connected with technological
development through t ime: as l ime went on, fewer
preparation pieces were needed to prepare cores that
yielded a higher proportion of blades. Linked to this was
an increasing need of end-scrapers (PC 1). On the
other hand, the Younger LBK phases saw a relatively
increasing parsimony in the use of raw mhterial, as
rejuvenation and the intensive secondary use of
exhausted cores as hammerstones became more
important. There is, however, no significant increase in
the recycling o{ worn tools visible. PC 3, however, really
seems to reflect special isation. In nine out of ten
microphases the factor scores show a recurring
asymmetric distribution, one or two houses at the most
having markedly high values. This pattern is consistent
with the loose mode of production. Moreover, nine
out of twelve cases also score high on PC 2. Thus, they
can be interpreted as households, where a lot of flint
was worked in an efficient way. Part of the blanks and
lools manufactured here were transported away, to be
used and discarded by the other households of the
sett lement. This loose mode of production was,
however, ol minor importance compared to the
domestic one, as the over-all amounts of tools and
waste per household are highly correlated (de Grooth
1 987b).

Finally, lhe increase during the later phases of the
Younger LBK of the amount of f inished tools and
blanks made from second-best local (e.9. Valkenburg
fl int cl.  Felder 1975) and non-local ( Rullen and "l ight
grey Belgian" flint from the Hesbaye cf . Lohr e.a 1977)
material,  may point to lhe existance of a supralocal
mode ot  product ion.  The h ighest  amounl  o f
non-Riickholt ltint is to be lound in those microphases
where houses wi th  h igh scores on PC 2,  ( the
"parsimony" component) prevail .  l t  therelore seems
likely that during the Youngest LBK phases the
procurement ol flint raw material in Elsloo became
somewhal strained. On the other hand, it is very likely
that Elsloo as a whole, like the other Dutch settlements,
produced a surplus of blanks and tools lor the benefit of
kin groups in regions where f l int was in short supply,
perhaps in exchange for the adzes that form the best
examples for the supralocal mode of production in our
regions (Bakels 1987).

Marjorie E. Th. de GROOTH,
Bonnef antenmuseum.

Maastrhht, NL.
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Table 1 : Elsloo, frequencies of artefacts from dated pits.

type

Table 2: Elsloo, PCA analysis, factor pattern.

PC 1  . . . . . . . . . . .  PC 2  pC 3  . . . . . . . . . . . . . . . . .  pC  4 . . . . . . . . . . .  pC  5  . . . . . . . . . . .  pC  6

ceramic phase according to Van de Velde (1979)

1 2 3 a 3 b 4 total

. . . . . . . . . . . 0 . 1 9
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Pierre M. VERMEERSCH

LA TRANSITICN DU MESOLITHIQUE AU NEOLITHIQUE
EN BASSE ET MOYENNE BELGIQUE

mxmffi

| - Geogrophie des sites
l l  nous parait important d'6tudier ce probldme

d'6conomie pr6historique en lenant compte du substrat
96o9raphique. Le territoire qui nous inl6resse se silue
au nord de I'axe Sambre-Meuse. ll est lort contrast6 en
ce qui concerne le substrat. Nous pouvons en effet y
distinguer trois r6gions diff6rentes (Fig. 1).

1 - La r6gion l imoneuse i couverture l imoneuse
6paisse conlinue, produisant des sols riches, se pretant
bien A I'agriculture.

2 - La r6gion de transition, peu dtendue, i couver-
ture limoneuse peu dpaisse et surtout discontinue. Le
substrat est souvent de texture sablo-limoneuse.

3 - La r6gion d sable de couverture a lexlure fran-
chement sableuse. Les sols les plus pauvres sont ceux
i couverture de sables dunaires.

L'implantation de sites d systdme 6conomique diff6-
rent s'est faite en fonction de ce substrat pedologique.
Ainsi, les plus anciennes occupations n6olithiques se
rencontrent-elles en r6gion limoneuse. Par contre, le
N6olithique de la r6gion sableuse n'a point laissd de
traces d'une occupation tros ancienne; en outre, elle
est maldocumentee.

1.1.  Le M6sol i th lque
En basse Belgique, les sites du Mdsolithique sont

nombreux (Vermeersch 1984) et il n'est pas rare que



I'on puisse retrouver des traces d'une occupation in
sffu. Nous avons fait remarquer que la r6partition des
sites m6solithiques en r6gion sableuse, telle que nous
la connaissons actuellement, ne correspond pas i celle
des temps pr6historiques (Vermeersch 1989b). Elle est
fortement d6pendante de la fr6quence des prospec-
tions, d'une part, et de la pr6sence de grandes 6ten-
dues bois6es, d'autre part. En outre, sur les champs ac-
tuellement accessibles aux prospecteurs, l'apport de
mottes de bruydre en guise d'engrais, en usage durant
de longues p6riodes dans ces r6gions sableuses, a en-
lraind un recouvrement de I 'ancienne surlace de
I'Holocdne inf6rieur sur laquelle 6voluaii  I 'homme du
Mdsolithique et du Ndolithique. Les sites pr6histori-
ques 6ventuels y sont donc difficilement rep6rables. En
revanche, en d'autres endroits, de tels enldvements de
mottes de bruydre ont pu faire disparaitre d6finitive-
ment certains sites de surface. ll n'est pas 6tonnant, dds
lors, que I'on d6couvre des sites li o0 la bruydre
s'6tend encore ou bien li oD elle s'est maintenue pen-
dant trds longtemps, c'est-A-dire sur les sols les plus
pauvres. L'occupation m6solithique des sols sableux
plus riches, car l6gdrement limoneux, nous est trds mal
connue. La distribution des sites m6solithiques dans le
paysage est donc trds probablement le rdsultat de
I'utilisation moderne de ce paysage.

En r6gion de transition, les sites m6solithiques se si-
tuent sur des ilots de sable, souvent m6me dans une
plaine alluviale, et sont parfois recouverts par des allu-
vions r6centes. Ces sites sont donc difficilement rep6-
rables. D'autres sites ont 6t6 implantds en bordure
d'une plaine alluviale. lls ne sont pas trds nombreux et
g6n6ralement assez mal conserv6s, par suite de
l'6rosion des sols.

Un petit nombre de sites seulement ont pu 6tre fouil-
l6s. Les vestiges m6solithiques in sifu y sont des plus
rares.

En r6gion limoneuse, des sites mdsolithiques n'ont
6t6 rep6r6,s qu'exceptionnellement. Les quelques sites
connus sont implant6s sur des ilots de sable.

L'absence de sites sur les sols limoneux s'explique
par I'importance de l'6rosion provoqude par I'agriculture,
responsable d'un abaissement moyen du relief de 1,3
m (De Ploey et Paulissen 1988). Cet abaissement esl
plus important sur les pentes basales, ou ilest de I'ordre
de 3 m. Ce n'est que sur des plateaux i trds faible pente
(inclinaison inf6rieure a 0,5") que l'6rosion a pu 6par-
gner I'ancienne surface de I'Holoc0ne infdrieur. C'est
d'ailleurs un fait bien connu des n6olithiciens, qui n'ont
qu'exceptionnellemenl l 'occasion de loui l ler une sur-
face d'occupation. Le plus souvent il ne leur reste a
fouiller que des fosses g6n6ralement creus6es i plus
d'un mdtre de profondeur sous la surface n6olithique. ll
n'est donc pas 6tonnant de ne plus retrouver les ves-
tiges des sites m6solithiques li, o0 il n'existe pas de
fosses profondes (comme c'est le cas, p. ex. sur des
sites du N6olithique). On peut 6ventuellemenl en
retrouver des vestiges i I'int6rieur de d6p6ts de collu-
vion comme, par exemple, dans les limons de ruisselle-
ment de la place St-Lambert i Lidge (Gob 1988).

L'absence de sites mdsolithiques en r6gion limo-
neuse ne doit donc pas nous amener i conclure, sans
plus, que cette dernidre 6tait vide de toute population i
ce moment. S' i l  y a eu occupation m6soli thique, el le

nous est malheureusement inconnue.
Signalons, par ailleurs, qu'en surface de sols limo-

neux, les microlithes de type m6solithique ne sont pas
rares (Van de Konijnenburg 1980). On les renconlre
non pas A l ' int6rieur d'ensembles indubitablement
m6solithiques mais, le plus souvent, melang6s i un ma-
t6riel lithique bien plus important, d'allure n6olithique et
dont il est difficile de saisir la signification.

1.2.  Le Ndol i th ique
1.2.1. N6oli thique ancien
En moyenne Belgique, les premiers agriculteurs se

sont install6s sur les terrains i couverture limoneuse.
On y reldve principalement deux couranls culturels: le
Danubien et le groupe de Blicquy (Fig. 1). L'aire
d' implantal ion de ces groupes esl restreinte et en
outre, ce qui est assez etonnant, discontinue. Le
nombre de sites est 6lev6: certains d'entre eux ont 6t6
correctement fouill6s.

Relevons le fait que I'on rencontre un outillage qui
pourrait 6tre attribu6 au Danubien, parce que compre-
nant des herminettes et des pointes danubiennes, non
seulement en dehors de I'aire d'implantation du N6oli-
thique ancien en r6gion limoneuse (Fourny 1985), mais
6galement en rdgion de transition (Vermeersch 1976)
et meme en r6gion sableuse.

En 169ion limoneuse, en dehors de I'aire de r6parti-
t ion du Danubien, les objets danubiens restent peu
nombreux malgr6 des prospections intensives. On y
retrouve par ailleurs trds peu de matdriel li6 aux activit6s
domestiques (Fourny 1985). ll ne semble pas que ces
r6gions aient 6t6 englob6es dans la zone d'occupation
danubienne. Une inf luence des Danubiens, directe ou
par interm6diaires, ne semble pourtant pas exclue.

Les foss6s et palissades observ6s dans plusieurs
habitats ruban6s peuvent 6tre consid6r6s comme 6tant
des 6l6ments d6fensifs (Cahen et al. 1987). Ceux-ci
6taient-i ls r6alis6s dans I ' intention de se d6fendre
contre des incursions de populations m6solithiques ?

1.2.2. Ndoli thique moyen
Le N6olithique moyen, le plus souvent repr6sent6

par le Michelsberg, s'est implant6 sur une aire beau-
coup plus vaste que le Danubien. On le retrouve dans
toute la r6gion i couverture limoneuse et sur les sols li-
moneux i I ' int6rieur de la 169ion de transit ion (Ver-
meersch '1989a). Les sites sont nombreux mais trds
peu d'entre eux ont 6t6 fouill6s, de sorte que les struc-
tures d'habitat nous sont malconnues. L'une des carac-
t6ristiques de ces sites est la pr6sence d'importants
systdmes de ddfense, mis en 6vidence sur de nom-
breux sites tels que Bosvoorde (Hubert 1984), Blicquy
(Constantin, Le Bolloch et Demarez 1984), Chaumont-
Gistoux (Gralf et Lenoir 1969), Petit-Spiennes (Hubert
1979), Thieusies (Vermeersch et Walter 1980) et Thuin
(Bonenfant et Huysecom 1982). La c6ramique et
I'outillage lithique sont assez bien connus.

Ce N6olithique moyen est d I'origine de la mise en
culture d6finitive des r6gions limoneuses.

Les ilots sableux, i I'int6rieur de la r6gion de transi-
tion, comme par exemple au Hageland, n'onl pas fourni
d'indices de pr6sence de groupes du N6olithique tradi-
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tionnel. On y retrouve pourtant de nombreux sites, oi.r
l'on reldve d chaque fois, en surface, un 6tonnant m6-
lange d'un outillage typologic,.rement tant m6solithique
que n6olithique. La dispersion horizontale restreinte de
ce materiel est comparable d celle d'authentiques sites
mdsolithiques. De nombreux sites de ce type ont 6t6
regroupds en une seule entit6, sous la d6nomination
de "Mdsolithique n6olithis3nl" (Vermeersch 1976) indi-
quant par li des groupes qui, bien que foncidrement
mdsolithiques dans leur 6conomie, ont adopt6 cer-
laines innovations, comme par exemple I'achat de pro-
duits miniers. Aucun des ces sites n'a 6t6 fouill6 nidat6.

Les r6gions i couverture sableuse, peu fefiiles,
n'ont probablemenl pas attird les agriculteurs du N6oli-
thique moyen. Pour comprendre le processus de
I'introduction du N6olithique dans ces 169ions-li, nous
ne disposons que de donndes 6parses. En effet, on
n'y a d6couvert aucun site du N6olithique moyen, ni
m6me du N6olithique r6cent. Cette absence de sites
n6olithiques n'est probablement pas li6e aux al6as de la
conservation, mais est vraisemblablement due au fait
que la rdgion sableuse n'a 6t6 que trds rarement mise
en culture par des populations n6olithiques. Ceci n'a,
bien s0r, rien d'6tonnant.

Certaines localit6s ont pourtant fourni un 6quipe-
ment lithique ou ceramique qui permet certains rappro-
chements avec le N6olithique moyen des rdgions limo-
neuses. Mentionnons plus sp6ciliquement les sites de
Brecht-Luyskens (Van de Heyning 1984), Dilsen-
Vossenberg 2 (Creemers 1985; Vroom et Vermeersch
1989), Meeuwen-Donderslagheide 1 (Creemers et Ver-
meersch en pr6paration) et Opgrimbie-De Zijp (Janssen
1984; Van Peer, Janssen et Vermeersch 1984). Seuls
les sites de Brecht, de Meeuwen et d'Opgrimbie ont 6t6
fouill6s, mais n'ont fourni aucun 6l6ment n6olithique rn
sifu. Dds lors, la totalit6 du mat6riel archdologique doit
6tre consid6r6e comme dtant hors contexte, bien qu'il y
ait de fortes chances pour que ce mat6riel puisse €tre
attribud i une seule occupation.

La c6ramique de ces sites pourrait s'int6grer dans un
ensemble d6fini par Louwe Kooijmans (1983) comme le
"Stein-groep". L'outillage lithique est pauvre en types
et dans ce mat6rielde surface il est difficile de dissocier
les 616ments m6soli thiques et n6oli thiques. On peut
d'ailleurs se demander s'il est bien indiqu6 de le diviser
en deux groupes distincts. L'ensemble lithique est 96-
n6ralement caract6ris6 par un ddbitage lamellaire et un
ddbitage lruste d'6clats. L'outillage comprend des grat-
toirs sur 6clat - le plus souvent plus petits que ceux des
sites Michelsberg des r6gions limoneuses -, de rares
burins et pergoirs, des lames retouch6es provenanl des
centres miniers, des pointes de fldche souvent folia-
c6es, des haches polies en si lex ainsi que quelques
microlithes et des meules. Parmi les microlithes notons
la prdsence de pointes i retouches plates (type feuille
de gui), de trapOzes et de microburins.

2 - Chronologie des sites
Pour cerner le probldme de la coexislence 6ven-

tuelle du M6solithique et du N6olithique, il nous faut
disposer d'un cadre chronologique valable. En basse et

moyenne Belgique, nous ne connaissons aucune
superposition stratigraphique. Pour 6tablir une chrono-
logie, nous devons donc avoir recours aux dates abso-
lues.

2.1.  Le N6ol i th ique
Le Danubien, de mdme que le groupe de Blicquy,

se manifeste a part ir de 6.500 8.P., comme c'est
d'ai l leurs le cas dans les r6gions l imitrophes. Apr0s
5.800 il nous faul tenir compte d'un hiatus dans nos
connaissances puisque, pour I'inslant, nous disposons
de trds peu de donn6es quant a I'occupation de nos 16-
gions entre 5.800 et 5.400 8.P.. Ce n'est qu'A partir de
5.400 B.P. que d6bute le Michelsberg (Vermeersch
1989b), arrivant du nord de la France et colonisant
d'abord les plateaux limoneux et ensuite, mais un peu
plus tard, la r6gion de transition.

L'introduction du mode de vie n6olithique en r6gion
sableuse est bien plus difficile i cerner chronologique-
menl, faute de fouilles et de datations.

2.2.  Le Mdsol i th lque
Pour le M6soli thique, nous disposons d'environ 40

datations 14C. Si l'on s'en tient au M6solithique r6cent A
trapdzes il y en a27, qui s'6chelonnent de 8650 A 145
8.P.. Toutes ces dates proviennent de sites de la 16-
gion sableuse (Tableau 1).

Les publications sur le M6soli thique font couram-
ment la distinction entre "bonn€s" 9t .mauvaises" da-
tations, sans prdciser commenl les distinguer les unes
des autres (Arts 1987). Dans leurchoix de "bonnes da-
tations", les m6soli thiciens se f ient i  un certain con-
sensus en ce qui concerne I 'Age du M6solithique 16-
cent, sans trop se soucier, d'ai l leurs, de la situation
96o9raphique des sites, qui entraine une uti l isation
chronologiquement di l l6renci6e du terri toire. Dans
cette optique, moins d'un quart des datations corres-
pond au critdre de la "bonne datation". ll est 6vident
que les .mauvaises datations" r6sultent d'une corr6la-
tion contestable entre l'6chantillon date et le mat6rielar-
ch6ologique. Sur le terrain, A cause de la bioturbation, il
est toujours malais6 d'6tablir s'il y a contemporan6it6
entre le mat6rielarch6ologique et l'6chantillon soumis i
la datation. De nombreux exemples (Vermeersch
1989c), issus de nos propres fouilles, peuvent illustrer
cette diflicult6: Brecht-Moordenaarsven 2 (Gendel et
Lauwers 1985), Lommel-Vosvijvers 3 (Geerts 1984) et
Weelde Paardsdrank 4 et 5 (Huyge et Vermeersch
1982). A eux seuls d6ji, ces sites sonl responsables
de 15 des datations, qui, selon le go0t du m6solithi-
cien, peuvent 6tre consid6r6es comme 6tant de
.bonnes' ou de .mauvaises" datations. Nous croyons
que, dans notre rdgion, nous ne disposons pas de so-
lution d6finitive aux probldmes que pose la contempo-
randit6 entre le mat6riel grch6ologique et l'6chantillon
soumis i la datation au '*C. Nous n'enlrevoyons donc
pas encore la possibilit6 d'6tablir une chronologie abso-
lue de l'occupation mdsolithique de nos r6gions sa-
bleuses, et surtout pas de la p6riode finale.

Pour la r6gion limoneuse et la r6gion de transition,
nolre information, surtout en ce quiconcerne la p6riode
finale du M6solithique, est nulle, vu I'absdnce de sites.



TABLEAU 1 - Datations au 14C des sites m6solithiques i trapdzes
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Site N" hb. DAIE BP Source

Tilburg-Kraaiven

Tilburg-Kraaiven

Tilburg-Kraaiven

Weelde-Paardsd.l

Opgrimbie-Zijp A

Lommel-Vosv.3

Weelde-Paardsd.l

Lommel-Vosv.3

Lommel-Vosv.3

Tilburg-Kraaiven

Tilburg-Pompstok

Tilburg-35a

Moerkuilen I

Opgrimbie-Zijp B

Moerkuilen I

Weelde-Paardsd.5

Brecht-Moord 2

Maarheeze

BrechlMoord 2

Brecht-Moord 2

Tilburg-Lab6

Brecht-Moord 2

Weelde-Paardsd.5

Oirschot Vl

Weelde-Paardsd. l

Brecht-Moord 2

Weelde-Paardsd. l

Brecht-Moord 2

GrN-11732

GrN-11731

GrN-11733

Lv-854D

Lv-1 31 5

GrN-11866

OxA-143

GrN-12888

GrN-11865

GrN-11730

GrN-2443

GrN-4205

GrN-6370

GrN-11728

GrN-6371

Lv-934

GrN-12989

GrN-2446

Lv-1 294D

Lv-1 295D

GrN-1597

GrN-12988

Lv-959

GrN-6475

OxA-142

Lv-1 335

OxA-141

GrN-12987

145 t  40

160 t90

220 t40
< 430

2a90 * 55

3'170 * 35

3330 r 130

3370 + 70

3390 r 70

3480 r 70

3820 t75
4070 t 85

4'100 r 75

4820 r 60

5365 r 70

5710 t80

6070 r 120

6230 t  115

6270 t120
6320 t120
6500 t 120

6530 + 60

6990 r 135

7095 r 145

7150  r  150

7990  +  110

8200 r  150

8650 t 45

Arts 1987

Arts 1987

Arts 1987

Huyge, Vermeersch 1982

Van Peer e.a.1984

Geerts 1984

Gillespie e.a. 1985

Geerts 1984

Arts 1987

Vogel, Waterbolk 1963

Vogel, Waterlcolk 1963

Lanting, Mook 1977

Van Peer e.a.1984

Lanting, Mook 1977

Huyge, Vermeersch 1982

Gendel, Lauwers 1985

Lanting, Mook 1977

Gendel, Lauwers 1985

Gendel, Lauwers 1985

Lanting, Mook 1977

Gendel, Lauwers 1985

Huyge, Vermeersch 1982

Lanting, Mook 1977

Gillespie e.a. 1985

Gendel, Lauwers 1985

Gillespie e.a. 1985

Gendel. Lauwers 1985
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ll en r6sulte qu'il est bien trop tdt pour fixer une date
pour la f in de I 'occupat ion du M6sol i thique. Sur base
des 6l6ments disponibles en vue d'une chronologie ab-
solue, il nous est donc impossible de savoir s'ily a eu
coexistence entre le N6ol i thique et le Mdsol i thique,
aussi bien en rdgion sableuse que limoneuse ou en 16-
gion de transition. Nous pouvons esp6rer que les pos-
sibilit6s de datation au laC par acc6l6rateur nous 6claire-
ront a ce sujet, tout au moins pour la r6gion sableuse.

3 - Le moteriel orcheologique
L'6tape suivante dans l'6tude du probldme qui nous

occupe est cel le de I 'examen des techniques de d6bi-
tage et de I'outillage. Au pr6alable ilfaut se rappeler que
la pr6sence, au c@ur d'une mdme structure, d'un mat6-
riel de type mdsolithique, m6l6 A celui de type n6olithi-
que, peut donner lieu i diff6rentes interpr6tations, dont
celle de la contemporan6it6 n'est pas n6cessairement la
seule valable. lci 6galement, il sera parfois diflicile de
faire le choix entre les diverses possibilit6s.

3.1.  Le N6ol i th ique ancien
Les probldmes de coexistence entre le M6solithique

et le Danubien en r6gion l imoneuse seronl lrait6s en
d'autres contextes. En tous cas, il semble probable qu'il
y ait eu des contacts entre ces deux populations. ll y a,
en effet. de nombreuses indications de l'exislence de
tels conlacls: I'utilisation, parfois en quantit6s impor-

tantes, de certaines matidres premidres qui 6taient bien
connues de I 'homme m6solithique et exploit6es sur-
tout par lui, telles que le grds-quarzite de Wommersom
et le phtanite de Cdroux-Mousty (Caspar 1982; Lode-
wijckx 1988), la mise en pratique de la technique du
microburin (Eloy 1963), ou encore une certaine parente
entre les pointes asym6triques danubiennes et cer-
taines armatures m6solithiques (Huyge et Vermeersch
1982: 178). En outre, certains sites ont fourni, dans
des fosses danubiennes, un d6bitage typiquement
m6solithique. L'on observe, par contre, que les pointes
danubiennes ont normalement 6t6 fabriqu6es sur des
lames plus larges que celles du M6solithique (Huyge et
Vermeersch 1982:f ig. 28). l l  nous semble, de plus, que
la lat6ralisation, droite, si fr6quente dans le-M6solithi-
que typologiquement tardif tel celui de Weelde-
Paardsdrank (Huyge et Vermeersch 1982) et de Op-
glabbeek-Ruiterskuil (Vermeersch, Munaut et Paulis-
sen 1974), ne se retrouve pas d'une fagon aussi con-
stante dans le Danubien. A I ' instar de R.R. Newell
(1970), nous ne voyons que tros peu de traits com-
muns entre le d6bitage danubien et celui du M6solithi-
que. Le premier, avec ses nucl6us pyramidaux d
grandes lames et ses modes d'avivage trds caract6risti-
ques, suit un processus technique totalement diff6rent
de celui du M6solithique, orient6 vers la production de
lamelles. Une analyse de la production laminaire et la-
mellaire du Danubien et du M6soli thique i trapdze
montre que la production danubienne se dilf6rencie de
celle du M6solithique par une plus grande largeur des
lames et lamelles (Fig. 2).

Fig. 2 : Graphique des moyennes des largeurs a 1 sigma des lamelles (1-6,12) et des trapdzes (7-11) de certains
sites: 1. Brecht-Luyskens 2, lamelles en silex; 2. idem, lamelles en grds-quarzite de Wommersom; 3. Thieusies,
silex noir; 4,7. Weelde-Paardsdrank 5; 5,8. Weelde Paardsdrank 1 ; 6,9. Weelde Paardsdrank 4; 10.
Oudenaarde-Donk, Meso-l (cfr. Parent, Van der Plaetsen et Vanmoerkerke 1986-1987); 11. Brecht-Thomas
Heyveld (Lauwers et Vermeersch 1982); 12. Opglabbeek-Ruiterskuil; 13. Merzbachtal: asymmetrische Spitzen (cfr.
Zimmermann 1977); 14. Langweiler 9: Klingen (cfr. Ldhr, Zimmermann et Hahn 1977); 15. Thieusies,lames
provenant des minidres.
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S'il y donc eu des contacts, les preuves en reslent
malheureusemenl peu convaincantes. Elles ne sont
pas concordantes mais peuvent donner lieu i des inter-
pr6tations diverses. ll s'avdre, par ailleurs, peu vraisem-
blable que les premiers agriculteurs se soient install6s
dans une r6gion entidrement d6laiss6e par les hommes
du M6solithique. Nous ne croyons pourtant nullement i
une assimilation massive des populations m6solithi-
ques d I'int6rieur des villages danubiens telle qu'elle fut
propos6e par R. Newell (1970).

D'aprds D. Cahen, J-P. Caspar et M. Otte (1986:80)
on pourrait peut-€tre attribuer une origine m6solithique
au ddbitage par pression du Groupe de Blicquy. Ce
mode de ddbitage n'a apparemment pas son 6quivalent
dans le reste du courant danubien, de sorle qu'i moins
d'admettre qu'il s'agit d'une invention propre, ilpourrail
d6river du d6bitage par pression (Montbani) qui se prati-
quait au cours du M6solithique. Remarquons pourtant
que, dans le M6solithique de nos r6gions, ce d6bitage
par pression n'6tait certainement pas d'un usage cou-
rant. Si le Blicquien a donc repris au M6solithique cer-
taines de ces techniques, ceci ne s'est pas ettectu'
dans nos rdgions.

llest donc probable qu'ily a eu quelque influence du
savoir{aire des populations m6solithiques sur celui des
populations du N6olithique ancien, mais les techniques
de d6bitage et le style de l'outillage du Danubien et du
Blicquien ne sont pas des emprunts directs au M6soli-
thique local.

3.2. Le N6olithique moyen
3.2.1. Rdgion l imoneuse et sablo-l imoneuse
Notre analyse s'attardera plus volontiers sur la situa-

tion au N6olithique moyen et plus particulidrement du
Michelsberg de la r6gion limoneuse et de transition. Le
mat6riel arch6ologique des sites Michelsberg se carac-
t6rise par un appauvrissement trds marqu6, par rapport
aux Danubiens. dans I'art de la taille. Les lames ne sont
plus fabriqu6es sur les sites, pas plus d'ailleurs que les
nombreuses haches. Celles-ci ont 6t6 import6es des
sites miniers qui, i cette 6poque, prennent un grand
essor. Le d6bitage qui se pratique sur les sites Michels-
berg ne sert qu'i produire des supports frustes, ntlces-
saires i la confeclion de grands grattoirs sur 6clat, de
pergoirs, de tranchets et de pointes de fldches. A c6t6
de ce mat6rielassez grossier, fabriqu6 sur le site m6me,
et de c6lui d' importation, on relrouve 69alement les
resles d'un ddbitage lamellaire de type m6solithique.

Les fouil les sur le site Michelsberg de Thieusies ont,
en effet, d6montr6 que le d6bitage lamellaire appartient
bel et bien i l 'ensemble Michelsberg. Les produits la-
mellaires r6sultant du d6bitage d'un silex noir d'origine
locale s'y retrouvent p6le-m6le avec les produits d'un
d6bitage fruste, dans des amas de d6chets comprenant
plus de 1000 artefacts au mdtre carr6. L'utilisation d'une
matidre premidre locale, faci lement reconnaissable,
nous permet d'6tudier ais6ment ce d6bitage lamellaire.
Les lamelles produites (Fig 2) ne se distinguent en rien
des lamelles du M6solithique linal de Weelde (Huyge.et
Vermeersch 1982), de Brecht-Moordenaarsven 2 (Gen-
def et Lauwers 1985), de Turnhout-Zwarle Heide (Maes
el Vermeersch 1984) et de bien d'autres endroits. Sur
ce mdme site de Thieusies, on note 6galement la pr6-
sence d'un outillage microlithique, peu important, com-

prenant des pointes i retouches plates du type leuille
de gui.

Les observations sont les m6mes sur le site de
Neufvilles, Gu6 du Plantin (de Heinzelin, Haesaerts et
De Laet 1977) el sur le site de Schorisse (Vermeersch
e.a. 1988). On est tent6 d'attribuer ce genre de d6bi-
tage i des tailleurs m6solithiques qui se seraient int6-
gr6s I la population n6olithique, mettant i profit leur
meilleure connaissance des techniques de d6bitage la-
mellaire. Tout ceci 6voque des groupes m6solithiques
en voie d'assimilation i des populations Michelsberg.
Finalement, cette int6gration aurait 6t6 telle que cer-
taines connaissances, typiquement m6solithiques, se
seraient maintenues dans le Michelsberg.

3.2.2. R69ion sableuse
Nous ne disposons pas d'6l6ments nous permettant

de croire que les gens du courant danubien ou du
d6but du Michelsberg auraient pratiqu6 I'agriculture en
r6gion sableuse. ll nous semble qu'au moment ou nos
sols limoneux ont progressivemenl et d6finitivement
6t6 mis en cullure par les gens du Michelsberg assimi-
lant des groupes mdsolithiques, les r6gions sableuses
ont 6t6 laiss6es pour compte, du fait qu'elles ne pr6-
sentaient aucun int6r6t pour les agriculteurs. On peut
concevoir, dds lors, que des populations m6solithiques
y aient conserv6 leur mode de vie traditionnel.

ll est regrettable que nous soyons aussi mal rensei-
gn6s sur I'importance de l'6levage dans les soci6t6s Mi-
chelsberg, mais nous pouvons ais6ment supposer que
cette activit6 constituait un facteur important dans
l '6conomie Michelsberg. Comme on I 'a sugg6r6 pour
les populations danubiennes (De Grooth et Verwers
1984), on peut s' imaginer que les 169ions sableuses
ont eu une fonction dans cette 6conomie pastorale.
L'on peul ainsi supposer que les hommes du Michels-
berg pratiquaienl une cerlaine forme de transhumance,
c'est-i-dire qu'une partie de la population d'un village
Michelsberg emmenail r6gulidrement le troupeau en
dehors du territoire du village pour le faire paitre sur les
sols pauvres sableux. S'il subsistail encore une popula-
t ion m6soli thique sur les l ieux, cel le-ci a pu Otre asso-
ci6e ou mt3me intdgr6e dans ce mode de vie. Cette hy-
pothdse permet de comprendre la p16sence d'une
c6ramique de type n6olithique moyen, voire m6me Mi-
chelsberg, concomitante d'un ddbitage et d'un outi l-
lage de type m6solithique dans les r6gions sableuses,
sur les sites de Brecht-Luyskens (Van de Heyning
1984), Dilsen-Vossenberg 2 (Creemers 1985; Vroom
et Vermeersch en pr6paration), Meeuwen-Donders-
lagheide 1 (Creemers et Vermeersch en pr6paration) et
Opgrimbie-De Zijp (Janssen 1984; Van Peer, Janssen
el Vermeersch 1984). La pr6sence de gens du M6soli-
thique parmi les pasteurs explique, dds lors, pourquoi
le mat6riel lithique de ces sites t6moigne d'un apport de
techniques et m6me d'outillage du M6solithique. ll n'est
donc pas 6tonnant que les r6gions sableuses n'aient
point fournide sites d'habitat du Michelsberg, puisqu'il
s'agit plutot, en I'occurence, d'endroits o0 l'homme n'a
s6journ6 que quelque temps avec son troupeau avant
de repartir vers de nouveaux pAturages. ll n'a pu y lais-
ser que quelques fragments de c6ramique et un outil-
lage occasionnel fortement influenc6 par les traditions
m6solithiques.

L'homme du M6solithique a donc peut-Etre connu
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un changement progressit de son mode de vie: lors de
I'arriv6e du Danubien dans les r6gions limoneuses, la
population mdsolithique a pu 6tablir diff6rents rapports
avec ces colonisateurs. Ces relations 6taient probable-
ment assez restreintes: une influence, peufdtre, dans
l'utilisation de certaines armatures, trahissant quelque
rapport entre agriculteurs et chasseurs. ll semblerait que
la construction d'enceintes ddfensives autour de cer-
tains villages danubiens, tels que Darion (Cahen 1985),
soit la preuve d'une coexistence qui ne lut pas touiours
pacifique.

Durant l'occupation Michelsberg, dont I'impact sur le
paysage est bien plus important, englobant non seule-
ment les r6gions limoneuses mais aussi la r6gion de
transition, cette situation s'est modifi6e. Les fortifica-
tions des sites Michelsberg, fr6quentes dans nos 16-
gions, pourraient temoigner 6galement de tensions
6ventuelles entre agriculteurs et groupes errants du
type "Mdsolithique n6olithisant". ll esl pourtant vrai-
semblable que certains des chasseurs m6solithiques se
soient engagds comme pasteurs pour conduire le trou-
peau des Michelsberg dans leur propre territoire sa-
bleux. Ces groupes m6solithiques ont ainsi pu changer
progressivement leur 6conomie en devenant pasteurs.
Ce sont eux qui sont probablement les responsables
du d6boisement de nos r6gions sableuses.

Nous croyons trouver une conlirmation de cette hy-
pothese dans les travaux d'A. Munaut (1967: 162-165)
sur la Campine. L'auteur met en 6vidence une 6volution
de la v6g6tation qui fut, sans aucun doute, influenc6e
par cette pratique du pdturage. Dans de nombreux dia-
grammes polliniques, le recul de la fordt au profit de la
lande ddbute i la fin de I'Atlantique, pdriode qui coln-
cide avec I'extension du Michelsberg. Contrairement i
l'agriculture, qui n6cessite le d6frichement total du sol,
le pAturage peut s'effectuer sur des surfaces semi-
bois6es. Le recul de la fordt est, dds lors, progressif.
Dans les vides, la bruydre s'installe, parfois associ6e i
des gramin6es. Le tilleul, auparavant pr6doininant dans
les for€ts de nos sols sableux, disparait rapidement,
tandis que le noisetier s'y maintient.

4 - Conclusions
Les conclusions qui rdsultent de cette analyse sont

assez ddcevanles. Nous ne disposons que de peu
d'6l6ments sOrs. ll nous semble pourtant que la transi-
t ion entre le M6soli thique et le N6olithique a d0
s'effectuer diff6remment selon le caracldre de chaque
169ion 96o9raphique.

l l  nous semble que I ' impact de l '6conomie danu-
bienne - chasse et cueillette 6tant peu importantes -
n'ait pas 6t6 consid6rable et soit rest6 cantonnd dans
des surfaces restreintes de la 169ion limoneuse. ll se
peut que la pratique du piturage ait eu quelque in-
fluence en rdgion sableuse, mais celle-ci a d0 6tre
assez rare et les quelques pasteurs danubiens n'onl
sans doute fait que passer. Les Danubiens ne
s'int6ressaient qu'a une petite partie du territoire de
chasse des groupes mdsolithiques. Leur arriv6e n'a
donc pas d0 conduire i un changement radical du pay-
sage naturel et le territoire m6solithique est rest6 en
grande partie intact. Les populations m6solilhiques ont
donc pu y maintenir leur mode de vie traditionnel. Cer-
taines lamilles m6solithiques ont pu 6tre int6gr6es dans

la population danubienne et y transmettre certaines
connaissances dans la fabrication d'outils sans pourtant
modifier le savoir-faire des Danubiens. L'homme m6soli-
thique pouvait convoiter la richesse en produits alimen-
taires des Danubiens et il y a donc probablement eu
certains contacts, parfois violents, parlois paisibles,
entre ces deux groupes de populations qui n'6taient
pas vraiment comp6tit i fs en ce qui concerne
I'exploitation du territoire. Dds lors I'arriv6e des Danu-
biens n'a pas d0 conduire i I'extermination des popula-
tions mesolithiques. Ainsi, il n'y aurait pas eu de transi-
tion entre les deux groupes qui ont continu6 i vivre
chacun i leur fagon. Aprds le d6part (?) des Danubiens,
la population m6solithique a d0 rester sur les lieux.

Tout cecia bien chang6 lors de I'arriv6e des groupes
Michelsberg, dont l'impact sur le paysage limoneux fut
trds important et qui s'intdressaient bien davantage aux
r6gions sableuses. Ce sont ces groupes et ceux qui
leur dtaient associ6s qui ont graduellement d6truit le mi-
l ieu naturel de chasse, n6cessaire i  la survie des
groupes mdsolithiques. Nous pouvons nous imaginer
que dds ce moment les contacts ont 6t6 le plus sou-
vent violents, ce qui a forc6 les Michelsbergs A se d6-
fendre par le choix de I'emplacement de leurs sites et
par la construction d'importantes palissades. Les chas-
seurs, eux, n'ont pas pu suryivre d la destruction de leur
environnement. Certains se sont probablement entid-
rement int6g16s aux populations du N6olithique
moyen. D'autres en ont repris le mode de vie en se
n6olithisant.

ll est donc probable que dans les r6gions limo-
neuses, le M6solilhique ait 6t6 relativement vite absor-
b6 par le Ndolithique moyen, tandis qu'en r6gions sa-
bleuses, l'occupation m6solithique se soit quelque peu
ptolong6e, peut-etre mdme jusqu'au d6but de I'Age du
bronze.

Tout cecireste, bien s0r, assez conjecluralet le lec-
teur admettra qu'il nous faudrait de bons sites et de
bonnes datations absolues avant de pouvoir conclure
d6linilivement.

Pierre M. VERMEERSCH,
Katholieke Universiteit Leuven,
Laboratoriu m voor Prehistorie.
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Morc LODEWUCKX

LES DEUX SITES RUBANES DE WANGE
ET D'OVERHESPEN (BELGIQUE, prov BRABANT)

Fig. 1 : Carte de rdpartition des sites rubands en Belgique.
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Introduction
Les premidres d6couvertes du Ruban6 en Belgique

datent de 1888. Depuis, environ 150 emplacemenls
de cette culture ont 6t6 localis6s dans la partie est et
sud de la zone limoneuse de la Hesbaye (prov. Lim-
bourg et Lidge,fig. 1). lls rejoignent ainsi les sites ruba-
n6s du Limbourg n6erlandais ella Aldenhovener Plafte
(Allemagne de l'Ouest). Contrairement i ces derniers,
les emplacements belges n'avaient gudre 6t6 examin6s
ily a quelques ann6es.

Au d6but des ann6es septante, la recherche du
N6olithique ancien a b6n6fici6 d'une nouvelle impul-
sion grAce A la trouvaille inatlendue de quelques sites
rubands dans l 'ouest de la r6gion l imoneuse belge
(prov. Hainaut, fig. 1). Malgr6 une distance de plus de
100 km, ces sites t6moignent d'une extraordinaire res-
semblance avec les emplacements ruban6s de I'est de
la Belgique. De plus, dans cette mdme r6gion, d c6t6
des emplacements ruban6s, on a r6p6r6 quelques
sites d'un groupe qui leur est proche mais cependant
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netlement diff6rent: le Groupe de Blicquy. La relation
enlre le Ruban6 et le Groupe de Blicquy est encore loin
d'6tre claire, surtout qu'on vient de trouver r6cemment
des indices du Groupe de Blicquy en Hesbaye t i6-
geoise (Cahen et Docquier 1985).

En outre, on trouve de plus en plus de tessons,
aussi bien dans un contexte ruban6 qu'en dehors de
celui-ci, qui, par leurs formes, leurs techniques et leurs
moddles de ddcoration se distinguent nettement de la
c6ramique ruban6e. On les a group6s sous des d6no-
minations telle que C6ramique du Limbourg ou C6rami-
que de la Hoguette. Actuellement, on est bien d'accord
sur le fait que ces tessons sont dus i des groupes de
populat ion s6pa16s,  au su jet  desquels  nous ne
sommes pas encore bien renseign6s mais avec les-
quels les populations du Ruban6 entretenaient des
liens 6troits. Pour I'instant, la nature de ces conlacts
n'est pas 6vidente.

C'est dans ce cadre que se situent les r6sultats des
louilles en deux sites ruban6s, I'un i Wange (commune
de Landen) et I'autre i Overhespen (commune de Lin-
ter), tous deux situ6s en dehors et en position interm6-
diaire entre les deux zones de rdpartition du Ruban6
(Fig. 1). Les deux sites ont 6t6 trouv6s i la suite d'une
prospection arch6ologique syst6matique de la r6gion et
constiluent les premieres indications d'un groupe au-
quel ont probablement appartenu d'autres emplace-
ments qui nous sont jusqu'i  pr6sent inconnus (Lode-
wijckx 1984; Lodewijckx et Hombroux 1985).

Entretemps la recherche scientifique concernant le
N6olithique ancien s'est plus apptiqu6e i l '6tude de
I'organisation interne des emplacements et aux interre-
lations 6conomiques des villages et des groupes de vil-
lages au niveau micro- et macro-r6gional. Dans ce con-
texte i l faut mentionner le travail  de D. Cahen et de ses
collaborateurs. ll concerne trois sites, Darion, Oleye et
Waremme, situds le plus au nord-ouest dans la zone de
r6partition hesbignonne (Cahen et at.1987).

L'implontotion geogrophique et
I 'oct iv i t6 ogr icole

Les sites ruban6s de Wange et de Overhespen sont
situ6s i la limite septentrionale de la 169ion limoneuse
de la Hesbaye. Les deux sites se font face, s6par6s par
la Petite Gelte, sur la frange de la plaine alluviale, dans
un paysage l6gdrement val lon6(Fig. 2). En ce sens,
I ' implantation g6ographique et topographique des
deux sites correspond A celle des autres emplacements
ruban6s. Le gisement de grds-quartzite de Wommer-
som est situ6 i peine A 1700 m au nord-ouest du site
de Overhespen (Fig. 2). On peut se poser la question
de savoir pourquoi les gens du Ruban6 sont partis
pour ce coin perdu de la rdgion limoneuse et pourquoi
ils n'ont pas implant6 leurs villages dans la s6rie des em-
placements d6jA existants dans la Hesbaye du sud et
de I'est.

L'implantation caract6ristique des deux sites ruba-
n6s de Wange et de Overhespen dans le paysage limo-
neux fait supposer que dans ces emplacements
I'agriculture 6tait I'occupation principale. L'importance
des c6r6ales dans le ravitaillement est aussid6montr6e
par la pr6sence sur les deux sites de meules et de
lames i lustre de faucille(?).

L'analyse palynologique, effectu6e par C.C. Bakels
(Rijksuniversiteit Leiden), d6montre que l'6volution na-
turel le de la f lore fut interrompue au d6but de
l'Atfantique par un landnam, dat6 au 14C aux environs
de 6.400 B.P. (Bakels communication personnelle).
Cette date correspond aux dates 14C du charbon de
bois des losses ruban6es: c'est- i-dire 6.400 + 100
B.P. (GrN-12.620) (Overhespen), 6.3101 75 B.P. (Lv-
1116) (Wanze) et 6.190 t 70 B.P. (GrN-12.619) (Over-
hespen. Par cons6quent, on peut attribuer ce landnam
A la venue des gens du Ruban6.

L'examen des m6garestes dans les fosses, 6gale-
ment execut6 par C.C. Bakels (Rijksuniversiteit Leiden),
a r6v6l6 que I'amidonnier (Triticum dicoccum Schirbl./,
l'engrain (Triticum monococcum L.) et I'orge (Hordeum
vulgare L., var. nudum)6taient cultivds i Wange (Bakels
et Rousselle 1985) et i Overhespen (Bakels communi-

cation personnelle). L'amidonnier et
I'engrain sont les c6r6ales communes
de la p6riode du Ruban6. C'est ce-
pendant la premidre fois que I 'on
trouve de I'orge aussi tot dans la pr6-
histoire belge et cecifait que les deux
sites se dist inguent nettement des
autres sites ruban6s. L'orge apparait
bien dans les sites du Ruban6 R6-
cent du Bassin Parisien mais i  une
6poque plus tardive. Trds rdcemment
on vient d'en trouver aussi dans un
contexte Rdssen i  Maastr icht -
Randwyck (Bakels communication
personnel le) .  En p lus de ces c6-
r6ales, les sites de Wange et de
Overhespen ont livr6 des restes de
pois cult iv6s (Pisum sativum L.).
L'examen des m6garestes a d6mon-
tr6 que, i cot6 des plantes cultiv6es,
I 'homme pr6historique r6coltait les
fruits d'au moins deux aulres plantes,

Fig 2 : Implantation topographique des deux sltes. Le gisenent de
grds-quartzite de Wommersom est indiqud par un asterisque.
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Fig.3 : Overhespen, plan gdndraldes fouilles.

A savoir la prune (Prunus spinosa L.) et la noisette (Cory-
lus avellana L.). Les rud6rales communes pour la p6-
riode du Ruban6 ont 6t6 trouv6es sur les deux sites
(Bakels et Rousselle, 1985; Bakels communication per-
sonnel le) .

Les minuscules restes d'os, pr6serv6s dans plu-
sieurs fosses sur les deux sites, ont 6t6 analys6s par W.
Van Neer (K.U. Leuven.). ll r6sulte de cette recherche
que la faune des deux sites se composait principale-
ment de boeufs mais qu'on 6levait aussi de petits rumi-
nants (des moutons et/ou des chdvres) et des porcs
(Van Neer communication personnelle). Des restes
d'os d'animaux chass6s font d6faut dans cet 6chantil-
lon.

Les vestiges orcheologiques

Le plan quasiment complet d 'une maison, d6cou-
verte A Overhespen, est de forme l6gdrement trap6zoi-
dale et.  comme ai l leurs dans le Ruban6, or ientd NO-
SE, c'est-i-dire d 70" i l 'ouest du nord magn6tique (Fig.
3). La maison est clairement construite selon les prin-
cipes du Ruban6: la partie nord-ouest est un peu plus
massivement congue et le compartiment central est spa-
cieux. La partie sud-est du plan n'est conserv6e que
partiellement. La largeur maximale de cette maison est
de 6,5 m et la longueur peut s '6valuer A environ 25 m.
Ce plan contient n6anmoins quelques caract6ristiques
qu'on ne retrouve pas, ou rarement,  dans le plan des
maisons lels qu'on les trouve dans le Ruban6 du Lim-
bourg et de Rh6nanie. La forme lrap6zoidale du plan,
les port6es plus grandes et I 'absence d'une tranch6e
de fondation nous permettent de rapprocher ce plan de
maison de ceux des sites ruban6s et blicquyiens du Hai-
naut et du Bassin parisien. Le long des parois de la mai-
son on retrouve des fosses de construction typiques.

L'analyse des phosphates par H. Bosmans (K.U.
Leuven) a mis en 6vidence un taux plus 6lev6 de phos-
phates surtout dans la partie centrale de la maison. La
fr6quence des fragments de charbon de bois et de
l imon br0l6 dans les l rous de poteaux de cet espace y
esl plus importante qu'en dehors. Ces observat ions
nous suggdrent que cet espace central fut le comparti-
ment le plus important de la maison.

A Overhespen il existe deux autres ensembles de
trous de poteaux (Fig. 3).  l ls ont la mOme orientat ion
que celui  du premier plan de maison et peuvent tous
deux 6tre consid6r6s comme des constructions du Ru-
ban6. A Wange on a retrouv6 une maison avec une
orientat ion semblable dont nous n'avons pas encore
pu d6gager le plan.

Toujours d Overhespen i l  existe une longue tran-
ch6e quitraverse le site d'ouest en est et qui est paral-
ldle, sur une certaine distance, d une seconde tranch6e
(Fig. 3). A intervalles irr6guliers on apergoit des taches
g6n6ralement plus fonc6es qui sont probablement des
trous de poteaux. Presque toutes les losses arch6olo-
giques se situent au sud de ces tranch6es et quelques-
unes les rejoignent. Ces tranch6es peuvent 6tre consi-
d6r6es comme les tranch6es de fondation d'une palis-
sade ou d'une cl6ture.

Les fosses sont trds diff6rentes les unes des autres
en ce quiconcerne les dimensions, la forme et le conte-
nu. La structure sp6cifique de beaucoup de fosses et la
l imitat ion fr6quente du mat6r iel  arch6ologique aux
couches sup6rieures semblent indiquer que les fosses
6taient destin6es i des activit6s 6conomiques ou do-
mest iques bien part icul idres et n '6taient ut i l is6es
comme fosses ir d6tritus qu'en dernier ressort. ll est im-
portant de relever qu'i Wange on est en pr6sence
d'autres types de fosses qu'A Overhespen. Puisqu' i
Wange on a principalement fouill6 dans un zone en de-
hors de I'habitat tandis qu'd Overhespen on a pu exami-
ner les maisons et I'entourage imm6diat des maisons,
cette di l ference est probablement due i  une s6rie
d'act iv i t6s qui di f fdrent selon qu'el les se passent a
l'int6rieur ou hors du quartier d'habitation mdme.

Au point de vue de la forme des fosses on peut dis-
t inguer,  d cdt6 des fosses simples, quelques types de
structure plus sp6cifiques. Un premier type consiste en
une petite fosse ronde comportant beaucoup de mat6-
r ielorganique, du chafuon de bois et du l imon br0l6, re-
li6e i une plus grande fosse avec des couches bien in-
dividual is6es surtout du cdt6 de la pet i te fosse.
L'orientation de ces structures correspond i celle des
maisons. Ce type de structure a 6t6 mis en 6vidence A
Overhespen (Fig. 4). Une interpr6tation prudente per-
mettrait d'avancer que ces structures 6taient congues
comme des fours. En ce cas on pourrai t  supposer
qu'au-dessus de la pet i te fosse se dressait  un pet i t
ddme en l imon et que la plus grande losse servait  de
canal de chauf{e.
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F ig .4 :
Overhespen,
plan et profil
principalde
deux fosses
de m€me
type (83 Oh
300 et 84 Oh
8 1 ) .
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Fig.5 :
Overhespen,
plan de Ia
fosse 84 Oh
572.
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Fig.6 : Wange,
quelques profils
de fosses de
structure
semblable (85
Wa 78,85 Wa
227,85 Wa 55 et
85 Wa 140).
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Fig .7  :
Wange,
quelques
exemples de
la cdramique
rubande.
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Fig.8 :
Overhespen,
quelques
exemples de Ia
c6ramique
rubande et de la
Cdramique du
Limbourg
(13 et 14).
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Le deuxidme type de structure se relrouve unique-
ment i Overhespen o0 il se situe aux alentours des mai-
sons. l l  se r6sume i une seule fosse, qui atteint bien
souvent des dimensions consid6rables. Les d6chets
domestiques mel6s i du mat6riel arch6ologique ne se
retrouvent pratiquement que dans les couches sup6-
rieures. Sur une plus grande profondeur, ce type de
slruclure est apparemment compos6 de plusieurs fos-
settes, souvent i fond plutot plat et 96n6ralement i
conlenu st6rile (Fig. 5). ll se peut qu'on puisse interpr6-
ter ce type de fosse comme 6tant un groupe de silos
dont les parois se seraient rompues, ou 6croul6es ou
encore auraient 6t6 entrain6es par les eaux aprds qu'on
ait vid6 les silos. Aux bords ou aux alentours imm6diats
de ces fosses on peut lrds souvent distinguer de pe-
tites taches qui font songer i des trous de poteau et qui
pourraient avoir soutenu une couverture. D'autres
fosses ou d'autres groupes de fosses peuvent 6tre li6s
i ce type de structure sur base de caract6ristiques sem-
blables.

Un autre type de slructure est toujours compos6 de
deux fosses s6par6es; I'une de contenu 96n6ralement
fonc6 et stratifi6, l'autre de forme irr6gulidre, de moins
grande profondeur et de couleur plus claire (Fig. 6). La
fosse ronde oflre toujours un prolil 6vasd et cela uni-
quement du cOte de I'autre fosse. Vraisemblablement
I'orientation de l'une et de I'autre des deux fosses n'a
pas d'importance. On ne relrouve ce type de structure i
Wange qu'en dehors de la zone d'habitat. La fonction
de cette structure nous est inconnue jusqu'it pr6sent.

Fig. 9 : Wange et Overhespen, quelques outils en silex (1'15) et en
grds-quartzite de Wonnersom (1 6-21 ).

Le mot6riel orch6ologique et I 'octivit6
6conomique

La c6ramique des deux sites (Figs 7 et 8) est trds
comparable d celle des sites ruban6s du sud de la Hes-
baye et du Hainaut. La ressemblance avec quelques
vases d'autres sites est parfois i ce point remarquable
qu'on peut adh6rer a la thdse de P.-L. van Berg selon
laquelle la c6ramique ruban6e 6tait produite par des po-
tiers sp6cialis6s (van Berg 1987). Dans plusieurs fosses
de Wange on a relrouv6 de petits amas d' argile plasti-
que de la tai l le d 'un poing. Comme le suggdrent
d'ailleurs D. Cahen et ses collaborateurs (Cahen ef a/.
1987), ces boullettes seraient la preuve d'une activit6
locale de potiers.

La c6ramique 6pouse la diversit6 traditionnelle des
formes ruban6es avec une majorit6 de vases piriformes
et de coupel les. On y l rouve aussi des boutei l les de
m6me que des types plus rares dont un petit vase cy-
l indr ique i  lond plat (Fig. 8 :  4).  Ce sont surtout les
vases plus grands qui sont munis de mamelons et
d'anses. ll y a aussi des vases qui portent des cordons
en relief.

Fig. 10 : Wange et Overhespen, quelques exemples du mat6riel en
phtanite.
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Les motifs sur la c6ramique f ine de Wange et de
Overhespen se limitent principalement d des angles et
des ondes. L'ex6cution technique est trds diverse. La
d6coration est appliqu6e A I'aide d'un simple poingon
ou d I 'aide d'un instrument ( le peigne) munide plusieurs
dents (7 dents au maximum). Les empreintes d'ongles
sont nombreuses et font office de d6coration secon-
daire enlre les rubans. On ne peut omettre de relever
que l'on retrouve des tessons de la C6ramique du Lim-
bourg sur les deux sites (Fig. 8 : 13 et 14).

Quand on compare I'ensemble de la c6ramique pro-
venant des deux sites du point de vue de la forme, on
constate que, aussi bien pour la c6ramique l ine que
pour la c6ramique grossidre, les formes ouvertes domi-
nent a Overhespen, tandis qu'i Wange ce sont plutdt
les formes ferm6es qui sont plus nombreuses. Nous ne
savons pas dans quelle mesure cette diff6rence est
due d des facteurs de fonction, de variations chronolo-
giques ou de pr6f6rence personnelle des artisans ou
des uti l isateurs. Certaines formes de c6ramique gros-
sidre se divisent en deux groupes de dimensions difl6-
rentes. La distribution des divers types de c6ramique
grossidre ne permel pas de disl inguer des zones
d'activit6s sp6cialis6es.

Le mat6rielen si lex (Fig.9 : 1-15)comporte les outi ls
traditionnels ruban6s tels que les grattoirs sur lame, les
pointes sym6triques et asym6triques, les pergoirs, les
pieces esquil lees, les perculeurs et surtout les lames
tronqu6es, retouch6es, utilis6es et lustr6es. L'absence
de nucl6us et de d6chets de d6bitage en silex prouve
que les outils 6taient import6s en tant que produits finis
ou semi-f inis (sous forme de lame). Parei l  6change de
sp6cialisation est d'ailleurs attest6 pour d'autres sites du
Ruban6 (Cahen et a|.1987). l l laut noter qu'A Wange on
n'a uti l is6 qu'une seule quali t6 de si lex, alors que pour
Overhespen i l  exisie une deuxidme quali t6 de couleur
plus claire, mais pourtant moins lr6quente. Une analyse
trac6ologique par G. Vermeiren de quelques artelacts
du site de Overhespen a d6montr6 que beaucoup de
ces artefacts 6laient utilis6s pour le travail de la peau
(Vermeiren 1985).

Dans les fosses nombreux sont les artef acts en grds-
quartzite de Wommersom (Fig. 9 : 16-21). A Overhes-
pen le pourcentage de grds-quartzite de Wommersom
est de 8,9 % et a Wange de 10,1 %. A Wange on retro-
uve 6galement des artefacts en grds lustr6 dans les
fosses (0,3 %). Le grds-quartzite de Wommersom et le
grds lustr6 sont des matidres premidres locales et le fait
qu'on les retrouve dans des emplacements ruban6s in-
dique peut-€tre qu'il y eut des contacts entre les ruba-
n6s et la population locale. Les fouil les n'ont malheu-
reusement pas mis au jour des outils caract6ristiques,
de sorte qu'on ne peut 6tablir avec certitude laquelle de
ces deux populations utilisait ces matidres premidres
respectives. La technique de d6bitage des nucl6us et
le grand nombre de lamelles semblent plut6t pointer
vers une direction autre que celle du Ruban6.

L'emploide phtanite, une pierre noire originaire d'un
gisement situ6 i  Ott ignies-Mousty distant de 36 km
(Caspar 1984), est caractdristique pour les deux empla-
cements (Fig. 10). A Wange, le pourcentage de phta-
nite s'6lOve a 25,9 7o du matdriel lithique. C'est surtout
d0 au grand nombre d'6clats dans certaines fosses. A
Overhespen il est de 16,1 o/o. Ce phtanite 6tait surtout
utilisd pour la fabrication d'herminettes, typiques de la

culture ruban6e, mais on retrouve aussi des haches et
des hachettes i tranchant symdtrique. Avec les polis-
soirs, les nombreuses 6bauches prouvenl clairement
que ces herminettes 6taient fabriqu6es sur place. Le
phtanite 6tait aussi utilis6 pour des outils plus grands
mais g6n6ralement atypiques, tels que des pics et des
scies. Alors qu'on pouvait disposer d'une bonne ma-
tidre premidre locale, certaines herminettes furent im-
port6es. On les a retrouv6es, soit intactes, soit bris6es,
sur les deux sites. Ces outils dtaient fabriqu6s en roche
tenace provenant de lieux d'extraction divers mais il
s'agit surtout de grds micac6 de Horion-Hoz6mont. De
tels pourcentages dans I'usage des matidres premidres
font que les deux sites correspondent bien aux sites ru-
bands de I'ouest de la Hesbaye (Toussaint et Toussaint
1980/82) .

Probl6motique d'un moddle r6qionol
de n6ol i th isot ion

La culture ruban6e a toujours tait otlice de figure de
proue dans le processus de n6olithisation en Europe.
Dans ce moddle, le Ruban6 se prdsente comme une
population migrante qui r6partissait sans probldmes en
Europe les avantages 6conomiques et socio-culturels
d'une soci6t6 compldtement nouvelle, basde sur
l'agriculture et l'6levage. Quand on reprdsente la popu-
lation du M6solithique r6cent comme 6lant compos6e
de chasseurs primit i fs, s6journant surtoul dans des
zones humides et dans des r6gions sableuses, 6vitant
tout contact avec des nouveaux venus, il est certain
que I'arriv6e des populations du Ruban6 allait provo-
quer un changement rdvolutionnaire et une trds nette
ruplure avec le pass6. Comme il a d6ji 6t6 dit dans
I'introduction, de nouveaux 6l6ments ont surgices der-
nidres ann6es. Ceux-ci prennenl le contre-pied de ce
moddle et ont 6tabli un moddle de n6olithisation plus
complexe pour nos r6gions. ll s'est av6r6 que les ruba-
n6s ne menaient pas cette vie bucolique que l'on es-
quissait parfois jusqu'ici.  Cette nouvelle vision des
choses est due entre aulres d la d6couverte de sys-
t0mes impressionnants de d6fense autour ou dans les
villages ruban6s (Cahen et a\.1987). ll faut, par cons6-
quent, 166valuer le N6olithique ancien dans nos 16-
g ions.

Les prospections arch6ologiques enlreprises dans
ce but dans le nord de la Hesbaye ont d6montrd que,
principalement le long de la plaine alluviale et sur les
flancs des vall6es secondaires importantes, il arrive
qu'on puisse trouver des artefacts de caractdre m6soli-
thique, parfois isol6s, parfois plus ou moins group6s. La
pr6sence de trapdzes confdre une date du M6solithi-
que r6cent i quelques ensembles. La forte 6rosion du
paysage l imoneux hesbignon ne f  avor ise pas
I' interpr6tation unanime de ces trouvail les. Quelques
sondages sur des sites de ce genre ont montr6 qu'il n'y
avait plus de matdriel arch6ologique en dessous de la
couche arable.

l l  faut, malgr6 tout, menlionner une concentration
d'artelacts bien d6finie. Elle se situe i Ezemaal, pas loin
donc des sites ruban6s. Cet ensemble, apparemment
homogdne et bien pr6serv6, montre un certain nombre
d'6l6ments qui trahissent des traditions m6solithiques
tels que de petits nucl6us en silex, en grds-quartzite
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de Wommersom et en grds lustr6. Les outils, dont une
lame de faucille i lustre caract6ristique, des pointes asy-
mdtriques i retouche bifaciaie, des petits grattoirs sur
lame et des lames avec retouches d'utilisation, sem-
blent plutot rdt€rer d un contexte n6olithique ancien.
Relevons encore sp6cialement la prdsence d'un frag-
ment de Pldttbolzen en quartzite(?) brun, un outilqui a
sa place dans un contexte du Rubane tardif ou du post-
ruban6 (Jager 1981). La pr6sence de trois pidces de
phtanite parmi lesquelles un petit fragment avec surface
polie (une herminette ?) est encore plus remarquable. A
l'exception des deux sites ruban6s de Wange et de
Overhespen, celui-ci est le seul o0 l'on ait trouv6 du
phtanite. Seuls quelques tessons trds abim6s ont pu
6tre r6cup6r6s. L'un d'eux 6tait peut-Otre d6cor6. Quel-
ques sondages sur le site n'ont rien r6v6l6 de plus.

Bien qu'on puisse les consid6rer comme n'6tant que
des indications sommaires, de pareilles trouvailles peu-
vent nous 6clairer sur la prdsence ruban6e en Hesbaye.
Peut-€tre la limite ouest trds nette de I'expansion ruba-
n6e dans le sud de la Hesbaye peut-elle s'expliquer par
la pr6sence d'autres groupes ? Peut-Otre les causes de
I'implantation isol6e des deux sites ruban6s i Wange et
A Overhespen rdsident-elles li prdcis6ment ? Que dire
alors de I'installation d'emplacements ruban6s dans le
Hainaut et de leur relation avec le Groupe de Blicquy ?
Et que dire alors du probldme de la C6ramique du Lim-
bourg et de la C6ramique de la Hoguette d I'int6rieur
des emplacements rubands et en dehors de ceux-ci ? ll
devient de plus en plus clair qu'i cot6 de la culture ruba-
n6e, d'autres courants culturels se sont manifestds
dans la p6riode du N6olithique ancien en Belgique. lls
restenl pourtant invisibles sur le plan arch6ologique, i
I'inverse du Ruban6 quise repdre trds clairement, grace
i ses implantations imposantes dans le paysage et i
son materiel lithique et cdramique bien d6fini.

On ne peut, par contre, croire i une opposition ou i
une polarisation constante entre les ruban6s et des
groupes non-rubands. Le m6lange de la C6ramique du
Limbourg et de la cdramique ruban6e, l'dmigration des
ruban6s pour le Hainaut et la vall6e de la Petite Gette t6-
moignent d'une migration plut6t pacilique. ll reste donc
i rechercher ce qui a bien pu d6terminer les implanta-
tions isol6es. Dans ce contexte on peut examiner la ma-
ni6re dont les villages ruban6s se sont approvisionn6s
en grds-quartzite de Wommersom et en phtanite. Le gi-
sement de phtanite est situd dans une zone oi l'on n'a
pas fait de d6couvertes du Ruband mais bien d'un N6o-
lithique ancien peu connu (p.e. i Thines). Peut-dtre les
villages ruban6s dtaient-ils ravitaillds par des groupes
autochtones qui disposaient de ces gisemenls ? C'est
peut-€tre aussi le cas pour le grds-quartzite de Wom-
mersom dont la quantild dans les emplacements ruba-
n6s est plutot restreinte. ll se peut que la pr6sence de
grds-quartzite de Wommersom doive plutdt 6tre consi-
d6r6e comme un indice de I'existence de contacts avec
des groupes non-rubands. Pour I'instant nous ne dis-
posons pas de suffisamment d'6l6ments qui se pr6te-
raient i une interprdtation ddlinitive de ces constata-
tions.

Bien que, au point de vue du ravitaillement, chaque
emplacement ruban6 puisse 6tre consid6r6 comme au-
tarcique, certains indices lont ressortir une sorte de
specialisation et une compl6mentaritd 6conomique.
Les ressemblances dans la production de cdramique,

I'importation de silex et l'exportation possible du phta-
nite i Wange et A Overhespen pourraient confirmer ces
caract6ristiques. L'influence de l'est dans le Ruban6
belge a 6t6 i l lust16e i suff isance. Pensons a
I'importation d' herminettes en basalte ou en amphibo-
lite. lly a pourtant aussides indications d'influences pro-
venant de I'ouest. Ainsi on a d6couvert rdcemment des
6l6ments du Groupe de Blicquy en Hesbaye (Cahen et
Docquier 1985). Le plan de la maison de Overhespen
comporte bien des affinit6s avec des maisons du N6oli-
thique ancien, situdes plus i I'ouest (Ruban6 et Groupe
de Blicquy); et le phtanite ne r6fdre-t-il pas non plus A
I'ouest ? Personnellement nous sommes d'avis que
I'orge trouv6 i Wange et A Overhespen est un 6l6ment
que les ruban€s ont pris A l'ouest. Nous ignorons en-
core pour le moment quelles 6taient leurs sources et
qui dtaient leurs interm6diaires.

Reste alors le probldme de la disparition du Ruband
dans nos r6gions. Bien que, apparemment aprds une
p6riode de crise, l'h6ritage du Ruban6 ait 6t6 partielle-
ment conserve ailleurs dans des cultures suivantes, il
semble que le Ruban6, aprds une p6riode de quel-
ques g6n6rations seulement, ait compldtement disparu
de nos r6gions. On ne peut que deviner les causes de
cette disparition. ll est un fait qu'il y a bien d'autres fac-
teurs qui ont pu jouer un r6le, mais ils sont inconnus ou
du moins obscurs. ll se peut que d'autres groupes cul-
turels aient 6t6 mieux adapt6s et que ce soient eux qui,
aprds la disparition du Ruban6 dans nos r6gions, aient
connu une 6volution continue pour laquelle les points
d'affinit6 avec le N6olithique moyen, qui semble 6tre
d6termin6 par la Culture de Michelsberg, reslent en-
core obscurs.

Marc LODEWIJCKX.
Katho lieke Unive rsiteit Leuven,

Departe me nt Archeologie e n Ku nstwete nschap Blijd e
lnkomststraat 21,

B - 3000 Leuven, Belgique.
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Roger IANGOHR

THE DOMINANT SOIL TYPES CF THE BELGIAN
LOESS BELT IN THE EARLY NEOLITHIC

Resume
Sont d6crits quatre types d'impact anthropogdne

au niveau des sols de la r6gion des loess en Belgi-
que : 1. des processus d'6rosion et de s6dimenta-
t ion, 2. des travaux de drainage, 3. des addit ions
d'engrais organiques et chimiques, 4. des change-
ments dans I'activit6 biologique des sols. Ces quatre
processus ont guid6 l '6volution des sols au cours
des 7000 dernidres ann6es et sont responsables
d'un paysage p6dologique plus vari6 aujourd'hui,
comptant 5 types de sols importants dont trois sont
dominants et fertiles. Au cours du ruban6 deux types
de sols seulement dtaient dominants et avaient pour
la production cdr6alidre une fertilit6 chimique et phy-
sique trds basse. Cette estimation de la pal6ofertilitd
est oppos6e i celle lr6quemment mentionnde dans
la litt6rature qui parle de sols sur loess fertiles i tra-
vers loute I 'Europe au cours du N6olithique. Si les
sols dominanls sur loess en Belgique 6taient trds
peu ferliles, ce facteur aura certainement jou6 un r6le
d6terminant dans une s6rie de comportements des
premiers agriculteurs, tels que le choix du site, la
dur6e de I'implantation et la r6partition entre r6coltes
et 6levage.

Mots clels : Ruban6, loess, agriculture, sols, ferti-
l i t6, Belgique.

Summory
Four types of anthropogenic impact on soils ol the

Belgian loess belt are described, 1. erosion and
sedimentation processes, 2. drainage works, 3. organic
and mineralfertilizer applications, 4. changes in the soil
biological activity. These four processes have guided
the soil  evolution in the last 7000 years and are
responsable for a more varied soilscape today with five
important soil types of which three are dominant and
fertile. During the Linear Bandkeramic only two soil
types were dominanl and they had a very low chemical
and physical fert i l i ty for cereal production. This
estimation of the paleofertility is opposed to the one
{requently mentioned in litterature announcing fertile
soils al l  through the European loess belt during the
Neolithic. lf the dominant loess soils in Belgium had a
very low fertility, this lactor certainly will have played a

role in the behaviour of the lirst farmers, such as the
choice of the site, the duration of the settlement and
the relative proportion of crop production versus animal
husbandry.

Key -words  :  L inea r  Bandkeramic ,  l oess ,
agriculture, soits, f ertitity, Belgium.

l .  Int roduct ion
In  1 938 But t ler  concluded that  the L inear

Bandkeramic (LBK) settlements of Central Europe were
nearly all siluated on loess soils. Today this statement is
stilf valid for Belgium (e.9. Hauzeur 1987).

Two main trends can be distinguished among the
hypotheses on how Neolithic man praclised agriculture:
(1) by the slash and burn method, mostly associated to
an exlensive shifting cultivation, or (2) by sedentary or
permanent agriculture.

Scientists who made a review (e.9. Barker 1985:
141 -143 ,  167 ,  170 ;  Wh i t t l e  1985 :  82 -83 ,87 -88 )
mention that the first important studies which tackled
this subject were more in favour of the shift ing
cultivation (e.9. Clark 1952;Soudsky 1962; Soudsky et
Pavlu 1972); later however most studies came to the
conclusion that permanent cultivation was reached by
some systems of crop rotation and/or manuring and this
as well for central as for western Europe (e.9. Murray
1970; Tempn 1971; Kndrzer 1972; Kruk 1973; Jarman
et Bay-Petersen 1976; Modderman 1976, 1977, Hopf
1977; Heim 1978; Wil lerding 1980; Rowley-Conwy
1  981  ) .

2. lmpoct of Neolithic ond
Post-Neolithic ogriculture on the soils

In order to ree,onstruct the soilscape as it was belore
man started to clear the forest or the grasslands we
must know the processes which transformed those
original soils into the soilscape we observe today in the
field and on the soil maps. In the following paragraphs
we briefly summarize the most important soil genetic
processes related to the ever increasing impact of man
on soils.
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2.1. Erosion and sedimentation processes
Pedological and geomorphological investigations

have shown that as long as a forest cover was present,
no erosion or sedimentation processes occurred in the
Belgian Loess belt, except along the river banks and in
the active alluvial plains (Langohr et Sanders 1985a).

Today a very large proportion of the loess soilscape
is composed of soils developed in .colluvial' deposits,
i.e. sediments which settled down on the foot- and
toeslopes and in the valley bottoms after they were
eroded lrom the slopes by sheet-, rill-, and sometimes
even gully erosion (e.9. Bolinne 1976, 1977; De Ploey
1979). In some of the oldest agricultural areas such
colluvial soils may cover up lo 25 o/o of the land surface
(Louis  1971) .

As a result of this erosion nearly all the slope and
plateau soils on loess are partly truncated. The degree
of erosion can go from weak (a few centimetres) up to
very severe (more than one metre). The erosion is the
result of water runoll over a non-protected soil surface,
a process mainly associated to agricultural practices.
Among these some have a stronger impact than others;
erosion is part icularly enhanced by 1. cult ivation on
steep slopes, 2. furrows made parallel to the steepest
slope gradient, 3. elimination of weeds (which protect
the soil surf ace), 4. bare soils in the winter period (when
soi ls  are wet test ) ,5 .  use of  heavy machinery
(compressing the surface soil horizons), 6. permanent
and intensive agriculture, 7. management practices
which lower the organic malter content of the surface
horizon.

2.2.  Dra inage
Artificial drainage of the land is important for good

crop production on those soils which have a
groundwater table close to the soil surface at the end of
the winter and in early spring, when farmers want to start
to work on the land. lndeed, a water saturated soil in
early spring is a .cold soil" holding up the germinalion
of the seeds and the growth of the seedlings; i t  is
furthermore very difficult to create a good surface soil
slruclure and seed bed when working on such a soil.
Improving the drainage will also eliminate the risk of a
high groundwater table at the end of the summer or in
fal l ,  when crops are harvested. So improving the
drainagg will increase the length of the growing period,
a feature not to neglect in temperate regions with a
relatively short crop growing period.

From the preceding it  is evident why al l  the
imperfectly and poorly drained loess soils on the
plateaus and smooth slopes are today artificially drained.
The situation is somewhat different on those lowlands
and p la ins where the so i ls  have a permanent
groundwater table within crop rooting depth. The
drainage of such soils is much more diff icult and
expensive and farmers mostly prefer to leave these
areas under good productive grassland.

2.3. Fert i l izer applications
Two main types of lerlilizer can be distinguished:

organic and mineral.
Among the organic fert i l lzers, manure from

domestic animals certainly is the most important one. A

distinction can be made between the direct fertilization
of the fields by grazing animals (ovicaprids, pigs, cattle)
and a bulk input of manure from stables (mainly cattle).

Manuring ol the land by the LBK farmers is
frequently mentioned in literature (Whittle 1985: 88;
Barker 1985: 142, 147). Yel the theory of manure
applications (e.9. Rowley-Conwy 1981) is based on the
evidences of the presence of these domestic animals
on the LBK sites, and not on direct evidences of
manure applications.

The same remark can be made even lor the early
Roman period for which Lindemans (1952: 20) did not
lind any precise reference to manure applications but
where he comes to the conclusion that anyhow the
shifting cultivation did not any more exist in large part of
Belgium.

It seems mostly torgotten that any ol the two organic
manure applications mentioned before represent only a
partial feed back of the nulrients exported from the
harvested land. Only manure collected from extra
parcels (graslands, forest) would represenl a real
benelit for the nutrient balance of the soil. Up lo now
there seems to be no indication for this type of
fertilization neither.

From the point of view ol soi l  chemistry the
application of manure represents mainly an input ol
easely plant-absorbable nitrogen to the soil ,  other
elements l ike phosphorus, calcium and potassium
being ol secondary importance. Manuring thus wil l
mainly have an impact on the C/N (carborVnitrogen) ratio
and wil l  change l i t t le to the other chemical soi l
characteristics. When the applications are stopped little
or no traceable elements will remain in the soil.

Several types of mineral fertlllzer were applied by
Belgian farmers long before the industrial period
already. According to the review made by Lindemans
(1952: 43) the Romans were surprised to see the Celtic
farmers .fert i l ize soi ls with soi l".  Lindemans (1952:
43-51) further states numerous documents dating from
the 13th up to the 18th century who refer to .marl
applications", mainly in the loess belt. We know that for
some of these regions, no marl exists in the subsoil and
most probably reference is made here to the calcareous
loess which farmers could extract trom 3 m depth and
more.

Some of lhe documents detected by Lindemans
mention for some areas the replacement of the marl by
limestone from the 16th century on. lt seems also that
the "black marl" mentioned in some documents would
correspond to mud exlracted from ponds and marshy
alluvial deposits. We can assume that, just as today in
the loess belt, the alluvialdeposits were calcareous and
of course at the same time also rich in organic material
and nitrogen. This black marl or pond marl thus
represenls a combination of both organic and mineral
fertiliser.

2.4. Biological activity
Soils which are both acid (pH below 4,5) and

nitrogen-poor (C/N ratio above 18 to 20) have a very
poor biological activity of deeply burrowing earthworms
such as lhe Lumbricus terrestris. When lhese worms
are absent, also moles will not colonise the soil and
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consequently there will be a complete absence of this
type of deep faunal pedoturbation.

However when soils are intensively fertilized with
manure and because ol the concommitant increase in N
conlent and lowering of the C/N ratio, the population
density of lhe Lumbricus terrestzs will soon increase.
The same will occur when calcareous lertilizer is applied
as the increase in pH will activate the microbiological
activity and thus the production of nitrogen from the
faster decomposition of the organic matter.

We can conclude that as a result of any of both
fert i l ization types, organic or mineral, on acid,
nitrogen-poor soils, the bioturbation of the subsurface
soil horizons, absent before, will increase enormously.
This represents an increase in physical lertitity but
unfortunately at the same time all previously existing
morphologicalcharacteristics of the upper soil horizons
will gradually vanish; this represents a serious loss of
information for the paleo-environment reconslruction
based on soil characteristics.

3. The moin soil  Vpes of the loess
belt (raore r)

In the following paragraphs we will briefly describe
the main Actual Soil Types (= A.S.T.) covering more
than three quarters of the present-day soilscape of the
Belgian loess belt. We will also comment on how lhese
soils probably looked like some 7000 years ago, called
here the "OriginalSoilTypes" (= O.S.T.), when man for
the f irst t ime cleared the nalural vegetation for
agricultural purposes. The reconstruction of the

paleo-soi lscape wi l l  be based on numerous
prospections performed as well in always-forested areas
(e.9. Langohr et Vermeire 1982; Langohr et Pajares
1983; Langohr 1983a; Langohr et Sanders 1985a,
unpublished data) as on Neolithic archaeological sites
situated on old agricultural land (Langohr et Sanders
1985b; Langohr 1986, unpublished data).

In this paper we refer to the present-day surface soils
developed in the upper loess sediments deposited
somewhere between 18.000 and 25.000 years B.P., or
early Upper Weichselian; in Belgium these sediments
are commonly called the "Brabantian loess" and are
thought to be deposited in cold and dry cl imatic
conditions (Haesaerts 1984); over most of the Belgian
loess belt they contained 10-15 7" calcium carbonate at
the moment of deposition.

The classification of the soils is indicated according
to the following soil classification systems :

-USAr :the recent North American soilclassification
or USDA (= United States Department ol Agriculture)
SoilTaxonomy (Soil Survey Staff 1975);

-Dudal : Dudal (1953) published one of the f irst
important papers on the genesis of the Belgian loess
soils, his subdivisions are largely based on the French
soil classification elaborated by Aubert (1952);

-USAo : the old North American soil classification
(Thorp et Smith 1949);

-Fr : the French soil classilication (Commission de
P6dologie...  1967);

-FAO : the FAO soil classification elaborated for the
Soil Map of the World (FAO 197a);

-Gr : the recent revision of the West German soil
classification (Working Group... 1 985).

Table 1. Correlation between the Actual SoilTypes (A.S.T. 1,..) and the Original Soil Types
p.S.f. 1,...) in the Belgian loess belt.
Soil Types (A.S.T. 1,...,O.5.7. 1,...) : see text.
Fert i l i tystatus(see3):VL=verylow,L=low,M=moderate,H=high,VH=veryhigh.

Presentday SoilType (= A.S.T.)

Extension in Fertility status
SoilType loess belt

(n Chemical Physical

Original Soil Type (= O.S.T.)

Extension in Fertility Status
SoilType loess belt

(/") Chemical Physical

A.S.T. 1 40.50 M VH

A.S.T.2 10-20 M H-VH

A.S.T.3 1-3 VL L.VL

A.S.T.4 15-25 M H-VH

A.S.T.5 1 VL VL

O.S.T.  1  = A.S.T.3

O.S.T.  2  = A.S.T.3

O.S.T. 3 = A.S.T. 3 50-70 VL L

O.S.T.4 = A.S.T.5

o.s .T.5 = A.S.T.  5  15-25 VL VL



The extension of the various soiltypes is based on
the information gained from the SoilAssociation Map of
Belgium (Marechalet Tavernier 1974) and from personal
prospection data.

For the fertility rating, distinction is made between
the chemical and the physical soil lertility; five classes
are dist inguished (Table 1), from overy high'
(=permanent agriculture is possible tor this fertility factor
without any amelioration) down to .very low" (= after
clearing of the natural vegetation only one up to
maximum three successive crops can be harvested and
many decades of naturalvegetation growth are required
in order to restore the original fertility).

Actual Soll  Type 1 (A.S.T. 1) : Typlc
Hapludalfs (USAr) developed In thlck (more
than 250 cm) loess deposlts whlch rest on a
permeable substratum (sands, chalk).

Correlation with other classifications: Sol brun lessiv6
(Dudal), Sol brun lessivd (Fr), Gray-Brown Podzolic
(USAo), Orthic Luvisol (FAO), TypicalPara-Brown Earth
(Gr).

These soils represent the largest area of the Belgian
loess belt (40 - 50 %). They have a uniform brown color,
are well drained, are situated on plateaus and smooth
slopes and are mostly since more than I centuries
under agriculture. They have undergone a total erosion
of mostly rnore than 10 and less than 40 cm surface soil.
As a consequence ol the erosion-sedimentation
processes they lorm a typical soilscape association with
relatively extensive .colluvial soils" siluated in the
smooth depressions.

The pH of these silty soils is situated between 6 and
7 as well in the surface as in lhe subsurlace horizons,
they have numerous (600 - 1000 par square metre at
50cm depth) vertical earthworm galleries up to 0.6 cm in
diameter. All these characterislics confer a moderate
chemicalfertility and a very high physicalfertility to these
soils. In recent years however the physical fertility is
decreasing because of a structure degradation as a
result of the use of heavy machinery and pesticides.

The Original Soil Type 1 (O.S.T. 7) was simitar
to  A.S.T.  3  descr ibed hereaf ter .  Indeed,  f  ie td
prospection data based on very detailed macro-, meso-
and micromorphological descript ions (e.9. Langohr
1983b; Langohr et Pajares 1983; Van Ranst etal. 1983;
Langohr et Sanders 1985a; De Coninck et at.19A6;
Langohr 1986; Sanders et a|.1986) , clearly show that
the present-day Typic Hapludalf (USAr) of the Betgian
loess belt corresponds to an original Ultic Fraglossudall
(USA| of which about 30 cm are eroded (cfr g 2.1.),
which is further plowed to a depth of about 30 cm and in
which the bioturbation by earthworms and moles has
been so active in at least some period(s) since the soil is
under agriculture, that the lirst 10-20 cm of soil below
the plowlayer are completely homogenized. This
tremendous impact of the burrowing animals, which are
completely absent in the profiles under forest (cfr A.S.T.
3), is a consequence of the fertilizer additions applied to
these soils since many centuries (cfr. g 2.3. and 2.4.).

Ac tua l  So t l  Type  2  (A .S .T .  2 ) :G loss l c
Hapludalfs developed in thlck (more than 250
cm) loess deposlts resting on a permeable to
lmpermeab le  subs t ra tum (sands ,  c layey
sands) .

Correlation with other classifications: Sol lessiv6
(Dudal), Sol lessiv6 modal (Fr), Gray-Brown Podzolic
(USAo), Orthic Luvisol (FAO), Para-Brown-Earth to
Pale-colored Earth (Gr).

This soiltype covers 10 - 20 % of the loess belt. lt
has a brown color with scattered numerous small light
grey mottles between 40 and 100 cm depth, is well
drained, situated on plateaus and smooth slopes, is
rnostly under agriculture since less than 8 centuries and
has undergone little to moderate erosion (10 - 30 cm);
in some relatively small areas where the soils have been
cleared from forest since only 150 years the total
erosion amounts to less than 10 cm.

The pH of the soil is situated between 6 and 7 in the
upper horizons but mostly decreases in the deeper
horizons (between 50 and 120 cm depth); there are
numerous vertical earthworm galleries (600 - 1000 par
square metre at 50 cm depth).

The chemical fertility of this soil type is moderate, the
physical fertility however is high to very high; this is a
little lower rating than in A.S.T. 1.

The Orlginal Soil Type 2 (O.5.7.2/ is also, as
lor O.S.T. 1, identical to A.S.T. 3 described hereafter.
The main difference between A.S.T. 1 and A.S.T. 2 is
that latter, because of a shorter period of agriculture,
has characteristics which are closer to A.S.T. 3 (= the
"forest" profile).

Actual Soi/ Type 3 (A.S.T. 3) : U lt I c
Fraglossudal fs  (USAr)  developed In th lck
(more than 250 cm) loess deposlts whlch rest
on a permeable to  lmpermeable substratum
(sands, clayey sands).

Correlation with other classifications : Sol podzolique
(Dudal), Sol lessiv6 glossique (FQ, Gray-Brown Podzolic
to Planosol (USAo), Dystric Planosol, fragipan phase
(FAO), Pseudogley - Para-Brown Earth (Gr).

These soils cover today less than 3 7" of the loess
bel t .  Between 30-50 and 90-110 cm depth they
present abundant prominent light grey mottles in a
brown matrix. They are welldrained although a perched
water table may occur for short periods on top of the
fragipan. This parlicular horizon, whose upper and lower
boundaries are situated at 30-50 and 90-110 cm depth
respectively, because of a particular porosity pattern
including a complete absence ol worm galleries, largely
stops the root penetration and occasionally slows down
the water percolation. These soils are situated on
plateaus, smooth slopes and smooth depressions; in
latter landscape position lhe Planosol characteristics
and the associated temporary perched water table on
top of the fragipan are more strongly expressed. They
are under a forest vegetation since at least the
beginning of the Holocene and haven't undergone any
erosion since the stabilization of the landscape at the
end of the loess deposit ion (Sanders et a/. 1983;
Langohr et Sanders 1985a).
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The soil pH is very low with values between 3,5 and
4,6 in the upper 75 cm of the soil and between 4,6 and
5,1 between 75 and 200 cm depth. Because of the very
low plant nutrient status in the upper 35-50 cm, where
most plant roots grow, these soils have a low lo very low
chemical fert i l i ty; because of the presence of the
fragipan whose upper boundary is at 30-50 cm depth,
they have also a low to very low physicalfertility.

The Original Soil Type 3 (O.S.f. 3/ is similar to
A.S.T. 3. Indeed, these soils have always been under
forest vegetation and the only differences between
7000 years ago and today in the context of the
discussions of this paper are 1. a possible sl ight
lowering (5-10 cm ?) of the top of the fragipan horizon as
result of the biological activity (mainly of roots) in the
surface soil horizons, 2. a possible slight decrease in
nutrient status, and a concomittant slight decrease in pH
ot the upper 30-50 cm of the soil because of the forest
exploitation by man, with export of wood and bark and
no fertiliser relurn.

Ac tua l  So t l  Type  4  (A .S .T .  4 )  :Aqu ic
Hap luda l f  s  (  U  SAr ) ,  a  r t  i f  i c i a l l y  d ra l ned ,
developed in moderately thick (1-3 m) loess
depos i t s  wh lch  res t  on  an  impermeab le
substratum (sandy clay or clay).

Correlation with other classifications : Sol lessivd
l6gdrement hydromorphe (Fr), Gray-Brown Podzolic
intergrading to Low-humic Gley (USAo), Gleyic Luvisol
(FAO), Gley-Para-Brown Earth (Gr).

This soil type covers 15 - 25 % of the loess belt.
From below the plow layer they show numerous
prominent light grey mottles in a brownish matrix, the
quantity of these mottles increases with depth. Today
they are well or moderalely well drained as result of
intensive drainage works mainly carried out since World
War ll. The landscape positions are dominantly plateaus
and very smooth slopes with less than 3" gradient. Most
of these soils are under agriculture since more than 8
centuries, it were mainly pastures before the drainage
works and crops since then. They have undergone an
erosion which is mostly limited to less than 30 cm loss of
topsoil.

The surface horizons mostly have a pH situated
between 5,5 and 7,0, the deeper soil horizons mostly
have lower pH values. There are numerous (600 - 1200
per square metre at 50 cm depth) vertical earlhworm
galleries up to 0,6 cm diameter. The chemicalfertility is
rated as moderate and the physical fertility as high to
very high.

The Original Soit Type 4 (O.S.T. 4) is similar to
A.S.T. 5. When they have been cleared ol the natural
vegetation for agricultural purposes these soils have
remained lor many cenluries under grassland, mainly
because ol the drainage problems. As result of the long
per iod (s )  o f  g raz ing  and  dung- inpu t ,  t he
carborVnitrogen ratio of the surface horizons gradually
decreased and concomitantly the earthworm and mole
activity increased; as a consequence the pronounced
fragipan characterist ics vanished and the physical
fertility increased. Afterwards, and mainly in the 20th
century, most of these soils have been art i f icial ly

drained and brought under a permanent crop rotation
lhanks to important and continuous addit ions of
fertilizers who raised the chemical fertility to the present
levelof A.S.T. 4.

Actual Soll Type 5 (A.S.T. 5) : Aerlc and
Typlc Fraglossaqualfs (USAr) developed In
moderately lhlck (1-3 m) loess deposlts whlch
rest on an lmpermeable substratum (sandy
clay or clay).

Corre lat ion wi th  other  c lass i f  icat ions :  Sol
hydromorphe peu humifdre i pseudogley (Fr), Planosol
(USAo), Dystric Planosol, fragipan phase (FAO),
Pseudogley - Para-Brown-Earth (Gr).

Soils of this type cover less than 1 % of the
present-day Belgian loess belt. They are somewhat
poorly to poorly drained and have a water table up to
near the surface in winter and early spring. In summer
and fall the water table is completely absent from the
soil, or may be present up to 1,5 m depth in small areas.
The fluctuating groundwater table causes the presence
of numerous light gray mottles from below the surtace
horizon. The quantity of these mottles increases with
depth. These soils are situated on plateaus and very
smooth slopes (mostly less than 3" gradient). They are
since at least the beginning of the Holocene under
forest vegetation and haven't undergone any erosion
since the stabilization of the landscape at the end of the
loess deposition.

The pH is very low with values between 3,5 and 4,6
in the upper 75 cm of the soil and values between 4,6
and 5,1 between 75 and 150 cm depth. Most roots of
the ground vegetation are restricted to the upper
15-25 cm because of the presence of a fragipan
horizon (cfr. A.S.T. 3) whose upper and lower boundary
are situated at 15-25 and 80-130 cm respectively. The
very low nutrient status in the surface horizons and the
very shallow root-restricting fragipan horizon confer lo
these soils a very low chemical and a very low physical
fertility; they furthermore present for many plant species
a problem of waterlogging in winter and early spring
and, although the silty texture but because of the very
limited rooting depth, a problem ol drought in summer
and lall.

fhe Orlglnal Soll Type 5 (O.5.7.5) is similar to
A.S.T. 5 and the @mments about minor changes in the
soil characteristics from 7000 years ago up to today
made lor O.S.T. 3, which has also been always under
forest vegetation, are equally valid here.

4. Discussion ond conclusions
Of the 5 present-day Soil Types discussed here,

three, A.S.T. 1, 2 and 4, which cover together at least
three quarters of the total Belgian loess belt, present a
moderate chemical and a high to very high physical
fertility. However, according to the soil evolution
theories elaborated by the author and collaborators and
largerly commented elsewhere (e.9. Langohr et
Vermeire 1982; Langohr 1983a, 1983b; Langohr et
Pajares 1983; Langohr et Sanders 1985b; Langohr
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1986; Langohr et Cuyckens 1986), these three soils
presented some 7000 years ago (O.S.T. 1, 2 and 4) a
low to very low chemical and physicalfertility (Table 1).

It furthermore appears that the five present-day soil
types correspond to only two soil types some 7000
years ago. A.S.T. 3 and A.S.T. 5 represent the best
preserved present-day relicts of these two original soil
types who covered three quarlers and probably even
more of the total loess belt in the period when the LBK
farmers settled here. As these two soiltypes had a very
low chemical lertility and a low to very low physical
fertility, it becomes evident that the soilscape and its
intrinsic characteristics had a much more important
impact on man's behaviour in Western Europe lhan in
the Chernozem (= soilwith a very high chemical and a
very high physicalfertility) dominated soilscape of some
areas of Central Europe and the Balkans (e.9. Kruk
1973, 1980; Willerding 1980). As these two dominant
soil types of the Belgian loess soilscape did not permit a
permanent agriculture and as even a shifting cultivation
with a rotation of a few decades is questionable, it is
clear that subjects like the settlemenl location, the
permanency of the settlement, the proportion of crops
and animal husbandry in the farm production, must be
interpreted keeping in mind a much larger soilscape
variability throughout the European loess belt than what
is generally described. These conclusions are rather
opposite to interpretations made on soil fertility and/or
permanency of agriculture in LBK sett lements in
Western Europe (e.9. Heim 1978; L0ning 1982; De
Grooth et Verwers 1984; Barker 1985;Wittle 1985;Van
de Westeringh 1986).

Further research in detailed soilscape reconstruction
ol the near surroundings of the LBK villages is needed
in order to detect the eventual importance of soil types
with less extension but higher lertility status than the
dominant soil types discussed here. A few of such
investigations have already shown that some wetland
soils (Gosselin 1986), and part icularly soi ls with a
permanent groundwater table (Langohr et Sanders
1985b), could have been of major importance.
Research of this kind on many more settlements is
however necessary i f  we want to understand the
precise behaviour of these f irst farmers. In addit ion
particular attention should go to all information, positive
or negative, on the fertilization of the agricullural land
with organic and/or mineral fertilizers. The lact, for
example, that there was apparently little or no cattle
slalling in the neolithic houses (Waterbolk 1975) would
be an indication that the manure input to crop parcels
was rather of a direct type (animals grazing directly on
the harvested land) than the application of transported
manure. We also know nothing about the eventual use
ol chalk as an excellenl mineralfertilizerfor acid soils.

Roger LANGOHR,
General Pedology, University of Gent,
Krijgslaan 281, 9000 Gent, Belgium.
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D. CAHEN, L. H. KEELEY, l .  JADIN, P.-1. von BERG

TROIS VILLAGES FORTIFIES DU RUBANE RECENT
EN HESBAYE LIEGECISE

Fig. 1: Rdpartition du NAolithique ancien en Belgique.
1. Rosmeer; 2. Tilice; 3. Lidge; 4. Awans; 5. Horion-Hozdmont;
6. Omal; 7. Darion; 8. Waremme; 9. Oleye; 10. Wange; 1 1 . Overhespen; 12. Blicquy.
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t  .  Introduction
Dans une s6rie d'art icles dat6s de 1888 d 1911, Mar-

cel de Puydt d6crivit avec divers collaborateurs les pre-
miers vestiges ruban6s d6couverts en Belgique et plus
sp6cifiquement en Hesbaye li6geoise. Aprds avoir d6fi-
ni les caracteristiques principales de I'industrie lithique
et de la c6ramique, il s'attacha d pr6ciser la position chro-

nologique, l'origine et I'extension gdographique ainsi
que l'6conomie et l'habitat de cette culture.

Les successeurs de Marcel de Puydt ne firent, au
mieux, que r6p6ter ses travaux. Un nombre consid6-
rable de fosses furent ainsi ouvertes dans divers sites
ruban6s, permettant d'accumuler un mat6riel abondant
et de compl6ter les cartes de rdpartition. Tandis que J.
Hamal-Nandrin f6tait en 1935 la fouille de son cinq cen-



D. CAHEN, L. H. KEELEY, l. JADIN, P.-1. van BERG, Trois villages fortifids du Ruband r6cent en Hesbaye li6geoise 126

Tableau I -Datations laC obtenues pour les trois sites.

Lv-1 291

Lv-1292
Lv-1579

5890 + 50 BP

6190 +  80  BP
6240 ! 100 BP

Lv-1 687
Lv-1 689D
Lv-1 692
Lv-1 607
Lv-1 690
Lv-1 688D
Lv-1 685
Lv-1 691

6200 + 100 BP
6200 r 170 BP
6250 r 60 BP
6300 i 100 BP
6330 + 100 BP
6360 + 360 BP
6370 + 95 BP
6510 + 80 BP

Lv-1 695
Lv-1 693

R6f .

6290 r 100 BP
6300 + 95 BP

Age radiocarbone

tidme "fond de cabane", W. Buttler et W. Haberey pu-
bl iaient en 1936 le rapport  des foui l les de K6ln-
Lindenthal ou avaient 6t6 exhumds un village complet,
deux enceintes et de nombreuses maisons rectangu-
laires.

ll fallut attendre le d6but des ann6es 50' pour que le
Service national des Fouilles entreprenne, i l ' instar des
recherches  men6es en  L imbourg  n6er landa is ,
I'exploration systdmatique du site de Rosmeer, en Hes-
baye limbourgeoise. Mais, si les plans des maisons ont
6 t6  pub l i6s ,  de  m6me qu 'une 6 tude g loba le  de
I ' industr ie l i th ique (Roosens 1963; Ulr ix-Closset et
Roussel le 1982),  la c6ramique, i  I 'except ion de la C6ra-
mique du Limbourg, ainsi  que le rapport  de synthdse,
sont in6dits.

En 1962, I 'Universi t6 de Lidge explora une grande
maison ruban6e i Tilice, d I'occasion d'un sauvetage.
Six ans plus tard, un autre sauvelage fut r6alis6 sur le
si te d'Horion-Hoz6mont (Danthine 1981)or} des atel iers
de taille d'herminettes en grds i mica avaient 6t6 d6cou-
verts pr6c6demment (Dradon 1967).

C'est au cours des ann6es 70'  que se renouvela
I ' interCt pour le N6ol i thique ancien, st imul6 par les d6-
couvertes effectu6es en Hainaut occidental (Demarez
1970, 1975; Hubert  1973).  En ef{et,  des recherches y
r6vdldrent I'existence du Groupe de Blicquy (Cahen et
van Berg 1979-80; Constantin et al. 1978) et la pr6-
sence d'un facies du Ruban6 r6cent ident ique i  celui

DARION-Co/ra

4750 - (4780) - 4820 BC

5060 - (5170) - 52s0 BC
50e0 - (5230) - 5300 BC

OLEYE-AI Zdpe

5050 - (5180) -5270BC
4e20 - (5180) - 5320 BC
5170 - (s240) - 5280 BC
s180 - (5270) - 5340 BC
5220 - (52s0) - 5360 BC
48e0 - (s310) - s610 BC
5255 - (5320) - 5490 BC
s360 - (5460) - 5500 BC

WAREMME-LONGCHAMPS

5170 - (5260) - 5330 BC
5190 - (5270) - 5335 BC

Date calibr6e

DA81023 6ch. non lav6
i NaOH

DA81031 trou de poteau
DA83051

0287004
0z.87159
0z.87286
o286004
cz.87199
cz.87046
c286142
c287262

trou de poteau

trou de poteau
trou de poteau

wLP87040
wLP87023

Structure Remarques

de Hesbaye (Cahen, Demarez et van Berg 1979;
Constantin elal. 1980). Dans cette dernidre r6gion, des
foui l les de grande envergure furent menees i  Omal,
Awans, Darion, Oleye, Waremme ainsi  qu' i  la place
Saint-Lambert i  L idge o0, 70 ans aprds les d6cou-
vertes ini t ia les, des foui l les de sauvetage purent at-
teindre i nouveau I'horizon ndolithique livrant, fait ex-
cept ionnel pour nos r6gions, des documents osseux
particulidrement bien conserv6s (De Puydt 1909; Otte
1984).  Paral ldlement,  deux si tes ruban6s local is6s en
Brabant septentrional 6taient explor6s par les soins de
la Katholieke Universiteit Leuven (Lodewijckx 1988).

Notre connaissance du N6ol i thique ancien a donc
consid6rablement progress6 :  mise en 6vidence de
groupes non ruban6s datant du N6ol i thique ancien
(Groupe de Blicquy et C6ramique du Limbourg); 6largis-
sement de I'aire de r6partition du Ruban6 au dehors de
la zone principale de peuplement jusqu'a la vall6e de la
Petite Gette et i la r6gion des sources de la Dendre oc-
cidentale en Hainaut (Fig. 1);  mise en 6vidence de
quatre groupes g6ographiques distincts sur base de la
r6partition p6trographique des herminettes ruban6es
(Toussaint et  Toussaint 1982);  6tude de synthdse de
I ' industr ie l i th ique (Cahen, Caspar,  Otte 1986) et ana-
lyse trac6ologique (Caspar 1988); 6tude du d6cor c6ra-
mique et identilication de potiers ruban6s (van Berg
1986,  1987,  19BB) ;  ana lyses  pa lyno log iques  e t  de
d iaspores  (He im 1983,  1985,  1988;  Rousse l le  1984;
Bakels et Roussel le 1985),  p6dologiques (Langohr et



D. CAHEN, L. H. KEELEY, l. JADIN, P.-1. van BERG, Trois villages fortifids du Ruban6 r6cent en Hesbaye lidgeoise 127

t4
g
<(!

a
E
P
q)
=
q)

E
o(!
(a
q)

o
N
ta
o
'e
so(!

tlJ

i
q)
Q)(5

(!

:
I]
(l)

'q)

g
S q j

ee
d r $
b Q
p =
: * o
e o
3E( ) ( a
!D q)
s !
V s
\ l r c
rir Q)
F f ,
- 8 . 9
c b
Q . S
SE
- p
0 ) \
- - ( a
H.E' o ; i
N . E
<u
ES( l ) ' -

o.3
.sF
o b( )  \
l ( E

5E-t gr

A.s
u ( !
o \
E E
^ c o. tss
(!
5 \ )
F =
. .  . =
1R
:Y, S
r.t- o

Sanders 1985) et arch6ozoologiques (Cordy et Stas-
saert 1984; Desse 1984).

Le pr6sent travail est consacr6 i la pr6sentation et a
la comparaison de trois sites ruban6s r6cents de la
haute vall6e du Geer qui ont fait l'objet de fouilles syst6-
matiques: Darion-Co/ra, Oleye-A/ Zdpe el Waremme-
Longchamps (Fig. 2). Chacun de ces sites livre des
donn6es nouvelles relatives i I'habitat, i l'6conomie et
i I'organisation sociale du Ruband r6cent, i l'6chelle lo-
cale et r6gionale.

2. Pr6sentotion des sites
2.1.  Dar lon-Col ia  (F ig.  3)

- Fouil le : 1981 i 1985.
- Localis6 sur une crete en faible relief occupanl

l'interfluve entre le Geer et son premier affluent, le
Faux-Geer ou ruisseau d'Omal. L'occupation
n6olithique s'6tend au N. et i I'O. sur le sommet
de la cr6te ainsique sur le versant S.E. vers le
Faux-Geer.

- Petit village d'une superficie d'un peu moins de 2
ha, d6limit6 par une enceinle constitu6e d'un
foss6 discontinu doubl6 int6rieuremenl par une
palissade; trois ouvertures majeures
soigneusement d6fendues par un systeme
6labord de palissades dont certaines sont
dispos6es en chicane.

- Quatre maisons confindes dans la partie sud de
I'espace enclos dont une de plan rectangulaire,
les trois aulres de plan trap6zoidal.

- La partie nord du site, d6pourvue de maison,
semble avoir 6t6 r6serv6e aux pitures et i
cedaines activit6s comme le d6bitage du silex.

- Chronologie : aucune indication archdologique de
I'existence de plus d'une phase d'occupation.
Stylistiquement, la c6ramique d6co16e est
caract6ris6e par un emploipr6dominant du
peigne.

- Dates 1aC :voirTableau l.

2.2. Oteye-Al ZEpe (Fig. 4)
- Fouil le : 1986-1989.
- Localis6 sur le versant sud de la cr6te s6parant les

bassins mosan et scaldien, en rive gauche du
Geer, dominant le confluent de celui-ci et de la
Mulle. La zone explor6e est situ6e en bas de
pente, mais les prospections de surface indiquent
un habitat n6olithique plus 6tendu sur le versanl
o0 il est fortement 6rod6. Pr6sence de vestiges et
de structures de l'Age du Bronze et du
Bas-Empire.

- Existence d'une enceinte attestee par un trongon
de loss6 repdrd sur une longueur de 25 m;
existence vraisemblable d'une palissade int6rieure
doublant le foss6.

- Douze maisons de dimensions et de conservation
variables, toules de plan rectangulaire, localisdes
aussi bien i I'int6rieur qu'i I'exl6rieur du foss6.
Plusieurs maisons d6truites par incendie.

- Chronologie : au moins deux et
vraisemblablement plusieurs phases d'occupation
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Fig. 3: Darion, plan des fouilles.

caracterisees par des recoupements de structures.
Styl ist iquement, deux ensembles c6ramiques
apparaissent dans des contextes diff6rents, un
ensemble majoritaire ne comportant pas de d6cor au
peigne et un ensemble plus restreint d6cord au
peigne.

- Date laC :voirTableau l.

2 .3.  Waremme-Longchamps (F ig.  5)
-  Foui l le  :depuis  1987.
- Localis6 en rive gauche du Geer, sur le versant

sud de la vall6e, A2km en aval de Darion et 4,3 km
en amont d'Oleye. D'aprds les prospections de
surface, les maisons seraient localis6es sur la
moiti6 inf6rieure du versant.

- Une enceinte, comportant un
foss6, une palissade int6rieure et
une entr6e en chicane, est rep6r6e
sur la rnoiti6 environ de son
p6rimdtre.

- Deux maisons connues, de
petites dimensions et de plan
trapdzoidal, I'une A I'ext6rieur,
I'autre A I'int6rieur de I'enceinte.

- Chronologie :pas d'argument
arch6ologique de I'existence de
plus d'une phase d'occupation.
Stylistiquement, la c6ramique
comporte des exemples de d6cor
au peigne.

- Dates 14C : voirTableau l.

2.4. lmplantatlon dans le pay-
sage

Les trois villages sont 6chelon-
n6s le long d'un trongon de 6 km du
Haut Geer, sur des versanls expo-
s6s au sud ou au sud-est. lls sont
implant6s sur (ou A proximit6 de) la li-
mite entre les terrains limoneux bien
el moins bien drain6s (Gosselin
1986). On note encore que les mai-
sons sont 6rig6es i mi-pente, voire
en bas de versant, mais non sur le
plateau proprement dit. ll s'agit,
enfin, d'habitats localis6s i la limite
de rdpartition connue du Ruban6
en Hesbaye lidgeoise : celle-ci ne
ddpasse le Geer i l'ouest que de
quelques centaines de mdtres.

3. Donn6es
economiques

3.1.  C6ramique
Seule la c6ramique fine de Da-

rion a fait I'objet d'un inventaire et
d'une analyse styl ist ique d6tai l l6s (van Berg 1988).
Pour  les deux autres s i tes,  de m6me que pour
I'ensemble de la c6ramique grossidre, nous ne dispo-
sons encore que de donn6es pr6liminaires.

3.1 .1 . Aspects qualitatifs
La c6ramique fine de Darion comporte 751 vases in-

dividualis6s provenant de 110 fosses diff6rentes; 13
de ces vases sont "non ruban6s", ce qui n'implique pas
une attribution automatique a la C6ramique du Lim-
bourg; certains documents non ruban6s 6voquent en
effet le Groupe de Blicquy.

Des 738 vases ruban6s fins de Darion, 638 sont cer-
tainement d6co16s (Fig. 6). Parmi ces derniers, 350
(54,9 %) portent un d6cor r6alis6 partiellement ou en-
tierement d l'aide de peignes. Tant du point de vue sty-
listique que technique et morphologique, la c6ramique
fine de Darion t6moigne d'une assez torte h6terog6n6i-
t6 de facture. Cette dernidre ne parait cependant pas

I
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rdsulter de diff6rences chronologiques, dans la mesure
ou les diff6rentes "familles" de vases sont intimement
m6lang6es dans les mOmes slructures.

La c6ramique fine d'Oleye peut 6tre partag6e en
deux ensembles provenant de structures dist inctes
(Fig. 7). Le premier, actuellement majoritaire, caract6ris6
par I'absence de d6cor au peigne, provient de fosses
qui sont souvent recouvertes par d'6pais d6p6ts de
terre br0l6e. ll atteste d'une trds grande homog6n6it6
technique (pAte i d6graissant sableux), morphologique
(dimensions importantes et parois 6paisses) et stylisti-
que (fr6quence des spirates et des ondes). Le second
ensemble livre des exemples de d6cor au peigne, mais
I'emploi de celui-ci n'atteint pas la fr6quence observ6e d
Darion. N6anmoins, certains rapprochements slylisti-
ques peuvent 6tre op6r6s entre Darion et le second en-
semble d'Oleye (van Berg 1988). De rares tessons de
cdramique non ruban6e ont 6t6'trouv6s i Oleye.

La c6ramique line de Waremme-Longchamps n'est
encore connue que par un nombre restreint de docu-
ments. El le comporte plusieurs vases d6cor6s au
peigne, assez semblables i nombre d'exemples prove-
nant de Darion. Deux vases non ruban6s, au moins, ont
6t6 d6couverts i Waremme.

3.1.2. Aspects quantitatifs (Tableau ll)

3.1.3. Structure de la production
ll est peu vraisemblable que les variations quantita-

tives enregistr6es entre Oleye et Darion puissent 6tre
interpr6t6es comme des variat ions chronologiques ou
de besoins.  Au contra i re ,  des var ia t ions dans
I'approvisionnemenl, se traduisant par une disponibilit6
plus ou moins grande de poteries, peuvent inf luencer
directement le taux de renouvellement de la c6ramique
(Gallay 1986) et donc, finalement, la quantit6 de poterie
6vacu6e dans les d6potoirs.

A cet egard, seul le site d'Oleye a livr6 des t6moins
d'une production locale de poterie (Fig. 8). La fosse
CZ87046 comportait une couche de rejet neltement in-
dividualis6e qui a fourni des paquets d'argile plastique

Fig. 4: Oleye, plan du secteur mdridional.
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d'origine al luvionnaire, tantdt contenue dans une
grande bouteille de c6ramique grossidre, tant6t fagon-
n6e en forme de pain et d6posde sur de grands tes-
sons; on y a trouv6 6galement un paquet de chamotte
agglom6r6e par de la terre dont la forme suggdre un
contenant en matidre organique qui a disparu, plusieurs
fragments de grds polis quiont pu servir de palette, un
galet de silex marteld (lissoir ?) et des f ragments de grds
friable qui, broyds, ont pu lournir du d6graissant sa-
bleux. ll s'agit manifestement des restes d'un atelier de
potier.

Ainsi, l'abondance de cdramique line i Oleye, son
homog6ndit6 et I'existence de vestiges d'un atelier de
potier confirment l'existence d'une production locale de
poteries dans ce site. Au contraire, la moindre abon-
dance et I'h6t6rog6n6it6 de l'assemblage de Darion
suggdrent plut6t un approvisionnement exterieur.

3.2. Roches autres que le si lex
3.2.1. Herminettes
En l'absence de d6comptes pr6cis qui pourraient 16-

v6ler de menues diff6rences, les trois habitats rubands
partagent une ventilation p6trographique anatogue de
leurs hermineltes. En ordre d6croissant, on trouve
d'abord le phtanite d'Ottignies-Mousty (Fig. 9:3), en-
suite, le grOs micac6 d'Horion-Hoz6mont et enfin, les
roches m6tamorphiques et magmatiques. Les deux
premidres vari6t6s sont attest6es par des outils finis et
des dbauches; la dernidre ne comporte que des outils
finis et de rares 6clats issus de tentatives de r6fection.
De ce point de vue, Darion, Oleye et Waremme appar-
tiennent au m6me groupe gdographique, tel que l'ont
d6fini M. et G. Toussaint (1982).

3.2.2. Mal'riel de mouture et grds
Les trois sites livrent des panoplies d'objets analo-

gues, de mdme origine p6trographique. Jusqu'i  pr6-
sent, la principale diff6rence rdside dans le lait que Da-
rion et Oleye ont fourni des meules compldtes
appari6es tandis que seuls des documents lragmen-
taires ont 6t6 trouv6s A Waremme. A Darion, les paires

t i - -
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Fig. 5: Waremme, plan des touilles de 1987 et 1988.

de meules, trois au total, reposaient a plat sur le fond
des fosses, tandis qu'i Oleye elles 6taient pos6es de
chant, dont une paire sur le fond de I 'extr6mit6 du
foss6.

3.2.3. Divers
Les trois sites livrent, sans dilf6rence notable, des

plaquettes et des bAtonnets d'h6matite ainsi que des
galels de si lex. On trouve aussi i  Darion et surtout i
Oleye des artefacts en grds-quartzite de Wommersom.
Comme les seuls outi ls caract6rist iques fagonn6s dans
ce mat6riau rare sont des armalures m6solithiques, il est
possible qu'il s'agisse de vestiges d'occupations ant6-
rieures pi6g6s dans les fosses ruban6es.

3.3. Industrie de si lex (Jadin ce volume)
Tout comme pour la c6ramique, on enregistre plu-

sieurs diff6rences sensibles entre les industries l i thi-
ques provenant des trois sites.

3.3.1.  Dar ion (F igs 9 et  10)
- pr6sence de rejets massifs de d6chets de

d6bitage et notamment de debitage primaire -
d6grossissage et mise en lorme des nucl6us -

concentr6s dans quelques fosses de la zone non
construite au nord du village;
pr6sence abondante de d6chets de d6bitage
dans presque toutes les fosses;
prdsence abondante de nucl6us sur 6clat, dont le
support est issu de la mise en forme des rognons,
ainsique des produits du ddbitage de ces
nucl6us;
abondance et vari6t6 d'outils sur 6clat de
morphologie al6atoire : denticul6s, encoches,
pidces esqui l16es;
une seule vari6t6 de silex d6bit6e de fagon
pr6dominante.

3.3.2. Oleye
- rarelf g6n6rale des d6chets de d6bitage,

particulidrement des d6chets primaires de
grandes dimensions; extreme raret6 des outils sur
6clat, des nucl6us sur 6clat et de leurs produits;

- plus grande vari6t6 des silex utilis6s.

3.3.3. Waremme
- abondance de d6chets de d6bitage - primaire et

autre - dans les fosses entourant la maison
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Tableau ll - Poids moyens de cdramique fine et grossidre pour les sites de
D ar io n 0olia, O I e y e - Al ZEpe et W a re m m e - Lo ng c h a mp s

DARION OLEYE WAREMME

Tableau lll - Comparaison des industries lithiques des sites de
D a r io n €olia, O I e y e - Al Tdpe et W a re m m e - Lo ng c h a mps.

DARION OLEYE WAREMME

Poids moyen par fosse
- c6ramique fine
- c6ramique grossidre

196 grs
997 grs

306 grs
1 .102 grs

441 grs
1.502 grs

Rapport poids moyen de
c6ramique grossidre/ c6ramique f ine 5 3 ,6 3 ,4

Nombre de fosses contenant de la
- c6ramique line
- c6ramique grossidre

1 1 3
182

9 9
1 1 9

2 5
3 4

Artetacts : nombre moyen par fosse

Rapport
nombre de ddchets non laminaires/
nombre de lames et outils sur lanles

Rapport
(rombre de lames et outils sur lames/
nombre d'artefacts) x 100

410

1 3

7

28,4

1 , 7

3 5 , 4

321

3 , 1

23 ,3

Nombre de fosses 209 137 5

ext6rieure, seules inventorides i ce jour, mais ne
prenant pas l'allure des rejets massifs observ6s i
Darion:

- outillage trds semblable dans sa composition i
celuid'Oleye.

Les quantit6s de silex contenues dans les fosses
entourant les maisons r6vdlent 6galement des diff6-
rences flagrantes.

ll apparait (Tableau lll) qu'Oleye livre, en moyenne,
onze fois moins de silex par fosse que les deux autres
sites. En revanche, on trouve i Oleye une lame ou outil
sur lame pour 1,7 d6chet, conlre 3,1 i Waremme et 13 ir
Darion. Autrement dit,  la composante laminaire de
I'industrie lithique est deux fois plus importante i Oleye
qu'i Waremme et vaut sept A huit fois celle de Darion.

En ce qui concerne la structure de production, on
note, comme pour la c6ramique, une corr6lation entre
I'abondance relative des documents (en I'occurence
des d6chets de d6bitage), l'homog6n6it6 (dans ce cas
pdtrographique) de I 'assemblage et la prdsence
d'indices d'une production locale (les amas de d6-
chets). De ce point de vue, chacun des trois villages
6tudi6s correspond i une conliguration particulidre. A
Oleye, on n'a manifestement pas d6bit6 de silex, si ce
n'est dventuellement i I'occasion d'opdrations ponc-
tuelles, isol6es et partielles, le travailde ce mat6riau se
limitant i la retouche des outils am6nag6s sur des sup-
ports provenant sans doute de plusieurs sources.
L'existence d'un d6bitage local est ind6niable d Wa-
remme mais ils'agit apparemment d'un ph6nomdne res-
treint aux fosses domestiques de la maison ext6rieure.
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Fig. 6: Darion, c6ramique ddcorde.
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Fig. 7: Oleye, cdramique d6cor6e.
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A Darion, enfin, un nombre trds restreinl de fosses ras-
semble plus de 75 "/. de I'industrie. Ces fosses, qui sont
les seules i  documenter chacune des 6tapes de la
chaine op6ratoire, sonl en oulre loules concentr6es
dans la zone non batie du village. L'aspect massil des
rejets et leur localisation pr6f6rentielle accuse le carac-
tdre sp6cialis6 - non domestique - du d6bitage de Da-
rion.

Les diff6rences concernant l 'outillage sont plus dis-
crdtes et ne recoupent pas exaclement I' information li-
vr6e par le d6bitage. On constate ainsi une lrds grande
similitude enlre les s6ries d'Oleye et de Waremme, do-
min6es par les outils sur lame, i I 'opposd de celle de Da-
r ion qui comporte une proport ion plus 6lev6e d'out i ls
sur 6clat.  Plutot qu'une variabi l i t6 fonct ionnel le,  ref16-
tant des activitds de nature diff6renle, ces variations ex-
priment i notre avis une attitude opportuniste dans le
choix des supports. En effet, entre Oleye et Waremme
d'une part et Darion d'autre part, les dilf6rences princi-
pales concernent des out i ls de morphologie al6atoire,
lames retouch6es, pidces esqui l l6es et dent icul6s, et
non les outils de morphologie stable.

4.  For t i f  icot ions
Les trois villages 6tudi6s pr6sentent la caract6risti-

que commune et essentiel le de comporter un foss6

doubl6 d'une palissade. Mais alors qu'i Darion, la totali-
t6 de I 'habitat  est enclose, d Oleye et Waremme, on
trouve des maisons tant a I ' int6r ieur qu'd I 'ext6r ieur de
I 'enceinte.

De tel les structures sont connues de longue date
dans le Ruban6 (Figs 11 et 12) :double foss6 de Plaidt
(Lehner  1912)  e t  ence in tes  nord  e t  sud  de  Ko ln-
Lindenthal (Buttler et Haberey 1936). L'importance de
ce ph6nomdne a cependant 6t6 sous-est im6e, mas-
qu6e sans doute par une interpr6tation traditionnelle
comme enclos A b6tai l  (Lichardus et Lichardus-l t ten
1985 :281)ou par la consid6rat ion qu' i ls 'agissait  d 'une
particularit6 rare du Ruban6 f inal dans son aire occiden-
tale de distribution.

Les recherches r6centes ont consid6rablement
augmente  le  nombre  d 'enc los ,  de  foss6s  e t
d'enceintes dans le Ruban6, de la R6publ ique D6mo-
cral ique Al lemande i  la Belgique (Kaufmann 1977,
1982; LUning 1988).  La plus ancienne structure de ce
type actuellement connue daterait du Ruban6 le plus
anc ien  (LUn ing  1988:n '8 ) .  En  ou t re ,  i l  appara i t  que
ces structures pr6sentent des similitudes morphologi-
ques et dimensionnel les remarquables qui suggdrent
qu'il s'agit d'un ph6nomdne appartenant i la tradition ru-
ban6e et non d'une rdponse locale d un 6v6nement
particulier (van Berg 1989). De ce point de vue, la con-

Fig. B: Oleye (fosse 0287046), rebuts d'un atelier de potier.
1, 8. argile grise; 2, 7. grds poli; 3. argile grise contenue dans une bouteille; 4. partie supdrieure d'une bouteille;
5. chamotte; 6. tesson d6cord au peigne; 9. grds tendre gris-jaune; 10. fragment de meule; 11. galet (lissoir ?).
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Fig. 9: Darion, industrie lithique.
1. grattoir en silex de Ghlin;2. grattoir simple sur lame; 3. herminette en phtanite; 4. lame de faucille poftant une
plage lustrde, en gris6; 5. quartier d'orange; 6. frite; 7. pergoir sur lame; 8. armature trapdzoidale; 9. pointe
asymdtrique ; 1 0. percuteu r.
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centration de trois villages lossoy6s sur un petit trongon
de la haute vall6e du Geer, d la limite locale de r6partition
du Ruban6, const i tue de toute 6vidence plus qu'un
6piph6nomdne.

4 .1 .  Morpho log ie  des  ence in tes
4 . 1 . 1 .  F o s s e s
ll s'agit dans les trois cas, de foss6s discontinus dont

la forme et les dimensions sont 6tonnamment sem-
blables (Figs 13 et 14) :prof i l t ransversalen V, fond plat
sur toule la longueur du lrongon et parois quasi verti-
cales i  chaque extr6mit6 de tronqon. De mdme, leur
remblai  monlre chaque fois une s6quence ident ique.
Du fond jusqu'au liers ou i la moiti6 de la hauteur ac-
tuel le,  on l rouve un paquet l imoneux i  peu prds st6r i le,
a trds faible charge organique, oir des lits plus argileux
alternent avec de minces lent i l les de l imon plus grossier
et incorporant toujours des blocs plus ou moins volumi-
neux de l imon argi leux brun fonc6 issus de I 'hof izon B
textural sus-jacent du profil p6dologique originel (Lan-
gohr et Sanders 1985, rapport in6dit). Le paquet sup6-
rieur, g6n6ralement plus lonc6, est souvent plus riche
en vestiges arch6ologiques, ce qui, i Darion, pr6sente
parfois I'allure de rejets massifs de tessons de poterie
ou de ddchets de d6bitage de silex.

On ne nole aucune trace de curage ni de r6fection
des foss6s, non plus que de stagnat ion ou de circula-

tion d'eau. Au contraire, I'allure du paquet inl6rieur sug-
gdre un remplissage rapide par ruissellement suivi, une
fois le prolil d'6quilibre atteint, d'un colmatage plus lent
au cours duquel des d6versements intent ionnels ont
6t6 effectu6s. ll semble donc que, quel qu'ait 6t6 le be-
soin qui a suscit6 le creusement de ces foss6s, celui-ci
ai t  rapidement perdu de son acuit6 puisque, i  I ' instar
des nombreux trous creus6s par les Ruban6s, les fos-
s6s ont 6galement servi de d6potoirs.

4.1.2. Pal issades et entr6es
L'existence d'une palissade doublant I' intrados du

foss6 est avdrde A Darion. toul  comme d Koln-
Lindenthal sud; elle est d peu prds assur6e i Waremme
et trds probable d Oleye, en l'6tat acluel des fouilles.

La pr6sence d'entr6es soigneusement protegdes
est 6tablie i Darion et d Waremme et vraisemblable i
Oleye. Le dispositif de ces entr6es est variable (Figs 15
et  16) .

Darion, entree nord :  pal issade simple rempla-
gant le Joss6 sur une longueur de 54 m et doublant ex-
t6r ieurement la pal issade int6r ieure. Les deux pal is-
sades  para l ld les  sont  perc6es  chacune d 'une
ouverture; I'ouverture ext6rieure est flanqu6e d'un petit
batiment.

Darion, entree sud : l 'espace compris enlre deux
trongons du foss6, 56 m, est barr6 par la palissade int6-
rieure. Celle-ci est interrompue en son centre par un

Fig. 10: Darion (fosse H5G85035), rejets de dfbitage.
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portail quadrangulaire. A I'ext6rieur, deux trongons de
palissade courbes m6nagent un accds sinueux i ce
portail.

Waremme, entr6e sud-est : le disposit i f  d6fen-
sif est am6nag6 A I'int6rieur du foss6 et non i I'ext6rieur
comme dans le cas des entrdes nord et sud de Darion.
Une interruption du foss6 en lorme de "pince de crabe"
est barr6e par trois lrongons de palissade dispos6s en
zig-zag. Ce systdme vient s'adosser i une solide palis-
sade instal l6e dans une tranchee de fondation qui
6pouse la trajectoire du foss6 et se compldte du c6t6
sud par deux courts segments palissad6s disposes en
L. On observe encore le chevet occidental d'un petit
bAtiment dont ni les dimensions, ni I'orientation ne cor-
respondent i celles des maisons. ll s'agit peut-Ctre
d'une slructure analogue i celle qui renlorgait I'entr6e
nord de Darion.

4.2.  Posi t ion chronologique des enceintes
A Darion et A Waremme, des arguments arch6ologi-

ques et palynologiques conduisent i placer la construc-
tion de I'enceinte au tout d6but de l'occupation ruba-
n6e. Le foss6 n'est recoup6, ni ne recoupe aucune
struclure arch6ologique. L'analyse palynologique de la
base du remblai montre le passage rapide, en l'espace
de quelques centimdtres de hauteur, d'un paysage do-
min6 par le pollen arbor6en de la for6t atlantique i un
paysage plus d6bois6 comportant des c6rdales. Ces
donn6es suggdrent que les fossds ont 6t6 creusds et

Fig. 11: Plaidt (Kr. Mayen, R.F.A.), fossds.
D'aprds Lehner, 1912.

ont commenc6 i se remblayer avant I'extension des d6-
frichages (Heim 1985, rapport in6dit).

A Oleye au contraire, le foss6 recoupe une fosse ru-
ban6e pr6-existante (Fig. 17), tandis que le paysage 16-
v6l6 par le contenu pollinique de la base du remblai
s'avdre compldtement d6bois6. Dans ce cas, les don-
n6es arch6ologiques et palynologiques s'accordenl
pour placer le creusement du foss6 en cours
d'occupation (Heim comm. Pers.).

4.3. Fonction des encelntes
4.3.1. Dans le Ruban6, la conslruction d'enclos et

d'enceintes n'est pas li6e i une seule p6riode ou une
r6gion particulidre. S'il est vrai qu'il y a davantage
d'enceintes dans le Ruban6 rdcent d'Europe occiden-
tale, ce ph6nomdne refldte peut-dtre la densit6 des re-
cherches. ll serait en tout cas pr6matur6 de le relier,
sans plus d'investigations, aux armatures danubiennes,
dont I'abondance constitue 6galemenl une caract6risti-
que du Ruban6 occidental, pour en d6duire un mode
de vie moins paisible i I'ouest qu'i I'est (Milisauskas
1986 : 4). Dans l'exemple hesbignon cependant, on ne
peut manquer d'6mettre I'hypothdse d'une relation
entre la localisation des trois villages fossoy6s le long
du Geer et le fait que ce petit cours d'eau marque la li-
mite locale du peuplement ruban6 de la r6gion. Cette li-
mite qui a r6sist6 i prds de quatre-vingts ans de pros-
pections ne correspond i aucun changement environ-
nemental, ce quitendrait A lui conf6rer une signification

Fig. 12: Kdln-Lindenthal, tossds et palissades.
D'aprds Buttler et Haberey, 1936.
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Fig. 13: Darion, coupe du fossd (DA85-83027A et
D4830274).
Les trames correspondent aux couleurs du remplissage;
deux trames sonf combindes s'il s'agit de couleurs
composdes; un trait 6pais indique une couleur sombre
et inversement.

socio-culturel le. On ignore toutefois, faute de re-
cherches ad6quates, si des habitats ruban6s situ6s
plus au centre de l'aire de peuplement d6limit6e par la
Meuse, la Mehaigne, le Geer et le haut D6mer sont forti-
li6s ou non.

4.3.2. Le choix des implantations apparait dict6 par
des critdres tels que la proximil6 relative de I'eau, le drai-
nage des sols et la topographie (Gosselin 1986). l l  est
vrai que le paysage local de plateaux en faible relief
n'offre gudre de sites naturel lement prot6g6s. N6an-
moins, le fait que de tels sites auraienl pu 6tre trouvtis
en bordure des vall6es plus encaiss6es, comme celles
de la Meuse et de la Mehaigne oi plusieurs promon-
toires ont 6t6 lortili6s durant les Ages des mdlaux, sou-
l igne que des considdrations uniquement d6lensives
n'ont pas guid6 les Ruban6s.

4.3.3. L'absence de lraces de curage ou de r6fec-
tion des loss6s et leur utilisation secondaire comme d6-
potoirs suggdre que le besoin auquel r6pondait la con-
struction de I 'enceinte ne correspondait qu'd une
p6riode assez brdve dans la dur6e de I 'occupation. A
Darion et A Waremme, cette p6riode se place au d6but
de I 'occupation du vi l lage et au cours de celle-ci d
Oleye. Dans ce dernier cas, il est 6videmment tentant
d'6tablir une relation entre le creusement du foss6 et
I'incendie qui a d6truit plusieurs maisons. Cette hypo-
thdse regoit un d6but de confirmation dans la mesure

Fig. 14: Oleye et Waremme, coupes des fossds
(0287052, tranchde A, prof il sud; W1P87081,
tranchde centrale, profil sud).

oi les quatre dates laC ant6rieures ii 6.300 B.P. ont 6t6
oblenues sur des charbons de bois provenant de lrous
de poteaux (TDP) de deux maisons incendi6es. ll est
toutefois possible que dans I 'ensemble du disposit i f ,
les foss6s ne jouaient qu'un 16le subsidiaire et qu' i ls
6taient essent iel lement dest in6s d fournir  la terre ser-
vant i 6riger une lev6e contrebuttant la palissade int6-
rieure qui constituait, dans cette hypothdse, le v6ritable
ouvrage d6lensif ,  qui  aurai t  cont inu6 d'6tre eff icace
aprds mdme que le {oss6 ait 6t6 remblay6.

4.3.4. Le nombre croissant d 'enceintes et leur
degr6 d'6laboration nous parait incompatible avec une
interpr6tation exclusive comme enclos A b6tail. A cet
6gard, les exemples de Darion et de Waremme, de
m6me d'ai l leurs que ceux de Koln-Lindenthal,  qui  al-
lient foss6s, palissade int6rieure et entr6es prot6g6es
entourant un espace habit6, d6notent une complexit6
qui excdde la n6cessit6 de pr6venir la divagation du b6-
tai l  et  I ' intrusion des animaux prddateurs, m6me si  ces
derniers devaient const i tuer une menace bien r6el le.
L'organisation des enceintes est destin6e i restreindre
I'accds i l 'espace int6rieur i quelques points pr6cis, soi-
gneusement am6nag6s d la fois pour al longer le par-
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cours et cr6er un cheminement 6troit et sinueux quiem-
pdche une irruption massive des agresseurs potentiels.
Quant i l'identit6 de ces derri,Jrs, trois hypothdses sont
concevables.

4.3.4.1. Chasseurs m6soli thiques

Le M6solithique r6cent et {inal est particulidrement
mal connu en Hesbaye o0 l'agriculture intensive et
l'6rosion qui s'ensuit ont d6truit la plupart des sites; les
vestiges de ceux-ci se limitent souvent A quelques arte-
lacts pi6g6s dans les fosses ruban6es. ll est cependant
peu vraisemblable que la colonisation ruban6e ait
an6anti tous les M6solithiques, de sorle que des con-
tacts entre chasseurs et agriculteurs sont non seule-
ment possibles, mais probables. Rien n'indique cepen-
dant la nalure de ces contacts.

4.3.4.2. Ndoli thiques non ruban6s
L'existence d'ensembles n6olithiques non ruban6s,

partiellement ou entidrement contemporains de ce der-
nier, est un acquis important des recherches r6centes.
Cependanl, dans nos r6gions, seul le Groupe de Blic-
quy peut €tre consid6r6 comme une culture n6olithique
i part enti0re. En ce quiconcerne la Cdramique du Lim-
bourg, nous ignorons encore quelle 16alit6 culturelle
sous-tend cette collection de tessons (van Berg ce vo-
lume). Les contacts entre le Ruband et le Groupe de
Blicquy sont av6r6s par le voisinage des sites en Hai-
naut occidental et en Hesbaye (Cahen et Docquier
1985 et recherches en cours). Cependant, aucune for-
tification n'a 6td d6cel6e en Hainaut occidental, en sorte
que nous ne pouvons pr6sumer du caracldre conflic-
tuelde cette relation.

4.3.4.3. Conllits inter-ruban6s
La densitd des sites rubands dans I'aire consid6r6e

et la complexitd des r6seaux d'approvisionnement en
matidres premidres et produits f inis qui t6moignent
d'une interddpendance 6conomique, ont pu 6tre i
I'origine de conflits au sein de la soci6t6 ruban6e. Tou-
tefois, le fait que seul apparemment un nombre limit6 de
villages aient 6t6 fortifi6s va i I'encontre de ceile hypo-
thdse et indique en tout cas qu'il n'existait pas de ten-
sion enddmique. Aucune des hypothdses ne cadre
compldtemenl avec l'ensemble des donn6es el il con-
vient de noter qu'elles ne s'excluent pas mutuellement.

4.3.5. En r6sum6, il ne semble pas que les Ruban6s
aient vdcu dans un climat d'ins6curit6 permanent. Leurs
enceintes paraissent destin6es davantage i pr6venir
des razzias qu'i soutenir un sidge organis6. Comme la
plupart des fortifications de toutes les 6poques, elles
devaient rassurer les habitants aulant que rebuter les
assaillants les moins d6termin6s. De ce point de vue,
elles correspondraient plutdt i un moyen d'assurer la
s6curit6 passive des personnes et des biens, A une ma-
nilestation ostensible d'une volont6 de d6fense, qu'i
une r6ponse pr6cise i  une menace ddtermin6e.
D'autres consid6rations ont pu, en outre, entrer en
ligne de compte : soucide marquer le territoire, de d6li-
miter l'espace habit6, d'exalter la puissance ou la ri-
chesse des occupants, voire d'autres facteurs psycho-
logiques, symboliques ou spirituels.

5. Orgonisot ion 6conomique
et sociole

5.1. Organisation 6conomique
L'existence de r6seaux d'approvisionnement en ma-

tidres premidres, voire en produits finis ou semi-finis,
op6rant parfois i trds longue distance, est un ph6no-
mdne bien connu dans le Ruban6, tant en Eu:'ope cen-
trale qu'occidentale (Bakels 1979; Lech 1987, 1988, ce
volume). Dans nos r6gions, l'6tude p6trographique des
herminettes (Toussaint et Toussaint 1982) a soulign6 la
circulation des diff6rents mat6riaux, d'origine locale ou
lointaine, A des degr6s d'6laboration variables, du bloc
brut ir I'outil fini en passant par l'6bauche, ainsi qu'une
r6partition g6ographique diff6renci6e selon les vari6t6s
lithologiques. De m6me, en ce quiconcerne le silex, on
observe une circulation de produits d6bit6s en des
sens divers. Ainsi, en Hesbaye li6geoise retrouve-t-on
r6gulidrement des lames et outi ls en si lex de Gulpen
(Limbourg), tandis que le silex hesbignon repr6sente
jusqu'i 25 t" de I'outillage des sites ruban6s du Hainaut
ocridental, mais ne correspond au mieux qu'i 4 "/" de la
masse totale de leur industrie de si lex (Constantin
1985;  Deramaix 1987-1988) .  Dans cer ta ins cas,  i l
semble m6me que I 'on puisse 6tablir I 'existence
d'6changes crois6s. Ainsi, les deux sites ruban6s du
Brabant septentrional, Wange et Overhespen, sont ca-
ract6ris6s par une quantit6 anormalement 6lev6e de
phtanite d'Ottignies-Mousty, sous forme de d6chets de
taille mais aussi de pr6formes d'herminettes. L'industrie
de silex en revanche est limit6e A des lames et des ou-
t i ls fagonn6s en si lex de Hesbaye (Lodewijckx 1988).
Ces deux s i tes sont  local isds i  quelque 36 km
d'Ottignies-Mousty d I'ouest et 25 km de I'aire hesbi-
gnonne du Ruban6 i I'est. Les donndes suggdrent 6vi-
demment un dchange entre herminettes et produits de
silex.

En ce qui concerne la poterie, on a 6galement con-
statd depuis longtemps l'importation de cdramiques
d'une aire stylistique i l'autre (Buttler et Haberey 1936 :
lmport Gruppe nos 1 et 4), traduisanl une circulation,
voire des 6changes de ce type de biens. ll est toutefois
possible que ce soit le contenu du vase, davantage
que ce dernier, qui ait 6t6 I'objet de l'6change. Toute-
fois, la mise en 6vidence au sein d'une m6me aire stylis-
tique, dans les m6mes sites ou dans des sites diff6-
rents, de s6ries de vases offrant un tel nombre de
caract6ristiques communes que l'on peut raisonnable-
ment les attribuer au mdme potier, ouvre une voie nou-
velle pour l'6tude de la production et de la circulation de
la cdramique (van Berg 1987, 1988).

5.1.1. Economie du si lex
Nous avons montr6 que chaque site correspondait,

de ce point de vue, i une situation particulidre.
Darion : production sp6cialis6e de lames, c'est-i-

dire d6bitage massif effectu6 dans une aire particulidre
du site, ind6pendante des habitations, se traduisant par
une quantitd 6norme de ddchets et par un nombre par-
ticulidrement 6lev6 de lames non retouch6es, entidres
ou lragmentaires.
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Fig. 15: Darion, entrdes nord, ouest et sud.
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Waremme-Longchamps:  product ion locale de
lames limit6e aux fosses entourant la maison ext6rieure;
caractdre nettement moins massif qu'A Darion.

Oleye: pas de production de lames; la vari6t6 litho-
logique des silex suggdre un approvisionnement dans
plusieurs lieux de production.

Si l 'on admet que l 'ensemble des lames - lames
brutes et supports d'outils - retrouv6es i Oleye suffisait
A satisfaire les besoins d'une population de 12 maisons,
la simple constatation que ce nombre est 4,3 fois plus
6lev6 ir Darion, pour 4 maisons seulement, souligne le
caractdre manitestement exc6dentaire de la production
laminaire de Darion par rapport aux besoins locaux. On
peut donc opposer neltement le cas de Darion, produc-
tion sp6cialis6e i vocation supra-locale, A celui d'Oleye,
absence de production, mais importation de produits
finis ou semi{inis; Waremme-Longchamps semble cor-
respondre d une production d caractdre domestique.

5.1.2. Economie de la poterie
On observe 6galement une opposit ion, mais de

sens inverse, entre Oleye et Darion. L'assemblage c6ra-
mique d'Oleye est A la fois plus abondant et plus homo-
gdne - i I'int6rieur des deux ensembles reconnus, sans
et avec d6cors au peigne - que celui de Darion. ll s'y
ajoute I'existence d'indices d'une production locale i
Oleye et leur absence i Darion.

La mise en 6vidence de systCmes de production
susceptibles de degager des exc6dents en vue
d'6changes ou de commercialisation, ainsique le carac-
tdre sp6cialis6 de ces systdmes d l'6chelle du village et
non de l'unit6 d'habitation, compldte notre informalion
sur l '6conomie et, par lA, sur la soci6t6 ruban6e. On d6-
cdle ainsi une compl6mentarit6, r6elle ou potentiel le,
entre Oleye et Darion, que ces deux sites aient directe-
ment 6chang6 leurs productions, ce que tendrait a
prouver la d6couverte i Oleye et Darion de vases altri-
buables au m6me potier (van Berg 1988 :s6rie n" 12 et
comm. pers.), ou bien que ces 6changes se soient 6ta-
blis avec d'autres villages pr6sentant une sp6cialisation
comp16mentaire. Ces observations d6notent clairement
une 6conomie ouverle, fondde sur la circulal ion non

seulement des matidres premiOres, mais aussi des
biens d'6quipement. On ignore si ce type d'6conomie
s'6tendait aussi i la production alimentaire.

5.2. Organlsatlon soclale
L'6tude des enceintes fournit un certain nombre

d'6l6ments susceptibles d'6clairer l'organisation sociale
du Ruban6. Ainsi, dans le cas de Darion, qui est
I 'exemple le plus complet dont nous disposions, on
note tout d'abord que la conslruction de I'enceinte ex-
c6dait vraisemblablement les capacit6s d'une popula-
tion peu nombreuse comme celle que pouvaient ac-
cueillir les quatre maisons de ce site (Tableau lV).

On peut, en effet, estimer que la totalit6 de la popu-
lation adulte de Darion, y compris les hommes, les
femmes et les enfants de plus de douze ans, travaillant
sans interruption, aurait mis six mois environ pour con-
struire l 'enceinte, ind6pendamment des maisons et
aulres am6nagements. Or, on l'a vu, cette derniere a
6t6 mise en place en tout d6but d'occupation. On peut
d6duire d'une telle estimation que les habitants de Da-
rion devaient disposer de rdserves alimentaires impor-
tantes, susceptibles de couvrir la p6riode comprise
entre I'installation et les premiOres r6coltes, en ce com-
pris les six mois d6volus i I'enceinte, soit, au bas mot,
une ann6e compldte. On notera au passage que la n6-
cessit6 de disposer de tel les r6serves al imentaires
semble peu compatible avec I'id6e g6n6ralement ad-
mise que c'est I'appauvrissement du sol qui serait le mo-
teur de l'essaimage des villages rubands.

l l  est 6videmment possible que l 'enceinte ait 6t6
construite en plusieurs 6tapes, mais cette hypothdse
ne s'accorde ni avec les donn6es palynologiques (Heim
1985), ni avec I 'unit6 de conception dont tdmoigne
cette r6alisation et que soulignent aussi les r6currences
morphologiques et dimensionnelles observ6es de site
A site (van Berg 1989). On pourrait dgalement conce-
voir une compl6mentarit6 des travaux agricoles et de
construction, la pr6paration des champs et des pAtures
fournissant un certain nombre de poteaux destin6s aux
habitations comme aux palissades. Mais, en d6linitive,
le temps consacrd i  l 'enceinte est n6cessairement

Fig. 16: Waremme, entrde est.
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soustrait de celui qui est d6volu aux travaux agricoles.
On est donc conduit a supposer que la construction
6tait une entreprise collective requdrant la collaboration
de plusieurs vi l lages. J. LUning (1982 : 23) avait
d'ailleurs 6mis une hypothdse semblable pour I'enclos
de Langweiler 8. En effet, si le nombre de travailleurs al-
fectes i l'enceinte s'6ldve i 20, voire i 50, le temps se
ramdne d 3, voire 1 mois, ce qui devient tout d fait ac-
ceptable.

Cette collaboration a pu prendre au moins deux
formes : un apport direct en main d'oeuvre, hypothdse
la plus simple, ou une aide alimentaire lib6rant la popula-
tion locale des contraintes agricoles. A l'encontre de
cette dernidre hypothdse, on nole que les donndes
6conomiques n'indiquent pas que les populations ruba-
n6es aient 6t6 capables de d6gager d'importants exc6-
dents alimentaires.

Un aulre point important consiste en I'existence si-
multande de sites fortifies et non lortifi6s. En effet,
m6me si le nombre d'enclos, de foss6s et d'enceintes a
notablement augment6 du fait des recherches 16-
centes, i l  ne semble pas que tous les sites ruban6s
aient 6t6 fossoy6s. Cette opposition est susceptible
d'6tre interprdt6e de diff6rentes manidres, i la lumidre
des consid6rations qui suivent.

5.2.1. Facteur g6ographique
Le ph6nomdne de la fortification pourrait d6pendre

de la localisation du site, en l'occurrence i proximit6
d'une l imite de peuplement marqu6e par la val l6e du
Geer. Les autres sites fortifi6s, i commencer par K6ln-
Lindenthal, ont-ils connu une implantation analogue ?

5.2.2. Fadeurs sociaux
Ainsi que nous I'avons soulign6, la construction des

enceintes impliquait vraisemblablemenl la collaboration
de plusieurs entit6s villageoises. Dds lors, deux sous-
hypothdses peuvent 6tre formu16es.

5.2.2.1. Chaque site forlifi6 servait de refuge i la po-
pulation de plusieurs villages avoisinants. A l'appui de

cette id6e, on peut avancer que l'espace interne de Da-
rion comporte une importante zone r6serv6e aux pA-
tures ainsi que la possiblit6 d'avoir de petits champs; le
fait aussi que, tout comme la construction, la d6fense
efficace de I'enceinte n6cessitait une population plus
importante que celle des quatre maisons de Darion (Ta-
bleau lV). En effet, compte tenu de l'estimation de la
population de Darion, m6me i supposer une d6fense li-
mit6e aux trois entr6es et un secteur de 10 m par habi-
tant adulte, il ne pouvait y avoir que quatre d6fenseurs
par porte, nombre manifestement insuffisant pour con-
tenir un assaut d6cid6. Cependant, dans I'hypothdse
d'une organisation d6fensive destin6e A pr6venir des
razzias,le propre de celles-ci 6tant de survenir de ma-
nidre brutale et inattendue, la fonction de "site-refuge"
apparait assez illusoire, i moins de supposer un climat
d'ins6curit6 plus prononcd que celui que nous avons
6t6 amen6s A postuler.

5.2.2.2. Les lortifications s'altachent d des sites par-
ticuliers en raison du statut ou de la richesse de leurs
habitants ou encore de leur caractere sacr6. A
I 'encontre de cette hypothdse, on note que, hormis
certaines variations aisdment interpr6tables en terme
de production et d'6change, ni la richesse, ni la posses-
sion de biens particuliers non plus que I'architecture, ne
distinguent les sites fortifi6s des autres.

6. Conclusion

En r6sum6, les donn6es 6conomiques et sociales
indiquent une organisation complexe et structu16e ?t
plusieurs niveaux. Celle-ci implique I 'existence d'une
forme d'autorit6 supra-locale, susceptible d'harmoniser
les productions sp6cialis6es et compl6mentaires, de 16-
gler les 6changes et de coordonner les travaux collec-
tifs. La nature et la forme de cette autorit6 demeurent
ind6cidables. On notera, cependant, qu'une telle hypo-
thdse s'accorde bien avec la remarquable unit6 dont a
t6moign6 le Ruban6 au filde son dvolution culturelle et
de son expansion territoriale. Elle s'accorde aussi avec
le moddle d'organisation terriloriale propos6 pour le pla-
teau d'Aldenhoven par J. LUning (1982 : 23). Le mo-

Fig. 17: Oleye, profil sud de la fosse 0287226A recoupde par Ie fossd 02870824.
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ddle comporte de petits hameaux ou fermes isol6es et
des entites villageoises plus vastes qui s'intdgrent au
sein d'une cellule territoriale ,.;onstituant une unit6 "ad-
ministrative" eVou sociale, dont la haute vall6e du Geer,
aprds celle du Merzbach, nous fournit un bon exemple.
Pendant longtemps, les recherches consacr6es au Ru-
ban6 ont vis6 i 6tabtir une chronologie pr6cise, d6lais-
sant les aspects 6conomiques et sociaux au profit d'une
conception plus implicite qu'explicite d'un dge d'or
{ond6 sur de petites communaut6s 6galitaires el autarci-
ques vivant au sein de la grande for6t atlantique. Les
6tudes de plus en plus pouss6es de B. Soudsky, C.C.
Bakels, P. van de Velde, J. Luning par exemple, ainsi
que celles qui sont pr6sent6es dans ce travail, montrent
que la soci6t6 ruban6e et son 6conomie sont infiniment
plus complexes et plus structur6es que ne le laissait en-
visager cette vision idyllique.
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Tableau lV - Construction et ddfense de I'enceinte de Darion

1. Estimation de la population

- 4 maisons dont la plus petite postdrieure au d6but de I'occupation.
- 6 habilants par maison (LUning 1982 :26).
So i t :
- en d6but d'occupation : 18 habitants dont + 10 adultes (+ de 12 ans).
- en cours d'occupation : 24 habitants dont + 12 adultes.

2. Construction de l 'encelnte

- P6rim0tre :436 m.
- Fossd : largeur 3 m, profondeur 2 m.
- Volume de terre excavd (foss6, fosses, tranch6es de fondation, trous de poteaux):
t 1 .700m3.
- Poleaux :+ 600 d couper, 6brancher, fendre,lransporter et implanter.
- Clayonnage et divers.

- Estimation en unit6 de travail (1 homme par jour) (Coles 1973) :
- Terrassement : 1,1 mr homme/jour : 1.545
- Poleaux : 6 poteaux homme/jour :
- Clayonnage et divers :

Total unites de travail

100
40

1 . 6 8 5

- Compte tenu d'une population adulte de 10 habitants en d6but d'occupation, travaillant,
hommes, femmes et entants de plus de 12 ans, en continu, i l  taut pres de 6 mois pour
construire I'enceinte. Ce lemps passe i 3 mois pour 20 personnes et a 1 mois pour 50
personnes.

3. Ddfense de l 'encelnte

- Capacit6 d6fensive de la population adulte de Darion en cours d'occupation : 12 adultes i
raison d'un secteur de 10 m par personne, soit 120 m, en admettant que hommes, femmes et
enfants de plus de 12 ans participent 6galement i la d6fense.

3.1. D6lense r6duite aux entr6es

- Longueur totale des entr6es : 127 m.
- La population adulte de Darion peut d6fendre les entrdes mais il n'y aura que 4
d6fenseurs par porte, ce quidiminue notablement I'efficacitd en cas d'assaut.

3.2. D6fense de tout le p6rimdtre

- Compte tenu du p6rimetre de 436 m, la population adulte de Darion est trois fois trop peu
nombreuse pour le d6fendre efficacement.
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lvon JADIN

ECONOMIE DE PRODUCTION
DANS LE RUBANE RECENT DE BELGIQUE
Approche comporotive des industries l i thiques de trois vi l loges

|  .  Limites de l 'expose
Le programme de recherches entrepris depuis 1981

sur plusieurs sites du Haut Geer en Hesbaye li6geoisel
(Keeley et Cahen 1989; Cahen, Keeley, Jadin et van
Berg 1990, ce volume) a livr6 une information el un
mat6riel qui montrent des diff6rences notables dans
l'6quipement matdriel, sp6cialement lithique, et sou16-
vent le probldme de compl6mentarit6s 6conomiques,
r6elles ou virtuelles, entre les diff6rents sites explor6s.

Le site d'Oleye-A/ Zdpe se d6marque de celui de
Darion par un matdriel c6ramique homogdne, qui
r6sulte au moins en partie d'une production propre
attest6e par la ddcouverte d'une fosse de rejets d'un
atelier de potier. La s6rie cdramique du village ruban6
de Darion-Co/ra apparait h6t6rogdne et t6moigne plut6t
de sources d'approvisionnement diff6rentes. L'analyse
du matdriel c6ramique de Waremme-Longchamps, i
peine entam6e, ne permet qu'un rapprochement formel
avec Darion.

La comparaison du mat6riel lithique issu de chacun
des deux premiers sites permet de peindre une image
tout aussi contrast6e que pour la c6ramique. Elle
procdde de I 'examen des premiers inventa i res
g6n6raux2 6tablis pour Darion-Colia, campagnes de
1981 a 1985, et Oleye-A/ Zdpe, de 1986 a 1988.
L'inlormation dont nous disposons pour les deux sites
diffdre en importance et en qualit6 (Tableau 1).

La fouil le du site de Darion a 6t6 men6e sur
l'6tendue du village et de son enceinte. Le mat6riel
provient de fosses associ6es aux maisons dans la zone
d'habitat, comme de rejets plus 6loign6s dans le foss6
ou au-deli de celui-ci, mais aussi de structures li6es A
des activit6s sp6cifiques localis6es dans la zone non
bitie du site.

L'occupation ruban6e i Oleye parait plus 6tendue et
plus importante qu'i Darion. La fouille n'a explord
qu 'une zone essent ie l lement  habi t6e,  dense en
habitations et en fosses d6tritiques.

La comparaison du mat6riel lithique des deux sites
doit en cons6quence utiliser et vdrifier des distinctions
du type zone habit6e et zone artisanale.

Le cas limit6 de Waremme est pr6sent6 en sus dans
la comparaison i seule fin exemplative. ll repose sur les
cinq fosses qui entourent la Maison I fouill6e en 1987 et
ne laisse pas pr6sumer de I'ensemble du site. Toute-
fois, le mat6riel exhum6 d Waremme-Longchamps en
1988 et 1989 consolide les impressions acquises
d'une richesse A la fois en vases f ins, d6cor6s au
peigne, et en c6ramique grossidre. La pr6sence
d'6l6ments des diff6rentes phases de la sequence de
r6duction du silex dans les fosses entourant les deux
maisons, ainsi que dans des fosses d6potoirs, se
trouve 6galement confirm6e.

2. Mosses en pr6sence
Les masses de si lex en pr6sence s'avdrent lrds

differentes (Tableau '1, 2Cme partie). Oleye livre en
moyenne douze fois moins d'artefacts en si lex que
Darion. L'importance du site de Darion tient essentielle-
ment i un petit nombre de losses combl6es par le
ddversement de s6ries de d6chets de debitage et
improprement  qual i f i6es d" 'a te l iers"  depuis  leur
d6couverte. Ces fosses ne jouxtent pas de maison
mais se trouvent au nord du site, en bordure de la zone
non construite, probablement r6serv6e au pAturage et
i des activitds sp6cialis6es.

Si nous limitons la comparaison au nombre moyen
d'artefacts pour les fosses proches des maisons, ou
pour les fosses 6loign6es de 5 m au moins des
maisons,  non compr is  les .a te l iers" ,  Oleye se
singularise toujours par une pauvrete en mat6riel
lithique, deux i trois fois moins marqu6e cependant-
Les d6chets primaires de grandes dimensions au
cortex lrais, ainsi que les outils sur 6clat, les nucl6us sur
6clat et leurs produits s'av€rent particulidrement rares.
L'outillage pr6sente, par ailleurs, les traces d'un usage
prolong6, indice d'un faible renouvellement.

Les fosses de la Maison I de Waremme-Longchamps
apparaissent singulidrement plus riches que celles qui
entourent les maisons de Darion; les d6chets de
d6bitage abondent sans prendre l 'al lure des rejets
massifs observ6s i Darion.
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Tableau 1: Comparaison sommaire de trois sites ruban1s de Hesbaye au point de vue de I'outillage.
le partie : anndes de fouilles; I partie : importance relative de chaque site sur base du nombre de structures
fouill€es et des restes lithiques rdcoltds; 3e partie : nombre moyen d'artefacts par tosse selon la situation de
celle-ci; 4e partie : indice de la mise en valeur des supports laminaires; 5e partie : importance de I'outillage
st6r6otyp6; @ partie : nombre de nuclAus et de frites.

Darion-Colia Oleye-AlZipe Waremme-
Longchamps

Ann6es de fouilles consid6r6es 1 981 -1  985 1 986-1 987 1  9 8 7

Nombre de maisons
Nombre de fosses
Nombre d'artefacts
Nombre d'outils
Poids en kg

4
209

8 6 . 2 1 1
1 . 9 9 4
596

I
8 6

2 . 7 0 2
464
2 5

1
5

1 .605
141
15

Nombre moyen d'artefacts par
fosse (sans les cassons)
- fosses .ateliers"
- fosses a proximit6 des
maisons

- fosses dislantes de + de 5 m
des maisons

3.900

144

60

40

11

250

Rapport lames non utilis6es /
outils sur lames 6 , 8 1 , 6 2 . 4

Pour 100 outils, nombre de
- Outils st6r6otyp6s
- Pidces esquil l6es
- Denticul6s

34
11,4
12,3

46
2,7
3 ,5

46
2 ,1
2 ,9

Nombre de nucl6us
- i lames
- i lames r6utilis6s en percuteur
- A 6clats
- A frites

Nombre de frites

4 9
73
2 7
1 5 8

382

9
2 7
5
1

7
4
2
1

3.  Approv is ionnemenl
en mot idres oremidres s i l iceuses

L'approvisionnement en matidres premieres fait
appel a des sources diversement 6loign6es. l l  r6vdle
des axes de circulation et des circuits d'6changes.

L'outillage poli est r6alis6, dans un ordre d6croissant
d' importance, en roches noires, phtanite d'Ott ignies-
Mousty et grds micac6 d'Horion-Hoz6mont, et en
roches volcaniques ou m6tamorphiques. Ces der-
nidres, probablement originaires de I 'Eifel ou d'Europe
centrale, ne sonl repr6sent6es que sous la forme
d'outils finis et d'6clats de remise en forme, alors que les

roches d'origine plus locale ont 6t6 exploit6es dans des
ateliers particuliers comme i Horion-Hozdmont ou i
Wange et Overhespen, et pr6sentent sur nos sites
hesbignons diff6rents degr6s d'6laboration, de la
pr6forme brute A l 'herminette polie (Dradon 1967;
Caspar 1984; Lodewijckx 1988). Darion, Oleye et
Waremme appartiennent a un ensemble g6o9raphique
de sites partageant une semblable repr6sentation des
di f f  6rentes mat idres premidres des herminet tes
(Toussaint et Toussaint 1982).

En plus du grds quartzite de Wommersom, cinq
vari6t6s de si lex ont 6t6 d6bit6es (Cahen, Caspar et
Ot te 1986:  18-19)  : le  s i lex gr is  c la i r  i  gra in l in  de



lvan JADIN, Economie de production dans le Ruban6 r6cent de Belgique

Hesbaye, qui provient de I'est de I'aire de peuplement
ruban6 de la r6gion, l i  ou les val ldes entai l lent le
Cr6tac6; le silex gris grenu A rapprocher du silex d'Orp;
le si lex gris fonc6 a ponctuations blanches de la
lormation de Gulpen (Limbourg n6erlandais); le silex de
Ghlin, gris mat, extrdmement fin, typique du N6olithique
ancien du Hainaut, le silex d'Obourg, noirtranslucide, et
enfin une armature en si lex blond qui pourrait 6tre
originaire du Bassin parisien (Fig. 2).

La repr6sentation par site de chacune de ces
vari6t6s montre la pr6pond6rance des deux silex locaux
(Fig. 3). A Darion cependant, le silex gris fin de Hesbaye
a 6td exploit6 de fagon pr6dominante et manileste
d'ai l leurs une grande homog6n6it6 l i thologique. Le
cortex en est frais, et presente des traces de nettoyage
de la gangue crayeuse. Waremme et Oleye partagent
leurs approvisionnements entre les deux grandes
var i6 t6s hesbignonnes.  On a I ' impress ion d 'une
diversit6 au sein de chacune des vari6t6s de si lex
utilis6es d Oleye.

Les autres matieres premidres ddbitdes sur les trois
sites compar6s ne sont que laiblement attestees. Le'
silex de Gulpen - 10 pidces i Darion et 10 d Oleye, 13 ir
Waremme-Longchamps - est essentiellement repr6sen-
t6 par des outils sur lame et des lames non retouch6es.
l l  a vraisemblablement 6t6 import6 sous forme de
produits finis et semi-finis. Les rares pieces en silex de
Ghlin, un outi l  trds retouchd sur lame d6bit6e i la
pression i Darion, un autre A Oleye, ainsique I'armature
en silex blond trouv6e i Darion constituent un indice

Fig. 2: Localisation des gites de matidres premidres par
rapport aux sites de Darion (DA), Oleye (OZ) et
Waremme - Lo ngchamps (WLP).

1. Gutpen; 2. Rijkhott-St-Geertruid; 3. Horion-Hozdmont;
4. Orp-le-Grand; 5. Ottignies-Mousty; 6. Obourg; 7.
Ghlin. Autres sites mentionnds dans le texte : 8. Wange
et Overhespen;9. Blicquy. En tram6, le Crdtaci.

oARlot*.col,
tolal = 76.402 arletacts

WAFEMME-Longchamps
lolal = 1.604 artelacts

Fig. 3: Approvisionnement en matidres premidres
siliceuses de trois sites du NAolithique ancien.
Pourcentages 1tablis sur Ie nombre d'artefacfs. SGH :
silex gris de Hesbaye; SGG : silex gris grenu; GQW : gres
quartzite de Wommersom; matdriau brAl6
inddterminable; restes : autres matidres dont la
prdsence est quantitativement faible.

suppl6mentaire de relations avec le Hainaut. Le grds
quartzite de Wommersom est mieux repr6sent6 i
Oleye,  77 p idces,  qu 'a Dar ion et  Waremme-
Longchamps, respectivement 8 et 1 artefact. ll ne I'est
pas sous forme de pidces ruban6es typiques, el
pourrait relever d' industries m6soli thiques, comme
quelques outi ls et d6tai ls techniques - trapdzes,
segments, micro-burins - le suggdrent.

Sur le site d'Oleye, le grand nombre de pidces
br0l6es est i  mettre en relation avec l ' incendie de
plusieurs maisons.

Les habi tants  de 'Dar ion,  Oleye et  Waremme-
Longchamps partagent un approvisionnement local,
homogdne i Darion, h6t6rogdne sur les deux autres
sites. Les approvisionnements it plus longue distance
portent sur des produits laminaires finis ou semi{inis et
des herminettes. Dans ce dernier cas, un organisation
supra-locale est supposde (Toussaint et Toussaint
1982 : 552 sv.).

,(':a i}
m'|ffiit{4
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4. lmportonce des differentes ohoses
I  I  ,  I  l t t . ,oe ro sequence oe oeDttoge

Au sein de la masse du d6bitage, on distingue les
d6chets de l'6pannelage cortical ou d6chets primaires,
les d6chets secondaires, les lames apparemment non
utilis6es et les outils, r6partis d'aprds leurs supports
(F is .4) .

Waremme-Longchamps et Darion montrent le
d6veloppement de loutes les phases de la s6quence
de d6bitage. Au contraire, la composante laminaire -
lames non utilis6es et outils sur lames - domine la s6rie
l i thique d'Oleye, oD les d6chets, peu nombreux, de
petite tai l le et d'origines l i thologiques diverses ne
laissent pas esp6rer de grands remontages.

En ce qui concerne Darion, on conslate une
pr6sence non n6gligeable d'outi ls dans les rejets
massifs, 338 outi ls sur les 1.396 r6cup6r6s dans
I'ensemble du site. Les difl6rentes phases de la chaine
op6rato i re  sont  rep16sent6es en propor t ions
comparables dans la partie industrielle et dans la partie
habit6e du site. Ce ph6nomdne peut s'expliquer de
deux manidres. Les importants rejets des fosses
.ateliers" pourraienl expliquer i eux seuls la pr6sence
de d6chets primaires et secondaires dans I'ensemble
du village par un d6placement vers les autres fosses et

Fig. 4: Les diffdrentes phases de la sdquence de
rdductbn, sur les frors sites analysds.
Pourcentages dtablis sur le nombre d'artefacts. Dans le
cas de Darion-Colia, sont 6galement distingudes des
autres fosses, /es fosses oi des rejets massifs ont 6td
ddversds, qui pdsent sur l'ensemble du site.

DABIOI{
- ablLo aEL!

la pollution de celles-ci. ll n'est d'ailleurs pas assu16 que
les op6rations de ddbitage aient 6t6 r6alis6es i
proximit6 des losses contenant les rejets massifs et
qu'il n'y ait pas eu transport d'une partie de ceux-ci
depuis une ou des aires de travail proches de I'habitat
vers les d6potoirs sp6cialis6s. En ce sens, le mat6riel
liv16 par les fosses d'Oleye, pauvres en d6chets, ne
suggdre pas I'existence d'ateliers de taille dans des
parties non fouill6es du site. Les fosses de la Maison I
de Waremme-Longchamps montrent une s6quence
semblable i celle de Darion, mais sans rejet massil de
ddbitage.

La r6partition des s6quences techniques dans les
fosses pourrait 69alement su996rer I 'existence de
deux modes de d6bitage. L'un, domestique, serait
localis6 autour des maisons, et I'autre, sp6cialis6 et
p l6thor ique,  re l69u6 dans des a i res d is t inctes
d'activit6s. Ces deux modes coexisteraient i Darion,
alors que seule une fabrication domestique serait attes-
tee a Waremme-Longchamps. La sous-reprdsentation
des premidres s6quences de d6bitage, l'importance
relative de l '616ment laminaire, les st igmates d'une
longue utilisation constat6s sur de nombreux outils, et
le faible rapport entre lames non utilis6es et outils sur
lame permettent de d6duire pour Oleye I'importation de
produits semi-f inis ou f inis plut6t que la production
d'outi ls en si lex. Sur aucun de ces deux sites, les
prospect ions n 'ont  s ignal6 jusqu ' i r  p16sent  de
concentration qui r6v6lerait un travail intensif du silex.

5. Choix des supports d'outi ls
Comparer les trois sites sur le plan du support des

outils confirme une dichotomie entre Darion, d'une part,
Oleye et Waremme-Longchamps d'autre part (Fig. 5). A
Oleye, I'absence de d6bitage i grande 6chelle el une
r6serve r6duite de supports se conjuguent avec une
pr6dominance de I 'outi l  sur lame, souvent retouch6.
Les habitants d'Oleye ne disposaient, en guise de
r6serve, que de 16 lames non uti l is6es d'un point de
vue macroscopique pour 10 oulils sur lame, contre 24
suppor t s  b ru ts  pou r  10  ou t i l s  l am ina i res  a
Waremme-Longchamps et 68 i Darion (Tableau 1,
4dme partie). Les dimensions et poids des supports
laminaires paraissent dans l'ensemble plus homogdnes
i Oleye qu'i Darion. Les rejets de d6bitage de Darion
comptent un grand nombre de lames non uti l is6es,
entieres ou fragmentaires, qui donnent I ' impression
d'6tre malvenues ou hors gabarit.

L' importance de I 'outi l lage sur 6clat d Darion doit
correspondre d une mise en valeur opportuniste de
supports al6atoires lrouvds dans la masse des d6chets
de d6bitage. Nous comptons 11 a 12 7" d'outi ls a
posteriori ou i morphologie al6atoire, contre 2 e 4 %
seulement sur les deux autres sites qui renvoienl ainsi A
une image plus classique d'industrie laminaire, avec 4 a
5 outils sur lame pour 1 outil sur 6clat.

A Darion, le fait que plus d'un nucl6us retrouvti sur
deux soit un .nucl6us A frites" (Tableau 1, 6dme partie)

OUTILS ' LrAME

, pEQ!.E19_s_Ec_o 0l18Es
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s'ajoute A celui qu'un outi l  sur deux seulement soit
fabriqu6 sur lame, et confirme I'impression que, chaque
lois qu'on a pu se passer d'utiliser un support standard,
on a d6bit6 ou retouche un support hors norme. On
savait d6jA la fonction de I'outil sans relation stricte avec
le support. A Darion, la ddmarche opportuniste a d0
pr6valoir ld o0 une rdponse culturelle ne s'imposait pas.

l l  est probable que des besoins habituellement
rencontres par un outillage en matieres pdrissables
aienl connu des solutions mettant en oeuvre du silex
r6cup6rd dans la masse des d6chets. Les frites sont
d6bit6es sur la tranche de gros 6clats rejet6s lors du
d6bitage laminaire classique. Elles sont pr6sentes sur
I'ensemble du site. Dans les ateliers, oD les indices
microscopiques d'utilisation apparaissent faibles voire
nuls, el les pr6sentent des pourcentages 6lev6s
d'uti l isation, plus importants encore que dans les
contextes d6tritiques ordinaires (Caspar 1988, texte :
92-93 et 120-121). Techniquement peu exigeant, ce
mode de d6bitage laminaire fournit des produits
sp6cial is6s imm6diatement disponibles pour des
usages spdcifiques. Les frites ont souvent 6t6 reiet6es
dans les amas m6mes o0 leurs nucl6us ont 6t6
r6cup6r6s comme en at testent  les premiers
remontages eflectu6s (Cahen 1988 et comm. pers.).
Cet outil devait correspondre i un usage d6termin6,
particulidrement developp6 dans la zone artisanale du
site, A proximit6 des amas de d6bitage.

6. Le grophique cumulotif
La constitut ion de graphiques cumulati fs est

inattendue A propos du N6olithique ancien. Bien que
subjectifs, ces graphiques permettent cependant de
comparer ais6ment des assemblages l i thiques et de
meltre des divergences en 6vidence (Fig. 6). lci
encore, Oteye et Waremme-Longchamps se s6parent
de Darion. Les deux premiers sites possddent lorce
grattoirs sur lame, lames de faucille, lames i retouches
marginales, troncatures, et surtout lames retouch6es.
Ces dernidres forment une cat6gorie fourre-tout qui
regroupe des outils i morphologie non st6r6otyp6e : li
o0 une forme pr6cise de la trousse i outils ruban6e
n'est pas requise, I'outil est fabriqu6 sur lame, sur 6clat
ou sur bloc, suivant le type de support brut de r6serve
que I'importation ou la fabrication laisse subsister. La
d6marche conceptuelle qui sous-tend cette classe
d'outils parait 6tre la m6me pour les pidces esquill6es et
les denticu16s de Darion.

7. R6sultots
De cette premiOre approche comparalive des

industries lithiques des sites de Darion, d'Oleye, et
accessoirement de Waremme-Longchamps, nous
retiendrons que le matdriel prdsente une typologie
classique (Cahen, Caspar et Otte 1986) et r6vdle une
utilisation des matidres premidres sans surprise. Le
silex d6bit6 est presque exclusivement d'origine locale.

Fig. 5: Comparaison de l'outillage au point de vue des
supports.
Pourcentages 'tablis sur le nombre d'aftefacts.

ll se prdte ais6ment au d6bitage, mais compte de
fr6quentes imperfections qui entrainent d'importants
d6chets. Les rares pidces allochtones consistent en
6l6ments des dernidres phases de la chaine op6ratoire
- outils ou supports - et pr6sentent d'autant plus de
stigmates d'une longue uti l isation qu'el les ont 6t6
importdes de loin.

Darion t6moigne d'une activit6 de d6bitage intense
en une zone non bAtie, dddi6e i des activit6s
artisanales et pastorales (Heim 1985 : 39). Quelques
fosses concenlrent 75 t" de I'industrie en silex; elles
sont les seules d documenter chacune des 6tapes de la
chaine op6ratoire. L'aspect massif des rejets et leur
localisation pr6f6rentiel le accusent le caractdre
sp6cialis6 d'un type de travail du silex A Darion, tourn6,
semble-t-il, vers l'exportation, alors que coexisterait un
d6bitage qu'on pourrait quali f ier de domestique. l l
faudra pr6ciser les modalit6s de celui-ci et les
interf6rences spatiales entre ces deux modes de
production.

A c6t6 de la production exc6dentaire constat6e d
Darion, on observe une circulation en sens divers de
produits d6bit6s. Ainsi, retrouve-t-on, en Hesbaye
li6geoise, des lames et outils en silex de Gulpen, tandis
qu'en Hainaut occidental le silex hesbignon repr6sente
jusqu'i 25 "/" de I'outillage de sites ruban6s mais ne
correspond au mieux qu'i 4 "h de la masse totale de

OUTILS ] LAME
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leur industr ie de si lex (Constant in 1985; Deramaix
1988). Dans certains cas, il semble m6me qu'on puisse
6tablir I 'existence d'6changes crois6s. Ainsi, deux sites
ruban6s du Brabant septentrional, Wange et Overhes-
pen, sont caractdris6s par une quantit6 anormalement
6lev6e de pidces en phtanite d'Ott ignies-Mousty, qu' i l
s 'ag isse  de  d6chets  de  ta i l le  ou  de  pr6 formes
d'herminettes. L'industrie de silex se limite sur ces sites
a des produits fagonn6s en si lex de Hesbaye (Lode-
wijckx 1988). Les ateliers de fabrication d'herminettes
en grOs micac6 d'Horion-Hoz6mont t6moignent par ail-
leurs d'une product ion sp6cial is6e d rayonnement
r6gional (Dradon 1967).

La s6r ie l i th ique d'Oleye, pauvre en produits des
phases ini t ia les de la chaine op6ratoire, parai t  rdsulter
de I ' importat ion de produi ls pr incipalement laminaires
que nous retrouvons fr6quemment retouch6s et abon-
damment ut i l isds. Si  ce n'est a l 'occasion d'op6ral ions
ponctuel les, isol6es et part iel les, on n'a pas d6bit6 de
silex i Oleye; le travail de ce dernier matdriau se limite d
la retouche d'out i ls am6nag6s sur des supports
d'or igines diverses.

Waremme-Longchamps pr6sente, pour autant que
I'on puisse en juger, une image interm6diaire d'un site i
d6bitage laminaire plus classique, li6 a I'habitat.

Les out i ls sur 6clat ou sur bloc, a poster ior i  ou
aldatoires, les pidces encoch6es et esqui l l6es, les
nucleus d frites, dominent l ' industrie de Darion au point
de donner des impressions fausses sur la struclure de
I'assemblage lithique. Ces pidces montrent l 'opportu-
nisme de certains processus de labrication. La r6cup6-
rat ion de supports,  qui  seraient rejetes dans une
s6quence laminaire classique, permet d'6conomiser de
la matidre premi6re mais produit ainsi des artefacts
atypiques. Parmi ceux-ci  f igurent nombre d'out i ls
r6pondant d des besoins pour lesquels la tradi t ion
culturel le ruban6e ne devait  pas apporter de solut ion
toute faite.

Fig.6: Graphique
cumulatif de l'outillage
ruban1.
Les outils sur lames
occupent la partie
gauche de la figure.
En pour-cent, sur le
nombre d'outils.

Les premidres comparaisons du materiel lithique de
trois sites du Haut Geer indiquent une r6alit6 complexe
et structurde, qu'ilfaudra pr6ciser. Elles permettent de
supposer I'existence de productions sp6cialis6es et
compl6mentaires et d'6changes r6guliers"

Les var ia t ions constat6es dans l '6quipement
matdriel des sites contrastent par rapport a la stabilit6 de
I'outillage ruban6. L'absence de diff6rence stylistique,
chronologique ou cuiturel le marqu6e entre les sites
6tudi6s inc i te  i  rechercher  des expl icat ions
6conomiques et sociales en accord avec les moddles
d'organisation territoriale propos6s pour la vall6e du
Haut Geer (Cahen et a\.1990, ce volume).

lvan JADIN.
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique,

section "Anthropologie et Prdhistoire",
rue Vautier,29, 1040 Bruxelles.

Notes

1. Cette dtude a 6t6 r6al is6e dans le cadre du
programme de recherches  .Hab i ta t ,  m i l ieu  e t
techn iques  au  N6o l i th ique anc ien" ,  p rogramme
commun d l ' l .R.Sc.N.B. et I 'Universi ty of l l l inois at
Chicago, qui b6n6ficie de subventions du FRSFC-lM et
de la NSF.

2. Inventaires et d6comptes arr6t6s au 22n2188.
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Andre GOB

DU MESOLITHIQUE AU NEOLITHIQUE EN EURCPE
NCRD-OCCIDENTALE:
UN POINT DE VUE DE MESOLITHICIEN

I . Etot de lo question

En 1983, j'aipropos6 un moddle 96n6rald6crivant le
processus de passage d'un mode de vie m6solithique A
un mode de vie n6olithique dans le nord-ouest de
I'Europe (Gob 1983). Dans ses grandes lignes, ce mo-
ddle est polyg6n6tique et polycentrique : les traits cul-
turels du Ndolithique ancien de nos r6gions peuvent
6tre endogOnes (m6solithiques) ou exogdnes (i.e. im-
port6s); les diffdrents groupes cullurels du Ndolithique
ancien (dans nos r6gions : Ruban6, Blicquyen, C6rami-
que du Limbourg) ne d6rivent pas l'un de l'autre mais
constituent autant de cenlres de cristallisation du N6oli-
thique.

Dans la discussion de ces ph6nomdnes, on gardera
ir l'esprit les trois remarques suivantes :

1.1. l l  importe de bien dist inguer les ph6nomdnes cul-
turels et d6mographiques : c'est la diff6rence entre mo-
ddles migrationniste et diffusionniste.

Les moddles puremenl migrationistes, tel celui pro-
pos6 par Ammerman et Cavalli-Storza (1973), ne r6sis-
tent pas i I'analyse, tant la vitesse de diffusion du Danu-
bien ou du Cardial, par exemple, implique des taux de
croissance d6mographique irr6els (dans le cas du Danu-
bien, j'ai calcul6 que la population devrait doubler tous
les six mois !).

ll nous faul donc adopter des moddles d6rnographi-
ques qui concilient une diffusion des traits culturels du
N6olithique (les espdces v6g6tales, et sans doute ani-
males, domestiqudes, le moddle de la ferme danu-
bienne, le polissage de la pierre (?), les villages...) avec
une relative stabilit6 d6mographique, excluant toute mi-
gration quantitativement importante.

Dans I'option inverse, on ne peul 6luder la question
du devenir des populations m6solithiques :

;-mlgratlon vers d'autres horizons : vers ou ? si I'on re-
fuse l'id6e du suicide collectif dans l'Atlantique comme
les lemmings chers i Edward T. Hall, seules les lles Bri-
tanniques offrent un exutoire suffisant. Mais cette solu-
tion est en discordance totale avec les donn6es arch6o-

logiques : le trapdze et ses d6riv6s ne seront jamais
pr6sents en Angleterre.
- extermlnatlon : est-ce r6ellement concevable et
quelle devait 6tre I'importance de I'immigration n6olithi-
que ? En outre nous n'en poss6dons 6videmment au-
cune lrace.
- coexastence plus ou moins pacifique dans des 16-
gions voisines : cette hypothdse a 6t6 d6fendue i de
nombreuses reprises, en particulier pour les r6gions sa-
bleuses de Campine ou du Tardenois, sur la base, no-
tamment, des datations C14. Je discuterai ci-dessous
ce probldme de datation, en concluant i l'absence de
perdurance d6celable des industries m6solithiques. En
oulre, rien dans I'analyse de ces industries ne vient
6tayer I'hypothdse de la coexistence; ni l'dvolution des
armatures, qui, au contraire, d6bute dans le M6solithi-
que r6cent pour se prolonger dans le N6olithique, ni la
pr6sence de microlithes dans des industries n6olilhi-
ques post6rieures (voir par exemple mon analyse du gi-
sement Michelsberg de Kruishoutem : De Laet e.a.
1982 :1  1 -32 ) .
- assimilat ion : c'est l 'hypothdse la plus probabte,
mais quelle part repr6sentent alors les populations im-
migr6es dans "le" N6olithique? Majoritaire: cela repose
le probldme des impossibilit6s ddmographiques d6-
nonc6es ci-dessus. Minoritaire: on peut alors parler
d'une assimilation des immigrants n6olithiques par les
autochtones, du moins sur le plan d6mographique
(mais non culturel); c'est ce que j'appelle "un moddle
avec une relative stabilit6 d6mographique".

1.2. L'6chelle chronologique dans laquelle on se place
est importante : une g6n6ration, un sidcle, un mill6-
naire. D. Cahen et E. Gilot (1983) ont bien montr6la ra-
p id i t6  d 'appar i t ion du ph6nomdne ruban6 sur
I'ensemble de la zone concern6e, qui se passe dans un
sidcle d'intervalle au maximum. Depuis l'inventaire de
1983, de nombreuses autres dates C-14 ont 6te pu-
bli6es. Les donndes actuelles confirment largement les
conclusions de Cahen et Gilot (Gob 1990).

La contemporanditd du Blicquyen et du Ruban6 est
encore controvers6e, principalement sur la foi des mo-
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ddles 6volutifs propos6s pour la cdramique. Aux argu-
menls radiom6triques, cependant, s'ajoutent ceux tirds
de I'analyse des industries lithiques et des donn6es pa-
lynologiques pour appuyer la thdse de la contempora-
n6it6, largement attest6e, dgalement, par la concomil-
tence des deux c6ramiques dans les m6mes fosses.

On peut citer, pour le Blicquyen :
- d6bilage (pression) plus proche de celui du Mdsolithi-
que que du Ndolithique moyen;
- microburins i Blicquy mais nidans le Ruban6 nidans le
N6olithique moyen;
- traits d'origine "N6olithique ancien m6ridional";
- implantation dans un paysage vierge et non pas d6ji
colonis6 et d6bois6 par deux ou trois sidcles
d'agriculture danubienne.

La question de la c6ramique du Limbourg est plus
d6licate, en particulier parce qu'il s'agit d'un ensemble
industriel et culturelles mal d6fini. Pour ma part, j'y vois
actuellement un artetact de la recherche, quisyncrdtise
les apparitions, en milieu ruband, de plusieurs autres
ph6nomdnes ou entit6s culturels qui restent i ddfinir
mais qui sont aussi 6trangers au milieu danubien que
peut l'Ctre le Blicquyen. Certaines de ces entitds cuttu-
relles sont sans doute antdrieures au Rubane : I'analyse
d6taill6e de la stratigraphie de quelques fosses de la
Place Saint-Lambert i Lidge (Gob 1986) a rdv6l6 que ta
c6ramique du Limbourg s'y comportait comme
I'industrie m6solithique y incluse et que I'une et I'autre
avaient sans doute subi une histoire comparable : pr6-
sence d la surface du sol avant le creusement de la
losse puis enfouissement naturel aprOs I'occupation
ruban6e. Mais I'analogie s'arrdte li : I'industrie lithique
m6solithique est, typologiquement, un mitldnaire plus
viei l le.

D'autre part, certains traits culturels montrent une
6volution de longue dur6e qui embrasse Mdsolithique
r6cent et N6olithique ancien. J'analyseraici-dessous le
cas des armatures mais on peut citer aussi I'utilisation
d'un m6me mat6riau, d'excellente qualit6, plut6t rare et
trds caract6ristique, le grds-quartzite de Wommersom,
ainsique la pr6sence dans le M6solithique localcomme
dans le N6olithique ancien de tout un outillage en roche
plus ou moins abrasive (grds, quartzite, psammite).

1.3. On ne saurait restreindre le champ de vlsion d la
Belgique, ni m6me i I'espace entre Rhin et Seine; de
nombreux ph6nomdnes concernent l 'ensemble de
l'Europe. L'apparition des traits propres au Castelnovien
et i ses 6pigones (composante K de Kozlowski) est
quasi synchrone sur I'ensemble de I'Europe; le Blic-
quyen se caract6rise par une conjonction d'influences
centre-europdennes (Ruban6) et mdridionales (van
Berg et Cahen 1986).

D'ai l leurs, en m6me temps que l 'univers ouest-
danubien s'est vu boulevers6 par la ddcouverte de plu-
sieurs groupes culturels qui lui 6taient dtrangers, le

N6olithique ancien m6diterranden - le Cardial - a subi
une r6volution comparable : d'autres groupes, non car-
diaux, ont 6t6 individualis6s en Espagne, en France, en
Italie du Nord, tandis que I'influence cardiale se voyait
dtendue largement au-deli de la zone mdditerra-
n6enne jusqu'i l'Atlantique et la Loire (voir notamment
Roussot-Larroque et Th6venin 1984; Roussot-
Larroque e.a.1987).

2. Le Mesolithique r6cent
enke Rhin et Seine

Sous le terme M6solithique r6cent, je comprends
I'ensemble des induslries i d6bitage r6gulier de style
Montbani et a trapdzes, A savoir, pour nos r6gions, le
RMS/B et le Montbanien (Gob 1985a, 1985b). On peut
synth6tiser comme suit les traits principaux de
l'dvolution de ces deux groupes.

2.1. La chronologle G-14
La chronologie des 7e et 6e milldnaires avant J.-C.

(en dates calibrdes) peul 6tre pr6cis6e, pour nos 16-
gions (Belgique et Pays-Pas au sud de la Meuse), par
un ensemble de plus de 60 datations C-14 dont vingt
concernent des gisements m6solithiques rdcenls (pour
le Ndolithique, seules les dates antdrieures a 6000 B.P.
ont 6td prises en compte). La fBure 1 en prdsente !a 16-
partition, deux sidcles par deux sidcles (sidcles r6els,
de 100 ans), en dates calibr6es;l'axe de droite est gra-
du6 de fagon irr6gulidre et traduit I'exlr0me variabilit6 du
temps C-14 a cette 6poque.

On constate que le recouvrement entre les deux s6-
ries est faible, surtout si lbn tient compte du fait que les
dates ndolithiques ant6rieures i 5400 B.C. doivent pro-
bablement 6tre attribudes A un vieillissement apparent
d0 d la combustion, intentionnelle (bois de chauffage)
ou non (bois de construction), d'arbres Ag6s de plu-
sieurs sidcles. On ajoutera qu'il existe plusieurs data-
tions postdrieures a 4600 8.C., non reprises sur le gra-
phique, qui concernent des s6ries m6solithiques : une
seule esl ant6rieure a 5500 B.P. (Weelde-Paardsdrank
: 5710+/-80 B.P.), les autres s'dtalant entre 5380 et
1000 8.P., avec une majorit6 de dates postdrieures d
4000 8.P.. Ce trds large 6talement, sur des p6riodes
o0 l'existence de groupes m6solithiques ne peut 6tre
serieusement envisag6e, en m6me temps que
I'incoh6rence des industries concern6es (Mdsolithique
r6cent, mais aussi Mdsolilhique ancien comme i Hols-
beek ou Schulen), montre qu'il s'agit de datations sur
des 6chanti l lons pollu6s ou perturb6s aprOs
I'occupation mdsolithique. Le substrat sableux de la
plupart de ces sites en est sans doute la cause (Gob
1 seo).

De cette argumentation, on concluera :
- qu' i l  n'existe pas d'6l6menls chronologiques

fiables attestant d'une occupation m6solithique de nos
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r6gions (y compris la Campine anversoise) aprds 5.200
B.C . ;

- que la contemporan6itd 6ventuelle (recouvrement)
entre M6solithique r6cent et N6olithique ancien se li-
mite A deux sidcles maximum;

- que la documentation est trop limit6e pour qu'on
puisse tenter une analyse sur une 6chelle rdgionale, et
en part icul ier une comparaison entre les zones sa-
bleuse et l imoneuse.

2.2. Les sltes
La r6partition des sites mdsolithiques s'oppose,

dans une large mesure, i celle des sites n6olithiques
anciens : les premiers sont quasi absents de la r6gion li-
moneuse de moyenne Belgique. On ne saurait cepen-
dant y voir un argument en faveur de I'hypothdse de la
coexislence, dans des r6gions diff6rentes, d'un M6soli-
thique tardif et du N6olithique ancien. L'absence de gi-
sements m6sotithiques dans la zone l imoneuse
s'explique par des consid6rations g6omorphologiques.
En elfet, I'analyse d6taill6e des sites danubiens r6cem-
ment fouill6s en Hesbaye a monlre (Langohr et Sanders
1985) que le sol ancien, lors de I 'occupation danu-
bienne, se trouvait i au moins 40 cm, et jusqu'i 70 cm,
au-dessus du sol actuel.

Dans ces conditions, les sites
m6solithiques qui se trouvaient sur
les plateaux bomb6s limoneux ou
en bordure de ceux-ciont 6t6 com-
pldtement d6truits par l '6rosion,
tandis que ceux qui se seraient
trouv6s dans le fond des vallons
sont enfouis sous le colmatage.

2.3. La slructure de produc-
t i on

Dans ce domaine. les donndes
sont malheureusement trds rares.
Les faunes conserv6es (Gr. du Co-
ldoptdre, Abri de Loschbour) sont
des faunes sauvages domin6es par
I 'aurochs (Loschbour) ou le cerf.
On ne peut passer sous silence la
p16sence impor tante (1/3 des
restes) de chdvres au Col6optdre
(Cordy 1983). Malheureusemenl,
le contexte de cette faune m'incite
i penser qu'elle n'est pas associ6e
i I'industrie, cette dernidre posant
par ailleurs probl0me.

Les vestiges v6g6taux sont
aussi rares :outre des coquilles de
noisettes, seuls deux ou trois
graines d'une petite l6gumineuse
(vesce ou gesse) ont 6t6 recueillies
d la Station Leduc. Malgr6 leur petit
nombre,  e l les repr6sentent  un
point, bien septentrional, d'une

carte de rdpartition qui ne cesse de s'6toffer et qui at-
teste la cueillette, sinon la cullure de ces v6g6taux,
bien avant I'inlroduction des c6r6ales.

2.4. L'outl l lage l l thique
Le M6solithique rdcent se distingue nettement du

Mdsolithique ancien par I'apparition d'un nouveau style
de ddbitage, plus r6gulier et produisant des lames plus
larges. Ce dernier, sous des lormes vari6es, apparait de
lagon concomittante dans loute I'Europe au milieu du
Tdme milldnaire B.C. (vers 7800 B.P.). En m6me temps
apparait une nouvelle gamme d'armatures, les tra-
pdzes, qui supplante plus ou moins vite selon les 16-
gions les formes traditionnelles (triangles, pointes, seg-
ments).

L'importance de ce ph6nomdne, qui affecte toute
l'Europe et modifie profond6ment le visage du M6soli-
thique, ne doit pas 6tre sous-estim6e. L'6volution des
formes de trapdze est bien perceptible i travers les
dates C-14 et s'accompagne notamment du d6velop-
pement des lames i retouche Montbani. Cette 6volu-
tion conduit, dans nos rdgions, aux armalures trapdzol-
dales ou triangulaires i retouches inverses plates et
finalement aux armalures danubiennes.
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Dans les r6gions voisines, d'ailleurs, une 6volution
paral ldle se dessine, preuve une fois de plus de
l'ampleur spatiale des courants d'innovation des le
M6solithique r6cent. Dans le Castelnovien, on observe
l'6volution, i partir de formes dd trapdzes diffdrentes de
celles de nos r6gions, des pidces i retouches inverses
envahissantes quiconduisent aux fldches de Chateau-
neuf et de Montclus, i la fl6chette i base concave (Gob
1985a:20-22) et finalement aux pointes de la Grotte
Gazel, pointes qui sont pr6sentes avant I'apparition du
Cardial pour se maintenir dans celui-ci. Dans le bassin at-
lantique, on constate une pareille evolution avec le d6-
veloppement des triangles et segments du Betey
(Roussot-Larroque 1977), et plus au nord, les pointes i
6peron du Retzien de Rozoy (1978:750-753). Dans
l'est de la France, enfin, la pointe de Bavans (Bintz) est
pr6sente dans le 6dme milldnaire avanl I'apparition de la
c6ramique (C.5 de Bavans, mais cette couche souldve
certaines questions quant i sa mise en place).

La question de lbrigine m6solithique de la pointe da-
nubienne ne doit plus laire de doute :
- elle apparait en contexte mdsolithique avant la pr6-
sence du Danubien;
- elle s'inscrit dans l'6volution typologique des arma-
tures m6solithiques et cette 6volution se prolonge dans
le N6olithique ancien;
- elle n'apparait pas A I'est du Rhin, nidans le M6solithi-
que nidans le Ruban6, ou elle ne manquerait pas d'6tre
prdsente sielle 6tait originaire de ce groupe culturel.

La pr6sence d'herminettes typiquement rubandes
dans plusieurs gisements, dont un de fouille r6cente
(station Leduc), souldve la question de l'origine de ce
type d'objet : est-il concevable que les mdsolithiques
aient d6veloppd la technologie du polissage de la pierre
et, si oui, dans quel but ? Dans I'hypoth6se contraire,
comment expliquer la presence de ces pidces sur des
gisements m6solithiques r6cents ?

2.5.  St ructure d 'habl ta t  e t  d lmenslon des
s i tes

Comme l'a observ6 R. Newell (1973) pour les Pays-
Bas, la taille des sites m6solithiques s'accroit au cours
du temps, sion en juge par leur superficie et le nombre
d'arlefacts recueillis. Ces observations sont consid6-
r6es comme le signe de I'accroissement de la densit6
de population et d'une tendance i la s6dentarisation,
ces deux 6l6ments 6tant sans doute lids.

Les structures d'habitat en pierre d6crites i la Station
Leduc (Gob et Jacques 1985) t6moignent de la m6me
tendance.

3. Elements de conclusion

De ce qui pr6cdde, on peut d6duire les 6l6ments
suivants :
- pas de passage au N6olithique sui generi;

- pas de coexistence longue entre M6solithique et
N6olithique;

- pas de ddg6nerescence des groupes mdsolithiques,
au contraire;

- pas de traces 6videntes d'un N6olithique
pr6-c6ramique, ni d'une c6ramique pr6-n6olithique;

- les traits culturels directement li6s i l'agriculture sonl
incontestablement intrusifs : ferme (longue maison),
c6r6ales, sans doute la faune domestique;

- quelques 616ments, notamment dans l'industrie
lithique, t6moignent d'une certaine forme de
continuit6.
Dans ces condilions, "le" moddle de ndolithisation

propos6 est celui d'un N6olithique intrusif, avec des
mouvements limitds (voire tr6s limit6s) de populations
d'origine diverses (est et sud), assimil6es rapidement
par un substrat autochtone majoritaire dont la propre
6volution avait pr6par6 le terrain pour une assimilation
rapide.

A la r6flexion, le terme de n6olithisation est ambigu:
d'une part, d'un point de vue conceptuel, il fait r6f6-
rence au(x) processus de passage d'un mode de vie i
l'autre; d'autre part, s'agissant d'une r6gion, il d6signe
simplement la fagon dont "le N6olithique" s'implante
dans cette r6gion, quelle que soit par ailleurs I'origine
culturelle de ce N6olithique.

Je pense qu'il nous faut restreindre I'emploi de ce
terme au seul premier sens et qu'il ne peut d6signer
que des stades culturels ant6rieurs dans leur d6velop-
pement au Neolithique compldtement constitud repr6-
sent6, dans nos r6gions, par le Ruban6 et le Blicquyen.

Pour nos r6gions d'Europe Occidentale, je propose
donc d'appliquer le terme i la phase r6cente du M6soli-
thique, duranl laquelfe les phdnomdnes 6voqu6s ci-
dessus se placent et conduisent i l'adoption d'un nou-
veau rnode de vie.

Dans cette optique, on peut voir le Mdsolithique
constitu6 de deux pans: l 'un, 6plpal6oli thlque, se
situe dans la continuit6 des cultures pal6olithiques, tout
en s'en ddmarquant progressivement, I'autre, phase de
n6ollthisatlon, conduisant au Nd'olithique.
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Poul-Louis von BERG

CERAMIQUE DU LIMBOURG ET NEOL]THISATION
EN EURCPE DU NORD OUEST

|  .  Lo C6romioue du Limbourq

1 .1 .  Ex tens ion
La collection de tessons non ruban6s et non bl ic-

quiens nomm6e C6ramique du Limbourg (CL), d'aprds
la 169ion des premidres d6couvertes, rassemble actuel-
lement plus de deux cents vases r6partis dans plus de
soixante sites sur un terri toire de quelque cent mil le
kmz, soit une grande partie de I'espace compris entre le
Rhin et la Loire (Carte 1). Si les vases "limbourg" sont
parlois d6couverts hors de tout contexte arch6ologi-
que, on les trouve surtout dans des fosses creus6es
par des soci6t6s n6olithiques anciennes qui possddent
leurs propres lraditions c6ramiques, lithiques et archi-
tecturales : Ruban6 ancien (RA), Ruband r6cent du
Nord-Ouest (RRNO), Ruban6 r6cent d'Alsace et de
Champagne (RRA) et Ruban6 r6cent du Bassin parisien
(RRBP). Tout dernidrement, des tessons Limbourg ont
et6 mis au jour dans le site Vil leneuve-Saint-Germain
(VSG) de Villeneuve-la-Guyard, dans I'Yonne (Prestreau
et a/. 1988). Originale et ubiquiste, la C6ramique du Lim-
bourg (CL) provient donc en gdneral, mais pas exclusi-
vement, des habitats ruban6s.

1.2.  DOf in i t ion
Selon la d6linilion classique, la CL se caractdrise par

une pAte mal compacl6e, un d6graissant osseux, une
cuisson r6ductrice ir coeur et oxydante en surface. La
forme dominante est une coupe plus ou moins haute et
ouverte, i bord 6paissi; celle-ci est accompagn6e de
quelques 3/4 sph6riques el de quelques boutei l les.
Les coupes comportent parfois des perforations en
ligne sous le rebord. Les appendices de pr6hension,
boutons i perforation verticale simple ou double, sont
peu abondants. Des d6cors, r6alis6s au poingon et
munis d'une organisation radiale centr6e au fond, occu-
pent toute la hauteur de la panse. Ces traits distinguent
la CL aussi bien du Ruban6 que du groupe de Blicquy -
Villeuneuve-Saint-Germain (BQY-VSG; van Berg 1 982),
m6me si elle possOde quelques attributs en commun
avec ce dernier, tels que le d6graissant osseux, des
formes en coupe et des rang6es de petits boutons ap-
pliqu6s au plus grand cercle de la panse.

1.3. Datation
La CL apparait associ6e au Ruban6 ancien (style de

Flomborn) en Limbourg n6erlandais et belge, ainsi
qu'en Lorraine et en Alsace, ce qui ne signifie pas
qu'elle ne puisse 6tre plus ancienne. En effet, les d6-
couvertes isol6es ne sont pas dat6es et le Ruband
n'esl parvenu dans nos r6gions qu' i  sa phase an-
cienne. En Hainaut et en Bassin parisien, la CL n'esl
pas attest6e avant le Ruban6 r6cent.

1.4. Interpretation
Les explications du ph6nomdne Limbourg propo-

s6es jusqu'ici sont ins6parables de l'histoire de sa d6-
couverte. Celle-ci peut Ctre divis6e en trois phases :

- 1936-1974 : aprds que Buttler et Haberey ont trou-
v6 les lragments d'une trentaine de vases non ruban6s
lors de la foui l le de K6ln-Lindenthal dans les ann6es
20'-30', les lrois d6cennies suivantes ne voient que
des d6couvertes sporadiques. l l  faut attendre les
{ouilles de Modderman en Limbourg n6erlandais aprds
1960, pour que de nouveaux tessons suscitent des
rapprochements avec les pr6c6dents (Modderman
1970). L'ann6e 1974 est marqu6e par la premiare publi-
cation d'une trouvaille isol6e sur sol sableux , i Kesse-
leyk (Modderman 1974).

- 1975-1982 : une c6ramique apparent6e i la pr6c6-
dente est mise en 6vidence par Constantin, tant dans le
site RRNO d'Aubechies en Hainaut occidental (Con-
stantin ef a/. 1981a), que dans des villages RRBP de la
vall6e de I'Aisne (Constantin 1976, 1978; Constantin ef
a/. 1981b). Quelques ddcouvertes sont faites en Alle-
magne (Modderman 1981).

- 1983-1988 :avant et aprds la publication d'un nou-
veau corpus par Constantin (1985), de nombreux cher-
cheurs retrouvent et d6couvrent de la CL dans des col-
lections anciennes, ou bien lors de prospections et de
fouil les en Rh6nanie-Westphalie (Bridger ef a/. 1985),
en Limbourg n6erlandais (Brounen 1985; Brounen el
a/. 1988 a-b), en Belgique (Rousselle 1984; Lodewijckx
1988; Cahen et a\.1985), dans la val lee de I 'Yonne
{Carr6 1980), au Luxembourg (Lohr et al. 1985), en
Champagne (Tappret ef a/. 1988), en Lorraine (Blouet
etal. sous presse; Schmidgen 1986) et en Alsace (Jeu-
nesse et al. 1982), pour ne citer que les principaux.
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Carte 1: Lieux de ddcouverte de tessons attribuds A Ia Cdramique du Limbourg : 6tat du corpus d la fin de 1988.

Belgique:29. Rosmeer; 30. Vlijtingen; 31. Bassenge; 32. Lidge;33. Horion- Hozdmont;34. Crisn0e;35. Oleye;
36. Waremme; 37. Berloz; 38. Darion; 39. Omal-Vicinal; 40. Overhespen; 41. Wange; 42. Thines;
43. Saint-Denis;44. Aubechies.

Lu xe mbou rg : 45. M ede rn ach - S ave lfu rn ; 46. H e spd rang e.
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Carte 2: Groupes n*olithiques anciens en Europe du Nord-Ouest. RRNO: Ruband rdcent du Nord-Ouest. RRA:
Ruband rdceit d'Atsace.'RRW: Ruband rdcent du Wurtemberg. BQY: Groupe de Blicquy. VSG: Groupe de
V i ll e neuv e - S ai nt- G e rmai n.

Pendant les premidres phases de la recherche, le Ru-
ban6 6tait consid6r6 comme le seul courant de n6olithi-
sation parvenu dans le nord-ouest de I'Europe. De ce
fait, aprds avoir 6t6 d6sign6e comme "import6e" par
Buttler et Haberey, sans que ceux-ci se soient pronon-
c6s sur ses origines, la CL pouvait 6tre interpr6t6e soit
comme une production particulidre de potiers ruban6s,
soit comme I'oeuvre d'artisans m6solithiques partielle-
ment acculturds par les Rubands (Modderman 1981;
Constantin 1985). Cette derniere hypothdse 6tait ap-
puy6e par la muttiplication des trouvailles isol6es sur sol
sableux ou grdseux, en dehors des zones d'habitat ru-
ban6. Or, depuis 1983 environ, trois facteurs nouveaux
ont profond6ment modifi6 le contexte et I'orientation de
la recherche:

1")dans le sillon rh6no-mosan comme en Bassin pari-
sien, des fosses ruban6es ont livre de la poterie non ru-
ban6e inassimilable i la C6ramique du Limbourg :c6ra-
miques de La Hoguette (CH) et du groupe de Blicquy
principalemenl;

2o)des sites ndolithiques anciens ont 6t6 identifi6s
dans le centre-ouest et sur la fagade atlantique de la
France, comblant ainsi i I'ouest l'hiatus g6ographique
s6parant le Bassin parisien des rivages mdditerrandens
et de la cote atlantique de la P6ninsule ib6rique;

3")on a pu montrer que tous les styles c6ramiques
non rubands (RRBP, BQY-VSG, CL, CH) ddcouverts
entre le Rhin et la Loire (Carte 2) presentaient des atlini-
l6s avec les styles n6olithiques anciens du sud-ouest
de I'Europe (Carte 5) et que, le cas 6ch6ant, ces res-
semblances dtaient compl6tdes par celles des indus-
tries lithiques et des objets de parure (Lichardus-ltten
1986; Roussot-Larroque sous presse; Jeunesse 1987;
van Berg 1987;van Berg elal. sous presse). La conju-
gaison de ces facteurs ldgitime une r6vision du corpus
de la CL, et une rdinterpretation de celle-ci dans le
cadre de la n6olithisation de nos r6gions. En effet, ras-
sembl6 sur la base d'attributs communs des poteries, ce
corpus 6tait scell6 jusque-li par son caracldre non ruba-
n6.  Or ,  la  mul t ip l icat ion des tessons re levant
d'ensembles stylistiques non ruban6s retrouvds en
contexte ruban6 a rompu cet isolement. Dds lors, il n'y a

plus de raison d' assigner automatiquement ir la C6rami-
que du Limbourg lout lesson non ruban6 provenant
d'une fosse ruban6e. En outre, dans le temps mdme
ou ce ciment disparail, on s'aperqoit que la possession
d'un certain nombre d'attributs ne suffit pas d assurer
une d6termination styl ist ique (van Berg 1983, 1988).
Un nouvel examen du corpus devrait donc permettre
de red6finir la CL et d'6liminer d'6ventuels 6l6ments h6-
tdrogdnes. C'est avant tout I'organisation des ddcors
qui peut nous guider en ces matidres, dans la mesure
oir delle-ci trahit, entre les communaut6s de potiers,
des distinctions plus fines et r6pondant d des choix cul-
turels plus 6troits que ne le font en 96n6ral les techni-
ques de fabrication ou la morphologie des vases. Ces
dernidres peuvent en eflet varier moins vite et selon
des contraintes 6cologiques, techniques et fonction-
nelles qui leur sont propres. D'autre part, les ressem-
blances avec les styles m6ridionaux suggdrent que les
Danubiens ne sont plus les seuls porteurs de la civilisa-
lion n6olithique au nord de la Loire et que la responsa-
bilit6 g6n6tique de la C6ramique du Limbourg ne leur
revient ptus a priori.La question de t'origine des autres
groupei non ruban6s doit dvidemment 6tre relanc6e
dans la m€me persPective.

2. Nouveoux documents non rubon6s
dons des fosses rubon6es

2.1. La C6ramique de La Hoguette (Figs 1-2)
2.1.1.  Extension
En 1983, Jeunesse rapproche des tessons non ru-

ban6s provenant de quatre sites ruban6s alsaciens, de
deux vbses trouv6s dix ans plus t6t sous le monumenl
lun6raire m6galithique de La Hoguette, i Fontenay-le-
Marmion, danl te Calvados (Jeunesse 1987). lld6finit A
cette occasion un style de La Hoguette, d'aprOs le nom
du premier l ieu de trouvail le (Fig'2:1-2). Depuis lors'
des tessons similaires ont 6td d6couverts dans plus de
trenle sites (Carte 3), dont la plupart en Bade-
Wurtemberg sur le cours moyen du Neckar, en Vettera-
vie et en Aisace (LUning ef a/. 1989; Jeunesse 1987;
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Carte 3: Distribution des Cdramiques du Limbourg et de La Hoguette. La position des sifes d Cdramique de La Ho-
guefte en Rdpublique F6ddrale Allemande nous a 6td communiqude par le Prof. Jens Luning.

Jeunesse et al. 1987).ll s'y aioute des d6couvertes p6-
riph6riques dans le Ries, en Haute-Franconie, en
Hesse, en Rh6nanie-Westphalie (Lrining et a/. 1989),
en Limbourg n6erlandais (Modderman 1987; van Berg
1987; Jeunesse 1987; Brounen comm. pers.) et en
Hesbaye l i6geoise (Fig. 2:3), ainsique dans tes val l6es
de la Moselle (Belland et a/. 1985; Jeunesse 1987;
Schmidgen 1986), du Doubs (Jeunesse 1986) et de la
Marne (Villes 1988). L'6picentre de la distribution de la
Cdramique de La Hoguette est donc plus m6ridional et
plus oriental que celui de la C6ramique du Limbourg,
bien que les deux domaines se recouvrent en partie et
que les mdmes sites (p. ex. K6ln-Lindenthal et Lang-
weiler), voire les m6mes fosses (Jeunesse et al.1gB7),
livrent d I'occasion les deux genres de poterie.

2.1.2. D6finit ion
La pAte esl compacte, bien mont6e et assez dure;

el le renferme habituellement un d6graissant coquil l ier
ou osseux. La cuisson est oxydante en surface et 16-
ductrice i coeur. Les formes usuelles sont ovoides et
par f  o is  t rds f  erm6es avec un f  ond conique.
L'assemblage comprend aussi quelques piriformes. Les
bords sont fr6quemment 6paissis par adjonction d'un
colombin i  l ' int6rieur et la ldvre est biseaut6e vers
I ' int6rieur. Les appendices de pr6hension sont de
courles languettes en faible relief et i sommet arrondi,
allong6es horizontalement sur la panse, ou bien des
boutons coniques. Les principaux 6l6ments du d6cor
consislent en cordons, impressions au poingon ou i la
spatule, ainsi qu'au peigne i deux ou trois dents car-
r6es ou triangulaires, parfois incompldtement s6par6es.

Le composant le plus lr6quent est une bande simple
ou multiple, imprim6e au peigne i deux dents. Celle-ci
peut 6tre bord6e par des impressions plus grandes et
6tre termin6e, soit par des impressions du m€me type,
soit par un sillon transversal. Les bandes peuvent Otre
partiellement superpos6es i un cordon appliqud. Le
ddcor du bord, facultatif , en rang6es ou en bandes hori-
zontales jouxte le rebord ou mord sur celui-ci. Le d6cor
de la panse consiste en bandes horizontales r6p6tant
le ddcor du bord, en guirlandes multiples, r6tr6cies ou
segment6es au niveau des appendices de pr6hension,
et en ondes multiples. Des cordons verticaux peuvent
recouper les guirlandes. Le mat6riel comporte aussi
des vases non d6cords. Le d6graissanl osseux, le type
de cuisson et la prdsence de formes ferm6es i bord
6paissi rapprochent la C6ramique de La Hoguette de
celle du Limbourg. Ndanmoins, celles-ci diffdrent par
I'organisation de leur d6cor et par I'emploi syst6matique
du peigne dans la CH (Jeunesse 1986, 1987).

2.1.3. Datation
En Allemagne m6ridionale, la CH est r6gulidrement

associ6e aux phases "la plus ancienne" (Lilning et al.
1989 et notre fig.1), et "ancienne" (Albert et a\.1977 :
f ig. 3;Albert 1986 :f ig. 2, 3) du Ruban6. En Alsace, el le
apparait dans le Ruban6 ancien (Colmar) et r6cent (Bis-
choffsheim, Wettolsheim : Jeunesse 1987 et notre
fig.2). Le seul tesson de CH d'attribution certaine trou-
v6 en Belgique (Mons-Crotteux, Li6ge;fig.2:3) provient
d'un contexte ruban6 r6cent, de m6me que des tes-
sons in6dits de Geleen en Limbourg n6erlandais (Brou-
nen comm. pers.).
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Carte 4: Les deux graupes de la Cdramique du Limbourg. A. groupe rhdno-mosan; B. groupe s6quano-scaldien.
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Carte 5: Les groupes stylistiques du nord-ouest, du centre-ouest et du midi. En hachur6: voir l1gende carte 2. Trait
noir gras: A. Cdramique du Limbourg, groupe rhdno-mosan; B. Cdramique du Limbourg, groupe
sequano-scaldien; C. N6olithique ancien de la Loire moyenne; D. Neolithique ancien atlantique; E. Roucaclourien;
F. N6olithique ancien portugaiq; G. Cardial et autres groupes du N1olithique ancien catalan; H. Cardial provengal et
languedocien ; l. Ligu rien.
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2.1.4. Interpr6tation
En 1987, Modderman rec. nnait la ressemblance de

tessons d6couverts A Sweikr,uizen (Limbourg n6erlan-
dais), des vases de Fontenay-le-Marnion et du mat6riel
alsacien et allemand. mais voit dans cet ensemble un
"type" particulier de C6ramique du Limbourg. ll renonce
i interpr6ter la dispersion de celui-ci "aussi longtemps
qu'on n'en saura pas beaucoup plus sur le N6olithique
le plus ancien entre le Rhin, la Seine et le Pas de Calais"
(Modderman 1987 :91-92). La m6me ann6e, Jeunesse
s'engage dans une direction oppos6e. ll observe que
de puissantes af{init6s stylistiques rapprochent la C6ra-
mique de La Hoguette de la c6ramique cardiale, en par-
ticulier de celle de Leucate-Corrdge(Jeunesse 1987).

2.2. Le groupe de Blicquy - Vi l leneuve-Saint-
Germain

2.2.1 . Exlension, d6finition, datation

Nous ne reviendrons pas ici sur la descript ion du
BQY-VSG propos6e ailleurs (van Berg et al. 1982a el
sous presse), non plus que sur ses relations avec le
RRNO et le RRBP qui indiquent suff isamment, pen-
sons-nous, la contemporan6it6 au moins partielle des
trois ensembles(Figs 3-4). Ce point de vue parait confir-
m6 par la ddcouverte rdcente de tessons de CL et de
RRBP dans le site VSG de Vil leneuve-la-Guyard
(Prestreau ef a/. 1988: les tessons ont 6t6 pr6sent6s au
Colloque interr6gional de Chilons).

2.2.2. lnlerpr6tation

Selon les aspects envisag6s, le BQY-VSG montre
des alf init6s danubiennes ou m6ridionales. Ainsi, les
plans de maisons d6rivent-ils des plans ruban6s quant i
la forme, i la disposition des poteaux int6rieurs et aux
longueurs canoniques qui les s6parent. Tandis que le
d6bitage i la pression d'une part ie des lames se
relrouve en Europe m6ridionale, les ressemblances
typologiques qui unissenl les industries l i thiques du
BOY-VSG el celles du Ruband ne sont peut etre pas
plus signif icatives que les mult iples convergences qui
s'6tablissent depuis le Mdsolithique r6cent entre toutes
les industries lithiques d'Europe et qui s'expriment par
la production de lames plus grandes et plus r6guli6res
et par un dventailde types moins fourni. Une partie des
formes c6ramiques 6voque 6galement le Ruban6.
D'autre part, les bracelets en pierre et le decor
cdramique de ce groupe dvoquent l'univers technique
et  ornementa l  de la  M6di ter ran6e occ identa le.
Quelques-unes des ressemblances ont 6t6 i l lustr6es
prdc6demment (van Berg et a/. sous presse); elles
s'dtablissent tant avec le Cardial et le Ligurien qu'avec
les groupes n6oli thiques anciens du centre et de
I'ouest de la France. Dans ces conditions, le BQY-VSG
pourrait 6tre le r6sultat d'une double acculturation de
populations m6solithiques. Celles-ci auraient pris au
bagage culturel m6ridional des objets intel lectuels
(technologie lithique, d6cor c6ramique) et peu li6s i
l 'dcosystdme du nord-ouest (parures), tandis qu' i ls
auraient emprunt6 aux Ruban6s des aspects plus
fonctionnels (formes des poteries) ou repr6senlant une
adaptation efficace aux milieux et aux conditions de la
vie au nord de la Loire (maisons).

3. R6exomen du corpus

3.1. Diversit6 des composantes
Nous avions d6ji  soulignd en 1982 et 1983 d quel

point le corpus de la C6ramique du Limbourg paraissait
rassembler des mat6riaux h6t6roclites. Les publications
des cinq dernidres ann6es n'ont fait que renforcer cette
impression: I'imp6rialisme de la nouveaut6 aidant, tous
les mat6riaux inclassables mis au jour entre Rhin et
Loire ont 6t6 assign6s d la C6ramique du Limbourg
(Brounen et a\.1988; Cahen et al. 1985i Lohr 1984;
Modderman '1987; Rousselle 1984; Schmidgen 1986;
Schut 1988). L'examen de I 'ensemble du corpus per-
met de distinguer cinq classes de mat6riaux.

1') Un ensemble de fragments d6cor6s trds petits
ou non d6cor6s, qui ne permettent aucune attribu-
tion certaine. De tels lragments, signal6s avant lout
par leur d6graissant osseux, sont pr6sents sur la plu-
part des sites. Nous n'y reviendrons pas.
2") Un ensemble disparate de vases dont la morpho-
logie et la syntaxe d6corative sont sutfisamment li-
sibles, mais dont aucun ne peut 6tre assign6 i l'un
des styles d6ji identifi6s (Figs 5-6). Nous avons in-
clus dans la discussion quelques documents in6dits
d'Oleye, de Waremme (Liege, B.) et de Vli j t ingen
(Limbourg, B.), qui suggdrent la d6couverte immi-
nente de nouveaux taxons stylistiques dans le Nord-
Ouest.
3') Une s6rie de vases qui peuvent 6tre r€attribu6s
au groupe de Blicquy (Figs 7-8) et/ou i la C6ramique
de La Hoguette (Figs 9-10A).
4') Plusieurs famil les de vases distr ibu6es dans les
vall6es du Rhin et de la Meuse, de la Moyenne Bel-
gique i l 'Alsace. Ces mat6riaux rep16sentent
I'extension actuelle de l'ensemble stylistique d6fini
par Modderman en tant que C6ramique du Limbourg
(Carte 4).
5") Un ensemble styl ist iquemenl assez homogdne
de vases r6partis dans le site d'Aubechies en Hai-
nau t  e t  dans  l e  Bass in  pa r i s i en  j usqu 'en
Champagne. Le site champenois de Juvigny 6largit
vers I 'est ce domaine m6ridional de la CL d6lini par
Constantin (Garte 4).

3.2. Vases sans attr ibution styl lst ique
1. Soest (R.F.A., f ig. 5:1) : quelle que soit la valeur

de la reconstitution (Gabriel 1979 : pl. 30), ces lessons
provenant d'un contexte ruban6 r6cent ne s'insdrent
dans aucun des ensembles n6oli thiques anciens iden-
tifi6s jusqu'ici.

2. Kdln-Lindenthal (R.F.A., f ig. 5:2) : la forme en
coupe i bord 6paissi et le petit bouton circulaire appli-
qu6 renvoient i la C6ramique du Limbourg. Mais, si la
reconstitution est correcte, les spirales en ruban mu-
nies d'un remplissage au peigne 6voquent une imita-
t ion maladroite du RRNO. Ce genre d' interf6rences
entre diff6rents ensembles stylistiques a d6jA 6t6 signa-
16 ai l leurs (Modderman 1985: 117;van Berg 1986).

3. Stein (Limbourg, P.-B., f ig. 6:1) : contexte ruban6
ancien; les bandes d'impressions en ar6te de poisson
et les secteurs constituds de hachures obliques alter-
nativement en sens opposd sont connus dans la CL
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(Figs 108-12),  mais ni  la forme car6n6e ni la divis ion du
d6cor en deux registres n'y ont 6t6 observ6es.

4. Rosmeer (Limbourg, 8. ,  f ig.  6:2) :  d6couvert  en
contexte ruban6 ancien, ce bord 6vas6, 6paissi par ad-
jonction d'un colombin vers I' interieur, ne suggdre au-
cune attribution.

5. Vl i j t ingen (Limbourg, 8. ,  f ig.  6:3) :  ni la forme ni  le
d6cor n'6voquent un style du Nord-Ouest. Le mat6riel
ruban6 associe (Fosse 14) est un m6lange de tessons
anciens et r6cents. Les meilleurs paralldles proviennent
des couches ndol i thiques anciennes des Arene Can-
d ide  (Brea 1946 :p l .  XXXl l ,9  e t  16 ;  1956 :p | .9 ,3  =  T ind
1986: f ig .  6 ) .

6.  Vl i j t ingen (Limbourg, B.,  f ig.  6:5) :  vase inclas-
sable, t rouv6 dans la mdme fosse que le pr6c6dent.
Les spirales en rang6es d'impressions enchevauch6es
ont un bon paral ldle i i  Ede (prov. de Gheldre, P.-8.;
Schut 1988 : f ig.  3).  Une f igure analogue, fai te d'une
seule rang6e d' impressions, apparai t  sur un tesson
trouv6 d Conan (Loir-et-Cher, F.), dans un atelier de fa-
brication de bracelets en schiste (Allain 1981 : 342); al-
tribution inddcidable selon Marichal et al. (1987 :66).

7. Waremme-Longchamps (Lidge, 8.,  f ig.  6:7) :  le
profil tronconique, le haut bouton conique et le pavage
de cercles auxquels sont superpos6es des impressions
trds profondes au poinqon sonl inconnus par ailleurs.
Contexte ruban6 r6cent.

8. Darion (Lidge, B., fig. 6:6) : la lorme trds ouverle et
l'appendice de pr6hension en position basse rappellent
certains vases ruban6s du Rhin moyen (v. p. ex. Dohrn-
lhmig 1979: pl. 159, 1). Une attribution i la CL a 6t6 pro-
pos6e par Cahen ef a/ .  (1985:f ig.  13);  la part i t ion de la
panse en secteurs verticaux pourrait justifier celle-ci,
mais la disposit ion des hachures n'6voque r ien de
connu.

3.3. Roattr ibut ions au BQY-VSG et/ou i  ta CH

3.3 .1 .  Groupe de
B licquy - Villeneuve-Saint-Germain
1. Langwei ler 2 (Kr.  Dt lren, R.F.A.,  f ig.  7:1) : t rouv6s

en contexte ruban6 r6cent, ces fragments d'un mdme
vase aux surfaces trds 6rod6es ont 6t6 attribu6s A la CL
(Modderman 1981: 158).  Le d6cor en rang6es horizon-
tales de traits obliques alternativement en sens oppos6
est caract6ristique du groupe de Blicquy, qu'il s'agisse
de rang6es continues ou simplement de segments de
rang6es formant un panneau (voir par ex. : Cahen et a/.
1980: pl .  1 :1 7, 3:39, 4:47 ,  8:88; Constant in 1985: pl .
1 1 4 :  1 2 , 1 1 5 : 1  e t  6 ,  1 1 6 : 3 ,  1 2 8 : 5 ,  1 5 4 : 2 ) .

2. Rosmeer (Limbourg, 8. ,  f ig.  7:3) :  part ie inf6r ieure
d'un assez grand vase d6co16 provenant d'un contexte
ruban6 ancien. Composant du d6cor :  bande de deux
rang6es d' impressions enchevauch6es au poingon,
bord6e de part et d'autre d'une rang6e d'impressions
disjointes plus grandes, perpendiculaires aux pr6c6-
denles. ll subsiste une bande horizontale situ6e d hau-
teur du plus grand cercle de la panse et,  soud6es i
celle-ci, des figures comportant au moins quatre demi-
cercles concentr iques. Cel le de droi te,  r6al is6e aprds
cel le de gauche, prend appui sur cel le-ci .  Constant in
(1985: 95) soul igne I 'unici t6 de ce d6cor dans ta CL.
Toutes les caract6r ist iques du vase renvoient au
groupe de  B l i cquy  (Cahen e ta l .  1980:  p l .  1 ,8  pour  le

composant, et 5, 53 pour la figure, o0 on observe la
mdme irr6gularit6 du partage de l'espace). L'attribution
de ce vase au Blicquien signifierait un contact entre ce
dernier et le Ruband ancien, pendant la phase lb de
Modderman (1981:152i .

3. Rosmeer (Limbourg, 8., f ig. 7:2) : col6vas6 et
haut de panse. Un seul des deux tessons a 6t6 publi6
(Modderman 1981: f ig .9,  2) .  Pas de d6cor  du co l .  Le
d6cor de la panse consiste en un panneau de rang6es
vert icales d' impressions enchevauch6es, entou!'6
d'une rang6e d'impressions disjointes perpendiculaires
A son contour. Aucune caract6ristique n'6voque pr6ci-
sdment la CL: aspect de la surface, couleur, lorme et
d6cor conviendraient parfaitement au BQY-VSG (cf.
pour fa forme: Farruggia et al.1981: fig. 3, 1; Constantin
et al. 1982a: lig.5:28; pour le d6cor: Cahen el a/. 1980:
pl. 6:54; Constantin et a|.1982b: f ig. 6, Ormeignies).
MOme contexte ruband ancien que le pr6c6dent.

4. Aubechies (Hainaut, B., fig. 7:4) : petit hdmisph6-
rique. Un panneau verticalaccroch6 au rebord est rem-
pli de bandes d'impressions r6alis6es avec un peigne d
deux dents identique, selon Constantin (1985: 96), i
ceux du Grossgartach ou du Rdssen; ce type de
peigne est 6galement utilis6 par les potiers de La Ho-
guette, mais n'a pas 6t6 signal6 ailleurs dans le Blic-
quien. La figure d6limit6e par des sillons superficiels,
son mode de remplissage et la forme du vase, 6vo-
quent le groupe de Blicquy.

5.-6. lbid. (Fig. 7:5-6) :fragments de panses. Mdmes
remarques que pour les nos 1 et 2.

7. lbid. (Fig. 8:1) : boutei l le. Bien qu' i l  subsiste de
nombreux fragments non figur6s ici, le d6cor n'a pu 6tre
reconst i tu6.  Constant in  (1985:  110)  doute de
I'attribution de ce vase, mais I'assigne A la CL sur base
des attributs suivants :

1") forme du col. Or, des bouteilles munies d'un col
semblable sont connues dans le BQY (Constantin
1985: f igs 122:19, 125:8; Cahen ef a/ 1980 : pl.
5 :51 ) ;

2") poingon pointu. Ces poingons sont rares, mais
prdsents dans le BQY (tbid.:155);

3' d6graissant osseux : caract6ristique g6n6rale du
BQY;

4') joints de colombins obliques : ceux-ci existent
aussidans le BQY (rbid. : 153-154);

5") pr6sence de 7 vases Limbourg dans la m0me
fosse; or, d'autres cas de m6lange sonl connus, par
exemple CL et CH, i  Rosheim et A Wettolsheim.
D'autre part, I'aspect et la couleur de la surface, ainsi
que la pr6sence d'une f igure centr6e sur I 'anse,
6quilibr6e d mi-hauteur de la panse, plaident en fa-
veur d'une attribution au BQY, auquelce vase aurait
probablement 6t6 int6g16 s'il n'avait 6t6 trouvd en
conlexte ruban6.

8. Cuiry-lds-Chaudardes (Aisne, F., f ig. 8:2). Si les
hachures bord6es d'impressions perpendiculaires 6vo-
quent la CL, la ligure centr6e A mi-hauteur de la paroi
pose le mdme probldme d'attribution que la pr6c6-
dente. D'autre part, la forme du vase n'est pas plus ca-
ract6ristique de la CL que du BQY-VSG (voir par ex.:
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Constant in  1985:  f igs 115.2:1,  208:1) .

3.3.2. Cdramique de La Hoguette
L'attribution i la CH est souvent d6licate, lorsqu'il ne

s'agit pas de fragments d6cor6s trds proches de ceux
qui ont servi i d6finir le type.

1.  Koln-L indenthal  (F ig.  9 :1) :  f ragment  de bord
6paissi portant un cordon impressionn6 oblique, d6part
probable d'une guirlande. Le profil du bord, la position
du cordon, la forme et la disposition des impressions as-
surenl l'attribution i La Hoguette (cf . Luning ef a/. 1989:
f lg .  14) .

2. S6rie de tessons provenant de sept sites r6partis
de la Meuse moyenne d la Moselle.

Ruband ancien : Rosmeer (Fig.9:2-3).
Ruban6 r6cent : Oleye (Fig. 9:a), Lidge (Fig.9:5-7).
Hoguette : Sweikhuizen (Fig. 9:8-9).
Hors contexte : Gassel (Fig. 9:10-11), Medernach-

Savelborn (Fig. 9:1 2), Maring-Noviand (Fig. 9:13).
Les pAtes sont dures et bien compact6es; les parois,

bistres A brun rouge a I 'ext6rieur et i  I ' int6rieur, sont
grises ou noires i  coeur, i  Rosmeer, Oleye, Lidge,
Sweikhuizen et Gassel, noires i I'ext6rieur i Rosmeer et
Medernach-Savelborn. Le d6cor de la panse consiste
en larges cannelures (5-15 mm) peu prolondes (1-2
mm), s6par6es par des ar6tes {ranches. Le haut d'un
des versants de chaque cannelure est couvert de ran-
g6es d' impressions obliques. A Gassel, Sweikhuizen et
Oleye, ces cannelures forment des angles r6p6t6s ver-
ticalemenl. L'attribution i la C6ramique de la Hoguette
est sugg6r6e par trois arguments:

a- les parois sont minces, dans une pAte dure et bien
cuite;
b- l 'un des tessons de Gassel porte une cannelure
vert icale qui recoupe les angles; des d6cors simi-
laires ont 6t6 trouv6s en Allemagne (Fig.t:2);
c- les deux tessons de Sweikhuizen proviennent
d'un /ocus qui n'a l ivr6 que de la CH (Modderman
1987;van Geelcomm. pers.). Aucun argument d va-
leur diagnoslique ne justifie l'attribution d la C6rami-
que du Limbourg propos6e prdc6demment pour
Sweikhuizen (Modderman 1987), Gassel (Brounen
et a\.1988a), Rosmeer (Modderman 1981), Lidge
(Rousselle 1984), Medernach-Savelborn (Lohr et a/.
1985) ,  Mar ing -Nov iand  (Schmidgen  1986) .
L'attribution i La Hoguette est probable.
3. S6rie de quatre vases, provenant du Limbourg

nderlandais et belge. Ruban6 ancien (phase lb de Mod-
derman) : Elsloo, Rosmeer.

a-  E ls loo (F ig.  10A.1) :  { ragment  de panse.  Deux
bandes de trois si l lons paral ldles, au poingon, bor-
d6es de part et d'autre d'une rang6e d'incisions obli-
ques.
b- Rosmeer (Fig.104:2-4): les trois vases pr6sentent
les m6mes caract6ristiques techniques : pAte dure et
bien compact6e, d6graissant osseux, extdrieur brun
rouge, int6rieur gris fonc6, coeur noir.
n"21 (Fig.10A:2) : probablement de la moit i6 sup6-
rieure d'un vase car6n6. La jonction avec la partie in-
f6rieure est renforc6e par I'adjonction d'un colombin
vers I ' int6rieur. Bandes de quatre si l lons paral ldles,

au poingon mousse, bord6es de part et d'autre
d'une rang6e d' impressions obliques. Les bandes
torment des ondes multiples i cdt6s rectilignes.
n" 22 (Fig. 10A:3) : bord d'une forme trOs ferm6e.
MOme type de d6cor.
n'23 (Fig. 10A:4) :bas d'un bord l6g6rement 6vas6.
M6me type de d6cor.
Les bandes marg6es formant des ondes ou des
guirlandes sont caract6ristiques du style de La Ho-
guette (LUning et al. 1989: Jeunesse 1987), mais
sur tous les vases identif i6s jusqu'i  pr6sent, ces
bandes sont faites d'impressions au peigne i deux
ou trois dents et non de sillons au poingon. Si des
bandes de ce type existent sur un bord appartenant
ir la CL (Fig. 108:3), l'organisation du d6cor sugg0re
une attribution i La Hoguette (cf. Ltjning ef a/. 1989:
f igs 8:2 et 10:4).

3.4. Le domaine rh6no-mosan (Carte 4)
3.4.1.  S6r ie  1
Ruban6 ancien : Elsloo (Fig. 10B:1-2), Geleen-de

Kluis (Fig.10B:4), Rosmeer (Fig. 10B:3), Fi lstroff (Fig.
11  :1 ) ,  Roshe im (F ig .  11 :2 ) .

Ruban6 r6cent : Bochum-Hiltrop (Fig. 11:3), K6ln-
Lindenthal (Fig. 1 1 :4), Stein-Keerenderkerkweg (Fig.
11:5-6) ,  Aubechies (F ig.  11:7) ,  Wet to lsheim (F ig.  11:8-
10 ) .

Hors conlexte : Horn-Lateraalcanaal (fig.1 1 :1 1).

A Rosmeer, Filstrofl et Stein, le d6cor du bord con-
siste en courtes bandes de si l lons obliques tendues
entre l'appendice de pr6hension ou le haut de la panse
et le rebord; A Horn et Wettolsheim on trouve des ran-
g6es horizontales de motifs. Des si l !ons divisent la
panse en secteurs 6troits. Des secteurs cons6cutils
peuvent former un panneau bord6 d'une rang6e de
motifs, s6par6 des panneaux voisins par une bande
vide ou remplie . Les secteurs sont remplis de hachures
ou de si l lons obliques alternativement en sens oppos6
et, dans un cas, de rang6es d' impressions enchevau-
ch6es (Horn). Le d6cor de la panse peut 6tre limit6 vers
le haut par une rang6e de motifs. Un vase d'Elsloo pr6-
sente une organisation du d6cor de la panse qui n'a pu
6tre pr6cis6e (f ig.10B:2). A Wettolsheim, on observe
une double technique de remplissage (f ig.11:8). l l  n'y a
pas de diff6rence structurelle entre les d6cors conlem-
porains des phases ancienne et recente du Ruban6.
Les types de pAte, d'6paisseur et la fr6quence du d6-
graissant osseux sont trds variables, de mdme que les
formes et les mesures. Distr ibu6e dans onze sites, la
s6rie couvre I'ensemble du domaine rh6no-mosan.

3.4.2. S6rie 2
Ruban6 ancien : Rosmeer (Fig. 12:1-31.
Ruban6 r6cent : Langweiler 8 (Fig. 12:4), Echt-

Annendaal (Fig. 12:5), Beek (Fig. 12:6), Bassenge (Fig.
12:7), Lidge (Fig. 12:B), Metz-Nord (Fig. 12:9).

Hors contexte :Thines (Fig. 12:10-11), Hesp6range
(Fig.  12:12) ,  Pef f ingen (F ig.  12:13) .

Au bord, deux rang6es de motifs obliques, en sens
oppos6. Ce d6cor jouxte habituellement le rebord. Sur
la panse, des secteurs de sillons paralldles larges i fond
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arrondi, obliques alternativement en sens oppos6. La li-
mite sup6rieure du d6cor de la panse n'est jamais hori-
zonlale, comme dans la S6rie 1. A Rosmeer, Langweiler
8 et Peffingen, la limite sup6rieure du d6corde la panse
est bord6e d'une rang6e de moti fs 6voquant les
bandes marg6es de la s6r ie 1. Un vase de Thines i l -
lustre 6galement I 'ut i l isat ion d'une double technique:
s i l lons  e t  impress ions  d  I 'ong le  enchevauch6es
(Fig.12:11).  Pas plus que dans la s6r ie pr6cddente, on
n'observe de di f f6rence enlre les d6cors contempo-
ra ins  des  Ruban6s anc ien  e t  r6cent .  l c i  encore ,
I'orientation et la lorme des bords ainsi que les dimen-
sions des vases sont trds variables. La s6rie couvre tout
le domaine rh6no-mosan i l 'exception de I'Alsace.

3.4.3. S6rie 3
Ruban6 ancien ou r6cent :  Elsloo (Fig. 13:1),  Berloz

(Fig. 13:2).
Ruban6 r6cent : Xanten (fig. 13:3-4 et 6), Neer (Fig.

1 3:7),  Geleen-Haesselderveld (Fig. 13:8),  Omat-Vicinat
(F ig .  13 :9) .

Hors contexte : Saint-Denis (Fig. 13:5).
Le d6cor de la panse est organis6 selon les deux

modes observ6s prdc6demment:
a - secteurs faits de sillons obliques alternativement
en sens oppos6;
b -  secteurs d6l imit6s par des si l lons, puis rempl is
comme ci-dessus (Fig. 13:8). Le ddcor de la panse
atteint le rebord; il peut 6tre bord6 dans le haut
d'une rang6e de moti fs (Fig. 13:2).  La ptupart  des
exemplaires portent des rang6es de quatre (?) petits
boutons ronds appliqu6s au plus grand cercle de la
panse. Les sillons peuvent alterner avec des ran-
g6es d' impressions enchevauch6es (Berloz, Omal:
lig. 13:2 et 9). Un vase de Geleen pr6sente un d6cor
organis6 comme les pr6cddents, mais avec des com-
posants et une lacture inhabituels (Fig. 13:8).  Ces
vases sont peut-dtre tous contemporains de la
phase r6cente du Ruban6. Tous ont un bord vertical
ou rentrant. Les sept sites appartiennent au bord
nord-ouest du domaine rh6no-mosan.

3.4.4. S6rie 4
Ruban6 ancien :  Elsloo (Fig. 14:1),  Rosmeer (Fig.

14:2-3).
Rubhn6 r6cent :  Laurenzberg 7 (Fig. 14:4-5),  Cris-

n6e (F ig .  14 :6) .
Le d6cor de la panse consiste en faisceaux de cor-

dons appliqu6s, en faible relief , couverls d'une rang6e
d' impressions obl iques sur chaque versant.  Comme la
pr6c6dente, cette serie n'est repr6sentde que dans le
nord du domaine rh6no-mosan. Le d6cor du vase de
Rosmeer peut 6tre rapproch6 de celuid'un vase biconi-
que de Langwei ler 8 (Ruban6 r6cent),  oi  des rubans
verticaux remplis de sillons horizontaux sont soudds i
une rang6e horizontale de motifs verticaux situ6e au ni-
veau du plus grand cercle de la panse (fig.13:7).

3.4.5. S6rie 5
Ruban6 r6cent :  K6ln-Lindenthat (Fig. 15:1-3),  Veen

(Fig. 15:4),  Geleen-Stat ion (Fig. 15:5).
Hors contexte :  Kessel (Fig. 15:6),  Kesseleyk (Fig.

'15 :5  e t  f  i9 .16) .
Le d6cor du bord, facultatif , consiste en angles faits

de sillons ou de deux rang6es de motifs paralldles, ou
bien en tr iangles ddl imit6s par un si l lon et rempl is de
ponctuations. La panse est orn6e d'angles multiples en
ruban (Kdln-Lindenthal, Kesseleyk) ou de triangles d6-
limit6s par des sillons et remplis de rubans rectilignes.
Les rubans sont remplis de hachures ou de courts sil-
lons obliques. Les secteurs peuvent 6tre connexes ou
s6pares, et  6ventuel lement bord6s d'une fr ise de tr i -
a n g l e s  h a c h u 1 6 s  ( K 6 l n ,  G e l e e n ) .  D e s  t y p e s
d'organisat ion apparent6s mais di f f6rents existent A
Kesseleyk et i K6ln, mais ne peuvent 6tre enlidrement
reconstitu6s. Cette s6rie, qui appartient vraisemblable-
ment i  la phase r6cente, est l imitee i  la Rh6nanie-
Westphalie et au Limbourg n6erlandais.

3.4.6. S6rie 6
R u b a n 6  r 6 c e n t  :  W a r e m m e  ( F i g . 1 7 : 1 ) ,  O l e y e

(Fig.17:2),  Overhespen (Fig.17:3),  Darion (Fig. 17:3).
La coh6rence de cette s6rie est probl6matique. Le

d6cor du bord n'est pas document6; les diff6rents d6-
cors de la panse semblent faits d'angles multiples en
ruban munis d'un rempl issage de moti fs,  sans que leur
organisat ion g6n6rale puisse 6tre pr6cis6e. Si ces
vases possddent lous un ddgraissant osseux, plu-
sieurs pr6sentent des particularit6s techniques et mor-
phologiques inhabituel les dans la CL. Par exemple, le
vase d'Oleye possdde une surface gris noir polie, sem-
blable i celle des vases ruban6s; celui de Darion com-
porte apparemment des anses tubulaires tant6t verti-
cales, tantdt hor izontales; la lorme du vase de
Waremme n'est pas caracteristique de la CL. S'il s'agit
bien d'une s6rie s6par6e, celle-ci pourrait 6tre limit6e A
la Hesbaye.

3.5. Le domaine s6quano-scaldien
Tous les materiaux d'Aubechies en Hainaut occiden-

tal et du Bassin parisien sont datds du Ruban6 r6cent.
En outre, la c6ramique d'Aubechies possdde un statut
particulier, dans la mesure oir on y observe certains d6-
cors dvoquant ceux des s6ries rhtino-mosanes, mais
trait6s selon des modalit6s dilf6rentes. et d'autres iden-
t iques i  ceux du Bassin paris ien, plus quelques hapax
(Constant in 1985: pls.  83:4,841A,87:32).  En g6n6ral ,
les d6cors identifiables se ramdnent A deux moddles,
l'un consistant en panneaux verticaux s6par6s par de
larges plages vides, l 'autre en secteurs s6par6s par des
bandes de motifs.

3.5.1. C6ramique d'Aubechies d'af f in i t6s
rh6no-mosanes
La panse est divis6e en secteurs d6limit6s par des

si l lons (Figs 18:1-3 et 19:1);  des secteurs cons6cut i fs
sont soud6s ou sdpar6s par des bandes vides. Un vase
de la fosse 10 (Fig. 19:1)associe ce type de secteur et
un remplissage quadrill6, typique du Bassin parisien.

3.5.2. 56r ie 1
Ruban6 r6cent :Aubechies (Fig. 20:1),  Caberg (Fig.

20:4),  Champlay (Fig. 19:3),  Cuiry- lds-Chaudardes (Figs
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19:2,20:3 et 7), Gumery (Fig.20:2), Juvigny (Figs 19:4-
5, 20:6 et 8-9), Marcilly (Fig. 21:1), Villeneuve-la-Guyard
(non illustrd).

Le d6cor du bord, lacultatif, est fait d'une, deux ou
trois rang6es de motifs: impressions au poingon, digi-
t6es et onguldes. Ces motifs peuvent sommer les sil-
lons verticaux du d6cor de la panse. Le d6cor de la
panse consiste en panneaux rectangulaires verticaux
s6par6s par des plages vides. Les panneaux peuvent
6tre soud6s au d6cor du bord ou disjoints de celui-ci.
Composants: quadrillages, r6ticules, sillons paralldles,
hachures paralldles ou lormant un pavage polygonal, sil-
lons barbelds. Ces panneaux peuvent 6tre bord6s ou
non. La s6rie couvre tout le domaine occidental. On en
connait un tesson i Caberg, en Limbourg n6erlandais
(Fig. 20:4).

3.5.3. S6rie 2
Ruban6 r6cent : Aubechies (Fig. 21:2 et 5), Berry-

au-Bac (Fig. 21:7), Cuiry-lds-Chaudardes (Fig. 21 :6),
Koln-Lindenthal (Fig. 21:3-4).

Une ou deux rang6es de motifs ornent le bas du
bord ou du col. Sur la panse, des secteurs verticaux
sont s6par6s par des rangdes de motifs, ou par des
bandes pr6sentant une organisation plus complexe.
Les secteurs sont remplis de sillons obliques paralldles
ou formant des pavages polygonaux irr6guliers.
L'ensemble du mat6riel publi6 suggdre l 'existence
d'autres modalitds d'organisation du ddcor.

3.6 Bllan
3.6.1. Est et ouest: ressemblances et diff6rences
a) Technique - Dans le groupe rh6no-mosan, la pAte

malcompact6e et friable, cens6e caractdriser la CL, est
moins frequente qu'on ne I'a suppos6. De nombreux
tessons, en particulier de la phase ancienne, sont aussi
fins, durs et compacts qu'une partie de la cdramique ru-
bande contemporaine. Dans le groupe s6quano-
scaldien, les pites possddent plus g6n6ralement les at-
tributs indiqu6s, avec un pourcentage plus 6lev6 de d6-
graissant osseux (100 % A Cuiry-lds-Chaudardes), tan-
dis qu'i I'est, la chamotte domine et I'os n'est pr6sent
que dans 38 a 40 % des tessons (Constantin 1985:88).
Ces pourcentages devraient 0tre recalcul6s aprds res-
lructuration du corpus, mais la tendance ne serait proba-
blement pas modifi6e.

b) Morphologie - Aucun diagnostic diff6rentiel n'A
6t6 pos6 jusqu'ici pour les formes en coupe. A premidre
vue, les formes presque ovoi:des, trds ferm6es et sans
col  ne se t rouvent  qu ' i  I 'es t  (F igs10B:3,11:6,15:1) ,  de
mdme que les boutons i double perforation verticale
(Bosmeer, f ig. 108:3 et 4; Geleen, Modderman 1981:
f ig.6:1;Laurenzberg, f ig. 14:5) et les rang6es de petits
boutons ronds (Fig. 13).

c) D6cors - Les d6cors du bord en bandes de sillons
marg6es de ponctuations, en bandes de motifs obli-
ques, d'angles et de triangles n'existent qu'A I'est, tan-
dis que les rang6es de grosses impressions digit6es,
de pincdes i I'ongle et d'incisions verlicales somm6es
d'un point ne sont pr6sentes qu'i l'ouest. Sur la panse,
des hachures fines, des cordons impressionn6s et des
rubans remplis i I'est, s'opposent aux grands quadril-
lages, aux r6ticules, aux longs sillons paralldles et aux

bordures de sillons barbel6s de la CL occidentale. Les
ddcors des s6ries 1, 2 el 3 du groupe oriental
n'apparaissent que sur quelques vases d'Aubechies, et
ceux des s6ries 4, 5 et 6 sont absents i l'ouest. Inver-
sement, les champs de sillons verticaux n'apparaissent
que sur un seul tesson du Limbourg n6erlandais; un
cas de pavage polygonal est 6galement connu i Kdln-
Lindenthal.

Dans ces conditions, le meilleur ciment de la C6rami-
que du Limbourg reste la morphologie des vases, car le
d6graissant osseux appartient aussi aux c6ramiques de
La Hoguette et du Groupe de Blicquy. Les perforations
en ligne sous le rebord sont 6galement communes aux
deux ensembles.

3.6.2. Rupture ou continuit6?
A I'est, les s6ries 1 A 3 montrent des d6cors trds

proches les uns des autres par leur organisation g6n6-
rale : la panse y est toujours divis6e en secteurs verti-
caux 6troits remplis ou constitu6s de lignes obliques.
Les diff6rences concernent surtout les pAtes, les 616-
menls appliqu6s et les decors du bord. La parent6 des
s6ries 4, 5 et 6 avec les prdcddentes ne s'6tablit que
par les pAtes et la morphologie, mais les d6cors sont
tout i  fait  dif f6rents. On ne pergoit donc pas
"d'6volution" au sens propre dans la CL orientale: les
s6ries 1, 2, 3 (?) et 4 se maintiennent a la phase 16-
cente, tandis que les s6ries 5 et 6 innovenl radicale-
ment. De plus, dds le Ruban6 ancien, les s6ries 1 et 2
sont distribu6es sur l'ensemble du territoire rh6no-
mosan,tandis que les s6ries 3, 4, 5 et 6 ne se trouvent
qu'au nord de celui-ci, et les deux dernidres exclusive-
ment au Ruband r6cent. Aucun argument ne soutient
donc la thdse d' une naissance de la CL en Limbourg et
d'une diffusion ult6rieure de celle-ci vers le sud. Les s6-
ries du groupe occidental ne sont pas de meilleures
candidates A 6tre des formes 6volutives des pr6c6-
dentes. Elles s'affirment au contraire en rupture avec
celles-ci, tant par une partie de leurs traits morphologi-
ques que par leurs d6cors. A Aubechies qui constitue
le seul point de contact gdographique des deux do-
maines, on peut penser que les potiers " l imbourgs"
sont en contact avec les deux traditions. Pour le reste,
on est tent6 d'attribuer celles-ci d un m6me fonds cultu-
rel au sens large, sans qu'un passage de I'une i I'autre
puisse 6tre d6montr6. Leurs caradAres communs
s'expliqueraient aussi bien par des emprunts mutuels
que par leur ddrivation d'un ancdtre commun encore i
d6couvrir.

4. Posi t ion spot io le et  temporel le de
lo Ceromique du Limbourg

Les deux groupes de vases que nous consid6rons
comme les noyaux durs de la C6ramique du Limbourg
n'ont qu'un seul point de contact en Hainaut occidental.
En effet, i I'exception du site ruband isol6 de Marain-
ville-sur-Madon, le peuplement n6olithique ancien des
hautes vall6es de la Meuse et de la Moselle n'est pas
connu. Pourtant, des hommes, des biens et des id6es
ont circul6 d'un bord A I'autre de ce territoire. En effet,
de m6me que le Ruban6 hesbignon a colonis6 la 16-
gion des sources de la Dendre, le Ruban6 alsacien a
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fond6 des "colonies" en Champagne A Norrois, Larzi-
courl,  Orconte, et Juvigny. Dans la c6ramique,
I'influence alsacienne se fait sentir en Bassin parisien
jusque dans l'Aisne et I'Yonne, oD des d6cors typique-
ment haut-rhinois apparaissent dans le RRBP. En sens
inverse, du silex de la craie probablement originaire du
Bassin parisien (Jeunesse comm. pers.) et des co-
quilles provenant de I'Atlantique (Gallay et a/. 1988) ont
6t6 trouvds dans des sites alsaciens. De mdme, du silex
champenois a aussi 6t6 importd i Metz (Blouet ef a/.
sous presse). A Marainville mOme, le Ruban6 alsacien et
le RRBP ont fourni chacun une partie de la c6ramique;
une partie du silex provient dgalement du Bassin pari-
sien (lbid.). Nous avons donn6 ai l leurs d'autres
exemples de ces contacts (van Berg et a/. sous presse).
Malgr6 ces 6changes et quoiqu'il en soit du peuple-
ment de la r6gion interm6diaire, les deux groupes de la
CL s ' inscr ivent  dans des complexes soc io-
6conomiques distincts.

4.1.  A l 'est
Le domaine rh6no-mosan a 6t6 n6otithis6 ddlinitive-

ment par un Ruban6 ancien dont les maisons A "Y" et la
c6ramique assurent en gros l'homog6n6it6 culturelle.
Pour ce qui est des industries de silex, au moins jusqu'ir
l'embouchure du Main, une part importante des ma-
tidres premidres provient de Rijckholt, en Limbourg
n6erlandais, et de Vetschau, prds d'Aix-la-Chapelle. Le
silex du Ruban6 ancien alsacien est encore malconnu.
Cependant, m6me si une diff6rence dans les sources
d'approvisionnement en silex devait apparaitre, celle-ci
ne signifierait pas n6cessairement une rupture cultu-
relle. La dispersion des s6ries 1 et 2 de la CL orientale
refldte probablement cette unit6. Mais, lorsque de nou-
veaux d6cors Limbourg apparaissent au Ruban6 16-
cent, on ne les trouve qu'au nord du domaine. Cette
particularitd pourrait traduire la scission qui s'opdre alors
dans le Ruban6 dont les styles du nord-ouest et du
sud-ouest vont 6voluer diff6remment, la frontidre pas-
sant a peu prds au sud de la Moselle et du Main.

4.2. A I 'ouest

En Hainaut, les sites RRNO et BQY sont 6troilement
imbriquds. Le l ien des sites ruban6s hennuyers avec
ceux de Hesbaye ne fait aucun doute: c6ramique identi-
que, si lex hesbignon dans des fosses d'Aubechies et
de Blicquy-Petite Rosidre (Cahen etat.lg1'i Deramaix
1988), herminettes en roches dures d'Europe centrale
d Aubechies, Blicquy-Petite Rosidre et Bticquy-Porte
Ouverte, grds i mica de Horion-Hoz6mont A Aubechies
et i Blicquy-Petite Rosidre (Bakets 1987: 69). Les quet-
ques sites ruban6s du Hainaut apparaissent donc
comme un poste avanc6 du Ruban6 hesbignon. En
Hesbaye, les sites du Groupe de Blicquy occupent une
position sym6trique: ils voisinent avec les sites ruban6s
de Darion et de Vaux-et-Borset (recherches en cours)
et on signale des trouvail les isol6es de c6ramique,
d'artefacts lithiques et de bracelets en schiste dans des
fosses ruban6es des mdmes sites ou ai l leurs encore,
en surface (Cahen et a|.1985; Vanderhoeft et at.19gg).
Mais vers le sud, la liaison du Blicquien avec le VSG du
centre et de l'ouest du Bassin parisien est trds forte,
malgr6I 'hiatus g6ographique de quelque 100 km (peut-
6tre li6 i la carence des prospections dans la vall6e de

I'Oise) qui les s6pare. Si on observe quelques diff6-
rences r6gionales dans le plan des maisons (cf. Gallia
Pr6histoire 29, 1986, 2: 315-317), dans la fr6quence
de certains types de d6cors, ainsi que dans les indus-
tries lithiques (Constantin 1985: 249-251; Plateaux
dans ce volume), les formes et les d6cors de la c6rami-
que sont identiques, de mdme que les bracelets en
schiste. ll se peut 6galement que le silex beige (ou
"chocolat") qui apparait sur les sites blicquiens pro-
vienne du d6partement de l'Aisne (Plateaux dans ce
volume).

llappartiendra aux recherches futures de d6terminer
si le voisinage des sites rubands et blicquiens en Hes-
baye comme en Hainaut indique I'interp6ndtration 16-
elle des deux groupes cullurels ou, plug simplement
peut-€tre, des positions successives de la ligne de d6-
marcation. Dans ce dernier cas, l'h6t6rogdn6it6 de la
Cdramique du Limbourg d'Aubechies refldterait cette
position frontalidre et la rencontre de potiers eUou de
vases Limbourg de I'est et de I'ouest. ll est remarquable
que la plus grande partie de la CL d'Aubechies se rat-
tache A celle du Bassin parisien, alors que le RRBP, qui
est son milieu d'accueil habituel, ne semble pas avoir eu
d'implantation en Hainaut et que c'est le BQY-VSG qui
r6alise I'unit6 socio-6conomique du territoire. Tout se
passe donc comme si les vases Limbourg dtaient
I'oeuvre d'une population r6siduelle repouss6e par le
BQY-VSG et acceptee dans les milieux ruban6s. Les
porteurs de la C6ramique du Limbourg auraient-ils pacti-
s6 avec I'envahisseur ? la vraisemblance d'un tel sc6-
nario se trouverait renforcde s'il devait apparaitre que
les enceintes ruban6es du haut Geer ont 6t6 con-
struites pour r6sister i la pression des Blicquiens. Jus-
que-lA, nous ne lui accorderons qu'un statut hypoth6ti-
que. Dans la Marne, la d6couverte de I'habitat de
Norrois (Chertier et a\.1982:42) et les riches parures en
coquille des tombes champenoises (Gallay ef a/. 1988:
380-385) montrent que la Champagne avait 616 occu-
p6e par les Ruban6s peu aprds I'expansion du style de
Flomborn. La liaison entre les vall6es de la Marne et de
I'Aisne ne s'6tablit qu'au Ruban6 r6cent, avec la pr6-
sence d'une composante alsacienne haut-rhinoise
dans le RRBP, et d'une faible pr6sence RRBP dans le
mat6riel ruban6 r6cent de Juvigny. Or, une C6ramique
du Limbourg de type purement occidental a 6t6 d6cou-
verte i Juvigny. En d'autres termes, si la c6ramique ru-
ban6e de la plaine du Perthois vient de l'est, la CL y re-
ldve d'une tradit ion occidentale qui, cette fois,
accompagne le RRBP. En bref, les diff6rences stylisti-
ques observ6es dans la CL semblent refldter d'une part
I'unit6 ancienne puis la dislocation du Ruban6 du Rhin
et de la Meuse, et d'autre part les relations complexes
entre le Ruban6 r6cent du nord-ouest, le Groupe de
Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain, le Ruban6 r6cent du
Bassin parisien et le Ruban6 r6cent de Champagne.

5. Affinites m6ridionoles de lo Cero-
.  I  r .  Imrque ou LtmDourg
(N.B. : pour la probl6matique g6n6rale des relations

sud-nord, voir: Roussot-Larroque sous presse; van
Berg et a/. sous presse).

De m6me que la C6ramique de La Hoguette, les
deux groupes de la C6ramique du Limbourg refldtent si
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nettement des tradit ions de potiers 6trangdres i
l'univers technique, morphologique et ornemental ruba-
n6 qu'il ne parait pas possible de les rattacher i ce cou-
rant de n6olithisation. D'autre part, si des indices de
conlacls entre Ruban6s et M6soli thiques ouest-
europ6ens existent, ils sont sitenus qu'on voit malcom-
ment soutenir que ces derniers avaient appris des Ru-
ban6s i fabriquer de la poterie. Une telle hypothdse re-
querrait en effet que des groupes de chasseurs aient
emprunt6 A ces derniers les concepts qui sous-lendent
la fabrication de la c6ramique, pour 6laborer aussitdt des
techniques, des formes et des d6cors entidrement
nouveaux. Comme l'avait d6jA not6 Constantin (1985:
134), cela parait di{ficite i admettre. Sans doute, de-
vons-nous chercher I'explication d'un autre c6t6. ll n'est
plus n6cessaire de voir dans les d6cors c6ramiques de
Blicquy - Villeneuve-Saint-Germain, du Limbourg et de
La Hoguette des 6manations directes du Danubien. Au
conlraire, I'apport des vingt dernidres ann6es montre
que des contacts sud-nord ont pu effectivement se pro-
duire. De plus, en diverses r6gions d'Europe, des ma-
tidres premidres, des produits semi-finis et finis circu-
laient d longue distance, en sorte qu'un 6loignement de
quelques centaines de kilomdtres ne peut signifier une
absence de relalions. A r6examiner dans cette perspec-
tive les cultures et les styles non ruban6s 6tablis au
nord de la Loire, tous pr6sentent, i des degr6s divers,
des ressemblances avec les ensembles n6olithiques
anciens m6ridionaux, et celles-ci les opposent globale-
ment au Ruband; il est m6me probable qu'une partie
des innovations qui distinguent le Ruban6 r6cent du
Ruban6 ancien reldvent 6galement d'influences m6ri-
dionales (van Berg ef a/. sous presse). Toutefois, la d6f i-
nition des styles m6ridionaux n'a pas 6t6 6tablie de ma-
nidre syst6matique et la recherche s'avdre diflicile dds
qu'on s 'e f force d 'a l ler  au-del i  de s imples l is tes
d'attributs. Les appellations de Cardial et d'Epicardial
ont 6t6 utilis6es tant6t pour ddsigner une technique or-
nementale, tantdt une culture et dans ce cas, elles ont
souvent 6t6 appliqu6es indiff6remment A loutes les en-
tit6s n6olithiques anciennes de la M6diterran6e occi-
dentale et de la fagade atlantique; de mdme, au nord de
la Loire, l'usage du terme "Danubien" estompera sans
doute pendant quelques ann6es encore la pluralit6 des
groupes culturels. Pourtant, au cours de la d6cennie
6cou16e, six ou sept entit6s diff6rentes ont 6td mises
en 6vidence dans le midi et le centre-ouest de la
France. Le Cardial comporte plusieurs concentrations
sur  les r ivages ouest  m6di ter ran6ens et  ib6ro-
atlantiques et est suivi par I 'Epicardial (Roussot-
Larroque sous presse) qui parait occuper i peu prds le
mdme terri toire. Le Ligurien, aussi d6sign6 comme
"N6olithique ancien A sillons d'impressions", appartient
au complexe des C6ramiques impressionndes d'ltalie; il
n'est repr6sent6 que par quelques sites distr ibu6s
entre GOnes et Nice(Binder 1987: 23-26): Caucade
(Nice), Magasin Giaume (Beaulieu-sur-Mer), Grotta Pol-
lera (Finalese), Arene Candide (Finalese), Alba (Pi6-
mont) et Peiro Signado (Portiragnes; Roudildans ce vo-
lume). En Aquitaine int6rieure, le Roucadourien semble
6tre un n6oli thique d6velopp6 localement (Roussot-
Larroque 1987 : 689-691). Sur la fagade atlantique de la
France, les sites du M6doc et de Charenle livrent une
c6ramique d'affinit6 cardiale, et d'autres sites encore
ont 6t6 r6cemment d6couverts dans la Loire moyenne
(Roussot-Larroque et a|.1987). Enfin sur base de la

louille d'un abri dans les environs de Menton, Binder
(dans ce volume) propose I'identificalion d'un style de
Pendimoun. Nous sommes encore loin du compte
dans la d6termination des groupes r6gionaux, de leur
chronologie relative et de leurs rapports mutuels; ndan-
moins, le N6olithique ancien m6ridional commence A
prendre du relief, en m6me temps que sa richesse et sa
vari6t6 deviennent perceptibles i des observateurs
6loign6s. Nous examinerons donc ci-dessous, groupe
par groupe, les traits communs 6ventuels de la C6rami-
que du Limbourg et des ensembles m6ridionaux.

A. Cardlal
- Technique : ndant.
- Morphologie: les deux lormes typiques de la CL :

coupes et 3/4 sph6riques i bord 6paissi semblent
inexistantes dans le Cardial. On note cependant :
- quelques 6paississements du bord i Camprafaud,
couche 19 (Rodr iguez 1982:  f ig .  19:  1 ,  p .  71) ,  a
Leucate (Guilaine et a\.1984: f ig. 53, P1-F-50, p.
169), a la Cueva de Chaves (Baldellou 1982 : 167 et
notre f ig. 23:1), et i  la Cova de I 'Or (Marti  1977 :f ig.
3);
- des perforations sous le rebord, laites avant cuis-
son i Courth6zon (Courtin 1974b:205), La Baume
Bonne (Courtin 1974a: fig. 3: 5-6 et notre lig.23:4),
i Pienza (Calvi Resia 1971 :61 et lig. 6d) et i la Co-
veta Empareta (Asquerino Femandez 1975 : 109);
- des boutons A perforation verticale A Basi (Camps
1988 : 54-55), Strette (ibid. :61), dans la grotte de
Filiestru (Trump 1983 :fig. 7), i Leucate (Guilaine et
a\.1984: f ig. 21, P1-B17), Fontbr6goua (Binder et
a/. 1986 : fig. 1 :3) et i la Cueva de Chaves (Baldellou
1982: fig. 1 , anse tubulaire);
- des fonds coniques comme ceux de Cuiry-lds-
Chaudardes (f ig. 19:2) sont signal6s par Roussot-
Larroque (sous presse) pour la grotte Gazel.

- D6cor:
a. Composants :
- hachures (bandes verticales) alternativement en
sens oppos6 : Cova de I'Or (Marti et al. 1987 : tig.
59), Leucate (Guilaine et al. 1984 et notre f ig.
23:11);
- rubans remplis d'impressions rectilignes i la co-
quille ou de rang6es d'impressions enchevauch6es,
proches de ceux de la s6rie 5 : Pienza (Calvi Resia
1980: f ig. 2:1 et 3, f ig. 3:3), Basi (Bail loud 1969),
Aleria (Camps 1988:60), Cueva de la Sarsa (Coudrot
1976:fig. 6:4), Cueva Carigriela (Navarrete Enciso
1976: pl.CXLIX), Cova de l 'Or (Marti  et a/. 1980:f ig.
56:8 et 60:3);
- double rang6e d'impressions dispos6es en ardte
de poisson : Cova de I 'Or (Marti  etal. 1980:pl. l l l ,6),
St ret te  (Camps 1988:  62) ,  ChAteauneuf- lez-
Martigues (Binder etal. 1986: f ig. 1:1), M6jeannes-
le-Clap (Roudil ce vol.:  f ig. 3:1), La Baume Bonne
(Courtin 1974a:lig.4:4), Cueva de Chaves (Baldel-
lou 1982:f ig. 1), Santarem (Guilaine 1976a:57).
b. Ddcor du bord :
- angles ou tr iangles :Grotte Gazel(Guilaine 1976b:
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f ig. 15:2), Cova de I 'Or (Marti  1977 : f ig. 61: 13);
- bandes obliques entre le rebord et le haut du d6cor
de fa panse: Cova Fosca (Aparicio Perez et al.1977 :
p l .v) .
c. D6cor de la panse:
- secleurs verticaux, 6ventuellement s6par6s par
des vides 6troits: Pienza (Calvi Resia 1980 :326, fig.
2:et nolre f ig. 23:3), Basi (Bail loud 1969 :f ig.19:1 et
notre fig. 23:5), Baume d'Oulen (Roudil dans ce vo-
lume :f ig. 2), Saint-V6r6ddme (Guilaine 1976b :f ig.
7 en haut), Cova de l'Or (Marti et a|.1980: pl, XXlll, l,
XlV, 1 et notre fig.23:2), Filiestru (Trump 1983 :fig. 6
p. ) ;
- secteurs curvilignes, 6ventuellement bord6s de tri-
angles hachur6s: La Resclauze (Mailh6 1979:258 et
notre fig. 22:1), Cova de I'Or (Marti 1980 et a/. pl. XIX-
XX), Cueva CarigUela (Navarrete Enciso 1976 et
notre fig. 22:3);
- champs verticaux s6par6s par de larges vides: Pien-
za (Calvi Resia 1980 : 325, f ig. 1), Fi l iestru (Trump
1983 :f ig. 7a), Courth6zon (Courtin 1974a:f ig. 11:
5), Cova de la Sarsa (Marti 1985 : lig. 6), Leucate
(Guilaine et a\.1984: f igs 4, 11), Cova de I 'Or (Marti
1977 : fig. 41; Marti ef a/. 1980 : pl. XlX, 2 et notre fig.
23:7);
- zone vide bord6e int6rieurement de triangles :
Cova de I'Or (Marti et a|.1980 : fig. 57: 2 et notre
fig.22:5). Voir aussi Scamuso en ltalie du sud (Bian-
cofiore 1 986: f ig.22:7).

B. Epicardial
- Technique : n6ant.
- Morphologie : n6ant.
- D6cor:

a. D6cor du bord :
- bandes de sillons borddes d'impressions : Porti-
ragnes (Mailh6 1979: 257), Cova Fosca (Aparicio
Perez et a|.1977 : pl. V).
b. D6cor de la panse :
- panneaux verlicaux bord6s d'impressions : campra-
faud, couche 19 (Rodriguez 1982: f ig. 17:3), Leu-
cate (Guilaine et a\.1984: 200, D1, D9, D10 et notre
fig.23:6,9-10 et 12), Escanin-2-Les Baux (Montjardin
1986: pl. 15:1 et notre f ig. 23:8), Saint-Pierre-de-la-
Fage, grotte lV, couche 38 (Arnal 1983: figs 44 et
56), Cova Fosca (Aparicio Percz et a\.1977: pls Xl,
xvilr, xR.
- panneau du m6me type mais constitu6 de rang6es
verticales d'impressions: Cueva de los Botijos (Na-
varrete Enciso 1976: pl. CCCXXXVI). La vraisem-
blance de tels rapprochements est confirm6e par la
d6couverte de vases dpicardiaux dans des sites
RRBP de l 'Yonne, i  Champlay-Les Carpes (Mer-
lange 1982:f ig. 2) et i  Vinneuf (Can6 1980:l ig. 1).

C. Ligurien
- Technique : n6ant.
- Morphologie :

- on lrouve quelques formes basses dont I'ouverture
se situe un peu au-dessus du plus grand diamdtre,

mais les bords sont droits et parfois amincis, les
fonds sont plats.

- D6cor:
a. Composants :
- rang6es d'impressions onguldes (ou similaires) :
Portiragnes (Roudil et al. 1981: tig. 24:4-5) : ct.
Thines (Hubert 1981);
- rangdes d' impressions enchevauch6es : Port i-
ragnes (Roudil et al. 1981), Arene Candide (Brea
1946: pl. XXXII; 1956: pl. Vlll-lx).
b. D6cor du bord :
- double rang6e de motifs en ardte de poisson :
Arene Candide (Brea 1946:pl. XXXII-XXXIl l ,  1956:pl.
Vilr{X);
- rang6e de triangles : Portiragnes (Roudil et a/.
1981:  f ig .  21 :2) .
c. D6cor de la panse :
- secleurs verticaux jointifs ou s6par6s par d'6troites
bandes vides: Arene Candide (Brea 1956: pl. Vl l :  1);

- champs verticaux s6par6s par de larges plages
vides : Arene Candide (ibid.: pl. Vll: 2). Notons que
le Ligurien partage avec le Cardialces deux modali-
t6s d'organisation du d6cor.

D. Roucadourlen
Pour les ressemblances part iel lement controver-

s6es du Roucadourien avec la C6ramique du Limbourg,
voir Constantin (1985: 130-131) et Roussot-Larroque
(sous presse).
- Technique :

- pAte grossidre, friable, souvenl malcompactde;
- joints de colombins obliques et souvent d6fec-
tueux;
- cuisson i basse temp6rature.

- Morphologie :
- bord 6paissi vers I ' int6rieur (Roussot-Larroque
sous presse);
- perforations en ligne sous le rebord (avant cuis-
son) : Roucadour (ibid.);
- fond conique: La Borie del Rey, Roucadour, Mouli-
gna (Roussot-Larroque 1977: figs 3-4; Niederlender
et a/. 1966).

- D6cor:
- sillons verticaux larges somm6s de petits boulons

circulaires alignds sous le rebord: Roucadour (Nie-
derlender ef a/. 1966 et notre fig.23:13).

E. N6oll thique ancien Atlantique
La position chronologique des sites du M6doc et de

Charente est mal d6finie (Roussot-Larroque 1987). Les
affinit6s morphologiques et ornementales de la CL et
de ce N6olithique ancien sont pratiquemenl inexis-
tantes (cf. Constantin 1985: 130); n6anmoins, la pr6-
sence d'un d6graissant osseux a 6t6 d6cel6e dans des
tessons d6cor6s au cardium de la Ldde-du-Gurp en
Mddoc et de Courcoury-Les Orgeries en Charente-
Maritime; la pr6sence d'os est 69alement possible dans
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des tessons du site de La Balise, i Soulac-sur-Mer
(Medoc; Roussot-Larroque 1 987).

F. N6olithlque ancien de la Lolre moyenne
Les rapprochements avec la C6ramique du Lim-

bourg sont inexistants jusqu'i pr6sent. Bibliographie :
Villes 1988, Roussot-Larroque et a\.1987.

6. Explicotion du phenomdne
Limbourg
Aussi longtemps que les structures respectives des

styles ornementaux m6ridionaux n'auront pas 6t6 d6-
crites de maniOre plus syst6matique qu'elles ne le sont
aujourd'hui, nous devrons nous limiter i ce type de
comparaison au " coup par coup". Toujours est-il que
les traits communs aux styles m6ridionaux et i la Cdrami-
que du Limbourg sont dispersds sur de vastes do-
maines, en sorte qu'ils semblent traduire une influence
diffuse, mais ne permettent pas d' identif ier un l ieu
d'origine, ni un anc€tre de la CL. Selon les cas, ces traits
appartiennent aux diff6rents niveaux d'organisation des
d6cors: motils dl6mentaires et leurs associations, lF
gures ou structures plus englobantes telles que la divi-
sion de la panse en secteurs verticaux. lls ne prennent
toute leur signilication que si I'on se souvienl que la plu-
part de ceux-cin'existent pas dans le Ruban6 ancien, et
que d'aucuns apparaissent en tant qu'innovations dans
le Ruban6 r6cent. Ainsi, les rubans de la s6rie 5 du
groupe rh6no-mosan apparaissent-ils peut-0tre simulta-
n6ment dans la CL et dans le RRNO. Un examen mdme
superficiel des ensembles stylistiques du sud-ouest eu-
rop6en y r6vdle un ensemble de choix culturels qui
brassent et combinent de diff6rentes manidres des
traits qui semblent leur appartenir en propre. La C6rami-
que du Limbourg se rattache i ce complexe par ses d6-
cors,tandis que sa technologie et ses formes en coupe
I'en dist inguent et suggdrent son autonomie. N6an-
moins, sidiss6min6s que soient les points de comparai-
son, tous les ensembles m6ridionaux ne sont pas con-
cern6s de la mdme fagon. Le style rh6no-mosan de la
CL prdsente un maximum d'aff init6s avec les en-
sembles m6ridionaux les plus anciens, tandis que le
groupe s6quano-scaldien se rapproche davantage de
I'Epicardial et du Roucadourien. Les ensembles de la
cdte atlantique et de la Loire ne semblent pas directe-
ment concern6s. La seule liaison claire de la CL avec
ceux-ci consiste dans le d6graissant osseux. Or, ce d6-
graissant n'a 6t6 signal6 jusqu'd pr6sent, nidans le midi
de la France, nidans la P6ninsule ib6rique; sa prdsence
dans des vases d6cor6s A la coquille de Charente et du
M6doc pourrait donc r6sulter aussi bien d'une influence
nord-sud venue du groupe de Blicquy-Vil leneuve-
Saint-Germain. Les sites n6oli thiques anciens de
I'Atlantique et de la Loire moyenne connus jusqu'ici
n'ont vraisemblablement pas 6t6 les relais par o0 sont
arrivds dans le nord certains constituants de la C6rami-
que du Limbourg, et peut-etre faut-il s'attendre i ce que
les inlluences m6diterran6ennes aient p6n6tr6 en terri-
toire rh6no-mosan comme en Bassin parisien par des
voies continentales : Rh6ne, Allier, Haute-Loire.

Bien des donn6es nous manquent encore pour
6crire l'histoire plurielle de ces relations. Au moment oit

nous les saisissons, tous les groupes et ensembles de
poteries non ruban6s du nord-ouest de I'Europe sont
d6jA fortement structurds et leurs lieux et processus de
foimation ne nous sont accessibles que par hypothdse.
L'idde que CL et CH aient 6t6 fabriqu6es par des M6so-
lithiques acculturds par les Ruban6s, de m6me que
celle de leur importation i longue distance peut sans
doute etre definitivement 6cartee. Or, toutes les ana-
lyses p6trographiques effectu6es iusqu'ici montrent
que ces vases ont le mdme fond de pAte que le Ruba-
n6 local;ceux-ci pourraient donc 6tre I'oeuvre de popu-
lations n6olithiques venues d'ailleurs, ou bien de M6so-
l i thiques "c6ramis6s" par des non-Ruban6s. Si des
ressemblances ornementales rapprochent CL et CH
des styles d6coratifs de la Mdditerrande occidentale,
nous ne pouvons prouver qu'elles soient l'oeuvre de
N6olithiques, m6me si des vases cardiaux ou 6picar-
diaux sont connus en Bassin parisien; on ne peut 6vi-
demment exclure que ceux-ci apparaissent un jour
dans les blancs actuels de la carie. En ce quiconcerne
la seconde hypothdse, nous voyons que la cdramique
n6olithique ancienne est rarement associ6e i des in-
dustries lithiques m6solithiques et que, lorsque cette
association est possible, le caractdre insolite de celle-ci
amdne souvent les chercheurs A la consid6rer comme
douteuse et i lournir le plus d'arguments possible i
I'appuide ce doute.

C'est le cas, par exemple, de Swifterbant (Whallon et
a\.1976; de Roever 1976), de Kesseleyk (Modderman
1974; Modderman et a\.1984), de l'abri de Bavans dont
la stratigraphie est rejet6e sans raison 6vidente par une
partie des chercheurs franqais, de l'abri de Bellefonds
(Patte 1971; Constantin 1985: 244-246), ou encore de
la Place Saint-Lambert A Lidge (Gob 1984: '147-149).

Dans ce dernier cas, bien que les tessons de cdrami-
que non ruban6e aient 6t6 trouv6s dans les mdmes
fosses, voire dans les m6mes 6tapes de remplissage
que les industries m6solithiques, leur mise en relation
est rejet6e parce que "rien n'indique une acculturation
des m6solithiques de la Place Saint-Lambert: dans la
zone occidentale (sc. un autre secteur du site), aucun
tesson de c6ramique du Limbourg n'a 6t6 recueilli...".
Gob en conclut que I'occupation limbourg doit se situer
entre I'occupation m6solithique et I'occupation ruban6e
(Gob 1984: 149; une opinion opposde est exprimee
par Otte 1984: 248). Plus r6cemment, le site ruban6
hesbignon d'Oleye (fouille D. Cahen) a livr6 une petite
losse ne contenanl que quelques artefacls d'allure
m6solithique en grds-quartzite de Wommersom et deux
lessons d6graiss6s i I'os, ir I'exclusion de tout mat6riel
ruban6. D'autre part, Van Roeyen (1988) signale d Mel-
sele (Flandre-Orientale; B.) un site qui a livrd dans la
m6me unit6 stratigraphique une abondante industrie
m6solithique i trapOzes et plusieurs centaines de tes-
sons dont une partie comporte un d6graissant osse,ux.
.C'est peu, mais assez cependant pour que I'hypothdse
d'une relation entre c6ramiques non rubanees et indus-
tries m6solithiques ne puisse plus 6tre rejet6e a priori'
Jusqu'ir ces dernidres ann6es, la situation dans le bas-
sin de la M6diterrande occidentale 6tait comparable d
celle du nord-ouest de I'Europe. Or, une s6rie de tra-
vaux r6cents y ont montr6 la prdsence r6gulidre de c6-
ramique en milieu m6solithique, sans que les structures
dconomiques de celui-ci soient modifides en prolon-
deur. Le ph6nomdne a 6t6 observ6 en Espagne (Juan
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Cabanilles dans ce volume), et plus prds de nous, dans
les Alpes ital iennes (Bagolini 1984:326; Binder 1989).
Enfin, i I'est de I'Europe ruban6e, toute la zone fores-
tidre qui s'6tend du bassin du Pripyat' i la presqu'ile de
Kola, i la c6te orientale de la Baltique et i la Finlande est
peuplde dds la seconde moit i6 du 6dme mil l6naire
avant notre dre (dates calibr6es) de peuples chasseurs
qui ont adoptd la fabrication de la poterie et 6ventuelle-
ment cel le d'outi ls polis, mais ne connaissent ni
l'6levage, ni l'agriculture. Pour la p6riode qui nous oc-
cupe, on pensera en particulier aux cultures de la Haute
Volga, de Narva et de Sperrings (Dolukhanov ef a/. sous
presse). En th6orie, rien ne s'opposerait donc i ce que,
de la Garonne d la Mer du Nord et de la fagade atlantitlue
de la France i la vall6e du Neckar, ait exist6 un M6solithi-
que c6ramis6 de ce genre, au sein duquel auraient coe-
xist6 des groupes divers. Les diverses composantes de
ce milieu auraient pu ensuite accdder au mode de vie
du N6olithique pleinement d6velopp6 selon des moda-
lit6s et en des moments diff6rents. Dans le BQY-VSG
par exemple, le d6bitage par pression, la fabrication de
bracelets en pierre et le d6cor c6ramique 6voquent
I'ambiance culturelle de la Mdditerrande occidentale,
tandis que, malgr6 quelques divergences de d6tail, les
maisons ob6issent au plan ruban6. Les Blicquiens se-
raient donc d'excellents candidats i une double accul-
turation. On trouve une situation proche dans le RRBP,
o0 semblent se rejoindre deux traditions c6ramiques,
l'une traduisant des influences m6ridionales, tandis que
I'autre est apparentde au Ruban6 du Haut-Rhin et que
les maisons sont 6galement d'ascendance danu-
bienne.

Quoi qu'il en soit, certains attributs des ensembles
c6ramiques non rubands ne peuvent 6tre assign6s
avec certitude d aucun des deux grands courants de
n6olithisation parvenus dans nos rdgions. Ainsien est-il
du d6graissant osseux (BQY-VSG, CL, CH), du d6grais-
sant coquillier (CH, VSG); un tetd6graissant est signald
cependant dans la c6ramique du Ruban6 le plus ancien
A Ei ls leben (Kaufmann 1983:181) ,  des formes en
coupe (pr6sentes en BQY, g6n6ralis6es dans la CL),
des formes ovoides (CH), des bords 6paissis eUou bi-
seaut6s vers I'int6rieur (BQY, CL, CL). Les liaisons que
ces attributs 6tablissent entre les difl6rents groupes
plaident en faveur d'une longue frdquenlation mutuelle
ou de liens 96n6tiques, fut-ce par le biais d'origines
communes. Mais ces traits peuvent-ils 6tre assimilds i
une cr6ation autochtone ou proviennent-ils eux aussi
de I'ext6rieur? Si la premidre hypothdse est totalement
inv6rifiable, dans la seconde, I'id6e d'une acculturation
par le N6olithique m6ridionalparait confortable du point
de vue chronologique, dans la mesure o0 le N6olithi-
que d6velopp6 apparait sur les cotes de la Ligurie et du
midide la France au plus tard en 6000 avant notre dre
(cal.),  ce qui laisse un intervalle d'environ 600 ans
jusqu'i ce que nous rencontrions la C6ramique de La
Hoguette sur le Neckar moyen. Pourtant, d6graissant
coquillier, formes ovoides, fonds coniques et d6cor au
peigne 6voquent avec une pr6cision surprenante le
Ndolithique forestier de l'est de l'Europe. Des relations
avec celui-ci avaient deja 6t6 prudemment sugg6r6es
par Constantin dans son analyse des d6cors de la Cera-
mique du Limbourg (1985: 134-139). Toutefois, du fait
de l '6loignement des deux r6gions et de I 'absence
d'interm6diaires en Allemagne et en pologne, I ' id6e

que ces ressemblances r6sultent de simples conver-
gences lui paraissait plus probable. La d6couverte 16-
cente de la C6ramique de La Hoguette avec ses fonds
pointus apporte aujourd'hui quelques mat6riaux sup-
pl6mentaires i I'appui de cette hypothdse. De surcroit,
si nous nous habituons progressivement I penser des
relations sud-nord a longue distance, comme celles qui
sont attestees par la pr6sence de graines de pavot
dans huit sites rubands du nord-ouest (Bakels 1982),
pourquoi ne pourrions-nous en penser d'autres, est-
ouest, le long des c6tes de la Baltique et de la Mer du
Nord ou i travers la grande plaine germano-polonaise,
au nord du territoire occup6 par le Ruban6 le plus an-
cien? Quelle que soit la solution que I'avenir retiendra,
tant pour l'explication du ph6nomdne Limbourg et les
affinit6s des autres communaut6s non ruban6es avec
les cycles d6coratifs mdridionaux, que pour la n6olithi-
sation du nord-ouest de I'Europe, nous aurons assur6-
ment a nous d6faire des hypothdses trop simples et
des structures de pens6e qui s'efforgent de diviser des
ensembles de ph6nomdnes sociaux en unitds parfaite-
ment closes. De telles hypothdses sont chaque jour
contredites par la rdalit6 arch6ologique. MOme en ce
quiconcerne le Ndolithique ancien, nous devrons nous
r6soudre i penser la mulliplicit6 des groupes et la com-
plexit6 de la soci6t6 globale.
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man 1981: f ig.1:15 et 8;  3.  d 'aprds I 'or iginal ,  Service na-
l ional des Foui l les, Bruxel les.

Fig.11: 1.  d 'aprds I 'or iginal ,  Direct ion des Ant iqui t6s
de Lorraine, fouille V. Blouet; 2. Jeunesse et al. 1982:
f ig .1 :3 ;  3 .  Gabr ie l  1979:p | .27 ,60 :3 .4 ;  4  e l7 .  Constan-
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Ricoh, Direction des Antiquit6s d'Alsace, fouille C. Jeu-
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I'original, Direction des Antiquit6s de Lorraine, louille V.
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Nivef les; 12. LOhr et al .  1982: l ig.2;13. Ldhr 1984:
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F ig .13 :  1  e t  7 -8 .  Modderman 1981: f ig .1 :11 ; f ig .3 :3 ;
tig.4:2:2. Constantin et a\.1979; 3-4 et 6. Bridger ef a/.
1985: f ig.2:5,4 el7:5. d 'apr0s I 'or iginal ,  Inst i tut  royal
des Sciences naturel les de Belgique; 9. d 'aprds
I'original, Mus6e Curtius, Lidge.

Fig.14: 1.  Modderman 1981: l ig.1:5-6; 2-3. d 'aprds
I'original, Service national des Fouilles, Bruxelles; 4-5.
dessins communiqu6s par P. Stehli; 6. van Berg et al.
1982b.

Fig.15: 1-3. Meier-Arendt 1969: l ig.7:1; f ig.7:6 et
f ig.6:2; 4.  Hinz 1974;5. Modderman '1974: t ig.  2:1; 6.
Brounen etal .  1988b; 7. Modderman 1981:f ig.2.

Fig.16: Modderman 1974: fig. 1.
Fig.17:1. d'aprCs l'original, louille L. Keeley; 2 el 4.

d'aprds l'original, fouille D. Cahen; 3. Lodewijckx 1988,
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Fig.1: Cdramique de La Hoguette ancienne. 1. Rottenburg-Hailfingen (Kr" Tubingen, R.F.A.); 2. Filderstadt-
Bernhausen (Ldkr. Esslingen, R.F.A.).
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Fig.2: Cdramique de La Hoguette r6cente. 1-2. Fontenay-la-Marmion (Calvados, F.); 3. Mons-Crofteux (Liege,
B.); 4,6,9-11 et 13. Bischoffsheim (Bas-Rhin, F.); S. Oberlarg (Haut-Rhin, F.); 7 et 12. Niedernai (Bas-Rhin, F.); 8.
Wettolshe im- Ricoh ( H aut- R h in, F.).
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Fig.3: Groupe de Blicquy. l. lrchonwelz (Hainaut, B.); z. Ellignies- Sainte-Anne (Hainaut, B.); 3 et 4. Blicquy -
Couture de la Chaussde (Hainaut, B.).
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Fig.S: Vases sans attribution stylistique. t. Soest; 2. K1tn-Lindenthal.
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Fig.6: Vases sans attribution stylistique. 1. Stein; 2. Rosmeer; 3 et 5. Vlijtingen; 4. Waremme; 6. Darion.
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Fig.7: Rdattributions au groupe de Blicquy. 1. Langweiler 2; 2-3. Rosmeer; 4-6. Aubechies.
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Fig.8: R1attributions aux groupes de Blicquy et de Villeneuve-Saint-Germain. 1. Aubechies; 2. Cuiry-lds'
Chaudardes.
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Fig.l0A: Rdattributions d la C1ramique de La Hoguefte. 1. Elsloo; 2-4. Rosmeer.

Fig.10B: Cdramique du Limbourg: groupe rhdno-mosan,56rie 1. 1-2. Elsloo;3.Rosmeer;4. Geleen- De Kluis.
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Fig.ll: Cdramique du Limbourg: groupe rhdno-mosan, S6rie 1. 1. Fitstroff;2. Rosheim; 3.Bochum-Hiltrop; 4
Kdln-Lindenthal; 5-6. Stein-Keerenderkerkweg; 7. Aubechies; 8-10. Wettolsheim-Ricoh; 11. Horn.
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Fig.15: Cdramique du Limbourg: groupe rhdno-mosan, Sdrie 5. 1-3. Kotn- Lindenthat; 4. Veen;5. Kesseleyk; 6.
Kessel : 7. G elee n- Statio n.
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Fig.16: Cdramique du Limbourg: groupe rh6no'mosan, Sdrie 5 . Kesseleyk.
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Fig.l8: Cdramique du Limbourg: Aubechies. 1-3. vases dont les ddcors prdsentent des ressemblances avec
ceux du groupe rhdno-mosan.
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Fig.l9: Cdramique du Limbourg: 1. Aubechies. Le d6cor prdsente des ressemblances avec ceux du groupe
rhdno-mosan.;2-5. groupe sdquano-scaldien; 2. Cuiry-lds-Chaudardes;3. Champlay;4-5. Juvigny.
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Fig.21: Cdramique du Limbourg: groupe sAquano-scaldien. 1. Marcilly; 2 et 5. Aubechies; 3-4. Koln-Lindenthal;
6. Cuiry-lds-Chaudardes; 7. Berry-au-Bac.
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Fig.23: Cdramique mdridionale. 1. Cueva de Chaves (AIto Aragon,E.); Z et 7. Cova de l'Or (Valencia, E.);5.
Pienza (Toscana, l.); 4. La Baume Bonne (Basses-Alpes, F.);5. Basi (Corse,F.); 6.9-10 et 12. Leucate-Condge
(Aude, F.);8. Salldles-Cabardds (Aude, F.); 13. Roucadour (Lot, F.).
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TRANSITION IN BRITAIN AND IRELAND

Alosdoir  WHITTLE

PROLEGCMENA TO THE STUDY
OF THE MESOLITHIC-NEOLITHIC

Summory
The study of the Mesolithic-Neolithic transition in

Britain and lreland is itself in a state ol transition.
Theoretical and comparative studies have opened up
many possibi l i t ies to consider, from agricultural
colonisation to indigenous adaptation. The available
evidence is such that there is little agreemenl al present
on the processes involved,  or  even on the i r
chronology. An early transition may involve colonisation,
a lale one some form of acculturation.

Int roduct ion
The Mesolithic-Neolithic transition has proved to be a

subject of as much enduring interest in Britain and
lreland as elsewhere. Not only successive generalions
of researchers but also widely differing schools of
approach - {rom the technological, demographic and
ecological to the social - have found the question of
perennial importance, and present thereby a useful
measure of the state of explanation in general at any
one time. The question brings together two long-term
processes ol change. One is the expansion by both
colonisation and diffusion of the agricultural package of
cereals  and domest icated animals through the
European continenl from beginnings in the Near East
(and perhaps south-east Europe itself) between 8000
and 6000 b.c..The other is the colonisation and
subsequent use of north-west Europe which begins as
far back as the warmer phases of the last glacial period,
and continues into the post-glacial period. From the
coming together of these two processes there
emerged in Britain and lreland by the later fourth
millennium b.c. at the latest communities with agriculture
as their main form ol subsistence, more or less stable
settlement, and a range of burial and ritual sites which
seem to mark a sense of territoriality and permanence.
The changes leading to this development must have
been varied. They involve patterns of subsistence and
settlemenl, but also aspects of cultural identity and
values, contact, communicalion and movement;
long-term historical process but also perhaps
shorter-term events. From this perspective the nature of

the change in question itself becomes problematical.
What before might have been delined as a shift from
hunter-gatherer or forager to tarmer has now to be
much more clearly investigated in the l ight of
possibilities that both foragers and farmers were
extremely diverse in character. This awareness has to
be added to lasting questions ol the source of change,
whether from outside or inside Britain and lreland, and
of its date.

No obvious solution beckons in the British and lrish
case, but it may be claimed that the nature ol a solution
for the future has become clearer. lf the constituents ol
archaeological enquiry can be somewhat simplistically
divided into theory and data, lhe reason lor this can be
explained. There has been considerable progress in
the theory relevant to such a transition, leading to a
wider range of models of both foragers and farmers, and
to a better understanding too of the factors which
influence the collection of archaeological data relevant
to the transition. Varied analogies are also available from
the European continent. However, the specif ic
evidence available in Britain and lreland does not lead to
any easy choice between the now competing
possibi l i t ies, not least because of chronological
uncertainties. I willtherefore review in turn some models
of foragers and farmers, the archaeological correlates of
such models, and some continental cases where the
models may apply;and the British and lrish evidence in
the l ight of the present spectrum of competing
interpretations. There wil l  be a f inal word on
suggestions for future research.

I . Models ond expectotions
1.1.  Mesol l th ic  models

While the noble sqvage of the eighteenth century
Enlightement had at least some order to his existence,
lhe savage of evolutionary schemes of the nineteenth
century was less fortunate. lt took a long time to restore
and indeed perceive the independent nature of
hunter-gatherer society. The process culminated in the
suggestion of an original 'affluent society'based on lhe
ethnograph ic observation of su rviving hu nter-gathe rers
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(Lee and DeVore 1968) .  This  v iewpoint  had a
galvanising effect on hunter-gatherer studies in
archaeology, and has led to many models being
tormulated. Perhaps as a throwback to the tradition ol
savagery, the majority of these archaeological models
have posited subsistence as the dominant lactor or
central concern in hunter-gatherer society. Hunter-
gatherers are seen to face risk from uncertain and
fluctuating resources, and their response is now
considered to have been ordered and calculated. Three
main varieties of supposed response will be examined.
All share to a large degree the belief that subsistence
was not a haphazard, 'catch-as-catch-can' matler, but a
strategy involving decision and choice, usually
designed to play safe, to operate in such a way as to be
sure to get through bad seasons or bad years. In this
orientation studies of 'scheduling' have been important
(e.g.Jochim 1976), which have recently been refined
further into'optimal foraging' theory (e.g.Smith 1983), in
which foragers are seen to make careful decisions about
diet breadth, patch choice, time allocation, group size,
settlement pattern and so on.

ln the f irst kind of model (e.g.Jochim 1976; Mellars
1978 passim; Gramsch 1981 passim), hunter-gatherers
are seen as having little or no direct control over the
resources on which they relied. In temperate Europe
both plant and animal resources varied from season to
season in availability or abundance. The risk which this
posed was countered in various ways. A wide range of
resources was exploited, including animals, plants, fish
and shellfish. No one resource was exploited to the
point of overall depletion. Subsistence was carefully
scheduled to exploit the seasonally most abundant
resources. This entails in most situations a degree of
settlemenl mobility, lo move from place to place of
seasonal abundance. Human groups were general ly
small, though larger aggregations might be possible in
situations of high resource abundance or for short
periods of t ime or both. Both base camps and
specialised extraction camps could be part of the
settlement pattern. A large overall territory for each
group is likely, and population density is low. Human
numbers are not thought to threaten easy procurement
of key resources.

The second kind ol model shares many basic
features with the first, but posits careful site location in
positions of recurrent resource abundance greatly to
reduce or even to remove the need for mobility. Locally
larger groups might be possible, but such favoured
locations would not be widespread, and would tend to
be on or near coasts (e.g.Mikkelsen 1978; cf.Renouf
1984). Limited control of resources could have been
possible and aided the concentration of favourable
conditions in chosen locations. For example, clearance
by fire or other means would serve to increase the
abundance of nut-bearing species like hazel, because
of i ts colonising abil i t ies, and to attract game to
regenerating browse (Mellars 1976a), and the provision
of leaf fodder would be another way of affecting animal

movement (Dimbleby and Simmons 1974).
The third kind of model envisages more extensive

development. Resource control could have been
extended, to affect the reproduction of both plants
(Clarke 1976) and animals, archaeological criteria for
whose domestication are weak (Higgs and Jarman
1969); selective control could have been imposed on
deer, cattle or pigs by a variety of means: by selective
cull ing, by control of herd movement, or even by
penning and other restriction. An element of delayed
return on investment enters considerations. Storage
would also have served to reduce the effect of
immediate condit ions and spread the benefit  of
part icular resources over longer periods. Careful ly
chosen locations with an abundance of recurrenl
resources, especially near or on coasts, could have
a l l owed  the  occupa t ion  o f  pe rmanen t  o r
semi-permanent bases; along with such incipient
sedentism specialised hunting and extraction camps
would be found. Population density would increase
locally, and perhaps threaten some resource depletion.

All three kinds ol model give prime importance to
technological, demographic and ecological factors,
according to which social arrangements are seen as
determined by or following from those conditions. This
is not to say that social arrangements are ignored.
Following the ethnography (e.g.Leacock and Lee
1982:7-9), generalisations are often offered that small
band societies were egalitarian, bonded by an ethic of
sharing, lacked individual property or wealth and status
posit ions other than those due to age or sex, and
lacked permanent leadership. This kind ol social
arrangement can be envisaged for the first two models
above, and even for the third kind. Yet both the
theoret ica l  or ientat ion and the scope o l  the
ethnographic sources can be challenged. Once values
are brought into the discussion (Bender 1978; Ingold
1980), the possibility ol technology in the broad sense
being guided by social ethic cannot be ignored. The
situation amongst surviving hunter-gatherers today
need not adequately match that of the past, and it is
clear that at least some foragers, as on the north-west
coast of America, did have such fealures as leadership
and property (Renouf 1984). Another kind of approach
therefore needs to be used, in which greater attention
is given to social arrangement from the outset, and in
which the possibility is actively considered of growth,
competition between individuals and groups, and the
explo i ta t ion of  oppor tuni t ies for  consol idat ing
difference or inequality; difference belween groups
might be at least as important as that within groups. This
kind of model might best be applied to or combined with
the third kind ol situation described above, but need
not be excluded a priorilrom the other two. The risks
facing post-glacial hunter-gatherers need not have
been necessari ly greater than those facing later
societies of early farmers, and the diverse resources of
the early post-glacial environment may have offered as
many opportunities as problems.
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The archaeologicalcorrelates of the first two models
should in brief include a structured settlement pattern,
with mainly small,  seasonally occupied sites and
occasional larger ones, and a diverse range of
resources used; territoriality and indications of status
should be weak. In general the correlates of the third
should be dist inguishable lrom these, with again a
structured settlement pattern, but with more large sites
probably in coastal locations, a range of resources but
some signs of control or specialisation, and storage;
terri torial i ty would be more developed, expressed
through artefact style or cemeteries for example, and
difference between groups could be seen in site size
and duration, and between individuals in terms ol
artetacts used as grave goods.

There has clearly been much success in applying
models of this kind to the European Mesolithic record,
even though most of these have been dominated by
the concerns for technology, demography or ecology.
A structured settlement pattern with mainly small sites
and seasonality of occupation is a recurrent perception
in the archaeological record, even though seasonality is
hard to pin down, and the absence ol storage and
resource control is equally hard positively to prove.
However, some'version of the first or second models is
widely applicable (e.9. Sakellaridis 1979; Arora 1973;
Jochim 1976;  Newel l  1973;  Pr ice 1978;  Br inch
Petersen 1973; Gramsch 1981; Bonsall  1989.). Some
version of the third model may also be applicable.
Coastal regions such as southern Scandinavia in the
later Mesolithic or Ertebslle phase have coastal sites,
including large shell middens, which have been seen as
permanent or semi-permanent bases with surrounding
exlraction camps both on the coast and inland
(Rowley-Conwy 1983,  1984) .  A wide range of
resources was exploited, though there is no specific
evidence for direct resource control. Artefact styles
have regionalised distributions (Petersen '1984), which
could reflect increased territoriality, and cemeteries
such as at Vedbaek on Zealand and Skateholm in
Scania (Albrethsen and Petersen 1976; Larsson 1988)
may also express local concern for land and ancestry, as
wellas showing some differences within communities.

In the light of the late date of the Ertebslle phase, it is
tempting to see a chronological development through
the post-glacial period, at least in some areas, from the
f  i r s t  two  mode ls  to  the  th i rd .  F rom the
ecological-demographic perspective there would be
strong reasons for this. ln the first two millennia ol the
post-glacial period one may envisage diverse resources
available, in a st i l l  open or not ful ly wooded
environment, in variable cl imatic condit ions; in this
setting mobility and seasonality would be appropriate,
and the increasingly lavourable condit ions might
encourage population growth. After the arrival of climax
vegetation, coastal locations may have become more
favoured, and continued growth of population can there
be envisaged, aided by the packing of groups
previously settled in areas now inundated by sea level
rise; inland, resources may have become harder to

extract, but could have encouraged experimentation
with resource control. lt remains to be seen whether this
chronologica l  scheme is  v iab le.  The southern
Scandinavian evidence is preferentially preserved from
later phases of the Mesolithic by the circumstances of
coastal change, and knowledge of the use of the coast
in earlier phases is limited. Demographic growth may
have been a faclor from much earlier, and is not
necessarily to be seen as a variable dependent on
ecology. Much depends too on the baseline from which
development  is  seen to s tar t ;  any not ion of
differentiated late-glacial hunters would radically alter
expectations of the early post-glacial period. The third
model may therefore be applicable, and southern
Scandinavia may indeed be one of the best examples
lor the late Mesolithic, but the radical possibility remains
that this kind of situation existed earlier too, and not
purely for ecological-demographic reasons.

These models are simplifications of a great range of
possibilities. lt is possible to alter their constituenls, for
example by including storage techniques in the f irst
two. Not alltheir archaeologicalcorrelates are clear, and
in particular the question of social diflerence, both
between and within groups, is problematical. However,
enough should have been shown of the ethnographic
contribution to constructing frameworks for the
examination of the evidence, and ol at least some
success in applying the resultant models. They have
provided an important yardstick for studies in Britain and
lreland.

l .2 .Accul turat ion models
More models have been offered in recent years of

hunter-gatherers in the process of transit ion to
becoming  f  a rmers .  The re  has  rema ined  an
ethnographic contribution (e.9. Megaw 1977) but there
has been greater use of inductive generalisation from
the archaeological record i tself.  There has been an
older tradition of considering the potential contribution
of Mesolithic communities to an agricultural lilestyle,
including the use of f ire for clearance, and boats;
another  speci f ic  suggest ion has been of  bur ia l
traditions, including the use of megaliths (Case 1969a;
Clark 1980). More recent contributions have focussed
on the motives for transit ion, once agriculture is
available in adjacent areas as an option. Four sorts of
model may be discussed. The first and most common
envisages hunter-gatherers under various lorms of
pressure. Hunter-gatherers may be in situations similar
to either the lirst two models above or to the third. They
are then seen to come under pressure from some form
of imbalance, lor example between their numbers and
the resources currently support ing them with the
avai lab le technology (e.g.Bradley 1984) .  Thei r
problems are then seen as analogous to that facing
many farming communities, and agriculture is adopted
as the only resort, despite the higher requirements on
labour, with other elements of the Neolithic way of life
following as a matter of course. This model does not
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envisage any very clear benefits or advantages lor an
agricultural way of life. The process of pressure is
usually seen as a long{erm one.

No very clear archaeologicalconelates are specified
by this kind of model. lmbalance is infened. lt would be
possible to specify a gradual growth in site numbers or a
decline in certain resources, but this has yet to be
rigorously applied in a European situation. However,
candidates lor a uselul application of this kind of model
can be suggested in norlhern Germany and the coastal
part of the Netherlands in the fourth millennium b.c.. A
recent discussion (Rowley-Conwy 1985) has sought to
deny or at least to minimise the evidence for change in
the Ellebek area at sites like Rosenhof and Forstermoor
(Schwabedissen 1981). The evidence takes the form of
claimed cereal pollen and bones of domesticated cattle
in Ellerbek contexts, from the mid fourth millennium
b.c.. l t  is true that the evidence is not properly
published, but the slightly later site of Siggeneben-Srld
lrom the same area (Meurers-Balke 1983) seems to
show a continuation of the same process of local
acculturalion. Therefore the adoption of at least some
agricultural practice or resources from nearby farmers is
a strong possibility, and might reflect ecological or
demographic pressure. The Swifterbant sites in the
Dutch ljsselmeer could show the same sort of process.
The sites in question also belong to the mid fourth
millennium b.c., and show the use of both grain and
domesticated animals as well as wild game, fish and
plants.

A variant of the pressure model constitutes the
second acculturation model. In this the emphasis is on
short-term pressure, ending a period of rejection ol or
resislance to an agricultural way of life. Despite the
availability of agriculture, hunter-gatherers, especially
those with some degree of resource control and
sedentism, may not immediately choose to abandon
their own way of life, as it offers at least equal security
and lower labour input. However, i f  some crucial
resource then fails, agriculture then becomes the best
option to maintain sedentism and currenl population
levels. This model has been applied to the late
Mesolithic Ertebslle culture in central and northern
Denmark (Rowley-Conwy 1984,1985). The envisaged
sequence is as follows. Sea level rise in the early fourth
mil lennium b.c. brings a new abundance of marine
resources. Opportunist ical ly, these are exploited,
allowing large sedentary coastal sites, and agriculture
available only a few hundred kilometres to the south is
not seriously considered. In the late fourth millennium
b.c. sea levels alter again, affecting salinity, which in turn
affects the abundance of marine species, and especially
the availabi l i ty of oyslers which could have been a
crucial late winter staple. Finally, agriculture is rapidly
adopted as an alternative. Both the model and its
application need to be examined. The model, as with
others noted above, gives prime importance to
subsistence. In the central-northern Danish case, the
long period between the arrival of agriculture with the
LBK culture to the south and the local adoption of

agriculture is indeed increasingly striking. Resistance,
however, could have other explanations, for example
for reasons of cultural identity or value. Equally, there is
a strong possibility of earlier coastal sites, and camps
like Vengaet-Nord in the Vedbaek estuary (Jensen and
Petersen 1985) dating from the mid fifth millennium b.c.
do not support any easy correlation between coastal
use, sea level and salinity. As far as I am aware there is
no specific evidence to support the role of oyster as late
winter stopgap, which would not be critical anyway if
storage was practised. some late Erteballe sites may
have had cereals (Jennbert 1985). Nonetheless, the
model is useful for positing rapid change under specific
circumstances.

Another variant of the pressure model constitutes
the third acculturation model. According to this farmers
themselves become a form of pressure. Disruption is
one of a number of effects that farmers could have had
on adjacent  hunter-gatherers (Whi t t le  19771.
Hunter-gatherer land-use would be al l  the more
aftected if it involved extensive territory. Competition
with farmers for grazing and land could result - unless
some form of symbiosis were achieved - and seasonal
scheduling could become disrupted. Whether or not
hunter-gatherers were highly developed or under some
other form of pressure, such disruption could induce
the adoption of agriculture and subsequent cultural
assimilation. A relevant European case is that ol the
LBK culture. Assuming this to be of external origin, it
apparently spreads rapidly in the mid fifth millennium
b.c. across the loess lands ol central-western Europe,
which were perhaps sparsely  occupied by
hunter-gatherer populations. While some interaction
has been claimed around its north-western fringe with
the indigenous population (Newell 1970; Waterbolk
1968), the LBK seems otherwise to have disrupted
local communities within the area of its distribution, and
may have aftected those closest to it, lor example the
Ellerbek group discussed above.

In al l  these three models there is very l i t t le
discussion ol the actual mechanics of change.
However, these should be seen as more of a problem,
since a number of different possibilities are evident.
Sedentary foragers could perhaps more easily adopt
the agricultural package than mobile ones. The
ditficulties are as much organisationalas technical. The
commitment ol investment and delayed return would
entail radical reorganisation of a previously mobile life,
though presumably familiarity with both plants and
animals would ease the technical changes to cultivation
and husbandry. lt might be supposed that piecemeal
adoption would be equally easy for both mobile and
more sedentary hunter-gatherers, but it may have been
harder for mobile groups to integrate small herds or
small plots into their annual round. These rather
speculat ive considerat ions do have impor tant
impl icat ions for  the l ike ly  s t ructur ing of  the
archaeological record. On the one hand change may be
expected to appear rather rapidly, and on the other the
greatest visible continuity may be expected among
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more sedentary foragers.
The final acculturation model to be discussed here

changes the focus to aspects of cultural identity
(Ashbee 1982). Indigenous communit ies could have
picked up new food staples for a variety of reasons. As a
form of respect or imitation, they could also have
adopted material items and such practices as monumenl
building. The model was lormulated lor the case ol the
British lsles, and can be discussed separately later, but it
does usefully raise again the issue of cultural practice
and ldentity. Too often, as noted above, these are seen
as secondary adjuncts to the practice ol agriculture;
culture is seen as adaptive behaviour. Traditionally too
archaeological culture has been equated directly with
self-defining human group. More recent approaches to
the study of malerial culture have reaff irmed the
complexity of its use and suggested especially its active
role in social interaction (e.g.Hodder 1982). lt is possible
to envisage two sorts of conlrasting situations, each
with important implications for the archaeological
recognition of change in the artefactual record. On the
one hand hunter-gatherer  groups could adopt
agricultural staples without adopting, or only slowly
adopting, the cultural paraphernalia of the Neolithic
including pottery. The early Neolithic in the west
Mediterranean is perhaps the best example of this
(summarised in Whittle 1985). On the other hand much
ol the cultural paraphernalia could be adopted without
full adoption of the agricultural package, at least to begin
with. This situation has been less recognised, and
needs to be discussed in the light of consideration of
models of agriculturalcommunities (see Thomas 1988).

1.3.  Neol i th ic  models
There is ol course a vasl literature about early

agriculture, but i t  is more diffuse than that about
hunter-gatherers and lacks the recent burst ol
consideration of archaeological implications. For too
many researchers, the Neolithic ushers in visions ol
uniform, permanent sett lements whose inhabitants
cultivate and rear in similar ways, and show an equal
lendency lo increase in number. lt is worth therefore
considering aspects of both resource use and
settlement, and then lwo conlrasting models of early
agricultural communit ies. l t  wil l  be noted that the
ethnographic contribution is here much reduced.

It seems clear that the major staples of the early
agricultural economy were the cereals wheat and barley,
and the domesticates catt le, pig, sheep and goats.
Cult ivated legumes are also found, and there are
domesticated dogs. This much has been known since
the last century. Of greater importance is the balance
between these resources.  The problems are
considerable. On the one hand it is diflicult adequately
to take into account all the formation processes and
post-depositional factors which may aflect the relative
numbers within floral and faunal assemblages, and on
the other i t  is harder st i l l  to estimate the balance
between cereals  and animals,  even in  ideal

circumstances of recovery. In temperate north-west
Europe the evidence as a whole may suggest the prime
importance of wheat and barley, and catt le. On
theoretical grounds it may be expected that cereals
would make a more effective contribution in forested
environments than animals, whose numbers would be
constrained by the less than ideal grazing conditions
(Fleming 1972lt. However, the reliance on ecological
generality is dangerous, and anyway risks ignoring the
diversity of resources which the agricultural package
offers and its adaptability to different situations. There is
a similar problem with wild resources. lt is clear that
neither wild plants nor wild animals were ignored by
early farmers, but both the details of their use and their
relative importance are problematical. l t  is olten
assumed that deer and other game were randomly
hunted by early farmers, often in connection with crop
protect ion,  but  i t  is  poss ib le  to  env isage the
continuation of strategies of control of movement, and
of careful cul l ing. The l ikel ihood that red deer were
introduced into the Orkneys by early farmers (Whittle
1977; Renlrew 1985) supports this notion. lt is unclear
what contribution this kind of food made to the diet.
Raw numbers of bones can sometimes suggest a quite
substantial contribution, but it is not impossible that
some high numbers rellect opportunistically gained
gluts, rather than the regular balance.

Also relevant are questions of goals, values, labour
input and intensification. Goals and values are little
considered. One suggestion for the LBK culture was
that its strategy was designed to minimise loss and risk
rather  than to  maximise gains under  favourable
condit ions (Hamond 1981 225 see also Bogucki
1988), and in this perception of risk there is much in
common with the technological-ecological approach to
hunter-gatherers. The approach may be limited. lf it is
accepted that all forms of subsislence face risk from
unpredictable conditions and that this was unlikely to be
ignored by the people in question, there is st i l l  the
wider question of what produclion was for, and the
possibi l i ty remains lhat favourable condit ions were
exploited to the full. lt seems unwise to restrict early
farmers to the pursuit only of cautious survival.
Production may best be seen as for livelihood, for the
maintenance of social posit ion (Gamble 1981). The
difference between hunting and herding has been
seen as not so much one of technique as one of ethic,
and in terms of a contrast between sharing and
acquisition (lngold 1980). Both foraging and farming are
subject to risk and periodic disaster, but offer the
possibility of more than mere survival. This weakens lhe
technological-ecological imperatives which so often
dominate subsistenca studies. Agriculture could be
adopted for the posit ive reasons of sedentary
existence, differential production and the opportunity
for  acquis i t ion,  ra ther  than as the inev i tab le
consequence of population growth or as a foi l  to
ecological change or forager miscalculation. lt has often
been observed in recent years from the ethnographic
record that farming may well involve higher labour input
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than foraging (e.g.Lee and DeVore 1968; Bakels
1978). This is often seen to act as a deterrent to the
adoption of agriculture, but this is lo confuse means
with ends. Slightly harder means may have been
accepted to achieve desired ends.

It fol lows from this that there should be no
preconceived notions about the intensity of production
in early agriculture. There has been a tendency to
envisage a baseline of low production and extensive
land-use. This was encouraged by Boserup's model of
agricultural development (1965). tt is likely, however,
that in the LBK there was intensive, localised
production based on valley-sited cerealplots and catile
husbandry. The use of the ard or plough cannot be
delinitely excluded from this early stage, nor land
boundaries, though both are archaeologically invisible
because of the conditions of preservation on the loess.
A final consideration in this vein is the organisation of
production. Many aspects of farming benefit  from
cooperation, just as in foraging, but few require large
units of labour. The possibilities for individual action are
considerable, particularly in the context of a dispersed
sett lement pattern, discussed below, and of an
acquisitive ethic.

More thought also deserves to be given to
agricultural settlement. Both its distribution and its
permanence are relevant. Too often agricultural
sett lement has been seen as a by-product of the
agricultural economy, but the way people distribute
themselves across the landscape is of interest in ils own
right, and may reveal much about social values. ln
cenlral-western Europe in the earl ier Neoli thic the
dominant mode of distribution is dispersal, with rather
small units of sett lement, mainly of hamlet and
homestead s ize,  and occasional  v i l lages and
enclosures. Not all sites are of equal size, nor of equal
duration. Indeed dendrochronology in the Alpine
foreland suggests that many individual sites were
short-lived (e.g.Becker et at. 19A5). This kind of picture
is certainly compatible with the evidence elsewhere,
where the chronological resolution is not so sharp. This
contrasts with the long{erm permanence of the settled
landscape in which individual sites waxed and waned.
Now there is no inherent advantage in either nucleation
or dispersal, and it seems more sensible to see in the
choice of dispersal not some ecological constraint but a
reflection of values of independence and the necessity
for some space between neighbouring social groups.
The relative durations of sites may be some measure of
their success and failure in a competitive social milieu. lt
is also important to remember the existence of
specialised sites in Neolithic settlement patterns. These
inc lude hunt ing and herd ing camps,  and other
extraclion camps of a transient nature.

Two simple models can be olfered to simplify sorire
of the possible contrasts discussed so far, and to
provide comparison with hunter-gatherers. ln the first
model, farmers are seen as lul ly sedentary, with
permanent settlements in well-defined landscapes. The

economy is based on cereals and domesticates,
especially cattle, and production is intensive. The
contrast with even sedentary hunter-gatherers is
considerable. In the second model. farmers are also
sedentary, but the sett led landscape is more
permanent than individual sites within i t ,  and the
margins of the settled landscape may vary too. The
economy is based on cereals and domesticates, but
there is some use, often opportunist ic, of wild
resources. The intensity ol production varies trom
settlement to settlement, just as their size and duration
vary too.  There is  contrast  here too wi th
hunter-gatherers, but also a degree of partial overlap.
The second model may better fit the earlier Neolithic ol
cenlral-western Europe than the first. The LBK culture
may show some of the features of the first model, but its
internal variat ion is more in l ine with the second.
Another example ol the second kind of model could be
the Early Neolithic phase in Denmark, in which
considerable continuity with the late Mesoli thic has
been argued, with limited clearance, varied, short-lived
set t lements,  some cul t ivat ion,  and husbandry
concentrated on preexist ing species such as pig
(Madsen 1982).

Farming communities expanded through time, and
the most common explanation for this has been in terms
of population increase. There is no reason to doubt this
in generallerms, and lhe Neolithic record is full of cases
which seem to f i t  this explanation, including the init ial
burst of the LBK, and secondary infilling in the fourth
and third mil lennia b.c. (Whitt le 1985). The Boserup
modelof agricultural development (1965) gave impetus
to this view, wilh i ts argument, counter to that of
Malthus, that population increase and pressure
encouraged technological development. When looked
at in more detail, population turns out to be problematic.
Population cannol be seen as an independent variable.
Increase is the result of alterations in mortality or fertility
(in the demographic senses) or both. Mortality could be
affected by changes in the food supply, lrom which a
propensity to increase in the Neolithic may partly stem.
Fertility is also relevant, and this may be affected as
much by soc ia l  ar rangements as by immutable
condit ions of reproduction. Given that people can
control their reproduction by a whole range of direct and
indirect means, increases in fertility may indicate a
conscious desire for more family, kin or group members.
For farmers living in dispersed settlements with lairly
small,  independent units of labour, there would be
considerable advantages in extra hands and extra
dependants. Secondly, i t  fol lows from this social
dimension that any suggestion of a possible growth rate
can only be a crude average, and lhat rates may have
varied considerably, from nil upwards. One hypothesis
has been ol a steady rate of growth through the
Pleistocene, belween 0,0007 and 0,0003 per cenl per
annum (Cohen 1977), but the choice and permanence
of rate are difficult and critical. In a given area it has been
shown that even a seemingly modest rate of increase, 3
t 1 per cent per annum, which is suggested lor



Alasdair WHITTLE, Prolegomena to the study of the Mesolithic-Neolithic transition in Britain and lreland 215

colonising groups from ethnography, i f  continued
would lead to vast numbers of sites within 400 years
(Hamond 1981). lt is at leasi as realistic to envisage
reductions in the rate of increase once infilling began.
However, the possibility of short-term spurts remains
important. Thirdly, there is a problem in the perception
of increase. There is ethnographic evidence to show
that people in the short term can wrongly perceive
increases and decreases, especially again in situations
of dispersal (Ardener 1974). The notion of population
'pressure' requires assumptions to be made about
social value. Population could increase but nol exert
significant pressure, if people were prepared to accept
more crowding or less easy access to resources. We
would perhaps more readif imagine that some change
would result, either in changes in population dispersal,
lhrough external migration or internal intilling, or in terms
of  labour  input ,  or  in  terms of  technologica l
improvements ol productivity; but these all depend on
questions of value and attitude. lt is interesting to
consider the implications for different strategies ol
subsistence. One geared to reducing risk would
perhaps seek to reduce population increase in the first
place, but lhen to minimise the risk of unknown new
environments by short-distance migration only. A
strategy less primarily concerned with risk might both
welcome population increase, and cope with a variety of
responses, including considerable relocation. There
seems no good reason to exclude this possibility from
consideration of the European Neolithic.

The subject is therelore complex, but the possibility
ol rapid, short{erm growth is important for the theme of
Mesolithic-Neolithic transition. At least one response to
population growth is movement. l t  has become
lashionable to be suspicious of population movement in
British prehistory. Where the evidence is ambiguous, it
is right to consider as many other explanations as
possible, but it is misguided to exclude movement from
lhese in advance. Different kinds of movemenl can
briefly be considered. There may be wholesale
migration - the lock, stock and barrel model. Equally
plausible is splitting off, by smaller sections of parent
communilies - the fission model. Relocation may be
considered over both shorter and longer ranges.
Dispersal on arrival is also relevant. Relocated groups
may cluster in a given area or areas, or may become
widely dispersed. The effect of existing population is
also important. lmmigrants may seek to avoid the native
population, or to disrupt it; a third possibility is to take up
space left by the native population, by 'infiltration' of
empty niches (Neustupny 1982). Lastly, the process of
movemenl can be considered over ditferent timescales,
both shorter and longer. These brief considerations
alone are sufficient to make the potential complexity and
diversity of movement clear. lt is not difficult to suggest
possible cases of colonisation, beginning with the
apparently rapid movement of the LBK across central
and western Europe. lt is clear too that movement of
some kind, even if restricted to what have been
characterised as 'far-reaching and rapid seasonal

rnovements ol a few individuals'(Case 1969b), must be
an integral parl of this phase of European prehistory.
Rdssen shaft-hole axe-hammers are moved north into
the Ertebolle arca (Fischer 1982). Neither sheep nor
goats nor cereals were native to Britain and lreland, and
cattle may have been absent from or have been only a
small part of the early post-glacialfauna in lreland (van
Wijngaarden-Bakker 1985). That people moved
around, including across the Channel and North Sea, is
therefore indisputable. Their identity and motives
remain of course to be established. lt is necessary only
at lhis point to insist that colonising farmers cannot be
excluded a priori.

Recent material culture studies (e.g.Hodder 1982;
Miller 1985) are also relevant lo the transition from the
point of view of farming communit ies. Rather lhan
seeing pottery, ground and polished stone axes, and
other items as merely some kind of inevitable, functional
component of a sedentary way of life, it is preferable to
consider the possible range of uses, both symbolic and
practical, of material culture. Material culture may be
actively used in social interaction, to express and
enhance group position and identity. lt is not, however,
inevitably so used, and different circumstances may
result in dilferent emphases. The implications for the
study of material continuity in transitions such as this are
considerable. In a previous study of the Brit ish
Mesolithic-Neolithic transition, it was suggested merely
that one could envisage a 'black box', the input into
which and the output from which were known, but
whose internal workings were nol recoverable (Whittle
1977). Now it is possible to consider wider possibilities.
The question of identity is closely tied to the conditions
of colonisation, including the size and composition of
group involved, the distances and timescales involved,
dispersal in new locations, and the att i tude and
distr ibution of native population. ldentity may be
stressed, indeed new identity may be forged in the
experience of colonisation, parlicularly if more or less
whole communities are involved in movement over long
distances in a short space of time in new terrain or at
least in conditions of some risk. Cohesion would then
be important, and material culture would be one of a
number of ways in which it could be reinforced. The
case of the LBK again may lit this kind of model.
However, in line with the theory outlined briefly above,
diflerent conditions may produce different uses of
material culture. Smaller groups, shorter distances, a
longer t imescale, less r isk, individualising tendencies
rather lhan community sol idarity, might al l  help to
encourage material discontinuity between parent and
descendant communities. ll style is ideology (Shanks
and Tilley 1987), then the ideology of colonists may
vary.

2. Mesol i th ic ond Neol i th ic
expectotions

This part of the paper has been lengthy, but
necessary to set out a range of possibilities. Models of
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hunter-gatherers and farmers suggest that they could
share much in common in certain situations and forms of
development. They could also be vastly different. There
are good grounds for a model of acculturation by
hunter-gatherers, adding desirable new staples to a
developed resource base in a pattern of semi-sedentary
or sedentary selt lement. Anolher version of the
acculturation model could incorporate more mobile
hunter-gatherers, making a more rapid transition under
the pressure of specific circumstances. There is no
doubt that models of this kind have become
increasingly popular over the last generation of research
(from Waterbolk 1968 onwards). Two biasses towards
this kind of model may be noted. One is the fine quality
ol evidence in northern Germany and southern
Scandinavia, where the model may best apply. The
second is the mood of our own times. lt is increasingly
suggested that this affects preference for explanations
(e.g.Hodder 1986). This is unlikely to be straightfor-
ward. After al l ,  earl ier this century after lr ish
independence there was still a strong preference for
the colonisation model in lrish studies. Today there may
be a bias to the acculturation model through identifica-
tion with such values as political independence and
economic self-sufficiency. This is not to say that the
acculturation model is thereby flawed in itself. lt is
important, however, to stress the possible diversity of
early farming communities, and the real possibilities of
expansion and colonisation by them. With these
competing alternatives in mind, the British and lrish
evidence can now be reviewed.

3. The Brit ish ond lr ish evidence
3.1. Mesoli thlc and Neolithic profi les

The basic cultural content of both the Later
Mesolithic and the Earlier Neolithic are well known, and
do not require extensive repetition here. A brief survey
wi l l  he lp to  def ine some of  the problems under
discussion and to focus on the probable period of
transit ion.

l f  a simple division between Earl ier and Later
Mesol i th ic  between 7000 b.c .  and 6000 b.c .  is
accepted (Mellars 1974;Jacobi 1979), then the general
character of later lithic industries is clear. Over much of
the country, assemblages characterised by smaller
rather than larger microliths dominate. These microliths
were also of more elaborate form than earlier types,
including more geometric shapes and in some cases
features such as invasive relouch. Heavy tools such as
axes and picks occur. Some regional variat ion is
evident. In northern and eastern lreland (Woodman
1978,1985) an earlier microlithic tradition gives way to a
flake and point tradition. ln western Scotland on shell
middens there ate s imple f  lake and micro l i th
assemblages (Mellars 1987). Further south, regional
variants may be suggested on the basis of microlith
preferences, and areas such as the Weald, the
Pennines, the Midlands and East Anglia, and the

south-west, may be thereby picked out (Jacobi 1979).
ln the Weald, so-called Horsham points with concave
bases and invasive retouch are a notable regionalised
leature (Mellars 1974).ln the south-east, some heavier
assemblages such as that from Lower Halstow in Kent
could belong to the Atlantic period (Jacobi 1982). In the
Later Mesolithic, it is likely that there are lhe same sort of
more regionalised patterns that can also be seen on the
continent. One discussion has set these out for
southern Britain and boldly compared them to patterns
of material culture in the Earlier Neolithic (Care 1979).
Whether these patterns were stable remains to be
seen. The picture is built up on the basis of surface
collections and stray finds, with fewer excavated
assemblages, and even fewer dated sites (Jacobi
1979). In more detail, regional sequence is everywhere
dil f icult to establish. For example, in central-
southern/south-east England'Wealden' microl i thic
types such as obliques, isosceles and rhombic forms
and basally retouched microliths may begin in the
seventh millennium b.c., but could overlap in the sixth
and fifth millennia with narrow blade industries with
straight-backed, scalene and geometric forms (Jacobi
1982). lf, once again, style is to do with identity and
ideology, difference is the key, rather than linear
progression, and no simple sequence need necessarily
be expected. Some candidates tor a late date do
emerge, such as the straight-backed and lunale lorms
from early fourth millennium sites on the Pennines or
the possibly Atlantic period assemblage from Lower
Halstow (Jacobi 1982), but others will be harder to
recognise without a sustained programme of excavation
and dating. An imprecise dating of most assemblages to
the sixth or lifth millennia does not help the question of
the transition, and the situation in the fourth millennium,
as we shall see below, is less clear still.

There is limited evidence for the movement of raw
materials in the Later Mesolithic, such as of Portland
chert in the south-west. Little is known of bone and
antler industries. There are antler harpoons in the west
Scottish'Obanian'group. There are no known cases ol
Mesolithic pottery. Compared therefore with southern
Scandinavia (e.g.Petersen 1984), the material record is
sparse and selectively preserved.

Numerous sites are known, apart from the larger
quantities of stray finds. Most are small and lack deep
stratigraphy, or indeed much stratigraphic build-up at all.
They range over the landscape, though western
Scottish sites are largely from the coast, and eastern
lrish sites are from the coast or rivers. Coastalsites are
also found elsewhere. Some differentiation can be
seen in terms of site size, location and artefact
composit ion (Mellars 1976b), and a pattern of bases
and camps of varying duration can be suggested.
Resources known to have been exploited include deer,
pig, aurochs, fish both river and marine, and shellfish;
the use of plant food is probable. Clearances were
made in forest and woodland. Evidence for burial is
virtual ly non-existent, though there is possibly a
substantial Earlier Mesolithic burial deposit from the
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Mendips (Jacobi pers. comm.).

2.2. The Earl ier Neoli thic

The generalcharacteristics of the Earlier Neolithic of
the Brit ish lsles are well known. Fl int assemblages
include narrow flake production, many scrapers, and
leaf-shaped pressure-flaked arrowheads. Axe blades
were made of flint and other hard stone, and were
produced in quantity at mines and other sources, and
circulated over large distances; chipped flint axe blades
do not show franchef edges. Other materials including
Beer f lint and Portland chert were circulated in the south
of the country. Round-based pottery styles were
everywhere in use, with regional variations in form and
decoration. Forms included cups, bowls, carinated
bowls, and jars. Outturned and otherwise emphasised
rims were not uncommon. Decoration was generally
horizontal ly zoned and restrained, consist ing ol
impressions and incisions on the rims and upper parts of
vessels. and is absent from much of south-west and
northern England.

Numerous sites are known, apart from the larger
quantity of stray finds. Domestic sites are nol large and
generally without substantial stratigraphic build-up.
Many are defined merely by spreads ol artefacts, some
by the presence ol pits and post-holes, and a few by the
presence of discernible slructures, usually rectangular
postJramed buildings of modest size, between 6 and
12 m in length. These latter appear to be found singly. A
pattern of dispersed homesteads and hamlets may be
suggested. Finds have been recovered over wide areas
of the landscape, and the environmental evidence
culled by pollen and molluscan analysis suggests the
use also of much of the landscape. An interesting
example is the late fourth millennium wooden trackway,
the Sweet Track, set across the fen of the Somerset
Levels (Coles and Coles 1986). lt may be, however, that
grealer densit ies ol sett lement are to be found in
lowland parts, with only occasional or seasonal use of
uplands. This remains to be established in detail. Some
river valleys have less identifiable settlement than might
be predicted, such as the Upper Thames valley (Bradley
and Holgate 1984), and specialised extraction sites,
both in the lowlands and in the uplands, have yet to be
recognised on any scale. Individual settlements may
have been short lived within zones of more permanent
sett lement. From the Midlands southwards there is a
series of ditched enclosure sites (with so far only one or
two more northerly outliers); in the south-west there is a
complementary series of stone walled enclosures. The
ditched enclosures have from one lo four interrupted
ditch circuits, some with more continuous internalbanks
and occasionally palisades. Some may have presented
formidable barriers. Their sizes and locations are
extremely varied, from the massive chalk downland site
of Hambledon Hill in Dorset (Mercer 1980) to the more
modest single circuit of Etton, Cambridgeshire on the
edge of the East Anglian fens (Pryor elal. 1985).
Activities at these sites were also very varied. They may

have included domestic occupation and subsistence
organisation, but also feasting, depositions, exchange,
ri tual and burial. Some were short- l ived, others
remained in use for long periods; some may have been
specialised sites, others places of varying role, the
greater the number of these indicating perhaps the
greater the social importance of the occupants or users.

Subsistence seems to have been based on mixed
farming. Pollen and molluscan analysis indicate
widespread forest clearance, though the extent and
permanence ol this may have varied considerably both
locally and regionally. A degree of mobility could have
been a feature ol the early stages of the Neolithic. Both
impermanent and permanent land boundaries defining
plots and land holdings may be a teature of the Earlier
Neolithic. There are stake lines under barrows, and
western lrish stone wall systems may go back this early
(Caulfield 1983). Major staples were wheat and barley,
cattle, pigs, sheep and goats, of which the cereals and
the ovicaprids had to be imported by someone at some
stage. The use ol fish can be documented at coastal
sites, such as Knap of Howar in the Orkneys (Ritchie
1984). Less obvious resources such as honey can also
be documented by chemical analysis of food residues
in pottery (Needham and Evans 1987). Much research
remains to be done on the detail of resource use, and
the balance and especially the scale of agricultural
production are unclear. lt may be suggested that many
siles were not wholly self-sufficient but part of wider
nelworks, and that the scale of production was regularly
far beyond that of mere subsistence. One example is
the possible emphasis on dairying in the catt le
husbandry at Hambledon Hill. The picture may have
been rather different in the earl iest stages of the
Neolithic.

Many burial sites or at least sites with burials are
known.  Some enclosures have more and less
deliberate deposit ions of human remains in their
ditches. Small pit graves are known, as at Pangbourne
or Fengate (Pryor 1976). There is the wellknown series
ol barrows and cairns, which incorporate various
wooden and stone structures housing inhumed and
cremated remains. There is considerable regional
variat ion in the form of monuments, and in the
sequence of their construction. Some megalithic
monumenls may be gradually expanded and take in
earlier smaller versions, but many appear to have been
built  in one go and to have thereafter remained
accessible. In the earthen long barrow tradition mortuary
slructures and enclosures could precede the f inal
mound construction. The number of burials varies, from
few to many.  Bur ia ls  may be s imul taneous or
successive, direct or secondary reburials, whole bodies
or incomplete skeletons, articulated or disarticulated;
there may be secondary sorting and even circulation of
bones, and attention was often paid to age, sex and
body part in arrangements of bones in chambers and
structures. No simple or single role or meaning may be
attached to these burials and structures, bul it may be
suggested generally that the importance of the dead for
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the living was considerable; ancestry may have been a
major way in which cosmological and practical order was
achieved and maintained. lt is tempting to see a causal
relation between this feature and the development of a
more settled agricultural landscape.

3.3. Latest Mesolithic and earllest Neolithic ?

These briel sketches serve to outline the nature of
gross change, but over a considerable timescale. The
Earlier Neolithic picture in particular may relate to a
period considerably after the introduction of agriculture.
In seeking to explain the transition from the Mesolithic to
the Neolithic in the Brit ish lsles i t  rapidly becomes
problematic to know just where in time the transition
falls. lt has not so far proved possible to identify with any
clarity the latest Mesolithic and earliest Neolithic cultural
repertoire. One may suggest that success may come
through the continued study of microlith styles, but so
far pottery and other Neolithic traits seem little amenable
to fine seriation within regional zones and sequences.
This must be a goalin future research.

A fallback position is to consider the radiocarbon
evidence. This has now to be done in the full realisation
that conventional or routine dating is imprecise, that
many older samples were not careful ly col lected or
examined for possible sources of error, that dates
should be expressed at two rather than one standard
deviation, and that the calibration curve for the lourth
millennium b.c. has many wiggles in it (Pearson et a/.
1986). The method is therefore a somewhat blunt
inslrument for line dating of such a transition as that
under discussion. There are tens of relevanl dates, from
domeslic si les, burial and ri tual sites and from
environmental sequences, such as peat profiles. The
lormer two categories indicate that the transition lies
somewhere in the fourth mil lennium b.c.; the latter
category is compatible with this. The great problem is to
know where the transition lies, and whether this varies
regionally. There are some Mesolithic dates from the
fourth millennium, but these are scattered in time and
do not prima facie indicate strong continuity; they are
also scattered in space and indicate more activity in the
north and west of the country (see the list in Zvelebil
and Rowly-Conwy 1986; also Williams 1989). lndividual
samples must also carefully be scrutinised. Thus the late
lourth millennium date from the Kennet valley site of
Wawcott |  (Froom 1976) may be from charcoal
unconnected with the Mesolithic artefacts in question,
and samples from rock shelters in the south-east may
have suffered contamination by movement through
sand. There are equal problems on the Neolithic side.
Two options are available. At first sight the bulk of dates
appear to begin from about 3500 b.c., and it is possible
to try to push back beginnings a little earlier (Whittle
1977), relying on occasional sites with earlier dates such
as Ballynagilly in Co. Tyrone, northern lreland (ApSimon
1976) and on the pollen evidence for slight vegetational
disturbance in the earlier fourth millennium also (Smith
1981; Pilcher and Smith 1979). From this point of view

the appearance ol the Neolithic is widespread and
rapid. On the other hand individual dates must be
scrutinised. Thus the early archaeological dates {rom
Ballynagilly for example might be lrom old charcoal and
not directly related to subsequent deposit ions of
Neolithic artefacts; the date from the Lambourn long
barrow might be aflected by hard water contamination
(Waton 1982). In this way it  would be possible to
depress the archaeological dates for the rel iable
beginnings of the British Neolithic to about 3300/3200
b.c. (Kinnes 1985). l t  is not plausible to depress al l the
dates from peat profi les showing earl ier lourth
millennium b.c. vegetational disturbance but the later
starting date would coincide with the major phase of
clearance seen in dated pollen diagrams in the later
fourth mil lennium b.c..

It is simply not possible to decide between these
compet ing poss ib i l i t ies in  the present  s tate of
information. lt will be necessary to discuss models with
alternative chronologies in mind. What does become
likely from the current state ol the radiocarbon
evidence, even taking the calibration curve into
account, is that there may have been in most areas a
rather short period of transit ion, whatever the
processes and mechanisms involved.  This  is
compatible with the considerable changes in artelacts
and other cultural traits. and the lack of mixed
assemblages. l t  is also compatible with the lack of
evidence for stratigraphic superimposition or continuity
between Mesolithic and Neolithic. Rather few sites have
both Mesoli thic and Neolithic artefacts on them. A
characteristic situation is the Neolithic open sile or
enclosure with a few identiliably Mesolithic artelacts,
usually microl i ths, in a large f l int assemblage. The
presence of Neolithic flint on Mesolithic sites is lar rarer.
In easlern lreland there is also l i t t le evidence for
transit ion (Woodman 1976,1978). On the coast at the
s i tes of  Dalkey ls land and Rough ls land f l in t
assemblages identif ied as late Mesoli thic (with Bann
llakes) have been found in beach deposits later than
material identified as early Neolithic. Inland in the Bann
valley close to the head of Lough Neagh Mesolithic
flints of similar type were found with Neolithic pottery;
the context may or may not be disturbed. Elsewhere
the only other regular candidate for some kind ol close
relationship has been in the soils buried by Neolithic
barrows and cairns. Three recently excavated
Cotswold-Severn lombs of the type with lateral
entrances, Ascott-under-Wychwood, Oxfordshire,
Hazleton, Gloucestershire, and Gwernvale, Powys
(Benson and Clegg 1978; Savil le 1984; Britnel l  and
Savory 1984) have al l  yielded Mesolithic as well as
Neolithic flints from the pre-cairn soil. The fact that the
tombs are all of the same type might encourage the
view that these are of the same, perhaps early date, and
even the possibility of a direct causal link between
Mesolithic activity and the choice of site for Neolithic
monumental constructions. However, the chronology
of such pre-barrow situations remains to be unravelled
in detail, and more indirect causes of juxtaposition can
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be envisaged, such as the existence of old clearings.
The only other likely example of chronological overlap
comes lrom weslern Scotland, and is suggested,
somewhat indirectly, by the radiocarbon evidence. In
this area there is a series of coastal shell middens. The
group recently researched on the island of oronsay
date from the late lifth to the late fourth millennium b.c.
(Mellars 1987). The latest dates are therefore at lace
value later than the possible beginnings of the Neolithic
in Scotland and neighbouring lreland. Mesoli thic
continuity might here be explained in terms of the
remoteness of the area or of the suitability of traditional
practice to the terrain and available resources. lt is worth
pointing out, however, that there are few artefacts
deposited at such shell middens, and it would not be
impossible lor tradit ional practice to continue on
outtying islands, perhaps on a seasonal basis, after the
introduction of agriculture on the mainland and other
islands. These exceptions are important, but the
apparent general rapidity of change is surely signilicant
for the discussion of process.

One major caveat must be entered. Discussion at
present is limited to those areas and sites which have
remained archaeologically visible and accessible. lt is
well known, however, that there has been isostatic land
recovery in the west of the country and a combination of
sea level rise and land sinkage in the east (Tooley
1981). At face value therefore i t  is perhaps not
surprising that such late Mesolithic sites as have been
dated do come, as described above, from the north and
west of the country (Bradley 1984). l t  is easily
appreciated that relevant lourth millennium coastal
deposits in, for example, the south-east of England
should now be several metres below sea level, variously
scoured by tides and covered by other deposits (Devoy
1980). lt is unlikely that the conditions exist in which to
emulate the recent achievements of Danish underwater
archaeology and to recover sites like Tybrind Vig and
Argus. Sea level change will also have alfected the
regime of alluviation in lower river valleys, affecting in
turn the visibi l i ty there of late Mesoli thic and early
Neolithic sites. One significant example is Runnymede,
near Staines in Middlesex, where the Earlier Neolithic
occupation was separated from Bronze Age occupation
by steri le al luvium (Needham 1985). The general
pattern of early Neolithic activity in the lower Thames
valley appears to be valley-centred (Needham and Trott
1987), and there can be no doubt that other important
sites remain to be unmasked. lt is therefore in the
present state of information very difficult to estimate
whether one should predict the existence ol numerous
Kongemose- or Ertebslle-style coastal settlements in
the south-east, and such an uncertainty is a serious loss
to the discussion of process. Despite this, it has to be
recognised that coastal change does not affect the
survival of hinterland sites, equivalent for example to
Ringkloster in the Ertebslle culture. Such could
potentially be located and identified as specialised sites
even in the absence of coastal survival. Little work has
been done on this problem. Lower Halstow in Kent may

be one candidate for such slatus, though earl ier
explorations there leave much lo be desired (Jacobi
1982). Coastal survey in the Blackwater estuary of
Essex may also prove to be relevant (Wilkinson and
Murphy 1986).

3.4.  Mesol i th lc  process:  an envl ronmenta l
approach

The poverty of the British evidence should by now
be all too clear, but it is worth comparing the possibilities
outlined in the first part of this paper with the situation in
differenl environmental zones, since it  would be a
mistake to assume that similar processes were at work
everywhere. This willbe done first from the point of view
that Mesolithic communities were responsible tor the
introduction ol agriculture into the British lsles. lt is also
important to keep chronological possibi l i t ies and
problems firmly in mind. Four main environmental zones
may be discussed: major estuaries; other coasts; inland
lowlands, including river valleys; and uplands.

For the reasons discussed above, it is nol possible
lo offer much discussion of the late Mesolithic situation
in major estuaries such as that of the Thames. On
grounds of environmenlal similarity, it might be possible
lo envisage similar development to that in eastern
Jutland and Zealand, where coastal sites can be seen
from at least the f i f th mil lennium b.c., and where a
degree ol stabil i ty of sett lement may have been
attained in the fourth mil lennium. The other obvious
analogy, even closer to hand, is the ljssel estuary in the
Netherlands. Such coastal communities could have
either resisted the introduction ol agriculture unti l
alterations in their own resource base made it
necessary,  as has been argued in  Denmark
(Rowley-Conwy 1984), or because ol their sea-going
capabilities, been well placed to acquire valuable new
staples if they were under any kind of pressure from
population or resource supply or wished for other
reasons to reinforce an increasingly sedentary way of
life. The situation is purely hypothetical, but one might
predict nonetheless that there would be some sort of
concentration of early Neolithic activity around previous
centres of this kind, and this at least does not seem to
be the case.

Around other parts of the coast there are more
certain signs of Mesolithic presence. Sites such as
Culver Well, Portland, Dorset (Palmer 1976);Westward
Ho!, Devon (Churchill 1965); Freshwater West, Dyfed
(Jacobi 1980); Eskmeals, Cumbria (Bonsall et a|.1989);
or Dalkey lsland, Co. Dublin (Liverage 1969;Woodman
1978) can all be dated to the Atlantic period and mainly
to the lifth millennium b.c.. As far as can be seen a wide
range of resources were exploited on the coasts,
including fish and shellfish, but also terrestrial mammals.
Sites were on the whole small, though some have some
degree of stratigraphic build-up. There is insufficient
evidence on which to iudge, but it is likely that sites
such as these were only seasonally occupied. lt has
been suggested that they were part of a wider network
of mobile settlement which included sites in adjacent
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inland areas, both lowland and upland (Jacobi 1980).
These latterwillbe discussed in a moment. Coastalsites
of this kind do not offer any easy clues as to social
process. The most that can be said perhaps is that in
situations of change, whether due to problems of
resource procurement or supply or to increased desire
for sedentary conditions, sea-going communities would
have been well placed to learn of and to acquire new
staples such as cereals and ovicaprids. Their acquisition
might subsequently engender further rapid change,
since cultivation and settlement mobility are not easily
combined. Most of the sites with early fourth millennium
vegetational disturbance and claimed early cereal pollen
are in coastal or near coastal locations (Edwards and
Hirons 1984). One example is Cashelkeelty, Co. Kerry,
in  the south-west  o f  l re land (Lynch 1981) .  The
juxtaposit ion of Neoli thic burial monuments on the
western seaboard is also consistent with this sort ol
beginning, though it by no means proves it.

The Oronsay sites belong mainly to the fourth
mil lennium b.c.. Their continuity serves to remind us
that not al l  coastal communit ies need be seen as
involved in the process of change, even if  the
arguments for a Mesolilhic role are accepted elsewhere.
It is possible that these sites too were part of wider
networks of mobile settlement, but the surprising result
of seasonal analysis of f ish bones has been the number
ol different times of the year during which people were
out on Oronsay. Only late winter and early spring are
unrepresented, though it remains to be seen whether
lhere was continuity through the year at all times, or
whether in any one year there were in fact only sporadic
visits to the island.

Lowland and upland sites inland can perhaps best
be discussed together. There are numerous Later
Mesolithic sites in these zones, though lew are well
investigated or closely dated. Sites on the whole seem
to have been small and not occupied for long periods of
t ime (Mel lars  1 976b) .  Seasonal i ty  is  not  wel l
established, since the quality of faunal assemblages is
abysmal. Upland sites may be presumed to have been
occupied in summer, but lowland summer sites are quite
possible as well.  Reexamination of Star Carr in the
Earlier Mesolithic has clearly demonstrated this (Pitts
1979; Legge and Rowley-Conwy 1988). As another
gross general isation i t  may be suggested that the
pattern of settlement was again mobile in many areas.
This may have been combined with a degree of
resource control, of the kinds outlined in the first part of
the paper. There is sporadic evidence for forest
disturbance of some kind in the Later Mesolithic, and
many examples come from upland situations (Simmons
et al. 1981). A connection with hunting or herding
strategies is plausible (Mellars 1976a). Clearance serves
to increase the amount of browse, and therefore helps
to control the movement ol animals. Unexpectedly high
counts of ivy pollen at Oakhanger, Hampshire, are also
suggestive ol the provision of lures or even fodder for
the same motive (Dimbleby and Simmons 1974). This
evidence helps to suggest an ordered structure to

mobile settlement rather than more settled exislence.
Pollen evidence f rom the early fourth millennium b.c.

is also relevant. At this date there seem to be more
widespread signs of vegetational disturbance, involving
some reduction in tree pollen and an increase in
grasses and herbs, and lhese have been noted from
south-west and northern lreland, north-west England,
and East Anglia, mainly from inland situations, both
lowland and upland (Simmons et al.1981; Smith 1981).
Thus pollen sites in Cumbria are in the coastal plain,
while those in northern lreland are from both lowland
and upland in the interior of the region. There are the
lamiliar problems of pollen catchment to consider. The
size ol these disturbances is also hard to estimate,
though it  has olten been noted that very small
clearances are not likely to register at all in regional
pollen rain due to the blocking effect of the forest
canopy itself. These clearances could be seen as part
of some sort of intensification or change of traditional
Mesolithic practice, tor the sorts of motive already
discussed.

lf the Neolithic is seen as beginning in the earlier
fourth millennium b.c. from a Mesolithic background, it is
naturally of the greatest interest that with some of these
clearances has been claimed the presence of cereal
pollen (Edwards and Hirons 1984). lf valid this would
show an early use of a staple presumably acquired from
elsewhere and the early presence of agriculture.
However, the presence of cereal pollen does not
establish the identity of its cultivators. There is also the
problem ol its identification, which is relevant to both
sides ol the argument. lt will be necessary for further
analysis to discriminate between cereal pollen and large
grass pollen, because the two overlap in size. lt may
also be noted that cereal pollen has poor dispersal. Two
of the sites from which early fourth mil lennium b.c.
cereal pollen has been claimed are in upland situations,
Ballynagil ly, Co. Tyrone, in northern lreland, and
Soyland Moor, West Yorkshire, in the central Pennines
(Edwards and Hirons 1984). On the grounds of cereal
pollen dispersal, such claimed cultivation would have to
have laken place close to the sampling points, but an
upland situation l ike Ballynagil ly is not an obvious
candidate for early experiments with cuttivation. lt also
has to be recognised that disproving these particular
claims would not remove the possibi l i ty of cereal
cultivation elsewhere. ldeally pollen analysis should be
carried out very close to a securely identified and dated
early Neolithic occupation site.

lf this evidence is discounted, it does not remove
the poss ib i l i ty  o f  o ther  forms of  change and
experimentation in the earlier fourth millennium b.c., nor
the possibility of a major phase of indigenous change
centred in the later fourth mil lennium b.c., f inding
expression then in the pollen diagrams in the major
clearances documented at that point.

There are at the present t ime no compell ing
empirical grounds for accepting any of these Mesolithic
hypotheses. The argument from the rapidity of change
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may work against the Mesoli thic case, though in the
d iscuss ion  o f  accu l tu ra t i on  mode ls  above
circumstances in which rapid change could take place
were considered. lndigenous change might well  be
expected to be involve at least some cultural continuity,
and to have proceeded at different paces in the
dil lerent environments outl ined. However, i f  the
transition does prove to be later in the fourth millennium
rather lhan earlier. the case for Mesolithic acculturation
becomes stronger. A final chronological variation should
be noted (Thomas 1988). l t  is possible to suggest the
beg inn ings  o f  expe r imen ta l i on  by  Meso l i t h i c
communilies with sedentism and cerealcultivation in the
early fourth millennium b.c., using the sort of evidence
already outlined, but a delay until the later part of the
millennium of a shift in the material expression of cultural
identity. Yet this assumes a rather simple separation
between economy and culture, and leaves unexplained
the mechanism whereby alter a long period of cultural
separation from the conlinent communities in the British
lsles should realign themselves with the continent.
There is  perhaps a case to  be made for  the
convergence of  cu l ture in  reg ional  systems of
interaction (Bradley 1984), or lor simple imitation
(Ashbee 1982), but i t  is for the t ime being a diff icult
argument.

3.5. Neoli thic process: the case for
expanslon and cultural change

lf the Neolithic is seen as beginning in the earl ier
four th mi l lennium b.c . ,  there is  a  good case for
atlributing this to colonists to a greater or lesser extent.
Symptoms of change would be as before, but the
identity of the protagonists would change. Thus of
relevance are early signs of forest disturbance, with or
without discernible cereal pollen; such early dated
archaeologica l  s i tes as Bal lynagi l ly ;  the bulk  of
archaeologica l  dates suggest ing an establ ished
Neolithic presence from approximately 3500 b.c.
onwards;  the mass of  dated pol len ev idence,
subsuming the infamous elm decline, for sustained
clearance by the later fourth mil lennium b.c.; and the
cultural changes in pottery, lithics, houses, monuments
and lhe rest. Some comments are in order on each of
these factors before discussing the wider process ol
Neolithic expansion in Europe.

Pre-elm decline clearances could be appropriate to
pioneering agricultural activity. Not allclearance need be
connected with cultivation. There could be an overlap
with Mesolithic practice, and pioneer farmers might well
be preferentially attracted to areas of active Mesolithic
clearance or of lighter secondary forest in regenerated
or regenerating clearances. The argument over
identifiable cereal pollen can be left open. The early
presence of cereals may well support the case for
colonists, since despite the logist ical di l f icult ies of
movemenl (Case 1969b), they would be better placed
to initiate such cultivation than indigenous inhabitants.
As noted before, the absence of delinite cereal pollen

from diagrams does not remove the possibility of its
cultivation, in view of its poor dispersal,

The dates from Ballynagilly remain controversial, and
its upland setting is surprising for a pioneer settlement.
Yet three points need to be made about the site. The
dates from it do lorm a coherent series, the composition
of samples was carelully assessed (ApSimon 1976: 23),
and the site and the pollen dates (Pilcher and Smith
1979) also conform to give a coherent picture of early
beginnings and subsequent development. Thus the
earliest dated leatures are two pits and a hearth
(ApSimon 1976: 20), while from the later fourth
millennium b.c. comes a modest-sized timber building;
these conform with the early and main cleararice phases
respectively. Secondly, the l imited extent of early
features could be compatible with pioneering levels of
populat ion.  Thi rd ly ,  the upland set t ing may
demonstrale the extent of Neolithic penetration from
the outset. Even if  the site is to be seen as a
specialised, seasonal camp, it gives some measure of
the extent to which traditional indigenous practice could
have been disrupted by pioneering farmers with
compet ing needs for  space and resources.
Alternatively, competition itself with native populations
could have served as a mechanism of wide dispersal,
and it was noted earlier how late Mesolithic communities
in northern lreland seem to concentrate on the rivers
and coasts of the region.

Whi le  ind iv idual  dates can and should be
scrutinised, it is hard to talk away the whole dating
evidence for an established later fourth millennium b.c.
Neolithic presence, including open sites with pits and
occasionally houses, trackways involving substantial
forest clearance and timber use, enclosures and burial
monumenls. The weight of the pollen evidence for
clearance is impressive too, especially if we go back to
the point that small clearances would hardly be
detectable in diagrams anyway. That is not to say that
many problems do not remain. The elm decline itself is
seen  i nc reas ing l y  as  non -an th ropogen i c
(Groenman-van Waateringe 1983), and the size and
duration of clearances are hard to establish.

The cultural makeup of the Earlier Neolithic is of
inlerest too. While arguments for borrowing or imitation
by native communities have been presented, it remains
the faot that there appears to be very little continuity of
Mesolithic tradition into Earlier Neolithic assemblages,
as outl ined above, and there is by contrast a
ready-made conlinental repertoire of pottery styles,
lithic styles, domestic architecture, burial monuments
and ditched enclosures which could have been drawn
on by immigrant larmers. The obvious problem has
been that it is not possible to point to any single source
area. This requires discussion below of the process of
cultural change during colonisation, but should not
obscure the continuity of sorts offered by the case for
Neolithic colonisation.

The possible cross-Channel colonisation of the
British lsles needs to be seen in a broader context of
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the spread of agriculture across Europe. There seems
little doubt that populalion movement and expansion
were major lactors in this process, although from region
to region there are detailed problems of explanation.
Thus debate over the extent of indigenous contribution
recurs right across Europe (Whittle 1985). There are
four important observations to be made. Neolithic
expansion was not made at a steady rate. There may
have been pauses, such as in the northern part of the
Balkans in the earl ier f i l th mil lennium b.c., and lhere
certainly seem to have been periods of increased
acceleration, such as in the initial spread of the LBK in
central-west Europe in the mid f i f th mil lennium.
Secondly, the explanation of this may be twofold: a
combination of population behaviour, and local
c i rcumstance inc lud ing the at t i tude of  nat ive
communities. ln periods of rapid spread, restraint on
population increase may have been reduced, and
native reaction or resistance decreased or minimal. ln
tha case of the LBK, it is unclear anyway whether there
was a significant Mesolithic population already in the
loess areas, and the relative emptiness of the niche to
be f i l led may have encouraged rapid population
increase as well as geographical spread. The
circumstances of lhe 'takeoff' remain obscure. Thirdly,
while native communities may in some cases have been
avoided, they were normally part of the situation, and
may regularly have suffered either disruption or rapid
assimilation (Whittle 1977). Finally, expansion was not
geographically even. Many areas were only settled as
part of a process of secondary infilling. Colonisation can
therefore be a selective process, and il would indeed
be surprising if  pioneers did not seek to replicate
preferred conditions.

Turning to north-west Europe, it can be seen that
there has been much emphasis recently on the
slowness with which agriculture was established in
Denmark and the rest of southern Scandinavia, in the
late fourth millennium b.c., compared with the start of
the LBK in the f i f th mil lennium on the loess only a few
hundred kilometres to the south (Rowley-Conwy 1984;
Zvelebil and Rowley-Conwy 1986). Explanation of this
has been in terms of Ertebslle resistance to agriculture.
Whatever the merits of the arguments in the Danish
case, it might be possible to extrapolate from it to the
situation in the British lsles, but in view of the points just
made above this would be unwise. There is in fact wider
cont inenta l  ev idence to  take in to account .  In
Schleswig-Holstein itself just to the south of Denmark,
there is evidence for more complicated and earlier
change, in the mid fourth millennium (Schwabedissen
1981; Meurers-Balke 1983), involving perhaps both
colonisation and acculturation. Sustained native
resistance can therefore be seen as only part ol the
situation. On a wider scale too, it is clear that there Was
considerable secondary expansion after the initial LBK
colonisation of the loess in the f i f th mil lennium. The
LBK ol the Paris Basin, which begins perhaps in the late
fi f th mil lennium, can be seen as part of lhe same
process (llett 1983), and other ready examples come

lrom Switzerland at the south end of the Rhine, and
from the north European plain beyond the loess, bolh
colonised in the fourth millennium. The range of soils
available in the Paris Basin and in the British lsles may
have been more favourable and desirable than that on
the westernmost loess and to its north (Langohr and
Sanders 1985; Langohr this volume). Some ol the
western loess may have been relatively poor, and sandy
and clayey soils to the north would be inferior to gravel
and chalk soils. Outwards expansion can also be seen
in conjunction with evidence for internal change and
the beginnings of secondary inlilling (Whittle 1977).
Thus in the Rhineland, LBK dispersed homesteads are
replaced by Grossgartach and Rdssen nucleated
hamlets (Schwellnus 1983; Dohrn-lhmig 1983), and
there are the beginnings of moves out of the river
zones preferred in the LBK phase. However, it musi
also be recognised that there may be phases of hiatus
in such localsequences, and further east at any rate (in
the Halle area) there are signs that settlement sites
declined in number in the R6ssen phase (Starl ing
1983). Analysis of the later part of the post-LBK
sequence is hampered by archaeological visibility. On
the Aldenhoven Platte it is clear from pollen analysis
that there was considerable Michelsberg activity in the
later fourth millennium, but there are few archaeological
traces (Schwellnus pers comm). Changes in house
construction must be at least partly responsible. In the
Paris Basin, change can be seen by the Chasseen
phase of the later fourth millennium in the appearance
of sites on the edge of the interf luves (llett 1983).

The best argument for colonisation of the Brit ish
lsles is therefore to be set in lhe earl ier lourth
mil lennium, in a phase of change in the Brit ish lsles as
documented in pollen and other evidence set out
above, and in a phase of demonstrable settlement
change on the continenl, from which fissioning would
be plausible. The chronology of Danish developmenl is
irrelevant if colonisation was selective. The advantages
of the British lsles were manifold (Whittle 1977), and
their early uptake easily understandable in the light of
possible motives and condit ions discussed above.
Theoretical discussion has shown that even a fairly
modest rate ol population increase wil l  result in
significant growth in a short space of time (Hamond
1981) ,  and as wi th  the LBK on the loess the
colonisation of the British lsles, combined with perhaps
some measure of competition from native communities,
could have led to wide and rapid spread of population.

Older comparisons of cultural conlent sought
continental sources in the TRB-Michelsberg-Chasseen
horizon of the later fourth mil lennium (Piggott 1955).
There are certainly comparisons to be made here of
pottery, lithics, burial monuments and enclosures. lt is,
however, possible to raise al l  these comparisons
chronologically into the post-LBK horizon of the earlier
fourth mil lennium (Whitt le 1977). These general
arguments are well known, and there is little point in
rehearsing the details. Of greater interest are the claims
lor the colonisation ol the British lsles in a period of
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general cultural re-formation in western Europe, and the
selective nature ol the British re-formalion in particular.
As we have noted earlier, the specific degree of material
continuity in colonisation must have much to do with the
conditions under which colonisation was carried out.
The eclectic nature ol the emergent British cultural
repertoire is puzzling in terms of exact sources, but may
be highly informative about the nature of colonisation. lt
may suggest that this was carried out by fragmented
social groups in a process of lissioning, that there was
no sustained cohesion during colonisation, and that
from an early date new regional identities were formed
within the British lsles which may at least in part have
drawn on exist ing Mesoli thic regional patterns,
indical ing the extent of assimilat ion of native by
incomer, and vice versa. The scale of individual
movement may have been considerable, and it is by no
means impossible that developments in the architecture
of burial monuments on the north European plain and in
southern Scandinavia were influenced by the existing
repertoire ol the British lsles.

Note has finally to be taken of the argument for a late
start to the Brit ish Neolithic, by the process of
colonisation. Such low dating would come from review
of the radiocarbon evidence, as noted above. The same
sorts of argument from settlement change and cullural
change could be applied, but in my opinion less
convincingly. Outwards expansion seems to precede
sustained internal infilling, and there is no compelling
reason to seek artelactual resemblances in Chasseen,
Michelsberg or TRB traditions. ll the British Neolithic
does turn out to have begun as late as the late fourth
mil lennium b.c., we are back perhaps with the
arguments for native acculturation, and in turn with the
problems of native continuity during the rest of the
fourth millennium.

Conclusion
No easy conclusion is to be drawn lrom the British

evidence at present. lt has been important to outline
some of the competing theoretical possibilities against
which future results may be judged, but actually setting
lhe various models against the data has been
disappointing. Neither the date of transition nor the
nature of communities during transition are well known.
Both the earlier and the later lourth millennium are
presently under discussion. Many hunter-gatherer
communilies may have been seasonally mobile, but the
situation is not known in major estuaries. Early farmers
were widely dispersed, and perhaps best fit the second
model outlined above, of some mobility and diversity
within stable zones of settlement. A case can be made
for rapid native acculturation in the earlier fourth
millennium, though there is little sign of native cultural
continuity therealter. Reasons for such a transition
cannot be documented, but could range from the
avoidance of resource imbalance to the deliberate
intensilication ol production. A case can also be made
for colonisation in the earlier fourth millennium, which

takes into account the continental situation, the
apparent rapidity of change, and the cuttural repertoire
of the Neolithic. Varied motives may be considered,
from the rel ieving of population pressure on the
continent to the active seeking out ol favourable
condit ions for expansion. l t  is not possible in the
present state of the evidence finally to choose between
these various competing possibilities. lt can also be
argued that the Neolithic began in the late fourth
millennium. This appears to me to be a weak case,
because of the lack of evidence so far for Mesolithic
continuity in most areas through the fourth millennium,
but if it proves to be valid, then the argument for
acculturation is stronger than that for colonisation at that
date. There could be a case for economic and cultural
developments having taken place at different dates, but
there is as yet no specific evidence for this.

Much lurther research is needed, and the outlook is
unfortunately gloomy. Key sites of the right date will be
hard to locate in river valleys and estuaries, and the
funding of problem-orientated research is not easy. We
may have to wait patiently for chance discoveries of lhe
appropriate kind.
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Potr ic io  PHILLIPS

PRCCESSUS DE NEOLITHISATION :
DELAIS ET TENDANCES

Cet article examine les raisons all6gu6es pour les re-
tards dans la n6olithisation de la Mdditerran6e occiden-
tale, et les compare d une 6tude r6cente du N6olithique
primitif en Angleterre.

Les condit ions de vie des habitants m6soli thiques
des grandes iles de la M6diterran6e occidentale (Corse,
Sardaigne et Baldares) 16pondent vraisemblablement i
I 'un des moddles propos6s par l 'am6ricain Hayden
(1981). Cet auteur envisage deux types d'6conomie
m6solithique : soit une vie assez s6dentaire bas6e sur
des 616menls nourriciers nombreux mais de petite taille,
soit la vie plus nomade du chasseur de grandes es-
pdces. L'absence d'espdces de grande taille (seuls pro-
lagus sardus el myotragus balearicus sont pr6sents) au-
rait conduit les Corses et les Sardes i une vie
dconomique s6dentaire bas6e sur les espdces de pe-
tite taille, la pdche, la collecte, etc. Au contraire, les 16-
gions continentales offraient les deux possibilit6s : on
pouvait y survivre tant par la chasse aux animaux de pe-
tite taille que par la chasse aux cerfs ou aux ibex, par
exemple.

La situation faunique des iles est i l'origine des hy-
pothdses de James Lewthwaite (1986). Selon lui,  la
Corse et la Sardaigne auraient.iou6 le r6le de "filtres" en
provoquanl un d6laidans I'occupation de l'6conomie vil-
lageoise et agricole. Les insulaires, qui ignoraient les
animaux de grande taille, auraient accept6 volontiers les
moutons (et la poterie), mais n'auraient voulu ni des
grands animaux domestiqu6s, ni de la vie villageoise, ni
des c6r6ales. Pendant quelques sidcles, les r6gions
continentales situ6es plus ir I 'ouest n'auraient donc
regu, el les aussi, que les moutons et la c6ramique.
Selon Lewthwaite, ce n'esl qu'aprds un certain temps
que, ayant pass6 outre les iles, les autres 616ments de
la vie paysanne se seraienl mis en place dans le midide
la France et l'Espagne.

Cette vision pr6suppose que la n6olithisation s'est
propag6e au lravers de relations entre autochtones plu-
tot que par le vecteur de groupes de colons. De plus,
les relations maritimes y auraient jou6 un r6le primaire.
Le r6le de filtre jou6 par la Corse et la Sardaigne aurait
aussi 6t6 renforc6 par des relations assez lAches entre
les deux versants des Apennins et des Alpes.

Dans cette hypothdse, la thdse recente de Didier

Binder (1987) est fort int6ressante. Celle-ci envisage
en elfet que la n6olithisation ne fut pas simultan6e dans
les diff6rentes micro-r6gions de la Provence, ce qui im-
plique des relations sociales peu se116es entre les
groupes vivant dans ces r6gions montagneuses.

Si nous nous tournons vers des r6gions euro-
p6ennes plus septentrionales, il apparait 6vident que
celles, dont les habitants disposaient d'espdces ani-
males de grande tai l le (par exemple la Bretagne, la
Suisse, la Scandinavie et le nord de l'Angleterre), ne fu-
rent influenc6es qu'assez tardivement par le mode de
vie agricole et villageois. Pourtant, ces r6gions 6taient
entour6es de zones d6jd n6olithis6es ou soumises aux
inlluences transmises par la voie maritime, comme c'est
le cas pour la fagade atlantique. Y avait-il en Europe du
nord des "filtres" ou des barridres g6omorphologiques,
6conomiques ou sociales qui imposaient des d6lais
dans I'acceptation de la vie paysanne? Je crois que oui.

Je pense que le centre-est de I 'Angleterre, par
exemple, peut 6tre divis6 en micro-169ions et que la
n6olithisation diachronique de celles-ci refldte les di-
verses barridres en place.

Je viens d'6tudier pendant quatre ans une r6gion si-
tu6e au centre des Wolds, un massif crayeux de hau-
teur moyenne, allong6 nord-sud de part et d'autre de
I'embouchure du Humber. J'y ai men6 des prospec-
tions et des fouilles dans les foss6s de deux long bar-
rows. L'6tude des s6diments des foss6s qui longent
ceux-ci dans la paroisse de Swinhope montre que ces
monuments furent construits alors que la r6gion jouis-
sait d'un riche couvert herbeux (6tudes palynologique
et malacologique de Coles et Thew 1988). Des dtudes
conduites par d'autres spdcialistes r6vdlent non seule-
ment qu'un aulre long barrow (Giants' Hills 2, Skendle-
by) fut construit dans des condit ions similaires, mais
que l'herbe devait 6tre la couverture naturelle de cette
169ion depuis le tardi-$aciaire (Evans et Simpson 1986;
Bush 1988; Bush et Flenley 1987). Or, si ces hauteurs
6taient couvertes d'herbe et non d'arbres, elles ne de-
vaient  pas of f r i r  aux m6sol i th iques des zones
d'exploitation trds vari6es.

La prospection d'une zone traversant les Wolds a
fourni en effet de rares exemples de microlilhes et de
lamelles d bords abattus, provenant pour la plupart des
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hauteurs de l'ouest. D'un autre c6t6, toujours dans la 16-
gion prospect6e, deux mini{leuves sont entour6s par
les long barrows (l'existence de ceux-ci est rdv6l6e sur-
tout par la photo a6rienne, mais deux d'entre eux sub-
sistent toujours). A la base d'uhe des stratigraphies de
foss6 on d6couvrit un os d'aurochs et plusieurs os de
beufs domestiques, et dans les champs qui entourent
les tumulus, des fldches losangiques et des nucl6us i
lames. Ces pidces peuvent 6tre contemporaines des
tumulus ou un peu anterieures. La palynologie suggdre
que des c6r6ales poussaient aux environs de ces mo-
numents (6chantillons pris dans le sous-sol d'un tumu-
lus, et dans les niveaux de base du petit foss6 primaire
et du grand foss6 lat6ral).

D'autre part, les 6tudes palynologiques des rdgions
basses qui entourent les Wolds montrent que
I'agriculture n'y joua pas de r6le significatif avant I'Age du
Bronze. La c6te 6tait mar6cageuse, ou m6me inond6e.
Plus ir l'ouest (par exemple i Newton Cliffs, Hardwick-
Pleasley), des sites furent exploit6s de manidre simi-
laire, sinon conlinue, du M6soli thique au N6olithique
ancien. Je suggdre donc que les possibilit6s alimen-
taires plus vari6es des r6gions basses firent barridre A la
n6olithisation. Par contre, les hauteurs, relalivement
peu fr6quent6es au M6solithique, offraient des vall6es
aptes a l'exploitation agricole (zones sableuses dans les
fonds de vall6e, bois limit6s).

Bien que le moddle du "filtre" de Lewthwaite ne soit
pas directement applicable i I'Europe septentrionale,
l'id6e de barridres 6cologiques, sociales et 6conomi-
ques diverses me parait valable, et les recherches 16-
centes men6es dans le Lincolnshire en fournissent vrai-
semblablement une application supp16mentaire.

Patricia PHILLIPS.
The University of Sheffield, Department of

Archaeology and Prehistory, Sheffield 510 2 TN.
Grande-Bretagne.
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Christ ion IEUNESSE

HABITATS RUBANES EN GROTTES ET ABRIS SOUS RCCHE
Contribution d I 'etude des systdmes de subsistonce de lo culture
d Ceromique Lin6oire

J. Kalis et A. Zimmermann ont avanc6 r6cemment
I'id6e de I'existence 6ventuelle d'une exploitation des
zones de moyenne montagne par les groupes de la C6-
ramique Lin6aire de Rh6nanie. Leur argumentation re-
pose sur I'apparition dans les diagrammes polliniques
de l'Eifel de modifications du couvert v6g6tal pouvant
6tre attribu6es A une action anthropique de type exploi-
tation pastorale exlensive, ainsi que sur la constatation
que les environs imm6diats des habitats permanents
des zones loessiques dtaient en g6n6ral peu favo-
rables A l'entretien de troupeaux de bovins. La fai-
blesse, sur les habitats m6mes, des marqueurs pollini-
ques li6s aux activitds pastorales les amdne A imaginer
I'existence d'un systdme de transhumance impliquant
l'int6gration dans I'organisation territoriale des groupes
de la C6ramique Lin6aire de zones forestidres de
moyenne monlagnel.

La fa ib lesse de ce ra isonnement ,  a ins i  que
l'admettent d'ailleurs ses auteurs, reste l'absence de
preuves archdologiques directes d'une lr6quentation
de ces zones -en I'occurence I'Eifel- par les groupes de
la C6ramique Lindaire. Les m6faits de l '6rosion et
l'insuffisance des prospections, dans des zones o0 par
ailleurs celte activitd pose de gros probldmes, sont in-
voqu6s pour expliquer cette lacune.

L'id6e qui est ir I'origine de la pr6sente contribution
esl la suivante:

-lelles qu'elles sont d6crites par Kalis et Zimmer-
mann, les contraintes qui ont amen6 les ruban6s de
Rhdnanie A int6grer dans leurs territoires les zones fo-
restidres de moyenne montagne ont trds probablement
exist6 aussi dans d'autres r6gions;

- parmi ces r6gions, il en est certaines que leurs ca-
ractdristiques g6ographiques rendent plus favorables d
la recherche des indices de lr6quentation des zones
non-loessiques: il s'agit bien s0r des secteurs oi les
zones d'implantatbn primaire se trouvent au voisinage
immediat de montagnes ou de plateaux karstiques, mi-
lieux particulidrement favorables, de par I'existence de
multiples pidges naturels, i la conservation des ves-
t iges issus d' implantations m6me l6gdres et 6ph6-
mdres.

| .  Vest iges de lo C6romique
Lineoire dons les regions korst iques

Un inventaire rapide de la documentation disponible
sur ces milieux s'est r6v6l6 tout a {ait positif . Une occu-
pation des grottes et abris-sous-roche au N6olithique
ancien est connue depuis longtemps pour les karsts du
Jura souabo-franconien, de Thuringe, de Bohdme et
de Moravie. Plus rdcemment, des situations analogues
ont 6t6 reconnues au nord des monts du Jura et des
plateaux de Franche-Comt6.

Dans cette dernidre r6gion, qui borde au sud la zone
d'implantation primaire de la C6ramique Lin6aire de
Haute-Alsace, les sites concern6s sonl au nombre de
quatre: Oberlarg "Mannlefelsen", Lulter "Abri Saint-
Joseph" (d6p. du Haut-Rhin), Voujeaucourt "abri de
Chatai l lon" et Bavans (d6p. du Doubs) (Fig. 1) .
L'existence de vestiges de la C6ramique Lindaire est in-
discutable pour les trois derniers, probable seulement
dans le cas d'Oberlarg, o0 le niveau n6olithique ancien
n'a pas livr6 de lessons rubands d6cor6s. Dans ce site
comme i Lutter, un niveau Grossgartach succdde i une
premidre occupation n6olithique attribuable i la C6rami-
que Lin6aire (Figs 2 et 3). L'existence de deux ou plu-
sieurs niveaux i I ' interieur d'une fourchette englobant
le N6olithique ancien et le "Mittelneoli thikum" est
d'ai l leurs un cas de f igure fr6quent dans les autres
zones karstiques d'Europe centrale.

Dans presque tous les cas, la premidre occupation
(ou l'occupation unique) est dat6e de l'6tape r6cente
de la C6ramique Lin6aire. Un d6calage est cependant
perceptible entre I'est (Bohdme et Moravie), ou le mou-
vement vers les grottes et abris est plus pr6coce, et
l'ouest de I'Europe centrale. Ce qu'il faut relenir, c'esl
que dans tous les cas la lr6quentation des secteurs si-
tu6s ir la p6riph6rie des zones d'implantation primaire
n'intervient qu'assez longtemps aprds la mise en place
de ces dernidres, et que par cons6quent le comporte-
ment qu'elle suppose ne fait pas'partie i I'origine du
"bagage culturel" des groupes de la Cdramique Li-
n6aire.

Le plus souvent, les sites concern6s sont connus
par des fouil les anciennes de mauvaise quali t6; dans
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Fig.l : Vestiges
de la Cdramique
Lindaire de
Haute-Alsace
ddcouverts
dans les
abris-sous-roche
du Jura et du
nord des plateaux
franc-comtois:
1 . Bavans
(Doubs) ;
2 .Voujeaucourt
(Doubs) ;
3 . Oberlarg
(Haut-Rhin) ;
4. Lutter
(HauFRhin).
En grisd :
extension de la
zone des habitats
permanents.
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d'autres cas, ils ne sont mentionnes que trds bridve-
ment dans le cadre de synth6ses r6gionales. ll est donc
en 96n6ral diflicile de recueillir des informations concer-
nant la nalure et la fonction de ces implantations. ll est
plus que vraisemblable que toutes les d6couvertes de
vestiges ruban6s en grottes et abris-sous-roche ne
sont pas attribuables i de simples habitats. La prdsence
de c6ramique d6cor6e peut dans certains cas 6tre li6e A
des ph6nomdnes de contacts entre groupes de la C6-
ramique Lin6aire et groupes m6solithiques; cette id6e
a, par exemple, 6t6 6voqu6e A propos du niveau 5 des
abris-sous-roche de Bavans (Aim6 et Jeunesse 1986).
L'existence de grottes s6pulcrales et de "Kulthdhlen"
ne peut pas non plus 6tre 6cart6e a priori. On pense lir
bien sOr i I'exemple de la Jungfernh6hle a Tiefenellern
(Kunkel 1955). Mais on a l faire li, selon loute vraisem-
blance,  A des s i tuat ions except ionnel les:  pour
l'essentiel, ces implantations en grottes semblent bien
pouvoir 6tre classdes dans la catdgorie des habitats. Et,
sous r6serve d'analyses ethnographiques d6taill6es qui
restent i faire, tout porte d croire lorsqu'on examine la
documentat ion d isponib le que ces occupat ions
s'apparentent plus A des haltes de courte dur6e qu'i
des implantations durables.

Les vestiges de la C6ramique Lindaire issus des ca-
vit6s karstiques peuvent par cons6quent €tre consid6-
r€s comme les indices d'une fr6quentation 169ulidre
des mil ieux non-loessiques a part ir du Ruban6 r6cent.
De plus, I 'absence d' instal lat ions lourdes dans les
zones correspondantes laisse i penser que les sites 16-
pertori6s doivent 6tre envisag6s comme des satellites
des habitats permanents implant6s sur les loess. Petit i
petit, I'idee de I'apparition de comportements territo-
riaux nouveaux i l'dtape rdcente de la culture i C6rami-
que Lin6aire prend forme. Ce qui reste malheureuse-
ment encore hors de port6e, c'esl une plus grande
pr6cision sur la fonction de ces sites et, en particulier,
des informations concernant la saisonnalit6 des occupa-
lions correspondantes.

2. De nouvelles skoteoies
de subsistonce

Le caractdre massif de cette mutation ainsi que sa
coh6rence chronologique devraient en faire un enjeu
important dans la recherche sur la C6ramique Lin6aire.
La meilleure explication que I'on puisse invoquer, dans
l'6tat actuel des connaissances, est celle d'une modifi-
cation affectant le systdme de subsistance, de la re-
cherche d'un nouvel 6quilibre 6conomique passant par
l'int6gratbn des zones p6riph6riques. La l6gdret6 des
implantations, cumul6e avec les condit ions g6ologi-
ques et climatiques des zones en queslion, incite plut6t
i  chercher du cdt6 d'une forme ou d'une autre
d'exploitation extensive des ressources forestidres, un
systeme de "Waldwirtschaft" centrd sur l'6levage.

Un mouvement comparable et contemporain, mais
tourn6 cette fois-ci non pas vers les zones de moyenne
montagne mais vers les larges lits d'inondation des

grands cours d'eau de I'Europe cenlrale, a 6t6 d6crit ily
a une vingtaine d'ann6es par H. Quitta (Quitta 1969).
Dans la mesure o0 le biotope montagneux et celuides
"Auen" pr6sentent, du point de vue de l'6levage en
for6t, des avantages analogues (Kalis et Meurers-
Balke1988), il se pourrait bien que nous ayons i faire i
deux lacettes d'un mdme phdnomdne. L'importance
des zones pdriphdriques dans la nouvelle strat6gie de
subsistance pourrait en outre expliquer I'abandon des
sites implant6s au centre des plateaux loessiques qu'a
cru pouvoir d6celer B. Sielmann pour diffdrentes 16-
gions d'Allemagne (Sielmann 1971) et qui semble
s'6tre produit 6galement en Basse-Alsace (Jeunesse
1 980) .

ll est bien sOr tentant de rapprocher toul cela des tra-
vaux de J. Kalis et A. Zimmermann 6voquds en intro-
duction. La modification consdquente du couvert vdg6-
ta l  sur  laquel le  i ls  appuient  leur  ra isonnement
apporterait la preuve de la signification avant tout 6co-
nomique de cet essaimage des sites dans les zones
non-loessiques. Malheureusement, comme on l 'a vu
plus haut, les analyses polliniques correspondantes
concernent une rdgion o0 justement les preuves ar-
ch6ologiques font d6faut. llfaudra donc attendre, avant
d'oser rapprocher s6rieusement les deux ordres
d'6vidences, que d'une part des sites saisonniers
soienl rep6r6s dans I'Eifel, et que d'autre part les 16-
gions karstiques fassent I 'objet de programmes
d'analyses palynologiques.

3. Zones peripheriques,
zones de contoct

L' in t6rdt  des rubands pour  les 169ions non-
loessiques qui entourent leurs zones d'implantation pri-
maire cr6e les conditions d'une intensification des con-
tacts avec les groupes culturels contemporains. De fait,
les rares indices de contacts avec les m6solithiques da-
tenl tous du Ruban6 r6cent, voire des d6buts du N6oli-
thique moyen: tessons du Ruband r6cent dans le ni-
veau m6solithique f inal de Bavans d6ji  mentionn6,
harpon de type mdsolithique dans une fosse du Ruba-
n6 r6cent de Griessen (Gersbach 1956), lessons de la
Stichbandkeramik en contexte Ertebolle (Gramsch
1971 ) .

Mais, depuis la mise en dvidence d'6l6ments non ru-
bands tels que la C6ramique du Limbourg et la C6rami-
que de La Hoguette, ce d6bat sur les contacts n'est
plus r6ductible A un simple lace A face entre agriculteurs
de la C6ramique Lin6aire et chasseurs-cueilleurs indi-
gdnes.

L'6tude de la chronologie des cas d'association Ru-
ban6/ Hoguette permet de mettre en 6vidence deux
"pics" situds l 'un durant le Ruband le plus ancien et
I'autre au Ruband r6cent, avec par consdquent une
chute relative durant I'horizon interm6diaire (Jeunesse
1987). De l'un i I'autre de ces dpisodes de forte interac-
t ion, on constate un ddplacement g6ographique: le
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Fig.2 : Iessons de Ia Cdramique Lindaire de Haute-Atsace
ddcouverts dans les abris-sous-roche de Voujeaucourt et Bavans (Doubs) :
1 . Voujeaucourt (abride Chataillon);
2-10 . Bavans. niveau 5.
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Fig. 3 : El6ments ndolithiques des abris-sous-roche de Lutter et Oberlarg (Haut-Rhin) :
1-3 . Lutter, niveau ruband rdcent;4-5 . Lutter, niveau Grossgartach; 6-7 . Oberlarg, auche G.

premier a pour cadre les r6gions situ6es sur la rive orien-
tale du Rhin moyen, qui se confondent i ce moment
avec la limite occkJentale de la Cdramique Lin6aire, alors
que le second se d6roule plus i I'ouest, en Alsace,
Franche-Comtd, Belgique et probablement aussi aux
Pays-Bas. En ce qui concerne le contexte historique,
on aurait d'un c6t6 des contacts qui coincident avec
I'arrivee sur les marges de l'Europe occidentale du cou-
rant conlinental de n6olithisation, et de l'autre des rap-
ports contemporains du changement de comportement
territorial ddcrit ci-dessus.

ll serait bien s0r plus que pr6matu16 d'avancer qu'il
pourrait y avoir un rapport de cause i effet entre ce
mouvement vers les zones p6riphdriques et la multipli-
cation des cas d'association. Mais il existe malgr6 tout au
moins deux raisons de penser que les deux ph6no-
mdnes pourraient ne pas 6tre totalement 6trangers l'un
i I'autre:

1. les d6couvertes de C6ramique de La Hoguette
en dehors des zones d'implantation primaire de la C6ra-
mique Lin6aire tendent de plus en plus A d6montrer
que la C6ramique de La Hoguette est une production
ind6pendante qui possdde son propre substrat ethno-
culturel. Les rapprochements op6r6s avec le N6olithi-
que ancien m6diterran6en vont 6videmment dans le
mdme sens. Parmi ces d6couvertes, celles de Bavans,
Himeling et Schweikhuizen (Jeunesse 1987) tendent a
prouver que la base territoriale de La Hoguette com-
prend au moins pour partie des r6gions qui sont trds
proches des zones d'implantation primaire de la C6rami-
que Lindaire. ll n'est donc pas abusif de penser qu'une
expansion des Rubands vers I'ext6rieur des loess a pu
se traduire par une multiplication des possibilit6s de
contacl avec les porteurs de la C6ramique de La Ho-
guette;

4/C1t  (
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2. cette hypothOse a I'avantage de jeter une lumidre
nouvelle sur l'6pineux probldme du hiatus qui s6pare
notre p6riode de celle du premier 6pisode de contacts.
Partant de la constatation de la quasi absence de cas
d'associations durant les 6tapes llet lll du Ruban6, on a
lendance en g6n6ral i embrayer sur la question sui-
vante : ou sont pass6s les porteurs de La Hoguette
dans I'intervalle?, sans imaginer que les causes de cette
accalmie pourraient aussi bien r6sider dans le comporte-
ment des groupes de la C6ramique Lin6aire. De fait
c'est le d6sint6ret des ruban6s des etapes ll et lll pour
les potentialit6s 6conomiques des zones p6riphdriques
qui pourrait expliquer la quasi-absence de contacts avec
les populations qui y vivalent. L'existence des deux
pics 6voqu6s ci-dessus ne serait donc pas, comme on a
pu le penser, i mettre en relation avec I'existence de
deux "vagues" d'influences m6ridionales, mais plut6t
avec deux formes diffdrentes d'expansion territoriale de
la C6ramique Lin6aire.

La question des sites ruban6s en grotte et abris-
sous-roche a jusqu'ir pr6sent 6t6 consid6rde comme
marginale, voire anecdotique. La recherche s'est le plus
souvent focalis6e sur I'aspect spectaculaire et inhabi-
tuel des implantations en cavit6s karstiques d'une po-
pulation connue surtout pour ses grands habitats de
plein air. Peu d'auteurs onl relev6 que l'importance des
cavit6s karstiques dans les ddcouvertes "hors-loess"
pourrait n'6tre due en grande partie qu'aux conditions
de conservation exceptionnelles qu'olfrent les milieux
correspondants, et que, plut6t que de s'appesantir sur
la singularit6 d'un type d'habitat inhabituel, il fallait y voir
le signe d'un vaste mouvement de prise de possession
de territoires nouveaux, de l'6mergence d'un int6r6t
pour des milieux jusque li n6glig6s. Le caractdre massil
du mouvement vers les zones non-loessiques (qui ap-
parait pleinement lorsqu'on prend en compte la totalit6
de l'Europe centrale), ainsique sa coh6rence chronolo-
gique, soulignent toute l'ampleur du probldme et font
apparaitre son importance strat6gique pour la compr6-
hension des changements qui marquent la fin du N6oli-
thique ancien.

L'int6gration des milieux p6riph6riques dans les sys-
tdmes de subsistance semble s'amorcer au moment o0
se tarissent les possibilit6s de cr6ation de nouvelles
zones d'implantation primaire. L'exploitation des for6ts
de plateaux, de moyennes montagnes et de plaines
d' inondation situ6es au voisinage des zones loessi-
ques marque probablement la mise en place d'un nou-
vel agrosystdme dans lequel l 'dlevage joue un r6le
accru. La cr6ation d'habitats saisonniers satellites ren-
force le r6le centraldu village permanent. Comme en t6-
moignent les nombreux gisements stratifies, celte nou-
velle forme d'6quil ibre avec le mil ieu va perdurer
jusqu'en plein N6olithique moyen. Elle peut donc 6tre
considdr6e comme une sorte de stade interm6diaire
entre un peuplement n6oli thique ancien confin6 aux
zones loessiques et un peuplement n6olithique r6cent
("Jungneolithikum") marqu6 par l'installation d'habitats
permanents dans les rdgions non-loessiques. De ce
fait, son analyse pourrait 6galement mener i des pro-

grds sensibles dans la compr6hension des mutations
qui caract6risent le passage du N6olithique moyen au
N6olithique r6cent.

Christian JEUNESSE,
Direction R€gionale

des Antiquit4s d'Alsace, Palais du Rhin,
67900 - Strasbourg - France.

Note

1. "A transhumance system could explain the lack of
evidence for pastoral activities in the loess area" (Kalis
et Zimmermann 1988)
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Michel PLATEAUX

QUELQUES DONNEES SUR L'EVCLUTION DES INDUSTRIES DU
NEOLITHIQUE DANUBIEN DE LA VALLEE DE L'AISNE
(Resume d' intervention)

Le site de Trosly-Breuil, en cours de fouilles par
Bruno B16art (Direction des Antiquit6s de Picardie),
fournit une documentation lithique trds abondante qui
permet de caract6riser I'industrie du groupe de Ville-
neuve-Saint-Germain de la vallde de l'Aisne et de com-
parer celle-ci avec l'industrie des sites du Ruban6 R6-
cent du Bassin Parisien localis6s dans la mdme rdgion.
L'analyse de ces industries est en cours et seules quel-
ques premiBres observations seronl pr6sent6es.

Une unit6 d'habitation d'un site ruban6 livre en
moyenne entre 150 et 230 silex, ce qui repr6sente
entre 200 et 1000 g de matidre. La fosse 5 de Trosly-
Breuil d'une superficie de 5 m de long, de 2,5 m de
large et de 0,45 m de profondeur a livr6 prds de 9500
pidces, soit 33 kg de matidre. Pour le RRBP, bien que la
totalit6 de la chaine op6ratoire soit repr6sent6e par
quelques 6l6ments sur les sites de la vall6e de I'Aisne,
les remontages ne sont gudre fructueux, tandis que
pour les deux fosses du site de Trosly-Breuil prises en
compte dans cet article les t6moins et les remontages
trCs nombreux permettent une lecture technologique
compldte.

Ces diff6rences qui l imitent les comparaisons
s'expliquent par l'abondance de la matidre premidre au
Villeneuve-Saint-Germain, mais 6galement par une dif-
f6rence de comportement dans le rejet d6tritique.

I  .  Lo motidre premidre

La comparaison des matidres premidres est facilit6e
par le cadre g6ographique homogdne dans lequel
s'insdrent les sites.

Les sites se localisent sur la plaine alluviale de la val-
l6e de I'Aisne entre NeufchAtel et Compidgne (Fig. 1).
L'Aisne traverse en amont la Champagne crayeuse s6-
nonienne 16put6e sans si lex et, ensuite, entai l le pro-
lond6ment les plateaux tertiaires du Soissonnais pour
rejoindre I'Oise, prds de Compi6gne.

Les sources primaires de formations A silex cr6tac6
sont localisees A l'est prds de Rethel (silex turonien) et
dans la craie au sud-est prrls d'Epernay. A I'ouest, prds
de Compidgne, le silex est pr6sent dans les formations
de la craie campanienne et s6nonienne. Les silicifica-
tions tertiaires du Bartonien (calcaire de Saint-Ouen et
de Champigny) apparaissent a environ 20 km au sud de

la vall6e avec une orientation paralldle A la rividre. Les
formations de grds sont nombreuses i la base des pla-
teaux du tertiaire de la r6gion (Bartonien, Yprdsien, grds
de Bracheux, de Morl inchart). Des aff leurements de
quartzite existent sporadiquement sur les rebords des
plateaux;quant au calcaire, il est partout pr6sent (num-
mulites, coquillier, c6rithes...).

A ces formation primaires, s'ajoutent de nombreuses
formations r6siduelles (hautes et moyennes terrasses)
qui livrent des produits siliceux en faible quantit6 ou de
plus petits modules non taillables.

Les roches dures sont absentes; les gites les plus
proches sont situ6s dans les Ardennes, les Vosges ou
la Lorraine.

1.1.  Le Ruban6 Rdcent  du Bassin Par is ien
Les sites du RRBP sont exclusivement localis6s sur

la premidre terrasse non inondable de la rividre (Bou-
reux et Coudart 1978). Aucun site n'est connu sur les ri-
vidres adjacentes ou sur les plateaux. Huit sites
d'habitat sont d6nombr6s dans la vall6e, repr6sentant
environ 50 habitations, ce qui permet de poss6der de
bons ensembles l i thiques (Fig. 1).

1 .1. '1 .  Les roches dures
Ces 50 habitations ont lourni seulement 10 frag-

ments de roches dures (herminettes). L'analyse petro-
graphique par C. Bakels (Universit6 de Leiden) est en
cours, mais d6jA i l  est n6cessaire de souligner
I'h6t6rog6n6it6 des materiaux pour la fabrication des
herminettes (schiste chloriteux, amphibolite, quartz ar6-
nite, phtanite (?)). Une telle variabilild dans les matdriaux
de base se ren@ntre rarement sur les habitats de la Ce-
ramique Lin6aire (Bakels 1978) pour lesquels on con-
state, selon l'6tape chronologique ou la r6gion, une
pr6dominance de l'amphibolite ou du basalte, consti-
tuant plus des deux tiers des mat6riaux utills6s pour la
fabrication, associ6s A un mat6riau local dont
l'importance se ddveloppe au cours du temps (Farrug-
gia 1977; Bakels 1978;Zimmermann 1981).

A cette vari6t6 s'ajoute la raret6. Sur les sites
d'habitats de la C6ramique Lin6aire, en dehors du Bas-
sin parisien, les fragments d'herminettes sont rares ou
trds abondants selon les habitats (Langweiler ou MUd-
dersheim et Bylany); mais leur pr6sence est toutelois
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Fig. 1:
Localisation des
affleurements du silex
tertiaire, du secteur
secondaire et des sites
arch6ologiques:
TBO, Trosly-Breuil
"Les Obeaux";
FLB, Fontenoy
"Le Barrage";
VSG,
V il le neuve- S ai nt- Ge rm ai n
"Les Grdves";
MAC, Missy-sur-Aisne
"Le Culot";
CGH, Chassemy
"Le Grand Horle";
CLC, Cys-La-Commune;
C C F, Cu iry- les-C h aud arde s
"Les Fontinettes";
BVT, Berry-au-Bac
"Le Vieux Tordoir";
BCP, Berry-au-Bac
"Le Chemin de la Pdcherie":
BCM, Beny-au-Bac
"La Croix Maigret";
JGM, Juvincou ft-et- Damary
"Le Gud de Mauchamps";
MDV Menneville
"Derridre le Village".
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syst6matiquement attestee dans les n6cropoles (Far-
ruggia 1987). Pour I'ensemble des habitats du Ruban6
R6cent dans le Bassin Parisien, seule une vingtaine
d'herminettes, en contexte, est d6nombrde. En outre,
les s6pultures attribuables au N6olithique R6cent du
Bassin Parisien ne contiennent pas de roche dure (de
Labriffe 1986). Cette absence s'explique soit par
I 'abandon de l 'outi l  lui-mOme dans le RRBP, bien que
quelques exemplaires soient clairement attest6s, soit
par I'absence relative de r6seaux d'6change. La vari6t6
des mat6riaux n'indique pas un choix de matiere sp6cifi-
que traduisant un r6seau d'approvisionnement bien
constitu6. Un autre argument allant dans le sens de la
perte de r6seaux de bonnes matidres premidres est il-
lust16 par I'herminette en schiste chloriteux d6couverte
A Cuiry-l6s-Chaudardes, trop tendre pour 6tre fonction-
nelle.

Si I'on se r6fdre aux 6tudes des sites de la C6rami-
que Lin6aire dans le Limbourg hollandais, sur le Plateau
d'Aldenhoven (Z immermann 1981) ,  ou en Belg ique
(Cahen, Caspar et Otte 1987), i l  s 'avdre que les dis-
tances ne constituent pas un facleur l imitati f  pour
l'acquisition des mat6riaux. Ce n'est donc pas exclusive-
ment I'absence de mat6riaux locaux en bassin s6dimen-
taire qui explique A elle seule la raret6 des herminettes
et corr6lativement l'absence de roches dures. llfaut cer-
tainement envisager un ph6nomdne de 169ionalisation,
ph6nomdne observable dans I'ensemble du monde da-
nubien i la fin de la C6ramique Lin6aire.

N6anmoins l '6tude p6trographique des quelques
pidces permetlra vraisemblablement de livrer des indica-
t ions sur les r6gions d'origine et sur les possibles voies
de colonisation. Selon les premiers r6sultats, une partie
des roches provient des Ardennes tandis qu'une autre
semble d'origine alsacienne.

1.1 .2 .  Le s i lex
Les techniques d' identif ication et de reconnais-

sance des silex sont encore en cours d'6laboration. Ce-
pendant, il est possible macroscopiquement de diff6-
rencier les silex de la craie (lormation du secondaire)
des silicilications tertiaires.

La figure n"2 illustre la proportion du silex cr6tac6 par
rapport aux silicifications teniaires pour les sites de la val-
l6e de l'Aisne. Ainsi les sites de Menneville et de Berry-
au-Bac, situ6s dans une r6gion secondaire (craie de
Champagne), possddent un laux important de silex cr6-
tac6 bien que, dans les environs imm6diats (rayon de
20 km), il n'existe pas de formations en place d'aprds les
cartes g6otogiques. Par contre, des formations r6si-
duelles peuvent exister (galets verdis du Than6tien).
Ces sites contiennent au moins 90 % de silex issus des
lormations cr6tac6es. Les sites localis6s dans le secteur
tert iaire tels que Cuiry-lds-Chaudardes ou Chassemy
contiennent par contre un peu moins de 60 % de silex
secondaire. L'industrie RRBP est donc principalement
effectu6e sur silex cr6tac6.

L'origine pr6cise des silex pour les sites localisds
dans le secteur tertiaire est difficile i d6celer avant toute
analyse p6trographique d6taill6e. Pourtant, il faut noter
que les caraderes du cortex sur de nombreux produits
laissent envisager une acquisition parlielle sur des for-

mations rdsiduelles. Une autre partie de ceux-ci semble
issue du secteur secondaire (Fig. 2).

Ces diffdrentes observations, assocides au fait que
I'ensemble de la chaine op6ratoire pour les deux types
de silex est pr6sent sur les sites, permettenl de suppo-
ser un approvisionnement local pour une partie de ces
matdriaux. Pour les habitats localis6s dans le secteur
champenois, l'origine des silex reste encore ind6termi-
n6e puisque cette craie est r6put6e sans silex.

Les silex import6s sont difliciles i rep6rer A cause de
la patine. Sur les sites de Menneville et de Berry-.au-
Bac, dont les produits ne sont pas patin6s, ces 616-
ments dtrangers sont rares. Nous pouvons retenir quel-
ques pidces de type Rijckholt et peut-Otre un 6l6ment
du type silex belge (L6hr 1986).

1.2.  Le Vi l leneuve-Saint -Germain
Cinq sites d'habitats sont connus dans la plaine allu-

viale de I 'Aisne. Parmiceux-ci, un seul se situe dans le
secteur secondaire de la vall6e (Berry-au-Bac)' Un site
est attest6 sur les plateaux (Sergy). Comme pour
l 'ensemble du Bassin parisien, on assiste avec le
groupe de Villeneuve-Saint-Germain A une expansion
terri toriale et A une localisation des habitats sur
I 'ensemble des zones g6omorphologiques (Lanchon
1986) (Fig. 1). Le programme de recherche 6tant li6 aux
des t ruc t i ons  en  va l l 6e ,  l a  conna issance  de
I' implantation arch6ologique des plateaux et des ri-
vidres adjacentes reste toutefois tres limit6e.

1 .2.1 . Le si lex
l l  faut pr6ciser que I ' industrie l i thique du site 6po-

nyme ne pr6sente gu6re de diff6rences importantes
avec le RRBP si ce n'est la pr6sence de bracelets en
schiste. La proportion des matdriaux tertiaires et secon-
daires est proche des sites du RRBP.

Par contre pour les sites de Trosly-Breuil (Diepveen'
Blanchet et Plateaux 1984), de Cys-la-Commune (Bou-
reux 1972) et de Berry-au-Bac "Le Chemin de la Pr0che-
rie" (Dubouloz et a\.1983), les proportions se modifient
radicalement. En effet le silex tertiaire est clairement s6-
lectionn6 et atteint plus de S0 % a Trosly-Breuil. Pour le
site de Berry-au-Bac, localis6 dans le secteur secon-
daire de la vall6e, le silex tertiaire prend 6galement de
I'imponance.

Une s6lection du mat6riau est effectu6e par le
groupe de Vil leneuve-Saint-Germain, traduisant ainsi
une meil leure connaissance des possibi l i t6s offertes
par l'environnement.

En oulre, sur le site de Trosly-Breuil, l'industrie de-
vient trds abondante (plusieurs milliers de produits de
d6bitage rejet6s) comme sur d'autres sites du Bassin
parisien tels qu'Echil leuses (Simonin 1985), Jablines
(Lanchon 1986) ou Maisse (D.R.A.P. 1987). Les blocs
peuvent atteindre plus de 20 cm d'aprds les dimen-
bions des lames. Pour obtenir de tels produits il est n6-
cessaire d'avoir accds aux gites primaires.

Les affleurements du silex tertiaire apparaissent i
environ 20 kilomOtres au sud des sites de la vall6e de
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Fig.2:
lmportance du silex secondaire (silex crdtacd) par rapport aux
silicifications teftiaires pour /es sites de la vallAe de I'Aisne.
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Fig. 3: Cartographie des sites ,ies groupes de Villeneuve-Saint-Germain et de Blicquy.
Etoile cerclAe : bracelets de schiste avec Atapes de fabrication; dtoile : bracelets de schiste semi-finis ou finis;
carrd noir : silex tertiaire avec ddbitage sur place; carrd blanc : prdsence sur les sites de silex exogine sous
forme de produits semi-finis ou finis; hachures : Ardennes; pintill1 : Atendue des formations du tertiaire
pouvant receler des silicifications.
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I'Aisne. Le site de Sergy (Fig. 1, SGF) prds de Fdre-en-
Tardenois, localis6 sur les formations g6ologiques ter-
tiaires i proximit6 imm6diate des affleurements, livre lui
aussi plus de 90 % de silex tertiaire. D'autres niveaux
g6ologiques siliceux sont 6galement presents sur les
rebords des plateaux proches de la vall6e.

llfaut donc retenir pour le silex un nouveau choix de
mat6riau corr6l6 a un nouveau proc6d6 d'acquisition et
i une occupation intensive de l'espace, donc i une
meilleure connaissance du territoire.

1.2.2. Les roches dures et le schiste
Avec le groupe de Villeneuve-Saint-Germain, le

schiste apparait dans les invenlaires des mat6riaux pour
la fabrication des bracelets (Auxiette 1984-85). Sur les
sites de la vall6e de I'Aisne tels que Trosly-Breuil (Diep-
veen, Blanchet et Plateaux 1984) et Cys-la-Commune
(Boureux 1972; Auxiette 1984-85), l 'ensemble de la
chaine op6ratoire est attest6e.

Les formations de roches schisteuses les plus
proches sont localis6es dans les Ardennes, de 60 km ir
80 km environ de la vallde de I'Aisne. La matidre pre-
midre est apport6e sur les habitats sous forme de blocs
plus ou moins 6bauchds pour fabriquer les bracelets.

Pour l'ensemble du Bassin parisien, deux types de
sites se ddfinissent : les sites oi l 'ensemble de la
chaine op6ratoire est present, tels que les sites de la
vall6e de l'Aisne ou Marcilly (Bailloud et al. 1987) el
Conan (Loir-et-Cher) situ6s en bordure des r6gions
d'affleurement et les sites sur lesquels n'existent que
les bracelets f inis ou demi-f inis tels que les sites
d'Echil leuses (Simonin 1985), Courcelles-sur-Viosne
(Degros et al. 1984), Maisse (renseignement de J.C.
Gaucher) ou m€me, sous forme de d6p6ts comme i
Echilleuses (Simonin 1985). Ces derniers sites possd-
dent certainement des relations i d6linir avec les sites
producleurs. Ces relations sont denses vu le grand
nombre de bracelets or6sents sur I'ensemble des habi-
tats. ll s'agit d'une production i la fois intense et d'un 16-
seau d'6changes trds d6velopp6.

En m€me temps que cette relation 6vidente pour le
schiste, d'autres types de produits semblent 6galement
faire l'objet d'6changes rdgionaux tels que le silex "cho-
colat" ou beige. Des pidces dans ce mat6riau apparais-
sent sous forme de produits l inis ou semiJinis sur les
sites o0 les bracelets de schiste sont finis (Courcelles-
sur-Viosne, Moneteau-Gurgy, Echilleuses). La d6termi-
nation p6trographique et la prospection des affleure-
ments s'avdrent indispensables pour mettre en 6vi-
dence I'origine probable de ce silex (Tertiaire du sud du
d6partement de I'Aisne?). Ce type peut €tre 6chang6
sur de longues distances puisque ce silex est prdsent
sur les sites du groupe de Blicquy dans le Hainaut belge
(Constantin 1985).

Cela tdmoigne, comme pour le schiste, de r6seaux
de relations r6gionales. Avec le schiste apparaissent de
nouveaux mat6riaux inconnus sur les sites du RRBP
tels que les serpentines, l'6clogite, le lignite, traduisant
une diversif ication des supports. Ces mat6riaux sont
69alement 6chang6s sur de longues distances.

ll semble que, suite i une perte d'importance des 16-
seaux d'6changes i trds longues distances au cours du

Ruban6, un r6seau r6gional important se conslitue et
annonce une 6volution r6gionale propre.

1.3. Le Cerny
Les sites Cerny sont faiblement repr6sent6s dans la

vall6e de I'Aisne et peu d'habitats sont connus. Quel-
ques fosses attribu6es au Cerny apparaissent sur
quatre sites. Les sites localis6s dans le secteur secon-
daire tels que Juvincourt-et-Damary ou Berry-au-Bac in-
diquent encore une sdlection du mat6riau tertiaire.

On peut noter cependant la perte de l'emploi du
schiste et plus globalement des roches dures, et donc
corrdlativement une disparition ou une transformation
des rdseaux dont ils 6taient les t6moins dans le groupe
de Villeneuve-Saint-Germain. L'aspect rdgional dans

Fig. 4: Nucldus du site de Cuiry-lds-Chaudardes.
Ruband Rdcent du Bassin Parisien.
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I'acquisition des mat6riaux disparait donc. Pourtant, au
mdme momenl, la demande en silex s'accroit puisque
des structures d'extraction semblent exister comme A
Jablines (Bulard, Degros et Tarrdte 1986) et i Etaples
(Hurtrelle et Piningre 1976).Cette perte traduit peut-
6tre la g6n6ralisation de la connaissance des types lo-
caux et de leur mode d'extraction.

2. Technologie et typologie

2.1.  La technologie
Les nucl6us RRBP, rares, sont syst6matiquement

repris en percuteur, ne permettant pas ainsiune bonne
analyse des techniques de ddbitage. ll faut retenir les
caract6ristiques suivantes :

- le d6bitage a lieu sur I'habitat;
- les blocs bruts (secondaires ou lertiaires) sont de

petite taille;
- ils ne sont pas intens6ment pr6par6s; le dos et les

flancs sont le plus souvent r6serv6s;
- les nucl6us sont pyramidaux, cylindriques, i plan

de f rappe unique ou b ipo la i re  (F ig.4) ;  I 'ent ret ien
s'effectue par des 6clats de flanc axiaux ou lat6raux. ll
existe quelques tablettes d'avivage mais ce proc6d6 de
r6fection n'est pas syst6matique. Les crdtes, nom-
breuses, sont 6galement souvent utilis6es comme re-
mise en forme du nucl6us. Leur longueur maximale est
de 8 cm. Les plans de frappe des nucl6us sont lisses ou
pr6par6s par des 6clats lat6raux de petite taille.

Les lames brutes entidres sont exceptionnelles, en
accord avec le contexte d6tritique des structures. Leur
longueur maximale est inf6rieure i 10 cm. Leur dimen-
sion moyenne est de 5 x 1,8 x 0,4 cm.

A c6t6 d'un d6bitage plus ou moins r6gulier, il existe
des lames r6gulieres, A bords et nervures paralldles, qui
pourraient ainsi traduire I'existence de deux modes de
d6bitage. Mais ces lames sont trop peu nombreuses
dans les ensembles en l'6tat de l'6tude. Les 6clats sont
essentiellement le r6sultat des diverses opdrations de
d6bitage.

Seul le site de Trosly-Breuil, pour le groupe de Ville-
neuve-Sainl-Germain, a livr6 des nucl6us 6tudiables et
m6me une prdforme. Ld encore le d6bitage s'est effec-
lu6 sur l'habitat. mais I'ensemble des t6moins ont 6te re-
jet6s dans les fosses. Le d6bitage est lonction des ma-
t6riaux.

Les blocs, sous lorme de plaquettes pour le silex ter-
tiaire, sont am6nag6s par I'enldvement d'un 6clat large
constiluant le plan de frappe lisse et une cr6te axiale.
Les dos et les flancs sont rdserv6s. Les 6clats de rdfec-
tion de flancs axiaux, latdraux ou de base sont trds nom-
breux. llfaut remarquer une augmentation 96n6rale des
modules. Le module moyen des lames est de 6,8 x 2,1
x 0,6 avec un maximum de 19 cm (Fig. 5). Cet accroisse-
ment des dimensions est attest6 sur I'ensemble des
sites du Bassin parisien comme A Echilleuses (Simonin
1985) ou A Berry-au-Bac "Le Chemin de la P6cherie" et
i Jablines (Lanchon 1986). Deux types de lames sont
attest6s : lames larges et 6paisses A nervures plus ou
moins rdgulidres qui doivent traduire la prdsence d'un

Fig. 5: Nucl1us et lames du site de Trosly-Breuil.
G ro u p e d e V il le neu ve - Sai nt- G e rma i n.

d6bitage par percussion directe et lames 6troites tres
r6gulidres. Les remontages en cours permettront de
r6pondre au probldme de la coexistence de deux pro-
c6d6s de d6bitage.

Par contre le silex secondaire (cortex roul6 pour la
plupart), de petite taille, est utilis6 essentiellement pour
la production d'6clats, de petites lames proches du
RRBP, de polyrldres et de denticul6s. Un d6bitage sur
dclals apparait 6galement li6 i ce silex cr6tac6.

Aucune rupture technologique importante ne
semble exister entre les deux ensembles culturels, si
ce n'est I'augmentation importante du module des pro-
duits, qui doit 6tre corr6l6e avec I'augmentation des
blocs de d6part (nouveau type d'acquisition).

Pour le Cerny, l'information est trds faible. La fosse
465 de Juvincourt-et-Damary (Pommepuy et Le Bol-
loch 1989), le plus r iche des ensembles connus,
montre encore une tradition laminaire marqu6e' La pr6-
sence de punch en bois de cervid6 A Juvincourt indi-
que un d6bitage par percussion indirecte. Cet aspect
laminaire de I'industrie e$ a souligner par opposition
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Fig. 6: Armatures de fliches des sifes de Berry-au-Bac
"Le Chemin de la P€cherie" et de Cuiry-lds-Chaudardes. Ruband R6cent du Bassin Parisien.
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Fig. 7: Armatures de ftdches tranchantes (1, 2) et pergantes (3 - 5). Burins (6 - 8). Site de Trosly-Breuil. Groupe de
V i ll e neuv e- S ai nt- Ge rmai n.
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aux sites Cerny dont I'industrie lithique a 6t6 publi6e,
te ls  que Videl les (Bai l loud 1958)  et  Barbuise-
Courtavant (Piette 1976), et pour lesquels la production
est essentiellement constitu6e d'6clats.

2.2. Les produits retouch6s
Dans le Ruban6 R6cent du Bassin Parisien, le sup-

port laminaire est s6lectionn6. L'importance des lames
atteint entre 57 el70 oh selon les ensembles lithiques.

Sur le site 6ponyme de Villeneuve-Saint-Germain, la
proportion des outils sur lames tombe a 40 %. Pour le
site de Trosly-Breuil les supports laminaires sont recher-
ch6s pour 40 a 50 7o des produits selon les fosses.
Avec le groupe de Villeneuve-Saint-Germain, le support
6clat prend donc de l'importance. Cela est d0 en fait i
I'apparition de nouveaux types d'outils tels que les den-
ticul6s. Les grattoirs sur 6clats sont ldgdrement domi-
nants i Trosly-Breuil, pourcentage inverse aux sites
RRBP. Pour les armatures de laucilles et de fldches, les
burins et les pergoirs, le support reste laminaire.

Les ensembles Cerny de la vall6e de I'Aisne sont en-
core trop restreints pour caract6riser les supports des
produits retouchds.

Le Ruban6 R6cent du Bassin Parisien se singularise
de la C6ramique Lin6aire, au niveau des armatures de
fldches classiques, par l'absence d'armatures symdtri-
ques triangulaires i retouche bilat6rale et a base recti-
ligne concave (Plateaux 1982). Ce type n'est attestd
que sur le site de Larzicourt (Chertier 1979: fig. 22,1).

ll existe quelques armatures tranchantes : leur pr6-
sence sur les habitats, quoique faible, est syst6mati-
que. Les sites de Cuiry-lds-Chaudardes (Maison 225),
de Berry-au-Bac "Le Chemin de la Pdcherie" (M 195),
de Chassemy "Le Grand Horle" (M15, M25), de Missy-
sur-Aisne (M 40) ont livr6 des armatures trap6zoidates
ou tr iangulaires tranchantes (Fig. 6). A Cuiry-lds-
Chaudardes, ces armatures repr6sentent moins de 5 %
des pointes.

Les deux fosses de Trosly-Breuil ont livr6 23 arma-
tures de llOches. Sur les six armatures tranchantes,
quatre poss0dent une coche i la base (Fig. 7: 1 et 2).
Ce trait technique semble caract6ristique du groupe de
Vil leneuve-Saint-Germain et se retrouve sur d'autres
sites du Bassin parisien tels que Echilleuses et Vinneuf .

Un autre type d'armature apparait avec le groupe de
Villeneuve-Saint-Germain : il s'agit d'une armature sur
6clat i dos convexe et base convexe ou rectiligne (Fig.
7:4) qui existe dgalement sur les sites d'Echilleuses et
Maisse.

Les burins, absents sur I'ensemble des sites de la
C6ramique Lin6aire, apparaissent en contexte Ruban6
R6cent du Bassin Parisien (Plateaux 1982). Leur impor-
tance par rapport aux grandes classes morpho-
techniques a 6te surestim6e du tait de la confusion pos-
sible avec les pidces esquilldes; ils repr6sentent selon
les ensembles lithiques jusqu'A 7 "hdes produits retou-
ch6s. Les burins du Ruban6 sont exclusivement des
burins d'angle sur cassure ou troncalure. Sur le site
6ponyme de Vil leneuve-Saint-Germain, cet outi l  repr6-
sente environ 18 "h des classes morpho-techniques et
devient le type dominant aprds les grattoirs i Trosly-
Breuil. Les burins sur lames sont dominants. Les types

sont trds diversifi6s : d'angle sur cassure ou troncature,
diddres, composites (Fig. 8). ll faut remarquer la pr6-
sence de burins lat6raux sur coche qui semblent trds
caract6ristiques de ce groupe (Fig. 7: 6 - 8).

Les armatures de faucilles du Ruband R6cent du
Bassin Parisien se distinguent des armatures de la C€-
ramique Lin6aire du bassin rh6no-mosan par la pr6-
sence d'une troncature convexe oblique (Bail loud
1964; Plateaux 1982, 1987) qui am6nage la partie op-
pos6e i la zone active. Ce type d'armature est absent
des inventaires des sites du Limbourg et du plateau
d'Aldenhoven, dans lesquels il apparait en contexte
Hinkelstein. Sur ces sites ces armatures sont effec-
tu6es sur lames brutes ou sur lames A lroncature distale
rectiligne. Dans I'Omalien, les troncatures obliques ap-
paraissent. Sur les sites du Ruban6 R6cent du Bassin
Parisien, deux types d'armatures sont pr6sents (Fig. 9:
1 -6 ) :

- armature A troncature distale oblique, rectiligne ou
convexe (type dominant);

- armature i troncature double (trap6zoidale ou for-
mant un v€ritable dos).

Les sites de Trosly-Breuil et de Berry-au-Bac ont
livr6 les m6mes armatures mais une autre variante appa-
rait : sur lame i troncalure convexe oblique et i re-
touche continue droite du bord non actif. Ce fagonnage
n'existe pas sur les sites du Ruban6 R6cent du Bassin
Parisien de la vall6e de I'Aisne. Cette variante est pr6-
sente 6galement sur les sites d'Echilleuses et de Ville-
neuve-Saint-Germain. ll existe aussi des armalures de
faucilles sur lame brute.

En conformit6 avec les produits de d6bitage, le mo-
dule des armatures de faucilles s'accroit. Leur impor-
tance par rapport aux aulres classes morpho-
techniques est de 3 a 15 7o selon les ensembles RBBP
et diminue i Trosly-Breuil (5%).

PROPORTION DE QUELQUES TYPES D'OUTILS
SELON LES S|TES (%).

MDV CGH BCP BMC VSG TBO
GRATTOIRS 36,4 31,4 28,6 35,2 24,1 38,0
BURINS 2 ,3  4 ,5  12 ,8  13 ,0  17 ,2  30 ,0
PIECES
ESQUTLLEES 25,0  34 ,3  32 ,8  18 ,5  37 ,9  12 ,0
FAUCILLES 29,5  20 ,9  10 ,0  16 ,7  13 ,8  8 ,6
F L E C H E S  4 , 5  7 , 5  1 2 , 8  1 3 , 0  3 , 5  7 , 0
PERQOTRS 2 ,3  1 ,4  2 ,8  3 ,6  3 ,5  4 ,4

Les p idces esqui l l6es sont  dominantes dans
I'industrie de nombreux ensembles Ruban6 R6cent du
Bassin Parisien (maximum de 30 % des classes mor-
pho{echniques) (Fig. 12:5 - 14). Attest6es encore en
grand nombre sur le site 6ponyme de Villeneuve-Saint-
Germain, leur proport ion diminue notablement sur le
site de Trosly-Breuil. Ce type d'outil est pr6sent sur de
nombreux sites de la C6ramique Lin6aire du plateau
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Fig.8 : Burins. Site de Trosly-Breuil. Groupe de Villeneuve-Saint-Germain.
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Fig. 9 : Armatures de faucilles du Ruband Rdcent du Bassin Parisien (Cuiry-lds-Chaudardes, 1 -6) et du groupe de
Villeneuve-Saint-Germain (Berry-au-Bac "Le Chemin de la P€cherie" 7, 10;Trosly-Breuil S, 9, 11, 12).
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Fig. 11 : Grattoirs du groupe de villeneuve-saint-Germain. site de Trosty-Breuit.
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Fig. 12 : Grattoirs du Ruband Rdcent du Bassin Parisien : site de Beny-au-Bac "Le Chemin de la P1cherie"

(t - 4). Pidces esquitlles du Ruband R1cent du Bassin Parisien : site de Berry-au-Bac "Chemin de la P)cherie"

(5 - 14).
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d'Aldenhoven (Zimmermann 1981), sur les sites du Lim-
bourg hollandais, mais est faiblement repr6sent6 dans
I'Omalien (Cahen, Caspar et Otte 1987).

Les grattoirs, sur lame (Fig. 12) dans le Ruban6 R6-
cent du Bassin Parisien (de 50 a 80 %), sont sur 6clat
dans le Villeneuve-Saint-Germain (de 37 ir 47 %). Les
types A tront rectiligne ou surbaissd diminuent au profit
des grattoirs simples convexes. Les grattoirs i retouche
p6riph6rique ainsi que les grattoirs dont la retouche em-
pidte sur les deux{iers du support apparaissent. En ac-
cord avec le d6bitage, les modules augmentent (Figs
10  e t  11 ) .

Les denticul6s, peu nombreux sur les sites du Ruba-
n6 R6cent du Bassin parisien, atteignent environ 15 %
des produits retouch6s. Essentiellement sur 6clat ou
sur bloc, ce type d'outil est corr6l6 avec le silex secon-
daire (70 % des denticul6s sur silex du secondaire).

Les tranchets sont absents i Trosly-Breuil comme
sur d'autres sites du Bassin parisien. Les polyddres, d6-
finis par D. Cahen (Cahen et at.1987),egatement fagon-
n6s sur silex secondaire, sont trds nombreux sur le site.

Les meules rubandes se diff6rencient des meules
de la C6ramique Lin6aire du plateau d'Aldenhoven, du
Limbourg hollandais et de I 'Omalien (Ptateaux 1987).
Elles correspondent en effet i des meules i molette
courte. Le site de Trosly-Breuil  a l ivr6 quetques 616-
ments enliers de meules. Li encore, le type de meule i
molette courte est attest6 comme sur les sites du
groupe de Blicquy (Constantin 1985). Deux hermi-
nettes en roche dure ont 6t6 retrouvdes sur le site de
Trosly-Breuil. ll faut noter 6galement la pr6sence de
deux dclats de silex polis.

Conclus ion

Dans I 'hypothdse d'une succession chronologique
du Ruband R6cent du Bassin Parisien et du Villeneuve-
Saint-Germain, adopt6e pour cette pr6sentation rapide
des industries, les principaux types l i thiques qui ont
servi d caractdriser le groupe de Vil leneuve-Saint-
Germain (Constantin 1985) sont presque tous d6jir at-
testds dans le Ruban6 R6cent du Bassin Parisien. Ces
types lilhiques procurent d'ailleurs au Ruban6 R6cent
du Bassin Parisien son originalit| par rapport aux autres
r6gions de la C6ramique Lin6aire.

Le site 6ponyme de Vil leneuve-Saint-Germain, de
par les mat6riaux, est trds proche des sites Ruban6 R6-
cent du Bassin Parisien; il s'en dilf6rencie par la pr6-
sence de bracelets, de denticul6s 6pais et I'importance
des burins.

Le groupe de Villeneuve-Saint-Germain dans la val-
l6e de l'Aisne, d'aprrls le site de Trosly-Breuil, se distin-
gue par une modification profonde du choix de la ma-
tidre premidre, des moyens d'acquisit ion et par
l'augmentation du module des produits.

En outre les 6l6ments novateurs du Ruban6 R6cent
du Bassin Parisien augmentent consid6rablement avec
le groupe de Villeneuve-Saint-Germain (burins, arma-
tures lranchantes, grattoirs sur 6clats, denticul6s). Les
outils massifs absents du Ruban6 R6cent du Bassin Pa-

risien (tranchets, denticul6s sur 6clat 6pais...) prennent
de I'importance avec le VSG. Le groupe de Villeneuve-
Saint-Germain ne fait que d6velopper les 616ments no-
vateurs du Ruban6 R6cent du Bassin Parisien.

Michel PLATEAUX f ,
URA 12, Centre de Recherches Protohistoriques,

3 rue Michelet. 75006 - Paris - France.
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losione SCHOENSTEIN et Aloin VILLES

DU CARDIAL AU NCRD DE LA LOIRE ?

La pr6sence de la cdramique cardiale sur la cdte at-
lantique est constat6e depuis 1983 (Moreau 1983) et la
r6alit6 des influences m6ridionales dans la poterie de la
fin du N6olithique ancien en moiti6 nord de la France
esl avanc6e par divers auleurs depuis 1980 (Berthouin
et Vil les 1980; Roussot-Larroque et Thevenin 1984;
Vil les 1980). Cependant, dds 1957, J. Arnal et C. Bur-
nez avaient attribu6 le N6olithique ancien de I'abri de
Bellefonds (Vienne) au domaine m6ridional (Arnal et
Burnez 1957), proposit ion 16it6r6e un peu plus tard
(Burnez 1971 et 1976). G. Bailloud, lout en rattachant
cette d6couverte aux influences nord-orientales, pre-
nait cependant parti en faveur d'une origine m6ridionale
pour le groupe de Chambon, alors reconnu dans la
seule Touraine, et que G. Cordier avait consid6rd
comme t6moignant de "prolongements danubiens"
dans le centre de la France (Bail loud 1971; Cordier
1 e63).

C'est donc de longue date que les avis sont parta-
g6s sur le statut du N6olithique ancien dans le centre-
ouest et la Loire moyenne. Ainsi, J. Gomez, R. Jous-
saume et J.P. Pautreau ont opt6 recemment encore, en
termes parfois ambigus, pour une ascendance tardiru-
ban6e, tout en admettant des composantes i la fois m6-
ridionales et autochlones, i propos de ddcouvertes
comme la couche 9 du "Qu6roy" i Chazelles (Cha-
rente), la c6ramique imprim6e de la c6te venddenne et
du Poitou, le tesson A d6cor pivotant de Ch6rac (Cha-
rente), la tombe de Germignac (Charente) ou la c6rami-
que de Sonzay (lndre-et-Loire) (Joussaume 1981 et
1986; Gail lard et al i i  1984; Joussaume, Pautreau et
Gomez 1987; Gomez et Joussaume 1986 et 1987; Mar-
quet et Pautreau 1989). Un peu plus tOt, certaines pu-
blications avaient rattachd les premidres d6couvertes
de c6ramique c6tidre du N6olithique ancien i I'univers
des cultures m6ridionales A poterie imprim6e et situ6 le
ddveloppement de ce lacids c6ramique dans le prolon-
gement direct du M6solithique de la fagade atlantique,
consid6r6 quant i  lui comme d'aff init6 m6ridionale
(Joussaume, Jauneau, Boiral, Robin et Gachina 1979;
Joussaume 1981; Joussaume, Gomez et Pautreau
1 987), mais non sans exclure I 'explication par
I'abAtardissement d'un facids originaire du nord-est. Au
sujet du mat6riel de Bellefonds, nous avons nous-
mdme opt6,, initialement, pour des affinit6s avec les
groupes parisiens (Epi-ruban6 ou VSG, alors consid6rd
comme d'ascendance rubande), mais non avec le Ruba-
n6 proprement dit (Villes 1980 et 1984).

Ces dix dernidres ann6es, les d6couvertes se sonl
6toff6es dans la zone centre-atlantique, justifiant plu-
sieurs mises au point, tant sur la c6ramique cardiale
(Roussot-Larroque, Burnez, Frugier, Gruet, Moreau et
Vil les 1987; Gruet 1987; Vil les 1987b) que sur la p6-
riode charniere entre N6olithique ancien et moyen
(Gruet 1986 a et b;Vil les 1985, 1986 et 1987b ; Prud-
homme et Villes 1989). Parmi les documents nou-
veaux, ceux foumis par le site de Ligueil (lndre-et-Loire:
Schoenstein et Villes 1984 et 1988 ) ont leur impor-
tance. En effet, ils permettent non seulement de situer
l'implantation cardiale le plus au nord et i I'int6rieur des
terres, mais encore de cerner les antecedents locaux
du groupe de Chambon.

Nous pr6senterons donc ces donn6es avant
d'envisager leur intdr6t pour l'6tude du N6olithique an-
cien septentrional.

I . Les d6couvertes cordioles
|  |  .  . l

de  L tgue t l .
Aux tessons signalds en 1987 (Roussot-Larroque ef

alii1987; Villes 1987b) se sont jointes d'autres d6cou-
vertes depuis lors.

1.1. Donn6es stratlgraphiques
Encore trds pauvres en 1985 (Villes 1985: 239), les

donn6es stratigraphiques se sont compldtdes lors des
campagnes de fouilles de 1987 et 1988.

Le site occupe une pente i 3% expos6e au nord-
ouest, dominant le cours d'un ruisseau perpendiculaire
i la rividre I'Esve, atfluent de la Creuse s'6coulant 300 m
environ au nord (Fig. 1).

Le sous-sol est constitu6 par les sables et gres pul-
vdrulents du C6nomanien, surmont6s d'argi les sa-
bleuses vertes, puis de limons argilo-sableux roux et
bruns, qui constituent, immediatement sous le niveau
arable, la couche arch6ologique proprement dite,
d'6paisseur variable mais globalement laible (10 i 45
cm). La puissance des s6diments riches en vestiges di-
minue avec la pente:dans I'angle sud-est du chantier et
sa partie orientale, c'est-i-dire au plus haut de la pente,
cette 6paisseur atteint 1 m (terre v6g6tale comprise),
pour diminuer progressivement (Fig. 2 B) en direction
ilu sud-est et sud-ouest, jusqu'A 40 cm, les d6p6ts ar-
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ch6ologiques 6tant alors presque totalement compris
dans les labours"

Le grds c6nomanien du substrat, recouvert presque
partout d'argile sableuse, affleure toutefois dans la
couche arch6ologique sur la partie sud-est du chantier,
sous forme de barres perpendiculaires i I'azimut de la
pente. C'est dans I'espace qui les s6pare que la strati-
graphie est la plus complexe, dont nous tirons le sch6-
ma pr6sent6 ici (carr6 de fouille W 1, angle nord-ouest)
(F is .2 A)  :

- couche /; limon argilo-sableux, de couleur brun-
vert, remani6 par les labours;

- couche 2 : elle se subdivise en deux niveaux :
. couche 2 a : limon argilo-sableux brun-vert, d6pour-

vu de vacuoles, compact, de faible 6paisseur (quelques
cm), qui peut correspondre soit i la semelle du labour,
soit d un sol ayant subiune modification anthropique. ll
contient un peu de mobilier bronze final, du N6olithique
final (lithique en d6sordre, poterie peu abondante et
roul6e), ainsi que quelques vestiges gallo-romains et
m6di6vaux, qui ne paraissent pas en place, en dehors
des structures en creux rep6r6es dans d'autres carrds
de fouille. ll s'agit peut-dtre seulement d'un niveau ana-
logue i la couche 1, mais comprim6 et plus riche en ma-
tidre organique;

. couche 2 b : limon argilo-sableux brun, non vacuo-
16, trds compact, qui contient du mobilier ndolithique
linal (culture d'Artenac), abondant mais dispers6 et en
d6sordre apparent. ll pourrait s'agir, soit d'un remblai
d'6poque artenacienne, compacl6 aprds 6talement,
soit d'une terre battue relevant de la dernidre occupa-
tion n6olithique conserv6e;

- couche 3 : elle comprend deux niveaux elle aussi :
. couche 3 a : limon argilo-sableux brun-rouge, de

faible compacit6, sans racines actuelles, comportant un
abondant mobilier arch6ologique, principalement arte-
nacien, mais aussi, par endroits, n6olithique moyen et
ancien remani6. Les vestiges sont parfois volumineux
(fragments de meules, nucleus, ddbitage, grands ou-
t i ls);

. couche 3 b ; niveau suppos6 d'6rosion, sur lequel
les Artenaciens se sont install6s, laissant du mobilier qui
s'est trouve m6l6 aux 6l6ments r6siduels des occupa-
tions pr6c6dentes : Chassden, N6olithique ancien finis-
sant (groupe de Chambon). Ce niveau coincide avec un
net  changement  de couleur  correspondant  a
I'apparition de la couche 4. ll s'agit d'un niveau "th6ori-
que", comme 2 b, surface d'6rosion ou, dans les carrds
situ6s plus bas sur la pente, s6diments red6pos6s i
partir de la couche 4 6rod6e;

- couche 4: elle comprend trois niveaux :
. couche 4 a:linton sablo-argileux rouge, A plus forte

teneur en sable que les pr6c6dents, de trds faible com-
pacit6, avec A sa base, le mobilier c6ramique du groupe
de Chambon:

. couche 4 b : limon sablo-argileux rouge, de m6me
aspect que 4 a, mais quicontient i sa base un cailloutis
siliceux de petit calibre, arch6ologiquement non struc-
tur6, ainsique le mobilier c6ramique cardialen place ou
peu d6plac6, i plat;

. couche 4 c : niveau "th6orique", surface d'6rosion
ou limon argilo-sableux remani6, marqu6 par un caillou-

tis siliceux alt6r6, de petit calibre. ll coincide avec du
mobil ier cardial alt616 (petits tessons roul6s), de
l'industrie lithique azilienne i patine partielle (sur la face
supdrieure ou le haut des pidces verticales);

- couche 5, limon argilo-sableux brun-orangd, i te-
neur en argile plus forte que 4 c, formant un niveau de
transition entre 4 et 6, et qui se subdivise en deux ni-
veaux :

. couche 5 a : au sommet, pr6sence d'industrie azi-
lienne en place, A patine tant6t partielle, tantdt com-
pldte. ll s'agit du sold'installation des Aziliens;

. couche 5 b : limon argilo-sableux enrobant un im-
portant cailloutis siliceux alt616, auquel se mdlent quel-
ques 616ments d'industrie castelperronienne trds pati-
n6e, du Moust6rien peut-dtre ancien et de I'Acheul6en
sup6rieur, trds alt6r6s et 16siduels, ainsi qu'une
industrie archalque assez abondante (Pebble-Culture),
de belle facture, sur galets de silex du Turonien sup6-
rieur, archdologiquement en place car peu altdr6e
(choppers, chopping-tools, becs burinants sur cassure
naturelle ou coup de burin, racloirs peu retouch6s);

- couche 6 : argile sableuse verte, d6pourvue
d'industrie, recouvrant le grds c6nomanien ou les
couches alterndes de sable et d'argile quidans la fouille
se trouvent en contrebas du banc de grds, selon une
diagonale n.-e./s.-o., probablement en relation avec
I'anticlinal de Ligueil, que la carte gdologique situe un
peu plus i I'est dans ce secteur de la vall6e de I'Esve.

Difficile i lire, i cause de la texture et de la coloration
relativement homogdnes des s6diments, cette strati-
graphie est donc de faible 6paisseur, malg16
I'importance de la sdquence chronologique concern6e.
Les distinctions entre couches, fort ddlicates, ont 6t6
guid6es par les diff6rences minimes de teinte, de com-
pacit6 et de r6partition des vestiges pergues lors de la
fouille, effectu6e i plat selon le pendage gdn6ral. On a
note une coTncidence assez claire entre la plupart des
niveaux s6dimentologiques et les diffdrentes industries
caracteristiques. Mais aucune couche st6rile ne permet
d'isoler une p6riode d'une autre. La pr6sence d'une in-
dustrie archaique et d'6l6ments rdsiduels du Pal6otithi-
que inf6rieur et sup6rieur conlirme que le processus de
sddimentation post-glaciaire prolonge celui du Quater-
naire, avec une alternance de d6pots li6s a des occupa-
lions humaines et de reprise des sddiments.

En ce qui concerne le N6olithique, i l  semble clair
que le Cardial n'a 6t6 conserv6 que trds partiellement,
dans le pidge naturel observ6 entre les deux barres
d'affleurement de gres rencontrdes par la fouille. Quant
aux vestiges du groupe de Chambon, plus largement
r6partis en petits lots bien i plat, ils ne repr6sentent eux
aussi qu'un reliquat de I'occupation de la fin de N6otithi-
que ancien. Le Chass6en, figur6 seulement par quel-
ques 6l6ments typiques (isolable surtout quant A sa c6-
ramique), coincide de toute 6vidence avec un niveau
d'6rosion (c. 3 b). Le transport natureldes sddiments ar-
gilo-sableux rouges ou brun-rouges, tres peu contras-
t6s en coupe verticale, semble avoir eu lieu par ddpla-
cemenl progressif des 616ments les plus fins.

La stratigraphie se simplifie et se d6prime A mesure
de la pente. ll doit donc 6tre possible d'6tablir des cor-
respondances entre les couches ne comportant pas de
mobilier arch6ologiquement en place el les surfaces
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d'6rosion perceptibles dans la partie haute de la fouille,
aux niveaux rnoyen et inl6riet:r de la stratigraphie. On in-
cline i postuler une corrdlation entre les 6pisodes de
sedimentation ou de reprise de l'drosion et I'impact des
activit6s humaines sur l'environnement, mais les ana-
lyses palynologiques permettront seules d'aborder
cette question, si elles peuvent 6tre correctement cor-
rel6es avec les observations stratigraphiques.

C'est aux analyses s6dimentologiques envisag6es
sur l'emplacement fouill6 et en d'autres poinls de la
croupe naturelle occup6e par les N6olithiques qu'il ap-
partiendra de v6rifier les donndes ci-dessus. Dans leur
6tat encore tout provisoire, la stratigraphie permet de
constater la superposition du mobilier Chambon A celui
du Cardial, s6par6s par une trds taible dpaisseur. Dans
la partie un peu plus basse correspondanl aux pre-
midres fouil les, les n6cessit6s du sauvetage nous
avaient dans un premier temps maintenu i l'6cart du
secteur le plus int6ressant du point de vue stratigraphi-
que. Nous n'avions pu mettre en 6vidence que la posi-
tion basse des vestiges du groupe de Chambon, dans
une couche arch6ologique apparemment unique
(Schoenslein et Villes 1984; Villes 1985).

Ligueilsemble pour l'instant la seule stratigraphie de
plein air dont nous disposions dans le Bassin parisien et
qui concernit presque toute la p6riode n6olithique,
malgr6 sa faible dpaisseur. Par sa nature comme par les
probldmes qu'elle pose pour I'observalion des struc-
tures d'habitat, elle n'est pas sans analogie avec celle
de Jablines, "La Pente de Croupelon" (Seine-et-
Marne), apparemment reduite, toutefois, a un Ndolithi-
que ancien (Lanchon 1987).

Un domaine important de la recherche n6olithique
en France septentrionale se trouve certainement dans
l'6tude plus syst6matique de ce type de gisement, mal-
916 son caractdre ingrat, et dans I'approche de d6pots
de pente plus 6pais et mieux conserves, puisque les
"stratigraphies horizontales" constitu6es seulement par
des structures en creux s'avdrent sid6cevantes.

1.2. Le mobil ier du N6olithlque
anclen i Llguell

La c6ramique regroupe les 6l6ments les plus carac-
t6rist iques.

1.2.1. La cdramique cardiale
Quatre tessons appartiennement A un mdme vase,

mais ne peuvent Otre assembl6s :
- lragment de panse portant une bande horizontale

d'impressions pivotantes, au peigne ou i la coquille, i
laquelle se raccordent deux bandes verticales, dis-
tantes de 3 cm, ex6cut6es de la m6me laqon (Fig. 3: 1);

- lragment de panse portant un mamelon perfor6 ho-
rizontalement, auquel s'accroche une bande imprim6e
analogue i la pr6c6dente ainsi qu'une autre bande
semblable, ldgdrement oblique (Fig. 3: 2);

- fragment de panse portant un mamelon perfor6
identique au pr6cddent, auquel se combine le m0me
d6cor horizontal, ainsique deux bandes verticales obte-
nues avec le mdme instrument, s6pardes elles-m6mes
de deux autres bandes semblables par 4 cm (Fig. 3: 3);

- f ragment de panse avec la mdme bande horizontale

et deux autres, verticales et un peu plus serr6es que
sur le lesson pr6c6dent (Fig. 3: a).

Cette cdramique est brun fonc6, avec des plages un
peu plus claires, y compris sur les tranches. La pAte est
fine, compacte et sonore, fort bien cuite, avec une
6paisseur de 6 A 7 mm. La surlace interne est r6gulari-
s6e, les traces de lissoir restant cependant apparentes.
La surface externe, soigneusement polie, 6tait pourvue
d'une sorte de couverte, dont I'alteralion nalurelle a fait
disparaitre la plus grande partie, rendant le d6cor par-
lois dificile A voir, car trds superficiellement imprim6. La
pAte comportait de nombreux 6l6ments organiques qui
ont laiss6 diverses vacuoles. Le d6graissant est compo-
s6 de sable fin et - A l'6tat naturel - de paillettes de mica.

La forme g6n6rale du vase semble avoir 6t6 globu-
leuse, avec une ouverture peu r6tr6cie et un col de
hauteur inconnue, vraisembtablement peu 6vas6 (Fig.
3: 5). Les 6l6ments du d6cor permettent d'envisager
un motif orthogonal limit6 i la npitid sup6rieure et com-
portant des panneaux larges alternant avec des bandes
verticales 6troites. Les anses semblent avoir eu une
disposition ternaire et sont plac6es au niveau du plus
grand diamdtre.

un petit lesson assez 6pais (8 mm) porte une bande
profonddment imprim6e i la coquille pivotante (Fig. 4:
1). La pAte est gris fonc6, finement liss6e des deux
c6t6s, bien cuite et serr6e, micac6e, i d6graissant de
sable fin A peine visible, mais comportant aussi quel-
ques grains volumineux (3 i a mm), mats et d'aspea sili-
ceux. Ce tesson a 6t6 publi6 (Villes 1987; Roussot-
Larroque et alii1987; schoenstein et villes 1988).

Deux autres fragments (Fig. 4: 2 et 3) montrent une
m€me ornementation et proviennenl eux aussi i
l'dvidence d'un seulvase. lls appartiennent a la zone de
jonction col-panse. Leurs caractores techniques sont
comparables i ceux des tessons prdc6dents. Le d6cor,
un peu alt6r6 par endroits, lormait une large bande ou
panneau vertical. ll rappelle une empreinte vdg6tale. En
dclairage rasant, il apparait obtenu i la coquille, mais par
impression basculante train6e et oblique de la bordure
ou du dos.

Un d6cor pivotant apparait sur un petit tesson moins
6pais que les pr6cddents (5mm), brun A I'extdrieur, noir
i I'intdrieur et sur la tranche, bien liss6 des deux c6tes,
i ddgraissant de sable fin et mica. Le motif 6tait ortho-
gonal, obtenu au moyen d'une coquille 6dent6e ou aux
dents tres us6es (Fig. a:a).

Un petit tesson assez fin (6paisseur : 5 mm), techni-
quement identique aux autres, montre une partie de
bande imprim6e assez profond6ment mais alt6r6e, ce
qui n'emp6che pas de constater la technique pivotante
(Fig.  a :5) .

Un petit fragment de rebord, i paroi moyennement
6paiss6 (5 A 6 mm), de surface noire el finement liss6e
des deux c6t6s, porte un ddcor de fines encoches sur
la partie saillante de la lOvre et de lignes verticales ser-
r6es, r6alis6es au poingon bifide pivotanl, quiformaient
peut-Ctre verticalement un registre ou une large bande.
Le d6graissant n'est pas visible, hormis des paillettes
de mica @ntenues A l6tat naturel (Fig. 4: 6).

Un autre 6l6ment de bord qui prdsente les memes
aspects techniques que les autres, saul une couverte
exierne beige clair, montre des encoches analogues i
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celles du tesson pr6c6dent sur la face externe de la
levre et des bandes verticales s6par6es par 1,5 cm, mal-
heureusement situ6es i cheval sur les cassures, mais
dont I'une au moins laisse voir le recours i la technique
pivotante (Fig.4:7).

Un fragment de vase semi-ovoide ou en forme de
tonnelet et de surface alt6r6e se caracterise par des en-
coches bien s6par6es et profondes sur le rebord. La
teinte est claire (orange i I'ext6rieur, gris-clair i I'intdrieur
et sur la tranche). Hormis I'habituelle poussidre de mica,
le degraissant n'est pas apparent, sauf quelques gros
grains d'aspect ferrugineux. On observe, non loin du
bord, un trou (peut-6tre de r6paration), tronconique et
ford A partir de I'ext6rieur (Fig. 4: 8).

Les autres d6cors sont de type plastique.
Trois lragments de rebord, dont deux se raccordent,

appartiennent de toute 6vidence au mdme vase (Fig. 4:
9, 10 et 11). ll s'agit d'un r6cipient i bord droit et ptat, fai-
blement 6paissi, i  paroi dpaisse (11 a 12 mm). La sur-
face est peu alt6r6e, finement liss6e des deux c6t6s.
Le seul d6graissant visible consiste en de rares grains
de quartz (sable) peu volumineux. Les teintes sont brun
fonc6 i brun clair, la tranche 6tant noire. Le d6cor con-
siste en grosses d6pressions vaguement triangulaires,
obtenues par prdlOvement de la pAte.

Cinq tessons montrent  un m6me type
d'ornementation couvrante, sous forme de d6pressions
serr6es, se chevauchant quelque peu, model6es en
enfongant le doigt dans la pAte fraiche et en la pingant
entre deux ongles, pour dpaissir les bourrelets (Fig. 4:
12 a 16). ll a fallu pour cela renforcer l'6paisseur de ta
paroi au moyen d'une couche suppl6mentaire. Ce
d6cor peut provenir de deux vases diffdrents, i en
juger par la cuisson (trds oxydante pour deux tessons,
entidrement r6ductrice pour les trois autres) et par
l'6paisseur (10 a 12 mm pour deux tessons brun-noir, 7
i 10 mm pour les lrois autres, dont tes deux de teinte
orange). Le d6graissant sableux est un peu plus abon-
dant que dans les autres poteries. ll est impossible de
se faire une id6e de la forme des r6cipients concern6s.

Aux d6cors plastiques s'intdgre, enfin, un lragment
d'anse, de technique analogue i celle des tessons pr6-
c6dents, portant le d6part d'un cordon en V remontant
vers le bord, combin6 i un cordon horizontal (Fig. 4:
17).

Nous inclurons dans cet inventaire un vase non d6-
cor6, relativement complet, dont les tessons gisaient i
plat, dans la couche cardiale du carrd W t, m6lang6s
avec ceux du vase i d6cor pivotant d6crit ci-dessus en
premier. Sa forme est globuleuse, avec une large ou-
verture et un colassez bas et peu 6vas6 (Fig.5: 1). La
pAte, la teinte et les aspects techniques sonl rigoureu-
sement ceux des autres : cuisson r6ductrice avec des
taches d'oxydation limitees, d6graissant sableux dis-
cret, lissage soign6 des surfaces, pr6sence naturelle du
mica dans la pAte.

Ce lot c6ramique restreint, dont nous avons exclu
les petits 6l6ments non d6cor6s, qu'il est difficile de dis-
socier typologiquement de la c6ramique Chambon,
constitue i nos yeux un ensemble homogdne. ll pro-
vient en effet - pour les fragments de d6cors pivotints
orthogonaux - de la partie sud-est de la fouille (carr6 W
1), li ou la stratigraphie est la plus 6paisse. Le niveau de
leur d6couverte varie de 45 i 55 cm sous la surface de

la terre v6g6tale, ce qui conespond dans ce secteur A la
couche 4 b. Les tessons les plus petits, dont I'aspecl
est quelque peu roul6, proviennent soit des abords du
carr6 W 1 et d'une couche qui s'est th6oriquement mise
en place un peu plus bas sur la pente, au detriment de
la couche 4 (c. 3a et b), soit de carrds plus centraux
dans le chantier et dans lesquels la stratigraphie est d6-
prim6e. lls ont alors 6t6 mis au jour sous le niveau
d'occupation artenacienne, le plus souvent en surface
du cailloutis de base, dans le sddiment sablo-argibux
brun-roux.

La r6partition des tessons de typologie cardiale est
plus limitde que celle du groupe de Chambon, sur les
quelques 500 mdtres carr6s fouill6s et seuls ceux du
carr6 W 1 peuvent 6tre consid6r6s comme arch6ologi-
quement en place.

1. 2.2. L'industrie lithique
L'6tude du site n'est pas encore assez avancde

pour que nous puissions prdsenter ici I'ensemble de
I'industrie lithique associ6e en stratigraphie i la c6rami-
que cardiale ou susceptible d'appartenir A la mdme oc-
cupation..

On notera seulement qu'elle comporte un d6bitage
laminaire important, mais d'une facture moins sophisti-
qu6e que celle du N6olithique final (culture d'Artenac).
Cela s'explique par la nalure d'une partie des matdriaux
utilis6s: d'une part un silex brun clair i plages grises,
d'origine encore non d6finie, et d'autre part celuide la
craie turonienne, g6n6ralement noir, disponible en ro-
gnons plus cassants et moins volumineux que ceux
des argiles du Turonien supdrieur ou silex dit du Grand
Pressigny. L'acquisition de ce dernier, aux qualit6s
techniques bien meilleures, s'est av6r6e semble-t-il
plus ditficile au N6olithique ancien qu'i la fin des temps
glaciaires ou durant le Chalcolithique, dont l'approvi-
sionnement lithique est le plus abondant et le plus di-
versifi6.

Nous nous bornerons A I'inventaire des armatures
g6om6triques (G.E.E.M. 1969; Rozoy 1978 b) recueit-
lies entre le base du N6olithique final et I'Azilien, en y
joignant celles de typologie similaire mais hors stratigra-
phie (Fig.6 ) :

- trapdzes rectangles asym6triques : i retouche
abrupte de la petite troncature, retouche oblique et
amincissement inverse de la grande troncature et pi-
quant triddre (n'3); i retouche inverse plate de la petite
troncature (n'4); i retouche directe semi-abrupte des
deux troncatures (no 2) ou de la grande troncature et du
grand c6t6 (n" 1); i fagonnage par retouche directe
abrupte des trois lroncatures, seul le grand c6t6 restant
brut (n'13);

- trapdze allong6, i retouche abrupte des deux tron-
calures et dos abaltu, la base 6tant faiblement concave
(n '13 ) ;

- trapdze rectangle symdtrique, A troncature unique
(par retouche abrupte: n'10);

- trapezes rectangles sym6triques ou A peine asyme-
triques, i retouche abrupte des troncatures, lesquelles
sont rectilignes ou faiblement concaves (no 5, 7, 8, 1'l
e t  12) ;

- trapdze rectangle sym6trique, A bords concaves el
retouche directe semi-envahissante, pr6par6e par une
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retouche inverse semi-abrupte i abrupte (n" 6);
- triangles : isocdle, i retouche directe oblique de la

base et d'un c6t6 (n' 9); scaldne, a retouche directe
oblique de la base et partielle, oblique du petit c6t6 (n'
14); d base concave et retouche abrupte de la base et
du petit c6t6 (n'16);scaldnes i retouche oblique et par-
tielle du petit c6t6, retouche directe abrupte et inverse
plate de la base (n' 20, 21 el 23), celle-ci 6tant soit
droite (n" 20 el 21), soit f aiblement concave (n" 23) ; sca-
ldnes du meme type que les prdc6dents, mais A deux
encoches directes sur le petit cdt6 (n" 18, 19 el22);
scaldne i grand cdl6 convexe, petit c6t6 faiblement
concave i peine retouch6 et base droite A retouche in-
verse plale, pari iel le (n" 24); isocdle pygm6e, i  re-
touche directe (n' 30);

- triangle atypique, sur petit 6clat, A grand c6td con-
cave et retouche directe et inverse trds marginale et par-
t iel le du c6t6 oppos6 (n'25).

A ces armatures, s'ajoutent deux segments de
cercle lat6ralis6s A gauche (n" 30 et 31), une pointe du
Tardenois (A retouche inverse oblique de la base : no
17) et quelques pidces peu typiques : pointe losangi-
que 6paisse, A retouche abrupte des deux c6t6s longs
(no 26), lamelle i troncature oblique et bord droit abattu
par retouche abrupte (n" 27), pointe pygmde i base
droite brute et troncature trds oblique par retouche
semi-abrupte unilat6rale (n' 28).

De nombreux microburins ont 6t6 mis au jour. La
technique correspondante a 6t6 utilisde au N6olithique
final, mais une large proportion de ces "d6chets" pro-
vient des m6mes niveaux que les armatures g6om6tri-
ques. Les microburins proximaux dominent (n'33, 35,
36, 38 i 40 et 42) par rapport aux distaux (n'34 et 37) et
aux doubles (n" 41).

Armatures ou pidces de techniques, aucun de ces
objets n'est patin6. Une seule armature est brol6e (n'
22).

1.2.3. La parure
Quelques 6l6ments de parure sont en relation avec

I'occupation cardiale :
- deux tragments d'anneaux plats en roche schis-

teuse, dont I'un pr6sente une extr6mit6 am6nag6e en
biseau (Fig. 5:2 et 3);

- un palet ou disque en roche schisleuse, chute de
fabrication sur place d'anneaux plats (Fig. 5: 4).

Un lragment de bracelet plat en terre cuite doit 6ga-
lement 6tre signal6, mais s'il provient du niveau inf6-
rieur de la stratigraphie, c'est dans la zone o0 celle-ci est
d6pr im6e (F ig.5:6) .

1 .3.  Comparalsons
Nos comparaisons chercheront i v6rifier si le terme

"cardial" se justif ie bien, pour le mobilier de Ligueil.

1.3.1. La cdramique (F(1s 7 - 9)
Malgr6 la modicit6 du lot recueilli, on peut donc dis-

tinguer sur ce site trois catdgories de d6cors: 1) i im-
pression pivotante l6gdre, 2) i impression pivotante
bien marqu6e, 3) plastique.

Pour la premidre, les comparaisons renvoient d I'abri
de Bellefonds (Vienne : Patte 1971), au fragment de

vase de Ch6rac (Charente : Gomez et Joussaume
1987) et i la d6couverte des "Pichelots", aux Alleuds
(Maine-et-Loire : Gruet 1987). Dans les deux premiers
cas, il reste i justifier le diagnostic de I'emploi de la co-
quille plutdt que du Peigne.

La description d'E.Patte, malgr6 sa clart6, a peu rete-
nu l'attention: "rubans en forme de peignes, les uns
verticaux et atteignant la ldvre, les autres parfaitement
horizontaux ou presque... La r6p6tition est si r6guli6re
qu'elle indique I'emploi d'une roulette moins appuyde
du cdtd des pointes que de I'autre". Cette description
d6bouchait sur des comparaisons sans 6quivoque, qu'il
s'agisse de d6cors pivotants A la coquille ou de leur imi-
tation au peigne : "la terminaison en pointe rappelle des
motifs du Cardial circumm6diterran6en, avec lesquels
on les confondrait i premidre vue... On sait d'autre part
le go0t des cdramistes du Cardial pour les groupements
en m6tope... La pr6sence de motifs inspirds ou d6riv6s
de la poterie cardiale est trds importante" (Patte 1971:
161). C'est le retour aux sources, c'est-a-dire le dessin
du mobilier (alors que les illustrations de la publication
Patte ont 6t6 de multiples fois reproduites ou reco-
pi6es sans examen direct des obiets), qui a permis 16-
cemment i J. Roussot-Lanoque (in6dit) de confirmer ce
diagnostic pass6 inaperqu, mais formul6 pr6c6dem-
ment par Cl. Burnez et J. Amal. On retiendra surtout de
Bellefonds que le d6cor imprim6, publi6 trds partielle-
ment par I'inventeur, s'organise principalement selon
des motifs orthogonaux. Tout comme i Ligueil ,
l'instrument employ6 est incurv6, formant un dessin ca-
ractdristique "en flamme". L'usage d'une coquille nous
semble plus probable que celui d'un peigne. A Ligueil,
la prdsence d'impressions i la coquille indubitable, i
cot6 de celle pouvant 6voquer le peigne (et qui est im-
prim6e tres superficiellement : fig. 3) permet de lever
tout doute 6ventuel sur la nature de cette dernidre.

La syntaxe d6corative commune A Ligueil et Belle-
fonds semble bien implant6e dans le domaine atlanti-
que. Outre Ch6rac, citons Courcoury, "Les Orgeries" et
Benon (Charente Maritime: Joussaume 1981 ; Roussot-
Larroque et alii 1987\. Le petit nombre des documents
disponibles ne cache pas une certaine originalitd de ce
Cardial de I'ouest lrangais : absence d'anses d6cor6es
et d'impressions rondes ou d'incisions margeant les
bandes pivotantes, simplicit6 g6n6rale des motifs, ex-
cluant jusqu'i  pr6sent les chevrons, tr iangles, guir-
landes et panneaux r6p6titifs rencontres plus au sud.

Aux Alleuds, l. d. "Les Pichelots" (Maine-et-Loire),
l'organisation du d6cor i la coquille n'est pas connue,
les tessons portant ce motif 6tant de petite taille. ll
n'existe pour I'instant que des f ragments de bandes im-
prim6es, qui ne contredisent pas l '6ventuali t6 de
thdmes analogues d ceux de la Touraine et du Poitou
(Fig.7) .

Cette apparente "pauvret6" du systdme ornemental
a d6jA 6t6 remarqu6e (Roussot-Larroque 1987; Rous-
sot-Larroque et alii1988). Le Languedoc-Roussillon et
la Provence n'en connaissent pas moins I'organisation
orthogonale du d6cor, qu'ils'agisse de l'impression car-
diale ou des cordons rapportds. Citons, entre autres,
Leucate-Corr0ge (Aude), Quinson (Basses-Alpes),
Courthdzon (Vaucluse), ChAteauneul-lds-Martigues
(Bouches-du-Rh6ne) ou Salernes, "Baume Fontbr6-
!oua" (Var) (Guilaine, Freizes et Montjardin 1984;Cour-
tin 1974; Binder et courtin 1986). on retrouve cette
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syntaxe sous une forme aussi riche ou "exub6rante"
dans la P6ninsule ibdrique : au Portugal (Brenha, "La
Junqueira" : Guilaine et Da Veiga Ferreira 1970), en Es-
pagne i Montserrat et sur d'autres sites de Catalogne
(Mestrez-Mercade 1982;Tarrus I Galter 1982), d'Anda-
lousie (Cueva de la CarigUela, Cueva de la Nerja : Pelli-
cer 1964; Pellicer et Acosta 1982), de la r6gion de Va-
lence et d'Alicante (Cueva de la Sarsa, Cueva de I'Or :
Sans Valero Aparisi 1950; Aparicio Perez 1982), pour
ne citer que les exemples les mieux connus.

Nous trouyons donc li une th6matique d6corative
au premier chef m6ridionale, mais sa pr6sence plus au
nord conlirme son caractdre "oecum6nique" dans
I'ornementation imprim6e basculante. On ne sait pas si
cette version plus d6pouill6e possdde une signification
chronologique tardive plut6t que r6gionale, sur la fa-
gade atlantique et dans les pays lig6riens. La documen-
tation est en effet bien trop r6duite encore dans ce sec-
teur, ou par ailleurs les stratigraphies du N6olithique
ancien lont encore largement d6faut. On notera cepen-
dant e Ligueil I'existence de panneaux verticaux larges
(Fig. 4: 2,3 et 6), laissant pr6sager la d6couverte future
de thdmes ornementaux plus complexes ou plus cou-
vrants. Par ailleurs, le d6cor pivotant A la coquille non
dentde trouv6 aux "Sables de Mareuil" (Fig.  : 4) 6vo-
que, mais avec un instrument plus petit, les impressions
au moyen d'une valve de moule dans le midi, aux-
quelles on attribue une position recente dans le Cardial
(Binder et Courtin 1986 et 1987).

Le d6cor i la coquille train6e (et probabtement appli-
qu6e sur le dos), du genre de celuide Ligueit, n'est pas
rare dans le N6olithique ancien mdridional, mais les des-
sins ne permettent pas facilement d'en juger. Signalons
au moins sa pr6sence A Leucate-Corrdge (d6cors dits'peign6s" : Guilaine et at i i1984: f igs 14, 17, 19, 33).
Cette ornementation trouve un 6quivalent trds exact en
Belgique, i Ellignies-Sainte-Anne, dans le domaine du
"groupe de Blicquy", oir il est attribu6 i un "objet non
identif i6, peigne d6formable?" (Constantin 1985: pl.
149:7 et  p l .  192:3) .

Fr6quents dans le domaine classique du Cardial, les
d6cors de grosses d6press ions se116es ou
d'impressions obtenues par enfoncement ou pince-
ment de la pAte, couvrants ou en ligne sous le bord
comme d Ligueil, sont 6galement abondants sur la c6ra-
mique grossidre de la fagade atlantique (Soulac-sur-
Mer, "La Balise", Grayan-et-l'H6pital, "Le Gurp", en Gi-
ronde, Longevil le-Plage, La Tranche-sur-Mer, ' ,pointe
du Grouin du Cou" et Br6tignolles-sur-Mer, "Plage du
BAtard", en Vend6e, abri de Bellefonds, dans la
Vienne: op. cit.).

Quant aux bords plus ou moins linement encochds,
ils sont si habituels dans la c6ramique cardiale qu'il est
inutile d'en dresser ici une liste. Rappellons simpiement
leur fr6quence dans les petits ensembles actuels de
I'ouest frangais.

Les motifs orthogonaux et la technique d'impression
pivotante au moyen d'un instrument A dents multiples
sont connus au nord de la Loire dans la cdramique du
N6olithique ancien. Le "Ruban6 Rdcent du Bassin pdri-
sien" (RRBP) ne les rnontre jamais s6par6s, i Cuiry-tds-
Chaudardes et Berry-au-Bac (Aisne), par exemple (Con-
stantin 1985). Toutefois, le peigne y est concurrenc6
par le poingon bifide, basculafi luiaussi. ll repr6sente le

seul 6l6ment commun avec Ligueil (mais sous toutes
r6serves, compte-tenu de la petitesse du tesson con-
cern6 et du caractdre incomplet du d6cor:fig.4: 7), que
I'on ne retrouve pas sur les autres sites occidentaux. ll
ne semble pas que l'instrument employd pour les im-
pressions basculantes du RRBP soit incurv6, caractdre
qui , en d6finitive, fonde seul le diagnostic du peigne.

Dans le groupe de Villeneuve-Saint-Germain {VSG :
Constantin et Demoule 1982), pour une large part con-
temporain du RRBP - du moins d'aprds les datations C
14 -, I'impression pivotante est plus difficile i cemer que
dans son parent, le groupe de Blicquy (Hainaut). Cela
tient sans doute i l'6tat encore trds partieldes publica-
tions. Le thdme orthogonal est bien attesl6 dans ces
deux ensembles. Les motifs basculants tout i fait analo-
gues i ceux de Ligueil (instruments courbes et impres-
sions peu profondes) existent sur un petit nombre de
sites VSG : L6ry (Eure), Marcilly-Villerable et Ecures
(Loir-et-Cher), Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne). A
Villeneuve-Saint-Germain mdme, ils figurent avec un in-
strument courbe etroit et non dent6, en motif orthogo-
nal (Vil les 1982; Constantin et Demoule 1982; Con-
stantin 1985). Quand aux ddcors pivotants du groupe
de Blicquy, leur ressemblance avec le Cardial est sifrap-
pante, que I'origine m6ridionale de ces traits culturels a
6t6 clairement 6voqu6e (Cahen et Roussot-Larroque
1 986).

On notera que l'ornementation plastique au moyen
de cordons en V est abondante dans les groupes
frdres de Blicquy et Vi l leneuve-Saint-Germain, de
mdme que dans l'Augy-Sainte-Pallaye (Bailloud 1964-
74; Villes 1980; Carre 1986). Les sites de Sonchamp
(Yvelines), Saclas (Essonne) et de Vil leneuve-la-
Guyard, Passy (Yonne) et de Moussey (Aube) ont four-
ni dans le Bassin parisien au moins un exemplaire de
cordon en V combin6 i un cordon horizontal partant
d'une anse, comme i Ligueil (Tarrete et Degros 1984;
Tappret et Villes 1989). Le d6cor plastique est tr6quent
dans le Cardial, mais souvent agr6mentd d'impressions
(i la coquille ou sous forme de simples incisions ou digi-
tations).

De ces diverses comparaisons, on peut retenir que :
1) les d6cors de la c6ramique de Ligueil s'intdgrent

compldtement dans la th6matique et la lechnique orne-
mentales de la poterie cardiale;

2) cet ensemble possdde, malgr6 la faiblesse de
l'dchantillon disponible, une diversit6 qui renvoit ir plu-
sieurs aspects de la culture mdridionale i c6ramique im-
prim6e, qu'elle soit ou non A la coquille et basculante;

3) cette poterie 6voque les aspects originaux de la
c6ramique du N6olithique ancien septentrional, mais
dans ce qu'ils ont d' 6tranger au Ruban6 proprement dit
et pour une aire gdographique r6duite i une partie du
Bassin parisien (entre la frange ouest de ses marches
orientales et la cote).

1.3.2. Le l i thique
Une seule armature tranchante de Ligueil dvoque la

"fldche du ChAtelet" (Fig. 6: 6), r6pandue dans te sud-
ouest de la France et le midi durant la seconde moiti6
du 6dme milldnaire avant J.-C. (en datation calibrde), sur
des sites n6olithis6s ou que l'on considdre comme
s'intdgrant dans un processus de mutation du mode de
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vie amorgant le N6olithique : Sauveterre-la-Ldmance,
"Le Martinet", Blanquefort-sr''-Briolance, "La Borie del
Rey" (Lot-et-Garonne), Routr,Jnac (Dordogne), Rouca-
dour, commune de Th6mines (Lot), abris Jean Cros A
Labastide-en-Val et du "Roc de Dourgne" i Fontands-
de-Sault, grotte Gazel i Salldles-Cabardds (Aude),
Courth6zon (Vaucluse), grotte de I'Aigle I M6janes-le-
Clap (Gard), ChAteauneuf-l0s-Martigues et Baume de
Montclus (Bouches-du-Rhdne) (Roussot-Larroque
1977: Barridre 1974; Niederlender, Lacam et Arnal
1965; Guilaine 1975b et 1976; Guilaine et alii.1979 et
1987; Guilaine 1976; Guilaine et Roudil 1976; Court in
1974 el 1976; Escalon de Fonton 1971).On pourrait
encore citer divers gisements de la P6ninsule ibdrique.
On retrouve assez largement cette fldche sur la lagade
atlantique, comme le montre la plus r6cente carte de 16-
partition (Joussaume 1981: lig. 44 et pp. 82-86), mais
dans des conditions de d6couverte qui ne permettent
pas de s'assurer si elle est associde i un mode de vie
n6olithis6, bien qu'il s'agisse de sites "m6solithiques"
fort tardifs. On peut se demander si l'absence de cette
armature au nord de la Loire (hormis, au nord-est, Birs-
matten, Boitrait, Sous-Balme i Culoz, Baulmes : Rozoy
1978 a ) ne s'explique pas par une confusion syst6mati-
que avec les armatures du N6olithique r6cent et final.
On note sa prdsence i Sonchamps (Yvelines), par
exemple, dans un site du N6olithique ancien, mais
h6las hors stratigraphie (Tarrete et Degros 1984). Une
armature tranchante de Jablines n'esl pas sans 6voquer
non plus la fldche du Chitelet (Bulard et Tarrete 1980).
N'oublions pas, enlin, celle de Lazicourt (Marne), trou-
v6e en contexte du Ruban6 moyen (dans lequel ligure
toutefois de la poterie de type m6ridional), et qui a
pass6 abusivement pour "danubienne", avant d'6tre
identif i6e correctement (Lichardus 1 986).

Les trapdzes sym6triques (ou i peine asym6triques)
A retouche abrupte ("fldches tranchantes") sont li6s au
N6olithique ancien m6ridional, mais en minorit6 par rap-
port aux armalures du ChAtelet. Citons i nouveau Cou-
th6zon, la grotte de I'Aigle, ChAteauneuf-lds-Martigues,
Roucadour, Rouffignac, Sauveterre-la-L6mance, Blan-
quefort-sur-Briolance ou encore la grotte de l'Esp6rit A
Salses (Pyr6n6es Orientales) (op. cit. et Guilaine 1976).
Comme la fldche du ChAtelet, ce type de trapdze appa-
rait dans les "foyers sup6rieurs" sous-jacents i la s6pul-
ture collective artenacienne de I'abri de Bellefonds
(Vienne), c'est A dire dans le N6olithique cardial (Patte
1971, fig. 11), avec d'autres pidces tout i fait identiques
A celles de Ligueil.

Au nord de la Loire, les plus anciens trapdzes en mi-
lieu ndolithique indiscutable ont 6td recens6s par nous
dans le Ruban6 Rdcenl du Bassin Parisien et les
groupes de Villeneuve-Saint-Germain et Blicquy : L6ry
(Eure), Cheny (Yonne), Pontpoint et Compidgne
(Oise) ,  V i l leneuve-Saint -Germain et  Cui ry- lds-
Chaudardes (Aisne), lrchonwelz (Belgique : Hainaut)
(Villes 1980: 42). Le trapdze i retouche abrupte, sym6-
trique ou faiblement asym6trique, a 6t6 signal6 depuis
lors en milieu n6olithique (RRBP et ceramique de La
Hoguette) dans l'abri de Bavans, couche 5 (Doubs:
Aime 1987).

Les trapbzes A retouche abrupte abondent dans le
M6solithique tardil (Tardenoisien final), mais le type sy-
metrique n'y est pas dominant (Rozoy 1978). Si I'on
s'en lient aux lout "derniers chasseurs" (ou th6orique-

ment tels), le style des trapdzes de Ligueil se rapproche
plus part icul idrement de celui des gisements de
l'Armorique m6ridionale et de I'embouchure de la Loire :
Le ChAtelet et Saint-Gildas i Pr6failles (Loire-
Atlantique), Kerhilio, T6viec, Hoedic (Morbihan), pres-
qu'ile de Beg an Dorchenn (Pointe de la Torche : 16-
gion de Pont I'Abb6, Finistdre).

Les trapdzes asym6triques appellent les m€mes
comparaisons, d'autant plus que dans les gisements de
Bretagne et du centre-ouest, ils ne sont presque jamais
i retouche inverse (et en cela ils diff6rent des trapdzes
du Martinet), le seulspecimen qui la possOde i Ligueil
(Fig.6 : 4) 6tant d'ailleurs, par son style, tres proche des
scaldnes. lls ne sont pas rares dans cette zone atlanti-
que ("Le Porteau" et "La Girardidre" i Sainte-Marie, en
Loire-Atlantique, Hoedic i Port-Ndhu6, Kerhilio en Er-
deven et Kerjouanno en Aaon, dans le Morbihan et
sites vend6ens : Rozoy 1978 a;Joussaurne 1981). l ls
figurent dans le Tardenoisien linal du Bassin parisien,
mais en proportion beaucoup plus restreinte que les
scaldnes ou les pointes triangulaires a retouche inverse
plate (pointes de Sonchamps). Citons Auflargis ll {Yve-
lines), Larchant (Seine-et-Marne), Verridres-le-Buisson
(Essonne), "Montbani" 12 et 13 A Mont-Notre-Dame,
Fdre-en-Tardenois, "All6e Tortue" (Aisne), etc... On
retrouve ce type de trapAze tout aussi peu abondant,
dans quelques gisements tardifs eux aussi, mais li6s au
N6olithique ancien m6ridional :grotte d'Esp6rit d Salses
(Pyr6n6es-Orientales : Guilaine 1976), grotte Gazel,
Roucadour, Sauveterre-la-L6mance, "castelnovien" de
Monlclus, Rouflignac (couche 3) et Blanqueforl-sur-
Briolance (Rozoy 1978 a), abri du Roc de Dourgne (Gui-
faine et alii 1987). Li encore, ils comptent peu, par rap-
port aux trapdzes et pointes ooss6dant la retouche in-
verse plate. Le trapdze asym6trique f igure sur
quelques siles du Massif central constituant de bons ja-
lons entre le sud et la zone centre-atlantique, oi il ac-
compagne, en surface ou en stratigraphie, la fldche du
ChAtelet, le trapdze du Martinet ou la pointe du Tarde-
nois : La Doue (Corrdze), Villeforceix et La Jalade
(Haute-Vienne) (Mazidre et Raynal 1984).

La pointe triangulaire A base concave et retouche
abrupte (Fig. 6: 16) figure r6gulidrement, mais en pro-
portion r6duite, dans le Tardenoisien r6cent et linal
septentrional, ou elle semble considdr6e comme plus
ou moins atypique. Citons Beaugency, "Les Hauts de
Lutz" (Loiret), Larchant, Montbani, Coincy, "Sablon-
nidres", Verridres, Auffargis, Piscop... (Rozoy 1978).

La s6rie la plus int6ressante des armalures de Li-
gueil est constitu6e par les scaldnes A retouche inverse
plate de la base. L'un d'entre eux (Fig. 6: 24)
s'apparente aux armalures A 6peron, quisont localis6es
assez dtroitement i la Vendde et au pays de Retz :
Codx-l'Aiguillon (o0 figure entre autres une pidce pres-
qu' identique : Joussaume 1981 ,1i9.24,12), Talmont-
Saint-Hilaire, ChAteau d'Olonne, Jard-sur-Mer et, en
Loire-Atlantique, Saint-Gildas A Pr6failles et La Girar-
didre i Sainte-Marie, sites consid6r6s comme tardifs et
soupgonnables d'appartenir i un N6olithique ancien' Y
figurent en effet avec redondance les armatures classi-
ques du Ndolithique ancien m6ridional et du Rouca-
dourien : lrapdzes asym6triques avec ou sans retouche
inverse plate, fldches tranchantes i retouche abrupte
ou du ChAtelet (Joussaume 1981 et 1986).
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Au nord de la Loire, les armalures scaldnes de Li-
gueil s'intdgrent parfaitement dans la cat6gorie des
pointes de Sonchamp, comme celles de S6bouville,
prds de Pithiviers (Loiret). Elles diffdrent quelque peu
des fldches "danubiennes" par leur taille plus petite,
leur faible asymdtrie el la concavit6 r6duite de leur base,
celle-ci 6lant fr6quemment en v6ritable dperon sur les
sites plus septentrionaux du Ndolithique ancien ou
dans le Ruband vrai. Ces habitats du RRBP, du VSG ou
du groupe de Blicquy comportent ndammoins, i cdtd
des armatures typiquement ruban6es, des flOches i re-
touche inverse plate plus proches de celles de Ligueil.
Ces dernidres se rapprochent en revanche des tra-
pdzes du Martinet et surtout des pointes scaldnes ou
isocdles i retouche inverse plate du Prd-Roucadourien
et du Roucadourien ("Le Martinet", "La Borie del Rey",
Rouffignac...). Sans fournir i nouveau une liste de ces
armatures dans le midi, on signalera la grande similitude
qui unit celles de Ligueil et la s6rie du Roc de Dourgne,
en particulier dans les couches I a 6, qui contiennent le
N6olithique le plus ancien de ce site (Guilaine ef a/ii
1 987).

Les deux segments de cercle trouvent des paral-
ldles non seulement dans le Tardenoisien tardif, comme
en Vend6e et en Armorique m6ridionale, o0 la pr6-
sence d'armatures plus "6volu6es" a su996rd
l'hypothdse d'une appartenance A un N6olithique an-
cien, mais encore dans le Ndolithique cardial. Rappe-
lons leur pr6sence dans les foyers "sup6rieurs" i c6ra-
mique imprim6e de Bellefonds (Vienne : Patte 1971),
ou ils ne proviennent pas n6cessairement du remanie-
ment des couches sous-jacentes. En revanche, la
pointe du Tardenois (Fig. 6: 17) apparait comme la pidce
i retouche inverse la plus "archaique" de I'ensemble li-
golien. Par contre, le "trapdze allong6" et la lamelle a
troncature oblique et dos abattu restent sans termes de
comparaison dans les ensembles 6voqu6s ici (Fig. 6:15
er 27).

On notera pour finir que les armalures A retouche in-
verse plale (pointes triangulaires isocdles ou scaldnes)
figurent en quantit6 non n6gligeable dans les s6ries li-
thiques du N6olithique ancien de type VSG (ou ASp)
dans les pays de la Loire moyenne, malheureusement
pas toujours en associalion stratigraphique : Marcilly-
Villerable et Landes-le-Gaulois (Loir-et-Cher), ou Saint-
Romain (lndre), par exemple (Viiles 1984). Dans certains
cas, elles sont accompagn6es par les fldches A tran-
chant transversal i retouche abrupte ou par des tra-
pdzes. On les retrouve dans les habitats i c6ramique
cardiale ou de style ASP de Maine-et-Loire :Saint-Remi-
la-Varenne et Les Alleuds (Gruet 1986 a et b), oi figure,
comme dans les autres sites lig6riens, la technique du
microburin.

1.3.3. La parure
Les anneaux plats en roche schisteuse ou plus

noble caract6risent les groupes de Blicquy et Ville-
neuve-Saint-Germain. Un r6cent inventaire (Auxiette
1989) pr6cise leur r6partition et leurs contextes. lls se
cantonnent au Bassin parisien en se rar6fiant netement
en direction de l'est, i partir de la bordure occidentale
de la Champagne. Si on les retrouve en Hainaut, ils
n'ont pas d'6quivalent exact dans le bassin du Rhin. En
effet, les bracelets ou anneaux en os et en coquillage y

sont bien diff6rents et ceux en roche dure (serpentine,
notamment), de type irrdgulier. On ne peut c,omparer
les anneaux plats du Bassin parisien aux bracelets de la
culture de R6ssen. Seuls, le type i rainures externes,
r6alis6 en roche dure et souvent associd aux anneaux
plats dans les contextes occidentaux, possdde un
6quivalent dans le Ruband (au sens strict), sous torme
de sp6cimens en c6ramique, i ornementation de sil-
lons paralldles, qui ne sont pas rares en Alsace. Le seul
exemplaire du Bassin parisien quisoit en contexte ruba-
n6 vrai provient de Champagne (Juvigny, "Les Grands
Traquiers", dans la Mame).

Mais les anneaux plats et r6guliers ne se limitent pas
au groupe de Blicquy-VSG. L'inventaire susdit a omis,
outre Ligueil, une autre d6couverte rdcente et publi6e,
celle des "Pichelots" aux Alleuds (Maine-et-Loire):
d'une part le morceau d'anneau-disque, probablement
en cdricite, assez large, malheureusement sans asso-
ciation avec du mat6rielcaractdristique dans la fosse qui
le contenait (mais le site n'a livr6 que du Cardial et une
sorte d'Augy-Sainte-Pallaye pour toute occupation
neolithique), et d'autre part le fragment d'anneau plat
associ6, dans un silo, aux tessons i d6cor imprim6 A ta
coquille basculante (Gruet 1986 et 1987; Roussot-
Larroque et alii1987; Villes 1987b). On ne saurail non
plus oublier la tombe de Germignac (Charente), o0 figu-
rent, avec des perles rondes et plates en coquillage,
plusieurs anneaux-disques assez larges, mais r6guliers
(Gaillard et alii 19841.

La r6partition des bracelets en piene ne se limite pas
i la France du nord-ouest et du centre-ouest. Les plus
anciens exemplaires mdridionaux appartiennent au Car-
dial : Baume Fontbregoua a Salernes (Var), abri de
Saint-Mitre i Reillannes (Alpes de Hte-Provence), abri
d'Escanin, aux Baux (Bouches-du-Rh6ne), habitat du
"Baralin" A Courth6zon (Vaucluse). lls sont en roche
verte ou en calcaire et non en schiste, ce quis'explique
par des raisons g6ologiques, mais, i la diffdrence de
ceux du N6olithique ancien septentrionalou du Cardial
de la zone atlantique, leur section est elliptique et trans-
versale par rapport au plan principal de la pidce, et non
pas discoiiCe (Courtin et Guthez 1976). En cela, ils sont
identiques aux rares bracelets en calcaire dur des
tombes dites RRBP, comme ceux de Cys-la-Commune
(Aisne) ou Vert-la-Gravelle (Marne) et, ld encore, la con-
trainte du mat6riau est responsable de diff6rences mor-
phologiques auxquelles il ne faudrait pas attribuer une
importance typologique ou culturelle exag6r6e.

Plus au sud, on citera encore, en contexte cardial,
les bracelets i section haute et aplatie, en marbre ou
roche dure, de la Cueva de la Nerja (province de Mala-
ga: Pellicer et Acosta 1982), le palet-disque de la Cova
de I'Or (r6gion de Valence : Oliver 1982), les anneaux
de la Cova de la Sarsa ( prov. de Valence : Courtin et
Guthez 1976), ceux en calcaire de la grotte Gazel A Sal-
ldles-Gabardds (Aude), de la Baume Bourbon i Ca-
bridres (Gard) et de la Combe Obscure i Lagorce (Ar-
ddche)  (Barge 1982 et  1987) .  Les anneaux
m6ridionaux les plus proches de ceux du VSG-Blicquy
sont en schiste et proviennent de la Cariguela de Pinar
(prov. de Grenade: Pellicer 1967), o0 ils sont associ6s
en stratigraphie A la c6ramique du complexe lmpresso-
Cardial (le rapprochemenl a d6ji 6t6 fait par J. Roussot-
Larroque et A. Th6venin 1984: 137).
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2. Discussions et conclusions
Par sa position g6ographique, la ddcouverte de Li-

gueil met la "question m6diterran6enne" - discutde de-
puis 10 ans par quelques auteurs - au premier plan de la
r6flexion sur les ddbuts du N6olithique septentrional.

2.1. Caftlal et "Ruban6 R6cent
du Bassln parlslen"

Cette question, nous la poserons d'abord i propos
de la c6ramique. La possibilit6 de contacts entre les
deux "courants" principaux de n6oli thisation de la
France, complexe "lmpresso-Cardial" au sud, Ruban6
au nord, n'est plus contestable. En effet, I'absence de
sites g6o9raphiquement interm6diaires entre ces deux
complexes, premier obstacle longtemps soulign6 (Bail-
loud 1971 et1974; Berthouin et Vi l les 1980; Constan-
tin 1985; Lichardus-ltten 1986), est d6sormais lev6 par
la situation de Ligueil, dans la zone sudouest du Bassin
parisien. On a longtemps consid6r6 que le d6calage
chronologique entre les deux processus d'implantation
n6olithique en France ne laissait de possibilit6 de con-
tact qu'i partir du N6olithique moyen m6ridional. Les
tables de calibration et la pr6cocit6 r6v6l6e par les s6ries
de mesures C 14 pour le Ruban6 R6cenl du Bassin Pa-
risien ont r6cemment modifi6 ces perspectives (Voruz
1 987) .

Reste donc la question chronologique. D6sormais,
le Ruban6 moyen et le RRBP d'une part, les cycles lm-
presso-Cardial et Cardial moyen et finald'autre part, ap-
paraissent contemporains, du moins dans l'intervalle de
5 700 a 5 200, en dates calibrdes avant J.-C. De plus, si
l'on s'en tient aux seuls sites g6ographiquement les
plus rapproch6s (ceux de la zone centre-atlantique d'un
c6t6 et les habitats RRBP de I'autre), on constate que la
fourchette chronologique est la mdme (environ 6 400 a
la Tranche-sur-Mer ou 5 900 i Soulac et 6 500 i Cuiry-
l0s-Chaudardes ou 6 200 d Mennevil le, pour ne
prendre que les plus anciennes mesures B.P. non cal.).
Sur la fagade atlantique, le Cardial ne serait donc pas
plus ancien que I'implantation suppos6e d'origine danu-
bienne dans le Bassin parisien. Cette dernidre ne se si-
gnale d'ailleurs par aucun "retard" sur la fin du Ruband
moyen et sur le Ruband r6cent d'Alsace. En th6orie, on
pourrait donc soutenir que le contact entre les deux
sphdres culturelles s'est effectu6 quelque part dans le
bassin de la Seine durant la seconde moiti6 du Vdme
mill6naire avant J.-C., en dates calibr6es.

A vrai dire, cette supposition demeure mal 6tay6e.
Les dates du N6olithique ancien de la zone centre-
atlantique sont peu nombreuses et trds 6tal6es, alors
que pour certains sites du Bassin parisien (Cuiry, en par-
ticulier), on dispose au contraire de s6ries de mesures
bien group6es dans le temps. Les quelques datations
du Cardial nord-ouest suggdreraient un stade plutot 16-
cent de cette implantation, mais nous savons par ailleurs
qu'aucune donn6e objective ne le confirme, des as-
pects tels que la syntaxe d6corative, la prdsence de bra-
celets ou l'existence d'impressions i la coquille non
dentel6e, ne pouvant laire I'objet que d'une appr6cia-
tion chronologique intuitive. En fait, on ne saurait ex-
clure un contact entre Ruban6 et Cardial dds le milieu
du Vldme mil l6naire B.C. (catibr6), m6me si pour
I'affirmer, les indices sont encore des plus t6nus. Par
ailleurs, I'implantation cardiale nord-occidentale a toutes

chances de se r6v6ler plus pr6coce qu'il n'y parait pour
I'instant, A la faveur de nouvelles d6couvertes et data-
tions dans I'ouest frangais.

En attendant, la comparaison entre notre Cardial et
le Ndolithique ancien septentrional offre actuellement
des perspectives Plus Pr6cises.

L'affirmation selon laquelle "personne ne conteste
actuellement que le RRBP appartient A la vaste culture
de la C6ramique Lin6aire occidentale" (Lichardus-ltten
1986) paraitra auiourd'hui quelque peu exag6r6e. En
1974, G. Bailloud s'6tait fait l'6cho de I'hypothdse for-
mul6e dds 1966 par W. Maier-Arendt, pour qui I'emploi
du peigne et de la technique pivotante traduirait une in-
fluence m6ridionale dans le Ruban6 r6cent. Depuis
1980, des doutes ont 6te 6mis sur l'appartenance au
domaine proprement ruban6 des thdmes ornementaux
les plus sidcitiques du RRBP. Nous avons signal6 alors
que le peigne basculant n'avait pas de "paralldle en de-
hors du N6olithique ancien mdditerran6en" (Berthouin
et Vilfes 1980:27\. En 1981, la r6ponse i cette ques-
tion se rdduisait encore pour nous i une alternative
thdorique entre I'apport m6ridional et I'apparition spon-
tan6e de ces 6l6ments nouveaux par rapport au Ruba-
nd moyen, alors inconnu dans le Bassin parisien. Mais,
faute de jalons probants, il 6tait impossible de prouver
"si les influences mdridionales ainsi suppos6es pou-
vaient avoir joud un rOle dans l'6volution m0me du
RRBP, dont tes habitats les plus tardifs... auraient pu
6tre en contact avec un courant diftus de colonisation
issu du Centre-ouest ou de la M6diterran6e. On ignore
si la technique pivotante dans le d6cor au peigne, les
cordons lisses, les anses en ruban, qui prennent une
importante croissante dans I'Epi-Danubien, correspon-
dent A des acquisitions ou bien i des inventions lo-
cales" (Villes 1984: 90).

Les 6l6ments de c6ramique cardiale de Ligueil, plus
encore que leurs homologues du secleur cenlre-
atlantique, permettent auiourd'hui de trancher en fa-
veur du second terme de I'alternative. En 1974 encore,
l"'origine locale du ddcor au peigne A I'int6rieur d'une
zone o0 le d6cor par ruban rempli de points est rest6
longtemps en laveur (bassin du Main, du Rhin et de la
Meuse)'; semblait A G. Bailloud "ais6ment comprdhen-
sible sans faire appel A une lointaine influence m6diter-
ran6enne qui ne se serait pas manifest6e d'autre ma-
nidre" (Bailloud 1964-74: 403). En r6alit6, la mise en
place de cette ornementation accompagne une syn-
iaxe d6corative entidrement nouvelle et l'adoption du
peigne ne saurait 6tre prise en compte isol6ment. En
effet, la technique pivotante ne s'inscrit dans aucune
6volution des motifs en ruban. Non seulement le poin-
gon bifide concurrence le peigne, dans l'apparition- de
iette technique, mais encore le ruban est complete-
ment remplacd par I'organisation orthogonale des im-
pressions (improprement appel6e jusqu'ici "motif en
T'). Or tout cela coincide avec la disparition de la th6-
matique si proprement ruban6e, qui combine ddcor
principal, d6cor secondaire et motif sous le bord. De
bette derniOre, il ne subsiste, dans le Bassin parisien,
que le d6cor de chevrons incis6s, combin6s au poin-
gon bifide orthogonal (non pivotant) sous le bord ou
dispos6 en lignes verticales entre les chevrons. Ce
theme ornemental assure le seul lien important entre le
sud-est du Bassin parisien (o0 sa place chronologique
et sa r6partition mdriteraient d'6tre pr6cis6es) et l'Alsace



Josianne SCHOENSTEIN et Alain VILLES, Du Cardialau nord de la Loire? 266

m6ridionale, au Ruban6 r6cent.
En d6finitive, les seuls caractdres communs entre

RRBP et Ruban6 au sens strict sont, i cette pdriode,
I'architecture des maisons et ce d6cor plus sp6cifique-
ment alsacien. Nous verrons plus loin que les parent6s
ddduites des rites fun6raires ont 6t6, de leur c6t6, sur-
estim6es.

El6ment de plus : les r6centes fouilles de Cham-
pagne, longtemps attendues et trop mal publi6es en-
core, ne font que souligner cette singularitd du RRBP
par rapport i la culture de la C6ramique Lin6aire occi-
dentale. Les sites de Norrois, Larzicourt, Orconte et Ju-
vigny, dans la nnyenne vall6e alluviale de la Marne, for-
ment , du Ruband moyen au Ruban6 r6cent, un
ensemble coh6rent, parfaitement int6gr6 au complexe
rh6nan et plus particulidrement alsacien. Attest6 iur le
seul site de Juvigny ("Les Grands Traquiers"), le d6cor
orthogonal, exdcut6 au poingon double (mais non pivo-
tant), n'y represente qu'une composante mineure, en
termes d'influence occidentale. L'ensemble du Ruban6
recent de Champagne ne s'inscrit ainsi nullement dans
le RRBP (seul, le site d'Ante s'y rattachant), ce quicon-
tribue i marginaliser ce dernier encore plus par rapport
au Ruban6 entendu au sens strict.

Si les thdmes ornementaux propres i la c6ramique
RRBP (peigne ou poingon bifide pivotant, organisation
orthogonale) n'ont donc aucune origine ruban6e, f0t-
elle locale, il ne suffit donc pas de reconnaitre leur origi-
nalit6. Encore laut-il faire le rapprochement avec
l'ensemble synchrone le moins 6loign6 dans l,espace,
mdme s'il n'est repr6sent6 i ce jour que par des d6cou-
vertes liminaires : le Cardialdu sud-ouest du Bassin pari-
sien (Touraine, seuil du Poitou) et de la zone centre-
atlantique.

On poussera jusqu'au bout la logique de cette com-
paraison. M. Lichardus, dont nous reprenions ci-dessus
les propos, a r6cemment soulign6 les termes de rupture
entre decors RRBP et Ruban6 sensu-stricto: "certains
6l6ments sont dans leur forme et surtout dans leur
quanlit6, absolument non typiques pour les groupes de
la C6ramique Lin6aire ... les d6cors r6alis6s au peigne
et technique pivotant sont sifrdquents qu'ils rejettent i
I'arridre-plan toutes les autres techniques ... il ne s,agit
pas, comme ilest usueldans la C6ramique Lindaire occi-
dentale r6cente, de rubans d6limit6s par des lignes inci-
s6es et remplies d'incisions, mais de combinaisons de
lignes incis6es et de bandes d'impressions,'(Lichardus-
Itten 1986: 151-152). A cette diffdrence fondamentale,
cet auteur ajoutait les "trds nombreuses caract6ristiques
communes" au Cardial et au RRBP, "dans les principes
ornementaux gdndraux, dans fa technique du d6cor,
dans les formes des rdcipients et dans l'organisation
des applications plastiqu es" ( ibid.'. 1 56). Mais pour iusti-
fier ce rapprochement, on peut faire a contrario
l'6conomie de la survivance de la th6matique ornemen-
tale cardiale, au nord de son domaine d'6lection, et telle
qu'elle postul6e par M. Lichardus. Non seulement rien
ne justifie le caractdre "retardataire" ( op. cit.:157) de la
c6ramique i impressions de la c6te ailantique, mais en-
core.les points de comparaison sont E, en position de
contiguit6 g6ographique et chronologique, sous la
forme du Cardial de la Touraine, de l'Anjou et du seuil
poitevin.

Reste i savoir au terme de quelle 6volution el selon

quelle ampleur s'est produit ce contact sugg6r6 par le
RRBP entre courant m6ridional et courant nord-oriental.
Ce groupe culturel reprdsente tout d'abord, une entit6
assez limit6e dans I'espace, confin6 i la moyenne val-
l6e de I'Aisne (Cuiry, Menneville, Berry-au-Bac) et i
quelques d6couvertes de l'Yonne (Passy-sur-Yonne,
"Les Graviers", Champlay, par exemple) et de la Marne
(Ante), c'est-a-dire i une zone tous comptes fails assez
marginale dans le Bassin parisien, colncidant A peu prds
avec la bordure de la cuesta d'lle de France. Dans ces
conditions, et pour souligner l'originalit6 de cet en-
semble et limiter toute ambiguil6, ne conviendrait-il pas
mieux de I'appeler "groupe de Cuiry", la notion de
RRBP se limitant, strhto sensu, i de rares sites localis6s
un peu plus i I'est comme celui de Juvigny (Marne)?

D'autre part, nous nous garderons d'6tablir une
6quivalence simpliste entre Cardial du nord-ouest et
th6matique orientale RRBP. Celle-ci peut t6moigner in-
directement de relations moins tardives enlre les deux
principaux cycles de n6olithisation, contacts qui vrai-
semblablement concernent des tacids culturels plus
complexes ou plus diversifi6s, le N6olithique ancien du
tiers nord-ouest de la France 6tant encore extr6me-
ment mal connu. Certes, les ddcouvertes present6es
ici conlredisent d6sormais l'id6e qu'au "Ndolithique
moyen" (entendu ici comme dquivalent de notre N6oli-
thique ancien) "une rencontre entre le Cardial m6diter-
randen et la C6ramique Lindaire moyenne reste, du fait
de la faiblesse des tdmoignages, plus du domaine de
l'hypothdse que de la preuve" (Lichardus-ltten 1986:
157) . Mais, nous I'avons vu plus haut, les pr6cisions
n6cessaires nous lont d6faut sur la chronologie du plus
ancien Ndolithique A cdramique imprimde dans I'ouest
du Bassin parisien et le domaine atlantique. Entre le
Cardial de Ligueil et le Ruban6 moyen de Lazicourt, il
subsiste encore un vide gdographique de quelques
400 km, qu'un r6examen des documents disponibles
(d. infra) suffit encore mal i combler.

Expliquer par des influences mdridionales assez an-
ciennes ce que le RRBP pr6sente d'6tranger par rap-
port d la C6ramique Lin6aire occidentale r6pond n6an-
moins parfaitement i la perspective pos6e en 1986 par
M. Lichardus-ltten. Cette dernidre rappelait que "par-
tout... i la p6riphdrie sud-orientale de la culture A C6ra-
mique Lin6aire, on observe... une interp6n6tration
d'6l6ments de la C6ramique Lin6aire et d'une des cul-
tures voisines et a chaque fois il en r6sulte un groupe
cultureltrds original". Pr6cis6ment, ce ph6nomdne est
on ne peut mieux illustr6 par le "groupe de Cuiry" dans
"l'unique r6gion a I'ouest o0 la C6ramique Lindaire pou-
vait rencontrer une aulre culture n6olithique ... le Bas-
sin parisien" (ibid.:158-159). ll s'agirait donc A nos yeux
de la fusion entre d'une part le complexe impresso-
cardial - jusqu'i pr6sent illustr6 seulement par le Cardial
atlantique et ligdrien - et d'autre part le Ruban6 propre-
ment dit. On substituera volontiers cette explication i
celle, ancienne et rebattue, de la "p6riph6risation d'un
groupe coup6 de sa r6gion d'origine, n'ayant conserv6
qu'une partie de son "patrimoine" originel " (selon une
expression d'Y. Lanchon), pour comprendre I'originalit6
de ce facids c6ramique ( mais aussi - on le verra plus
bas- lithique).

Les documents nouveaux pr6sent6s ici nous inci-
tent donc, malgrd I'imprdcision actuelle des donn6es
chronologiques, A situer cette acquisition de "traits ca-
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ract6ristiques du Cardial" reconnus d6sormais sans am-
biguit6 comme intervenant "avant ou au d6but de
I'occupation du site de Cuiry-rcs-Chaudardes" non pas
comme les t6moins "de traditions cardiales encore vi-
vantes i un moment oU I'Epicardial s'6tait d6ii lorm6
dans le sud de la France" (Lichardus-ltten 1986), mais
comme les indices symptomatiques de relations com-
plexes et prdcoces entre le nord et le sud de ce pays
au N6olithique ancien.

2 .2 .  Card ia l ,  B l l cquy  e t  V l l l eneuve -Sa ln t '
Germain

A I'ouest du territoire occup6 par le RRBP, le faible
d6veloppement des recherches est responsable d'une
ind6niable carence documentaire. Toutefois, plus les
fouilles et d6couvertres se d6veloppent dans ces 16-
gions, rnoins elles r6vdlent de puband. En 1981, notre
inventaire des pidces lithiques relevant typiquement de
cette culture dans les pays de la Loire moyenne mon-
lrait une densit6 bien faible. Encore s'agit-il d'objets que
les groupes de Cuiry et de VSG ont pu poss6der en
commun avec le Ruban6 vrai (lorme de bottier de Ba-
zoches-lds-Gallerandes en Loiret, herminette double
de Blou, en Maine-et-Loire, masses perfor6es d'Aillant-
sur-Milleron, dans le Loiret et de Salbris en Loir-et-Cher:
Villes 1984). A ces trouvailles, s'ajoule le tesson RRBP
des "Marais" A Marcilly-en-Beauce (Bailloud et Cordier
1987), dans un contexte o0 les groupes de VSG et
d'ASP ( ainsi qu'un peu de c6ramique du Limbourg)
sont les seuls 6l6ments presents.

En revanche, ces deux groupes s'avdrent de mieux
en mieux repr6sent6s dans le m6me secteur, d mesure
des travaux (Vil les 1984; Manolakakis 1985). A cela
s'ajoute le fait que, sur le territoire du RRBP et plus i
I'ouest, l'6volution du Ndolithique ancien semble ind6-
pendante des influences orientales. Comme I'indiquait
de son c6t6 M. Lichardus-ltten : "il semble que le "m6-
lange" visible dans le RRBP d'6l6ments danubiens et
m6diterran6ens (Limbourg compris) soit fortement res-
ponsable de l'dvolution ult6rieure, durant le N6olithique
r6cent, de la moitid nord de la France, et ce iusqu'en
Belgique. En particulier, les groupes de Villeneuve-
Saint-Germain et de Blicquy... se distinguent trds nette-
ment de ce qui suit, de Hinkelstein et Grossgartach
jusqu'A R6ssen, la C6ramique Lin6aire des Pays du
Rhin" (op. crt: 158). Le vase Grossgartach de la tombe
du monument no 4 de Passy-sur-Yonne, "Richebourg"
(Yonne), qui accompagne un mat6riel tout A fait diff6rent
(en particulier un vase i orifice carr6, A d6cor Cerny), est
le t6moin le plus occidental (et fort isol6 jusqu'ici) des
cultures de tradition "danubienne" en marge occiden-
tale du domaine o0 rdgne la C6ramique Lindaire propre-
ment dite, dont le site le plus A I'ouest est celui de Juvi-
gny, dans la nnyenne vall6e alluviale de la Marne.

Deux explications peuvent 0tre alors propos6es: ou
bien les groupes de VSG et d'ASP d6pendent exclusi-
vement de l'dvolution du RRBP, ou bien ils reldvent
d'une sph0re culturelle lotalement ind6pendante du
Ruban6. Ces deux hypothdses ne sont pas ndcessaire-
ment contradictoires. En effet, m€me dans le premier
terme de l'alternative, ces groupes d6rivent d'influen-
ces m6ridionales, si I'on admet l'impact de ces dernidres
dans la gendse du style si original du RRBP. Mais pour
I'instant, I'id6e commun6ment regue fait des groupes

de VSG, ASP et Cerny les descendants d'un Rubane
abAtardi lors de son essaimage progressif vers I'ouest,
au terme d'un processus de diffusion du mode de vie
n6olithique par colonisation (Bailloud 1964-74 et 1983;
Constantin 1985).

L'hypothdse inverse a 6t6 sugg6r6e assez t6t : pour
le groupe de VSG, que sa "vaste extension g6ographi-
que met pratiquement en contact avec la sphdre
d'influences m6ridionales que repr6sentent, dans le
quart sud-ouest, le Roucadourien, et plus au nord prati-
quement jusqu'l l'embouchure de la Loire, le groupe
du Centre-Ouesl" (Roussot-Larroque et Th6venin
1984: 137), de m6me que pour le groupe d'ASP, pour
lequel "la possibilit6 d'influences m6diterran6ennes,
6pibardiales, d'oi la c6ramique d'Augy tiendrait ses d6-
c6rs plastiques, cordons et boutons d'applique, a d6jd
6t6 envisagde" (ibid.:137, citant Berthouin et Villes
1980 et Villes 1980). Dans cette perspective, le groupe
de VSG pr6c6derait celui d'ASP. L'un et l'aulre corres-
pondraient A des influences r6p6t6es, 6chelonn6es
dans le temps. A vrai dire, il reste i savoir dans quelle
mesure et dans quel ordre ils pourraient reflgter tout
aussi bien une 6volution plus autonome, compte-tenu
de l'implantation 96o9raphique nouvelle que r6vdlent
les d6couvertes r6centes. Autrement dit, de part et
d'autre de la zone assez 6troite o0 rdgne le RRBP' le
Ndolithique ancien 6voluerait de fagon ind6pendante,
selon deux contextes diff6rents, correspondant cha-
cun aux deux principaux courants de ndolithisation, ce
qui n'exclut nullement un certain m6tissage dans la
zone de contact, o0 d'ailleurs le hasard a voulu que les
recherches fussent concentr6es depuis les 20 der-
nidres ann6es. Ce sch6ma peut recevoir un appui sup-
pldmentaire dans le fait que, de I'avis g6n6ral, il vaut
pour la pdriode suivante, le Ndolithique moyen 2.

On indiquera au passage que le "tout danubien"
dans la gendse et le d6veloppement du N6olithique au
nord du Massif central, n'a pas formellement exclu toute
possibilit6 d'influence m6ridionale dans le VSG et l'ASP
: "la question d'une liaison entre le groupe de VSG et le
N6oliihique ancien atlantique et d'Aquitaine mdrite
d'6tre pos6e"... de mdme que celle de " I'origine m6ri-
dionale des cordons de type ASP..., 6tant donnde leur
typologie particulidre qui pr6sente des ressemblances
marqu6es avec celle des cordons de la c6ramique car-
dialei' (Constantin 1985: 255 et 273: propos renforc6s,
notamment pour I'ASP, par Lanchon 1985)'

Si les datations C 14 permettent de souligner
I'absence de dilf6renciation chronologique claire entre
RRBP et VSG (Cahen et Gilot 1984), en revanche les
repdres chronologiques nous manquent pour le
groupe d'ASP, aux dates encore rares et trop large-
ment 6tal6es, et dont I'identit6 reste imprdcise, faute
d'ensembles abondants et de stratigraphies. Quant au
groupe de VSG, il iustifie, plus encore que celui de
Ouiry, quelques rapprochements avec le mat6riel nou-
veau prdsent6 ici.

Nous signalerons plus particulidrement le tesson a
d6cor pivotant de Marcilly-Villerable, "Les Marais" (Loir-
et-Chd4, i d6cor pivotant. ll est consid6r6 comme ex6-
cutrS au peigne, mais ce diagnostic nous semble condi-
tionn6 phr son attribution au groupe de VSG (Bailloud
et Corcjier 1987: fig. 13: 1 et fig. 15), alors qu'il n'offre
absolument aucune diftdrence par rapport aux ddcors
du Cardial le plus proche, en particulier celui de Ligueil'
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Bellefonds, Les Alleuds ou Ch6rac. Pour d'autres d6-
couvertes, le diagnostic est plus difficile : motifs au
"peigne" pivotant d'Ecures (Loir-et-Cher : Villes 1980 et
1984), dont I'un rappelle si nettement Bellefonds, mais
que I'alt6ration a tous rendus peu lisibles, ou d6cor en
flamme de L6ry (Eure), rdv6l6 par un dessin trop sch6-
matique ( Constantin 1985:fig. 195).

Compte-tenu de la position chronologique et 96o-
graphique des sites attribu6s au VSG, on est tent6 de
proposer, en bonne logique, que ce groupe est res-
ponsable des affinit6s mdridionales reconnues dans le
RRBP. Mais si certains 6l6ments, en particulier le tesson
de Marcilly, s'intdgrent parfaitement au Cardial, d'autres
(en particulier la plupart des ddcors pivotants au
"peigne") manifestent plus d'originalitd, bien que leurs
alfinitds aillent plus yers ce dernier que vers le RRBP.
En fait, la question est moins de savoir s'il faut isoler
quelques 6l6ments de Cardial au sein des mat6riaux
VSG actuellement disponibles que de mesurer
I 'extension chronologique et l 'homog6n6it6 de ce
groupe. L'on bute alors sur I'insuflisance documentaire
actuelle. Nous retiendrons seulement que le Cardial a
bien apport6 sa part i la gendse et i l'6volution du
groupe de VSG, qui en est peut-Ctre simplement
l'extension A la fois la plus tardive et la plus septentrio-
nale, dans l'6tat actuel des trouvailles. Les parent6s
entre VSG et groupe de Blicquy en t6moignent, dont
les affinit6s mdridionales ont 6t6 mises en valeur depuis
peu ( Cahen et Roussot-Larroque 1986) et dans lequel
le d6cor A la coquille est certainement prdsent concur-
remmenl au peigne.

D'autres composantes sont discernables, notam-
ment celle de la Cdramique du Limbourg, avec les d6-
cors dits en "ardtes de poisson", comme l'a montr6 C.
Constantin (1985 et 1986). Mais cela nous maintient
dans la m6me perspective : les parent6s entre la C6ra-
mique Limbourg d'une part et le complexe lmpressa-
Roucadourien d'autre part, ont 6t6 soulign6es (Rous-
sol-Larroque et Th6venin 1984; Lichardus-ltten 1986).
Dans la m6me id6e, le style c6ramique d'Augy peut ne
correspondre qu'i un aspect typologique ou chronolo-
gique de cette appartenance des ensembles septen-
tr ionaux au complexe impresso-cardial at lanto-
mdditerran6en. En effet, dans I'ouest et dans le sud-
ouest du Bassin parisien, ses 616ments les plus signifi-
catifs sont peu dissociables du VSG (citons en particu-
lierr 16ry, Marcilly-Villerable, Les Alleuds, St-R6mi-la-
Varenne, op. cit.). D'autre part, ils n'ont d'dquivalents
que dans le Cardial et l'Epicardial, en I'absence de tout
paralldle, mdme par RRBP interpos6, dans le Ruban6
stricto sensu (Berthouin et Villes 1980; Viiles 1984).

La cdramique de type m6ridional, cardiale ou non,
nous apparait donc pr6sente au nord de la Loire, quoi-
que sous lorme d'dchantillons restreints et dispers6s,
dont la situation chronologique est impr6cise et les
contextes peu utilisables. Aux lessons de type Cardial
signal6s, nous ajouterons volontiers, comme totale-
menl 6lrangers i  I 'orbite de la C6ramique Lin6aire
(mdme abAtardie ou "p6riph6ris6e"), tes quetques d6-
couvertes dont I'appartenance i la sphdre mdridionale a
d6ja et6 plusieurs fois soulign6e : Champlay (yonne :
Merlange 1982), Vinneuf (Yonne: Carre 1980), Granges
et Charigny (C6te d'Or: Constantin 1985; Lanchon
1985), Fontaine-Micon (Aube) (Carre 1980; Berthouin
et Vil les 1980; Tappret et Vi l les 1989), Larzicourt

(Marne: Bailloud 1983; Villes 1984; Constantin 1985;
Lanchon 1985; Lichardus-ltten; 1986),... ou bien est
passee inapergue, comme le tesson i d6cor de sillons
en registres verticaux frangds et A bord encoch6 de Gu-
mery, "Les Hauts de Trainel" (Aube) (Tappret et Villes
1989: f ig. 5, 1; Carre 1980; Lanchon 1985), qui pos-
sdde pourtant d'exacts 6quivalents dans le domaine
m6ridional (Camprafaud, Leucate-Corr0ge et Saint-
Pierre-de-la-Fage, par ex. : Rodriguez '1982; Guilaine,
op. cit.; Arnal 1983), ou encore le tesson de type Lim-
bourg de Villerable ( Loir-et-Cher, op. cit.) et celui I bor-
dure interne renforc6e d'un cordon lisse, et face ex-
terne marqu6e de grosses d6pressions, de Cuiry-lds-
Chaudardes (Aisne; Constantin 1985: f ig. 62, 3 ).
D'autres cas m6ritent sans doute d'6tre recens6s mais
ils sont certainement rest6s inddits, faute d'6tre ais6-
ment comparables A des ensembles du nord de la
France

Ant6rieurement a h mise au jour des tessons du Car-
dial des Alleuds et de Ligueil, nous prdtendions que "la
prdsence de groupes A c6ramique cardiale dans la zone
cenlre-atlantique a pu avoir l'effet d'un relais dans une
concurrence entre les apports mdridionaux et le Ruba-
n6" (mise i jour 1984 dans Villes 1983). Les d6cou-
vertes r6centes nous conlirment dans cette position,
r6alfirm6e depuis lors : "il ne faut pas rejeter
l'6ventualit6 que le Ruband n'ait aucune part impodante
dans la genOse du N6olithique ancien et moyen du
Centre-Ouest, l'ouest et le Sud-Ouest du Bassin pari-
sien et que les styles de VSG et Cerny se ddveloppent
avec une certaine autonomie dans un contexte
d'affinit6s m6ridionales" (Prudhomme et Villes 1989:
33). "Les groupes de VSG et ASP attestent une r6sis-
tarrce i la culture ruban6e... r6sistance qui 6manerail de
populations ndolithiques ayant leur propre dynamisme
sur toute la fagade atlantique depuis une dpoque que
I'on n'a aucune raison de croire beaucoup plus tardive
que la n6olithisation du midi m6diterran6en" (Villes
1987b: 471.

2.3. Les questlons soulev6es par le l l thlque
cardlal de Llguell

Au terme des comparaisons proposdes pour la c6ra-
mique, le Ndolithique ancien de Ligueil  s' intdgre,
comme celuid'une large partie du Bassin parisien, dans
un complexe "atlanto-m6diterran6en". Cet ensemble
encore mal connu, ou figurent le Cardial et d'autres
styles de cdramique d d6cor imprim6, s'oppose au com-
plexe ruban6, dont la limite des influences occidentales
les plus tardives semble coTncider avec la zone de 16-
partition du RRBP.

L'industrie lithique de Ligueil renvoit aux m6mes do-
maines de comparaison : midi, Aquitaine, centre-ouest
et parties centrale et occidentale du bassin de Paris.
Bien que nous n'ayons encore pu prendre en compte
I'ensemble de I'industrie associde au Cardialde Ligueil,
l'6tude des armatures debouche-t-elle sur des conclu-
sions similaires ?

Les principaux types recueillis sont, rappelons-le,
des trapdzes sym6triques i retouche abrupte, une
lldche du ChAtelet, un trapOze de Vielle et des pointes
de Sonchamp (dont un specimen assimilable au type
des armatures a 6peron). Dans le midi, ces objets se
rencontrent en milieu n6olithique affirm6. Au nord, ils
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sont associ6s d du M6solithique trds tardif, sinon sus-
pect de neolithisation (Retzien, S6bouville), ou consi-
d6r6 comme un peu plus ancien (Tardenoisien rdcent).
La technique du microburin est abondamment attestde.

De prime abord, un tel ensemble parait original et
I'on peut se demander s'il est homogdne.

Rappelons ici la situation stratigraphique des arma-
tures. Sur 31 r6pertori6es jusqu'ici, 24 sont en place : 9
entre 25 et 40 cm de profondeur, 15 entre 40 et 65.
Parmi ces dernidres, figurent 7 des 8 scaldnes d re-
touche inverse plate, dont 5 proviennent des carr6s X 'l

et W 1, o0 deux sur trois des tessons du Cardial 6taient
arch6ologiquement en place dans la couche 4, qui est
encadr6e par les profondeurs minima et maxima desdits
scaldnes. En revanche, les 11 trapdzes, sym6triques
ou non, dont 3 sont hors stratigraphie (labours), pro-
viennent de niveaux plus superficiels : 3 entre 25 et 35
cm, 4 entre 35 et 50. Un seul (n'3) se trouvait dans le
carr6 riche en cardial (W 1), en surface de la couche 4.
Les autres appartiennent i des zones plus basses de la
fouil le, dans lesquelles le N6olithique ancien a 6t6 re-
mani6 ant6rieurement i  l 'occupation du N6olithique
moyen et tinal, ce qui rend encore envisageable leur ap-
panenance au Cardial, mais remani6. La pointe du Tar-
denois (Fig. 6 : 17) et I'un des deux segments de cercle
(Fig. 6 : 30) se trouvaient dans ces mdmes conditions
topographiques mais en surface du substrat. Les
microburins se rdpartissent de manidre 6gale entre les
diffdrents niveaux de la fouille et sont particulidrement
nombreux dans les carr6s X 1 et W 1. Comme le mobilier
du Neolithique ancien est peu abondant, on peut en
conclure que la pr6sence de cette technique de fabrica-
tion des armatures est en relation avec le Cardial, m6me
sielle a d0 6tre appliqu6e plus r6cemment sur le site.

On ne peut affirmer ni infirmer une fr6quentatioon
des "Sables de Mareuil" au Tardenoisien moyen ou 16-
cent, mais dans l'alfirmative, celle-ciaurait 6td extr6me-
ment limit6e. Des tamisages partiels ne nous ont lourni
aucune armalure ni m€me de petits d6chets de taille
en quantite signilicative et nous pensons que la techni-
que de fouille a 6t6 suffisamment fine pour nous livrer
sinon la totalitd, du moins la majeure partie des arma-
tures.

L'homog6n6it6 de l'industrie prdsent6e ici est donc
trds probable, de mdme que son appartenance au Car-
dial. Elle peut ainsi €tre caract6ris6e par la prdsence de
trapdzes faiblement asym6triques, i retouche abrupte
(tldches lranchantes), et du scaldne i retouche inverse
plate ou pointe de Sonchamp et, A titre minoritaire, de
l'armature i 6peron, du trapdze de Vielle et de la lldche
du ChAtelet. ll est regrettable que ces caract6res g6n6-
raux ne puissent €tre illustr6s par un mobilier plus abon-
dant (le seuil repr6sentatif exigerait un minimum d'une
centaine de pidces). Cette faiblesse numdtrique
s'harmonise toutefois avec la modicit6 du mobilier c6ra-
mique cardial, du moins dans la partie fouill6e du gise-
ment.

De prime abord, le caractdre dominant des trap0zes
sym6triques et de la pointe de Sonchamp rend pres-
qu'inutile notre recherche 6tendue des termes de com-
paraison (cf. supra ). En effet, par ses proportions plus
que par sa composition, la petite s6rie d'armatures de Li-
gueil n'a gudre d'6quivalents exacls: on retiendra sur-

tout les gisements de S6bouville (Loiret) et de Belle-
fonds, couche cardiale (Vienne). Toutefois, une rdf6-
rence aux principaux aspecis typologiques des cultures
m6solithiques 6tait n6cessaire, le Ndolithique (en tous
cas "affirm6") ne lournissant pas de comparaisons aussi
nombreuses et prdcises, ind6pendamment de ses an-
t6c6dents lithiques.

Nous nous int6resserons sunout A la pointe de Son-
champ, dont I'origine m6riterait une recherche appro-
fondie. Nous nous bornerons ici i quelques remarques
g6n6rales. Ce type d'armature n'est pas @nnu en strati-
graphie dans le Bassin parisien. Le site 6ponyme (Yve-
lines) est rest6 inddit et la seule publication d6taill6e
concerne la d6finition de cette pidce (Blancfiard, Cou-
tier et Vignard 1945), i quoi I'on peut ajouter quelques
informations liminaires, relatives aux gisements fouill6s
depuis peu (Hinout 1984). Dans le midi, la pointe de
Sonchamp n'est connue comme telle dans aucun gise-
ment. Toutefois, on peut lui designer un 6quivalent
morphologique : la pointe triangulaire i base large, avec
amincissement basal inverse et retouche d'un seul
bord, g6n6ralement le gauche (ou grande base) : la
"pointe du Martinet". Celte pidce est repr6sent6e prin-
cipalement dans le cycle roucadourien (Roussot-
Larroque '1977), o0 elle semble ddriver du trapdze du
Martinet, armature la plus sp6cifique de ce facids cultu-
rel. Elle n'a d'hornologue, i I'est du Rh6ne, que sous la
forme du "triangle de ChAteauneuf", quisemble, en pa-
ralldle, ddriver du trapdze de Montclus. Minoritaire
dans le Castelnovien moyen, ce triangle devient plus
abondant avec sa phase rdcente, i I'approche de la
n6olithisation, en particulier dans les couches 11 i 9 de
Montclus, pour disparaitre progressivement avec celle-
ci (couches I a 5). Tout au long, elle se combine, dans
cette importante stratigraphie, avec les trapdzes (de T6-
viec, du Martinet et de Montclus) puis, vers la fin, avec la
fldche de Montclus, elle-m6me abondante aux stades
moyen et r6cent du Roucadourien. La pointe du Marti-
net s'avOre beaucoup plus fr6quente, quoique minori-
taire, i I'ouest du Rh6ne, dans les Pyr6n6es, le Lan-
guedoc occidental et l'Aquitaine. Au Martinet, i la Borie
del Rey, ir Rouffignac et Roucadour (/oc. ctf.), elle est
associ6e syst6matiquement, au moins dds la phase
moyenne (Prd-roucadourien ll de Roussot-Larroque),
au trapdze du Martinet et ir la fldche de Monlclus, ainsi
qu'aux trapdzes de Vielle et de T6viec, mais peu repr6-
sentes quant a eux. Elle accompagne dds le d6but le
trapdze i retouche inverse plate et sa distinction par
rapport i la pointe de sonchamp n'est alors qu'affaire
de vocabulaire, comme dans le Pr6-roucadourien I de la
Borie del Rey, par exemple (Roussot-Larroque 1988)'

L'association du Roucadourien A une mutation pr6-
coce du "M6solithique", en rupture avec le Sauveter-
rien et ddbouchant sur la n6olithisation, mais ind6pen-
dante de la diflusion du Cardial, a 6t6 d6montr6e
(Roussot-Larroque 1977 el1988). ll est i cet 6gard si-
gnificatif que dans les stratigraphies du sud-ouest,
I'apparition quasi-simultan6e des trapdzes, de la re-
touche inverse plate et du d6bitage de style Montclus
(ou d'un style proche de celui de Montbani) coincide'
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dds le d6but du Vldme milldnaire B.C. (non cal.) avec les
prdmices du N6olithique, sinon avec ses t6moignages
les plus clairs et les plus prdcoces (La Poujade, par ex.),
et ceci plus particulidrement dans la zone A la fois la plus
occidentale et la moins c6tidre de ses manifestations.
Rappelons, d'autre part, dans I'abri du Roc de Dourgne
(couche 7) et i  Gazel (couche 3), dans I 'Aude,
I'abondance d'une variante de la pointe du Martinet qui
est trds proche de celle de Sonchamp, associ6e aux tra-
pdzes et lldches de Montclus, dds la fin du Vldme mill6-
naire el le d6but du Vdme, et accompagnant l'6levage
du mouton et du porc (Guilaine et atiilgBT).

La pointe de Sonchamp ligure en stratigraphie A l'est
du Bassin parisien. Ainsii Birsmatten, elle est associ6e
dans la couche 2, dat6e de 5250 + ou - 600 B.C. (n.c.),
i la fldche de Montclus (Rozoy 1978 a), ainsi qu'i des
triangles et des trapdzes. Le niveau 3 de l'abride Sous-
Balme i Culoz (Ain), post6rieur d 5400 B.C. (date de ta
couche 1), comporte la fldche de Montctus, te trapdze
et une variante de la pointe de Sonchamp. Encore
minces, ces indications chronostratigraphiques n'en
permellent pas moins, en dehors du midi, de situer la
pointe de Sonchamp dans le cycle final du "M6solithi-
que i trapdzes", et ceci pour une date post6rieure i
l'apparition du Ndolithique m6diterranden, ou du rnoins
contemporain e de ses pre midres man if estations.

Dans la vall6e de la Birse en@re, le site de Liesberg-
mUhle Vl, parall6lis6 avec cette fois le niveau 1 de Birs-
matten, a fourni , pour une date plus r6cente (+270
B.C.), I'association du trapeze et de ta pointe de Son-
champ. Cette fois, des "contacts avec le N6olithique ru-
ban6" ont 6t6 envisag6s (Rozoy 1978 a). Parcontre, au
nord-ouest, c'est l'hypothdse d'un "N6olithique de tra-
dition 6pipal6olithique", sous forme de "population r6si-
duelle", qui a 6t6 dvoqude pour I' industrie du site de
Fl6ne, "Pont de Macralle", en Hesbaye. Moins clair est
le concept de "situation pr6-n6olithique vers 4300
B.C.", proposd pour le site i trapdzes (souvent i re-
touche inverse plate) de Opglabbeek-Ruiterskuil, paral-
l6lis6 avec Birsmatten 2 et LiesbergmUhle Vt. il s'agit
d'un "Limbourgien final", situ6, d'aprds ta seule typolo-
gie, post6rieurement i celui de Lommel, en Campine,
qui est_dat6 de 4280 !115 B.C. et dans tequet tes
pointes de Sonchamp, qualifi6es d'armatures "de type
danubien", accompagnent trapdzes sym6triques et ar-
matures de type plus ancien (M6sotithique moyen).
Mais ici I'homog6n6it6 des s6ries n'est pas garantie et
de ce fait on ne saurait en exclure sans arbitraire les
quelques fldches "omaliennes" signal6es (Rozoy 1978
a: pl. 25, 1 a 4).

Mentionnons encore les niveaux sup6rieurs de
I'abri-sous-roche de Baulmes, sur le plateau de la
Suisse occidentale, oi trapdze de Vietle et trapdzes et
pointes i retouche inverse plate proches du type de
Sonchamp sont associ6s. La typologie des armatures,
"dont la distinction devient dilficile avec le N6olithique",
mais aussi I'analyse pollinique poussent i se demander
sicette industrie appartient encore i un groupe m6soli-
thique ou i des n6olithiques en station de chasse sai-

sonnidre, car un d6but de d6frichage et des pollens de
c6r6ales (connus pour voyager peu) sont attestes
(Rozoy 1978 a:704-5).

La pointe de Sonchamp est represent6e dans le
centre-ouest de la France. Elle apparait, sous une va-
riante il est vrai un peu plus 6lanc6e, en divers sites de
Charente-Maritime (Lussant, Brizambourg, Villars-les-
Bois), dans le Choletais, en Loire-Atlantique (Prdfailles,
Sainte-Marie), en Vend6e (Coex-d'Aiguillon, Talmont-
St-Hilaire, ChAteau d'Olonne, Jard-sur-Mer). Elle y est
minoritaire, mais presqu'invariablement associ6e aux
trapdzes de T6viec et de Vielle, i des trapdzes A re-
touche inverse plate tres proches de ceux du Martinet,
aux lldches du ChAtelet et aux "armatures d 6peron",
type apparent6 dont elle est plus d'une fois diflicile i
distinguer. Si les triangles isocdles ou scalenes microli-
thiques abondent sur quelques-uns de ces gisements,
dont I'homog6n6it6 n'est d'ailleurs presque jamais as-
sur6e, on y trouve aussi de temps i autre des fldches
tranchantes d'aspect n6olithique (Joussaume 1981 et
1986). Toutes ces armatures ou leurs 6quivalents sont
classiques i partir du milieu du Vdme mill6naire dans la
rnoiti6 sud de la France, en conlexte n6olithique affirm6
ou en synchronisme avec le nouveau mode de vie, i
d6faut de gisements comportant lous les aspects du
N6olithique. Les seules dates disponibles dans I'ouest,
celles de Saint-Gildas i Prdfailles, concordent avec
cette comparaison : 5570 et 4840 B.C. (n.c.). Elles
s'accordent aussiavec le paralldle 6tablientre les indus-
tries du pays retzien et celles de la Bretagne mdridio-
nale, riches en trapdzes asymdtriques, illustr6es en par-
ticulier par les sites de T6viec et Hoedic, ce dernier - ou
le mouton est taiblement repr6sent6 - dat6 a 4625 I
350 8.C.. A la pointe de La Torche (presqu'ile de Beg-
an-Dorchenn en Plomeur, Finist0re), un peu plus au
nord, la date disponible, nettement plus rdcente (4020
t 80) peut 6tre nuanc6e par celles etlectudes depuis
les fouilles rdcentes (4400 t70 et 4t100 t 110 : Kaizer
1986), qui onl r6v6l6 la pr6sence de restes modestes
d'un boeuf peut-Otre domestique.

Compte{enu de ces donndes p6riph6riques au Tar-
denoisien du Bassin parisien, deux questions se po-
sent : - la pointe de Sonchamp et, plus globalement,
l'industrie associ6e appartiennent-elles au M6solithique
ou au N6olithique ? - faut-il chercher I'origine de ce fa-
cids culturel dans la zone mdridionale ?

Dans le Bassin parisien, seule la p6riode ddfinie par
la typologie comme la phase finale du Tardenoisien
moyen a fourni quelques indications chronologiques
avec les dates C 14 des sites de Sablonnidres ll et
Montbani ll, autour du dernier quart du Vldme mill6naire
(8.C., non cal. : Parenl 1972 et 1973). La r6partition
gdographique relativement restreinte des sites tarde-
noisiens, le milieu peu favorable i la conservation
d'autres t6moins que le lithique, les conditions de rdcol-
lection des documents (ramassages fr6quents, gise-
ments sans stratigraphies importantes) et, dans certains
cas, le manque de garanties de I'homog6n6it6 du mat6-
riel, rendent difficile I'approche de l'6volution entre



Josianne SCHOENSTEIN et Alain VILLES, Du Cardial au nord de la Loire? 271

M6solithique moyen et Mdsolithique r6cent dans "le"
Tardenoisien. Une 6volution plus marqu6e que celle
envisag6e jusqu'ici, voire une rupture entre ces deux
stades, devrait 6tre prise plus au s6rieux comme hypo-
thdse de travail. En d'autres termes, le ddveloppement
du style Montbani A trapdzes et des armatures i re-
touche inverse plate pourrait 6tre autant significatif, par
opposition A un M6solithique plus ancien, que la c6sure
reconnue dans le sud-ouest entre Sauveterrien rnoyen
et Roucadourien ou, dans le sud-est, entre industries
rnontadien nes et co mplexe rno ntclusien-castel novie n.

A en croire les dates disponibles et les stratigra-
phies, il existe une 6volution similaire des industries i
gdomdtriques du nord et du sud de la France, avec le
d6veloppement quasi-simultan6 des styles de Montba-
ni et Montclus, et celui des trapdzes et de la retouche
inverse plate. En rupture avec l'Epipaldolithique (au
sens dtymologique), cette 6volution est clairement
orient6e vers la n6olithisation, du moins dans le midi.
C'est en tous cas ce que permettent d'observer, con-
trairement A la rnoiti6 nord de la France, des conditions
de conservation et de d6couverte favorables aux t6-
moins d'un d6veloppement progressif de la nouvelle
6conomie, avec en particulier dans la zone centrale une
apparition pr6coce de la c6ramique, vraisemblablement
ind6pendante de la diffusion des complexes ruban6
d'un c6t6, cardial de l'autre (Roussot-Larroque 1987;
Amal 1987).

Avec sa forme triangulaire plus dtroite et sa retouche
inverse basale oblique, la pointe du Tardenois a pu 6tre
l"'anc6tre" de celle de Sonchamp. La premidre ligure
encore, il est vrai, avec les derniers triangles et les pre-
miers trapdzes "typiques", sur des sites comme Le Len-
demain, Larchant 2 ou Montbani 12 et 13 (Rozoy 1978
a). Mais il n'exisle aucune forme "de transition" entre les
deux types et, par son asymdtrie comme par sa techni-
que de fabrication, la pointe de Sonchamp est certaine-
ment plus proche des trapdzes, dont elle peut d6river
directement, i l'instar de ce qui a 6t6 propos6 pour les
pointes du Martinet et de ChAteauneut, avant les-
quelles on ne trouve d'ailleurs pas de v6ritable 6quiva-
lent de la pointe du Tardenois. Le plus vraisemblable
est qu'au nord comme au sud de la Loire toutes ces
pointes i retouche inverse plate sont ins6parables
d'une cerlaine mutation technologique ou du moins
d'un renouvellement significatif de I'outillage, caractdri-
s6 d6sormais par le d6bitage de lames 6troites et peu
arqu6es et la production d'armatures nouvelles. Nous y
verrions volontiers le signe d'un accroissement marqu6,
concurremment A la chasse, des pratiques de r6colte
des produits v6g6taux et de travail du bois li6 A
l'outillage n6cessaire, tant est lrappante I'analogie entre
les divers types de g6om6triques i retouche inverse
plate ( pidces d'ailleurs de moins en moins microlithi-
ques) et les armatures de faux et de faucilles sur lames A
troncature oblique du N6olithique ancien. Une 6tude
trac6ologique approfondie des trapdzes et scaldnes du
"Tardenoisien r6cent et final" - encore en attente a
notre connaissance - permettrait sans doule de mesurer
la validit6 d'un tel rapprochement.

Quoi qu'il en soit, la d6finition du Tardenoisien 16-
cent comme culture exclusivement 6pipal6olithique ap-
pelle d6sormais une critique m6thodique. Non seule-
ment l ' industrie de nombreux gisements s'avdre
tellement semblable d celle du Ndolithique - m6ridional
du moins - qu'ilfaut envisager une dvolution du Tarde-
noisien vers l'6conomie de production, plut6t qu'une
coexistence occasionnelle et probl6matique, i un
stade non plus r6cent mais'Tinal" du Mdsolithique, de
deux cultures dont l'une seulement (celle des derniers
chasseurs) est d'ailleurs toujours consid6r6e comme
seule susceptible de mdtissage. La question d'une
6volution analogue A celle du Roucadourien, et syn-
chrone de celle-ci, m6rite donc d'6tre pos6e. Mais en-
core, la certitude d'une 6conomie pr6datrice exclusive
dans le Tardenoisien rdcent et final repose essentielle-
ment sur des preuves n6gatives, dont on sait la fai-
blesse. Comme nous I'avons dit, aucun des gisements
de plein air louill6s d ce iour dans le Bassin parisien
n'offre en effet de conditions favorables i la conserva-
tion des indices les moins discutables de l'agriculture et
de l'6levage et les quelques stratigraphies disponibles
en dehors (Birsmatten) ne sont pas n6cessairement re-
pr6sentatives des tendances de l'6conomie dans la
nroiti6 nord de la France, encore que dans certains cas
(Birsmatten 1, Baulmes) I'existence d'habitats n6olithi-
ques A faible distance puisse 6tre subodor6e, d'autant
qu'A dates comparables, elle est illustree par des gise-
ments peu 6loignds (Gonvillars). On ne peut guare
qu'objecter I'absence de meules dormantes sur les
sites du Tardenoisien (si celles-ci n'ont pas 6t6 6limi-
n6es comme "pollutions" n6clithiques). Reste i savoir,
enfin, si les auteurs des industries concern6es
n'appartiennent pas A des groupes plus ou moins sp6-
cialis6s dans I'exploitation des ressources forestidres,
en compl6mentarit6 des zones plus propices A
I'agriculture, c'est-adire d un complexe culturel n6olithi-
s6 mais pas ndcessairement uniforme. Exclure cette hy-
pothdse revient en tous cas A maintenir I'id6e implicite
et paradoxale que des industries qui montrent aux
Vldme et Vdme mil ldnaires une dvolution similaire
ob6issent A des facteurs totalement divergents : orien-
tds vers I'agriculture et l'6levage dans le sud, se soldant
par le maintien de l'6conomie de chasse dans le nord,
et ceci dans un secteur restreint (isolat compris entre
Loire et Rhin) au sein d'une Europe occidentale toute
entidre engag6e dds le Vldme milldnaire dans le pro-
cessus de passage au Ndolithique.

Re$e a savoir - seconde question - si cette hypo-
thdse de travail propos6e pour le Tardenoisien r6cent
et "final" implique ou non une montde des influences
m6ridionales dds le d6but du Vldme mill6naire. Pour 16-
pondre, les repdres chronologiques et les stratigra-
phies nous lont cruellement d6faut. On signalera sim-
plement que les recherches r6centes dans les Alpes
du nord aff irment de plus en plus clairement
I ' implantation du N6olithique dans des stations
d'altitude, A partir du milieu du Vldme mill6naire, sous
lorme de groupes A culture non cardiale d'origine vrai-
semblablement m6solithique mais pas n6cessairement
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autochtone (Bintz, Gineste et Pion 1988). Rappelons ici
que dans la moiti6 sud de la France, l'6volution des in-
dustries lithiques est loin d'€tre li6e A la dilfusion de la
c6ramique cardiale. Dans I'hinterland mediterranden,
I'acquisition de la nouvelle dconomie, certainement pro-
gressive, suggdre d'autres facteurs d'dvolution que la
migration massive de populations n6olithiques (coloni-
sation) ou le contact tardif avec le Cardial cotier. Une
adaptation dynamique et pr6coce i des conditions cli-
matiques nouvelles et dans un milieu ingrat - et donc
peut-Otre plus stimulant - rend envisageable une origine
polyth6tique du N6olithique m6ridional (Roussot-
Larroque 1987 et 1988).

A ddfaut de stratigraphies, la typologie des indus-
tries et plus particulierement celle des armatures ne
contredit nullement I'id6e que le Tardenoisien r6cent, le
M6solithique i trapdzes de I'Armorique et du centre-
ouest, les industries similaires de la Belgique et de la
zone nord-alpine et le "Proton6olithique" m6ridionalap-
partiennent A un mOme complexe culturel, caract6ris6
par le ddveloppement d'un mdme style de d6bitage
(Montbani et Montclus), de retouche (inverse plate) et
d'armatures (trapdzes de Vielle et de T6viec,llOches de
Montclus et du Chdtelet, pointes du Martinet, de Son-
champ, trapdzes i retouche inverse de Montclus, du
Martinet et du Tardenoisien final). Ce complexe occupe
une position centrale (ou interface) par rapport aux deux
principaux courants d'apparition du N6olithique, du
moins tels qu'ils sont d6finis par la c6ramique (ruban6e
et cardiale). En son sein, il faut se conlenter pour
I'instant de supposer l'existence de variantes r6gio-
nales, dont la moins malconnue reste le Roucadourien.

Comme i la premidre question pos6e ci-dessus, on
r6pondra donc plul6t favorablement A la seconde, 6tant
entendu que c'est avec le sud et le sud-ouest et non le
nord-esl que se font pour le moment le pointage de
tous les termes de comparaison pour le Tardenoisien
final et la recherche d'un moddle pour l'6volution de ses
armalures.

Les recherches r6centes sur le M6solithique du Bas-
sin parisien semblent indirectement converger avec
notre propos, bien qu'elles s'en liennent strictement i
I'id6e des soci6t6s de chasseurs. Appliquant I'analyse
des donn6es i la typom6trie des armatures et des outils
standard de 22 gisements homogdnes relevant de
fouilles m6thodiques, afin de mettre en 6vidence des
cultures pr6cises dans le Tardenoisien, J. Hinout par-
vient a des rdsultats significatifs. Ces derniers ne sont
pas en contradiction flagrante avec les conclusions des
travaux du Dr. Rozoy (1978 a), bien que l'6tude ait 6t6
conduite sans faire le moindre appel i ceux-ci (Decor-
meil le et Hinout 1982; Hinout 1984). Cette conver-
gence nous semble un gage suppl6mentaire de la perti-
nence de ce travail.

Quatre groupes sont mis en 6vidence : un "Tarde-
noisien ancien et moyen du nord du Bassin parisien"
ainsi qu' un Tardenoisien "final", dgalement septentrio-
nal, une culture de Mauregny, plus centrde sur le nord-
est et vraisemblablement synchrone du Tardenoisien
ancien et moyen, enfin, au sud, 6voluant sur place, une

culture appel6e "Sauveterrien A denticul6s", ind6pen-
dante des autres groupes.

Les types d'armatures et leurs associations pour
chaque entitd nous paraissent intdressants pour
I'hypothdse de travail proposde ici. En effet, au nord de
la Seine, une nette rupture s'observe entre le Tardenoi-
sien ancien-moyen et le Tardenoisien final. lls n'ont
gudre en commun que les pointes i retouche transver-
sale et les trapozes ("scaldnes tardenoisiens", "pointe
du Tardenois", sans retouche inverse, "pointe triangu-
laire de Vielle" et "bitrorrcature" de Vielle). A ces der-
niers, s'ajoulent, sur quatre sites de la phase linale et
eux seuls, la "poinle triangulaire" et la "bitroncature"
dites "de Dreuil", armatures d retouche inverse plate
proches des pointes de Sonchamp et des pointes et
trapezes du Martinet. En I'absence cette fois des tra-
pdzes et concurremment aux triangles scaldnes et aux
vraies pointes du Tardenois (ogivales ou triangulaires
sym6triques, i retouche inverse oblique, d6sign6es
par Hinout sous le terme impropre, i notre avis, de
"'pointe i troncature droite sauveterrienne"), les arma-
tures i retouche inverse plate ("pointe" et "bitroncature
de Sonchamp") caract6risent la groupe du sud de la
Seine, ou "Sauveterrien A denticul6s", repr6sent6 par 7
gisements (dont 3 sites de la commune eponyme de
Sonchamp), parmi lesquels figure un site de Larchant.
J.G. Rozoy lui-mdme signalait, par rapprochement avec
les Rochers d'Auffargis 2, les analogies du M6solithi-
que de cette commune avec les industries mdridio-
nales.

Sous r6serve d'approfondissemenls, le schdma de
J. Hinout a pour avantage de souligner, plus que ne le
permettait la documentation dont disposail J.G. Rozoy,
la r6partition m6ridionale de la retouche inverse plate
dans le Bassin parisien, dans un secteur o0 l'6volution
de la pointe du Tardenois i celle de Sonchamp est pos-
sible, comme nous le disions plus haut, alors que dans
le Tardenoisien du nord de la Seine, elle se surimpose-
rait tardivement, par I'interm6diaire de pidces nouvelles,
d des industries i trapdzes. Dans cette hypothdse, ces
derniers occuperaient, aux stades ancien et moyen, la
place prise par les triangles et les pointes dans le "Sau-
veterrien i denticul6s". Ceci ouvre d'ailleurs des per-
spectives - qui ne nous int6ressent pas immddiatement
ici - sur I'origine et le d6veloppement du trap0ze, une
influence du nord vers le sud (ou, si I'on pr6fdre, une
r6ciprocit6 des 6changes dans la zone centrale de la
France) n'6tant pas non plus d exclure. Reste i retracer
l'6volution de ce "Sauveterrien" septentrional, A nolre
avis mal nomm6. Elle est consid6r6e par J. Hinout
comme survenue sur place et de fagon continue. Les
proportions respectives des armatures A retouche in-
verse plate et des pointes A base transversale el re-
touche inverse oblique varient en effet beaucoup d'un
site d l'autre. L'impact 6ventuel d'influences venues du
sud y reste donc difficile i situer chronologiquement,
mais sa probabilitd est forte.

En effet, la position gdographique des pointes de
Sonchamp non assocides A des trapdzes, dans le Bas-
sin parisien, est favorable i l'id6e d'influences mdridio-



Josianne SCHOENSTEIN et Alain VILLES, Du Cardialau nord de la Loire? 273

nales. Quant au caractdre rdcent de leur adoption plus
au nord, dans le Tardenoisien i trapdzes, il va dans le
meme sens. La rupture que nous constatons entre le
Tardenoisien moyen et le Tardenoisien final de J. Hi-
nout s'expliquerait alors, dans la m6me perspective, par
une 6volution globale mais diffdrenci6e, peut-€tre pro-
gressive, des industries de I'ensemble de la 169ion, le
"Sauveterrien i  denticu16s" relayant une inf luence
peut-dtre roucadourienne.

On notera par ailleurs avec int6r6t que les prismati-
ques en grds (outils caract6ristiques du "Montmoren-
cien"), aux contextes bien plus liables que ceux utili-
sables par le Dr. Rozoy, sont pr6sents sporadiquement
dans les gisements au nord de la Seine, alors qu'ils ap-
paraissent plus nombreux et de fagon syst6matique
dans le groupe situ6 au sud, en part icul ier dans un
stade indiscutablement tardif, peut-€tre d6jA partielle-
ment n6olithisd. Cet outillage, d'ailleurs rejet6 cat6gori-
quement par J.G. Rozoy dans la panoplie des groupes
agricoles (1978 a: 542-543 ), est i nolre avis I'indice 6lo-
quent et suppldmentaire d'activit6s accrues de r6colte
des produits v6g6taux, et donc technologiquement
symptomatique d'une orientation irr6versible vers
l'6conomie de production.

Nous ne d6velopperons pas ici les implications vir-
tuelles de l'6tude Hinout pour I'interprdtation du M6soli-
thique r6cent et final d'Armorique et du centre-ouest,
sinon pour signaler deux points. D'une part, la pr6sence
d' armatures originales (A 6peron, fldche du ChAtelet,
lrapdze de T6viec) peut y sembler encore plus directe-
ment d6pendante d'influences m6ridionales (roucadou-
riennes, en I'occurrence), les parent6s avec le Tarde-
noisien final du nord du Bassin parisien se limitant au
style de d6bitage et a l'existence de trapdzes. Dans
cette probl6matique, le gisement de Belloy-sur-Somme
(Somme: Rozoy 1978 a) est certainement aussi int6res-
sant que ceux de Sonchamp ou S6bouville. Ses arma-
tures n'ont plus rien de microlithique. Les scaldnes i re-
touche inverse plate constituent une variante originale
et ici dominante des pointes de Sonchamp et rappellent
tes types atlantiques. ll n'y a presque pas de trapdzes
(ils "passent" i la pointe), et des outils prismatiques sont
pr6sents. ll pourrait s'agir d'une industrie trds "6volu6e"
(des troncatures obliques rappellent celles du groupe
de Blicquy-VSG), peut-Otre originaire du sud du Bassin
parisien ou de I'ouest, et appartenant d6ji au N6olithi-
que, sinon susceptible d'influencer I'industrie du Ruba-
n6. La pr6sence de poterie dans les couches ant6-
rieures au Chalcolithique de Belloy-sur-Somme reste
douteuse (ou du moins controversde), mais il ne faut
pas exclure pour autant qu'une partie de celle recueillie
aussi bien par le Dr. Rozoy que par Althin soit plus an-
cienne que celle du N6olithique f inal, de mdme que la
hache-marteau que nous avons peut-dtre un peu vite
attribu6e d cette culture. D'autre part, et dans la m€me
perspective, le " Beaugencien" du Dr. Rozoy, fort d6-
pourvu de trapdzes et si riche en pointes d base lrans-
versale et pidces prismatiques ("outils de Beaugency"),
s'intdgrerait fort bien dans un stade moyen du groupe
isol6 par J. Hinout au sud de la Seine.

Dans notre hypothdse ainsi aliment6e indirectement
par les recherches originales de J. Hinout, le M6solithi-
que septentrional r6cent et final pourrait se d6finir
comme un ensemble de cultures hybrides, montrant
une sorte de synthdse, par suite d'ondes d'influence
successives, entre un M6solithique ancien caractdris6
par des pointes 6troiles et des scaldnes et des innova-
tions d'origine m6ridionale s'inscrivant dans la pr6para-
tion croissante A I'adoption du mode de vie n6olithique.

L'id6e n'est point nouvelle. Voicidix ans, J. Rous-
sot-Larroque a sugg6r6 que "des groupes consid6r6s
comme purement mdsolilhiques pourraient se r6v6ler
n6olithis6s ou subissant un ddbut de n6olithisation,
d'origine encore peu claire... sous l'influencedu N6oli-
thique ancien de Mdditerran6e occidentale"... et que
"la pr6sence de retouches inverses plates sur divers
types d'armatures attribudes au Tardenoisien rdcent
pourrait constiluer un indicateur dans ce sens" (1980:
179-80). Cette proposition a 6t6 rdit6r6e avec plus de
nettetd r6cemment : "il est trds plausible que les effets
premiers de la n6olithisation aient atteint I'Armorique, le
Bassin parisien et le nord de la France, et cela avant
I'arriv6e des influences du Ruban6 d'Europe Centrale...
Toute une part de ce que I'on nomme, a tort selon
nous, l"'Epipal6olithique r6cenl" ou le "M6solithique"
des rdgions centrales ou septentrionales de la France
se trouve, en lait, pris dans la dynamique de la n6olithi-
sation dds le d6but du 6d mill6naire; les industries i tra-
pdzes du territoire frangais posent, dans leur ensemble,
le problOme de leur insertion dans un vasle complexe
culturel, A peu prds synchrone pour une large partie de
I'Europe, mutation qui doit correspondre au d6but de la
n6olithisation" (Roussot-Larroque 1988: 51 6-51 7).

Quel int6r6t possdde dans celte discussion le petit
bt d'armatures en relation avec le Cardial i Ligueil ?

Cette industrie prdsente de fortes affinit6s "mdsoli-
thiques", mais il s'agit d'une diff6rence par rapport au
Cardialde Languedoc et de Provence. En effet, ce der-
nier se diff6rencie du Roucadourien ou plus globale-
ment du Ndolithique ancien "pdricardial" par l'absence
de pointes triangulaires, la raret6 des trapdzes i re-
touche dorsale plate (fldches du Montclus ou types d6-
riv6s) et plus globalement par la r6duction des arma-
tures i  un type dominant : la f ldche tranchante
trapdzoidale i retouches abruptes ou semi-abruptes (et
dans ce cas souvent directes et inverses). llfaut se rap-
procher des Pyrdndes ou s'6loigner de la c6te pour
retrouver dans le N6olithique ancien "affirm6" des com-
positions d'outillage ou des types d'armatures plus
proches du "Proton6olithique" m6ridional ou du "P6ri-
cardial", comme dans l 'Aude (Gazel, Jean Cros,
Dourgne) ou le Gard (grotte de I'Aigle, Baume de
Montclus). L'omementation cardiale n'est alors pas sys-
tdmatiquement dominante (elle est parfois m6me dis-
crdte) dans ces ensembles (Roussot-Larroque 1987).

Ligueil n'est pas la seule implantation cardiale sep-
tentrionale A justifier ce constat de divergence, dans
I'industrie lithique, par rapport aux sites de la c6te m6di-
terrandenne. Nous avons soulign6 plus haut la compo-
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sition trds similaire de l'outillage de la couche n6olithi-
que ancien de I'abride Bellelonds (Vienne) :trapdzes A
retouche abrupte, pointe de Sonchamp, trapdze du
Martinet, lldche de Montclus (ou du ChAtelet) (Patte
1971). Ces types et ceux qui leur sont apparentes (ar-
mature i 6peron, fldche du ChAtelet) se retrouvent sur
les sites du centre-ouest, l'armature a 6peron de Ligueil
(Fig. 6: 24) 6lanl un indice d'affinit6 de la Touraine avec
la fagade atlantique. Or sur cette dernidre, la c6ramique
du Ndolithique ancien, dont l'industrie lithique est fort
mal connue (du moins en association avec la poterie),
appartient elle aussi au Cardial (Roussot-Lafioque et alii
1 987).

La petite s6rie d'armatures pr6sent6e icia donc pour
m6rite de suggdrer la complexit6 de la situation au N6o-
lithique ancien dans I'ouest et le sud-ouest du Bassin
parisien. lssues globalement du domaine m6ridional, les
composantes en sont vari6es, attestant probablement
plusieurs influences, sans doute dds le milieu du V6me
mil16naire sinon auparavanl, influences simultan6es ou
successives et dont les origines roucadourienne et car-
diale ne sont pour le moment que les moins difficiles d
discerner. Cet aspect composite de ce N6olithique an-
cien concorde avec la position g6ographique des 16-
gions concern6es, mais ilsuggdrerait alors qu'elles sont
plus r6ceptives ou "passives" qu'innovantes dans le
processus de la n6olithisation.

Les proportions enlre types d'armatures ir Ligueil
sont-elles significatives, malg16 le petit nombre des
pidces? L'absence de trapdzes i retouche inverse plate
et le caractdre dominant des scaldnes du type de Son-
champ par rapport aux trapdzes asym6triques pour-
raient 6tre consid6r6s comme des traits propres au N6o-
l i thique accompli et la pr6sence de rares pi6ces
archaiques (pointe du Tardenois, scaldne i retouche
abrupte, triangle i base concave) montrerait alors qu'il
s'agit bien li d'une industrie d'origine m6solithique. On
peut dds lors se demander si notre m6connaissance du
lithique cardial centre-atlantique ne s'explique pas large-
ment par des conditions de conservation peu favo-
rables i la c6ramique dans les gisements attribu6s
jusqu'ici au M6solithique tardif. Nous avons vu qu'i Li-
gueil, une large partie de la couche du N6olithique an-
cien 6tait remani6e depuis une 6poque vraisemblable-
ment ant6rieure au N6olithique moyen 2, n'offrant, en
dehors de la zone pr6serv6e dans le pidge naturel A s6-
diments, que de trds rares tessons de petite taille et
roul6s, et de I'industrie lithique difficile i isoler en strati-
graphie. Si les circonstances pal6oclimatiques et s6di-
mentologiques des occupations "de surface" prospec-
tdes, en Vendde par exemple, furent les m6mes qu'i
Ligueil, il est probable que le M6solithique en queslion,
connu essentiellement par des ramassages, soit un
N6olithique ancien dont la c6ramique reste i r6v6ler.

Par ailleurs, Ligueil constitue sinon une preuve for-
melle, du moins un argument de plus en faveur de
I'attribution du "M6solithique tardif" du Bassin parisien
au N6olithique. L'association de la pointe de Sonchamp
i la c6ramique devient en effet symptomatique. Par
exemple, dans le Ruband de Larzicourt, "Ribeaupr6"

(Marne), la fldche de Montclus (ou du ChAtelet) signal6e
plus haut accompagne au moins deux armatures beau-
coup plus proches des pointes de Sonchamp que des
"fldches danubiennes" proprement dites. Or de la c6ra-
mique de type cardial ou dpicardial est signal6e sur le
site (Villes 1984). ll pourrait s'agir d'objets 6chang6s par
les gens du Ruban6 moyen avec des groupes de cul-
ture m6ridionale, beaucoup plus probablement que
des reliquats d'une occupation ant6rieure. Les possibi-
lit6s de contact entre les deux sphdres culturelles sont
r6elles dans I'est du Bassin parisien avant la formation
mdme du RRBP. Mais i Larzicourt, I qui appartient
l'induslrie lithique de caractdre m6solithique ou mdridio-
nal ? Rien ne s'oppose i ce qu'elle soit ruban6e.

L'occasion est bonne de signaler ici la grande vrai-
semblance d'une origine aulochlone de la "fldche da-
nubienne", si abondante en Belgique, dans le Bassin
parisien (septentrional et oriental) et dans le Rhin
moyen i l'6poque du Ruban6 r6cent. Le prototype en
serait la pointe de Sonchamp, dont on trouve en pro-
portion non n6gligeable sur divers sites des exem-
plaires presqu' 6quivalents, accompagnant les fldches
plus 6lanc6es et plus asym6triques du Ruban6.

Li encore, I'id6e n'est pas nouvelle. En 1980, J.
Roussot-Larroque opposait d6ji au moddle de "rela-
lions culturelles assez ldches" entre les groupes m6so-
lithiques du genre de S6bouville et les danubiens, pro-
pos6 par J.G. Rozoy (1978 a: 538), l ' idde que les
"fldches danubiennes... d6rivent des pi6ces consid6-
r6es peut-dtre un peu vite comme intrusives dans le
Tardenoisien final local" (Roussot-Larroque 1980: 179).
Fondde essentiellement sur la typologie et la comparai-
son avec l'6volution des industries mdridionales, cette
proposition trouve un appui nouveau dans la d6cou-
verte de Ligueil, mais non sans nuances. Dans le cadre
du moddle traditionnel de la diffusion par colonisation
du Ruban6 vers I'ouest, les pointes de Sonchamp de
Ligueil et Bellefonds devraient signifier une influence
abAtardie des armalures "danubiennes" du Bassin pari-
sien. Mais la typologie ne fournit aucun argument a ce
propos. Dans la perspective propos6e par J. Roussot-
Larroque, on opposera volonliers i  ce sch6ma
l'hypothdse que leur associalion avec de la cdramique
cardiale joue un role dans leur adoption par le Ruban6.
En partie h6rit6e du substrat local, I'industrie lithique du
domaine occidental de cette cullure, i qui I'on est bien
en peine de trouver les antdcddents que G. Bailloud
(1964-74:40) puis A sa suite J.G. Rozoy (1978 a:574)
lui ont prdt6s dans un M6solithique rencontr6 lors de
son lent parcours vers I'ouest (ce qui ne lait d'ailleurs
que ddplacer g6ographiquement le probldme du con-
tact derniers chasseurs/premiers agriculteurs), ne t6-
moignerait pas n6cessairement d'une assimilation du
M6solithique tardif local. Ce probldme rebattu est rest6
sans solution convaincante, qu'elle vienne des tenants
du contact temporaire entre populations de modes de
vie diff6rents exploitant des niches 6cologiques sdpa-
rdes (Bailloud 1964-74, 1983; Hinout 1982), ou des
partisans de I'extinction rapide des derniers chasseurs
sous la pouss6e des premiers paysans (Rozoy 1978 a).
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En rdalit6, I'origine de la flOche danubienne dans la
pointe de Sonchamp pourrait t6moigner d'une accullu-
ration, par le Ruban6, de groupes de civilisation ndolithi-
que d'origine diffdrente ou parvenus, sous des in-
fluences venues du sud, i un stade de transtormation
dconomique favorisant la diflusion rapide de cette cul-
ture. Ce serait d'autant moins surprenant que le Ruban6
est lui-m6me susceptible de m6tissages, puisque le
RRBP, caract6ris6 par un style de d6bitage analogue A
celuide Montbani et riche en armatures "danubiennes"
ou proches du type de Sonchamp, possdde, on I'a vu,
une cdramique plus apparentee au Cardialqu'au Ruba-
n6.

Les armatures du lithique cardial de Ligueil consti-
tuent donc une pidce nouvelle et peu n6gligeabte i la
probl6matique 6labor6e depuis peu par quelques cher-
cheurs et qui suggdre un processus de mobilisation
pr6coce du M6solithique septentrional vers le N6olithi-
que par analogie avec l'6volution reconnue dans le do-
maine circumm6diterran6en, et largement d6pendant
de celleci.

2.4. Cardlal, groupe de Chambon et groupe
d'Au gy-Salnte-Pal laye

Dans le carr6 W1 de la fouille de Ligueil, le mobilier
c6ramique du groupe de Chambon est situe quelques
centimdtres au-dessus de la poterie cardiale, sans m6-
lange avec elle. L'industrie lithique de ce groupe n'a en-
core pu otre isol6e dans sa totalite sur le site. On peut
n6ammoins signaler iciqu'elle comprend au moins des
tranchets, des haches tailldes et polies, de gros grat-
loirs sur eclats et des lloches i tranchant transversal i
retouche abrupte. Ce mobilier tdmoigne d'une occupa-
tion du site plus importante que la pr6c6dente (du
moins dans la partie fouill6e), bien qu'il corresponde i
une couche argilo-sableuse assez meuble (couche 4a)'
6rod6e sur une large partie du secteur 6tudi6, le rnobi-
lier cdramique subsistant sous forme de petits lots it
plat, dispers6s en divers points du chantier.

L'int6rdt de cette superposition Chambon/Cardial
est de sugg6rer une continuit6 d'occupation de la 16-
gion par un seul et mdme cycle de civilisations. Aucun
6l6ment rappelant de prds ou de loin le Ruband ne
s'interpose en effet entre les deux occupations ou ne
se mdlange avec leur mobilier. Nous avons ci-dessus
rappel6 I'extr6me indigence des tdmoignages de typo-
logie orientale dans les pays de la Loire moyenne et, par
ailleurs, les cultures reconnues jusqu'i pr6sent dans ce
secteur ne peuvent ctre attribuees au "courant danu-
bien" que par I' interm6diaire de leur ascendance sup-
posde. Or des affinit6s marqu6es ont 6t6 i plusieurs re-
prises signal6es entre le groupe de Chambon et ceux
d'Augy-sainte-Pallaye et de Cerny (Ville /oc. cit- div.;
Manolakakis 1985; Constantin 1985). llfaut donc se de-
mander si l'on peut faire pour ces groupes l'6conomie
d'un enracinement dans le N6olithique ancien du nord-
est, comme on I'a propos6 plus haut pour la plupart des
aspects c6ramiques et certains des 6l6ments lithiques
du RRBP et du VSG. Cette origine ruban6e est pour-

tant affirm6e de longue date avec autorit6 (Bailloud
1964 et  1971) .

Rappelons bridvement les caract6rist iques du
groupe de Chambon. Cr66 par G. Bailloud (Bailloud
1971), il a 6t6 rdactualisd en 1980 (Berthouin et Villes
1980), avant de faire l'objet de brAves synthdses A
l'occasion de r6centes ddcouvertes (Villes 1987 a et b;
Prudhomme et Villes 1989). C'est une entit6 encore
mal document6e. Quatre habitats seulement ont pu
6tre 6tudi6s (et partiellement) : Ligueilet Abilly en Indre-
et-Loire ( Cailliaux et Verjux 1988), Dang6 "Saint-
Romain", dans la Vienne (Airvaux et Leduc 1984) et
Azon (Modcihan : Leiards 1971). lls ont fourni le m6me
matdrielque les tombes, hormis le d6cor pointill6' mais
possddent en plus de celles-ci le motif des pastilles au
repoussd. Les s6pultures reconnues, proches de
cours d'eau tributaires de la Loire moyenne et inf6-
rieure, 6taient dispos6es en petits groupes, soit dans
des coffres contenant parfois plusieurs personnes ("La
Goumoisidre" i St-Martin-la-Rividre, dans la Vienne),
soit dans de simples fosses, parement6es ou non
(Chambon, en lndre-et-Loire, N6on-sur-Creuse, dans
I'lndre). La parure n'est pas connue. L'industrie lithique
est encore mal d6finie : le ddbitage d'6clats et la fabrica-
tion d'un outillage massif (faciOs dit "campignien") y sont
n6ammoins bien attestes. Aucune datation C 14 n'est
encore disponible et l'on ne dispose de stratigraphie
qu'A Ligueil. Si l'utilisation de fosses-silos a 6t6 consta-
t6e (Abilly), la forme des habitations est en revanche in-
connue. ll est cependant possible que les maisons
aient 6t6 semblables i celles du site de Fossd (Loir-et-
Cher : Despri6e 1974,1982, et 1985), qui ne sont pas
de type ruban6 et dont la c6ramique prdsente des affi-
nit6s avec celle de Chambon, d'Augy et de Cerny.
L'extension g6ographique du groupe semble impor-
tante : Loire moyenne et inf6rieure, centre-ouest, Ar-
morique mdridionale. Elle recouvre en la d6bordant
m6me quelque peu la nouvelle zone attribu6e rdcem-
ment au Cardial nord-atlantique, sauf vers le sud (Aqui-
taine), o0 par ailleurs le N6olithique moyen I est encore
peu connu (phase I du "groupe de Roquefort" ?).

La c6ramique Chambon se caract6rise par la pr6-
sence de bouteilles I col 6troit, de bols, de tasses h6-
misph6riques et de vases semi-ovoides un peu plus
profonds (formes"en sac"), ces derniers A orifice sou-
vent ovale, parfois mdme de plan carr6 (N6on-sur-
Creuse). ll existe aussi une forme globuleuse i col plus
ou moins r6duit et large ouverture, proche du type dit
"enbombe" dans le nord-est de la France. ll n'y a pas de
"ptats a pain". Les d6cors les plus caracteristiques sont
de type plastique : cordons el nervures rapport6s, in-
curvds et remontant de la base des anses vers le bord
ou se retournant vers le bas avant d'atteindre celui-ci
(motifs dits en "moustaches", "rouflaquettes" ou "sour-
cils"). ces cordons sont plus rarement orthogonaux.
Leur caractdre id6ologique et anthropomorphe est par-
fois 6vident, surtout lorsqu'ils se combinent avec des
paires de cupules ou de cercles imprimds dvoquant des
yeux. Le d6cor de pastilles au repouss6, dispos6es en
double rang6e plac6e sous le rebord, ne s'associe
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presque jamais avec les cordons ou nervures (un seul
cas recens6, en Armorique). L'ornementation pointill6e,
destin6e i souligner les cordons en les bordant ou rem-
plaqant ces derniers, n'est repr6sent6e jusqu'i pr6sent
que sur des vases issus de s6pultures, ce qui prouve
que la repr6sentativit6 des sites 6tudi6s est encore par-
tielle, ou correspond d une fourchette chronologique
assez large. Enfin, d'autres 6l6ments plastiques sont
connus : boutons coniques ou aplatis, toujours proches
du rebord.

Les 6l6ments de pr6hension consistent en mame-
lons perfor6s horizontalement, anses tubulaires verti-
cales, languettes perc6es verticalement ou imperfo-
r6es, anses en ruban A ansellement median (pour les
r6cipients de gros module). lls sont souvent dispos6s
de lagon binaire, toujours dans la partie sup6rieure du
vase ou sur son grand diamdtre. lls se combinent au
ddcor plastique, certaines anses 6tant renforcdes par
des amorces de cordons. Les pAtes sont tines et ser-
r6es, liss6es, bien ou trds bien cuites, de teinte externe
g6n6ralement claire et interne fonc6e. A Ligueil ,
l'aspect et la technique de la poterie du groupe de
Chambon sont les mOmes que dans le Cardial et, dans
certains cas, la distinction est impossible sur de simples
lessons hors stratigraphie.

L'origine et les alfinit6s de ce style cdramique ont
6te deja largement disculdes. Pour certains (G. Bait-
loud, J. Roussot-Larroque, J. Vaquer, A. Villes), ils vont
essentiellement vers le sud : "Epicardial" aquitain et lan-
guedocien, groupe ib6rique de Molinot, phase an-
cienne du groupe de Montbolo. Pour d'autres (C. Con-
stantin, L. Manolakakis, Y. Lanchon), le groupe de
Chambon serait un "facids sud du groupe de Cerny',,
comme "ultime 6cho du Ndolithique danubien".

Nous rappellerons quatre laits avant d'engager la dis-
cussion :

- I'absence de plats d pain dans le groupe de Cham-
bon, notamment i Ligueil. C'est lir un indice non n6-
gligeable d'ant6riorit6 par rapport au Ndotithique moyen
2 et meme au groupe de Cerny, oi il abonde. L,origine
du disque en terre cuite dans la culture orientale de Mi-
chelsberg ou dans le Chass6en, prolessde initiatement
(Nougier 1953; Bailloud 1964) n'est plus recevabte au-
jourd'hui. Sur le site de Foss6 (Loir-et-Cher), te ptat A
pain n' est associ6 qu'A des 6t6ments de style Augy et
Cerny (Despri6e 1974, 1992 et 1985; Vii les 1984).
Mdme s'il n'existe pas dans le midi, il serait surprenant
que le disque en terre cuite ait 6t6 ignor6 du groupe de
Chambon pour d'autres raisons que d'ordre chronologi-
que ;

- l'exclusion gdographique r6ciproque des styles de
Chambon et de Cerny : exception faite du Cerny "type
Jersey", repr6sentd par un tesson dragud en Loire A
Fondettes ( lndre-et-Loire), les cordons incurv6s ne
sont pas connus lA ou s'6panouissent ensemble les im-
pressions et les pastilles au repouss6, les uns occupanl
l'ouest et le sud-ouest du Bassin parisien (et au-deli),
les autres sa moiti6 orientale;

- le manque de nettet6 du groupe d'Augy (ASp). Le

mobilier fourni par les deux sites 6ponymes est en effet
assez rdduit et fut mis au jour dans des conditions ne
garantissant pas son homog6n6it6 (Carre 1986). Une
bonne part de ses 6l6ments se retrouvent aussi bien
dans le VSG que dans le Cerny. L'essentiel de la typo-
logie ASP se limite a I'association des cordons et des
pastilles au repouss6 dans un m6me ensemble (mais
non sur les m0mes vases). Avec les sites publi6s aprds
la crdation du groupe par G. Bailloud (1964), notam-
ment en Anjou (Les Afleuds, Saint-BemyJa-Varenne :
Gruet 1986 a et b) et en Normandie (L6ry : Verron
1976; Constantin 1985), la typologie de I'ASP est de-
venue plus complexe, se ditf6renciant en outre plus
malde celles des groupes de VSG et Cemy;

- enlin, la diffusion des traits ornementaux apparem-
ment les plus 6l6mentaires de I'ASP (cordons lisses
rectilignes, pastilles au repouss6, rebords dpaissis ou
renforcds) ddborde largement celle du Cerny (type Jer-
sey except6) et du groupe de Chambon (mdme si l'on
admet I'extension de celui-ci jusgu'en Saintonge).

Admettre I'Augy pour une synthdse tardive et ex-
pansionniste des groupes de Cerny et de VSG cadre-
rait fort mal avec la chronologie du Chassden. Par con-
s6quent, I'ant6riorit6 de I'ASP sur le Cemy et une partie
au moins du groupe de Chambon, mais aussisa con-
temporan6it6 au moins panielle avec le complexe VSG-
Blicquy, sont une n6cessit6 logique dillicilement con-
tournable.

Dans celte logique, les 6l6ments de stratigraphie
observds i Ligueil ne sont pas indiff6rents. L'ASP doit
trouver sa place entre le Cardial et le Chambon - si le se-
cond ne succede pas directement au premier - ou
s'int6grer dans le complexe culturel auquef ils appar-
tiennent lous les deux.

Rappelons ici les termes du d6bat sur les influences
mdridionales. L'origine septentrionale ou "ruban6e" de
I'ASP repose, selon tous ses partisans, sur sa d6riva-
tion i partir du groupe de VSG, dont le caractdre "ruba-
n6" est lui-m6me d6duit exclusivement de son ascen-
dance RRBP (Constantin 1985). Quant I I'origine
ruban6e du groupe de Cerny, elle est fond6e, en
bonne logique, sur le fait qu'iltrouve ses racines dans le
VSG. L'absence de caracteres R0ssen dans ta c6rami-
que Cerny a fourni, I I'origine, I'argument favorable i la
"prdsence de traditions ruban6es importantes dans les
formes et le d6cor de la poterie" (Bailloud 1964: 69).
Cette tradition a 6td depuis lors rattachde au seul
groupe de VSG, initialement non diff6renci6 du RRBP
(constantin 1985 et 1986).

La discussion porte donc, en d6finitive, sur les
seules origines du groupe de Vil leneuve-Saint-
Germain. Hormis les maisons i cinq rang6es de po-
teaux, dont il exisle une variante originale dans le com-
plexe VSG-Blicquy, il n'y a pas beaucoup de points
communs entre ce dernier et le Ruban6 au sens stricl.
Les parent6s gu'il entretient avec le BRBP n'y chan-
gent rien, car elles correspondent prdcis6ment A ce
qu'il a de plus 6tranger au Ruban6 vrai, tel qu'il est re-
pr6sent6, par exemple, sur les sites rdcemment mis au
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jour dans I'est du Bassin parisien (vall6e moyenne de la
Marne).

On rappellera enfin que la n6gation de toute compo-
sante m6ridionale dans le style cdramique Augy et
Cerny (et plus particulidrement dans son amalgame 16-
cent appeld "Cerny sud") signifie un profond retard de
la n6olithisation des 169ions comprises entre la Seine et
la Loire, par rapport au reste de I'Europe occidentale, le
Ruban6 r6cent 6tant peu repr6sent6 au sud-ouest de la
Seine. Le sch6ma 6volutif retenu suppose en effet une
expansion progressive vers I'ouest, i partir de la coloni-
sation ruban6e ( soi-disant "Ruban6 Moyen Champe-
nois" et RRBP), du groupe de VSG puis de ceux d'ASP
et Cerny (Constantin 1985; Manolakakis 1985; Lanchon
1985). Or ceci est en contradiction avec I'id6e - retenue
par les tenants de ce sch6ma eux-m6mes - qu'une in-
fluence "cardiale" s'est exerc6e sur le Ndolithique sep-
tentrional, "c'est-a-dire au moins dans le groupe de Vil-
leneuve-Saint-Germain, si ce n'est dans le Ruban6
R6cent du Bassin parisien" (Manolakakis 1985: 93).
Une telle influence suppose en effet une implantation
d'affinitd m6ridionale g6ographiquement proche du
RRBP et du Ruban6 moyen et r6cent de Champagne.
C'est pr6cis6ment ce que les d6couvertes de Touraine
(Ligueil) et Anjou (Les Alleuds) viennent de confirmer.

Ges dernidres viennent donc simplif ier le d6bat.
Elles n'otent pas, en elles-memes, tout cr6dit i la th6o-
rie d'une origine orientale directe puis indirecte des cul-
tures du N6olithique ancien el moyen 1 du Bassin pari-
sien. Mais ce cr6dit voudrait que non seulement ces
groupes poss6dassent une forte originalit6 par rapport
au Ruban6 "vrai" et d ce qui lui succdde (Grossgartach
ou Hinkelstein, R6ssen, Epir6ssen, Michelsberg), ce
qui est vrai, mais encore lussent inddpendants de toute
autre influence. ll s'agirait alors de facids r6sultant de la
mulation radicale de la culture materielle des soci6t6s
d'origine orientale, confront6es i des contextes 6colo-
giques nouveaux et i des populations autochtones
m6solithiques importantes. Or nous avons vu que loin
de trouver des termes de comparaison convaincants
dans le nord-est de la France et au-deli, les 6l6ments
les plus originaux de la cdramique et m6me du lithique
et de la parure RRBP et VSG se rapprochaient du Car-
dial et de I'Epicardial avec nettet6. Tout ph6nomdne de
simple convergence semble ddsormais d'autant moins
vraisemblable que le Cardial s'avdre g6ographiquement
tout proche. llvaut mieux reconnaitre au rnoins le RRBP
pour une culture "bAtarde", rdsultant du contact du Ru-
ban6 avec un N6olithique tout a fait difi6rent.

Nous rattacherions alors volontiers le groupe d'ASP
au Cardial du nord-ouest, tout comme le groupe de
VSG, duquel - nous I'avons vu plus haut - il est difficile-
ment s6parable. ll est en eflet symptomatique que li oil
le d6cor imprim6 i la coquille basculante est pr6sent, le
motif de cordons et les pastilles au repouss6 abondent :
Marcilly-Villerable (Loir-et-Cher), Les Alleuds (Maine-et-
Loire), Ligueil  ( lndre-et-Loire). MOme i 16ry (Eure),
aulre site occidental, le d6cor pivotant (au peigne ou i la
coquille?) est associ6 aux ornementations plastiques
(Verron 1976; Constantin 1985). Autre argument : sur

le site de Marcilly-Villerable, une large partie du mat6riel
provient de ramassages, mais la fosse fouill6e aux
"Grand Marais" (Villerable), rnontre I'association des d6-
cors plastiques de type Augy avec ceux de style Lim-
bourg (Bailloud et Cordier 1987). On pourrait, certes,
faire de cet ensemble un repr6sentant du VSG, c'est i
dire une sorte de synthdtotype ayant assimil6 d6cor en
"ardte de poisson" et motifs plastiques, mais on ne peut
exclure non plus que la c6ramique du Limbourg soit ici
dans la m6me position par rapport i I'Augy que plus au
nord par rapport au Ruban6 et au RRBP. Cette int6res-
sante d6couverte, malheureusement encore trop iso-
l6e, pousse i renforcer les liens entre ASP et VSG, car
mdme en admettant qu'ici l'ornementation en "aretes
de poisson" est seulement ddriv6e du Limbourg, c'est
A supposer une fusion r6cente entre les deux groupes,
et ceci dans une zone m6ridionale par rapport A I'aire de
r6partition du Limbourg et d'oit le RRBP lui-m6me
semble fort absent. On note encore la prdsence dans la
fosse des "Grands Marais" , accompagnant les mor-
ceaux d'anneaux plats en schiste, d'un fragment de bra-
celet rainur6 en c6ramique. Cet 6l6ment est notoire-
ment rep6r6 comme preuve de relations au moins
"g6n6tiques" entre le RRBP, le Ruband d'Alsace et le
groupe de VSG (Constantin 1985). Nous y voyons
quant i nous un indice de plus de la contemporan6it6
entre ces diff6rents faci6s.

ll existe donc des arguments pour vieillir quelque
peu le style ornementald'ASP, ce qui ne fait que contri-
buer A rendre sa distinction plus difficile par rapport au
VSG, surtout dans la partie sud du bassin de Paris. La
pidce la plus proche, typologiquement et g6ographi-
quement, appartient au Ruban6 r6cent d'affinit6 alsa-
cienne de Juvigny (Marne).

On s'attardera, pourfinir, aux parent6s et diff6rences
entre la c6ramique ASP et celle de Chambon. Le r6per-
toire des formes esl le m€me, mais celui disponible
pour I'ASP est encore incompldtement connu. Cham-
bon est plus proche du Cerny que du VSG, par la pr6-
sence de jattes et de bols hdmisph6riques A prises dia-
m6tralement oppos6es, perc6es verticalement. Seul, le
style des cordons et nervures diffdre par rapport i
I'Augy : dans le Chambon, ils sont franchement incur-
v6s vers le haut ou vers le bas, partant le plus souvent
de la base des anses, jamais en v6rilable V. Dans I'autre
groupe, ils sont plus massifs et renforcent parfois les
bords. Mais les cordons orthogonaux sont connus dans
les deux ensembles (vase de Lubl6, en Indre-et-Loire)'
i moins que les ensembles de Bourgogne (Granges,
Charigny, Marcilly-sur-Tille, en C6te-d'Or, Champlay,
Vinneuf, dans l'Yonne) ne soient simplement cardiaux
ou dpicardiaux, comme la cdramique et les fldches non
ruban6es de Lazicourt (Marne). Enfin, I'ASP connait
des pincemenls, des impressions rondes, des coups
d'ongle et des bords encoch6s qu'ignore le Chambon-
Ligueil. On notera que dans les deux groupes, pastilles
au repouss6 el cordons ne ligurent jamais ensemble
sur un mdme vase, preuve suppl6mentaire d'une syn-
taxe ddcorative en partie commune. ll existe d'ailleurs
dans I'est quelques cordons massifs et incurv6s : Saint-
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Mor6 (Yonne) et Fontaine-Mdcon (Aube). En outre, les
pastilles sont absentes du petit lot d'Augy (Carre 1986),
dont on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un mat6riel
VSG.

Pour r6sumer, le groupe de Chambon ne se diff6-
rencie de celui d'Augy - teldu moins que celui-cifut ini-
tialement defini - que par le dessin des cordons et
I'absence de traits ornementaux sp6cifiques au VSG.
Par contre, les points communs sont assez nombreux
pour que l'on puisse envisager une contemporandit6 -
au moins partielle - entre ASP et Chambon-Ligueil. Les
parent6s de ce dernier avec le Cerny placeraient son
apparition post6rieurement A celle de I'Augy. Autrement
dit, tant au plan g6ographique que typologique, le
groupe de Chambon constiluerait un interm6diaire
entre I'ASP et le Cerny. En fait, on ne saurait non plus
exclure un d6veloppement relativement autonome du
Cerny, dans I'esl du Bassin parisien, i partir du VSG
local, et paralldlement i celuidu Chambon-Ligueit i par-
tir du Cardial (ou Cardial-VSG) de I'ouest. Signalons
dans l'abri de Bellefonds I'existence de nervures, dans
la c6ramique du niveau cardial, en particulier de petits ar-
ceaux en "moustaches" partant de la base d'une anse
(Patte 1971; Joussaume 19S1).

Ceci dit, le groupe d'ASP - entit6 typotogique tou-
jours mal connue en ensemble clos important - nous
semble pouvoir 6tre int6gr6 plus pr6cis6ment dans la
phase r6cente du groupe de Villeneuve-Saint-Germain.
Comme ce dernier nous parait pour le moment difficile i
s6parer du Cardial du nord-ouest (cf. ci-dessus), I'ASp
pourrait en fait ne refldter, sous des aspects assez di-
versifi6s entre la Loire et la Seine, que le d6veloppe-
ment ultime et sans doute relativement aulonome du
N6olithique ancien d'affinit6 m6ridionale, cens6 occu-
per une large partie du Bassin parisien et dont les d6-
cors A la coquille pivotante, tous situ6s sur un nombre
non n6gligable de tessons de m6mes sites, t6moigne-
raient d'une phase initiale ou du moins plus ancienne.
On notera, i ce propos, la pr6sence i Marcilly-Villerable
d'un fragment de cordon orthogonal incis6, son ab-
sence en dehors du midi ayant 6t6 cit6e i I'encontre
d'influences cardiales vers le nord (Constantin 1995).
Par ailleurs, ce m6me site comporte, comme aux Al-
leuds, A'Ligueil, Sonchamp, Saclas ou passy, plusieurs
fragments de cordons i motifs en V et horizontalcombi-
n6s.

On suppose donc iciune 6volution analogue du Car-
dial sud et du N6olithique ancien septentrional non ru-
ban6. Les cordons, nervures et pastilles du Bassin pari-
s ien rep16sentera ient  l '6quiva lent  des d6cors
plastiques (cordons et pastilles appliqu6s) qui semblent
prendre de l'importance avec l'6volution du N6olithique
ancien m6ridional. Or cette analogie semble respecter
elle-mdme certaines constantes gdographiques. Ainsi,
les motifs incurv6s sont plus frdquents i I'ouest (d6cors
des groupes de Chambon, de Molinot, de Montbolo an-
cien, motifs en guirlandes du "Fagien") qu'i I'est (cor-
dons orthogonaux du Cardial moyen et r6cent de pro-
vence et des d6couvertes du nord-est: Champlay et
Vinneuf dans l'Yonne, Granges et Marcilly-sur-Tille, en

COte d'Or, Lazicourt, dans la Marne. En Touraine et
Poitou, la naissance du groupe de Chambon i partir
d'un Cardial 6volu6 s'effectuerait donc d'une fagon ana-
logue i celle observde pour les groupes 6picardiaux et
proto-chass6ens du midi et de la Pdninsule ib6rique.
C'est ce qui nous pousse i maintenir notre hypothCse
d'une culture i part entidre, ayant influenc6 le groupe
de Cerny ou proc6dant d'origines assez communes et
dtroites pour entretenir ensuite des rapports avec lui
(Vil les 1984 et 1987a; Prudhomme et Vil les 1989).
Avant meme la fin du Ndolithique moyen 1, c'est-A-dire
ant6rieurement aux premidres influences chass6ennes
v6ritables, cet ensemble encore insuffisamment connu
est probablement li6 au d6veloppement des styles de
Carn et des Cous (L'Helgouach 1971 et 1976; Burnez
1971 et 1976), dont il pr6figure certains traits (poterie
lisse, formes non anguleuses, systdmes de pr€hension
en arceaux ou en bobines verticales), de mdme que
I'Epicardiald6bouche sur le style de Montbolo (Guilaine
1974) el que ce dernier ne semble pas indiff6rent i
l'6mergence du premier N6olithique moyen armoricain.
Cette progression d'un cycle culturet de type m6ridional
vers le N6olithique moyen dans la plus grande partie du
Bassin parisien et sur ses marges sud pourrait expliquer
ce "substrat commun" 6voqu6 par J. Roussot-Larroque
d propos du groupe de Roquefort, substrat "i partir du-
quel 6volueraient, en se diff6renciant, les groupes cul-
turels de la ldre moili6 du lVdme mitl6naire" (Roussot-
Larroque 1986: 184). D'autre part, I'extension consid6-
rable du Chass6en dans presque toute la moiti6 ouest
et le centre de la France trouverail li, par de solides an-
tdc6dents, une explication moins providentielle que
dans l'apport massif de population 6voqu6 par G. Bait-
loud (1964-74), comme nous l'avons d6ji sugg6r6
(Villes 1987b).

L'hypothdse d'une ascendance cardiale des
groupes de Chambon et d'ASP est plus difficite A sou-
tenir pour I'industrie lithique que pour la c6ramique, en
I'absence d'un mat6riel suffisant. On se contentera de
noter qu'il existe quelques prismatiques dans le com-
plexe VSG-Blicquy et que le rapprochement le ptus ais6
s'effectue avec le Montmorencien. L'hypothdse de la
gendse des armatures "danubiennes" i  part ir des
pointes de Sonchamp s'applique parfaitement i ceiles
du groupe de VSG-Blicquy, parfaitement identiques, el
ceci d'autant plus volontiers que I'on peut ici se passer
de I'interm6diaire RRBP, les styles c6ramiques plaidant
directement en faveur d'une parent6 avec le midi, qui
offre, on I'a vu, les seuls paralldles convaincants pour
l'6volution des industries du Mdsolithique r6cent et tar-
dif septentrional.

De rares pointes de Sonchamp ou d'un type proche
figurent en contexte VSG ou ASP : fosse des "Grand
Marais" A Villerable (Bailloud et Cordier 1987: fig. 4, 6),
ramassages des "Marais" (ibid.: tig. 17, 19), site de Mar-
tizay, "Saint-Romain" (lndre-et-Loire : Villes 1984). Les
fldches lranchantes livr6es par les sites Augy susrnen-
tionn6s, dans lesquels la technique du microburin est
fr6quemment attest6e, sont trap6zoidales ou triangu-
laires i retouche abrupte. On notera cependant que le



Josianne SCHOENSTEIN et Alain VILLES, Du Cardialau nord de la Loire? 279

site de la "Butte Rouge" i Sonchamp (Yvelines) et celui
d'Augy possddent la meme fldche tranchante A re-
touche dorsale plate et inverse oblique (Tarrete et De-
gros 1984), qui peut lort bien 6tre une survivance de
I'armature du ChAtelet (ou de la lldche de Montclus). De
tels objets existent aussi dans le Cerny (Constantin
1 e85) .

Pour clore cette discussion, on ne peut que d6plo-
rer le manque de datations C 14, la typologie restant li-
vr6e i elle-mdme. Les seules dates disponibles corres-
pondent i des sites attribuds a I'ASP (Sonchamp, Les
Alleuds et Saint-Remy-la-Varenne) et paraissent toutes
trop r6centes. Elles sont consid6r6es comme vraisem-
blablement peu significatives : respeclivement 2990,
3580 et 3040 8.C., ce qui nous place, en calibration,
entre la seconde moiti6 du lVdme et la fin du llldme mil-
16naire av. J.C., soit au N6olithique moyen ll, et en tous
cas postdrieurement au Cerny, c'est-i-dire en d6sac-
cord complet avec les donn6es typologiques. En fonc-
tion des paralldles culturels propos6s pour la c6ramique
du groupe de Chambon avec les ensembles m6ridio-
naux, nous avons situ6 cette culture dans la premidre
moiti6 du Vdme mill6naire (en dates calibr6es), soit en
contemporan6itd avec la fin du RRBP et du VSG et le
d6but du Cerny (Prudhomme et Villes 1989). Cette ap-
pr6ciation est soumise au verdict des recherches i
venir.

Conclus ions
ll fut une 6poque o0 l'essentiel du N6olithique an-

cien du Bassin parisien 6tait connu seulement dans I'est
et le centre de cette r6gion. L'apparition du nouveau
mode de vie d6pendant principalement de facteurs ex-
t6rieurs (apport des espdces v6g6tales et de la plupart
des espdces animales domestiquees), il est normalque
la civilisation des premiers agriculteurs de France sep-
tentrionale soit longtemps apparue comme le prolonge-
ment tardif et quelque peu d6natur6 du N6olithique an-
cien gdographiquement le plus proche : le Ruband
rh6nan (Bailloud 1964, 1971; Constantin 1985). Ce fai-
sant, le vaste secteur compris entre d'une part cette
zone de diffusion extreme du courant oriental et d'autre
part I'aire de r6partition de la civilisation m6ridionale A c6-
ramique imprim6e est rest6 longtemps vide de re-
cherches et pauvre en d6couvertes fortuites. Ce "no
man's land" a 6td consid6r6 comme n6olithis6 tardive-
ment par des groupes humains ayant essaimd i partir
des loyers d'implantation septentrionaux et m6ridio-
naux les plus rdcents du N6olithique ancien, voire plus
tard encore (par ex. I'Aquitaine, selon M. C. Cauvin),
c'est-A-dire pas avant le d6but du Ndolithique moyen,
en tout 6tat de cause. On envisageait donc une ultime
phase d'adaptation, en retard de deux i trois mill6naires
sur I'apparition du N6olithique en Europe centrale et
sud-orientale.

Les recherches des vingt dernidres ann6es n'ont pu
d6montrer que - d'o[r qu'ils viennent - les colons suppo-
s6s aient rencontre, entre la Loire et le Roussillon, des
conditions naturelles susceptibles de les arr6ter dans

leur progression . MOme les zones de relative altitude
se sont r6v6l6es investies relativemenl t6t, d'aprOs les
recherches men6es dans le Jura et les Alpes du nord
(Pdtrequin 1976; Bintz et alii1988). Dans la zone inter-
m6diaire entre les grands courants du N6olithique an-
cien septentrional et m6ridional, aucune culture du
M6solithique, m6me tardif, n'a 6td reconnue comme
suffisamment dominante ou dynamique pour faire ob-
stacle i la progression des premiers paysans. La fin des
derniers chasseurs parait si insaisissable, dans nos 16-
gions temp6r6es, que l'on n'a gudre envisag6 que la
disparition brutale de cette culture au contact du N6oli-
thique ou sa longue survivance, sans alt6ration d6ci-
sive, dans des r6gions vides d'agriculteurs, jusqu'i la
conqu6te de nouveaux biotopes au N6olithique
moyen. L'hypothdse que le M6solithique ait pu, au
nord du Massif central, s'orienter lui-m6me vers le N6oli-
thique par contrecoup lointain des innovations
d'Europe cenlrale ou du Proche-Orient n'a effleur6
presque personne. C'est seulement dans le midi que le
passage progressif de la pr6dation exclusive i la pro-
duction dominante des moyens de subsistance a 6t6
d'abord envisag6, par influence plus ou moins directe
des agriculteurs de l'est m6diterran6en (Escalon de
Fonton 1971;Courtin 1974). Un sch6ma analogue 6tait
d'ailleurs appliqud aux groupes humains de I'arri0re-
pays n6olithique, soumis A des conditions 6cologiques
plus rudes et donc suppos6s acquis plus lardivement
au nouveau mode de vie, par suite de contacts avec la
zone cOtidre ou d'immigrations tardives i partir de celle-
ci. Le N6olithique a donc 6t6 consid6r6 comme parve-
nu tardivement et indirectenlenl dans la zone comprise
entre la conqudte de l'ouest par le Ruban6 et celle de la
zone de I'olivier, occup6e par le Cardial.

Depuis plusieurs ann6es, quelques donn6es per-
mettent de renouveler en partie le d6bat. L'anciennet6
du N6olithique frangais est plus fermement d6montr6e,
tant dans le nord-est que dans le midi, ou I'existence si-
multan6e de I'agriculture, de l'6levage et de la c6rami-
que est de plus en plus frdquemment attestee par le C
14 dds le milieu du Vdme et jusque dans le Vldme mill6-
naire (Roussot-Larroque et Th6venin 1984). La pro-
gression du Ruban6 vers I 'ouest a 6td reconnue
comme trds rapide, sinon loudroyante (Cahen et Gilot
1983), et sa phase la plus ancienne livre depuis peu
quelques vestiges jusque dans la vallde du Rhin. S'il
subsiste un 6cart chronologique substantiel entre le
N6olithique ancien d'Alsace et le plus vieux N6olithique
m6ridional (un mill6naire environ), la fourchette se rdtr6-
cit entre Ruban6 et Cardial , la contemporan6it6 parais-
sant ddsormais dtablie entre la phase moyenne du pre-
mier et une phase r6cente du second (Voruz 1987).

ll serait dds lors lort surprenant qu'entre la Seine et la
Garonne le N6olithique n'ail pu s'installer avant le d6but
de sa phase moyenne et qu'i l'ouest, le ph6nom0ne
m6galithique, d6montr6 depuis longtemps si pr6coce
(d6but du lVdme milldnaire : L'Helgouach 1971), n'ait
6t6 pr6par6 par rien d'autre que l'extinction tardive du
M6solithique c6tier. Enlin, dans l'arridre pays n6olithi-
que mdridional, l'dvolution de I'industrie lithique corres-



Josianne SCHOENSTEIN et Alain VILLES. Du Cardial au nord de la Loire? 280

pond d une n6olithisation progressive mais pr6coce
("cycle roucadourien" de J. Roussot-Larroque), ind6-
pendamment de la diffusion du Cardial, sous I'effet de
facteurs encore malconnus, mais parmi lesquels la n6-
cessit6 d'une adaptation i un milieu ingrat a pu jouer un
16le plutdt stimulant qu'arri6rant.

Des intermddiaires sont donc bel et bien pr6sents,
entre le nord et le sud de la France, dds le Vdme mill6-
naire, sans que I'on doive faire appel i une diffusion
lointaine, par la seule immigration de peuples n6olithi-
ques, du nouveau mode de vie. Les r6centes d6cou-
vertes en Velay et dans l'Arddche vont dans le mdme
sens et ddmontrent que le Cardial ne s'est pas canton-
n6 i la zone de I'olivier (Daugas 1986; Beeching 1986).

En rdalit6, les r6centes decouvertes r6alis6es dans
la zone atlantique (Mddoc, Charente, Anjou, seuil du
Poitou, Vend6e) et dans le sud-ouest du Bassin pari-
sien (Touraine) r6v6lent fort opportundment, sous
forme d'6l6menls encore peu abondants il est vrai, mais
certainement prometteurs, I'existence d'une industrie li-
thique comparable i l'6quipement propre au "Proton6o-
lithique" et au Roucadourien du sud-ouest et du midi
(notamment en ce qui@ncerne les armatures g6omdtri-
ques) et cel le d'une c6ramique de type cardial.
L'appartenance du "no man's land" susdit i un N6olilhi-
gue ancien d'origine complexe et d'aspect d'ailleurs
composite, mais d'affinitds globalement mdridionales
doit donc 6tre envisag6e. Loin d'6tre anecdotiques,
ces trouvailles nous paraissent au contraire d'autant
plus symptomatiques qu'el les sont l iminaires, les
moyens ddvolus i l'6tude de cette pdriode restant de-
puis longtemps d6risoires, dans le secleur concern6.
Elles permettent en oulre de donner une identit6 sans
6quivoque i des d6couverles plus anciennes (Cardial
de I'Abri de Bellefonds, en particutier). Ces recherches
sont d'ailleurs fort ingrates. En eflet, bien des sites sont
sans doute profond6ment enfouis dans des zones
basses ou humides, comme le suggdrent les d6cou-
vertes du M6doc et de Charente. Par ailleurs, l'6rosion a
d0 affecter beaucoup de sites de plein air, comme le
monlre la stratigraphie sid6licate de Ligeuil, ne laissant
probablement, dans les labours, que des industries lithi-
ques d'aspect m6solithique, comme celles reconnues
en maints endroits de la Vend6e. On sait par ailleurs
que dans le centre et l'est du Bassin parisien lui-m6me
(ainsique plus au nord), le Ruban6 (stricto comme /ato
sensu ) ne rdgne pas sans partage, puisqu'on le trouve
accompagn6 de poteries d'un type et d'une origine radi-
calement diff6rents, celle dite du Limbourg qui, sans se
rattacher pour autant au Cardial, ne trouve de paralldles
acceptables que dans le domaine m6ridional. La m6me
remarque vaut pour le style c6ramique de La Hoguette
(Jeunesse 1987 ), encore peu attest6, mais largement
diffus6 et sans doute ant6rieur au Ruban6 r6cent.

S'ilfaut admettre que I'expansion ruban6e connait i
la fois une concurrence dans sa zone occidentale et
une limite g6ographique moins diffuse vers I'ouest, les
premiers sites i c6ramique imprim6e i la coquille bascu-
lante mis au jour en Touraine, Poitou et Anjou doivent
6tre consid6r6s comme repr6sentatifs du N6olithique

ancien de la moitid ouest de la France, o0 le Ruban6
proprement dit se rnontre tous comptes faits si 6vanes-
cent. L'6bauche de recherches sur cette p6riode en
Champagne apporte un 6l6ment de confirmation i
cette thdse. Le Ruband r6cent s'y avdre, en effet, dans
la moyenne vallee de la Marne, tout a fait different du
"Ruban6 r6cent du Bassin parisien". Ses affinit6s avec
le groupe alsacien, confirm6es par les d6couvertes un
peu plus orientales du Perthois, affaiblissent le rnoddle
de la p6riph6risation, une distance trOs laible s6parant
les sites marnais des habitats de la vall6e moyenne de
l'Aisne. Les uns et les autres sont d'ailleurs en partie
contemporains, si I'on en juge par la pr6sence d'une c6-
ramique du Limbourg rigoureusernenl klentique sur les
sites de Juvigny el de Cuiry-lds-Chaudardes. En outre,
la possibilit6 th6orique de contacts entre Cardial r6cent
et Ruban6 moyen trouve une amorce de confirmatbn
avec les d6couvertes de Larzicourt (Penhois), o0 les
deux styles cdramiques se c6toient dans un m€me ha-
bitat. Enfin, I'association de plus en plus fr6quente des
pointes de Sonchamp avec de la poterie, de type
d'ailleurs. non ruband, pose en termes nouveaux la
question des origines et du statut du M6solithique tar-
dif du Bassin parisien, en partiorlier dans sa zone sud.

A titre d'hypothdses de travail, nous proposons
donc de percevoir sous un angle diff6rent cerlains as-
pects du Ndolithique ancien du Bassin parisien. Si la
maison i cinq rang6es de poteaux apparait bien, dans
le RRBP et le groupe de VSG, comme un emprunt i
I'univers ruband (encore qu'elle puisse ne pas en 6tre
I'apanage exclusif), ce n'est pas sans un certain panicu-
larisme (division interne souvent diff6rente, trap6zitd
trds fr6quente). L'adoption de ce rnoddle architecturala
pu se produire plus t6t, quelque part dans le nord-est
de la France. Hormis cet 6l6ment de parent6 dont la si-
gnification culturelle est peut-etre surestimde, les carac-
tdres du Ruban6 r6cent du Bassin parisien peuvent
s'expliquer, dans ce qu'ils ont d'essentiellement 6tran-
ger au Ruban6 proprement dit, par des influences c6ra-
miques du N6olithique cardial implantd un peu plus i
l'ouest (impression pivotante, usage du peigne, motifs
orthogonaux). Mdme certaines s6pultures r6put6es ru-
ban6es prdsentent des caractOres mixtes, comme
I'abondance de perles discoides et la pr6sence de bra-
celets en pierre qui semblent prendre la place des an-
neaux en spondyle (Vert-la-Gravelle). Dans cette per-
spective, il faudrait restreindre la portee du terme RRBP
i la notion de "groupe de Cuiry", qui exprimerait mieux
la position interface de ce pseudo-Ruband, entre les
sphOres orientale et atlantomdditerran6enne. Enfin, le
groupe de Villeneuve-Saint-Germain, dont aucun argu-
ment d6cisif, bien au contraire, ne ddmontre qu'il
puisse succ6der au RRBP, pourrait faire figure de re-
prdsentant assez tardif de ce N6olithique ancien
d'affinit6 m6ridionale dans le Bassin parisien, avec en
particulier ses d6cors pivotants (dans certains cas sans
doute a la coquille), ses motifs plastiques et ses an-
neaux-disques en pierre ou en schiste. Sa position
gdographique, centrde sur le tiers nord-ouest de la
France, plaide dans ce sens, de m6me que ses paren-
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t6s 6troites avec le groupe belge de Blicquy, dont les si-
militudes stylistiques avec le Cardial sont encore plus
frappantes (Cahen et Roussot-Larroque 1986). ll con-
viendrait toutelois de ne pas r6duire les affinitds m6ri-
dionales du N6olithique occidentalfrangais au seul Car-
dial, comme le d6montre la prdsence des slyles
cdramiques de La Hoguette et du Limbourg, dont la plu-
part des aspects (impressions et incisions non pivo-
tantes) renvoient d'ailleurs A divers types d'impressa
non cardiale. En revanche, il est difficile de dissocier
Cardial, VSG et Groupe d'Augy-Sainte-Pallaye, ce der-
nier pouvant ne correspondre qu'i un aspect, 6levd
peut-Ctre abusivement au rang d'entit6 typologique, du
style m6ridionalde c6ramique i d6cor plastique. Enfin,
dans cette perspective, le groupe de Chambon, qui
pr6sente tant d'analogies A la lois avec I'Epicardial et les
groupes de Cerny et d'ASP, prendrait la suite directe du
Cardial, dans le sud-ouest du Bassin parisien et sur la fa-
gade atlantique, i I'instar des ensembles pr6figurant le
cycle i c6ramique lisse dans le midifrangais et la P6nin-
sule ib6rique. Cerny serait alors la version orientale de
ce mdme ensemble pr6- Chass6en et pour lequel, via le
groupe de VSG, on peut faire I'entidre 6conomie d' une
ascendance dans le Ruban6.

Nous faisons dds aujourd'hui le pari que ces hypo-
thdses pourront 6tre test6es avec succds par les re-
cherches A venir. Celles-ci manquent encore cruelle-
ment dans la moiti6 occidentale du bassin de Paris et les
pays de la Loire moyenne.

SCHOENSTEIN, Le Clos Girard-
La Chapelle Blanche St Martin,

37240 - Ligueil. France.

VILLES, 1 rue Bir Hakeim,
51000 - ChAlons - sur - Marne. France.
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parvenues au moment de la mise sous presse
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Rose-Morie ARBOGAST et Christion JEUNESSE

ENSISH EIM''RATFE LD'';
AUELQUES DCNNEES SUR LA CHASSE ET L'ELEVAGE
AU NECLITHIQUE RUBANE EN ALSACE

t .  L 'hobi tot  neol i th ique oncien
d'Ensisheim "Rotfe ld"  (Hout-Rhin)

Hlstorique des recherches
Le site d'Ensisheim "Ratfeld" a 6t6 ddcouvert en

1981 par M. et Mme Mathieu lors d'une prospection de
surface. La mOme ann6e, une fouille de contrOle aboutit
i la d6couverte de deux fosses de l'6tape ancienne de
la C6ramique Lin6aire (Mathieu 1983) ainsi que d'une
structure appartenanl au premier Age du Fer. Les
fosses ruban6es livrent un mat6riel c6ramique abon-
dant, de l'outillage lithique, ainsi qu'un mat6riel osseux
(outillage et ddchets domestiques) dans un 6tat de con-
servation tout A fait remarquable (Fig.2).

Le site 6tant localisd dans un secteur particuliere-

Locallsatlon (Fig.1)
Le site du "Ratfeld" se trouve i environ 2 km au sud-

est de I'agglomdration d'Ensisheim, elle-m6me situ6e d
une dizaine de kilomdtres au nord de Mulhouse. ll est
implant6 sur le rebord occidental d'une terrasse de
l@ss, A 223 mCtres d'altitude. Le cours d'eau le plus
proche est l'lll, qui coule i 850 mdtres A l'ouest du site,
ce qui bien sOr parait trds important eu 6gard aux rela-
tions habituellement observ6es entre les habitats de la
C6ramique Lin6aire et le r6seau hydrographique. En
fait, I'examen d'une carte ancienne montrant I'aire

Fig. 1: Le site d'Ensisheim "Hatfeld" dans le cadre de la
Cdramique Lindaire de la partie mdridionale de Ia plaine
du Rhin supdrieur.

ment afiea6 par les labours profonds, la DF
rection des Antiquit6s P16historiques
d'Alsace entreprend en 1987 un "son-
dage" de 2500 m2 en d6capage extensif
afin d'dvaluer I'ampleur des d6gAts agri-
coles et en mdme temps de pr6ciser les dif-
f6rentes 6tapes de I'occupation. Cette
intervenlion permet de d6montrer que
l'implantation n6olithique ancien couvre
toutes les 6tapes de la C6ramique Lindaire
de Haute-Alsace, de conlirmer l'existence
d'une occupalion au premier Age du Fer, et
enfin de metire en 6vidence la pr6sence
de vestiges du Ndolithique moyen (culture
de Roessen), du Ndolithique final et du
Bronze linal.

Le site de "Ratleld" est l'un des trois
sites ruban6s localis6s par G. Mathieu sur le
ban de la commune d'Ensisheim. ll est im-
portant de ne pas le confondre avec le site
des "Octrois", rendu c6ldbre par la ddcou-
verte r6cente d'une n6cropole rubande
trds riche en parures de coquillages (Gallay
et Mathieu 1988), mais qui a livr6 6gale-
ment des vestiges d'un important habitat
(Schweitzer 1978).
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Fig. 2: Ensisheim "Ratfeld". Mobilier ddcouvert par G. Mathieu en
1981 (1 A 4 d'aprds Mauvilly 1987; 5 et 6 d'apres Mathieu 1953).
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d'extension des inondations de l ' l l l  i  la f in du XVll le
sidcle, ainsi que l'6tude topographique et g6ologique
des abords du site, permettent de ddmontrer que celui-
ci est implant6 en rebord imm6diat de la zone de divaga-
tion hobcene de l'lll. Des sondages ont d'ailleurs mon-
tr6 que la limite occidentale du site se conlond av€c le
trac6 d'un pal6o-chenal dont la formation est ant6rieure
i I'occupation Bronze final. La pr6sence d'eau de sur-
face i proximit6 imm6diate de I'habitat ruban6 peut par
cons6quent 6tre consid6r6e comme tout A fait pro-
bable.

L'habitat de la C6ramique Lin6aire se d6veloppe sur
toute la surface d6cap6e en 1987; cependant, les
fouilles et la prospection de G. Mathieu indiquent une
extension minimale d'environ un hectare et demi.

L'occupation rubande
Ainsi qu'on l'a d6jA mentionn6, la fouille de G. Ma-

thieu, r6alis6e en 1981, a l ivr6 deux fosses de l '6tape
ancienne. Parmi les 77 structures dat6es mises au jour
en 1987, 42 appartiennent i la culture i Cdramique Li-
ndaire. Parmielles se distinguent une tombe d'accroupi
qui a livr6 un magnifique exemplaire de spondyle fendu
(Fig. 3), ainsi que quatre fentes assimilables aux
"Schli tzgruben" des auteurs de langue al lemande. Le
reste se compose de structures type "fosses de con-
struction lat6rales" ainsi que de petites fosses - de
forme souvent ovalaire d ronde - de fonction inconnue.
En dehors de quelques trous de poteaux isol6s, les
fondations de maisons n'ont pu 6tre observ6es; il ne
nous est par cons6quent pas possible de raisonner sur
les relations fosses/maisons.

Les mobiliers c6ramiques des fosses se r6partissent
sur I 'ensemble de la s6quence l in6aire de Haute-
Alsace. Suivant la p6riodisation grossidre que nous
conserverons tant que l'6tude d6tail16e des inventaires
ne sera pas disponible, on peut dire que les 6tapes an-
cienne, moyenne, rdcente et finale (ll, lll, lV et V dans la
p6riodisation classique de I 'Al lemagne occidentale)
sont repr6sent6es i Ensisheim "Ratfeld". En outre, la
prudence nous incite pour le moment i  6viter
d'employer la distinction Ruban6 r6cent/Ruban6 final et
donc d regrouper l'ensemble des fosses appartenant a
cet horizon sous la d6nomination de Ruban6 r6cent (l).

Les fosses ont 6t6 class6es en six cat6gories chro-
nologiques diff6rentes, dont voici le d6tail :

1. Ruband ancien
2. Ruban6 moyen
3. Ruban6 ancien/moyen
4. Ruband r6cent
5. Ruband moyen/r6cent
6. Ruban6 ind6termin6

10 fosses
9 fosses
8 fosses
9 fosses
1 fosse
5losses

Fig. 3: Ensisheim "Batfeld".
ddcouverte en 1987 dans
I'habitat.

Valve de spondyle fendue
une tombe isol6e dans

Les cat6gories 3 et 5 correspondent soit A des
fosses non homogdnes caract6ris6es par le m6lange
de tessons appartenant d deux 6tapes distinctes, soit d
des ensembles de "transition" entre deux 6tapes.

Enfin, rappelons que les deux fosses fouil16es par
G. Mathieu viennent s'ajouter aux 10 fosses du Ruban6
ancien, portant ir 12 le nombre de structures attribu6es
A l '6tape init iale, el a 44le total des fosses ruban6es
fouill6es sur le site de Ratfeld.

Le remarquable 6tat de conservation des mat6riaux
observ6 en 1981 a 6t6 confirm6 en 1987, s'appliquant
aussi bien i la faune qu'i la c6ramique. Parmi les autres
d6couvertes on signalera, pour conclure cette pr6sen-
tation sommaire, la pr6sence de quelques tessons de
c6ramique de la Hoguette ainsi que la loui l le, pour la
premidre fois dans la C6ramique Lin6aire d'Alsace, de
deux amas de d6bitage de silex.

2. Les restes osseux d'onimoux
Le site ruban6 du "Ratfeld" i Ensisheim (68) a livr6Tolal : 42 fosses



Rose-Marie ARBOGAST et Christian JEUNESSE, Ensisheim "Ratfeld';
quelques donn6es sur la chasse et l'6levage au Ndolithique Ruban6 en Alsace

un abondant mat6rielfauniquc. Environ 6600 restes os-
seux de mammifdres sauvages et domestiques,
d'oiseaux et de poissons onl 6t6 recueillis dont 2300
environ ont 6t6 d6termin6s.

- R6partition chronologique des donn6es
Les restes osseux proviennent d'une trentaine de

structures qui appartiennent A trois phases de la civilisa-
tion rubande. La distribution chronologique de ces
restes est assez d6s6quilibr6e. La phase ancienne est
document6e par prds de deux mille restes. Plus de trois
mille vestiges sont dat6s de la phase moyenne. La
phase recente est documentde par environ un millier de
tragments. Ces ensembles constituent une s6rie
d'6chantillons significatils dont l'6tude permet une ap-
proche dvolutive des diff6rents aspects des rapports
entre I'homme et le monde animal (Fig. 4).

3000 l{R

RM/RR

Fig. 4: Distribution chronologique des restes osseux.
RA = Ruband ancien; RM = Ruband moyen; RR = Ruba-
nd rdcent.

- Etat de conservation des vestiges
La surface des restes osseux est en 96ndral peu

6rod6e. Les alt6rations dues aux agents physico-
chimiques semblent r6duites. L'absence de cupules
d'6rosion caract6ristiques des milieux acides est i si-
gnaler. Cette relative bonne conservation i laquelle
s'ajoute I'absence de concr6tions calcaires, reldve de
conditions de gisement exceptionnellement favorables.
En effet, la plupart des habitats ruban6s livrent des
restes osseux trds corrod6s par I'acidit6 des terrains
lessiques. Si les facteurs d'6rosion dus A la nature du
sol ont relativement 6pargn6 les vestiges osseux de ce
site, les autres agents de destruction rencontr6s habi-
tuellement en contexte d6tritique ne I'ont pas m6nag6.
La conservation diff6rentielle, I'action des chiens ou
d'autres charognards, la fragmentation et la ddcoupe
bouchdres, la cuisson, voire la carbonisation i des fins
culinaires, condit ionnent un environnement g6n6ral
peu propice i la conservation des restes osseux. Cette
impressionnante s6rie de destructions est i l'origine

des proportions 6lev6es de restes ind6termin6s. Dans
les 6chantillons des phases ancienne et r6cente, 40 %
seulement des restes ont 6t6 d6termin6s. Pour la
phase moyenne, le taux de d6termination est inf6rieur A
30 % des restes. De ce fait l'6tude arch6ozoologique
ne concerne qu'une faible partie de l'6chantillon. Les
ddcalages qui risquent de se produire entre nos don-
ndes et l'6chantillon initialconstituent une limite impor-
tante de l'6tude.

2.1. La laune sauvage
- lmportance relative des diffdrentes espdces
La liste des espdces pr6sentes est tres diversifi6e

(Tabl.1). La faune sauvage est represent6e par une di-
zaine de laxons. Quelques restes de mollusques et de
poissons ont 6t6 pr6serv6s. Les restes d'oiseaux, peu
nombreux, ont pour la plupart 6t6 attribu6s i des ra-
paces. Les restes de mammifdres sauvages ne consti-
tuent qu'une faible partie de l'6chantillon (environ 5 %
des restes). Ceux de cerfs y pr6dominent trds nette-
ment. La chasse de I'aurochs est attest6e mais semble
peu d6velopp6e. Le chevreuil semble peu vis6 par la
chasse. La prdsence de ces diff6rentes espdces indi-
que la proximit6 et I'exploitation de biolopes d'une
grande diversit6; espaces lorestiers, 6tendues her-
be0ses, cours d'eau... (Fig.s).

- Utilisations des animaux sauvages
Dans le cas du cerf, les fragments de ramures consti-

luent une proportion importante des restes : 40 % lors
de la phase ancienne, 22 o/o lors de la phase moyenne
et 56 % lors de la phase r6cente (Fig.6). L'6tat de frag-
mentation tres avanc6 des ramures ne permet pas
d'6valuer la part des bois de ramassage et celle des bois
de massacre. Au cours de la phase r6cente I'acquisition
de cette partie semble €tre la principale motivation de la
chasse du cerf et elle vise de manidre pr6f6rentielle les
mAles adultes. La pr6sence d'une mandibule permet
d'estimer I'Age d'un individu vers 9-10 ans. Vers la fin de
I'occupation ruban6e, la recherche des bois, trds pris6s
comme matiOre premidre pour la fabrication d'outils, pa-
rait plus importante que I 'ut i l isation de la viande.
L'exploitation bouchdre de ce gibier n'a cependant pas
6t6 n6glig6e. La distribution anatomique des restes de
cerfs enregistre les effets d'une s6lection trds mar-
qu6e. Seules les parties les plus charnues soni repr6-
sent6es. A I'exception d'un frontal et d'une mandibule
les 6l6ments crAniens font compldtement d6faut. ll en
va de mdme pour les bas de pattes. Les d6pouilles de
cerfs ont selon toute vraisemblance fait I'objet d'une d6-
coupe sur les lieux de la chasse et seules les parties les
plus int6ressantes ont 6td transportees jusqu'au site.
De m6me, des aurochs tu6s i la chasse, seuls des 616-
ments de pattes et du rachis ont 6t6 ramen6s au village.
L'6chantillon des restes de castors est essentiellement
compos6 de fragments de membres et du crine.
L'absence des bas de pattes peut r6sulter de la pr6pa-

R4
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Fig. 5: tmportance retative et 1volution des proportions des restes des diffdrents animaux- NR=nombre de
restes; pg=poids des resfes; NMl=nombre minimum d'individus.
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ration des peaux. En effet, en pelleterie, ces os de taille
r6duite sont souvent laiss6s dans la fourrure. Cette utili-
sat ion hypoth6t ique,  qu i  rendra i t  compte de
I'importance de la chasse du castor, est d'autant plus
vraisemblable qu'elle est attest6e sur d'autres sites n6o-
l i thiques.

- Evolution de la chasse
D'un point de vue chronologique, I'importance rela-

tive des difl6rentes espdces chass6es, ainsi que le r6le
des activitds cyn6gdtiques, semblent 6voluer de fagon
significative. La r6partition chronologique des restes de
gibier est assez in6gale. Entre la phase ancienne et la
phase moyenne, les proportions d'animaux chass6s di-
minuent de moiti6. A la phase rdcente correspondent
les taux de restes de gibier les plus 6lev6s (Fig.7). Au
cours du Ruban6 ancien I'activit6 cyn6g6tique vise es-
sentiel lement les grands herbivores : le cerf et
l'aurochs. Au cours de la phase moyenne, la chasse de
ces deux espdces semble relay6e par celle du sanglier
et du castor. A l'6tape r6cente, le cerf semble a nou-
veau constituer le gibier le plus fr6quent. D'une ma-
ni6re g6n6rale, la chasse des grands mammifdres, la
plus int6ressante du point de vue des ressources car-
n6es, semble d6cliner entre la phase ancienne et la
phase r6cente. L'6limination d'espdces de taille plus
modeste comme le sanglier, le chevreuil et le castor,
semble au contraire s'intensifier. La recherche des ma-
tidres premidres, I'utilisation plus fr6quente de la four-
rure, la chasse d'espdces concurrentes occasionnant
d'importants d6gAts semblent repr6senter des motiva-
t ions tout aussi s6rieuses que I 'exploitat ion bouchdre
du gibier. Cette diversification du r6le de la chasse est i
mettre en rapport direct avec I'augmentation de la pr6-
dation vers la fin de la p6riode ruban6e. ll semble en-
core pr6matu16 de proposer une hypothdse qui rendrait
compte de cette 6volution de la chasse et de son r6le,
entre les deux termes de I'occupation ruban6e; la modi-
fication du paysage, l'6volution des besoins en matidres
premieres, du rapport entre I'homme et son environne-
ment sont autant de causes plausibles.

2. 2. Les animaux domestiques
- lmportance relative des diff6rentes espdces
Les 6chantillons sont composds a 95 % de restes de

mammildres domestiques; les beufs, les porcs, les
moulons, les chdvres et les chiens constituent le cor-
tdge complet du cheptel domestique. Les diff6rents
types de d6comptes : le nombre de restes, le nombre
minimum d'individus et le poids des restes traduisent la
pr6dominance du beuf. L'6levage semble r6server une
place secondaire aux espdces de tai l le moyenne
comme le porc et les petits ruminants. Leur rang au sein
des 6chantillons varie selon le mode de d6compte utili-
s6. Leurs ossements de taille r6duite ont probablement
beaucoup plus soullert des eflets de la conservation
diff6rentielle que ceux des beufs. ll est probable que

leur role soit de ce fait largement sous-estim6.
D'aprds les proportions 6tablies sur le nombre de

restes et sur le nombre minimum d'indivdus, l'6levage
des petits ruminants et du porc semble se d6velopper
entre le Ruband ancien et le Ruban6 r6cent. Au Ruba-
n6 r6cent, d'aprds le poids des restes, la place du beuf
parait plus r6duite que durant les phases pr6c6dentes.
D'une manidre g6n6rale, la composition du cheptel et
I'importance relative des diff6rentes espdces semblent
marqu6es par une 6volution continue entre le Ruban6
ancien et recent dont le trait principal est la diminution
constante des proportions des resles de beufs. Avec
le ddveloppement du role des petits ruminants et des
porcs, l'6levage s'oriente vers la diversification des res-
sources carn6es, les diff6rentes espdces du cheptel
contribuant de fagon plus 6quilibr6e i l'6conomie ali-
mentaire (Fig.8).

La pr6sence du chien est attest6e par plusieurs
types de traces. Les vestiges osseux des autres es-
pdces ont 6t6 abondamment rong6s et mis A mal par
ses crocs. Plusieurs coprolithes font partie des vestiges
d6couverts dans les structures n6oli thiques. Par
contre, les ossements attribu6s au chien sont tres rares
et ils n'ont pas 6t6 d6coup6s, ni carbonis6s.

- Traces de d6coupe et fragmentation bouchdres
Environ 16% des restes osseux pr6sentent des

lraces nettes de coups violents quiont bris6 les os. Les
traces de carbonisation sont assez fr6quentes. Une d6-
coupe pr6cise, attest6e par de fines incisions, a 6t6 ef-
fectu6e A I'aide d'outils en silex. Elle visait ir d6gager les
articulations les plus solides. Elle est surtout localis6e
sur le tarse et entre l'6paule et le coude. La mise en
morceaux, le d6pegage proprement dit,  a pour
l'essentiel 6t6 r6alis6e A I'aide d'un outil lourd au lran-
chant ac6r6. L'herminette pourrait trds bien convenir A
cette op6ration. Tous les os ont 6t6 syst6maliquement
bris6s, les diaphyses r6duites en esquilles et les diff6-
rents segments d6solidaris6s les uns des aulres selon
la mdme technique. Ces coups assen6s avec une cer-
taine violence ont aussi port6 sur les diff6rentes 16-
gions du crAne : sur le museau, sur I'articulation entre la
mandibule et le crAne et sur I'occipital, de m6me qu'ils
ont r6duit les vertdbres en petits fragments et d6tach6
les c6tes de chaque c6t6 des corps vert6braux. Cette
maniere de proc6der a occasionn6 une mise en mor-
ceaux lrds pouss6e. Elle a aussi permis la r6cup6ration
de la moelle. Les espdces de taille r6duite n'ont pas
6chapp6 i ce traitement. Leurs ossements, moins 16-
sistants que ceux des beufs, ont probablement 6t6
trds ddfavorisds par cette intense fragmentation.

- Composition anatomique des dchantillons
La composition anatomique des 6chantillons montre

la pr6sence, en proportions in6gales, de la plupart des
parties du squelette; les os les plus denses et les plus
16sislants sont les plus nombreux. Les d6ficits en f6-
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Fig. 6: Evolution de ta distribution anatomique des resfes de certs et des proportions de fragments de ramures.
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Fig. 7: lmportance relative et fvolution des proportions des restes des diffdrents animaux sauvages.
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Fig.8. Courbes d'abattages des principaux animaux domestiques d'aprds le degrd d'dpiphysation

des os longs (Barone 1976).
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murs et en hum6rus s'expliquent par une fragmentation
plus intense de ces parties riches en chairs et en
moelle. Les proport ions r6duites des m6tapodes
d'ovicaprid6s semblent li6es i la s6lection de ces par-
ties pour la fabrication d'outils. Le rainurage longitudinal
facilitd par la pr6sence d'un sillon m6dian permet la r6ali-
sation rapide d'6bauches. Des fragments de m6ta-
podes en cours de rainurage et des poingons finis et
utilisds font partie du mobilier arch6ologique. La s6lec-
tion de parties pr6cises i des fins alimentaires est peu
sensible. Toutes les parties des squelettes ont lait
I'objet d'une exploitation assez intense.

- La sdlection des animaux en fonction de l'ige et du
sexe

L'utilisation bouchdre des animaux domestiques se
d6duit ausside l'6tude des rdgles de s6lection. Entre la
phase ancienne et la phase rdcente, la gestion des bo-
vins ne semble gudre se modif ier. Les courbes
d'abattage sont structur6es en deux pics majeurs. Les
pr6ldvements les plus importants interviennent vers
I'Age d'un an et vers trois-quatre ans. lls concernent les
veaux de I'ann6e et les animaux arrivant en fin de crois-
sance. Peu d'individus Ag6s sont pr6serv6s (Fig.9).

L'abattage des petits ruminanls concerne plus inten-
sivement les agneaux d'environ six mois. La courbe
d'abattage de la phase moyenne est caract6ris6e par la
prdsence d'une seconde phase d'dlimination impor-
tante, vers deux ans. Les animaux adultes semblent
pr6serv6s en proportions l6gdrement plus importantes
que dans le cas du beuf (Fig.9).

La gestion des porcs est regie par la s6lection pr6f6-
rentielle des porcelets de moins d'un an.

Cette gestion des animaux domestiques essentielle-
ment basee sur l'utilisation des b€tes jeunes est carac-
t6ristique d'un 6levage i vocation principalement bou-
chdre.

Le choix des animaux t ient aussi compte de leur
sexe. La composition des 6chantillons semble marqu6e
par une trds nette prdpond6rance des femelles. On d6-
nombre environ un b6lier pour trois brebis. Dans le cas
des porcs et des beufs, cette disproportion semble en-
core plus accus6e. Selon toute vraisemblance, les
jeunes mAles ont fait les lrais d'un abattage pr6f6rentiel.
Ce choix cadre parfaitement avec l'orientation bouchdre
des 6levages.

Cette 6tude arch6ozoologique s'inscrit dans un pro-
gramme de recherche relatif A l'6tude des sites du N6oli-
thique ancien de I'est de la France. La bonne pr6serva-
tion des restes osseux, leur distribution chronologique
et leur nombre relativement 6lev6, condit ionnent.un
cadre d'6tude d'une qualit6 exceptionnelle.

Ces premidres observations permettent d'esquisser
les principales caract6ristiques de l'dconomie alimen-
taire du Ruban6. Le rdle de l'6levage bovin parait pri-

mordial;celui des petits ruminants et des porcs semble
gagner de I'importance durant les phases les plus 16-
centes. La contribution de la chasse est, et ce dds la
phase ancienne, des plus faibles. L'acquisition de ma-
tidres premidres, parmi lesquelles le bois de cerf est le
plus pris6, semble 6tre une motivation plus importante
que I'utilisation bouchdre du gibier.

Rose-Marie ARBOGAST,
C.R.A.V.O., 21 rue des Cordeliers, 60200

Compidgne
et G.D.R. 717 du C.N.R.S.

Christian JEUNESSE.
Direction Rdgionale des Antiquitds d'Alsace, Palais

du Rhin.
67000 - Strasbourg.

Note
1. La pr6sence de Ruban6 final est d6montr6e par

I'existence de tessons d6cor6s au peigne i trois dents.
Cependant, ces tessons apparaissent dans des fosses
dont le reste du mobilier d6cor6 ne se distingue pas i
premidre vue de celui de plusieurs autres ensembles
du Ruban6 r6cent qui eux sont depourvus de peigne a
trois denls. En I'absence de critdre d'attribution s0r, il
nous parait donc pr6f6rable d'6viter la distinction 16-
centlf inal pour l'6tude de la faune.
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Tabteau 1: Liste des espices et rdpartition chronologique des restes (RA=Ruband ancien:
R M = R u b an d ff o ye n ; R R= Ru band rdce nt ; Ri= Rub and inddte rmind ).

RA RM RR RA/RM RM/RR Ri Total

Boeuf
Porc
Caprin6s
Chien
Aurochs
Cerf
Sanglier
Chevreuil
Castor
Renard
Lidvre
Rongeurs
Oiseaux
Mollusques

TotalD6t.
Inddtermin6s
TOTAL

436
9 8

248
1
9

2 5
7
1
6

5

8 3 6
1127

408
8 5

264
5
2
9
I

8
3

2 A
2
2

8 1 6
2200

1 3 8
9 4

154
1
4

1 6
7
2
6

1 2
4
7
8
5

15
9
7

8 8  6 1
1 2  1 0
4 3 5
2

1
4 2

1

1

1  1 4 6
3 0 8
7 2 1

9
1 6
5 8
2 5

3
2 1
1 5
4

2 7
1 6
8

7 9  2 3 7 7
7 5  4 0 3 1

6608

1
1

3 7
4 0

458
623

150
167
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Tableau 2: lmportance relative des principales espdces domestiques (N?:nombre de restes;
P H =po ids d e s re ste s ; N M I = no mbre mi n i mu m d' i ndiv idu s).

Caprin6s

%NR NR %NR %NRNR NR

RA
RM
RR
RA/RM
RM/RR
Ri

Total

436
408
1 3 8

1 5
88
6 1

1  1 4 6

59 ,5
54
36
48,5
62
80

8 2
8 4
74
8 5
8 8
9 2 , 5

34 ,5
30
35 ,5

248
264
154

7
43

5

7 2 1

34
65
40
22,5
30
6 ,5

7 ,5
10
10 ,5
8 ,5
6 ,4
0 ,9

48
8 5
9 4

9
1 2
1 0

308

6,5
1 1
2 4
2 9
8

1 3

1 0 , 5
6

1 5 , 5
6 , 5
6
6 , 5

Boeuf Caprin6s

P R '/"PR PR "/"PRPR

RA
RM
RR
RfuM
RM/R
Ri

Total

18475
1 6395
5200
1 625
2995
3245

47935

1700
1 985
745
1 6 0
2 2 0
3 5

4845

2390
1  150
1 095

125
200
230

51  90

Caprin6s Porc

%NMI NMI %NMI NMI %NMI

34,5
50
35 ,5

o

10
5

RA
RM
RR

I
4
4

31
20
29
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F LETTERLE
ovec lo colloborotion de D. LE GOUESTRE et N. LE MEUR

LE SITE D'HABITAT CEINTURE DU NECLITHIQUE MOYEN
ARMCRICAIN DE SANDUN A GUERANDE
(LOTRE-ATLANTIAUE)
ESSAI D'ANALYSE DES STRUCTURES

Fig.l : Localisation du site de Sandun A Gudrande (Loire-
Atlantique) dans la rdgion des Pays de la Loire.

Resum6
Le site de Sandun est bien connu depuis le sidcle

dernier par sa s6pulture megalithique, son menhir ef-
fondr6 et par les ramassages de surface qu'on peut y ef-
fectuer. La fouille de sauvetage programme de 1987 et
1988 a permis de mettre au jour, entre autres occupa-
tions, d'importantes struclures du N6olithique moyen
r6cent. ll s'agit d'un large foss6 doubl6 par une palis-
sade, constituant un retranchement jusqu'ici insoup-
gonn6, et d'une s6rie de fosses dispos6es de fagon or-
thogonale qui suggdre I 'organisation des structures
d'habitat. Deux datations 14 C situent ces vestiges dans
la premidre moiti6 du quatriOme mill6naire avant J.C.

Mots clefs
N6olithique moyen, habitat, enceinte, foss6, palis-

sade, losses-silo.

I . Pr6sentotion

1.1.  Local isat ion et  env i ronnement
Eminence granitique situ6e au cenlre de la pres-

qu'ile gudrandaise d6limit6e par I'oc6an d'une_part et
par I'estuaire de la Loire de I'autre, la butte de Sandun
domine un vaste paysage, notamment en direction de

I'actuel marais de Grande Bridre, distant d'un kilomdtre
environ, et du f leuve (Fig.1). Quoique bien marqu6e
pour ses 26 m d'altitude, elle ne prelente.de pente ac-
bus6e qu'au nord et au nord-ouest. Elle fait partie de la
ligne de hauteurs sur laquelle se concentrent les monu-
ments m6galithiques, nombreux dans cette r6gion. A
Sandun mEme, se trouvent une s6pulture assez rui-
n6e, considdr6e comme une all6e couverte, et un men-
hir abattu. Si les monuments occupent les collines, tout
permet de supposer que les champs et la plupart des
habitats se trouvaient dans la plaine, qui n'6tait pas alors
noy6e.

Parmi les s6pultures m6galithiques des environs at-
tr ibuables au N6olithique moyen, on peut citer les
tombes i couloir de Kerbourg A Saint-Lyphard, de Dissi-
gnac i Saint-Nazaire et de la Barbidre i Crossac, ainsi
que les s6pultures transept6es du,Riholo. i Herbignac'
de Kervy i Saint-typhard et des Rochelles i Crossac
(L'Helgouach 1987) (Fig.2). A quelques.centaines de
mdtres du point fouil16, on doit signaler le beau tertre
sans chambre, ceinturd de dalles dress6es, de Br6ti-
neau.

Le seul site d'habitat de cette dpoque est celuide la
Butte aux Pierres, en Bridre, qui a fait I'objet de quel-
ques recherches (Bellancourt 1966, 1985).

1.2. Hlstorique des recherches
Ce site est bien connu depuis le sidcte dernier tant

par sa s6pulture m6galithique fouill6e par H. Quilgars en
tggO et son menhir abattu, que par la richesse des 16-
coltes de surface.

Depuis le milieu des ann6es 60', des prospections
syst6riratiques ont 6t6 elfectu6es par M'H. et M. Rou-
zeau, P. t6 Nen, T. Cassard et V. Tiffoche, ainsi que par
la Direction des Antiquit6s pr6historiques, sur un cer-
tain nombre de parcelles i l'est et au nord de la butte.
En 1973 et 1974, M. et Mme Rouzeau firent deux son-
dages de 1 m2 chacun qui livrbrent un abondant mat6-
rlei du N6olithique moyen principalement; il est pro-
bable que l'un de ces sondages ait touch6 une fosse
(L'Helgouach 1975).

Lors du calibrage, en 1984, du loss6 de drainage
qui borde le chemin menanl i la butte, une fosse a 6t6
rbcoup6e et rep6r6e par M. Pascal Le Nen qui l'a signa-
l6e A ia Direction des Antiquit6s. Une op6ration de sau-
vetage urgent a 6t6 men6e en 1985 par M. J.
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@,
L'Helgouach, Directeur des Antiquit6s pr6historiques.
Elle a consist6 i redresser la coupe du foss6 de fagon a
lever le profil de la fosse. Celle-ci se prolongeant sous le
talus, le sauvetage a 6t6 interrompu. Compte tenu du
faible volume fouill6, le mat6riel mis au jour est important
et comprend notamment de nombreuses graines carbo-
nis6es.

Le propri6taire du terrain nous ayant lait part de ses
projets de construction A brdve 6ch6ance, une cam-
pagne de sondages a eu lieu en 1986 de f agon A d6ter-
miner la r ichesse et l '6tat de conservation du site.
Quatre sondages de 4 m2 r6partis sur la surface mena-
c6e r6vdldrent cinq fosses, dont trois du N6otithique
moyen, mais aussi I'absence de solarch6ologique con-
serv6.

Fig.2 : Carte de situation du site de Sandun (1)et de la Butte aux Pierres (2) et rdpartition des
sdpultures megalithiques autour du marais de Grande Bridre: 1. sdpulture mdgatithique; 2 . habitat
du N6olithique moyen.

Ces constatations nous ont amen6 A proc6der d une
op6ration de sauvetage programm6 sur deux parcelles
en 1987 et 1988. Une surface de 3 000 m2 environ a
6t6 d6cap6e.

1.3. Occupations du site
Lieu privil6gi6 par sa position topographique, le site

a 6t6 fr6quent6 i de nombreuses reprises depuis le Pa-
l6olithique moyen (Fig.3). Cette 6poque est reprdsen-
t6e par un certain nombre de pidces lithiques fortement
6olis6es comprenant des 6clats levallois, une pointe
moust6rienne et des racloirs. Si le Pal6olithique sup6-
rieur est absent, quelques microl i thes, lrouv6s tant
dans la fouille que lors des prospections, des triangles
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scaldnes notamment, indiquent une occupation du
M6solithique.

Un secteur particulier du site a livr6 quelques fosses
et un niveau d'occupation du N6olithique moyen ancien
dat6 par le radiocarbone de 5 660 a 100 BP et attri-
buable i I'horizon chronologique Cerny-Ligueil.

Le N6olithique moyen armoricain est la p6riode la
mieux repr6sent6e; c'est elle quifait I'objet de cette pr6-
sentation.

Quelques trous de poteaux et un peu de mat6riel in-
diquent la pr6sence d'un habitat du N6olithique final,
plut6t localisd i I'ext6rieur de l'enceinte du N6olithique
moyen.

La Tdne ancienne nous a laiss6 des structures cor-
respondant i un habital, notamment un bAtiment i lrois
nefs, un grenier i sept poteaux, un "four i piliers" et un
foss6 orthogonal attest6 sur 80 m dans une direction et
40 m dans I'autre. Seuls quelques tessons et fragments
de tui les i  rebord indiquent une fr6quentation d
l'6poque gallo-romaine. Enfin diff6rentes structures et
objets post-m6di6vaux correspondent au hameau ac-
tuel dont les plus anciennes constructions visibles re-
montent au 17e ou 18e sidcle.

2 Att r ibut ion chrono-cul turel le

Ce n'est pas I 'objet de cet art icle que d'aborder
l'6tude du trds abondant mat6riel arch6ologique; celle-
ci est d'ailleurs loin d'6tre achev6e. En bref. le mat6riel
s'intdgre parfaitement dans le cadre du "Chass6en ar-
moricain" telqu'il est d6crit par les publications. Le lithi-
que ne pr6sente pas de caractdres particuliers : d6bi-
tage laminaire, armatures tranchanles, couteaux A dos
rares, nombreux fragments de haches polies, pratique-
ment toutes en dol6rite de type A. A noter, trois frag-
ments d'instruments perfor6s, deux cordiformes et un
bipenne, malheureusement sans association nette,
qu' i l  laut ajouter d la .hache-marteau" d6couverte au
pied de la s6pulture (Quilgars 1912). En ce qui con-
cerne la c6ramique, on reldve l'absence totale de ca-
renes ou d'6paulement marqu6, de .vases-support"
classiques, la raret6 du d6cor de type Er Lannic,
I'abondance de vases i pied creux, d6cor6s ou non.

Ces caractdres attestent d'une part l'homog6n6it6
du mat6riel, impliquant une occupation relativement
brdve, et d'autre part la possibilit6 d'une p6riodisation i
I'int6rieur du Ndolithique moyen armoricain. A cet 6gard
le site de Sandun promet d'6tre essentiel puisque le
N6olithique r6gional est d6fini i  part ir du mobit ier des
s6pultures m6galithiques, i la fois peu abondant et m6-
lang6 la plupart du temps. D'ailleurs, I'habitat de la Butte
aux Pierres a livr6 un mat6riel sensiblement diff6rent,
comprenant notamment des .vases-support" i d6cor
pointi l16, sans qu'on puisse invoquer une diff6rencia-
lion 169ionale, ce site n'6tant 6loign6 que de 6,5 km A
vold'oiseau.

En ce qui concerne la datation absolue, deux dates
ont 6t6 effectu6es i ce jour ; d'autres sont en cours.
Toutes deux concernent des fosses-silo. La premidre a
6t6 r6alis6e i partir de c6r6ales carbonis6es (triticum

aestivum compactum)] trouv6es en masse : GitT 701 :
4 890 *. 100 BP soit (3 890-3 380) avant J.C.; la se-
conde i partir de charbons de bois profond6ment en-
fouis : GilT 702 :5 120 a 70 BP soit (4 115-3 685) avant
J.C.

Itl3. Description des structures
I  x  t r  l . , l  .

oU l \eo l l ln lqUe moyen ormor lco ln (F ig.4)

3.1.  Le foss6
Jusqu'i pr6sent rien, si ce n'est sa position sur une

hauteur, ne permettait de soupgonner I 'existence
d'une enceinte i  Sandun. C'est a I 'extr6mit6 sud de
notre d6capage qu'est apparu un trongon de foss6 sur
une longueur de 26 m. D'un c6t6 il se prolonge dans la
parcelle voisine, mais de I'autre il s'acheve par une inter-
ruption. Sa position en limite de fouille fait que nous ne
connaissons pas la longueur de cette interruption (au
minimum 3 m).

Sa largeur moyenne est de 4,5 m, sa profondeur ma-
ximale conserv6e2 atteint 1,50 m. Son profil actuel est
en cuvelle asym6trique, le bord externe 6tant plus
abrupt, mais il semble avoir 6t6 trap6zoldal a I'origine, sa
forme actuelle r6sultant de l'6rosion et/ou d'un recreu-
sement du cot6 inlerne. Le fond comporte par endroit
une rigole plus ou moins marqu6e peut-Otre produite
par les curages successifs. La terminaison est produite
par un reldvemenl assez progressif du lond.

Le remplissage indique clairement que le comble-
ment s'est effectu6 i partir du bord interne, ce qui
plaide 6videmment pour la pr6sence d'une lev6e de
terre constitu6e des sddiments et pierrailles issues du
creusement du foss6 dans I'ardne.

De bas en haut, on distingue (Fig.Sa) :
- couche V : niveau argileux trds mince (environ 5

cm), parfois pas ou peu distinct, qui tapisse le fond ; il
pourrait s'agir d'un s6diment apport6 par l'eau ;

- couche lV : niveau d'ardne granit ique, r6sultant
probablement de I 'alt6ration des parois, i l  provient
d'ailleurs des deux bords;

- couche lll : couche brune riche en pierres de petit
et moyen module (d6passant rarement 20 cm). C'est de
loin la couche la plus riche en mat6riel arch6ologique,
peu 6rod6 dans l'ensemble et permettant de nombreux
remontages ;

- couche ll : couche brun-jaune clair bien moins riche
en pierres et en c6ramique ;

- couche | :terre brune qui colmate l'ensemble. Elle
est assez riche en tessons, mais ceux-ci sont plus petits
et 6rod6s ; une proportion non n6gligeable du mat6riel
appartient au N6olithique linal. ll doit s'agir du sol de
cette 6poque. ll est difficile de dire si le nivellement du
foss6 par cette couche est naturel ou volontaire.

3.2. La pallssade
Elle se pr6sente sous la forme d'une tranch6e large

de 1 m en moyenne, paralldle au foss6 qu'elle double ir
7 m de distance. Cette disposition, trds souvent obser-
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Fig.4:Plandes
structures
datables du
N6olithique
moyen rdcent.
En noir
apparaissent les
fosses-si/o,
en tramd les
structures autres,
en blanc celles
dont Ia datation
est moins
ceftaine, en tirete
les fosses-s/o
supposdes
ddtruites par des
creusements
plus recents.
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Fig. 5 - a: Coupes du fossd n6olithique 5.140.
Les coupes 2 et 3 bnt 6td effectudes dans ta
section du fossd fouill6e en premier, avant qu'il
ne soit identifi{ comme tel. De ce fait, la partie
supdrieure du remplissage est manquante.
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v6e, peut 6tre consid6r6e comme classique et appelle
de ce fait peu de commentaires. Le materielcontenu ne
laisse d'ailleurs aucun doute quant i la contemporan6ite
de ces deux structures.

Nous I'avons observ6e sur une vingtaine de m0tres
dans la fouille ; ensuite elle passe dans le terrain voisin
en direction du N-NE. Sa terminaison vers le sud n'est
pas celle d'origine mais le r6sultat de la trds forte 6rosion
dans ce secteur du site. En toute logique elle devait se
poursuivre au moins jusqu'au niveau de I'interruption du
foss6.

La profondeur conserv6e de la tranch6e est au maxi-
mum de 0,35 m et celle-ci va en s'amenuisant jusqu'i
disparaitre totalement vers le sud (Fig.Sb). Elle conte-
nait des poteaux de 0,25 a 0,30 cm solidement cales
par des pierres. Par conlre il n'y a gudre de "trous de
poteaux" I proprement parler et I'on peut se demander
bi les faibles cuvetles observ6es n'ont pas plut6t 6t6
produites par un tassement d0 au poids des pieux. Ces
derniers devaient 6tre pratiquement jointifs comme en
t6rnoigne la densitd observ6e (trois par mdtres).

En plus de ces calages, quioccupent le centre de la
tranchde, ont 6t6 rencontres des trous de plus faible
diamdtre (15 a 20 cm), plut6t localis6s sur les bords.
Leur fr6quence est moindre; ils n'ont pas ou peu de ca-
lage mais leur pro{ondeur sous le lond de la tranch6e va
de 30 i 70 cm ; ils semblent plut6t avoir 6t6 oblenus en
enfongant les poteaux par rotation. Leur lonction pour-
rait avoir 6t6 de renforcer la ligne principale, lors de 16-
fections par exemple, mais ilne s'agit pas de contreforts
car ils sont verticaux.

La faible prolondeur de la tranch6e, sur le fond de la-
quelle 6taient pos6s des poteaux -que I'on peut suppo-
ser assez hauts- tend i prouver qu'ils dtaient fich6s
dans une masse de terre qui les maintenait.

3.3. Les fosses
3.3.1. Descript ion
Un total de 28 fosses peut 6tre attribu6 avec certi-

tude au N6olithique moyen armoricain; plusieurs autres
sont probables. Sur ce nombre, 26 appartiennent i un
mdme type trds particulier avec comme seules variables
notables le nrodule et 1'6tat de conservation (tableau).

Ses caractdristiques sont les suivantes :
- forme subcirculaire ou ldgdrement ovale (de 0,80 i
1,80 m de diamdtre moyen);
- fond plat ou en ldgdre cuvette;
- parois subverticales rev6tues de pierres dressdes
ou empil6es, noydes dans de la terre argileuse ser-
vant de liant;
- remplissage trOs homogdne, riche en mat6deld6-
tritique et organique, indiquant un comblement vo-
lontaire et rapide.
GrAce aux observations de la fouille, le processus

d'6laboration et de fonctionnement de ces losses
peut 6tre reconstitu6 :

'l - creusement d'une sorte de puils subcylindrique i
fond plat;
2 - placage le long des parois de pierres noy6es
dans une masse de terre argileuse;

3 - utilisation;
4 - r6fection : les fonds ont presque tous 6t6 racl6s,
ce qui se traduit par un l6ger surcreusement en cu-
vette;
5 - abandon de la fosse. Dans certains cas on a pu
observer une r6cup6ration de tout ou parlie des
pierres de paroi3. La fosse est syst6matiquement
combl6e, probablement aussit6t, avec des ordures.

En ce quiconcerne le remplissage, les seules par-
ticularitds notables concernent les fosses 1 et 56. Dans
les deux cas en effet, a 6t6 rencontr6e une masse de
c6r6ales carbonis6es (triticum aestivum compactum
d'aprds la ddtermination de P. Marinval) dont la concen-
traiion suggdre l'existence d'un contenanl en matidre
p6rissable (sac ?). Dans la fosse 56, associ6s aux pal6o-
semences, se trouvaient environ 200 tessons apparte-
nant A plusieurs vases de grande dimension, presque
tous mirqu6s par le feu. Deux autres fosses au moins
contenaient des grains et rares sont celles qui n'en
comportaient pas au moins quelques-uns. Dans la
fossd t, on peut en outre remarquer la pr6sence d'une
hache et d'une perle, intactes, en roches vertes et celle
d'un couteau A dos 6galement neuf. Ces anomalies
pourraient faire penser i des d6p6ts volontaires plutol
qu'A des rejets domestiques.

De toute 6vidence, le but recherch6 par leur am6na-
gement 6tait l'6tanch6it6 des parois, le fond n'ayant
iubi aucun traitement particulier (Fig. 6). Pour parvenir i
ce rdsullat, une perte importante au niveau du volume
de la fosse a 6t6 consentie : pour la tosse 1, la conte-
nance utile (conservde) n'est que de 0,44 m3 environ,
tandis que li fosse non am6nag6e aurait pu contenir
0,97 m3 environ. Pour la S. 13, ces chiffres sont res-
pectivement 0,16 et 0,37 m3, pour la S. 38 0,20 et 0,51
nl3, etc. lls'agit donc systematiquement d'une perte su-
p6rieure i la moiti6 de la contenance initiale de la fosse.

Se pose dvidemment la question de la fonction de
ces fosses dont la realisation trds soign6e et r6pdtitive
ne laisse aucun doute quant i leur sp6cialisation. On
peut tout de suite 6liminer la possibilit6 de structures de
combustion, puisque ni les parois, ni les pierres ne sont
rub6fi6es (i I'exception de quelques-unes en r6em-
ploi). De mdme, il n'est gudre probable qu'il s'agisse de
bdputtures, en I'absence de mobilier et compte tenu..du
remplissage domestique. Les plus petites d'entre elles
ne sont pas sans dvoquer des trous de poteaux avec
leurs pierres de calage. La totale identite de celles-li
avec les plus grandes fosses (1,80 m de diam0tre, 1 m
de profondeur conserv6e et des dizaines de gros
blois), le remplissage d6tritique et I'absence de fan-
t6me de poteau nous permettent d'exclure totalement
cette hypothdse.

Si I'on retient le principe que l'6tanchdit6 des parois
6tait primordial dans ces structures, le but 6tait peut-
6tre davantage de prot6ger le contenu de la fosse de
I'humidit6 que d'y conseryer un liquide. Dans ce cas,
c'est encor'e I'hypothdse de la structure de stockage
qui est la plus coh6rente. On peut cependant remar-
{uer que lds .silos" ne pr6sentent habituellement pas
d'am6hagement de cette sorte et que la faible conle-
nance de certaines fosses les rend peu rentables pour
la conservation des grains. On sait en effet qu'une par-
tie des c6r6ales en coniact avec les parois se trouvent
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Fig.5-b: Plan et
profils de la
tranchde de
palissade. Dans
la partie sud, tris
fortement
6rodde,
I'emplacement
des pieux de la
rangde principale
ne se distingue
plus;seuls
demeurent
visibles les
poteaux latdraux,
plus petits et plus
profonds.
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I

I rerrreu DES FossEs DATABLES DU NEoLrrHrQUE MoYEN ARMoRrcl]I l

F o s s e D i m e n s r o n s  e x t e r n e
D i m e n s i o n s  d e

1 a  p a r t i e  u t i l e Paofondeur l lat6r iel Remdques

L h  I , 4 5  n 0  0 , 8 5  n O , 7 8  m 74 tessons, 74 pieces I i ' th iques d€bitdes

I  h a c h e ,  1  p e r l e

C616afes cdbonis6es

1 , 9 0  x  1 , 6 0  m L , l o  x  o , 9 5  m 0 , 9 8  m I  0 1 9  t e s s o n s ,  8 1  p i a c e s  l i t h l q u e s  d 6 b i t 6 e s '

B faaments neules/f tofettes

3 O  i m o  0 , 6 0  n 1 1 8  t e s s o n s ,  1 2  p i e c e s  l i t h i q u e s '  I  f . a g n e n t  d e

pol.  issoia

O  1 , 8 0  m 6  a , 1 5  a 0 , 4 5  m 53 tessons, 8 pieces Li thiques, 2 fragnents de

m e u l e / m o  I e t t e

t6gerenent tron-qu6e

a o  o . 1 a d  ) , 4 7  n 0 , 3 7  n 1 9 8  t e s s o n s ,  1 5  P j . e c e s  l i t h i q u e s

)  6  ' . , 7 4  n 0  l n i , O 7  n 1  0 4 4  t e s s o n s , 6 9  p i C c e s  I i t h i q u e s '  I  p e a c u t e u r t races  de  co l ,o rd t  {  ocae }

sur  p lus ieus  p ie r res

d  - 1 . 9 4  n O , 4 7  r 1 5 9  t e s s o n s ,  I O  p i . e c e s  l i t h i q u e s

l 2 l , 5 0  m  x  L , 2 0 I  x  O , 7 O O , a O  n 576 tessons, 46 pieces l i th iques

L 3 g  ! n 0 , 4 8  m 1 3 9  t e s s o n s ,  3 0  p i E c e s  l i t h j ' q u e s

2 5 t  3 , 8 8  n o  c , 1 a  m 0 , 3 4  n 2 1 9  t e s s o n s ,  2 1  p r C c e s  l i t h i q u e s

26 q 1 0 , 1 o  m 36 tessons, 4 pieces l i th j 'ques tres erodeS

2 8 L . 8 C  x  i , 5 C  n O  1 . 3 o  m 0 . 2 0  n 251 bessons, 25 pi ;ces i . i th i .ques, 1 fragnent de

neule

2 9 A  C ' g O  n d  0 , 6 c  m a ,42 248 tessons, 24 piEces I i th iques

0  i , a 5  m t  o , 9 0  f , O , 2 2  ^ 437 tessons, 37 pieces l i th iques, 1 percuteur

l 6 t  I , 5 0  m g  O . 9 O  m 0 , 2 1  n 320 tessons, 34 piCces I i th iques

3a O  i . , 1 0  m g  0 , 7 O  n 0 , 5 4  n 5 6 6  t e s s o n s ,  4 6  p l e c e s  I i t h i q u e s

5 5 ( 0  e n v i r . n  1 , 5 0  n d e  0 . 7 O  m ) (+ de 5OO tessons) foui l , Ie non temin{Ee

Q  \ . 2 5  n 6  0 , 8 0  m o  , 3 7 535 tessons, 41 piaces l i th iques, 4 f .agnents cle

meule/molette

c6r6a.Ies cabonis6es - 1 gros

fragnent de neuLe et une
molette dea la couome de
pierre

n v i . o n l , 6 0 x 1 n 0  e n v i r o n  O , 7 O  m 0 , 3 O  m 35 tessons, 5 pieces l i th iques, I  f ragnent

de neule

incomplete

73 O  1 . 1 5  n A  0 , 7 0  m O , 4 5  m 325 tessons, 37 piaces l i th iques

79 6  Q , 5 2  n o . 4 o  n 2o2 tessons, 42 pieces l i th iques

e n v i r o n  0 , 7 5  m e n v i r o n  0 , 3 5  n foui l le non temin€e,
dinensions approxi@tives
mesurEes eo suface

8 2 e n v i r o n  0 , 7 0  m e n v i a o n  0 , 3 0  m

a3 b  O . 8 2  n 0  0 , 4 0  n O , 2 2  a mat6r iel  non 6tud16

g4 g  o . 8 0  m 6  0 , 4 5  o O , 2 2  n nat6r iel  non €tudi6

96 o  4 , 8 2  ̂ q  c , ' - 4  n o  , 3 0 mat6r iel  non 6tudi6 faagments de pol isaoia et
de neuLe
c€r6ales c{bonis€?g

97 o  0 , 8 6  n t  o , 3 9  n O . 3 3  n mat6. i .e1 non 6tudi6

r36 0  o , a o  n g  O , 4 2  6 0 , 2 5  n natdr iel  non 6tudi.6
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Fig. 6 : Trois
paires de
fosses-si/o.
Ces exemples
illustrent bien
leurs
caractdristiques
et l'identitd de
module d
I'intdrieur de
chaque couple.
Si /es /osses 8,
56,96 et 97
-probablement
utilisdes moins
Iongtemps- ont
conservd un
fond A peu prds
plat,les fosses
52 et 512 ont un
fond concave qui
tdmoigne des
nettoyages
successifs.
Dans le cas de la
S.12le diamdtre
de la partie utile a
6td rdduit lors
d'une rdfection.
Les 5.96 et 97
sont toutes deux
entamdes par
des trous de
poteaux d'un
bAtiment de La
Tine ancienne
(5.98 et 154).
Dans la 5.56 on
distingue les
concentrations
de cdrdales
carbonisdes.
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Fig. 7 : Photo des fosses-sila 5.8 et 5.56. Dans cette derniAre, I'amas de pierres, de tessons et de cdr6ales
carbonisdes, tris localis€, suggdre qu'il se trouvait dans un sac ou un panier.

gAt6es, ce quifait que plus le volume est faible, plus la
proportion de grain perdu est grande. Quant aux pal6o-
semences trouv6es dans ces fosses, elles proviennent
toujours du comblement d6tritique ; elles ne permettent
donc pas de conclure qu' i l  s 'agit de si los d grains.
D'ailleurs des c6r6ales carbonis6es proviennent 6gale-
ment des remplissages du loss6 et de la palissade. Mais
aprds tout ces fosses ont pu servir i pr6server bien
d'autres denr6es.

Les structures qui 6chappent a ce type sont au
nombre de deux : les fosses 7 et 61. ll s'agit de cuvettes
peu profondes tapiss6es de pierres non chaulf6es.
Leur remplissage est l6gdrement dill6rent des autres,
moins riche en matidre organique et en mat6riel arch6o-
logique. Malheureusement dans ces deux cas, elles ont
6t6 tronqu6es par des structures plus recentes, ce qui
empeche de pousser trop avant la d6finition de leurs ca-
ractdres particuliers. Malgr6 ces difl6rences il faut sans
doute y voir une varianle du type pr6c6demment d6-
crit, les distinctions pouvant sans doule s'expliquer par
une fonction autre ou une certaine diachronie.

Parmi les structures de petite dimension rencon-
tr6es, cinq pourraient, par leur mat6riel et/ou leur rem-
plissage, 6tre rattach6es au N6olithique. Ce sont les
fosses 5,  6 ,  10,  51 et  85.  Malheureusemenl ,  une

.. *,1

quantit6 de mat6riel trop faible ou la pr6sence de quel-
ques tessons d'al lure plus r6cente (S 6) - qui pour-
raient 6tre intrusifs - empdchent de confirmer cette attri-
but ion.

3.3.2. R6parti t ion
On peut tout d'abord noter leur groupement sys-

tdmatique par paires (structures I et 56, 9 et 55, 11 et
13, 12 el 2, 25 el 29, 26 el 28, 34 et 36, 38 et 78, 96 et
97,  81 et  82,  83 et  84)  qu i  ne souf f re  gudre
d'exception si ce n'est les fosses 1, 3 et 79 qui se trou-
vent en bordure de d6capage et/ou i proximit6 de per-
turbat ions p lus r6centes (F ig.7) .  De mdme la
.comPdgn€' de la fosse 136, se trouvant i I'int6rieur
de la partie excav6e d'un bAtiment de La Tdne an-
cienne, peut avoir disparu lors du creusement. De plus,
ces paires sont constitu6es de fosses de m6me mo-
dule (cf. tableau); l 'espacement de celles-ci est i  peu
prds constant (de 0,5 A 1,5 m, sauf entre les S. 9 et 55
ou ilatteint 3 m) et I'orientation des paires est uniform6-
menl au nord-ouest.

Quant i I'organisation de ces paires dans I'espace,
elle n'est de toute 6vidence pas le fruit du hasard. Des
alignements sont trds perceptibles, en particulier dans

{"
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le sens NW-SE, puisque tous les couples sont orient6s
selon cet axe, mais aussiperpendiculairement. Le cas le
plus flagrant est la ligne longue de plus de 25 m d6finie
par f es fosses 79,28,29, 3 et 55. Tous les autres grou-
pements sont paralldles A cet axe qui est aussi, remar-
quons-le dds maintenant, celuide l'enceinte. Tout aussi
significatifs de l'organisation 96n6rale sont les espaces
vides qui s6parent les groupes de fosses.

4. Interpretotion g6n6role
4 .1 .  L 'ence in te

Si l'on additionne les observations effectu6es sur le
loss6 et la palissade, I'existence d'une lev6e de terre et
de pierrai l le englobant la palissade devient trds pro-
bable, comme cela a ddja 6te d6montr6 pour d'autres
sites (Mordant 1982; Toupet 1984; Duboulloz, l lett et
Lasserre 1982). Dans cette hypothdse, la largueur to-
tale de la barre, du bord externe du foss6 A l'arridre de la
lev6e de terre, serait de I 'ordre d'une quinzaine de
mdtres.

Compte tenu de la faible partie de l'enceinte obser-
vde beaucoup d'interrogations demeurent concernant
sa longueur, le nombre d'interruptions, voire l'existence
d'autres fossds paralldles. Nous esp6rons qu'une partie
de ces questions trouveront une r6ponse en 1989
aprds une campagne de prospection g6ophysique.

4.2. Etendue du site

sages et du mat6riel pr6che cependant en ce sens (ou
au moins pour une faible diachronie).

Si I'on retient l'hypothdse de structures de stoc-
kage, il est tentant de lier chacun de ces couples de
fosses i une habitation. On peut d'ailleurs remarquer
qu'entre eux il existe toujours, soit d gauche, soit i
droite, un espace d'au moins 5,50 m. ll n'est pas non
plus impossible que de telles fosses domestiques se
soient trouv6es i I'int6rieur de la construction. Nous for-
mulons donc I'hypothdse de travail suivante : il s'agit
d'un village constitu6 de maisons sans doute de petite
taille, serr6es les unes contre les autres, mais organi-
s6es en fonction d'une orientation (ouverture principale
au sud-est ?), et r6servant des espaces de circulation
desservant des pAt6s de maisons. A noter 6galement
que cet ensemble, align6 paralldlement i l'enceinte, est
s6par6 de celle-ci par une zone vide d'une trentaine de
mdtres (Fig.9). La principale objection que I'on peut
faire i cette interpr6tation est I'absence de structures
attestant la pr6sence de batiments i cet endroit. ll fau-
drait donc admettre une architecture sans substruc-
tions, ce qui n'est nullement invraisemblable, ou du
moins trop peu prolondes pour €tre conserv6es. La
possibilit6 qu'il s'agisse tout simplement d'un secleur
du site sp6cialis6 dans le stockage, comme cela est fr6-
quemment le cas, nous parait peu probable, car alors
commenl expliquer le couplage syst6matique des
fosses et surtout une orientation aussi stricte ? Par
contre I'axe des constructions ndolithiques est g6n6ra-
lement d6termin6 par la direction des vents dominants
(Boisaubert, Schitferdecker et P6trequin 1974).

Malgr6 lout, nous pouvons avoir une id6e de
I'importance de la surface enclose en combinant les in- 4.4. place des monuments m6galithiques
formations que nous donnent l'orientation du foss6, la I aroposraphie er res prospections o" 'u.r".'1"#iir""t,i orrid":S?Y[U!j T.itg'lTfi:?#'f:.i,i J,3?t !il#est trds net dans la fouille que, sitdt le foss6Jranchi, tes irl'""jfe" couverte. Compte tenu de son 6tat de ruinevestiges du NeolithiqYe.Tloyq! sory qy?:T.ejl,j9^ Ii'ir-r" pr6sence d'un dauage d6bordanr perpendicu-sents, alors que ceux du N6olithique final t:.lllo^'i?y,lt r"ir. .I'axe de ta chambre, ir pourrait s'agir d'un autreaussi abondants' on peut donc en d6duire 

T^t.11.9119 ft; .or monument (s6pulture transeptee ou enN6o.lithique moyel est bien repr6sent6, on^:.^.tf-!I: 
3 iid*ri. notammenr). Le mat6riet ddcouvert a t,inr6rieurl'int6rieur de I'enceinte. A partir de ce postul*:lgr.1.:-i 

il"Fi: euitgars parait -auranr que t,on puisse en jugerla localisation trds pr6cise des ramassages 
911.1:::.!3j b[prcr tes dessins qu'it en donne- apparrenir exctusi-P' Le Nen' T' cassard et V' Tiffoche, no::f::."11t 

"rrf,f-it 
au N6orirhique finar, avec en oure un gobererproposer un trac6 de I'enceinte engtobant p:"gg.r]^T:_ piou"frrr.nr campanitorme.melons de la Butte de Sandun, qui nous parait assez -'-:.--

vraisemblabte (Fig.8). La principal6 incertitdde crncerne Une campagne de fouille et de restauration de ce
la partie ouest duiite oD ie codvert v6g6tal est peu pro- monument serait certainement souhaitable, de lagon i
piie aux ramassages. En laisant passe-r I'enceinie hypo- d6Jinir.sa relation avec I'habitat. A litre d'hypothdse de
in6tique symdtri{ 'uement par rhpport aur somnidts, travail ,  nous pr6sumons que cette s6pulture
t'espdce c6imur6 atteindrait au minimum six hectares. l'Sppqrtient pas au N6olithique moyen ou du moins pas
En extrapolant a partir de la zone fouill6e, on peut esti- d la m6me phase que les structures d'habitat, car il nous
mer le terrassement elfectu6 e 4 500 m3 et i S 000 ie parait peu probable qu'un monument fun6raire soit 6di-
nombre d'arbres n6cessaires i la rdalisation Oe tapilir- fi6 it. I'int6rieur d'un retranchement (c'est-i-dire le
sade. Comme la partie fouill6e n,est que Oe g OOO mz, monfe des vivants). La mdme remarque vaut 6gale-
on peut consid6r6r que nous ne disposons que de 5 7" Ient pour le N6olithique final dont la pr6sence est at-
de i'6tendue totale du village ce qui relativisb sensible- t|Stge sur tout le site, mais peut-Otre pas sur toute la
menl nos conclusions. dur6e de cette 6poque.

Quant au menhir abattu distant d'un peu plus de
4.3. organisation interne 200 m de la sdpulture, dans un secteur 6galement

riche en d6couvertes de surface, sa relation avec
S'il est pratiquement certain que les fosses de cha- I'habitat est encore rnoins ais6e d 6tablir. Peut-Otre une

que paire sont contemporaines (mdme module, ab- foui l le aux alentours permettrait-el le de r6pondre d
sence de recoupement), la synchronie de celles-ci est cette question ;celle-cifournirait en tout cas ioccasion
plus d6licate i d6montrer. L'homog6n6it6 des remplis- de le rddresser A sa place d'origine.
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Fig. B : Plan cadastralde la
Butte de Sandun, situant

la paftie fouill6e (au centre
avec figuration des

structu res du NAolithique
moyen armoricain),le

menhir et la sdpulture
mhgalithique. Les
parcelles tramdes

indiquent celles oi ont
eE effectues des

ramassages de surtace;
ce tramage ne tient

compte nide la densit6 ni
de ta localisation des

vestiges d l'intdrieur de Ia
piice. Par contre, le trace

hypothdtique de
I'enceinte intdgre ces
donndes ainsique la

topgraphie du terrain.
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Fig. 9 : A titre d'6l6ment de
r6flexion, nous prdsentons
ci-dessus un des nombreux
plans d'habitat possible A
partir de la rdpartition des
fosses-si/o; chaque maiso n
mesure 5 m de cdt6. ll serait
de toute fagon illusoke
d'esp6rer une
reco nstitutio n f iable co mpte
tenu du nombre
d'inconnues qui
demeurent: toutes les
losses appartiennent-elles d
une seule et mdme phase
de construction
(probablement pas) ? A
quelle distance des
bdtiments /es fosses se
trouvaient-elles et
6taient-elles
systdmatiquement le long
de la mdme paroi? Les
mai so ns 6tai e nt- e ll e s to utes
de la m€me dimension ou
bien leur taille dtait-elle en
relation avec le module des
fosses ?

a
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Conclus ion
Les fouil les de 1987 et 1988 ont jet6 un 6clairage

nouveau sur le N6olithique armoricain. En effet, i ce
jour, aucun site lortifi6 s0rement attribuable au N6olithi-
que moyen n'6tait connu en Armorique. L'ampleur des
travaux n6cessit6s pour la 16alisation de I'enceinte et
I'organisation des structures confirment les donn6es in-
duites par les monuments m6galithiques contempo-
rains, d savoir la s6dentarit6 des populations et la struc-
turation de la soci6t6.
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D i rectio n de s Antiqu itd s prd hi sto riqu e s
de Languedoc - Roussillon, 5 bis rue Salle l'Ev€que,

340A0 MontPellier.

D. LE GOUESTBE,
l.T.A e h Direction des Antiquitds pr4historiques des

Pays de la Loire.

N. LE MEUR.
vacataire. I rue Desaix,44000 Nantes.

Bibl iogrophie

BELLANCOURT, G. 1966. D6couverte au voisinage
de I'estuaire de la Loire d'un habitat chass6en superpo-
s6 i un N6olithique d poterie non d6cor6e. Congrds
prdhistorique de France. Ajaccio: 161-168.

BELLANCOURT, G. 1985. Le site de la Butte aux
Pierres en Bridre (Loire-Atlantique). Etudes prdhistori-
ques et historiques des Pays de la Loire, suppl6ment
au vo l .  7 ,54 P. ,21 t ig .

BOISAUBERT, J.L., SCHIFFERDECKER, F. et PE-
TREQUIN, P. 1974. Les vi l lages n6oli thiques de Clair-
vaux (Jura, France) et d'Auvernier (NeuchAtel, Suisse).
Probldmes d'interprdtation des plans. Bull. Soc. prdh.
frangaise 71 :355-382.

DUBOULLOZ, J., LETT, M. Et LASSERRE' M.
1982. Enceinte et maisons chalcolithiques de Berry au
Bac, La Croix Maigret (Aisne). Le N6olithique de I'Est de
la France, Actes du colloque de Sens: 193-206.

L'HELGOUACH, J. 1975. Informations arch6ologi-
ques Circonscription des Pays de la Loire. Gallia Prdhis-
toire 18,2 :541-561.

L'HELGOUACH, J. 1987. Economie et occupation
du lerritoire en Pays gu6randais. Cahiers du Pays de
Gudrande 30, 1986-1987 : 13-21.

LISLE DU DRENEUC, P. de 1882' Dictionnaire Ar'
ch1ologique de Loire-lnfdrieure' Nantes.

MORDANT, D. 1982. Noyen et les enceintes de la
Bass6e : approche des questions culturelles. Le N6oli-
thique de t;Est de ta France, Actes du colloque de
Sens :119 -128 .

QUILGARS, H. 1898. Fouil les du dolmen de San-
dun. commune de Gu6rande (Loire-lnl6rieurel. Bull.
Soc. Arch6ot. Nantes et Loire-lnferieure 36 :49-57.

QUILGARS, H. 1912. Les 6poques pr6historique et
gauloise dans le pays de Gu6rande. Bull. Ass. Bret.31 :
122.

TOUPET, C. 1984. Analyse structurale de l'enceinte
chassdenne de Compidgne (Oise). Le Nfolithique
dans te Nord de la France et le Bassin Parisien, Acles
du colloque de Compidgne, Revue arch6ologique de
Picardie 1-2 : 149-166.

Notes

1. Ddtermination P. Marinval.
2. La posit ion du terrain foui l l6 sur une pente fait

que l'6rosion est irrdgulidre : trds forte au sud-ouest,
elle est bien plus limit6e au nord-est ou, en limite de d6-
capage, les niveaux arch6ologiques sont en partie con-
serv6s.

3. ll s'agit le plus souvent de pierres debitees qui ont
d0 6tre extraites pour cette utilisation, meme si quel-
ques blocs 6rodds ou de r6cup6ration (fragments de
polissoir, de meules et molettes) ont 6galement 6t6
employds.
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RUBANE ET CARDIAL: LE POIDS DE L'CUEST

Julio ROUSSOT-LARROAUE

L'id6e mdme d'un conlact entre Ruban6 et Cardial
dans I'ouest de I'Europe a longtemps 6t6 6cart6e par
les arch6ologues. Ces deux complexes culturels ma-
jeurs s'6taient vu assigner chacun un domaine r6serv6:
au Ruband les r6gions du nord-ouest, au Cardial le bas-
sin occidental de la M6diterran6e; entre eux, des 16-
gions vou6es d la persistante occupation mesolithique.
S6par6s dans I'espace, Ruband et Cardial incarnaient
aussideux moddles d'6conomie et deux modes de dif-
fusion diff6rents. Ainsi, nos pays ont longtemps paru
ignorer les problOmes de relations complexes entre cul-
tures plurielles du N6olithique ancien, qu'affrontaient
plusieurs r6gions d'Europe centrale et balkanique. Or,
depuis une dizaine d'ann6es au plus, le tableau de la
France au N6olithique ancien est boulevers6 par de
nouvelles d6couvertes et des rdinterpr6tations de do-
cuments anciens. On savait que, vers le nord-est, la
frontidre des inlluences ruban6es avait d6pass6 les
provinces orientales, atteignant le Bassin parisien, et
I'on envisageail, vers I'ouest el le centre de la France,
des "prolongements danubiens" dont le r6le aurait 6td
d6terminant dans la n6olithisation d'une large part du
territoire frangais. Vers le sud, en revanche, le Cardial
semblait confin6 i la zone m6diterran6enne. Or, depuis
quelques ann6es, la frontidre seplentrionale assign6e
au domaine cardial s'est vu rapidement ddbord6e. Un
semis encore lAche de sites du N6olithique ancien,
d'ob6dience m6ridionale, meuble des zones jusque li
vides, le Massif central, les r6gions ouest-alpines, sans
doute aussi la Franche-Cornt6; les ddcouvertes les plus
r6centes incluent l'Aquilaine, les Charentes, le Poitou,
la Vend6e, la Touraine, I'Anjou, faisant soupgonner une
occupation plus serrde et de probables extensions du
N6olithique ancien m6ridionalvers l'ouest et le nord. Le
d6terminisme 6cologique, invoqud nagudre, ne joue
donc plus: le N6olithique ancien m6ridionalddborde lar-
gement la zone de I'olivier et la bordure m6diterra-
ndenne. La c6te atlantique, comme certaines r6gions
de I'int6rieur (mdme t l'6tage montagnard), sont d6sor-
mais englobdes dans son territoire. Contrairement a ce
qu'on avail cru, les capacit6s d'adaptation du Cardial au-
raient donc surpass6 celles du Ruban6, capable pour-
tant de coloniser des environnements vari6s, f0t-ce
pour des occupations de courte dur6e. Les deux

sphdres d' inf luence ne sont donc plus s6par6es,
@mme on le croyait, par un no man's land large de 200
ou 300 km. Entre Ruban6 et Cardial, des contacts et
interf6rences paraissent d6sormais possibles. Les con-
s6quences de ces nouvelles oriental ions sont
d'importance.

En premier l ieu, l '6ventuali t6 d'une n6oli thisation
ant6-ruban6e dans I'ouest, le centre et peut-Ctre le
nord de la France pose, sur des bases radicalement
nouvelles, le probldme des relations M6soli thique-
N6olithique dans ces territoires. La situation n'est plus
celle d'un contraste presque caricatural entre les der-
niers chasseurs-cueilleurs m6solithiques et un Neolithi-
que ruban6 dot6 d'une 6conomie d6jA pleinement
agraire, d'un moddle st6r6otyp6. D'autres types
d'adaptation peuvent 6tre envisag6s; on commence A
le voir dans le sud-ouest. Or, vu cerlains de leurs traits
caract6ristiques, les industries lithiques de ce N6olithi-
que ancien occidental ont pu 6tre laussement attri-
bu6es, dans plus d'un cas, A un "stade r6cent et final"
du M6solithique. Une r6vision critique de ces attribu-
tions s'avdrerait donc ndcessaire.

En second lieu. le contact territorial devenant pos-
sible entre "Ruban6" et "Cardial", ou leurs 6pigones, la
d6limitation de leurs zones d'inlluences et la question
d'hybridations 6ventuelles se trouve d6sormais pos6e
(Roussot-Larroque et Th6venin 1981 ; Lichardus-ltten
1986). Parmi les zones de contact possibles, celle de
I'ouest, encore mal connue, semble actuellement I'une
des plus int6ressantes. Par le sud-ouest de la France,
les influences m6ridionales ont pu se transmettre vers
l'ouest et le nord, tandis que les r6gions du sud-est de-
vaient jouer un r6le sym6trique dans la transmission
d'influx m6ridionaux vers le Lyonnais, la Bourgogne, la
Champagne et l'est du Bassin parisien, voire au-deli
vers le nord et l'est. Par cette voie ont d'ailleurs pu pas-
ser, oulre les influences du Cardial provengal, des traits
en provenance de l'ltalie du nord, oi des rencontres
entre N6olithique ancien m6diterran6en et courant da-
nubien avaient d6jA pu se produire. Le ieu de ces di-
verses influences, encore difficile A d6m6ler, devrait
constituer dans un proche avenir un fascinant domaine
d'6tude. C'est ce jeu qui conldre sans doute i cedains
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groupes du N6olithique ancien "danubien" de la moiti6
nord de la France un caractdre amb(;u, o0 les traits m6ri-
dionaux I'emportent parfois sur l'hdritage ruban€. Du
mdme coup, devient indispensable, et mdme urgente,
la reddfinition du contenu des notions g6ndrales de
"Ruban6" et de "Cardial". Ces noms recouvrent, en
effet, des ensembles flous: certains groupes occiden-
taux, class6s au Ruban6, ne sont, au plus, que trds va-
guement "danubiens"; de mdme, le "Cardial franco-
ib6rique" ne repr6sente probablement qu'une branche
particulidre d'un ensemble plus vaste, peut-dtre pas
uniquement et sp6cifiquement m6diterran6en.

En troisidme lieu, une meilleure pr6cision de la chro-
nologie relative et absolue du N6olithique ancien des
regions occidentales de l'Europe s'avdre indispen-
sable. La dimension chronologique prend en effet plus
d'importance, non seulement pour 6tablir la prioritd, m6-
ridionale ou orientale, des influences ddterminantes
pour la n6olithisation de ces r6gions, mais aussi (et sur-
tout) pour mieux situer les contacts et articulations pro-
bables entre les deux complexes. De tels contacts ont
d0 avoir lieu i plusieurs reprises, de l'aube du N6olithi-
que ancien jusqu'au d6but du N6olithique moyen, v6hi-
culant chaque fois de nouveaux 6l6ments, int6gr6s ir
leur tour dans les groupes culturels 169ionaux,

Une entreprise aussi vaste ne peut etre que collec-
tive. L'organisation de ce colloque i Lidge manileste la
prise de conscience de cette n6cessit6, au moment
mdme oi s'effondrent les conceptions jusqu'ici domi-
nanles sur la ndolithisation de I'Europe occidentale. Le
probldme d'ensemble 6tant trop vaste pour pouvoir 6tre
abord6 ici, mdme sommairement, on se bornera au rap-
pel de quelques questions essentiel les. Ensuite, on
s'attachera surtout i la brarche atlantique ou, plus large-
ment, occidentale du N6olithique ancien mdridionalet i
quelques-uns des traits qu'elle a pu lransmettre vers le
nord-ouest de I'Europe.

|  .  Mesol i th ique f inol?
Neol i th ique oncien?
Trodi t ion mesol i th ioue?

En matidre de N6olithique ancien, on oppose sou-
vent deux "situations lithiques":

- I'une o0 le poids des substrats serait pr6pond6rant,
I'industrie lithique du premier N6olithique restant dans la
tradition m6solithique ;

- I'autre oD I'industrie de la pierre taill6e, pleinement
n6olithique, serait en rupture avec les complexes m6so-
lithiques antdrieurs, rupture s'exprimant tout au long de
la chaine op6ratoire, de la strat6gie d'acquisition des
matidres premidres au style du d6bitage, au module des
supports, aux types de retouche et A la typologie des
outi ls.

A cet 6gard, on s'esl plu parfois A opposer Ruban6
et Cardial. Un lithique ruban6 entierement allochtone
aurait recouvert, sans distinclion, de vastes territoires
ant6rieurement vides, ou occup6s par des M6soli thi-

ques en voie d'extinction dont I'influence aurait 6t6 trds
faible (rares types d'armatures). Port6 par des colons
6trangers, le Ruban6 aurait impofif in vacuo dans
I'Europe de I'ouest, sans en 6tre autrement affect6, son
rnode de vie et ses techniques. En revanche, le lithique
cardial serait avant tout celui d'un M6solithique final
"castelnovien" n6olithis6 sur place, acceptant simple-
ment quelques innovations ext6rieures, au cours d'une
dvolution lente (Escalon de Fonton 1971; Rozoy
1978). Le poids de la tradition locale s'y ferait sentir,
dans la structure de I'industrie lithique comme dans le
rnode de vie et le choix des sites d'habitat. Cette fausse
sym6trie, presque caricaturale parfois, fut le point de
ddpart et d'appuid'une s6rie d'hypothdses sur l'origine,
la chronologie, la g6ographie culturelle et la base 6co-
nomique des deux p6les majeurs du N6olithique an-
cien ouest-europ6en, hypothdses d'ailleurs rarement
explicitdes et argumentdes.

Au M6solithique r6cent el final, la France ne parait
pas avoir comportd d' importantes zones vides
d'habitants, contrairement i ce que I'on pense de cer-
tains secteurs de l'Europe centrale et balkanique (Koz-
lowski, comm. m6me colloque,1988). On ne peut donc
gu€re y distinguer une zone libre d'occupation m6soli-
thique, o0 l'industrie lithique n6olithique ne devrait rien
i ce substrat, et une autre zone ou elle demeurerait
dans la lign6e des industries m6solithiques antdrieures,
comme on I'a propos6 pour les Balkans. Si le lithique
n6olithique parait, ici ou li, rompre totalement avec
l '6tat pr6c6dent, cela ne t ient sans doute pas i
I'absence du M6solithique dans le territoire concern6,
mais plus probablement i une lacune de nos connais-
sances. Effectivement, bon nombre de s6quences du
sud et du sud-est de la France comportent un trou, li
o0 pr6cis6ment devrait se situer le passage du Mdsoli-
thique au N6olithique, ou du moins le plus ancien N6oli-
thique. Ce hiatus d'un demi-mill6naire i un mill6naire
(en ann6es C 14) pourrait 6tre d0 i des causes climati-
ques, influant sur la s6dimentation.

L'apparition, sur une bonne part du territoire fran-
gais, de groupes n6olithiques ou en voie de n6olithisa-
tion, i partir du 7dme, peut-Otre m6me du Sdme mill6-
naire 8.P., implique la conlronlation de deux modes de
vie, celui des derniers chasseurs et celui des premiers
agriculteurs. Selon le sch6ma le plus classique,
I'apparition "du" N6olithique s'expliquerait par I'arriv6e
d 'une nouvel le  populat ion dont  les rappor ts-
ouvertement conflictuels ou non - avec les premiers oc-
cupants se seraient, en tout cas, termin6s par la dispari-
t ion ou I 'assimilat ion des M6soli thiques. Ce moddle,
propos6 pour les relations du Tardenoisien final et du
Ruban6 dans la moiti6 nord de la France, est celui des
rapports entre les Pygm6es du Congo et leurs voisins
agriculteurs. Par contraste, sur la c6te provengale, entre
les Cardiaux et leurs pr6d6cesseurs m6solithiques, on
assisterait d une 6volution continue sur un fonds com-
mun. Ce M6solithique final castelnovien serait pourtant,
lui-m6me, en discordance vis-A-vis de la tradition locale
du Sauveterrien montclusien. Ainsi, dans le monde m6-
diterran6en occidental, une certaine rupture - peut-Ctre



Julia ROUSSOT-LARROQUE, Ruban6 et Cardial: le poids de l'ouest 317

plus pr6coce - se serait quand m6me produite entre un
M6solithique autochtone et de nouvelles cultures intru-
sives. Pour le reste de la France, on a longtemps cru
que le M6solithique r6cent ou final persistait, presque
sans changements, jusqu'au 4dme sinon au 3dme mil-
l6naire. Pourtant, peu i peu, se r6tr6cit le territoire vide
o0 auraient pu subsister des groupes tardils de ces
"derniers chasseurs", entre les deux p6les majeurs du
N6olithique ancien ouest-europ6en, Les territoires pr6-
tendument recul6s, vou6s i la "non-n6oli thisation"'
dans le sud-ouest, I'ouest ou le centre de la France se
l rouvent  d6sormais englob6s dans la  zone
d'6mergence du N6olithique ancien occidental; un ph6-
nomdne paralldle semble s'observer dans d'autres 16-
gions de I'Europe du nord-ouest. Paralldlement, les da-
tations absolues amenuisenl la dur6e possible d'une
6ventuelle coexistence du M6solithique et du Ndolithi-
que ancien.

Or, dans des r6gions entidres, ce "M6soli thique" 16-
cent ou f inal n'est connu, pour I 'essentiel,  que par des
sites sans contexte stratigraphique. Stations de sur-
lace, parfois tros 6tendues, ou vestiges enfouis i faible
profondeur dans des s6diments meubles, ces sites of-
lrent rarement de bonnes conditions pour l'analyse pol-
linique ou arch6ozoologique et pour les datations C14.
La plus r6cente recension (Rozoy 1978) montre a
l'6vidence que cette situation d6favorable pr6vaut en
France sur de trds larges territoires, dont une bonne
partie des pays d'ouest, de la Gironde i l'Armorique, le
centre (Touraine, Loire moyenne) et une notable part
du Bassin parisien. Souvent, on ignore tout du mobilier
osseux, de la faune, de I 'environnement, de l '6conomie
de ces sites, comme de leur datation. La documentation
se r6duit aux seuls t6moins l i thiques (et meme, sou-
vent, i  une part ie seulement de ces t6moins); tout le
reste manque. Leur attribution i un M6solithique r6cent
ou final (voire A un M6solithique moyen !) repose donc
enti0rement sur des consid6rations typologiques dont
les bases ne sont peut-dtre pas trCs s0res (quand il ne
s'agit pas d'un raisonnement circulaire). De ce fait, dans
une bonne part de I'ouest et du nord de la France, la d6-
finition des stades r6cent ou final du M6solithique re-
pose sur des comparaisons extra-r6gionales dont la 16-
g i t imi t6  n 'est  pas ent idrement  6tabl ie .  For t
curieusement, l'attribution de ces sites au M6solithique
(consid6r6e comme allant de soi) a rarement 6t6 exami-
n6e de manidre objective. Pire, la pr6sence d'6l6ments
n6olithiques av6r6s a 6t6 quasi automatiquement inter-
pr6t6e comme le r6sultat de pollutions accidentelles' Et
pourtant, si I'on exclut les in6vitables contaminations en
surface, reste un noyau compact d'6l6ments dont la
pr6sence serait surprenante dans un M6solithique vrai.
Dans ces conditions, il est fort possible qu'on ait parfois
class6 au M6solithique des sites qui ne lui appartien-
nent nullement. En tout cas, leur attribution au M6soli-
thique (f0t-il f inal) n'est aprds tout qu'une hypothdse qui
resterait i confirmer, mais non une donn6e de base.

Or, les critdres intrinsdques cens6s distinguer, pour
I'industrie lithique, "le" N6olithique et "le" M6solithique
sont loin d'avoir une valeur absolue, d'autant que

l'6tude des industries lithiques du N6olithique ancien
n'est encore qu'6bauch6e dans de vastes territoires'
On s'apergoit que la rassurante distinction entre "le"
N6olithique et "le" M6solithique r6cent et final n'est pas
aussi nette qu'on l'a cru nagudre. Ni les armatures 96o-
m6triques, m6me pygm6es, ni le microburin, ni
I'absence de haches polies ou de fldches "n6olithi-
ques" ne peuvent 6tablir le caractdre m6solithique
d'une industrie. Ces traits, isol6s ou associ6s, peuvent
exister aussi dans certains facids du N6olithique ancien
(et m6me parfois plus tard). Jusqu'ici, la "contamination"
d'industries d'aspect m6solithique par des 6l6ments
n6olithiques 6tait r6guli0rement expliqu6e par des con-
tacts de voisinage prolong6, de m6me que I'adoption,
par des communautds ndolithiques, de quelques types
mdsolithiques (en particulier des armatures). Le mo-
ment semble venu de ddpasser le stade de l'anecdote
locale. Les industries lithiques "m6soides" (ou "m6soli-
thoides" ) sont-elles toujours m6solithiques? Face A
ces assemblages industriels, des questions pr6l imi-
naires se posent d6sormais. Les traits attribu6s au
M6solithique linal, ou ir la tradition m6solithique, sont-ils
apparus dans la r6gion:

avant le Ndolithique ancien? Dans ce cas, s'y sont-
ils maintenus pendant un temps plus ou moins long' en
paralldle avec des caracldres nouveaux (cdramique' li-
thique, 6levage ou agriculture...)?

en m6me temps que ces caractdres nouveaux?
Dans ce cas, ces traits ne seraient que "pseudo-
m6solithiques"; leur attribution au M6solithique reldve-
rait d'une erreur de d6termination;

aprOs l'apparition des caractdres nouveaux propres
au N6olithique? Ces traits, d'allure faussement m6soli-
thique, seraient alors secondaires. lls caract6riseraient
une phase d6jir 6volu6e du N6olithique ancien, succ6-
dant  A des phases p lus anciennes o i t  i ls
n'apparaissaient pas. Pour ce cas de figure, nous pro-
posons le terme de "pseudo-m6solithique secondaire";
il n'implique pas n6cessairement la renaissance d'une
tradition m6solithique locale, mais peut aussi bien r6sul-
ter d'un emprunt i  I 'ext6rieur, ou d'une cr6ation sur
place. Un exemple pourrait 6tre celuidu "Castelnovien"
de Provence (Binder 1987).

La question du caractdre m6soli thique ou non-
m6solithique de certaines industries l i thiques s'6tait
d6ji pos6e pour des technocomplexes A microlithes
"6volu6s" (industries du cycle roucadourien: Roussot-
Larroque 1977,1987; industries de type Cocina: For-
tea Perez 1973: Barandiaran et Cava 1989). Ddsormais,
cette question se pose aussi pour les industries i tra-
p6zes,'et meme les industries i triangles attribu6es au
;'Mdsolithique r6cent et final" de I'ouest de la France et
du sud du Bassin parisien. De nouvelles d6couvertes
suggdrent que, pour une part au moins, el les pour-
raient appartenir A un N6olithique ancien m6connu'
Deux eiemples d'industries lithiques "m6soides" (ou
m6solithoid6s?) associ6es au Cardial retiendront notre
attention: les "f6yers sup6rieurs" de I'abride Bellefonds
(Vienne; Patte 1971) et les niveaux du-N6olitlique an-
iien de La Ldde du Gurp (Grayan-et-l'H6pital, Gironde)'
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2. Industr ies l i th iques du Neol i th ique
oncien occidentol: premidre opproche

Deux exemples nous permettront d'aborder cette
question; ils sont empruntds d deux sites stratifi6s. Le
premier, La Ldde du Gurp A Grayan-et-l'H6pital (GF
ronde), situ6 sur le littoral de I'ocdan, dans le Nord-
M6doc, fait actuellement I'objet de fouilles de sauve-
tage programm6 sous notre responsabilit6. Le second,
I'abri de Bellefonds (Vienne) en Poitou, a 6t6 fouill6 par
E. Patte (Patte 1971). L'un comme l'autre ont livr6 des
niveaux m6solithiques, d'al lure sauveterrienne, sur-
mont6s d'une occupation du N6olithique ancien i c6ra-
mique cardiale.
2.1. L' lndustrle l t thique du Cardtat de La LAde
du Gurp.

Pour le M6solithique et le N6olithique ancien, la stra-
tigraphie de La Ldde du Gurp consiste en niveaux
superpos6s de tourbes et sables tourbeux compacts.
Les niveaux les plus profonds (c. 11 i 9), A peine tou-
ch6s par la fouille, 6voquent le Sauveterrien, bien re-
pr6sent6 dans I'ouest girondin. lls sont surmontes de
lrois niveaux de N6olithique ancien (B a, b et c), qui li-
vrent une cdramique parfois d6cor6e au Cardium.
L'industrie lithique est faite sur gatets de sitex, en g6n6-
ralde petite taille et de qualit6 m6diocre, Le d6bitage se
rapproche du style de Coincy, la matidre premidre
jouant sans doute un role prdponddrant. La surface
fouill6e 6tant encore restreinte (une dizaine de mdtres
carr6s) et la s6rie lithique peu fournie, la prudence est
de rigueur. On note cependant le caractdre archaique
de cette industrie.

2.1.1. Les armalures.
Cette cat6gorie est domin6e par les microlithes 96o-

m6triques: tr iangles pygm6es, isocdles ou scalAnes
courts, aux troncalures parfois peu r6gulidres mais tou-
jours i  retouche abrupte (Fig.2:11), segment de cercle
allong6 i corde bord6e (Fig.2:14), pointes triangulaires
courtes i retouche unilatdrale et base droite ou l6gdre-
ment sinueuse (Fig.2:13), convexe (Fig.2:15) ou con-
cave (Fig.2: 16-18). L'une d'el les prdsente un enldve-
ment inverse i la base. ll existe aussi des pointes a
troncature trds oblique et base natureile (Fig.2:23). On
note encore de trds petits dclats retouch6s ou tronqu6s
(Fig.2: 2A-22), qui pourraient constituer une cat6gorie
spdciale d'armatures. Le seul microlithe d'aspect "6vo-
lu6" (Fig.2:12), trapdze A petite base trds r6duite et re-
louche inverse plate de la base, a 6t6 recueilliA la limite
exacte du niveau cardial le plus haut (c. 8a) et du Chas-
s6en (c. 7b); son attribution au N6olithique ancien de-
meure donc en question. A noter I'absence, pour le mo-
ment du moins, de types "6volu6s", trapdze et pointe
du Martinet, et de gdom6triques A retouche bifaciate
semi-abrupte ou envahissante, fldche de Montclus ou
du ChAtelet, segments et triangles du B6tey. Ces der-
niers ont 6t6, il est vrai, signal6s par G. Frugier (1982)
dans ces niveaux; leur pr6sence dans le N6olithique an-
cien ne serait pas surprenante: nous en avions soulign6
le caractdre non m6solithique au moment m6me o0

nous ddfinissions ces deux types connexes (Roussot-
Larroque 1974). Leur premidre apparition dans le sud-
ouest de la France correspond i une phase
d'6mergence du N6olithique (Pr6roucadourien et Rou-
cadourien), plus ou moins synchrone de celle du Car-
dial proprement dit (Roussot-Larroque 1977,1983).

2.1.2. Les microburins sont pr6sents (Fig.2:27,29-
32), mais moins nombreux que les armatures, et mdme
que les seuls triangles. L'un de ceux-ci (Fig.2:11) con-
serve le piquant triddre.

2.1.3. L'outillage commun est trds peu repr6sentd
dans notre s6rie de La Ldde du Gurp, avec deux grat-
toirs denticulds sur 6clat. On note encore quelques la-
melles tronqu6es et des lamelles brutes. Lames ou la-
melles Montbani manquent pour I'instant, dans une

Fig.l: N6olithique ancien du sud-ouest et de l'ouest de
la France. Cercles noirs : sites cardiaux; cercles mi-
partie noir et blanc: sifes roucadouriens (les sites du
Cardial mdditerranden ne figurent pas sur cette cane,
hormis ceux qui occupent une position efireme vers le
nord et l'ouest).
1. Les Alleuds "Les Pichelots" (Maine-etLoire); 2. Li-
gueil "Les Sables de Mareuil" (lndre-et-Loire); 3. Brdti-
gnolles-sur-mer "Batard" (Vendde); 4. Longueville-
Plage "La Plage"(Vendde); 5. La Tranche-sur-mer
"Grouin du Cou" (Vendde); 6. Benon (Charente-
Maritime);7. Bellefonds (Vienne); 8. Bois-en-R6 "Les
Go u il I aud s" (C h are nte- M arit i me ) ; 9. Co u rco u ry " Le s Or-
geries" (Charente-Maritime); 10. Chdrac "La Charente"
(Charente-Maritime); 1 1. Bourg-Charente "La Cha-
rente" (Charente); 12. Chazelles "grotte du Qudroy"
(Charente); 13. Soulac-sur-mer "La Balise" (Gironde);
14. Grayan-et-l'H1pital "La Ldde du Gurp" (Gironde);
15. Andernos-les-Bains "Le Bdtey" (Gironde); 16. Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil "abri Pageyral" (Dordogne) ; 1 7.
Blanquefort-sur-Briolance "La Borie del Rey" (Lot-et-
Garonne); 18. Sauveterre-la-Ldmance "Le Martinet"
(Lot-et-Garonne); 19. Gramat "Le Cuzoul" (Lot); 20.
Thdmines "Roucadour" (Lot); 21. Montrozier "Roque-
missou" (Aveyron);22. Graulhet "La Moliire" (Tarn);23.
La Cresse "Combe-Grdze" (Aveyron); 24. Millau "La
Poujade" (Aveyron); 25. Les Estables "Les Brllades"
(Haute-Loire); 26. Soyons "La Brdgoule" (Ardiche);
27. Montclus "La Baume" (Gard); 28. Bidart "Mouligna"
(Pyrdndes-Atlantiques); 29-31. Arudy "Poeymai",
"Malarode", "Les Bignalats" (Pyrdndes-Atlantiques) ;
32. Bastaras "Chaves" (Huesca, Espagne); 33. Ganties-
les-Bains "Spugo" (Ariige); 34. Labastide-de-Cdrou
"Qudrenas" (Aridge) ;35. Benaix "Las Morts" (Aridge);
36. Fontanis-de-Sauft "Roc de Dourgne" (Aude);37.
Salliles-CabardCs "grofte Gazel" (Aude); 38. F6lines-
Mineruois "I'Abeurador" (H6rault) ; 39. Labastide-en-Val
"Jean Cros" (Aude); 40. Leucate "La Corrdge" (H6-
rault); 41. Artons "Sagnebaude" (Tarn); 42. Ferridres-
Po u ss arou "C ampraf au d" ( H d rau lt).
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s6rie peu abondante au demeurant. La sdrie provenant
des fouilles Frugier sur le m6me site comporte des
lames brutes de d6bitage ou portant quelques enldve-
ments irrdguliers, une pidce esquill6e sur 6clat mince,
un disque. Le site d'estran de la Balise (Soulac-sur-mer)
a livr6 6galement quelques silex taillds avec de la c6ra-
mique cardiale; les conditions de r6colte n'ont pas per-
mis le tamisage; quelques lamelles et deux grattoirs (l'un
simple sur 6clat cortical, I'autre sur 6clat retouch6) ont
6t6 recueillis, ainsi qu'un polyddre de silex aux ar6tes
6cras6es, d'un type signald dans le Cardialde ChAteau-
neuf-les-Martigues (Binder 1987). Les outils de typolo-
gie "n6oli thique" (f ldche tranchante, hache polie,..)
sont absents; au Gurp, ils semblent n'apparaitre qu'au
N6olithique moyen. L'outillage lourd manque 6gate-
ment dans la zone fouill6e; il devrait pourtant exister ;
une structure en bois du N6olithique ancien est en
cours de fouille. Les pieux de chdne appoint6s qui la
conslituent ont d0 Otre travaill6s hors du site, sur les
lieux de b0cheronnage. Trouvde en surface, ou dans
des milieux o0 la c6ramique se conserve mal, cette in-
dustrie lithique aurait 6t6, sans aucun doute, attribu6e i
un M6solithique ou "Epipal6olithique moyen", de facids
sauvelerrien. Au pire, la poterie associ6e aurait 6t6 6car-
t6e comme une contamination plus r6cente.

2.1.4. Les donn6es pal6o-6conomiques
A La Ldde du Gurp, le diagramme pollinique rdvdte

un paysage trds bois6; la croissance d'une 6paisse
Chdnaie caducifoli6e marque le ddbut de l'Atlantique
(Marambat et Roussot-Larroque sous presse). Pour les
niveaux du N6olithique ancien, ce diagramme ne refldte
pas de d6forestation importante, malgr6 le d6bitage de
ch6nes presque centenaires par les Cardiaux; ce n'est
qu'i parlir du N6olilhique moyen (Chassden) et surtout
au N6olithique r6cent (Peu-Richard) et final (Artenac)
que les eflets de I'activit6 humaine s'inscriront claire-
ment dans le profil pollinique. Quant aux macrorestes
v6gdtaux, on n'y a reconnu, pour le moment, que quel-
ques glands, coques de noisettes brOl6es ei graines de
plantes aquatiques. Par ailleurs, les resles osseux, trds
mal conserv6s, ne peuvent nous renseigner sur le rap-
port chasse-6levage. Si le genre de vie de ces premiers
n6olithiques de I'ouest atlantique a chang6 par rappon a
celui des derniers chasseurs, cela se pergoit malais6-
ment dans les donn6es, encore f loues, de la pal6o-
6conomie, malgr6 les conditions favorables que le mi-
lieu semi-humide offre i ce type d'6tudes. Le choix
m6me de ce sile de marais, au milieu des sables du Bas-
M6doc, ne r6pond gudre aux exigences d'une 6cono-
mie agraire de type "n6oli thique" classique. lci,
I'appartenance au N6olithique se traduit surtout par
I'adoplion de la c6ramique, peut-6tre aussi I'ampleur de-
vin6e des structures de bois, encore que I'on ait peut-
6tre, i cet 6gard, sous-estim6 les Mdsolithiques.

2.2. Industrie l i thique et osseuse du Cardial
de Bel le fonds (Vienne)

Le N6olithique ancien des "foyers sup6rieurs" de
I'abri de Bellefonds (Vienne; patte 1971) a 6t6 souvent
invoqu6, ces dernidres ann6es, i I'appui de thdses di-

verses, mais les ddbats ont presque uniquement port6
sur la c6ramique, tant6t rattach6e A un "courant danu-
bien', tant6t (plus justement i notre avis) au Cardial.
L'industrie lithique associde, en revanche, n'a gudre
6t6 sollicitde. Seule exception, une armature microlithF
que fldche de Montclus ou du Chatelet - de saveur plu-
tdt m6ridionale (Fig. 3:18). Cependant, selon le fouil-
leur, cette pidce provient d'un foyer sans autre mobilier
archdologique, ce qui en r6duit quelque peu l'int6r6t.
En revanche, le reste de I'industrie lithique, associ6,
cette fois, d la c6ramique selon E. Patte, mdriterait da-
vantage I'attention.

2.2.1. La stratigraphie ddcrite par le fouilleur se pr6-
sente comme suit:

- niveaux profonds ou "foyers inf6rieurs" (de 2,60 i
1,80 m de profondeur) attribu6s au Sauveterrien, sans
trace de c6ramique; microlithes g6om6triques, triangles
isocdles et scaldnes, segments, pointes de Sauve-
terre, pointes de Rouffignac et pointes du Tardenois;

- "foyers moyens" "zone de m6lange des scaldnes
disparaissant et des trapdzes apparaissant"; selon le
diagramme (Patte l.c.,lig.12) les premiers trapdzes ap-
paraissent vers 1,80 m de profondeur, le croisement
des deux courlces s'effectuant vers 1,60 m de profon-
deur;

- "foyers sup6rieurs" "i microlithes mais avec pote-
rie", N6olithique ancien cardial; la c6ramique apparait
entre 1,43 et 1,73 m de profondeur, sauf dans un sec-
teur o0 trapOzes et c6ramique apparaissent ensemble i
1,80 m de profondeur: "cette concordance ne parait
pas fortuite" (p.151);

- ossuaire du N6olithique final artenacien surrnontant
le tout, dans un s6diment difldrent.

2.2.2. L'industrie lithique des "foyers sup6rieurs"
comporte des armatures g6om6triques, des microbu-
rins, des outils du fonds commun, grattoirs, lames et la-
melles Montbani.

Les armatures g6om6trlques: on note la per-
sistance du triangle isocdle et scalCne pygm6e, et la
pr6sence d'un minuscule triangle de Montclus et d'un

Fig. 2: La LCde du Gurp (Grayan-et-l'H6pital, Gironde).
lndustrie lithique des niveaux cardiaux (couches 8a, 8b,
8c). Fouilles Foussol-Larroque. 1-11. triangles; 12.
trapdze A petite base rdduite, retouche inverse de la
petite troncature (niveau 7b ou 8a); 13, 15-18. pointes
A base droite ou concave; 14. segment de cercle allon-
96 A corde bordde; 19. pointe d base concave (piice
en cours de fabrication?); 20-22. micro-6clats retou-
chds; 23-24. pointes A base naturelle; 25-26. lamelles
tronqudes; 27-33. microburins; 34. denticul€; 35. grat-
toir denticuld: 36-42. lames et lamelles brutes.
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segment trds allong6, comme A La Ldde du Gurp. Selon
un diagramme dtabli par E. Patte, le nombre des seg-
ments demeure presque constant, des foyers infdrieurs
aux foyers sup6rieurs. Une aqtre cat6gorie varie peu,
du Sauveterrien au N6olithique ancien, ce sont les
pointes triangulaires i base retouch6e. Pour le fouilleur,
ces "isocdles A angle aigu...m6ritent le nom de pointes
du Tardenois" : ils s'6cartent cependant, par la forme et
surtout le style, de la pointe du Tardenois classique
(celle de la r6gion 6ponyme), avec des variantes
6troites, proches de la pointe de Rouffignac, et des
formes plus larges, triangulaires ou ogivales: les bases
sont rectilignes ou concaves. Dans les "foyers sup6-
rieurs", l'unique pointe figur6e, triangulaire et plut6t
6troite (Fig.3:13), dif fdre peu d'une de celles de La
Ldde du Gurp (cf. Fig.2:15), lat6ralis6e A gauche celte-
h.

Les microlamelles i  dos abattu "se rencon-
trent i toutes les profondeurs de foyers: mais surtout
dans les foyers sup6rieurs (6) et les foyers inf6rieurs
(8)" (Patte 1971:154). Des types plus "6votu6s" tes ac-
compagnent: trapdze rectangle court, parfois i petite
troncature concave, trapdze i grande lroncalure con-
cave et petite base trds r6duite, proche du trapdze du
Martinet, rhombe trds 6tir6, trapdze sym6trique court.
Auprds de ces g6om6triques, i troncaiures presque
toujours abruptes, on remarque une pointe courte a re-
louches rasantes, qualifide de "pointe de Sonchamp"
(Fig.3:17 ). Elle "vient des foyers tout i fait sup6rieurs".
E. Patte remarque en outre que trois trapdzes sym6tri-
ques "se rapprochent des f ldches tranchantes... on
peut les tenir comme formes de passage" (ibid.: $a).

Les microburins, de toutes tai l les, 6taient pr6-
sents depuis les niveaux inf6rieurs. D'aprds la courbe
(Patte l .c.: t ig. 13), leur nombre d6croit fortement
jusqu'A la profondeur de 1,80 m, pour se maintenir en-
suite, en nombre trds faible,dans les foyers supdrieurs.
"Leur maximum de densit6 colncide avec celui des
microlithes, icides triangles" (/.c.: 153).

Les grattoirs sont trds peu nombreux selon Patte.
Le type court, sur 6clat, parait dominer (Fig.3:19): deux
"grattoirs-pouces" "viennent des foyers du sommet"
(1.c.:154).lls y cotoient d'autres types, comme le grattoir
sur 6clat retouch6 (Fig.3: 20), le grattoir subcirculaire
(ou vraiment circulaire?) (Fig.3: 21),le grattoir en bout
de lame (Fig.3: 22) ou d'6clat allongd (Fig.3:23).

Les lames et lamelles Montbanl ("lames 6br6-
ch6es" de Patte) sont au nombre de 18, dont 7 vien-
nent "de niveaux bien ddlinis al lant de ' t ,20 A 1,48,
donc des foyers sup6rieurs, les autres viennent des
mdmes foyers mais plus ou moins perturb6s; une lame a
6t6 trouv6e plus prolond6ment (2,10 a 2,30) mais asso-
ci6e i une dent humaine qui pourrait indiquer un travail
de fouisseur. Quoi qu'il en soit, il s'agirait d'une excep-
t ion." (/ .c.: 154).

La plece esquill6e figure dgalement dans ces ni-
veaux, mais aucun outilde pierre polie.

A Bellelonds, microlithes g6om6triques, microbu-
rins, lames et lamelles Montbani sonl donc clairement

associ6s A la c6ramique du N6olithique ancien cardial,
@mme d La Ldde du Gurp. lcicomme li apparait une in-
dustrie lithique qu'on eOt assur6ment attribu6e i un
stade r6cent ou finaldu Mdsolithique, n'6taient les don-
n6es de la stratigraphie et la prdsence indiscutable de
c6ramique associ6e.

2.2.3. L'industrie de I'os s'accorde plut6t bien avec
les donn6es de I ' industrie l i thique. Un ciseau ou
"hache" en os rappelle celui de Roucadour (couche C,
du N6olithique ancien); il provient de "l'extr6me som-
met des foyers" (Fig.3: 39). On y remarque aussi des
outils sur lamelles de ddfense de sanglier, provenant
6galement des foyers supdrieurs (1,20 a 1,60 m de
profondeur). Comme les trapdzes et les lame(l le)s
Montbani, ils dvoquent les industries du "Mdsolithique
rdcent et final" de T6viec, Hoddic, Le Martinet ou Le
Cuzoul de Gramat. Bien que I'ivoire de sanglier n'ait pas
cesse d'Ctre utilis6 durant le N6olithique moyen et final,
les outils de cette forme semblent rares, pass6le M6so-
lithique final/N6olithique ancien. Un objet 6nigmatique
en os de "la couche cendreuse des foyers tout i fait su-
p6rieurs" (Fig.3: 38) qui, pour E. Palte, 6voquait cer-
taines idoles ib6riques, suggdrerait peut-6tre une
pointe de spatule anthropomorphe, comme celles du
"Cerny" de I'est du Bassin parisien. Le caractdre frag-
mentaire de cet objet incite cependant i la prudence.
Enfin, un godet i couleur, cavit6 gldnoide d'omoplate
de bovid6, contenait de I'ocre.

2.2.4. Les donn6es pal6o-6conomiques
Dans la faune, "les restes de tortue d'eau, de caslor,

de chevreuil, de cerf, de bovid6 sont trop peu abon-
dants pour que I'on note une pr6dominance i certains
niveaux", ainsi que les oiseaux et de rares coquillages;
une hdmimandibule de chien pourrait appartenir au
N6ol i th ique ancien.  On notera,  sans exag6rer
I'importance de cette remarque, que des resles de tor-
tue ont 6galement 6t6 trouv6s dans le Cardial de La
Ldde du Gurp. Le r6le de la pdche (cyprinid6s), trAs im-
portant dans les niveaux les plus prolonds, chute brus-
quemenl avec l'apparition des premiers trapdzes, vers
1,80 m de profondeur. La flore n'a pas 6t6 6tudi6e.
Quelques coquil les de noisettes br0l6es compldtent
un tableau peu diff6rent, en apparence, de celuides ni-
veaux m6solithiques sous-jacents.

Fig. 3: Belletonds (Vienne). lndustrie lithique et os-
seuse du N6olithique ancien cardial. Fouilles Patte.
1,15. triangles; 2-4. trapdzes asymdtriques; 5-8.
trapdzes symdtriques; 9. rhombe; 10. fldche tran-
chante; 1 1. segment de cercle allong6; 12-13. pointes;
14. triangle de Montclus; 16. rectangle; 17. pointe trian-
gulaire A retouche inverse de la base, cf. Sonchamp;
18. fliche de Montclus (ddcouverte isol6e); 19-23.
graftoirs; 24-26. Wintes; 27-30. lames A coches eUou
retouches irr6gulidres cf. Montbani; 31-32. lames
brutes; 33-35. nucl6us; 36. fragment de hache en os;
37. outil sur lamelle d'ivoire de sanglier; 38. objet 6nig-
matique (pointe de spatule?); 39. fragment de lissoir.
D'apris E. Patte (1971).
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Ainsi, i Bellefonds, le passage du Sauveterrien au
N6olithique ancien ne semble pas marqud par une cou-
pure franche. L'apparition de la c6ramique parait suivre
de prds celle des premiers trapdzes, tandis que se
maintiennent des types anciens:triangles et segments
pygm6es, pointes triangulaires, lamelles A bord abattu
tronqu6es... Le tout suggOre une dvolution sans rup-
ture. Les lames et lamelles Montbani sembleraient plus
6troitement li6es au nouvelordre des choses et appar-
tiendraient ici au seul N6olithique ancien, ce qui, au
fond, ne nous surprend pas tellement.

La comparaison des industries lithiques du N6olithi-
que ancien de Bellelonds et de La Ldde du Gurp
montre des ressemblances indiscutables. lci, comme li,
domine un outillage trds l6ger, o0 les microlithes 96o-
m6triques ont une place importante, avec des lamelles
et des microburins. L'outillage commun est peu vari6
(Bellefonds) ou rare (La Ldde du Gurp) et tes outits
"n6olithiques" (haches poties, lldches tranchantes...)
manquent totalement, dans l'6tat actuel des connais-
sances. A Bellefonds, cependant, les trapdzes
I'emportent sur les g6om6triques de type ancien, lri-
angles et segments, tandis qu'au Gurp les trapdzes
manquent jusqu'ici; leur place parait tenue par les tri-
angles et quelques segments 6tir6s (pr6sents aussi a
Bellefonds). Enfin, les pointes triangulaires i base con-
cave ou droite du Gurp constituent un 6quivalent pro-
bable des "pointes du Tardenois" de Bellefonds.
L'aspect archaique, plus sauveterroide, de I'industrie
du Gurp tient-il i une plus grande anciennetd ou A un
conservalisme r6gional plus marqu6? Rien ne permet
actuellement de I'atfirmer. Dans la zone atlantique, la for-
mation d'un N6olithique ancien, f iddle dans ses
grandes lignes au genre de vie et aux traditions des
groupes m6solithiques locaux, a pu entrainer une difl6-
renciation r6gionale sensible au niveau des industries li-
thiques. L'influence du substrat m6solithique y demeu-
rerait - au moins pour un temps - pr6pond6rante par
rapport aux innovations n6olithiques.

De toute fagon, les diff6rences entre le lithique car-
dial de Bellefonds et celui du Gurp ne doivent pas 6tre
exag6r6es. L'un privil6gie les trapdzes, l'autre les tri-
angles, mais tous deux possddent d'importants points
communs: pr6pond6rance des gdom6triques i re-
touche abrupte, maintien des armalures pygm6es, de la
technique du microburin, pauvretd de I'outillage com-
mun et, plus 96n6ralement, aspect faussement m6soli-
thique de l ' industrie. Dans I 'ensemble, les ressem-
blances paraissent I'emporter sur les diff6rences et, en
attendant une documentation plus abondante, on se
gardera d'opposer prdmatur6ment un N6olithique an-
cien i triangles, "sauveterroilde", et un N6olithique an-
cien i trapdzes, "tardenoide", d'autant que ce dernier
conserve une part des types anl6rieurs. A Bellefonds
comme au Gurp, le passage au N6olithique ne se si-
gnale dans I'industrie lithique - comme probablement
dans l'6conomie et le genre de vie - que par des chan-
gements discrets. C'est, par exemple, I'apparition de
types nouveaux, en trds petit nombre, comme la pointe
de Sonchamp de Bellefonds, et peut-dtre le segment

du B6tey de La Ldde du Gurp (Frugier 1982). C'est en-
core l'apparition de troncatures concaves ou irr6gu-
lidres, parfois peu abruptes, pour les armatures. Ces
observations suggdrent que, plus d'une fois dans
I'ouest (et ailleurs), des industries lithiques du N6olithi-
que ancien ont d0 6tre ind0ment attribuees au M6soli-
thlque. Lorsqu'elles viennent de sites non stratifi6s -
malheureusemenl fr6quents en zone occidentale - leur
classification au "stade ancien", "moyen" ou "r6cent"
(voire "final") de I'Epipal6olithique, risqu6e par certains
auteurs (Rozoy 1978), appelle d6sormais une r6vision
critique. L'application syst6matique, aux industries de
cette zone, d'une chrono-typologie 6tablie ailleurs peut
en effet entrainer des erreurs.
2.3. Les Industrles l l thlques du N6ollthlque
anclen occldental: Roucadourlen et Cardlal

Le grand sud-ouest est le domaine d'un N6olithique
ancien i deux visages (Roussot-Larroque 1983); I'un
d'eux est un facids occidental, atlantique, du Cardial;
l'autre, le Roucadourien, pr6sente des caractdres plus
originaux, bien qu'apparlenant 6galement i la grande
famille des cdramiques A impressions. Roucadourien et
Cardial atlantique se diffdrencient par leurs styles c6ra-
miques, leurs industries lithiques, leur r6partition 96o-
graphique (plus continentale dans l'ensemble pour le
Roucadourien), peut-dtre aussi par leur position chro-
nologique respective, encore mal fix6e.

Le lithique du Roucadourien pr6sente des carac-
tdres communs avec celui du Cardial atlantique, tet qu'il
apparait i La Ldde du Gurp et i Bellefonds: pr6domi-
nance de I'oulillage l6ger, lamelles, microburins, micro-
lithes g6om6triques, pr6sence de lames et lamelles i
retouche irr6gulidre et coches, pauvretd assez g6n6-
rale de I'outillage commun, raret6 de l'outillage "n6olithi-
que". D'autres traits, qui s'accentuenl au stade final du
cycle roucadourien, semblent beaucoup plus discrets
en domaine cardial. ll en est ainsi des g6om6triques i
retouche rasante (segment et triangle du B6tey, fldche

Fig. 4: lndustrie lithique du N6olithique ancien
roucadourien. Combe-Grize (La Cresse, Aveyron).
Fouilles Costantini et Maury. 1. triangle scaldne; 2-8.
trapCzes asymdtriques (les no3, 4 et 6 sont d retouche
inverse de la petite troncature; les no1 et 7 sont des
trapdzes du Martinet); 9,10. trapdzes du Maninet e
petite base trds rdduite, passant au triangle ou A la
pointe triangulaire; 11,13-20. pointes triangulaires e
retouche inverse de la base; 12. piice analogue, mais
de forme rhomboidale; 21. pointe triangulaire A
retouche rasante directe et retouche inverse de la
base; 22,23. piCces A troncatures tris obliques; 24-30.
micro-flCches tranchantes d retouche semi-abrupte d
abrupte; 31. fragment de lame A troncature concave et
coche (trapdze en cours de fabrication?); 32. fldche A
tranchant oblique et retouche rasante directe; 33-43.
lames d retouches irrdguliCres ou coches; 44. 6clat
denticul'; 45. lame a retouches inverses: 46-52.
grattoirs. D'aprds Costantiniet Maury 0986).
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de Montclus), de la pointe du Martinet, des fl6chettes i
base droite ou concave... La pr6sence de ces traits,
avec ou sans c6ramique, doit faire suspecter un N6oli-
thique en voie d'6mergence (ou m6me, assez fr6quem-
ment, un N6olithique affirmd). Dans l'6tat actuel de la
documentation sur les industries lithiques du N6olithi-
que ancien occidental, les ressemblances semblent
I'emporter sur les diff6rences. Des traits communs se
ddgagent:

- un taux d'armatures souvent 6lev6 par rap-
port i I'outillage commun;

- la pr6sence des types caracterlstiques du
"slade r6cent" de l 'Epipal6oil thlque de leur
169lon (au sens oir J.G. Rozoy entend ce terme): tra-
pdzes, pointes de Sonchamp et eventuellement lames
et lamelles Montbani (Bellefonds, Le Martinet);

- la persistance des armatures du "stade
moyen". 'pointes tr iangulaires d base droite ou con-
cave, triangles isocdles ou scal6nes pygm6es, seg-
ments de cercle (Bellefonds, La Ldde du Gurp). parfois
m€me, ces types sont en position dominante (triangles
pygmdes i La Ldde du Gurp). A noter ta pr6sence de
quelques segments de cercle, longs et 6troits, de rares
triangles de Montclus (Beilefonds, poeymaU i Arudy) et
de lamelles i dos 6troites, parfois tronqu6es (Combe-
Grdze);

- la raret6 ou assez souvent l,absence de
I'outl l lage polt.

D'autres 6l6ments peuvent 6tre pr6sents ou non,
selon les cas. Le style du d6bitage peut varier: d'aspect
plutdt soign6 surcertains sites, sur lame(lle)s r6gutidres
de style Montbani, par pression ou percussion indi-
recte, il peut 6tre plus heurt6, au percuteur dur, et de
style Coincy, les deux styles pouvanl cohabiter
(Combe-Grdze);

- les grands scalCnes A retouche abrupte, oi
d'aucuns voient l'dvolution terminale des trapdzes, ou
en tout cas leur 6quivalent, sont absents de La Ldde du
Gurp et de Bellelonds; ils sont parfois remplac6s par de
grands trapdzes courts (Bellefonds) qui peuvenl
s'interprdter comme fldches tranchantes. Ces grands
scaldnes existenl, mais en petit nombre, dans le Rouca-
dourien (Roussot-Larroque 1985). lls semblent plus fr6-
quents vers la Loire-Atlantique et la cote bretonne.
S'agit- i l  d'un gradient 96o9raphique ou d'une diff6-
rence chronologique?

- les trapozes peuvent manquer (Le Gurp); dans
le Roucadourien, ils ont plus volontiers une troncalure
concave, parfois les deux (Combe-Grdze, Le Martinet,
La Borie del Rey);

- la retouche inverse plate sous les arma-
tures n'est pas pr6sente de fagon constante. Rare i La
Ldde du Gurp et i Bellefonds, eile est plus fr6quente
dans le Roucadourien (La Borie del Rey, Le Martinet,
Combe-Grdze);

- les g6om6traques "6volu6s", A retouche obli-
que rasanle (fldche de Montclus, pointe de sonchamp,
triangles ou segments du B6tey), ne sont pas pr6sents

partout. A La Ldde du Gurp, G. Frugier en signale dans
les niveaux cardiaux; nous n'en avons pas trouv6 pour
le moment, mais ils paraissent, de toute fagon, minori-
taires parmi les armatures. A Bellefonds, ils sont 6gale-
ment trds rares (un seul microlithe en place). ll n'en est
pas de mdme sur les sites l i t toraux du Bassin
d'Arcachon (le Bdtey d Andernos), non stratifi6s il est
vrai, ni sur les ensembles roucadouriens de I'intdrieur
(Le Martinet, La Borie del Rey). A quoitiennent ces va-
riations? S'agit-il de stades diff6rents d'6volution, de
sp6cialisations d'activit6s ou d'ensembles culturels dis-
tincts? En tout cas, si les proportions varient, d'un site
ou d'un groupe r6gionalde sites i l'autre, il est bien rare
qu'un petit nombre (voire un seul) de ces g6om6triques
6volu6s n'apparaisse pas dans les ensembles oi domi-
nent les armatures i retouche abrupte. L'inverse est
vrai 6galement, et les sites roucadouriens les plus
riches en armatures A retouche rasante livrent invaria-
blement quelques microlithes d'allure faussement ar-
chaique. Les micro-fldches tranchantes (variantes de
Montclus, Jean-Cros, Martinet ou ChAtelet) constituent
un bon indicateur des influences du N6olithique ancien
m6ridional; celles i tranchant oblique, qu'elles aient ou
non un bord concave, paraissent plus caract6ristiques
du Roucadourien et leur repartition semble plus res-
treinte:

- les lames et lamelles Montbani. bien attes-
t6es i Bellefonds et dans le cycle roucadourien, man-
quent pour le moment au Gurp, oi existent (comme
dans la couche C de Roucadour) de rares lamelles d re-
touche irr6gulidre partielle;

- I 'oul i l lage commun peut comporter des grat-
toirs, souvent courts, quelquefois raccourcis ou ungui-
formes (Bellefonds, Combe-Grdze), des becs, de rares
burins, parfois diddres (Combe-Grdze), des outits sur
lame(lle)s. On notera les pourcentages capricieux de
I'outillage lourd sur galet, bloc ou gros 6clat, de techni-
que bifaciale. Le Roucadourien a livr6 quelques-uns de
ces outils macrolithiques, choppers, chopping{ools,
voire pics et tranchets, non signal6s jusqu'ici dans le
Cardial occidental, ainsi que des fldches tranchantes
non microlithiques.

Un autre trait i  souligner est la circulal ion ou
l'6change de certains types caract6ristiques: un type
courant dans une r6gion se rencontre, i  quelques
exemplaires, dans une autre. Ainsi, par exemple, les
segments et tr iangles du B6tey, nombreux dans
le nord de I'Aquitaine, du M6doc i I'Agenais, atteignent
la Saintonge (G6mozac, Charente - Maritime) et meme la
Loire-Atlantique (Sainte-Reine-de-Bretagne: Gallais
1987), ce qui peut trahir des contacts avec le N6olithi-
que ancien du sud-ouest. La tl6chette d base con-
cave du Roucadourien, parfois denticul6e sur un bord,
existe dans les landes girondines (Lacanau) et la Sain-
tonge (G6mozac). Un autre exemple est celui de tra-
pOzes tr0s 6tir6s, i troncatures concaves et re-
touche 6cailleuse inverse de la base; pr6sents dans le
Retzien de la Pointe du Payr6 i Jard-sur-mer, en Ven-
d6e (Joussaume 1981), i ls apparaissent parfois en
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M6doc (Lacanau, Saint-Laurent-M6doc), y compris sur
la cdte mddocaine (hors contexte). Les "foyers sup6-
rieurs i c6ramique" de Bellelonds en ont livr6 un exem-
plaire, i base d6cal6e (Fig.3:9). La diffusion vers le
nord-ouest de la micro{ldche tranchante (fldche de
Montclus et du ChAtelet; Joussaume ef a/. 1970) sou-
ligne encore I'emprise du N6olithique ancien occidental
dans cette direction; elle ne semble cependant pas
avoir d6pass6 la Loire.

Au plan gdographique, les sites de La Ldde du Gurp
et de Bellefonds occupent des positions int6ressantes.
L'un, La Ldde du Gurp, sur la c6te atlantique, i la pointe
nord du M6doc, se trouve i un point d'articulation entre
Aquitaine et centre-ouest de la France, en liaison pro-
bable avec les sites du Cardialde Charente-Maritime et
de Vendde (Joussaume 1981 ; Roussot-Larroque et a/.
1987; Gomez et Joussaume 1987). L'autre, Bellefonds,
proche du seuildu Poitou, fait le lien avec les sites car-
diaux de la Touraine (Ligueil) et du cours inf6rieur de la
Loire (Les Alleuds); ces sites, les plus septentrionaux
reconnus actuellement, attestent d6sormais que le Car-
dial occidental a atteint (ii tout le nnins) la bordure m6ri-
dionale de l'Armorique et le sud-ouest du Bassin pari-
sien (Roussot-Larroque et al., l.c.). Le probldme se
trouve donc pos6 du caractdre "m6solithique" ou non
d'un bon nombre de sites de tout ce vaste secteur.

2.4. Sltes i  mlcrol i thes et N6oll thlque anclen
de I'ouest

Dans leur ensemble, les sites A microlithes de Ven-
d€e et de Bretagne, "presque tous superficiels, et rare-
ment datables" ont 6t6 n6anmoins rdpartis entre les
stades ancien, moyen et r6cent de I'Epipal6olithique, et
leurs caractdres ont servi i d6finir des groupes culturels
divers (groupe sud-breton, T6vi6cien, Retzien...)
(Rozoy 1978: chapitre 18). Des travaux r6oents ont of-
fert un tableau plus d6tailt6 de ces industries, entre Vi-
laine et Marais poitevin (Joussaume 1981,1984). Fort
justement, selon nous, i l  y est question de "sites d
micro l i thes"  et  non syst6mat iquemenl  d 'Epi -
paldolithique. La possibilitd d'un rapprochement entre
I'armature du ChAtelet et les fldches de Montclus et du
Martinet y est reconnue, comme "signe de populations
en voie de n6olithisation" (Joussaume /.c., 1984:292).
Cependanl, pour les sites i triangles, armatures i 6pe-
ron ou trapdzes de T6viec, les hypothdses chronologi-
ques propos6es en 1978 par J.-G. Rozoy pour
I'Epipal6olithique de l'ouest semblent encore prdvaloir
dans leurs grandes lignes. Aujourd'hui, pourtant, un 16-
examen critique de certaines attributions semble pos-
sible.

A travers leur r6elle diversitd r6gionale, ces indus-
tries prdsentent quelques traits communs, entre elles
mais aussi avec celles du N6olithique ancien occidental.
Sans vouloir ni pouvoir ici entrer dans le d6tail, nous ci-
terons quelques-uns de ces traits, concernanl pour
I'essentiel la cat6gorie des armatures. Ce sont:

- des trlangles souvent larges, grands sca-
lOnes; ils peuvent avoir le petit cdt6 concave. On peut
admettre, aprds le Dr. Rozoy, que ces triangles larges

soient d6riv6s des trapdzes, par r6duction de la petite
base (Kerhillio), et repr6sentent ainsi une 6volution tar-
dive, au "stade final" de l'Epipal6olithique. On note ce-
pendant la persistance de formes pygm6es "archai-
ques" ;

- des segments de cercle, plut6t courts et
larges et souvent asymdtriques, la largeur maximum
6tant situ6e plus prds d'une extr6mit6; leur corde esl
parfois retouch6e, ou plut6t "bord6e";

- des trapozes, irregulierement repr6sent6s, tan-
t6t dominants, tantot rares ou totalement absents, sans
doute remplac6s alors par les scaldnes. Des trapdzes
sym6triques larges (Saint-Benoist-sur-mer, en Vend6e)
se distinguent difficilement des fldches tranchantes.
Pour les trapdzes asym6triques, comme pour les tri-
angles, les troncatures sont souvent concaves (surtout
la petite troncature). Des trapdzes trds 6tir6s sont con-
nus dans le Sud-Nantais, comme en M6doc et i Belle-
fonds; ils portent rarement une relouche inverse courte
de la base (1 cas sur 4); le bord retouch6 est le plus
souvent i gauche, comme pour les pointes (3 lois sur
4) ;

-  des  po ln tes  t r l angu la l res  ou  sub '
oglvales, i base drolte ou concave ("pointes du
Tardenois" sensu latissimo), souvent larges et plut6t
courtes, peu difl6rentes de celles du Cardial de La
Ldde du Gurp. Le bord retouch6 peut 6tre convexe ou
sinueux; cornme en M6doc, i l  est fr6quemment i
gauche. La base est concave le plus souvenl, avec la
m6me asym6trie l6gdre signal6e dans I'ouest girondin;
la retouche inverse plate de la base est minoritaire (un
quart seulement des pidces d6compt6es dans le Sud-
Nantais). Selon G. Gouraud (1984), ces pointes repr6-
sentent une composante souvent notable dans l'ouest
de la France (6,87o des microlithes i Keriouanno;0,7'/"
au ChAtelet; 9% i Malvantl'4,3o/o i La Pointe Saint Gil-
das). Aucune n'a 6t6 recueillie i la Girardidre niau Por-
teau, mais el les existent en Vend6e i la Pointe du
Payrd (Joussaume 1984). En Loire-Atlantique, un ni-
veau i microlithes sous le dolmen de Dissignac a livr6
des pointes de ce type, associ6es i des triangles pyg-
m6es et des microburins (L'Helgouach 1976).

certains types d'armalures caract6risent des
groupes 169ionaux bien circonscrits, comme la flOche
du Chdtelet, d6sormais connue de la Loire i la Cha-
rente, et du Poitou i I'Oc6an atlantique, ou I'armature
i 6peron, caractdristique du "Retzien", du Marais poi-
tevin a I'embouchure de ta Loire (Joussaume et at.
1970). ll s'agit d'ailleurs plutot de varlantes de types
largement r6pandus que de types i proprement par-
ler, comme I'ont d'ailleurs sugg6r6 les auteurs pr6cit6s:
la fldche du ChAtelet parait 6tre un 6quivalent r6gional
des fldches de Montclus, de Jean Cros ou du Martinet.
L'armature i 6peron se rapproche des "fldches danu-
biennes"- cat6gorie assez floue, il est vrai - par plusieurs
traits: asym6trie lr6quente, retouche semi-abrupte i116-
gulidre des bords, concavit6 du petit cot6, qui porte le
plus souvent une retouche inverse semi-abrupte; elle
ne diffdre de la "fldche danubienne" que par des parti-
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cularit6s stylistiques mineures. Ces caractdres morpho-
logiques, et les parent6s qu'ils suggOrent avec des
formes clairement n6olithiques, dans d'autres rdgions,
f  e  ra ie  n t  dou te  r  de  l eu  r  appar tenance  a
l'Epipal6olithique/M6solithique .

Des geom6triques d retouches obliques ra-
santes apparaissent sporadiquement, au moins jusqu'i
la Loire-Atlantique (triangle du B6tey de I'Organais i
Sainte-Reine-de-Bretagne; Gallais 1 987).

- les lames et lamelles Montbani, parfois im-
portantes dans le Retzien (Le Porteau), sont plus rares
et malcaract6ris6es en Bretagne m6ridionale.

Des points communs assez troublants apparaissent
donc enlre ces sites a microlithes de l'ouest et les in-
dustries l i thiques du Cardial de la zone atlantique.
L'exemple de La Ldde du Gurp esl sans doute le plus
significatif ; son outillage trds l6ger, domind par les arma-
tures, ses lriangles pygm6es aux troncalures abruptes
souvent irr6gulidres, ou ses pointes i base concave,
lrouvent bien des 6chos dans le centre-ouest, le Sud-
Nantais et m6me la Bretagne m6ridionale. Faudra{-ilam-
puter I'Epipal6olithique des pays d'ouest d'une part no-
table des sites qu'on lui attribuait? Au-deli de la typolo-
g ie l i th ique,  d 'aut res ind ices rd i tdrent  cet te
interrogation, dans les pays d'ouest, Charentes, Poitou,
Vend6e et mCme le sud de la Bretagne. Parfois, des
outils n6olithiques ou des tessons se mdlent aux silex
taill6s; parfois, dans les trop rares restes de faune, quel-
ques vestiges dvoquent des animaux domestiques;
parfois, enfin, les diagrammes polliniques r6vdlent des
activit6s agro-pastorales relativement prdcoces, dans
I'environnement imm6diat de sites "6pipa16olithiques".

Le probldme des outils n6olithiques ou de la c6rami-
que trouv6s sur les sites i microlithes est de ceux gue
l'on 6carte trop facilement; tant6t on invoque des pollu-
tions (toujours possibles sur des sites superficiels), tan-
tdt on d6plore des ramassages trop larges, qui auraient
confondu des loci diff6rents. Dans ces conditions de
trouvail le, le pr6historien doit assumer ses choix. Ce-
pendant, la legon i tirer de sites stratifids comme le Gurp
ou Bellefonds est qu'un tri typologique s6vdre a priori
peut 6tre, i  sa manidre, aussi dangereux, et conduit
aussi s0remenl i l'erreur que le pire laxisme, qui admet-
trait n'importe quelle association. La pr6sence r6p6t6e,
sur certains sites i microlithes de l'ouest, mOme non
strati f ids, de c6ramique ant6rieure au N6olithique
moyen, est un avert issement i  prendre au s6rieux.
Ainsi, i I'Organais i Sainte-Reine-de-Bretagne (Loire-
Atlantique), a 6t6 recueillie une industrie lithique i com-
posante microlithique: pointe courte i base concave,
"pointe de Sonchamp", "pointe de Chaville", fldche de
Montclus ou du ChAtelet, et m6me un triangle du B6tey,
ainsi que des microburins. La c6ramique trouv6e i pro-
ximit6 (mais hors stratigraphie) 6voque un N6olithique
ancien f inissant ou la transit ion N6olithique ancien-
N6olithique moyen (boutons au repouss6, impressions
en ligne, lormes "en bombe" A bord renlrant; Gallais
1987). Bien qu'el le n'ait pas 6td s0rement 6tablie,
I'association de cette cdramique et de I'industrie lithique

ne serait pas invraisemblable. Les types de microlithes
repr6sent6s ont de bonnes comparaisons dans le N6o-
lithique ancien du sud-ouest; certains 6l6ments de la
cdramique 6voquent celle du niveau inf6rieur d'un site
voisin, Sandun i Gu6rande (Loire-Atlantique), niveau
dat6 de 5550 B.P. (Letterl6, communication au m6me
colloque); d'aulres, comme tel d6cor d'impressions en
ligne, sugg6reraient mdme une attribution chronologi-
que ant6rieure. En outre, le profil pollinique de la tour-
bidre de I'Organais, voisine du site, refldte des traces
d'activit6s humaines, avec des plantes rud6rales et
quelques pollens de c6r6ales, dans un niveau dat6 de
5990 t 100 B.P. (Git-6170) (Visset 1988).

Un autre site 6tabli, comme le pr6c6denl, prds du
marais de la Bridre, celui de Dissignac (Loire-
Atlantique), a livr6 une industrie d'allure "mdsolithique"
dans un vieux sol pr6serv6 par le tumulus d'un m6ga-
liihe (L'Helgouach 1976). On y remarque des micro-
lithes g6om6triques i retouche abrupte, triangles iso-
cdles ou scaldnes pygm6es, et pointes triangulaires A
base droite, ainsi que des microburins et des lamelles.

Fig. 5: tndustrie lithique du Ndolithique ancien rouca-
dourien. 1-19. Saint-Eulalie-de-Cernon "Le Roc Trou6"
(Aveyron). Fouilles Maury. 1-7. trapdzes (1-6. A re-
touche inverse rasante de Ia petite troncature; 3,4,6.
trapdzes du Martinet); 8-11. micro-fliches tranchantes
(8-9. retouche rasante directe; 10. retouche semi-
abrupte directe et inverse); 12,13. micro-grattoirs; 14.
lame d troncature oblique; 15-16. lames retouchdes;
17-19. microburins. 20-40. Millau "La Pouiade" (Avey'
ron). Fouilles G.-8. Arnal. "N6olithique ancien primitif".
Armatures prdsentdes dans l'ordre stratigraphique, du
ptus ancien au plus rdcent. 20-23. couche I A 3; 20-21.
trapizes asymdtriques longs; 22. fragment de pointe tri-
angulaire d base rectiligne; 23. pointe d base concave,
tronqude. 24. couche I A 2, micro4ldche tranchante
("ftdche de Montclus). 25-30. couche 8 A; 25. triangle
isocdte; 26,27. triangtes ou trapdzes d petite base trds
rAduite: 28-30. microJldches tranchantes de types va-
ri6s, A retouche abrupte ou semi-abrupte. 31- couche 7
D, triangle d retouche rasante directe. 32-34- couche 7
C 2, microlldches tranchantes. 35. couche 7 B 3, micro'
ftdche tranchante. 36. couche 7 B, micro-fldche tran-
chante. 37. couche 7 A 3, trapdze asymdtrique- 38-40.
couche 7 A, trapdzes (38. trapdze du Martinet; 39.
trapdze asymdtrique long; 40. trapdze symdtrique long.
41-48. Arudy "PoeymaA" (Pyrdndes-Atlantiques)
couche alsh (N$olithique ancien). Fouilles Laplace et
Livache. 41. triangle scaldne irr6gulier; 42. pointe trian'
gutaire A base droite; 43. trapdze du Martinet; 44,45.
pointes triangulaires A base concave; 46,47. micro-
ftdches tranchantes A tranchant oblique; 48. armature
atypique. 1-19, d'aprds Maury, apud Clottes (1985);20-
40, d'aprds Arnal (1980); 41-48, d'aprds Livache et al.
(1s84).
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Des tessons avaient d'abord 6t6 attribues A ce niveau;
les publications ult6rieures tendenl i dissocier la s6rie li-
thique i microlithes de cefte c6ramique, rapportde i un
N6olithique moyen du style du Casteilic. Le styte de
cette industrie lithique 6voque plut6t celuidu Cardiat at-
lantique; elle parait mdme plus proche de La Ldde du
Gurp que de Bellefonds; on y retrouve la m6me associa-
tion: pointes triangulaires - triangles isocales ou sca-
ldnes pygm6es A retouche abrupte (ces caractdres se
retrouvent A I'Organais o0ligurent en outre, comme au
Gurp, la pointe i base concave et le triangte du B6tey).
De la mdme fagon, i Dissignac, le diagramme pollinique
met en evidence des activitds agricoles et pastorales
entre 6250 et 5780 B.P. (Visset 1988), ce qui corres-
pondrait bien d cette periode.

La faible distance s6parant Dissignac de I'Organais,
comme le sensible paralldlisme de leurs industries lithi-
ques et la pr6sence d'indices d'agriculture i proximit6, i
une 6poque correspondant au N6olithique ancien,
nous invitent a penser (avec toutes les prudentes 16-
serves d'usage) que ces ensembles, peut-Otre finale-
ment peu pollu6s, pourraient offrir une premidre image
du N6olithique ancien d'Armorique. La r6currence de
traits similaires dans les industries de plusieurs sites i
microlithes entre Charente et Vilaine sugg6rerait une
extension assez vaste de ce ph6nomdne.

Pour d'autres sites de t"'Epipal6olithique" de I'ouest,
I 'analyse poll inique donne des indications dans le
mdme sens (Visset 1984). A la Pointe Saint Gitdas (pr6-
failles, Loire-Atlantique; Tessier 1984), dans le site lc,
consid6r6 comme "Pr6-Retzien" par J.-G. Rozoy, et
dat6 de 6790 + 90 B.P. (Gif-4847), ta Chdnaie mixte at-
lantique ne r6vdle pas encore de sensible action hu-
maine. En revanche, au Porleau A Sainte-Marie (Loire-
Atlantique), attribu6 au Retzien par le mdme auleur, le
diagramme pollinique montre, dans un paysage naturel
peu diff6rent du pr6c6dent, une activitd humaine mat6-
rialis6e par des pollens de type c6r6ates dans les quatre
niveaux dont L.Visset envisage I 'appartenance A
l'Atlantique tinal. "Cette repr6sentation pollinique, i par-
tir d'un s6diment argileux, comparable avec celle obte-
nue i la Pointe Saint-Gildas, contorte I'hypothdse d'un
contenu pollinique contemporain de I'habitat". La pr6-
sence de pollens de c6r6ales au Porleau (o0, selon J.-
G. Rozoy, la "pollution n6olithique" se r6duit i deux
fldches tranchantes) suggdre que l'industrie retzienne
du site, avec ses quelques triangles et trapdzes (dont
des trapdzes de T6viec pygm6es), ses armatures i 6pe-
ron, ses fldches du Chdtelet et ses lames et lamelles
Montbani, n'appart iendrait pas i I 'Epipal6otithique,
m6me r6cent, mais A un N6olithique ancien. On doit
peut-Otre rappeler iciqu'une armature i 6peron a 6t6 re-
cueillie sur le site de BAtard i Br6tignoiles-sur-mer (Ven-
d6e) avec une c6ramique caract6ristique du N6olithique
ancien (Joussaume 1981). Ces divers indices confir-
ment donc ce que sugg6rait d6ji la morphologie, plus
n6olithique que m6solithique, de ces armatures.

D'autres sites de cette rdgion souldvent le m6me
probldme, Les caractdres communs de leurs industries

lithiques et de celles du Cardial occidental poussent d
s'interroger sur I'emprise territoriale de ce dernier dans
I'ouesl de la France. Les pollens de type c6r6ales rep6-
r6s dans les diagrammes polliniques suggdrent une
n6olithisation d6jA effective, sur la c6te atlantique, dds
le dernier quart du Sdme mill6naire B.C., au minimum.
Les restes de petit Boeuf du "M6solithique A trapdzes"
trouv6s dans les fouilles rdcentes de la Pointe de la
Torche (Kayser 1987) sont une indication dans le
m6me sens. Tout suggdre que les ddbuts de la n6oli-
thisation des pays d'ouest doivent assu16ment davan-
tage i I'influence du Cardialqu'i celle d'un "Danubien"
ou "Post-ruban6" hypoth6tique, par exemple du
"Cerny", de toute fagon plus tardif et contemporain du
N6olithique moyen. La r6cente d6couverte de c6rami-
que cardiale dans le Maine-et-Loire (Les Pichelots, aux
Alleuds, fouilles Dr. M. Gruet) et l'lndre-et-Loire (Ligueil,
louilles A. Villes) a mis en 6vidence l'extension du N6o-
l i thique ancien d'obddience m6ridionale jusqu'A la
Loire.

Quant i la Loire moyenne et au sud du Bassin pari-
sien, donl les industries lithiques attribu6es au "M6soli-
thique final" sont parfois assez proches de celles de
I'ouest, il resterait i d6terminer si elles se sont 6gale-
ment trouvdes dans la mouvance du Cardial occidental,
avant l'arriv6e des premiers influx d'Europe centrale. Un
examen impartial des assemblages lithiques (et 6ven-
tuellement ceramiques) attribu6s au stade r6cent ou
linal du M6solithique permettrait peut-6tre de d6termi-
ner si les cas d'association paradoxale, plusieurs fois si-
gnalds dans cetle zone, peuvent tous 6tre 6cart6s. On
pense, entre autres, au vase 6cras6 de la Chambre des
F6es i Coincy (Aisne). Ce vase, du groupe de Ville-
neuve-Saint-Germain (proche ir bien des dgards du
N6olithique ancien m6ridional), a 6t6 recueilli par J. Hi-
nout (Hinout 1964), dans un niveau livrant une industrie
lithique du Tardenoisien ("fin du Tardenoisien moyen",
selon J.-G. Rozoy), avec des triangles scaldnes et des
pointes, dont certaines i retouche couvrante, en-
semble peu diff6rent, en f in de compte, de ce que
nous avons vu dans l 'ouesl. Plus g6n6ralement, on
pourrait s'interroger sur la pr6sence de tessons, g6n6-
ralement consid6r6e comme embarrassante, dans plu-
sieurs ensembles d'allure "m6solithoide" (source Virgi-
na i Guiry-en-Vexin; Benne et a\.1983, entre autres).
Que repr6sentent, par ailleurs, les trop rares microlithes
signal6s dans des fosses de sites 6videmment N6olithi-
que ancien du Bassin parisien, comme i Cuiry-les-
Chaudardes? Des pollutions accidentelles, des traces
de contacts anecdotiques, ou la maigre portion 6mer-
g6e d'icebergs autrement importants? ll est bien com-
pr6hensible que les n6cessit6s des sauvetages ur-
gents et des d6capages de grande surface n'aient pas
permis l'usage, dans ces sites, des m6thodes minu-
tieuses et lentes qui, seules, permettenl aux arch6olo-
gues m6ridionaux de recueillir int6gralement la compo-
sante microl i thique des outi l lages du N6olithique
ancien...
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2.5. N€oli thlque anclen occidental et Cardlal
m6rldlonal: les Industrles l l thlques

Comparer les industries lithiques du Cardial de M6di-
terran6e occidentale et celles du Cardial atlantique est
actuellement diflicile, voire impossible. Reconnu depuis
peu, sur un petit nombre de sites, le Cardial de l'ouesl
est encore en voie de d6finition; a fortiori,l'6chantillon
disponible d'industries lithiques associ6es est 6troit et
sa repr6sentativit6, probl6matique, face i un Cardial m6-
diterran6en de longtemps connu et bien lourni en arte-
facts de pierre taill6e. Pourtant, ces outillages m6ridio-
naux n'ont pas toujours 6t6 6tudi6s en d6tail, ni selon
les m€mes m6thodes. ll n'est donc pas facile actuelle-
ment de d6gager les grands traits qui d6finiraient un li-
thique cardial "standard", dans la trAs vaste aire du Car-
dial ouest-m6diterranden. L' impression prdvalente,
dans l'6tat actuel des publications, serait plutdt celle
d'un polymorphisme assez marqu6.

Les industries lithiques du midi de la France sem-
blent assez diff6rentes de celles du Gurp ou de Belle-
fonds. Le Cardial provengal a produit des lames ro-
bustes et des g6om6triques obtenus, non par la
technique du microburin, mais "par fragmentation
simple des lames. La lechnique de fagonnage la plus
caractdristique consiste i faire deux troncatures in-
verses puis A amincir la pi6ce par des retouches ra-
santes plus ou moins longues de la face sup6rieure"
(Binder 1987). Dans l'ouest, cette technique, connue
et utilis6e pour certaines catdgories d'armatures, ne
semble pas avoir 6limin6 celle du microburin. Dans le
Cardial du Gurp et de Bellefonds, la retouche abrupte
domine; les retouches rasantes sont largement em-
ploy6es par les Roucadouriens, rest6s fiddles pourtant
i la technique du microburin. Cette diff6rence est im-
portante si l'on admet, avec D. Binder, que "la rupture
totale entre les industries du Cardial... et celles du Cas-
telnovien... est fondamentalement li6e au fait que les
tailleurs du N6olithique ancien n'utilisent pas la techni-
que du microburin pour la fabrication de leurs g6om6tri-
ques, ni pour d'autres outils" (Binder 1987). En est-il de
m€me dans toute l'aire du Cardial"franco-ib6rique"? En
Languedoc, o0 des ensembles importants sont encore
in6dits, des dilfdrences semblent apparaitre. Entrent-
elles dans le cadre d'une variabilit6 normale? Trahissent-
elles plut6t des l6zardes grandissantes dans le "bloc"
cardial mdridional, ldzardes que I'on pergoit aussi dans la
diversitd des styles et lacids cdramiques?

Plus A I'ouest, ces contrastes s'accentuent encore.
Sans m6me quitter I'aire "franco-ib6rique" du Cardial, on
peut voir, dans la p6ninsule ib6rique, des industries li-
thiques assez diff6rentes des moddles provengal ou
languedocien, pour le style du d6bitage, I'usage du
microburin, la typologie et I'abondance relative des
microlithes g6om6triques. A cet 6gard, les industries i
lorte composante microlithique du N6olithique ancien
occidental frangais (Cardial et Roucadourien) seraient
plus proches du nord de l'Espagne que du midi de la
France. A Costalena (Bas-Aragon), le N6olithique an-
cien a des trapdzes A retouche abrupte, asymdtriques

ou sym6triques, et des lameiles A dos arqu6;ces arma-
tures, qui ressemblent A de longs segments, apparais-
sent au N6olithique ancien e Costalena (c2) et, un peu
avant, dds I'Epipal6olithique g6omdtrique tardif , i la Bo-
tiqueria dels Moros (Barandiaran et Cava 1989). Les
microburins, pr6sents, tendent i diminuer i mesure
qu'augmentent les 96omdtriques i retouche "en
double biseau". Ceux-ci, triangles et segments, sont a
Cocina, Costalena ou Zaloya, semblables aux seg-
ments et triangles du B6tey du sud-ouest de la France.
Apparus sans doute un peu avanl la c6ramique dans
cette r6gion, ils se d6veloppent avec le N6olithique an-
cien affirm6: discrdtemenl pr6sents dans le Cardial de
La Ldde du Gurp, o0 dominent cependant les g6om6-
triques d retouche abrupte, ils sont plus nombreux dans
fe Roucadourien (Roussot-Larroque 1977). Un m6me
d6veloppement est observ6 par les auteurs espagnols:
i  la Botiqueria dels Moros, par exemple, de 19% de
segments et triangles A retouche "en double biseau"
dans les niveaux pr6-cardiaux, on passe e 62% dans le
premier niveau cardial: sur ce site, rappelons-le, le stade
A du facids Cocina (apparition de la retouche en double
biseau) est dat6 de 5600 B.C.. Dans l'ouest frangais, ce
type d'armature, fr6quent sur des sites "m6solithiques"
de surface des landes girondines, proches du littoral at-
lantique, atteint aussi la Saintonge, la Vend6e et la
Loire-Atlantique. Enfin, la pointe de Sonchamp est si-
gnalde dans le niveau 1 (Ndolithique ancien non cardial)
de Zaloya, au Pays basque espagnol, dat6 de 6320
B.P. (Barandiaran 1979 ;Barandiaran et Cava 1989).

Ces traits caract6ristiques n'ont guere 6t6 signal6s
jusqu'ici dans le midi de la France, hors quelques cas
isol6s, dont I'abri Jean Cros (Guilaine et a/. 1979), plus
proche A nos yeux du Roucadourien d'Aquitaine que
du Cardial m6diterran6en. La pr6sence de semblables
traits au Pays basque sud suggdre que le Cardialatlanti-
que est peut-Ctre plus li6 i la p6ninsule ib6rique qu'aux
contr6es riveraines du golfe du Lion. Les voies de com-
munication entre domaine m6diterran6en et domaine
allantique du Cardial seraient alors i chercher au sud
des Pyr6ndes, vers la vall6e de I'Ebre et I'Aragon: la
grotte de Chaves, avec ses niveaux cardiaux, est
proche du somport; la grotte de zaloya, au Pays bas-
que, est peu 6loign6e des grottes d'Arudy (PoeymaU,
Malarode), dans les Pyrdn6es-Atlantiques, o0 le N6oli-
thique ancien est desormais attest6. Par ailleurs, le long
de la c6te atlantique, du Maroc au Portugal, se sont d6-
veloppds des groupes cardiaux bien caractdris6s.
Assez diffdrents des moddles provengal ou languedo-
cien, ils offrent quelques-uns des traits lamiliers du
N6olithique ancien de I 'ouest frangais. Ainsi par
exempfe, au Portugal, i Cabego de Pez, au passage du
M6solithique au N6olithique ancien, "la microlithisation
accentu6e... assume parfois des formes plus poussdes
dans le N6olithique ancien (g6om6triques pygm6es,
microlamelles i bord abattu, micrograttoirs, microper-
goirs" (Tavares da Silva et Soares 1987). Parmi les 96o-
m6triques, les segments pygmdes dominent les tri-
angles et les trapezes; le microburin est pr6sent.
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Ainsi, dans la P6ninsule ib6rique, l'6volution des in-
dustries lithiques, du M6solithique au N6olithique an-
cien m6ridional, peut 6tre sensiblement diffdrente des
sch6mas 6labor6s en France m6ridionale. Dans le vaste
domaine cardial, le moddle ouest-mdditerran6en classi-
que, abusivement d6nomm6 "franco-ib6rique", n'est
donc pas le seul et unique possible. Le sud-ouest atlan-
tique (et sans doute une bonne partie de la France non-
m6diterran6enne) se rapprochent plut6t, par plus d'un
aspect, du nord et de I'ouest de I'Espagne. Trds impor-
tante est, i cet 6gard, la distinction propos6e par Baran-
diaran et Cava (1989) entre une aire orientale de la P6-
ninsule ib6rique, o0 la ndolithisation a eu une forte
incidence sur l'industrie lithique (Chaves), et une aire
occidentale, o0 - sans le moindre d6calage chronologi-
que - le g6om6trisme suit une 6volution diff6rente, de
I'Epipal6olithique au N6olithique ancien (Zatoya). Pour
la France, on pourrait peut-€tre envisager une distinc-
tion similaire, entre I'aire m6diterrandenne d'une part, et
d'autre part une aire occidentale trds large englobant,
avec les pays d'ouest, une notable partie de la France
centrale et du Bassin parisien.

D'autres aspects rapprochent encore le N6olithique
ancien occidental de la France et celui de l'lb6rie, par
exemple un outillage macrolithique de taille bifaciale, sur
blocs ou 6clats 6pais, "campignoide"; on signale quel-
ques tranchets en Bas-Aragon (Costalena, Botiqueria
dels Moros) et au Pays basque (Zatoya), o0 des ateliers
de taille en plein air sont connus (Barandiaran et Cava
/.c.) Cette industrie "lourde" - peu remarqu6e jusqu'ici
dans le midi de la France - est i rapprocher par exemple
de celle du N6olithique ancien d'ltalie m6ridionale (ate-
liers du Gargano). Pour I'ouest lrangais, o0 quelques
616ments apparaissent dds cette p6riode (Le Porteau,
Le Martinet), ce pourrait 6tre le point de d6part du spec-
taculaire d6veloppement ultdrieur, d la transition N6oli-
thique ancien/N6olithique moyen, des ateliers de fabri-
cation de haches en silex, dont I'ancrage, A cette
6poque, est nettement occidental. Les 6l6ments de
faucille sont trds rares ou absents dans le Bas-Aragon et
le Pays basque, comme dans l'ouest frangais, I'outillage
poli et les meules 6galement. C'est li encore une difl6-
rence avec le Cardial provengal ou languedocien, en-
core qu'il faille sans doute nuancer selon les sites. Ainsi,
dans I'extr6me ouest de I'Europe, la n6olithisation, envi-
sag6e sous I'angle des industries lithiques, semble em-
prunter deux voies diffdrentes: tantdt apparait, comme
en Provence, une rupture entre M6solithique final et
N6olithique ancien cardial, tantdt, comme dans I'ouest
de la France et certaines r6gions de la P6ninsule ib6ri-
que, des traits "m6solithoides" peuvent se maintenir
voire se renforcer. De la prdsence de ces caraclCres ar-
chaisants, peut-on conclure A une dvolution progres-
sive et continue sur place, du M6solithique au N6olithi-
que? ll ne laudrait pas confondre substrat et acquis
secondaires. En tout cas, le probldme du caractdre,
"m6solithique" ou non, semble 16916 pour les techno-
complexes a microlithes "6volu6s", type Cocina ou Rou-
cadourien ( segments, triangles, pointes, ou micro-
fldches tranchantes i retouches rasantes). Apparus

dans des groupes en voie de n6olithisation, ils persis-
tent encore lorsque celle-ci est achev6e.

Le probldme se pose, en revanche, pour les indus-
tries du "M6solithique rdcent et final" de l'ouest frangais
et du sud du Bassin parisien, en particulier celles du
vaste complexe A lame(lle)s et trapezes. La pr6sence
de ces traits "m6solithoiides" signifie-t-elle la n6olithisa-
tion imparfaite de groupes encore i demi-sauvages, ac-
culturds par contacts locaux sporadiques, quasi anec-
dotiques, avec des populations voisines plus
avancdes? Cette interpr6tation courante est tres discu-
table. Ces groupes n'dtaient assur6ment pas isol6s
dans des culs-de-sac, en bout d'6volution locale; ils de-
vaient au contraire 6tre communicanls. On a soulign6
les points communs au Roucadourien et aux industries
i g6om6triques type Cocina et, pourtant, leurs ant6c6-
dents 6pipal6olithiques respectifs 6taient sensiblement
diff6rents. Leur co-6volution ultdrieure, lors de la phase
linale du M6solithique (ou phase de pr6paration au
Ndolithique), ne doit pas 6tre un pur hasard. La relative
proximit6 des r6gions concern6es (le vide encore sub-
sistant entre elles 6tant sans doute provisoire) et le pa-
rall6lisme, chronologique et typologique, de leur 6volu-
tion paraissent exclure une gendse ind6pendante. Au
cours de cette 6volution, les caractdres convergents se
manifestent avant l'apparition de la ceramique, qui ne
s'accompagne pas d'une vraie rupture dans le d6velop-
pement continu de I ' industrie l i thique. La poterie
s'insdre dans la phase C de l"'Epipal6olithique g6om6-
trique de type Cocina", comme dans les industries
"m6solithoiides" du sud-ouest de la France. Si rupture il
y a, c'est peut6tre en amont:ces traits "m6solithoides",
r6currents sur des aires plus vastes que celles des
groupes m6solithiques anl6rieurs, sont-ils partout au-
tochtones? Ne sont-ils pas plut6t des acquis secon-
daires, li6s i d'autres innovations qui pr6parent ou ac-
compagnent I'avdnement du N6olithique?

3. Lo c6romioue du Cordiol de
I'ouest: premidre opproche

Pour la c6ramique, la disproportion est flagrante
entre I'imposant corpus du Cardial m6diterran6en et les
trouvailles encore maigres et dispers6es du Cardialde
I'ouest frangais. N6anmoins, quelques traits se d6ga-
gent d6ji qui soulignent, comme pour I'industrie lithi-
que, I'originalitd relative du domaine occidental.
3.1. Au plan technologlque, la c6ramique est de
bonne qualit6. Le d6graissant comporte parfois des
graviers de quartz non pil6 (Le Gurp, la Balise) ou du
sable trds fin (Le Gurp, Ligueil, Les Pichelots); les tes-
sons sont alors friables et mal conservds. L'usage de
ddgraissant organique parait attest6 par des tessons
vacuol6s (Gurp); C. Constantin (1985) signale de l'os
br0l6 pil6 A La Ldde du Gurp; on en observe aussi A
Cou rcou ry (Charente-Mariti me ; Roussot-Larroque et al.
1987). L'origine locale des mat6riaux parait trds pro-
bable dans la plupart des cas. Le montage est fait par
martelage (vase non d6cor6 de la Balise i Soulac-sur-
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Mer, en Gironde) ou aux colombins, soigneusement
collds, technique bien diff6rente de celle du Roucadou-
rien. Les surfaces sont parfois racl6es A la coquille (Le
Gurp); un l issage soigneux peut produire une f ine pell i-
cule d'argile superficielle, tendant d se d6coller par pla-
ques (grand vase i d6cors pivotant de La Balise). Les
parois peuvent 6tre assez fines, mais les r6cipients d6-
cor6s sont plutdt plus 6pais que les autres. La cuisson
est correcle. Le niveau technique permet d6jd la fabrica-
tion de trds grands vases (Bellelonds, Le Gurp, La Ba-
lise), de capacit6 pouvant d6passer vingt litres.

3.2. Les lormes ne tranchent pas, par leur originalit6,
sur le r6pertoire ordinaire du Cardial m6ridional: bols h6-
misph6riques (Gurp, Bellefonds) ou tulipiformes, vases
en bombe ir bord rentrant (trds fr6quents), piriformes
(Gurp), bouteilles padois trds grandes i col marqud (Bel-
lefonds, Le Qu6roy), marmites cyl indroides, vases
ovoides profonds (Bellefonds).

La ldvre est souvent simple, amincie et appointee
(caractdre courant, typique), plus rarement ourl6e (Bel-
lelonds), ou dpaissie et aplatie, lorsqu'elle porte des im-
pressions d6coratives sur la lranche (Gurp, Balise, Cour-
coury, Bellefonds, etc.).

Le fond est rond le plus souvent, ou parfois l6gdre-
ment conique (Bourg-charente, Bellefonds). certains
tessons suggdrent des fonds ronds aplatis, sans pied
d6bordant nicouronne, comme il en existe dans le Car-
dialdu midiou de la P6ninsule ib6rique, mais aussidans
le N6olithique ancien m6ridional non cardial (Roquemis-
sou i Montrosier, Aveyron) (Arnal 1987).

Les moyens de pr6henslon sont le bouton
simple, parfois A cheville (Bellefonds), le bouton perfo16
dont la perforation n'int6resse pas la paroi (Bellefonds)'
I 'anse en boudin ou anneau, i  profi l  semi-circulaire,
I 'anse en ruban parfois l6gdrement ensell6e, de tai l le
variable (Bellelonds), I'anse tubulaire, souvent effac6e
au centre et legdrement 6vas6e aux extr6mit6s (Ldde
du Gurp). On note enfin de grosses languettes horizon-
tales pour les marmites (Ldde du Gurp). La perforation
est souvent horizontale, mais on connait des anses tu-
bulaires i perforation verticale (deux exemples au moins
d La Ldde du Gurp). La posit ion des pr6hensions
sur les vases peut varier. Le plus souvent, les anses
sont i la partie sup6rieure de grands r6cipients, au-
dessus du diamdtre maximum (La Ldde du Gurp, La Ba-
l ise, Bellefonds, Les Pichelots...) ou i  hauteur du plus
grand diamdtre (Bellefonds). Parfois, les pr6hensions
sont d6cal6es (Le Qu6roy). A Bellefonds, une trds pe-
tite anse est placde directement sur le bord; le tesson
trop exigu ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit d'une de
ces boutei l les i  peti tes anses sur la ldvre, connues
dans la val l6e du Po vers la f in du N6olithique ancien,
dans les derniers sidcles du Sdme mill6naire B.C.' Des
formes peu difl6rentes existent A la m6me 6poque en
Franche-Comt6 (Gonvil lars; P6trequin 1972), dans le
Bassin parisien et la Loire moyenne (Ligueil ;  Vi l les
1987). Le nombre des prdhensions par vase est
rarement connu avec certitude:tant6t deux (La Ldde du
Gurp, anses alternant avec deux boutons), tant6t trois

(Le Qu6roy, alternant aussi avec des boutons), quatre
et plus (grands vases i ddcors digit6 de La Ldde du
Gurp, La Balise ou Bellefonds).

3.3. Les d6cors, plus que les formes ou les modes
de pr6hension, individualisent un style cdramique du
Cardial occidental.

L ' lmpress ion de coqul l le ,  re la t ivement  f16-
quente, utilise surtoul le Cardium, abondant sur les
c6tes atlantiques. Le module des coquilles utilisdes i
l'ouest parait plus vari6 que dans le style "franco-
ib6rique": petites coquilles peu dentdes dont les dents
ne se voient qu'ir la loupe (Ldde du Gurp, Benon), seg-
ments retaill6s de grande coquille bien dent6e (Belle-
fonds, Ch6rac) ou coquilles peu ou pas retaitl6es, don-
nant des impressions plus courbes que celles du style
" f ranco- ib6r ique"  c lass ique (La Bal ise,  L iguei l ) .
L'impression pivotante est la plus courante, mais sans
exclusive. La dimension des matrices et de leurs dents'
l'6cartement plus ou moins grand des empreintes don-
nent des effets vari6s. Les empreintes sont 6cart6es
en V i La Balise, i Ligueil et aux Pichelots; plus ser-
r6es, elles forment un ruban continu i Ch6rac ou i Bel-
lefonds. Certains vases portent des impressions nor-
males (Ldde du Gurp; Balise; Courcoury), train6es
(Ldde du Gurp) ou trembl6es (mOme site)'

La syntaxe ornementale des d6cors au Car'
dium comporte:

- la bande horizontale large, non marg6e, faite de
deux ou plusieurs registres horizontaux superpos6s,
couvrant le haut du vase: Ldde du Gurp, Balise;

- des registres superposds d'impressions normales
de bord de Cardium et d'empreintes pivotantes (La Ba-
lise);

- des impressions normales tres espacees, en d6-
sordre, associ6es sur le m6me vase i des impressions
train6es (La Ldde du GurP);

- des l ignes vert icales d' impressions discontinues,
d6cor peut-Otre couvrant (?) (Lede du Gurp);

- des bandes verticales: Benon et sites du littoral
vend6en;

- des bandes orthogonales: Ch6rac, Bellefonds;
- des guirlandes (avec ou sans ligne d'appui horizon-

tale), mais les formes entidres sont bien rares : Cour-
coury, Les Pichelots;

- des panneaux: Ligueil;
- des lranges: Courcoury.
Les d6cors incis6s sont moins connus, pour le

momenl, que le d6cor au Cardium; la raret6 des sites
stratifi6s ou des milieux clos a pu faire 6carter ou m6-
connaitre ces d6cors, sans doule plus nombreux qu'il
n'y parait dans les Pays d'ouest. On connait des inci-
sions 6troites continues sur pAte fraiche, verticales
(Ldde du Gurp) ou horizonlales (la Balise). Au m6me
horizon appartiennent peut-etre des incisions crois6es
en d6sordre (Bellefonds), comparables aux d6cors r6ti-
cul6s connus dans le Cardial m6diterran6en, de
I'Adriatique au Languedoc et A l'Espagne. Des incisions
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larges et peu profondes ont 6t6 trouv6es i La Ldde du
Gurp et i la Balise. Quelques tessons de Bellefonds, en
position stratigraphique incertaine, associent des s6ries
de lignes incis6es et des impressions marginales, dont
l'attribution i I'ossuaire artenacien sus-jacent parait ce-
pendant possible. La syntaxe d6coratlve de ces
d6cors incis6s est mal connue;certains pourraient 6tre
couvrants (Ldde du Gurp?) ou en bande horizontale
(Balise, Ldde du Gurp) continue ou interrompue.

Les lmpresslons dlscontlnues d'une ma-
trace autre que la coquille existent dans le Cardial
occidental:

-empreintes de chalumeau (t ige creuse): Belle-
londs:
-gros poingon;
-"poingon dilforme" donnant par exemple des em-
preintes en C ou en "epsilon" (Bellefonds, d6cor
combin6 i des incisions, malheureusement en posi-
tion incertaine). Certaines empreintes varient dans le
m€me registre selon l'angle d'application. Au Gurp,
des impressions triangulaires en guirlande semblent
faites avec le crochet d'un bivalve, telline ou moule,
tenu de profil;
- empreinte de spatule ou d'ongle (peut-6tre mrSme
de fragment de coquille) donnant des impressions
en V (Ldde du Gurp, Balise 2), motif trds connu dans
le N6olithique ancien de M6diterran6e centrale
(Adriatique et sud de l'ltalie).
La syntaxe ornementa le de ces d6cors

d' impressions, incompldtement connus le plus sou-
vent, comporte:

- bande horizontale (Gurp);
- guirlande;
- panneaux subtriangulaires ou curvilignes pendant
du bord (Bellefonds, Ligueil);
- motils orthogonaux;
- d6cor couvrant?
La c6ramique i d6cor plastique du domaine

occidental comporte avant tout des pincements re-
poussant la pAte.

L'organlsatlon des d6cors de pincements est
assez vari6e:

- bande horizontale sous le bord (Balise, Beilefonds;
F ig.9:1 ) ;
- bandes orthogonales (Ldde du Gurp, Batise 3, Bet-
lefonds, Vend6e maritime) (Fig. 9:14 );
- bandes obliques (Balise 3, mdme vase que le pr6-
c6dent);
- d6cor couvrant? sugg6r6 par des 6l6ments frag-
mentaires.
Les gros cordons paraissent nettement plgs

rares que dans le Cardial "franco-ib6rique"; dans cer-
tains cas, des pincements d6terminent de faibles reliefs
lin6aires (La Balise 3); il existe aussi des cordons peu
marqu6s, A coups d'ongle (La Balise 2). Des cordons di-
git6s, plus sai l lants, sont signal6s sur la c6te ven-

ddenne (Grouin du Cou A La Tranche-sur-mer; Jous-
saume 1981); peu fr6quents en milieu s0r, ils appartien-
nent sans doute pourtant au Cardialde l'ouest.

Les boutons peuvent 6tre d6coratifs ou utilitaires.
On note:

- des boutons coniques ou h6misph6riques s6par6s
(La Balise);
- des boutons c6niques jumel6s (la Balise, Belle-
fonds, Vend6e maritime), autre thdme unissant le
N6olithique ancien et le N6olithique moyen;
- des boutons a sommet concave (Bellefonds);
- des boutons sur le bord, concaves ou c6niques
(Bellefonds, les deux cas);
- des boutons sommant une anse ou I'encadrant;
- des boutons alternant avec des anses (Ldde du
Gurp, Qu6roy).
Le d6cor de la lCvre, assez fr6quent, comporte:
- de fines incisions perpendiculaires au plan du bord,
soit continues (La Balise, Courcoury, Bellefonds, Li-
gueil, Les Pichelots), soit discontinues (Bellelonds);
- des impressions perpendiculaires i la tranche,
peut-dtre parfois i la coquille (La Balise?);
- des impressions non perpendiculaires i la lranche,
sur des bords 6pais;
- des empreintes de doigt et ongle (Ldde du Gurp,
Balise, Bellefonds, Vend6e littorale) ;
- un bord ondul6 par des empreintes plus larges et
vagues (Balise 2).
Ce ddcor de la ldvre est assorti i celui des parois du

vase: les empreintes de doigt ou d'ongle sur la ldvre
sont invariablement (jusqu'ici) associ6es au d6cor pinc6
des parois du vase (Ldde du Gurp, Balise, Bellefonds,
Vend6e...); les incisions sur tranche peuvent accompa-
gner un d6cor cardial (Balise), un d6cor au chalumeau
(Bellefonds) et m6me apparaitre sur le bord de vases
lisses (Balise, Bellefonds, Ligueil, Les Pichelots).

Les moyens de prehension, eux-mdmes rare-
ment d6cor6s, s'intdgrent souvent A l'6conomie g6n6-
rale du d6cor: ainsi, i Bellefonds, les bandes verticales

Fig. 6: Cdramique du Cardialde I'ouest. Ddcor d la co-
quille en bandes non margdes ou en panneaux. 1-38.
Bellefonds (Vienne), fouilles Patte; 39-42. Les Alleuds
"Les Pichelots", fosse 479 (Maine-et-Loire), fouilles
Gruet;43-44. Ligueil"Les Sables de Mareuil" (lndre-et-
Loire), fouilles Villes; 45. Vill6rable "Les Terres
Blanches, Les Grands Marais" (Loir-etCher) d'aprds
Bailloud et Cordier; 46. Benon (Charente-Maritime) ; 47.
Courcoury "Les Orgeries" (Charente-Maritime); 48.
Chdrac "La Charente" (Charente-Maritime). D'apris les
originaux, sauf Ie n"45.
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Fig. 6
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digit6es partent des anses pour rejoindre le bord. A Bel-
lefonds encore, les impressicns digito-ungu6ales sur la
paroi d'un vase ddbordent quclque peu sur I'anse.
3.4.  Card la l  occ ldenta l  e t  Card ia l  ouest-
medi t6r ran6en :  ressemblances et  d iver-
g  ences

L'un des traits marquants du Ndolithique ancien m6-
ridional est assurdment son polymorphisme. Pour la c6-
ramique comme pour le l i thique,le style "franco-
ib6rique" ne couvre qu'un secteur du domaine cardial.
Les formes y sont simples, d6riv6es de la sphdre, A
bord r6tr6ci ou i peine 6vers6. Les types sp6ciaux (bi-
berons, vases accol6s, vases ovales) sont rares: le midi
frangais ne possdde pas la richesse en formes et
moyens de pr6hension du Cardial ibdrique. Le style
s'individualise surtout par l'ornementation. Le d6cor i
la coquil le, le plus caract6rist ique, s'organise en
bandes marg6es, remplies d'impressions normales de
bord de coquille de Cardium ou de Pecten. Ces co-
quilles devaient 6tre taill6es, car elles laissent une trace
en segment court, presque rectiligne mais bien dent6,
difficile d distinguer parfois du ddcor au peigne. Le
d6cor au pelgne existe aussi dans le Cardial mdridio-
nal. Les bandes s'ordonnent souvent en zones hori-
zontales, pseudo-campaniformes (en particulier en Es-
pagne). Les motifs orthogonaux sonl assez r6pandus
6galement. Aux bandes s'adjoignent des franges
courtes, parfois faites avec le crochet de la coquille. Le
d6cor Incls6 et le ddcor plastlque sont plus ubi-
quistes; leur 6volution est assez mal d6finie. lls accom-
pagneraient le Cardial au cours du temps, sans grand
changement, du moins en Provence. Peut-dtre sont-ils
des 6l6ments du substrat? Moins vaste que son nom ne
le laisserait entendre, le territoire du style "franco-
ib6rique" serait plut6t centrd sur le rivage du golfe du
Lion: Provence, Languedoc, Roussillon, Catalogne et
Levant espagnol. Beaucoup d'6l6ments du Cardial at-
lantique sont courants dans le Ndolithique ancien m6di-
terranden. Plus significatives seraient les absences, si
le corpus n'6tail encore peu 6toff6. D'autre part, dans le
Cardial atlantique, des 6l6ments discrets rappellent
d'autres facids du N6olithique ancien m6ridional.

3.4.1.El6ments absents ou peu repr6sent6s dans le
Cardial atlantklue

Parmi les 6l6ments du Cardialm6ridionalabsents (au
moins momentandment) du domaine atlantique, on
nole:

les motils g6om6triques, chevrons ou triangles ha-
chur6s A la coquille;

-les bandes margdes;
-les d6cors baroques, surtout connus, il est vrai,

dans le domaine ib6rique;
-les pastilles "en grappe de raisin";
-les gros vases A surcharge de cordons lisses: les

grands vases du Cardial atlantique sont plus volontiers
d6cor6s de pincements ou empreintes de doigts et
d'ongles; on y connait aussi de petites marmites lisses i
languettes horizontales.

Par ailleurs, les cordons en r6sille, les sillons et can-
nelures ne sont pas absents du domaine occidental,
mais semblent plus rares que dans le Midi m6diterra-
n6en.

3.4.2. Elfments du Cardial occidental ayant des
points de comparaison hors du style "franco-ib6rique"

Quelques traits du Cardial de I'ouest 6voquent des
horizons anciens de Provence orienlale ou d'ltalie du
sud; d'autres rappellent des facids, sans doute plus 16-
cenls, d'un style commun au Languedoc et au nord-est
de I 'Espagne, et pr6sents par exemple A Leucate-
Corrdge.

Parmi les 6l6ments d'al lures ancienne ou ar-
chaique figurent l'abondance des impressions de Car-
dium, des empreintes digito-ungu6ales, des encoches
ou pincements; ils appartiennent au vieux fonds de la
c6ramique impressionn6e m6diterran6enne. Dans le
ddtail de la typologie, on peut retenir quelques traits:

- l'usage de coquilles de petits Cardium (peu dent6s
par cons6quent) ou de courts segments taill6s dans de
plus grosses coquilles apparait dans le Cardial m6diter-
ran6en i une phase ancienne (Pendimoun; Binder
1988, communication au mdme colloque);

- l'impression, pivotante ou normale, en bande non
margde, apparait trds tot (Passo di Corvo, Torre Sabea,
Cap Ragron?);

- certaines bandes d6coratives ont pu 6tre faites en
roulant sur la paroi des coquilles de gastropodes (c6-
rithe ou Ocinebra erinaceus) h6riss6es de petites
pointes, comme i Portiragnes en Languedoc;

- des bords largement festonn6s sont connus dans
l'ouest (la Balise 2), comme dans les niveaux profonds
de Pendimoun. ,o0 les bords incis6s semblent fr6-
quents, de m6me que dans le N6olithique ancien I de
La Pollera en Ligurie (Binder 1988);

- les bandes orthogonales de pincements des ni-
veaux infdrieurs de Pendimoun sonl bien connues
dans la zone atlantique (L+ide du Gurp, Bellefonds,
Vend6e) ;

- les d6cors plastiques sont rares (sous les r6serves
mentionn6es plus haut);

- une cdramique lisse ('monochrome"), plus fine que
la c6ramique d6cor6e, figure dans les sites de I'ouest;
elle pr6sente parfois des bords encochds (La Balise, Li-
gueil, Les Pichelots) et peut porter des boutons jume-
l6s ( la Balise). Ces caractdres n' impliquent pas une
chronologie r6cente: i ls sont signal6s par D. Binder
dans les niveaux profonds de Pendimoun, et presents
aussidans des ensembles cardiaux de la P6ninsule ib6-
rique.

Toutefois, ces traits communs (au demeurant assez
vagues) s'accompagnent de diff6rences trop marqu6es
pour qu'on les oublie. Les ressemblances tiennent vrai-
semblablement i une commune appartenance i la
grande lamille des c6ramiques i impressions du N6oli-
thique ancien, et non i des liens direc'ts. Ces caractdres
n'impliquent pas non plus que le Cardial atlantique ait
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une anciennet6 comparable i celle du vieux N6olithi-
que de Provence (dont les dates les plus hautes sont
d'ailleurs contest6es).

Comme 6l6ments plutOt rdcents, on invoque:
- le d6cor plvotant i la coqullle. Consid6r6

comme plut6t r6cent dans le midifrangais, il apparait ce-
pendant de bonne heure en M6diterran6e centrale et
dans le sud de I'ltalie (Passo diCorvo);

- le d6cor i la petlte coqullle A dents presque
invisibles (La Ldde du Gurp); cependant, ce d6cors ne
semble pas fait avec une coquille non dentde (ano-
donte par exemple), comme ceux du stade final du Car-
dial de Provence. Sa coexistence en stratigraphie, au
Gurp, avec des d6cors d'impression normale de coquille
dent6e ferait ici douter de sa valeur chronologique ;

- le d6cor a la tige creuse (chalumeau), connu I
Belletonds, est considdr6 comme 6volu6 i Bocas l, Rio
Major (Portugal; Gongalves et col l .  1987) mais
l'honog6n6it6 du Cardialde ce site n'esl pas plus assu-
r6e que celle de Leucate-Corrdge, o0 ce d6cor parait
aussi (Guilaine et coll. 1983);

- les borcls encoch6s seraient plut6t r6cents
(Costalena, niveau c2) ( mais voir plus haut);

- le bouton sur la levre existe 6galement A
Bocas l, ainsi que des boutons en couronne sous le
bord, mais plus pro6minents semble{-il.

Les d6cors polngonnds ou polntl l l6s tont
probldme: certains d6cors au gros poingon ou I la tige
creuse et certaines impressions courtes en lignes, pan-
neaux ou guirlandes, pourraient sembler un peu plus
rdcents. Absents jusqu'ici des sites stratifids (La Lode
du Gurp), ils c6toient des 6l6ments cardiaux incontes-
tables A Bellelonds ou A Ligueil, o0 leur association
avec le Cardial n'est pas absolument 6tablie pour le mo-
ment. lls pounaient repr6senter une phase terminale du
N6olithique ancien des pays d'ouest, faisant transition
avec le plus vieux N6olithique moyen de ces r6gions.
Pourtant, le poingonn6 apparait trds t6t dans le style tyr-
rhdnien (Basi). En Espagne, i Costalena, un ddcor au
gros poingon c6toie le d6cor cardial, dans un niveau
(c2) que le C14 situe, il est vrai, aprOs 8120 t 150 B.P.
(Barandiaran et Cava 1989).

Le mobilier abondant et vari6 de Leucate-Corrdge
fournit des comparaisons pour plusieurs motifs du Car-
dial occidental. lnt6ressante au plan g6ographique, la
comparaison n'a cependant guere d'incidence chrono-
logique, ces documents provenant d'un site boulever-
s6.

Les 6l6ments tardifs. Quelques traits, dans
I'ouest, 6voquent le "Post-Cardial": nervures ou "mous-
taches", boutons coniques ou concaves sur le bord
(Bellefonds, Ligueil) et, bien entendu, pastilles au re-
pouss6 (Bidart, Dang6, Ligueil), ou encore anses tubu-
laires verticales, plus ou moins enselldes. Plusieurs fois,
ces 6l6ments apparaissent dans les m6mes ensembles
que les d6cors pointillds ou poingonn6s. Le site de
Mouligna i Bidart, sur la cdte atlantique au Pays basque
septentrional, aurait 6t6 d'un vif int6rdt pour les conne-

xions entre le Post-Cardial et les groupes occidentaux
de la transition N6olithique ancien-Ndolithique moyen,
s'il n'avait 6td r6cemment detruit.

Pourquoi cette rencontre, en zone atlantique, de
traits archaiques et "6volu6s"? Le ph6nomdne cardial
peut y avoir connu un assez long ddveloppement. La
Ldde du Gurp, par exemple, comporte plusieurs ni-
veaux cardiaux superpos6s, i peine effleur6s jusqu'ici
par les fouilles; A Bellefonds, I'exiguit6 de I'abri n'exclut
pas l'6ventualit6 de d6pots successifs; il pourrait en
6tre de m6me en Vend6e, Touraine ou Anjou. L'6tude
de ces sites, encore A ses d6buts, peut taire esp6rer
l'6tablissement d'une sdquence propre au Cardialatlan-
tique.

4. Esquisse d'une chronologie
Les donn6es stylistiques, on le voit, ne sont pas

sans ambiguit6 pour une approche chronologique.
Faut-ilcroire que le Cardial n'apparait dans I'ouest qu'i
sa phase finale, comme on I'a parfois sugg6r6, dans
I'hypothdse d'une lente pdndtration par voie terrestre,
depuis une tete de pont sur la c6te provengale ou lan-
guedocienne? Le Cardial du littoral mddocain ou ven-
dden serait ainsi paralldle au Cardialfinal de Provence
(Fontb169oua, 6200-6100 B.P.). L' importance du
d6cor pivotant i la coquille, comme l'absence de
bandes marg6es ou de ddcors complexes, correspon-
draient A la d6sorganisation de la syntaxe d6corative du
Cardial, vers la fin de son 6volution. Mais cette chrono-
logie basse n'est pas la seule possible. Rien ne prouve
que le Cardial de I'ouest soit un 6piph6nomdne et une
pdriph6risation du Cardial provengal ou languedocien.
Nous l'avons soulign6, ses affinit6s vont plutot vers la
Peninsule ib6rique. D'autre part, I'histoire r6cente de la
recherche a, plusieurs lois, mis en 6chec les sp6cula-
tions d'6cole sur la lenteur (voire la r6alit6) des proces-
sus diffusionnistes. Ainsi, on a longtemps cru i une
n6olithisation diff6rde de I 'Aquitaine et des pays
d'ouest, id6e aujourd'hui d6savou6e par les faits. Tant
que des stratigraphies et une batterie consistante de
datations absolues ne seront pas disponibles pour la
zone occidentale de la France, il semble pr6matur6 de
sp6culer sur le caractdre tardif de son N6olithique an-
cien, comme on le fait parfois. Ni la situation gdographi-
que d'une dventuelle zone formative, ni les voies de
diflusion suivies par les influences cardiales, nila rapidi-
t6 de cette diffusion, ne sauraient 6tre d6termin6es a
priori. ll n'est pas prouv6 que la branche nord-
occidentale du Cardial se soit formde sous des in-
fluences venues de cenlres riverains du golfe du Lion;
comme nous I'avons sugg6r6 pour son industrie lithi-
que, le Cardial de I'ouest doit probablement davantage
i des influx venant du versant sud des Pyr6n6es. Sans
doute fait-il partie d'un ensemble atlantique plus vaste,
avec les groupes cardiaux du Maroc ou du Portugal. Au
cours de leur dvolution, ces groupes ont-ils entretenu
des contacts r6p6t6s avec le monde m6diterran6en?
Vivaient-ils au contraire sur leur propre fonds, jusqu'it
I'aube du Ndolithique moyen? La v6rit6 doit 6tre quel-
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que part entre les deux; en tout cas, si le "Cardialfranco-
ib6rique" n'est qu'un faci0S parmi d'autres, il serail ris-
qu6 d'6tendre son modOle propre d'6volution interne a
I'ensemble du domaine cardial.

D'autre part, les donn6es de la chronologie absolue
cornmencent i contester I'idde d'un retard g6n6ral de
I'ouest. Trois secteurs principaux sont concernds;
d'abord, les Pyr6n6es centrales et occidentales, de part
el d'autre de la lrontidre (Aragon et provinces basques
du sud, Navarre et Alava, du c6t6 espagnol, B6arn et
Pays basque nord, du c6t6 frangais); ensuite, le Portu-
gal; enfin, la r6gion centre-atlantique, M6doc, Charente-
Maritime et Vend6e. Pour le premier secteur, une s6rie
de dates est d6sormais disponible (voir page ci-contre,
tableau 1).

Le "Ndolithique ancien non cardial" d'Abauntz serait
aussi ancien que les niveaux 14l15 des Arene Candide
ou la c.lllde la Pollera, en ltalie (mais I'intervalle de con-
liance est consid6rable). Pour le reste, les dates du Car-
dial ou de l'lmpressionn6 d'Aragon et du Pays basque
sud se comparent ais6ment d celles du Cardialclassique
"franco-ib6rique" de la frange levantine de la d6pres-
sion de l'Ebre (Cova de I'Or, Beniarres, Alicante: 6730 t
290, 6630 t 290, 6520 t 380, 6510 + 160, 6365 t 75
et 6080 + 260 B.P.; Cova del Parco, Lerida, 6450 t 30
et6270 t 230 B.P.). Sur le versant espagnol, les Pyr6-
n6es centrales et occidentales ne montrent aucun re-
iard sensible par rapport aux sites c6tiers. A noter aussi
des dates plutdt anciennes pour des industries attri-
bu6es i un "N6olithique ancien non cardial", voire A un
"Epicardial ou impressionn6" (Cueva del Moro, Zaloya,
Chaves). Cette zone nord-ouest du bassin de I'Ebre
constitue le versant m6diterran6en du Pays basque; les
nouveaux acquis sur le N6olithique ancien de cette 16-
gion ont donc une importance significative pour le sud-
ouest atlantique de la France. De rares lessons, peut-
€tre cardiaux, ont d'ailleurs 6t6 signal6s, hors stratigra-
phie, dans certaines cavitds du Pays basque sud, par
exemple la grotte d'Arenaza.

Du cot6 frangais, de nouvelles dates commencent i
faire sortir de I'ombre le N6olithique ancien du versant
septentrional des Pyr6n6es centrales et atlantiques
(voir page ci-contre, tableau 2).

Les dates les plus anciennes du PoeymaU (7940 a
7690 B.P.), sur coquilles de gastropodes terrestres, ne
sont pas i retenir, ce matdriau s'av6rant peu fiable selon
les arch6omdtres (Livache et coll. 1984) mais ne fau-
drait-t-il pas, du m6me coup, reconsid6rer aussi les
dates sur coquilles terrestres du M6solithique final et du
N6olithique ancien du Languedoc: Dourgne, c.7: 6850
t 100 (MC 1107); Dourgne, c.6: 6470 1 1 00 (MC 1 104)
sur coquil les, contre 5560 t B0 (MC 1105); Dourgne,
c.5: 6170 1 100 (MC 1 105) sur coquil les, contre 5100 r
80 (MC 1103)  et  5000 t  170 (MC 781)  sur  charbon;
Jean Cros, c.2 abc: 7160 t 130 (Gif 3576) sur coquittes,
contre 6600 + 130 (cif 3575) et 6540 r 300 (cif 218)
sur charbon? Ces dates du N6olithique ancien langue-
docien, sur coquilles d'escargots, accusent en elfet un
vieillissement important, d'un demi-mill6naire i un mill6-

naire en ann6es C14, par rapport aux dates sur char-
bons. Leur rdajustement rajeunirait le N6olithique an-
cien du Languedoc occidental, le situant dans la se-
conde moitid du 6dme mill6naire 8.P..

Les autres dates du PoeymaU, en tout cas, surchar-
bon ou os, ne peuvent 6tre pass6es sous silence; elles
s'dchelonnent entre 6830 et 5830 B.P. pour un "N6olF
thique archaique" et un "N6olithique ancien". Deux
autres cavit6s du mdme secteur, Malarode et Espalun-
gues (Arudy, Pyr6n6es-Atlantiques), ont donn6 des
dates comparables (6300 et 6040 B.P.) (Blanc et Mar-
san 1985; Marsan 1988). Le mobilier associ6 n'est mal-
heureusement guere utilisable pour le moment, 6tant
soit encore in6dit (grotte de Poeyma0), soit peu abon-
dant (Malarode, Espalungues), mais la pr6sence de
faune domestique et de c6ramique ne permet plus de
douter de I 'existence d'un Ndolithique ancien en
B6arn, d6jir soupgonnde dans cette rdgion (Roussot-
Larroque 1977\t. ll en est de m6me au Pays basque
nord, m6me si les rares 6l6ments publids i ce jour con-
cernent une phase d6ji 6volu6e du Ndolithique ancien
(Bidart). La n6olithisation relativement ancienne des Py-
r6n6es occidentales et de leur pi6mont se trouve donc
confirm6e.

Pour le Portugal, les dates C14 ne concernent
qu'un seulsite, une grotte stratifi6e (voir page ci-contre,
tableau 3).

Pour la zone centre-atlantique, la s6rie est peu
abondante dgalemenl, mais parait coh6rente (voir page
cicontre, tableau 4).

Pour la c6te atlantique frangaise, ces dates concer-
nent des sites d'estran ayant pu subir des contamina-
tions post6rieures; elles constituent pourtant une base
d'6valuation int6ressante, dans I'attente de donn6es
portant sur des habitats stratifi6s. ll n'est pas exclu que
le Cardial soit apparu plus t6t encore dans ces rdgions.
Quelques dates plus anciennes ont 6t6 publi6es: 7060
+ 140 B.P. (grotte du Qu6roy d Chazelles, Charente) ou
6770 t 110 (grotte de Bois-Bertaud i Saint-L6ger-de-
Pons, Charente-Maritime). La premidre serait peut-Otre
en rapport avec une bouteille a trois anses, sans d6cors
(Gomez et Joussaume 1986); la seconde date le niveau
de base d'une grotte quia livr6 aussides tessons poin-
till6s . Dans ces deux cas, I'association des charbons
dat6s et du rnobilier n'est cependant pas claire;quant ir
la date de 6080 + 150 B.P. (grotte des Barbilloux d
Saint-Aquilin, Dordogne), elle concerne des charbons
sans mobilier.

5. Roucodourien et Cordiol
Consid6r6 un temps comme une sorte d'Epicardial,

le Roucadourien s'insdre aujourd'hui parmi les divers
groupes i c6ramique impressionn6e du N6olithique an-
cien du sud-ouest de I'Europe(Niederlender, Lacam et
Arnal 1966; Roussot-Larroque 1977 et 1987). Son in-
dustrie lithique, on I'a vu, partage certaines des particu-
larit6s du Cardialatlantique, mais manifeste son originali-
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TABLEAU 1

Abauntz (Navane), niv.c
Chaves(Aragon) niv.1b
Chaves
Cueva del Moro (Aragon)

"N6olithique,ancien non cardial"
"Cardial"

"Epicardial ou impressionn6"
"Cardial"
"N6olithique ancien non cardial"
"Epicardial ou impressionn6"
"Epicardial ou impressionn6 post-cardial"
"N6olithique ancien non cardial"
"Epicardial ou impressionn6"
"Epicardiat ou impressionn6"

"N6olithique"
"N6olithique"
"N6olithique archaique"
"N6olithique archaique"
"N6olithique"
"N6olithique"
"N6olithique ancien"
"N6olithique asturien"
"N6olithique asturien"

6910 + 450 B.P. (  l -11537)
6770! 70 B.P. (GrN-12685)
6650 + 80 B.P. (GN12683)
6550 1130 B.P. (GrN-12119)
il60 t 70 B.P. (CSIC 378)
6320 + 280 B.P. ( Ly-1397 )
6230 + 70 B.P. (CSIC-379 )
6120 t 70 B.P. (CSIC-381 )
6120 t  280 B.P. ( lsotoPes)
5930 + 60 B.P. (CSIC 384 )
5830 t  110 B.P. ( l  14909 )

7940 + 340 B.P. (Ly 1785)
7830 + 200 B.P. (Ly 1784)
76901340 B.P. (LY 1785)
6830 + 320 B.P. (Ly 1843)
6300 + 210 B.P. (Ly 3a83)
6040 + 300 B.P. (Ly 3072)
5830 + 330 B.P. (Ly 18a0)
5760 + 150 B.P. (Ly 882)
5550 t 150 B.P. (LY 883)

Chaves
Zatoya (Navane),
Chaves (Aragon)
Chaves (Aragon)
Fuente Hoz (Alava)
Puyascada (Aragon)
Pena Larga (Alava)

TABLEAU 2

Arudy, Poeymau, c. alsh
Arudy, PoeymaU, c. bca
Arudy, PoeymaU, c. alsnh
Arudy, PoeymaU, c. alsh
Arudy, Malarode c.4i
Arudy, Espalungues
Arudy, Poeymati, c. bca
Bidart, Mouligna, niv.sup.
Bidart, Mouligna, niv.inf .

TABLEAU 3

Caldeirao (Porlugal)
Caldeirao (Portugal)
Caldeirao (Portugal)
Caldeirao (Portugal)
Caldeirao (Portugal)

TABLEAU 4

Grouin du Cou (Vend6e)
Grouin du Cou (Vend6e)
Grouin du Cou (Vend6e)
Bois-en-R6 (Char.-Mar.)
La Balise (Gironde)

N6olithique ancien cardial
N6olithique ancien cardial
N6olithique ancien cardial
N6olithique ancien cardial
N6olithique ancien cardial

6330 t B0 (Ox A 1035)
6130 t 90 (Ox A 1033)
5970 1120 (Ox A 1037)
5870 + 80 (Ox A 1036)
5810 t 70 (To 349)

6480 + 150 (Gif-5043)
6450 t 150 (Gif-5042)
6300 1110 (Gif-4372)
5950 t 120 (Gif-4878)
5910 t  150 (Ly -2838)

n i v . 1 b
niv.l

n i v . 1 6

"Cardial"
"Cardial"
"Epicardial"
"Epicardial"
"Epicardial"
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t6 par la typologie de ses armatures: segments et tri-
angles du B6tey, pointes du Martinet, fl6chettes A base
droite ou concave, oi la retouche rasante joue un role
plus important.

La c6ramique frappe par sa technologie imparfaite:
pdtes A ddgraissant trds abondant, renlermant parfois
de gros graviers de quartz, ou d'importants lragments
de calcite broy6e, colombins malcoll6s, parois souvent
6paisses, cuisson quelquefois peu pouss6e. Les
formes sont simples, fr6quemment ouvertes, mais il
existe aussi des vases i col. Les bords, fr6quemment
appoint6s, peuvent Otre d renforcement interne ou ex-
terne (Roucadour) ;  quelques-uns sont  coup6s
d'incisions simples ou en X (Roucadour, Le Martinet,
Combe-Grdze); d'autres, aplatis, portent des impres-
sions (d'ongle?) sur la tranche (Combe-Grdze). tt existe
quelques perforations sous le rebord (Roucadour,
Combe-Grdze). On connait des fonds c6niques, par
6paississement simple de la paroi (Roucadour, La Borie
del Rey). Des londs aplatis ou m6me concaves ont pu
exister (Roucadour). Les moyens de pr6hension sem-
blent peu vari6s: boutons simples, non perfor6s, parfois
i cheville, et rares boutons perfor6s. Les d6cors com-
ponent des impressions, i la baguette ou au gros poin-
gon, rondes (Combe-Grdze, Sagnebaude), triangulaires
(La Moli0re), parfois dilformes (Roucadour), de courtes
incisions obliques en ligne horizontale (Combe-Grdze),
des lignes sinueuses imitant peut-dtre le d6cor cardial
(Roucadour, Sagnebaude), des cannelures horizon-
tales (Roucadour, La Molidre) ou verticales somm6es
d'une pastille en relief (Roucadour), des incisions larges
dessinant des chevrons verticaux (Le Martinet), de fines
incisions r6ticul6es, en panneaux bord6s de traits obli-
ques (Sagnebaude), des cordons pinc6s entre les
doigts (Combe-Grdze) ou un brossage irr6gutier des
surfaces. La fragmentation de cette c6ramique, due d
une qualit6 technique in6gale, permet rarement de re-
constituer le prolil des vases ou I'organisation des d6-
cors (d'ailleurs peu abondants). De toute fagon, le cor-
pus c6ramique est encore trds restreint: la plupart des
sites sont peu dtendus et pauvres en poterie; d'autres
ont fait I'objet de fouilles anciennes, ou tout n'a peut-
Ctre pas 6t6 recueilli (Le Martinet, La Borie del Rey, Pa-
geyral). '

Quoi qu'il en soit, le Roucadourien se distingue du
Cardial atlantique, tout autant que du Cardial m6diterra-
n6en. l l  ne peut non plus 6tre assimil6 i  l 'Epicardial,
dont les manifestations languedociennes, 96o9raphi-
quement les plus proches, s'en distinguent paf une
technologie c6ramique bien sup6rieure, des formes
plus 6labor6es et des d6cors typiques (registres de
lignes incis6es ou canneldes bord6es de pointill6 ou de
traits "cili6s", motifs en guirlandes, cordons orthogo-
naux...). Le contraste apparait mieux depuis que nous
savons que le Roucadourien voisine au sud-ouest av,ec
l'Epicardialdu Languedoc; des sites r6cemment d6cou-
verts se situent, en effet, dans I'Albigeois (La Molidre i
Graulhet, Tarn), la partie occidentale de la Montagne
Noire (Sagnebaude A Arfons, Tarn) et tes Grands
Causses (Combe-Grdze i La Cresse, Aveyron) (Ser-

velle 1983; Costantini et Maury 1986; Vaquer 1987).
La distance qui les s6pare des plus proches sites car-
diaux ou 6picardiaux actuellement connus n'excdde
pas une cinquantaine de kilomdtres. Cette distance
peut mdme s'amenuiser, si I'on admet que des sites
comme Jean-Cros ou Dourgne (Guilaine et al. 1979)
sont, A bien des 6gards, plus proches du Roucadourien
que du Cardial, par leur cdramique comme par leur lithi-
que. On peut raisonnablement s'attendre A voir sous
peu les deux ter r i to i res se re jo indre,  vo i re
s'interp6n6trer. Par ailleurs, l'appartenance de certains
sites pyr6n6ens encore mal connus - comme ceux
d'Arudy - au Roucadourien ou au Cardial (voire ir
I'Epicardial) reste a d6terminer.

Le territoire of des traces de Roucadourien ont 6t6
reconnues jusqu'ici couvre donc, d6sormais, une
bonne partie du sud-ouest de la France, y compris le
sud et I'ouest du Massif central et le bassin sup6rieur de
la Garonne. Ce domaine, essentiellement continental,
englobe peut-6tre de plus vastes r6gions, A en juger
par les caractdres speciliques des industries lithiques.
Ce pourrait Ctre le cas de I'Auvergne, oi la c6ramique
du N6olithique ancien est encore mal connue. Pour ce
qu'on en connait, l'6conomie du Roucadourien com-
porte I'agriculture et l'6levage, mais la part de ces activi-
t6s semblerait assez marginale, la chasse jouant un r6le
dominant, surtout celle du Cerf et du Sanglier (moins de
mouton d Roucadour que de chevreuil ! ). La culture
des c6r6ales n'est pas ignorde (grains de bl6 i Rouca-
dour), mais les meules et molettes sont rarement signa-
l6es. Les sites occup6s, souvenl exigus, semblent plu-
t6t li6s i des activit6s de courte dur6e, probablement
saisonnidres, et l'on songerait i la chasse ou la cueil-
lette. L'outi l lage l i thique, domin6 par les armalures
microlithiques, refldte sans doute cette sp6cialisation;
les haches polies y sont extrdmement rares, rempla-
c6es parfois par quelques gros outils taill6s, choppers
ou chopping{ools.

Dans l'6tat actuel des recherches, l'extension spa-
tiale du Roucadourien forme comme un 6cran entre les
domaines respectifs du Cardial de I'ouest et du Cardial
du midi. A-t-ilfait obstacle i leur uniformisation, permet-
tanl au groupe atlantique de se constiluer une person-
nalit6 un peu i part, et le contraignant i s'6tendre plut6t

Fig. 7: C6ramique du Cardialde l'ouest. 1-14. ddcors it
la coquille; 15. ddcor incis6; 16-19. ddcors plastiques,
pincements, empreintes de doigts ou d'ongles; 20.
cdramique /isse d bord incis6; 21. fragment de bracelet
de schiste associ6 d la cdramique cardiale. 1-4. Soulac-
sur-mer "La Balise" (Gironde), rdcoltes Dubarry; 5-15,
|7, 18. Grayan-et-l'Hdpital"La Ldde du Gurp" (Gironde),
fouilles Frugier et Roussot-Larroque; 1q19. Soulac-
sur-mer "L'Amdlie" (Gironde), mus6e de Soulac; 20-21.
Les Alleuds "Les Pichelofs", fosse 479 (Maine-et-
Loire), fouilles Gruet. D'aprds les originaux.



Julia ROUSSOT-LARROQUE, Ruban6 et Cardial: le poids de l'ouesl 3 4 1

Fig.7

z;ffi\

(

I
I

I'\ -"'-'--/

)

.,r/ /' t

rffi
9

W
l l

,,ffi
1 4 k lr*wIR--l

)

\ , ,



Julia ROUSSOT-LARROQUE, Ruban6 et Cardial:le poids de I'ouest 342

vers le nord-ouest, en direction de la Loire moyenne et
du Bassin parisien? Pour s'en faire une idee, ilfaudrait
une connaissance plus pr6cise des relations entre le
Roucadourien et ses voisins cardiaux, du sud-est et du
nord-ouest, et d'abord de leurs rapports chronologi-
ques.

L'dpaisseur temporelle et la chronologie interne du
Roucadourien sont encore malcern6es. mais il semble
que I'on ait affaire i un processus d'une assez longue
du16e, prenant racine dans le substrat m6soli thique
local; le "Tardenoisien" d'Aquitaine repr6senterait en
r6alit6 le facids purement lithique de ce ph6nomCne. A
cet enracinement sont dus sans doute les traits mar-
quants de son 6conomie, encore "sauvage" par bien
des traits, et de son industrie l i thique, demeur€e
jusqu'i la fin "m6solitholde". Quant i sa c6ramique, elle
doit de toute dvidence bien peu i celle du Cardial, tant
m6diterran6en qu'atlantique, dont elle n'a assimild ni la
technologie, g6n6ralement bonne, ni le style du d6-
cors. D'ailleurs, dans les seuls cas o0 une imitation de
l'ornemenlation au Cardium peut etre 6voqu6e (lignes
verticales trembl6es), il s'agit de courts motifs espacds,
curieusement plus proches des plus vieux styles de
l'lmpresso-Cardial que des bandes margdes du "Franco-
ib6rique".

L'impression de primitivitd que donne le Roucadou-
rien correspond-elle i une antiquitd 16elle? La chronolo-
gie du Roucadourien est des plus mal connues, mais
quelques dates sont d'ores et d6jA disponibles (voir ci-
dessous) .

Ainsi, dans le sud-ouest de la France, le N6olithique
ancien parait attest6 d+ds le Sdme mill6naire 8.P., et en
tout cas pendant la premidre moiti6 du 70me mill6naire.
Dans l'6tat actuel des connaissances, ses liens avec le
bassin m6diterran6en n'apparaissent pas clairement du-
rant celte phase ancienne. l l  semble de plus en plus
vraisemblable qu'il n'est pas assimilable i un Epicardial,
non plus qu'i une forme p6riph6rique et tardive de n6o-
lithisation dans un sud-ouest qui serait demeu16, plus
longtemps qu'ailleurs, m6solithique. Plut6t qu'un 6cho
d6formd du Cardial, on aurait donc iciun N6olilhique an-
cien non cardial. Les manifestations les plus anciennes
de ce "N6olithique ancien primitif" ont 6t6 reconnues
par les recherches de G. B. Arnal i La Poujade (Millau,
Aveyron). Cet abri a livr6 une importante sdquence o0,
dans un contexte encore "m6solithoide" (Montclusien
final), apparait une c6ramique de technologie grossidre,
non d6cor6e mais d'aspect typiquement roucadourien
(Arnal 1980 et 1987). Mdmes caract6ristiques A Campra-
faud (Ferrieres-Poussarou, Hdrault), dans le niveau du
N6olithique ancien le plus profond (Rodriguez 1982).

Des dates C14 trds hautes ont 6td obtenues pour ce
N6olithique ancien primitif : il se placerait i la charnidre
du 9dme au Sdme mill6naire B.P. (La Poujade, c.8 B;
Camprafaud, c.20) ; I'anciennet6 inhabituelle de ces
dates a suscit6 des contestations pr6visibles mais, tout
r6cemment, un nouveau site appartenant au m6me en-
semble, I'abri de Roquemissou i Montrosier, a donn6
6galement des dates anciennes, ant6rieures au d6but
du Tdme mill6naire (Arnal 1989). ll est bon de rappeler
ici que, pour ces trois sites, La Poujade, Campralaud et
Roquemissou, on ne saurait invoquer une "d6rive de la-
boratoire", car les datations, sur charbons, proviennent
de trois laboratoires diff6rents. On pourrait les rappro-
cher de celles du "N6olithique ancien non cardial"
d'Abauntz ou de celles du "N6olithique archaique"
d'Arudy, dans les Pyr6n6es occidentales. Dans la
grotte de PoeymaU i Arudy, la pr6sence de microlithes
de type montclusien dans ce vieux N6olithique serail
en accord avec les donn6es de La Poujade, mais la c6-
ramique n'a pas 6t6 publi6e.

A La Poujade, ce N6olithique trds ancien 6volue en-
suite, au cours d'une s6quence couvrant la premidre
moiti6 du Tdme mill6naire B.C.. A Camprafaud, site du
Haut-Languedoc plus proche de la Mdditerran6e, c'est
seulement dans un second temps, vers le milieu du
70me mill6naire, que I'influence cardiale commence i
se manifesler, avec des empreintes de coquille pivo-
tante et des d6cors poingonn6s en panneaux et guir-
landes (Gif-3078: Camprafaud, c.19, 6480 t 130 B.P.).
Ces d6cors A la coquille s'6loignent du style "franco-
ib6rique"; ils sont plus proches des impressions pivo-
tantes d la coquille du Cardial de Chaves, en Aragon (ni-
veau '1b) dont les dates sont. de surcroit. 6troitement

Fig. 8: C1ramique du Cardial de I'ouest. Ddcors
d'impressions diverses; boutons; bords encochds;
cdramique lisse. 1. vase A impressions triangulaires (cro-
chet de bivalve?) et anses tubulaires verticales alternant
avec des boutons; 2,3. vases A boutons sur Ie bord; 4.
bouton perford sur le bord; 5 et 8. boutons jumel6s; 6.
bord encoch6; 7. vase A ddcor en panneaux
d'impressions A la tige creuse et bord encoch6; 9. vase
A boutons concaves sur le bord. 1. Grayan-et-l'Hopital
"La Ldde du Gurp" (Gironde), fouilles Frugier; 2-4,7-9.
Bellefonds (Vienne), fouilles Patte; 5-6. Soulac-sur-mer
"La Balise" (Gironde), rdcoltes Dubarry. 1 a 6 et 8,
d'aprds les originaux;7 et 9, d'aprds Patte (1971).

La Poujade, c.8 b
Camprafaud, c.20
Roquemissou Vl l lc l
Roquemissou Vl lal
Combe-Grdze
Roucadour, c.C

N6olithique ancien non cardial
N6olithique ancien non cardial
N6olithique ancien non cardial
N6olithique ancien non cardial
Roucadourien
Roucadourien

8010 r  14s  (MC 1239)
7900 r 150 (Gil-3077)
7400 ! 300 (Ly -4688)
7040 ! 200 (Ly -4100)
6420! 180 (GsY-446)
5940 t 140 (GsY-36C)
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comparables (6770 t 70, 6650 t 80 et 6460 1 70 B.P.).
Pour toutes ces raisons, le niveau 19 de Camprafaud,
s'il ne peut Otre assimi16 au Cardial "franco-ib6rique",
n'est, ni typologiquement, ni chronologiquement assi-
milable i un Epicardial languedocien, mdme sicertains
ddcors pr6figurent des thOmes qui se d6velopperont
par la suite. D'ailleurs, par un apparent paradoxe, le Car-
dial "franco-ibdrique" languedocien typique serait plus
r6cent; il appartiendrait aux derniers sidcles du Tdme
mi l l6nai re B.P.  (grot te  de I 'A ig le ,  6200 1100 B.P. ;
Baume-Bourbon, 6180 t 180). Ces dates ont surpris,
6tant cette fois plus "jeunes" que pr6vu, pour des en-
sembles attribu6s au "Cardial moyen" sur des bases pu-
rement stylistiques. Reste A ddterminer si cette classili-
cation, i fondement typologique, peut 6tre maintenue
malgrd tout. Sauf A jeter aux oubliettes toutes les don-
ndes de chronologie absolue du Languedoc, on note-
ra, plus g6n6ralement, que la moyenne des dates
C14 du Gardial "franco-ib6rique" ne met pas en 6vi-
dence son ant6riorit6 par rapport au N6olithique ancien
non cardial. M€me sil'on 6cartait les deux dates les plus
anciennes (et les plus controvers6es) de La Poujade et
de Camprafaud, force serait de conslater, i tout le
moins, un certain parall6lisme chronologique entre le
Cardial (m6diterranden et atlanlique) et le Roucadou-
rien.

Sur les sites plus continentaux, la s6quence rouca-
dourienne a pu se poursuivre sans €tre interrompue par
le Cardial. A Combe-Grdze, le Roucadourien se situerait
vers le milieu du 70me mill6naire B.P. (6420t 180 8.P.,
GsY-446);cette date montre un parall6lisme satisfaisant
avec les datations sur charbons des abris de Dourgne et
Jean Cros, sites assez proches du Roucadourien par
plus d'un caractdre. Plus r6cente, la date (5940 t 140
B.P.) de la couche C de Roucadour peut-elle encore
6tre consid6r6e comme valable? Cette datation, l'une
des premidres effectu6es en France (GsY-36 C), fit alors
sensation par son anciennetd, d une 6poque de la re-
cherche oi pr6valaient encore les chronologies
courtes. Dans le contexte actuel, elle situerait le Rouca-
dourien au niveau du Cardialfinal ou de I'Ep'cardial .

Si la s6quence roucadourienne (ou cycle roucadou-
rien) peut 6tre consid6r6e comme un Ndolithique an-
cien m6ridional, au sens large, elle ne semble pas glo-
ba lemen t  ass im i l ab le ,  n i  t ypo log iquemen t ,  n i
chronologiquement, A une lorme p6riph6rique et tar-

Fig. 9: Cdramique du Cardial de I'ouest. D6cors plas-
tiques: empreintes de doigts ou d'ongles. 1,13. bande
horizontale d'impressions pincdes sur de trds grands
vases A bord digit6; 8, 11, | 2. ddnrs couvrants (?); 9.
ddcor de pincements en panneaux ou mdtopes; 14.
ddcor analogue en bandes orthogonales. 1. Soulac-
sur-mer "La Balise" (Gironde); 2-5, 9. Grayan-et-I'H6pital
"La Ldde du Gurp" (Gironde); 6-8. Ligueil "Les Sables
de Mareuil" (lndre-et-Loire); 10-14. Belletonds
(Vienne)- I e 5, I e 14 d'aprds les originaux;6 e I
d'aprds Villes (1987).

dive du Cardial ou de I'Epicardial. Les prolongements
de ce N6olithique ancien, au-deli des limites territo-
riales actuellement reconnues, et en particulier vers le
nord, restent i identilier. Son existence dissuade, en
tout cas, de consid6rer "le" N6olithique ancien m6ridio-
nal comme un bloc, en I'assimilant au seul Cardial du
midi de la France. De ce dernier, on sait d6jA, par ail-
leurs, qu'il a dgalement coexist6, i un moment de son
devenir, avec d'autres facids ou groupes de la grande
famille i c6ramiques impressionn6es, par exemple le
groupe ligure. Le polymorphisme qui se r6vdle, dds les
phases anciennes du N6olithique, dans la moit i6 sud
de la France, doit Otre pris en compte lorsqu'on lente
d'en 6valuer I'impact sur les r6gions plus septentrio-
nales. L'action ne se r6duit pas i une histoire A deux
personnages, "Ruban6 et Cardial"; plus nombreux (et
plus masqu6s sans doute) furent les protagonistes.

6. Hobitots, environnement, 6conomie

Ce domaine est encore peu explor6, le N6olithique
ancien de l'ouest n'ayant 6t6 reconnu que depuis peu.
Grottes ou abris sont encore occup6s parfois (Belle-
fonds), comme dans le midi, mais les sites de plein air
dominent. Certains sont occup6s pour la premidre fois
(doline de Roucadour); dans d'autres cas, Cardial gu
Roucadourien succddent A des occupations m6solithi-
ques (Ldde du Gurp, Le Madinet, La Borie del Rey...).
Souvent de laible 6tendue, ces sites ne livrent que de
petites s6ries lithiques et c6ramiques; certains semble-
raient n'avoir connu que des occupations de courte
dur6e, de caractdre peut-Ctre saisonnier. La chasse pa-
rait parfois jouer un r6le important: c'est le cas i Rouca-
dour, ou la couche C (Roucadourien) apparait comme
un site d'abattage sp6cialis6 (94oh de chasse) (Nieder-
lender et col l .  1966; Ducos 1957; Ouchaou 1987), 6le-
vage et agriculture n'avant qu'un r6le trds marginal.
D'autres sites de cette 6poque sont de v6ritables escar-
gotidres (Poeymarl i Arudy; La Molidre A Graulhet). Cet
aspect "m6solithique" est particulidrement marqu6 pour
le Roucadourien, qui n'ignore cependant ni I'agriculture
cfr4-alidre, nil'6levage. A Roucadour,les premiers n6o-
l i thiques se sont instal l6s dans des bois clairs de
ch6nes blancs, el occupent une doline oD I'agriculture
6tait possible, d'ou sans doute la pr6sence de bl6. La
cueil lette devait fournir un appoint (coques de noi-
setes a La Balise et La Ldde du Gurp, p6pins de m0res
et de poires sauvages i La Balise) et la peche venait
sans doute en compl6ment, cette dernidre pourtant
moins active qu'au M6soli thique (Bellefonds). A La
Ldde du Gurp, le Cardials'insere dans une 6paisse chrO-
naie atlantique; malgrd I'abattage de ch6nes attestd par
la trouvaille d'une structure de pieux plant6s, ce n'est
que plus tard, A partir du N6olithique moyen, que la
for6t montrera les premiers signes d'une atteinle an-
thropique; aucune trace d'agriculture n'a jusqu'ici pu
6tre mise en 6vidence. Les ressources marines de-
vaient 6tre mises i contribution, mais les sites quijalon-
nent la c6te actuelle de I'oc6an. du M6doc au Marais
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poitevin, se trouvaient alors i quelque distance de la
mer. Plusieurs d'entre eux occupent des zones sa-
bleuses, i proximit6 imm6diate de mar6cages et tour-
bidres (La Ldde du Gurp, la Balise), comme teurs pr6d6-
cesseurs m6solithiques. Dans l'int6rieur, de mdme, les
sites roucadouriens de La Borie del Rey et du Martinet
sont en relation avec une zone humide. On remarque la
densit6 des implantations humaines du Ndolithique an-
cien dans certains secteurs: cdte m6docaine. avec au
moins 3 /oci difidrents sur 2 i 3 kilomdtres, au nord de
La Ldde du Gurp;c6te vend6enne, avec au moins 3 /oci
6galement entre Longueville-Plage et Bretignolles-sur-
mer. Compte tenu de la submersion des c6tes an-
ciennes, I 'emprise terri toriale des groupes cardiaux
semble avoir 6t6 assez marqu6e dans ces secleurs, fa-
vorables i la chasse et i la p6che.

Si, pour les sites d'habitat, le N6olithique ancien de
I'ouest fait souvent des choix peu dilfdrents de ceux du
M6solithique, on ne saurait en conclure qu'en matiere
de subsistances, il demeure chasseur-collecteur. Les
terroirs occup6s ont des sols sinon riches, du moins fa-
ciles i exploiter. Les pollens de type c6r6ates signat6s i
proximit6 des marais de la Bririre ou de la c6te ailantique
(Le Porteau, Dissignac) suggdrent une mise en culture,
au moins dds les derniers sidcles du 5dme mill6naire:
quelques vestiges d'animaux domestiques (petit boeuf,
mouton) apparaissent dans des sites "m6solithiques"
bretons (La Torche, T6viec...) dds le milieu du Tdme mil-
16naire B.P.; obtenus par vol ou troc, ou 6lev6s par ces
"M6solithiques", peu importe au fond: leur pr6sence
prouve en tout cas que, dds cette 6poque, des 6le-
veurs 6taient 6tablis dans le secteur. Dans certains cas,
des strat6gies mixtes, adapt6es aux conditions pr6va-
lentes dans l'ouest - for6t atlantique, zones humides,
parfois terrains sableux-, ont pu 6tre mises au point, per-
mettant par exemple la mise en pAture saisonnidre ou
en culture des bords de marais exondds, voire des
lormes d'agriculture en clairidres ou sur lopins d6bois6s
(forest farming).ll ne faut pas oublier que les marais du
M6doc 6taient des terres A bl6 au 18dme si6cle. Pour-
tant, ces sites, plus faciles i d6tecter aujourd'hui, ne re-
presentent peut-dtre que des habitats marginaux. Plus
encore que la submersion des zones l i l torales,
I'ennoiement des fonds de vall6e, trds important depuis
le N6olithique ancien (15 a 30 m de d6pots pour cer-
taines rividres de I 'ouest!), nous cache peut-Otre les
installations les plus importantes. Ainsi, par exemple,
parmi les vestiges remont6s par dragage du fond de la
Charente, ligurent plusieurs t6moins de cette pdriode
(f ragment de bracelet en schiste et vase ir fond conique
de Bourg-Charente, tesson cardialde Ch6rac); il en est
de m6me pour certaines zones mar6cageuses de lor-
mation r6cente, en Saintonge (Courcoury). Mais on
trouve aussi les Cardiaux dans des sites ouverts, sans
particularit6 topographique marquante: plateaux en 16-
gdre pente, sablonneux (Ligueil) ou caillouteux (Les Pi-
chelots). La pr6sence de fosses-si los aux Pichelots,
d'une fosse emplie de cendres i Bellefonds, d'une
losse avec dallettes aux Gouillauds et d'une importante
struclure (pieux de chdne plant6s dans un foss6) i La

Ldde du Gurp font pressentir I'existence d'habitats deji
structu16s.

Le peuplement cardial semble remonter les vall6es:
vall6es de la Charente (Ch6rac, Bourg-Charente, Le
Qu6roy) et de son affluent la Seugne (Courcoury), avec
des sites aujourd'hui ennoy6s ou colmat6s (Ch6rac,
Bourg-Charente, Courcoury), vall6e de la Sdvre Nior-
taise (Benon), vall6e de la Loire (Les Alleuds) avec ses
affluents de la rive gauche, en particulier la Vienne (Bel-
lefonds, Ligueil) vers la Loire moyenne et au-delA par la
vall6e du Loir (Vill6rable) en direction du Bassin pari-
s ien.

Ainsi, le N6olithique ancien a pouss6, .bien plus
avanl qu'on ne le pensait, vers le nord et l'ouest de la
France. D'ores et d6ja, le Cardial atlantique apparait
dot6 de caracldres spdcifiques qui le distinguent du
Cardial "franco-ib6rique" de M6diterran6e occidentale,
dont il n'est pas l'expression tardive et p6riph6rique. ll
manileste plus de traits communs avec le nord-ouest de
la p6ninsule ib6rique et le vaste ensemble occidental
des c6ramiques i impressions. Dans I'industrie lithique
se maintiennent des caractdres "mdsolithoides" (micro-
lithes et microburins); les fldches tranchantes apparais-
sent;on note la raret6 ou l'absence d'outillage poli, rem-
plac6 parfois par un gros outi l lage tai l l6. Dans la
c6ramique, apparaissent parfois des d6graissants d'os;
on note I'importance du d6cor pivotant, A la coquille le
plus souvent, sur des formes ouvertes, mais aussi quel-
ques vases i col, l'existence de motils incis6s, pointil-
l6s, traits cannel6s, pincements et coups d'ongles sur
les gros vases, les bandes orthogonales, les boutons
d6coratifs, parfois doubles... Le Cardial de l 'ouest,
comme le Roucadourien, paraissent pour une bonne
part ant6rieurs A l'Epicardial; ils sont d6jA en place dans
la zone centre-atlantique vers le milieu du Tdme mill6-
naire B.P.. Une s6rie coh6rente de dates couvre la fin
du Tdme mil l6naire B.P. et les premiers sidcles du
66me, comme dans le bassin occidentalde la M6diterra-
n6e et sur la fagade atlantique du Maroc et de la P6nin-
sule ib6rique. La dimension europtienne du dyna-
misme cardial 6gale donc largement I'ampleur territoriale
de la colonisation ruban6e. Dds cette 6poque, la possi-
bi l i t6 d'une premidre n6oli thisation devient envi-
sageable pour I'ensemble des r6gions de l'ouest et du

Fig. 10: Cdramique du Cardial mdridional, de style non
"franco-ibdrique". Ferridres-Poussarou "grotte de Cam-
prafaud" (Hdrault), niveau 19. Fouilles Rodriguez. 1.
vase d impressions normales de bord de Cardium, en
bande horizontale non margde; 2. vase d impressions
pivotantes de Cardium en bande horizontale non mar-
g6e, bord encoch€;3-5. vases d impressions diverses,
parfois en guirlandes (n"3) ou couvrantes (n'5); 6-9.
bandes ou guirlandes pointill6es; 10. fragment de vase
d anse surmontde de cordons verticaux rejoignant le
bord, ddcor de sillons verticaux et bord encoch€; 11-
16. ddcors de sillons verticaux et bords cochds. D'aprds
Rodriguez (1982).
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nord-ouest. Les premiers contacts dventuels entre Car-
dial et Ruband n'ont pu se produire dans la Loire
moyenne ou le Bassin parisien, o0 le Ruban6 n'avait
pas pris pied, mais bien audelA vers l'est. Dans la zone-
tampon, suite au choc de ces deux cultures, s'est form6
un complexe culturel, le groupe de Villeneuve-Saint-
Germain/Blicquy, qui, bien que d6crit jusqu'ici comme
"danubien", "6pi-ruban6" ou "post-ruban6", porte la
marque du N6olithique ancien m6ridional, et par cer-
tains traits, se situe plus pr6cis6ment dans la mouvance
du groupe occidental.

Ces hommes du N6olithique ancien occidental se
sont donc install6s dans les abris, grottes ou dolines
des zones calcaires, parlois la moyenne montagne,
mais aussi la fordt atlantique, les milieux humides, les 16-
gions sableuses, les fonds de vall6es ou les paysages
ouverts. Cela montre non seulement leurs capacitds
d'adaptation i des milieux trds divers, mais aussi la pres-
sion de concurrence subie par tout groupe m6solithi-
que r6siduel tentant de subsister au voisinage de leurs
6tablissements. On pourrait en elfet admettre, i la ri-
gueur, que des chasseurs-cueil leurs maintiennent
quelque temps leur genre de vie traditionnel, lors m6me
que des colons n6olithiques s'installent i quelque dis-
tance d'eux, si ces derniers vivaient essentiellement
d'agriculture et d'6levage, sur un terroir relalivement
stable et restreint. Mais si tes groupes du N6otithique
ancien de I'ouest ont exerc6 leur pression sur les types
d'environnement pr6f6r6s des M6solithiques, entrant
n6cessairement en concurrence avec ceux-ci, une lon-
gue cohabitation devient peu vraisemblable. L,aire des
industries "m6solithoides" qui, du seuildu Poitou et de
la Loire moyenne, s'6tend en direction du nord-ouest,
occupant en particulier les Pays de la Loire, la Norman-
die et le Bassin parisien, devait consliluer une zone at-
tractive pour les groupes du N6olithique ancien aflanti-
que. Ceux-ci, d6j i  famil iaris6s avec les forOts, les
sables, les marais et les plateaux calcaires de l'ouest,
s'6taient dot6s d'un syst6me 6conomique qui savait en
tirer parti. ll n'est donc point surprenant que ces rdgions
de France septentrionale, ainsi que le sud de la Belgi-
que, aient vu le d6veloppement de groupes comme
celu i  de Vi l leneuve-Saint -Germain/Bl icquy,  p lus
proches i bien des 6gards du Cardial ailantique que du
Ruband lindaire. C'est peut-Otre m6me leur pr6sence
qui a entrav6 la progression vers le sud-ouest du Ruba-
n6 au sens strict qui, dans cette direction, ne parait
gudre avoir d6pass6 la Champagne.

' ,  l -  -  n l .  r / . l tt  .  Le groupe bttcquy-vti leneuve-
Soint-Germoin, le Rubone et le Cordiol
o i l on i l que

Depuis quelques ann6es, la coh6rence interne du
Ruban6 occidental a commencd i se fragmenter. Ce
vaste complexe que I'on concevait comme le moteur de
la n6olithisation de I'Europe occidentale jusqu'aux con-
lins atlantiques, y compris m6me l'Angleterre, a vu se 16-
zarder I'homog6n6it6 remarquable qu'on se plaisait i lui

reconnaitre sur son trds large territoire. En particufier,
les deux groupes{rdres (qui n'en font sans doute
qu'un), Blicquy pour la Belgique et Villeneuve-Saint-
Germain pour la France septentrionale, ont des carac-
tdres spdcifiques, dans l'industrie lithique et la cdrami-
que surtout, qui les distinguent du Ruban6. Ces parti-
cularit6s d6passent les limites de variabilitd quiauraient
pu les faire considdrer comme des facids p6riphdriques
d6vianls, mais encore reli6s au Ruban6. Certains traits
de leur c6ramique, voire de leurs industries lithiques,
manifestent des affinit6s parfois frappantes avec le
Ndolithique ancien m6ridional, Epicardial (Lichardus
1986), mais aussi et surtout avec le Cardial (Roussot-
Larroque et Th6venin 1984). Dans un travail r6cent en-
core in6dit (colloque de Metz 1986), nous avons tenl6
un inventaire des caractdres communs au Cardial et au
BQYA/SG. Nous ne le reprendrons pas ici. Ndanmoins,
I'extension du Cardial atlantique, r6cemment reconnue
jusqu'A la Loire (Roussot-Larroque et a/. 1987), porte
d6sormais cette culture aux marges m6ridionales du
Bassin parisien. C'est donc plus particulidrement aux
traits du Qardialde I'ouest repris dans le BQY/VSG que
nous nous arrdterons rapidement ici.

Un int6r6t tout particulier a 6t6 port6 i l'emploi du d6-
graissant d'os pour la c6ramique, A tel point qu'on en fait
une caracteristique culturelle sp6cifique, "la s6quence
des cultures i c6ramique d6graissde i I'os" caract6ri-
sant "les cinq premiers sidcles du N6olithique du Bassin
parisien, des cotes de la Manche, du Hainaut et du bas-
sin moyen de la Loire" (Constantin 1986). Or, la pr6-
sence de d6graissant d'os calcin6, constat6e par
C.Constantin lui-mdme dans certains tessons de La
Ldde du Gurp (Constantin 1985), a depuis 6t6 recon-
nue 6galement i Courcoury (Roussot-Larroque et a/.,
1987). Les formes ouvertes, les bords ldgdrement ren-
lrants ou verticaux, les vases A col, existent dans le
N6olithique ancien de l'ouest; les bords encoch6s y
sont trds fr6quents, ainsi que les boutons, simples ou
jumel6s (La Balise, Bellefonds). L'anse tubulaire, pr6-
sente i Villeneuve-Saint-Germain, l'est aussi au Gurp.
La sym6trie lernaire des moyens de pr6hension, loin
d'6tre sp6cifiquement "danubienne", est connue dans
le domaine atlantique, du Portugalau Lot (Mas de la Fi-
neau) et i la Charente (grotte du Qu6roy).

Mais c'est surtout dans le d6cor que se fait sentir
l'influence occidentale, en particulier dans I'usage fr6-
quent de l'impression pivotante d'une matrice dent6e,
peigne ou coquil le. La dist inction n'a ici gudre
d'importance, car l'emploide peignes souvent courbes,
a dents plus ou moins distinctes, est bien attest6 dans
le sud-ouest europ6en; des peignes en os de ce type
ont d'ailleurs 6t6 recueillis dans des contextes cardiaux
(Cova de I'Or). Certains tessons du groupe de Blicquy,
que nous avons pu examiner avec D. Cahen, grAce d
I'amabilitd de L. Demarez, sont d'une hallucinante res-
semblance avec ceux du Cardial de l'ouest. ll en est
ainsi par exemple, i lrchonwelz-La Bonne Fortune ou
Aubechies-Coron-Maton, qui ne se ddmarquent de ce
Cardial ni par la matidre, nipar l'omementation. Ces im-
pressions, g6n6ralement petites et assez sendes, pro-
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duisent des bandes non marg6es, horizontales, obli-
ques, verticales, se croisant, parfois segment6es. Ce
caractdre non marg6 des bandes esl int6ressant, car il
constitue, comme nous I'avons soulign6, un des traits
individualisant le Cardial atlantique par rapport au "fran-
co-ib6rique". C'est donc vraisemblablement de I'ouest
que viendraient les motifs d'impressions en bande ou
rubans non marg6s du BQY/VSG, mode reprise, i ce
qu'il semble, par le RRBP qui ne saurait la tenir des 16-
gions plus orientales, oir les rubans 6taient limit6s par
des incisions. Quant i la segmentation des bandes, at-
test6e dans I'ouest (Bellefonds), elle existe aussi dans
le Cardial provengal (Fontbregoua). Le domaine oi se
renconlrenl ces d6cors monlre une belle continuit6. ll
s'6tend en eflet de la Charente-Maritime (Benon) et du
li t toral vend6en (Longuevil le-Plage, La Tranche-sur-
mer) vers le seuil du Poitou (Bellefonds), l'Anjou (Les
Alleuds), la Touraine (Ligueil) et de li dans le Loiret (Vil-
16rable, avec un tesson i bandes verticales 6troites trds
proche de ceux de Benon, Bellelonds et Les Alleuds),
d'o0 il touche la 169ion parisienne et le sud de la Belgi-
que. L'impression non pivotante, dgalement avec une
matrice dent6e, peigne souple ou encore coquille, con-
nue dans le N6olithique ib6rique et en Languedoc
(Leucate) existe aussi dans le groupe BQY/VSG (Elli-
gnies-Sainte-Anne). L'impression au chalumeau (Saint-
Mor6) est connue A Bellefonds, comme d'ailleurs i Leu-
cate. Les impressions i I'ongle, i la spatule ou au biton-
net, les pincements, en ligne horizontale sous le bord,
pr6sents dans le Bassin parisien, appartiennent aussi
au N6olithique ancien occidental. L'ouest connait aussi
les boutons sur le bord, parfois concaves (Bellefonds).

Les points communs entre Cardialde I'ouest et VSG/
BQY ne se r6duisent donc pas i I'impression pivotante
et au decor en T, comme on I'a dit (Lichardus 1986),
d'autant que ce "d6cor en T" est plus souvent un d6cor
en H, les bandes verticales montant fr6quemment vers
le bord au-dessus d'une ligne horizontale (vase i im-
pression pivotante de Bellefonds). Cette disposition en
T ou en H n'est pas non plus forc6ment emprunt6e i
I'Epicardial, car elle apparait dds le Cardial, dans le midi
(Fontbrdgoua); elle est bien attest6e aussi en zone at-
lantique d Courcoury, Ch6rac, Bellefonds. La m6me dis-
position orthogonale affecte les d6cors de pincements.
Plutdt que de I'Epicardial, ces motifs de la c6ramique
BQY/VSG peuvent avoir leur origine dans le Cardial de
I'ouest.

Les industries lithiques du groupe BQY/VSG, dans
la mesure oir elles se distinguent de celles du Ruban6,
se rapprochent-elles de celles du domaine cardialocci-
dental? ll est encore difficile de se prononcer, faule
d'ensembles suffisants dans l'ouest. La maitrise de la
tai l le par pression de grandes lames n'a pas, pour
I'instant, d'6quivalent en zone atlantique; il est vrai que
les groupes littoraux ne disposaient que de tres m6-
diocres galets de silex. Retenons seulement I'apparition
des fl0ches tranchantes, tout en soulignant l'existence
d'armatures perQantes, g6n6ralement de petite taille,
dans le N6olithique ancien occidental. Autres 6l6ments
convergents: la raret6 ou I'absence d'outils polis, la pr6-

sence de quelques pidces bifaciales, et aussi le carac-
tdre occidental du matdriel de broyage, meules et mo-
lettes, dans le BQY/VSG.

Un 6l6ment singulier rapproche encore le groupe
BQY/VSG du N6olithique ancien du sud-ouest euro-
p6en, c'est la mode des bracelets de pierre.

7.1. Les bracelets en Pierre
Notre inventaire, assurdment bien incomplet, s'est

efforc6 de regrouper les bracelets dtroits ou larges
("anneaux-disques") en pierre, calcaire, marbre, schiste
el roches "nobles". ll recense d6jd plus de 400 points
de trouvaille, repr6sentant un nombre bien sup6rieur
de bracelets. Encore avons-nous 6cart6, peut-Otre it
tort, des fragments perfords ("pendentifs arciformes")
dont certains pourraient 6tre ant6rieurs au N6olithique
final. Le manque d'inlormations facilement accessibles
est probablement seul responsable de certains vides
sur la carte de r6partition (Loire-Atlantique? Mayenne?
sud-ouest?). Au vrai, aprds une courte p6riode de fa-
veur i la f in du 19dme sidcle et au d6but du 20dme, ce
type d' inventaire a 6t6 gdndralement n6glig6 en
France. Seules, quelques r6gions privil6gides ont fait
I'objet d'inventaires d6taill6s; c'est le cas, dernidre-
ment, de I'ouest du Bassin parisien (Bailloud et Cordier
1987). Pour beaucoup d'autres r6gions, I'information a
d0 6tre cherch6e dans des lravaux souvent anciens ou
des publications 6parses, avec lous les risques de la-
cunes que cela comporte. En tout cas, mdme trds in-
compldte, cette base documentaire r6vdle l'importance,
la massivit6 d'un ph6nomdne g6n6ralement sous-
estim6 jusqu'ici. ll nous a paru int6ressant de le rappro-
cher des autres aspects qui, dans la c6ramique ou
I' industrie l i thique, manifestent une parent6 ou une
communaut6 d'inspiration entre le N6olithique ancien
m6ridional et le groupe Blicquy/Vil leneuve-Saint-
Germain.

7.1.1. Reparti t ion 96o9raPhique
La plus grande densit6 des trouvailles de bracelets

en pierre se situe au nord d'une ligne Bordeaux-Bile;
elle couvre, en gros, une zone allant de I'estuaire de la
Gironde i celui de la Somme, et englobe non seule-
ment le bassin de la Seine (avec des prolongements
vers le sud de la Belgique, Hainaut et Hesbaye) mais
aussi tout I'ouest de la France : Normandie, Bretagne,
pays de la Loire moyenne, Vend6e et bassin de la Cha-
rente. Dds I'abord, on est frapp6 du d6calage marqu6
de cette zone de densit6 vers l'ouest-sud-ouest, par
rapport au domaine du Ruban6. A la p6riph6rie de cette
zone apparaissent des groupements moins denses.
L 'un d 'eux occupe l 'est  (Franche-Comt6,  A l -
sace,Lorraine) o0 dominent (mais sans exclusive) les
anneaux-disques irr6guliers de type alsacien. De son
cdt6, le midi m6diterran6en frangais, avec une majorit6
de bracelets en calcaire, parait relativement a part de
I'ensemble occidental et septentrional. Au nord de la
ligne Bordeaux-BAle, ceux-ci sont au contraire en mino-
rit6, bien que pr6sents et plusieurs fois associds aux
bracelets de schiste ou de roches "nobles" (un anneau
de calcaire d demi{ini provient d'ailleurs de I'importante
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zone d'ateliers de fabrication de bracelets de schiste du
secteur Marcilly-Vil16rable). Ces groupements ne cal-
quent pas fiddlement la carte des gites de roches utili-
s6es; ainsi, par exemple, une forte proport ion
d'anneaux de schiste provient de r6gions calcaires, tri-
butaires d'autres secteurs pour leur approvisionnement
en matidre premidre. Enfin, pour les anneaux-disques
en roches "nobles", la carte de r6partition montre un
semis, assez clairsem6 mais distinct, le long de l'axe
RhOne-Sa6ne, de la Provence orientale (Fontbregoua)
d la Savoie et a la Bourgogne, et de li vers te bassin de
la Seine et la Loire moyenne. Cette diffusion, qui atteint
aussi I'Auvergne (Corent), comme I'ouest et le centre-
ouest jusqu'i la Saintonge - r6gions o0 existent aussi
les bracelets de schiste -, a-t-elle pour point de d6part
les gites pi6montais de roches vertes "nobles" (Monte
Viso) comme le suggdrerait la carte ? Les trop rares ana-
lyses p6trographiques ne peuvent le pr6ciser.

7.1.2. Les principales formes
Depuis P. de Mortillet (1907) on distingue couram-

ment trois types principaux : un type 6troit, i peu prds
aussi large que haut, largement perfor6, un type large
et plat i bord aminci, parfois tranchant ("anneau-
disque") et un type haut ("manchette"). Parmi tes brace-
lets larges et plats, existent deux variantes, I'une r6gu-
lidre, I'autre irrdgulidre (type alsacien). ll n'est pas ici
tent6 de classification plus d6taill6e, pratiquement im-
possible dans l'6tat actuel de la documentation. Asso-
ciant forme et matidre, on a voulu dissocier les simples
bracelets de calcaire ou de schiste et les "anneaux-
disques" en roches "nobles", en attribuant i ces der-
niers une chronologie plus basse (N6olithique moyen ?
N6olithique final ?). La situation r6elte parait moins tran-
ch6e. Pour C. Constantin, les anneaux-disques (c'est-i-
dire les bracelets de largeur sup6rieure i 19 mm) repr6-
senlent environ 20/" des bracelets du groupe VSG.
Dans I'ouest de la France et le Bassin parisien, diverses
lormes sont en effet associ6es plusieurs fois, sur des
habitats et des ateliers. Ainsi, ir Echilleuses (Les Larris
ll), un mdme d6pdt de bracelets, dans un vase, associe
des anneaux larges et plats i d'autres plus etroits et
6pais; la mdme association s'obserye A Ecures. De
mdme, bracelets 6troits et bas, anneaux-disques et
manchettes coexistent, par exemple i Villeneuve-la-
Guyard (Yonhe) (Mordant 1980). Cette association,
dans un habitat, d'un anneau-disque en roche verte
avec des bracelets en schiste du type couranl dans le
groupe VSG/BOY, jug6e "peu probante" par C. Con-
stantin (1985: 240-41), est cependant r6it6r6e, entre
autres i lrchonwelz. Une telle coexistence souligne
I'unicit6 du ph6nomdne "anneaux lithiques", et consti-
tue en outre une indication chronologique. Non seule-
ment des formes diverses, mais aussides mat6riaux di-
vers se trouvent associ6s : schiste, calcaire, marbre,
roches nobles, terre cuite, coquillages fossiles. ll en gst
ainsi, par exemple, i L6ry, Longueil-Sainte-Marie, Tros-
ly-Breuil, Courcelles-sur-Viosne, Champs, Passy-La Sa-
blonnidre (bracelets de schiste et de c6ramique), ir
Champigny-sur-Marne, Rutf ey-les-Echirey, Maisse, Cys-
la-Commune (bracelets de calcaire et de schiste ou

roches vertes)... Une dissociation typo-chronologique
stricte ne parait donc pas acquise, dans l'6tat actuel des
c,onnaissances.

Dans le midi m6diterran6en frangais, o0 certains
types de bracelets semblent avoir valeur chrono-
culturelle (Courtin et Gutherz 1976), ce n'est pas non
plus au niveau de la distinction anneau-disque/bracelet
que la distinction s'opdre;dds le Ndolithique ancien car-
dial, cinq types principaux apparaissent, y compris
I'anneau-disque A bord tranchant en roche verte
(Fontbr6goua); les bracelets du Cardialde France m6di-
terran6enne ne sont cependant pas trds larges, en 96-
n6ral (Arnal 1971). lls sont proches, en cela, de certains
anneaux de I'ouest, comme ceux de Charente-Maritime
et Charente (Germignac, Jonzac, Bourg-Charente...)
dont I'appartenance au Cardial est hautement probable,
et de ceux de Touraine (Ligueil) et d'Anjou (Les Al-
leuds), associ6s i la c6ramique cardiale. ll semble en
6tre de m€me dans le groupe VSG o0, d'aprds les me-
sures donn6es par C. Constantin, la largeur des "an-
neaux-disques" ne d6passe pas 28 mm, avec une plus
grande fr6quence des largeurs entre 20 et 21 mm. Si le
calcaire (tendre ou dur) est le mat6riau le plus courant
en Provence et Languedoc A cette 6poque, I'emploi
des roches "nobles" y est cependant attest6 (Fontbr6-
goua, Courthezon). Quant au schiste, il est parfois utili-
s6 au N6olithique ancien dans le Languedoc occiden-
lal, par exemple pour le petit anneau irr6gulier de l'abri
iean Cros (Guilaine et a\.1979), comme dans la P6nin-
sule ib6rique. En revanche, le N6olithique ancien du
midifrangais ne semble pas connaitre les bracelets de
pierre rainur6s, hauts ou bas, en calcaire dur, schiste ou
autre roche (Champigny,  Echi l leuses,  F6ro l les,
Pontpoint, Vi l lejuif . . .).  Ce type n'est attestd qu'une
seule lois en ltalie septentrionale (grotte de La Pollera),
dans le groupe des Vases i Bouche Carr6e, mais il
existe i plusieurs exemplaires dans le N6olithique an-
cien de la P6ninsule ib6rique, soit en calcaire, soit en
schiste.

7.1 .3. Matidres premidres

A de rares exceptions prds, I'analyse p6trographi-
que de ces objets et la reconnaissance des gites
d'origine de la matidre premidre n'onl pas 6t6 faites.
Assez souvent, en tout cas, ces ateliers de production
de bracelets ne sont pas installds i proximit6 imm6diate
des gites potentiels de matidre premidre, mais i des
distances pouvant atteindre 150 km et plus. C'est par
exemple le cas dans la zone Marcilly-Vill6rable, sur les
calcaires de Touraine, oir I'on a travail16 des schistes
venus de la r6gion d'Angers, i  quelque 130 km i
l'ouest (Gruet, apudBailloud et Cordier 1987). Le cal-
caire local n'y est repr6sent6 que par une 6bauche.
C'est 6galement en schiste briovdrien de cette r6gion
qu'est fait le bracelet de la fosse cardiale des Alleuds,
plus proche des gites de ce matdriau. Les schistes de
Normandie, souvent plus sombres, ont 6t6 sans doute
mis en oeuvre 6galement (Soumont-Saint-Quentin),
comme les ressources de la Sarthe (schistes d6vo-
niens), et celles du sous-sol armoricain, des Ardennes
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ou du Brabant. Pour certaines roches "nobles", le pro-
bldme est celui des gites d'r, 'gine des pyrox6nites so-
diques ("jad6itites", "chloromelanites" et autres roches
"nobles") utilis6es 6galement pour les haches de pres-
tige. Une origine pi6montaise du matdriau de certains
"anneaux-disques" renforcerait l'hypothdse de relations
sud-nord, dds le N6olithique ancien, dans les 169ions
concern6es. La diversit6 des matidres premidres 6labo-
r6es sur le mdme atelier (schistes de divers facids, par-
lois aussi calcaire et roches "nobles") a plusieurs lois
6t6 remarqu6e, ce qui suggdre un approvisionnement
dclectique, opportuniste ou organis6, dans les zones
artisanales 6loign6es des gites de matidre premidre.

7.1.4. Technologie
Pour la perforation des bracelets, I'Europe centrale

utilise le foret tubulaire creux, alors que le secteur occi-
dental, comme la zone mediterrandenne, utilise des
techniques toutes diff6rentes. Pour le calcaire et le
schiste, trac6 au compas de silex (Edeine 1962) suivide
d6coupe (sans doute au silex) qui laisse des stries in-
ternes el un noyau centralpolygonal, perfor6 ou non, le
tout suivi d'un aldsage. Autres possibilit6s, percussion
centrale sur une face, puis l'autre (La Havardidre A
Sabl6?), ou encore une s6rie de perforations juxtapo-
sdes (lrchonwelz). Bien qu'on ne dispose pas, pour la
France, d'analyses technologiques d6tail16es compa-
rables i celles faites en Belgique (Cahen, 1980), et que
les pidces de technique soient rarement ligur6es de
fagon explicite (hormis I'illustration de l'article de Bailloud
et Cordier 1987), les caractdres des 6bauches, noyaux
et ddbris recueillis dans plusieurs ateliers (Marollette,
Marcilly-Vill6rable) soulignent le caracldre franchement
occidental (ou m6ridionalce qui revient iciau m6me) de
la technique utilisde. Ces caractdres se retrouvenl sur
deux fragments de noyau polyddrique en calcaire pro-
venant de Courth6zon, habitat du Cardial provenqal
(Courtin et Guthez 1976). La prdsence de polissoirs A
rainure semi-cylindrique (pour I'ext6rieur des bracelets)
et de polissoirs "en boudin" (pour l'intdrieuQ parail typi-
que des ateliers de la zone occidentale. A noter leur
prdsence dans des sites oD I'on ne signale pas de bra-
celets, mais oir leur apparition ne surprendrait pas, vu le
contexte : fosses d'Armeau (Yonne), d'Ante (Marne) ou
du cimetidre de Saint-Quentin A Soumont-Saint-
Quentin (Calvados), habitat des Fontinettes i Cuiry-les-
Chaudardes (Aisne), entre autres. Cette technique,
plus "primitive" que celle utilisde en Europe centrale, et
surtout adapt6e i des roches relativement tendres, per-
sistera d'ailleurs au @urs de la Protohistoire; elle est en-
core employ6e dans les ateliers de fabrication de brace-
lets de lignite du Bronze final et du Fer, ce qui rend
parfois la distinction malais6e, lorsque le contexte ar-
chdologique demeure inconnu ou mal dat6 (cas des
ateliers de Montcombroux et Buxidres-les-Mines, dans
I'Allier, ou de Nacqueville, dans la Manche). Dans cer-
tains cas (et probablement surtout pour les roches
dures), on utilise la percussion i partir des deux faces
de l'dbauche, jusqu'i obtention d'un trou central, 6largi
ensuite par abrasion rotative, ce quidonne i la perfora-
tion un profil biconique caract6ristique. Certains an-

neaux-disques i perforation piquet6e, de faible dia-
mdtre, semblent inachev6s. Une dichotomie technolo-
gique du m€me genre entre domaine occidental et do-
maine oriental s'observe d'ai l leurs pour les outi ls
perlor6s en pierre, herminettes, haches-marteaux ou
masses (Zapotocka 1984), oD l'emploidu foret tubulaire
caract6rise la tradition danubienne, par opposition au
foret plein ou i la percussion, typiques des pays
d'ouest.

7.1.5. Contexte des trouvail les

Une trentaine de s6pultures, au moins, ont livr6 des
bracelets; ils y figurent parfois en nombre important
(jusqu'i 8, peut-dtre m6me 11), soit au bras de sque-
lettes en gdn6ral f6minins, soit en des positions va-
ri6es, sous la t6te, sous les pieds, ou encore, dans le
cas de fragments perfor6s, rdutilis6s en pendeloques
dans des parures composites, au cou ou au poignet
des d6funts. D'autres anneaux de pierre, en gdn6ral
bris6s, ont dt6 recueillis dans des habitats, souvent
dans des losses (reiets ?) et particulidrement dans des
zones d'atelier. Une bonne vingtaine de ces ateliers
peuvent 6tre rep6r6s par la pr6sence de plaquettes
pr6par6es, de d6chets de fabrication et d'obiets de
rebut i tous les stades d'6laboration, ainsi que par
l'outillage sp6cialis6 pour cette fabrication (polissoirs d
rainure ou en boudin, "compas" de silex, etc'). La plu-
part du temps, cette production parait s'ins6rer dans un
contexle domestique (fosses dans un habitat), mais
parfois les traces d'activit6s quotidiennes (vestiges c6-
ramiques et lithiques associ6s) semblent faibles ou
presque inexistantes (Sabl6). Dans certains cas, la zone
d'atelier n'occupe qu'une surface restreinte (50 m2 en-
viron i la Havardidre, par exemple), mais on a signal6
aussides aires beaucoup plus vastes (r6gion de Marcil-
ly-Huisseau-en-Beauce-Vill6rable) qui posent le pro-
bldme d'un artisanat, sinon de groupes de villages sp6-
cialis6s.

7.1 .6. Attributions culturelles et chronologie

Le Cardial mdditerran6en voit apparaitre les brace-
lets de pierre. En Provence et en Languedoc, ils sont
surtout en calcaire, tendre ou marmoris6; les anneaux
de schiste ou roches "nobles" y sont plus rares. C'est
plut6t au Cardialfinalque cette mode aurait son maxi-
mum (bien que Courth6zon soit dat6 du milieu du Tdme
mil l6naire B.P.). El le y persiste quelque peu aux 6po-
ques suivantes (bien que bon nombre de trouvailles
viennent de contextes remani6s ou peu s0rs), et avec
des types sp6cifiques du N6olithique moyen ou final
qui n'apparaissaient pas dans les ensembles plus an-
ciens : ainsi, les bracelets tronconiques en marlcre ou
calcaire dur, et les bracelets i bossettes semblent ca-
ractdriser le Chassden. Aucun de ceux-ci ne semble
avoir pass6 en zone occidentale et septentrionale. llest
vrai que ce type semble surlout propre i la Provence; le
Chassden du Languedoc n'en a pratiquement pas livr6.
De meme, en ltalie septentrionale, la plupart des brace-
lets en pierre - en particulier les "anneaux-disques" en
roche verte ou noire - appartiennent spdcifiquement
aux cultures du Ndolithique ancien (Cardial/lmprim6'
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N6olithique ancien ligure, groupes de VM et Fiorano...)
el sont, au moins en grande panie, anl6rieurs A la cul-
ture des Vases i Bouche Carr6e, de la transition N6oli-
thique ancien/N6olithique moyen (Tanda 't977). Dans la
Pdninsule ib6rique, Cardial et autres groupes i c6rami-
que impressionn6e du N6olithique ancien frabriquent
des bracelets de schiste, ardoise ou marlcre, hauts ou
bas, lisses ou rainures, souvent tres proches de ceux
de I'ouest frangais (Cova de l'Or, Cueva de la Sarsa,
Cova Fosca, Cueva de Nerja...).

Dans l'ouest et le Bassin parisien, comme dans le
midi, les bracelets de pierre apparaissent rdgulidrement
dans des contextes du Ndolithique ancien, y compris le
groupe de Blicquy/Vil leneuve-Saint-Germain, non-
ruban6 (Constantin 1985). Contrairement i ce que I'on
avait d'abord pens6, leur attribution au Ruband rdcent
ou final parait d6sormais 6cart6e. Quetques-uns ont 6t6
attribu6s aux groupes "Augy", "Cerny", ou "Marcilly-
sous-Tille" mais ces attributions sont A revoir, car les
vesliges c6ramiques associ6s (cordons obliques rejoi-
gnant un bord, boutons appliqu6s, ddcors au peigne)
ne d6tonneraient pas dans des ensembles Bey/VSG,
et manifestent des influences mdridionales, ou une pa-
rent6 d'inspiration avec le N6olithique ancien ailanto-
mdditerran6en. Pour des ensembles incluant des bra-
celels, quelques datations sont disponibles : A Trosly-
Breuil  (Oise), un ensemble comportant bracelets,
6bauches et d6chets de fabrication est dat6 de 5890 +
120 B.P.; i lrchonwelz, oir l'on a fabriqu6 aussi de nom-
breux anneaux de schiste, le C14 a donn6 des dates
sensiblement 6quivalentes : 6030 + 60 et 5930 + 120
B.P.; a Misy-sur-Yonne, c'est 6galement une date de
6050 t 150 8.P.. Dans leur ensemble, les dates dispo-
nibles pour le groupe BQY/VSG, bien qu'un peu 6ta-
l6es (6500 a 5800 B.P., en gros), couvrent en tout cas
la m6me pdriode que les niveaux du Ndolithique ancien
m6ridional, i bracelets, de Fontbrdgoua, Courthdzon
ou Jean Cros.

Dans I'aire occidentale, contrairement i ce que I'on
avail cru d'abord, la mode des bracelets de pierre ne
doit rien au Ruban6. Comme I'a bien soulignd Zapoto-
cka (1984), une s6paration trds nette s'observe en
effet, en Europe, entre les bracelets de marbre du poin-
till6 oriental (Boh6me et r6gion de ta Saate), d'une part,
et les parures d'Europe m6ridionale et occidentale,
d'autre part. Cette s6paration est marquee au plan 96o-
graphique : les bracelets de pierre manquenl, en effet,
dans le Ruban6 occidenlal, en Rh6nanie et en Hol-
lande, et ne reparaissent qu'i l'ouest du Rhin. La s6pa-
ration pourrait 6tre 6galement d'ordre chronologique: il
n'existe pas de priorit6 dvidente du phenomdne en Eu-
rope centrale. Enfin, la s6paration est 6galement
d'ordre technologique, la technique de fabrication des
bracelets 6tant diff6rente de part et d'autre, comme on
vient de le voir.

Trds significative est, dans ce contexte, I'association
des deux fragments de bracelets plats (l'un en schiste,
l'autre en serpentine) et de c6ramique cardiale, d6cor6e
i la coquil le pivotante, dans une m6me fosse de

l'habitat de plein air des Pichelots, aux Alleuds (Maine-
et-Loire;fouilles Gruet). Un autre fragment de bracelet
et un noyau de schiste ont 6t6 d6couverts aux Sables
de Mareuil i Ligueil (lndre-et-Loire;fouilles Villes), site
d'o0 provient aussi de la c6ramique cardiale d6cor6e i
la coquille; cela constitue une indication dans le m6me
sens. Encore une fois, c'est plut6t du Cardial de la P6-
ninsule ibdrique que de la France m6diterran6enne
qu'a pu venir cette mode des bracelets de pierre. lls y
sont d'ailleurs plus nombreux qu'en ltalie (une trentaine
en tout rdpertori6s par G. Tanda). D'ailleurs, dans
I'hypothdse d'un lien organique entre Cardialoccidental
et bracelets de pierre, on comprendrait mieux le d6ca-
lage, vers I'ouest et le sud-ouest de la France, de la
zone de densit6 maximale de ces parures, d'autant que
le noyau provengal et languedocien, peu dense,
semble un peu isol6 sur la carte de rdpadition.

7.1.7. Les perdurations ?
Hors de la Provence et du Languedoc, la persis-

tance de la rnode des bracelets de pierre parait moins
durable et moins assur6e. Pour ces p6riodes, dans les
pays d'ouest et le Bassin parisien, les contextes des
trouvailles d'anneaux en piene sont souvent incertains :
fouilles anciennes, trouvailles de surface, remanie-
ments. ll parait clair, tout d'abord, que bon nombre de
bracelets, m6me bris6s, ont 6t6 r6cup6r6s i des 6po-
ques uft6rieures. Dds le N6olithique ancien, des frag-
ments ont 6t6 perlor6s (ou munis d'une gorge), et rduti-
lis6s, soit comme segments de bracelets articulds, soit
comme pendeloques. Des fragments unifor6s ont 6td
recueillis en contexte VSG, par exemple i Echilleuses,
Saint-Yon ou L6ry-carridre Hdrouard; on en connait
m0me de bilor6s (Passy-Sablonnidre). Ces r6utitisa-
tions persistent a la transition N6olithique ancien/
N6olithique moyen. Des fragments entrent alors dans la
composition de parures composites portdes par des
squelettes, par exemple i Noyen-sur-Seine (Seine-et-
Marne) ou dans le monument 5 de la n6cropole de Ri-
chebourg A Passy (Yonne). Sans doute le lien n'est-il
pas encore entidrement rompu avec les valeurs de la
pdriode pr6c6dente, mais I'on ne trouve plus, comme
avant, de bracelets entiers au bras des inhum6s. Cette
r6cup6ration de pidces entidres ou fragmentdes a eu
encore lieu plus tard, au N6olithique final ou Chalcolithi-
que (Gonfaron), encore plus tard au Bronze moyen ou
final (Wintzenheim), et jusqu'A des 6poques trds 16-
centes, puisqu'au moins trois anneaux-disques ont 6t6
trouv6s en contexte m6rovingien (Sublaines, Dieue et
Riedisheim), dont deux dans des tombes. Une m6me
croyance en la valeur religieuse ou magique de ces an-
neaux a-t-elle prdsid6 au d6p6t de certains bracelets
dans des lumulus, voire dans des chambres m6galithi-
ques ? Sur la foi de trouvail les c6ldbres, comme
I'anneau-disque du Mand-er-Hroeck i Carnac, on a
longtemps attr ibu6 lous les anneaux-disques en
roches "nobles" au N6olithique moyen ou au Chalcoli-
thique. Dans certains cas, il pourrait s'agir d'objets plus
anciens, r6cupdr6s et d6pos6s en ex yofo dans les
monuments. L'exemple du tertre des Fouaillages i
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Guernesey, oir des fragments d'anneaux-disques en
schiste onl 6t6 pos6s sur la murette et i la pointe du tu-
mulus, parait assez 6clairant i cet 6gard (Kinnes 1986).
Le cas du Man6-er-Hroeck est d'autant plus troublant
que,  se lon la  re la t ion des fou i l les anc iennes,  sur
l'anneau-disque reposait une hache polie en jad6ite i
ardte longitudinale, d'un type recueilli, en contexte Vil-
leneuve-Saint -Germain,  dans l 'habi ta t  de Vinneuf
(Yonne), type connu aussi en Rh6nanie (Carr6 1967).
Dans le contexte carnac6en, ces deux objets presti-
gieux sont-ils des reliques d'un N6olithique ant6rieur au
m6galithisme breton, sans l ien avec lui ? Indiquent-i ls,
au contraire, son ancrage dans des complexes culturels
plus anciens, en relation peut-Otre avec les longs tertres
fun6raires de type Passy de l 'Yonne ? En est- i l  de
m6me ir Vierville (Manche) o0 un fragment d'anneau-
disque accompagnait un squelette trouv6, sous la terre
v6g6tale, devant le parement d'un tumulus "g6ant"
n6olithique (Verron 1976b) ou A Bougon, oi un autre
fragment provient des terres du long tumulus F?

De notre inventaire, nous avons exclu les pendentifs
arciformes, clairement li6s au N6olithique linal. Cepen-
dant, la dislinction est difficile, puisque des fragments
uni- et parfois bifords existent dds le N6olithique an-
cien. De plus, certains pendentifs arciformes r6utilisent
probablement des lragments de bracelets plus anciens
(cela semble, en part icul ier, le cas i Fort-Harrouard).
D'ailleurs, on connait des ateliers de production de bra-
celets pour le N6olithique ancien, mais on n'a pas,
jusqu'ici, signal6 d'ateliers de fabrication de pendentifs
arciformes au N6olithique final (S.O.M. ou plus proba-
blement Artenac). Leur confection supposait-elle le ra-
massage de bracelets plus anciens sur des sites ant6-
rieurs, sans doute plus visibles qu'auiourd'hui? La
pr6sence de quelques fragments de bracelets, non
perfor6s ou perfor6s, sur des sites du centre-ouest oc-
cup6s par les Peu-Richardiens et les Artenaciens
(Biard, Diconche, Semussac...) suggdrerait de tels ra-
massages, ainsi peut-dtre que le fragment d6couvert
devant I'al16e couverte de Coppidres.

Quant aux anneaux-disques irr6guliers de type "alsa-
cien" (pour lesquels on connait un atelier de fabrication
A Sackingen, en Allemagne f6d6rale), leur association i
la culture de Rossen, ou m6me i I 'Epi-Rossen, a 6t6
maintes fois avanc6e. Des doutes avaient pourtant 6t6
exprim6s par R. Lais (1947), suiviparW. Kimmig (1949)'
qui les pensaient d'origine occidentale, tout en les ra-
jeunissant de manidre abusive. Les arguments qui sou-
tenaient leur attr ibution au Rossen semblent au-
jourd'hui min6s par plusieurs constatations. D'abord, la
plupart des trouvailles sont d6pourvues de contexte
s0r. D'autre part, les bracelets de marbre typiques du
Rossen d'Allemagne moyenne sont des bracelets regu-
liers, analogues i ceux du Pointill6 de Boh€me, et fabri-
qu6s au foret creux dans la tradit ion danubienne.
Forme, matdriau et technologie les distinguent donc
nettement du groupe alsacien-franc-comtois. Dans
cette r6gion, les anneaux de la grotte de la Tuilerie d
Gondenans-Montby (P6trequin 1972) sont d6pourvus
de contexte f iable, comme ceux des grottes de Cra-

vanche et de Champdamoy. Quant aux 9 anneaux trou-
v6s dans, ou i proximitd de la Baume de Gonvillars
(Haute-Sadne; P6trequin 1970; Raguin et al- 1972) oit
se situait probablement un atelier de fabrication, leur as-
sociation postul6e avec le "R6ssen type Wauvil" n'est
pas aussi claire qu'il y parait : ils proviennent en effet
d'au moins deux niveaux diff6rents (c.Xb, "R6ssen an-
cien", c.X, "ROssen tardif"); quant au niveau Vll B, "rem-
part N6olithique moyen et Bronze ancien", il a livr6 un
fragment d'anneau-disque rdgulier. Dans un abri en
contrebas, deux anneaux-disques irr6guliers accompa-
gnaient aussi"d un m€me niveau stratigraphique, deux
stytes Oe Rossen (ancien et type de Wauvil)" (P6trequin
/. c.). S'agit-il de contextes homogdnes, ou de m6-
langes ? Par ailleurs, on n'observe pas d'exclusion 96o-
grapnique ; I'association d'anneaux irr6guliers et r6gu-
liers est signal6e i Quincey (sans contexte certain); il en
est de mdme en Auvergne, i Corent (Daugas 1976) et
peut-etre ir F6rolles dans le Loiret ol) existerait un an-
neau irr6gulier (Villes 1984). Sur fragments, d'ailleurs, la
distinction bracelets irrdguliers/bracelets r6guliers n'est
pas toujours ais6e ; certains anneaux de la zone occi-
dentale et m6ridionale peuvent 6tre peu r6guliers (abri
Jean-Cros). De toute manidre, la zone de densit6 maxi-
mum des anneaux irr6guliers n'exclut pas la prdsence
de bracelets r6guliers, en Franche-Comt6 (Bouhans-
les-Montbozon, Charmes-Saint-Valbert, Gonvillars) ou
en Alsace (Wintzenheim, Dachstein). Faut-il suivre Za-
potocka, et supposer la contemporan6it6 des anneaux-
disques irrdguliers et r6guliers et, de lA, l'apparition des
anneaux de type alsacien dds le Ruband r6cent, puis
leur apog6e d I'Epi- ou Post-Ruban6 ? S'il en 6tait ainsi,
on observerait, dans l'est de la France, I'apparition si-
multan6e des premiers anneaux-disques en pierre et
des premiers bracelets en c6ramique. Dans ce cas, on
devrait, avec A. Gallay (1977), se demander si les an-
neaux-disques irr6guliers et les bracelets r6guliers ne
constituent pas "les deux faces d'un m6me horizon cul-
turel".

Le cas des hauts bracelets en "manchette" est parti-
culier. Dans la zone occidentale, ils apparaissent dans
les memes contextes VSG que les bracelets de
schiste. Certains sont en c6ramique (Champs, L6ry, Vil-
lejuif), mais ilen existe aussien pierre, calcaire (Champi-
gny), schiste ou autres roches (Moru i Pontpoint, Au-
bechies, lrchonwelz). La plupart portent de profondes
rainures ou cannelures paralldles, diff6rentes des inci-
sions plus fines, parfois bord6es de pointill6s, des bra-
celets du Ruban6 r6cent d'Alsace et de ceux du Hinkel-
stein (certains de ces derniers n'6tant d'ailleurs peut-
6tre pas des bracelets, mais des supports de vases)'
Dans le groupe BQY/VSG, quelques bracelets simples,
de faible hauteur, portent une seule rainure profonde
sur la tranche (Villejuif, Echilleuses, Blicquy)' Ce rainu-
rage est signal6 une seule fois en ltalie, sur un bracelet-
manchette de la grotte de La Pollera, en Ligurie, dans
un niveau de la Culture des Vases i Bouche Carr6e, de
la transit ion N6olithique ancien/N6olithique moyen
dans la terminologie lranEaise courante (Tanda 1977)'
Les bracelets rainur6s en pierre sont mieux attest6s
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dans la P6ninsule ib6rique (Cova Fosca, Nerja).
llparait plausible que les "manchettes" en c6ramique

rainurdes du domaine occidental aient la m6me origine
et la m6me datation que les bracelets de forme identi-
que en pierre. Souvent aussi, ces bracelets-
manchettes sont associ6s aux bracelets plats, de
schiste et autres roches, dans des ensembles Ville-
neuve-Saint-Germain (Vil16rable, Echilleuses, Longueil-
Sainte-Marie, Trosly-Breuil, etc.). Leur r6partition mar-
que 6galement un ddcalage marqu6 vers I'ouest par
rapport au domaine ruban6. De toutes fagons, ces bra-
celets de c6ramique ne doivent pas leur origine au R6s-
sen, comme on I'a d'abord cru. En Alsace, par exemple,
il apparaissent plus tdt, et d6jA dans des contexles du
Ruban6 r6cent (Jeunesse lgBB), alors qu,en Alle-
magne ils ne semblent pas ant6rieurs aux groupes A C6-
ramique Pointill6e, qui succddent au Ruban6. Cette ap-
parition relativement tardive en Allemagne avait sugg616
i Meier-Arendt I'hypothdse d'un d6calage chronologi-
que, avec une longue perduration du Ruban6 en Al-
sace, en paralldle avec les groupes pointill6s allemands,
Hinkelstein, puis Grossgartach et Rossen. Selon C.
Jeunesse, cette contemporan6it6 ne peut 6tre accep-
t6e. Dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, les bracelets-
manchettes en c6ramique apparaissent avec un Ruba-
n6 qui n'est sans doute pas le plus r6cent de la r6gion,
en tout cas ant6rieur A Grossgartach et A Hinkelstein lll,
6ventuellement i Hinkelstein ll, meme s'ils persistent
parfois dans le Grossgartach (Cotmar, rue Balzac). En
Belgique, le petit anneau rainu16 d'Horion-Hoz6mont
serait de m6me en contexte Ruban6, omalien (Dewez
et Dormal 1970). Cette constatation comporte d notre
avis une premidre implication chronologique : 6tant
donn6 la claire appartenance des bracelets rainur6s oc-
cidentaux au groupe Villeneuve-Saint-Germain, il se
conlirme que le groupe VSG/BQY n'est pas un ',Epi-
Ruban6" ou un "Post-Ruban6"; i  un moment donn6 de
son 6volution il se trouve, d tout le moins, contemporain
du Ruban6 r6cent (phase ll a/ll b, ou llc ?). Ce vieillisse-
ment des bracelets de lerre cuite rainur6s est d'ailleurs
largement appuy6 par ta date,6215 t 65 B.p., de la
losse d'Armeau (Yonne) qui contenait un bracelet de ce
type.

D'autre part, cette apparition pr6coce, i I'ouest du
Rhin, des bracelets rainur6s en terre cuite rel6ve-t-elle
d'une "gendse locale ind6pendante", comme le sug-
gere Zapotocka (1984)? La prdsence de bracetets du
mOme style vers I'ouest et le sud-ouest, dans le do-
maine du groupe BQY/VSG, reflete-t-eile i son tour
I'influence du Ruban6 alsacien sur le Bassin parisien,
comme le suggdre C. Constantin (1985)? Ne faudrait-il
pas, au @nlraire, inverser le sens des influences, et en-
visager que cette mode vienne plut6t d'influx originaires
du sud-ouest et de l'ouest de I'Europe, ceux-li m6me
od le groupe Villeneuve-Saint-GermairVBlicquy a puis6
une grande partie de son inspiration? Dans toute le
zone concern6e, il s'avOre que la mode des bracelets
en pierre, parfois rainur6s, est un trait lranchement occi-
dental. N'en est-il pas de mdme des bracelets en c6ra-
mique, de m6me forme, rainur6s ou non, couramment

associ6s aux anneaux de pierre en zone occidentale et
peut-Otre jusqu'en Espagne (La Sarsa)? Dans ce cas,
leur adoption assez pr6coce par les Ruban6s, en Al-
sace, tout comrne leur diffusion plus tardive vers I'est,
traduiraient des inlluences sud-ouesVnord-est. De ces
influences, d'autres traces sont perceptibles i partir de
cette 6poque dans I'est de la France, y compris la Lor-
raine, et jusqu'en Rh6nanie (par exemple avec I'usage
du peigne pivotant et certains types de d6cor de la c6-
ramique).

Ces contacts sud-nord (plus pr6cis6ment sud-
ouest/nord-est) ne semblent pas avoir 6t6 6pisodiques
et accidentels; ils ont pu jouer un r6le important dans
l'6volution finale du Ruban6 occidental et paraissent
s'6tendre i la p6riode suivante. Ainsi, dans le monu-
ment 4 de la n6cropole de Richebourg A Passy
(Yonne), un squelette portant au cou un fragment de
bracelet r6utilis6 en pendeloque 6tait accompagn6 de
deux vases; l'un est typiquement Grossgartach, mais
I'autre vase, comme le reste des offrandes fun6raires,
6voque d'autres horizons: "la pr6sence... de fldches
tranchantes et, avec r6serves, du type morphologique
du vase non d6cor6, est inattendue dans un contexle
Grossgartach... La localisation g6o9raphique de la
tombe de Passy et certains 6l6ments de son contenu
laissent supposer la marque d'autres influences". Ces
mdmes inf luences, de saveur m6ridionale, vont jouer
un r6le important dans la formation des cullures du N6o-
lithique moyen de France septentrionale, oi se pro-
longe une dynamique largement amorcde dds le N6oli-
thique ancien.

8. Cordio l  et  "Post-Rubon6".  ouest ions
de chronologie

Depuis les premidres analyses du processus de
n6olithisation de la moiti6 nord de la France et des 16-
gions adjacentes, le Ruban6 a occup6 le devant de la
scdne; considdr6 comme le moteur de ce processus, il
devait 6tre le premier repr6sentant du N6olithique, co-
lonisant des espaces encore m6soli thiques. Tout
groupe non-ruban6 ne pouvait donc 6tre qu' "6pi-
ruban6" et "post-ruban6". En vertu de cette logique, le
groupe BQY/VSG, sitot d6fini, a donc 6t6 considdrd
comme un 6piph6nomdne du Ruban6 de stricte obser-
vance, post6rieur m6me au "Ruban6" r6cent du Bassin
parisien. Peu importait, semble-t-il, qu'aucun recoupe-
ment stratigraphique n'ait pr6cis6 la position relative des
deux ensembles: les fouilles montrent seulement qu'ils
ont pu exister, dans la m6me r6gion, voire le m6me site
(Vaux-et-Borset, en Hesbaye, par exemple; Docquier ef
a/. 1989). Mdme alors, chaque groupe conserve, de
son cot6, les caractdres qui le diffdrencient de I'autre
dans divers domaines, c6ramique, lithique, parure, ar-
chitecture, etc. Certes, tout cela ne plaide gudre pour
une parfaite conlemporan6itd du Ruban6 r6cent du
nord-ouest et du BQY/VSG. Mais rien non plus, dans
tout cela, ne permet de d6cider lequel des deux en-
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sembles est apparu le premier dans la r6gion. La d6ci-
sion semble n'avoir eu que des fondements th6ori-
ques; c'est le moddle a prioriqui l'a emportd, mdme si
les dates C14 ndgligeaient en g6ndralde le confirmer.

Peut-Otre pour les m6mes raisons th6oriques, lors-
qu'il a bien fallu faire appel i des influences m6ridio-
nales (de longtemps suggdr6es par les observateurs
d'Outre-Rhin), pour rendre compte des 6l6ments non-
ruban6s prdsents dans toute cette zone, c'est i
I'Epicardial, et non au Cardial, qu'on a fait appel. Sans
doule, dans le BQY/VSG, comme d'ai l leurs dans le
RRBP, certains motifs de lignes incis6es et de canne-
lures onl des 6chos dans I'Epicardial m6ridional (bien
qu'ils apparaissent souvent plus tot, dans le Cardial,
comme i Fontbr6goua). ll serait bien difficile, pourtant,
de trouver dans I'Epicardial I'origine de I'impression pi-
volante, au peigne ou i la coquille, disparue avec le Car-
dial, et pourtant assimi6e dans le Bassin parisien, le Hai-
naut ou, dans une moindre mesure, la Hesbaye, d'o0
elle atteint les marges occidentales du Ruban6. C'est
aussidans le Cardial, et non dans I'Epicardial, que I'on
peut localiser la source des rubans segment6s, non
marg6s, A disposilion parfois orthogonale, bien repr6-
sent6s en zone atlantique.

Pour tourner la difficultd, faut-il alors supposer que
"des traditions cardiales aient 6t6 encore vivantes au
moment o0 I'Epicardial s'6tait d6ji form6 dans le sud de
la France", et invoquer "la c6te atlantique, avec sa c6ra-
mique retardataire i impressions" (Lichardus-ltten
1986)? Mais la zone atlantique, nous l'avons vu, ne
montre pas un tel retard par rapport au midi de la France;
rien ne permet, actuellement, de supposer que son
Cardial puisse 6lre globalement contemporain de
I'Epicardial du Languedoc. Si I'influence cardiale se fait
sentir jusqu'aux marges orientales du Bassin parisien, et
mdme au-deli, c'est que I'essentiel des contacts a d0
avoir l ieu anterleurement aux phases tout a lait  f i-
nales du Ruban6; quelles que soienl les impr6cisions
chronologiques de part et d'autre, et les difiicult6s d'un
bon usage des dates C14, divers indices suggdrent
que ces contacts peuvent meme avoir pr6c6dd quel-
que peu le Ruband r6cent. En tout cas, quelques traits
suggdrent I'irruption d'6l6ments dtrangers, jusque dans
les territoires occup6s par le Ruban6 du nord-ouest
(bracelets de pierre, impression pivotante, d6cor en T).
Ces 616ments,  qu i  ne peuvent  proveni r  que
d'influences dirigdes du sud-ouest vers le nord-esl, ont
d0 6tre transmis par le groupe BQY/VSG, en position
96o9raphique interm6diaire. Sa situation chronologi-
que ne serait donc pas celle d'un Post-Ruban6, mais
d'un groupe au moins synchrone du Ruband r6cent au
sens str ict (Omalien, Ruban6 r6cent de Rh6nanie,
d'Alsace, de Lorraine et de Champagne), dont il aurait
sans doute entrav6 la progression vers I'ouest. Cette
hypothdse chronologique, en rupture avec celle qui do-
mine encore les recherches dans le Bassin parisien, re-
pose pour I'essentiel sur des arguments g6ographi-
ques et typologiques; elle n'a pas sa source dans les
donndes du C14. On peut tout de m6me remarquer
qu'elle n'est pas contredite par ces dernidres, qui se-

raient plutot en sa faveur.

Cette hypothdse implique aussi qu'on en f inisse
avec une fausse sym6trie entre le Ruband r6cent du
nord-ouest (Omalien, Ruban6 r6cent de Champagne,
de Lorraine, d'Alsace...) et le "Ruban6" r6cent du Bas-
sin parisien. Leur situation n'est pas comparable: typo-
logiquement, le RRBP apparait comme d6viant par rap-
port au R.N.O. comme A celuide Champagne, Lorraine
et Alsace, qui, dans les grandes lignes de leur 6volu-
t ion, demeurent dans la str icte ob6dience l in6aire,
m€me lorsqu'ils accueillent certains 616ments d'origine
occidentale. En la matidre, le rapport Blicquy/Omalien
n'est pas l '6quivalent du rapport Vi l leneuve-Saint-
Germain/Ruban6 R6cent du Bassin parisien. La p6ri-
ph6risation, l'6loignement des centres, ne peut seule
expliquer la diff6rence entre ce Ruban6 r6cent au sens
strict et le "Ruban6 r6cenl" du Bassin parisien: la dis-
tance est trds faible entre la vall6e de I'Aisne et la
Champagne. Or cette dernidre r6gion, qui d'ailleurs ap-
partient g6ographiquement au Bassin parisien, est oc-
cup6e au Ruband r6cent par des groupes rubands de
type encore tr0s classique (Tappret et Villes, communi-
cation i ce colloque). ll semble donc que le RRBP s'est
form6 dans la zone de conlact entre les influences du
Ruban6 r6cent strict et celles du Ndolithique ancien du
sud-ouest europden, incarn6es r6gionalement par le
groupe de BQY/VSG. Le mobilier de la fosse d'Armeau
(Yonne), s'il s'avdre homogdne, serait un des t6moins
de tels contacts; des 6l6ments BQY/VSG ind6niables y
c6toient d'autres 6l6ments, non RRBP, mais apparte-
nant au Ruban6 rdcent au sens strict (et avec une dale
de 6215 t 65 B.P.); d'autres trouvailles, dans le bassin
de I'Yonne en particulier, iraient dans le m0me sens.

Dans le style d6coratif caract6ristique du RRBP'
I'usage de I'impression pivotante ou du peigne train6,
I ' int6gration des guir landes ou bandes vert icales au
peigne, d'origine m6ridionale, utilis6s ici comme motifs
secondaires dans un sch6ma ruban6, sont inspir6s par
la th6matique BQY/VSG, o0 existent les prototypes de
ces d6cors. La diff6rence est que, dans le BQY/VSG
comme dans le domaine mdridional et atlantique, ces
6l6ments constituent l'ossalure du d6cor puisque la
distinction motif principal/motif secondaire n'y existe
normalement pas. ll semble donc difficile de maintenir
I'ant6rioritd du RRBP sur le BQYA/SG (et le caractdre
"post-ruban6" de ce dernier), dans la mesure o0 des
6l6ments constitutifs du d6cor RRBP ne peuvent avoir
6t6 emprunt6s qu'au BQY/VSG. Le cas pourrait
d'ailleurs Otre le mdme pour d'autres 6l6ments de la c6-
ramique, de I'industrie lithique (raret6 de I'outillage poli,
pr6sence de quelques microlithes et tranchets i Cuiry-
les-Chaudardes), voire du choix des sites occup6s (ha-
bitats en fonds de vall6e) ou de I'architecture (maisons
trapezoidales, chevets r6tr6cis, tierces d6cal6es, etc...)
caractdres dont la signification rdcente ne parait pas
6tablie de manidre indiscutable, et qui indiqueraient
plutot une tradition diff6rente, v6hicul6e elle-aussi par
le groupe BQY/VSG (cf . par exemple la maison 245 de
Cuiry-les-Chaudardes).
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Si le ph6nomCne BQYA/SG 6tait ptus r6cent que te
RRBP comme on l'affirme, on comprendrait mal la ge-
ndse de ce dernier i partir du seul Ruban6 lin6aire. Les
traits qui I'individualisent ne peuvent en etfet venir de
I'est: pr6sents de manidre beaucoup plus discrdte en
Rh6nanie comme en Alsace ou Lorraine, ils y font plut6t
figure d'6l6ments etrangers, import6s en milieu ruban6.
lls parviennent parfois i s'y implanter avec un certain
succds, inlluengant la parure (bracelets de pierre et de
c6ramique, coquilles d'origine occidentale; Jeunesse
1982), la technique du d6cor c6ramique et le choix de
certains motifs (peigne pivotant...) et constituant peut-
6tre parfois de v6ritables ilots (Marainville-sur-Madon,
dans les Vosges? communication de V. Blouet au collo-
que de Metz, 1986). De toutes manidres, ces 6l6ments
6trangers demeurent, saul exception, cantonnds aux
marges occidentales du domaine ruban6, ou ils tdmoi-
gnent d' inf luences de sens sud-ouest/nord-est,
d'intensit6 d6croissante A mesure qu'on va vers I'est.

Si ces interf6rences entre les deux courants princi-
paux, danubien et occidental, du Ndolithique ancien
ouest'europ6en, ont commenc6 avant la formation du
Ruband r6cent du Bassin parisien, il est bien 6vident
qu'on ne saurait rdduire i une rencontre ponduelle des
contacts qui se sont, trds vraisemblablement, mainte-
nus ou renouvel6s sur une longue dur6e. Dans l'6tat
actuel des recherches, on ne peut gudre suivre les
6tapes de ce d6veloppement. Dans le RRBP, la faveur
croissante pour certains d6cors (chevrons, triangles,
disposition en panneaux) serait-elle en relation avec
d'effectives influences de I'Epicardial, influences dont la
transmission par le sud-ouesl serait alors peu probable?
On doit rappeler cependant la prdsence de certains de
ces 6l6ments ddcoratifs en France septentrionale et sur
ses marges (par exemple dans la c6ramique du Lim-
bourg) anterieurement, et encore paralldlement, au Ru-
ban6 r6cent. ll est possible, en revanche, que les cor-
dons en relief, orthogonaux ou en V au-dessus des
anses, qui d6finissaient nagudre le "groupe d'Augy-
Sainte-Pallaye", avec d'autres 616ments constitutifs de
la transil ion N6olithique ancien-N6olithique moyen,
soient redevables i l'Epicardial, mais ils sont d6jir con-
nus du Cardial.

Pour nous limiter au N6olithique ancien, une difficul-
t6 majeure de la pdriodisation courante 6tait de placer le
"Ruban6" r6cent du Bassin parisien en parallCle avec
le Ruban6 r6cent du nord-ouest, et avant le groupe
BQY/VSG, d6finidu m6me coup comme "post-ruband".
En renversant I'ordre de succession couramment
admis, RRBP-BQY/VSG, et en lui substituant une s6-
quence BQY/VSG (contacts avec le Ruban6 lin6aire
strict) - RRBP, on comprendrait mieux le sens de
l '6volut ion notde dans le  RRBP de Cui ry- les-
Chaudardes, ou les d6cors pivotants et le d6cor "en T,'
sont plus frdquents A la phase ancienne qu'i la phase
r6cente (Lichardus-ltten 1986). Etant donn6 la relation
indiscutable de ces 6l6ments avec le N6olithique an-
cien m6ridional, et la pr6sence du groupe Bey/VSG
dans toute la zone concern6e, la logique serait
d'admettre que cette inlluence se situe au d6but de la

formation du RRBP, quicontinue ensuite son 6volution
propre. Dans cette optique, les 6l6ments "d6viants" si-
gnal6s dans le Ruban6 occidentalcessent d'apparaitre
comme des anomalies li6es A une situation p6riph6ri-
que; ils deviennent les signes visibles de la rencontre,
probablement entre la vallde de la Seine et le Rhin inf6-
rieur, du Ruband avec cet autre grand complexe cultu-
rel, 6galement dynamique, le Cardial du sud-ouest de
I'Europe.

Ces influences venues du sud-ouest transgressent
d'ailleurs, vers I'est et le nord-est, les lrontidres du do-
maine ruban6. Ces relations sud-occidentales ont-elles
pu jouer un certain r6le dans la formation des groupes i
cdramique pointillde? Certains 6l6ments qui, outre-
Rhin, deviendront caract6ristiques de ces groupes
pointillds (par exemple les bracelets, ou les d6cors au
peigne i dents multiples) sont apparus dans les phases
recentes du Ruban6 lin6aire, i la p6riph6rie occidentale
de son domaine, en Alsace par exemple. Cette appari-
tion est au moins paralldle aux phases anciennes de la
C6ramique pointill6e, plus i I'est. Cela signifie-t-ilque le
Ruban6 a perdurd A l'ouest, survivant m6me aux pre-
midres phases du Pointill6, auxquelles il emprunterait
ces 6l6ments, comme I'a sugg6r6 W. Meier-Arendt? Ce
chevauchement, s'il existe, doit en tout cas 6tre de plus
courte dur6e (Jeunesse 1982). Ouelques influences
occidentales ne se sont-elles pas transmises en sens
inverse, vers I'est, par l'interm6diaire de ces groupes de
la pdriph6rie occidentale du Ruban6? Quetsens accor-
der i f'dtonnante prdsence, dans la tombe 2l& de Yi-
kletice, en Boh6me, d'un vase i col d6cor6 de rubans
au peigne pivolant, d'un style totalement etranger au
Pointill6 boh6mien, mais d'allure tres blicquyienne?
M€me isol6 en apparence, i une 6poque correspon-
dant i la phase ancienne du Pointill6 de Boh€me, et i
300 ou 400 km de la Belgique ou de la rdgion pari-
sienne, il apparait assur6ment comme un 6l6ment
d'origine occidentale, tdmoignant de contacls ouest-
est a bngue distance (Zapotocka 1986).

Dans un processus de ndolithisation du nord-ouest
de I'Europe, conqu nagudre dans la seule perspective
d'une colonisation d'origine danubienne, I'un des ap-
ports majeurs de ces demidres ann6es aura donc 6t6 la
reconnaissance d'un dynamisme 6gal des cultures m6-
ridionales A c6ramique d impressions, Cardialcompris.
Dans ce grand mouvement de n6olithisation qui anime
I'ouest europ6en, A partir du Sdme mill6naire B.P., un
r6le lrds important revient d I'isthme que forme, entre
M6diterrande et Atlantique, le territoire de la France ac-
tuelle. Sans d6nier d la voie rhodanienne son r6le, clas-
sique, de trait d'union entre les cultures mdditerra-
n6ennes et I 'aire septentrionale, on doit aussi
reconnaitre I'importance, i cette 6poque, de la zone
occidentale de la France, ni retardataire, ni conserva-
trice. Dans la dynamique de la n6olithisation de l'Europe
occidentale, on ne pourra plus, ddsormais, m6con-
naitre le poids de l'ouest.

Julia ROUSSOT-LARROQU E,
lnstitut du Quaternaire de Bordeaux l,

33405 - Talence. France.
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INVENTAIRE DES BRACELETS

I  .  Brocelets en pierre

F RANCE
A in
TOUSSIEUX, Pont du Ch6ne. Fragments d'anneaux-

disques, trouv6s en surface (Combier 1977).

A i sne
BERRY-AU-BAC, Chemin de la P6cherie. 4 bracelets

de schiste, fragments de taille de schiste (Blanchet
1 986) .

BERRY-AU-BAC, La Croix Maigret. S6pulture. Bracelet
en calcaire, autour de I'humdrus gauche du sque-
lette. Contexte: "ruban6" (Agache 1982).

CIRY-SALSOGNE, I'Apothicaire. I bracelets en "schiste
bitumineux, un peu micac6", au bras d'un squelette
dans une s6pulture. Diam. ext.:  7,5 cm; int6r.: 6,2
pour I 'un; un autre mesure 3 cm de large. 3 au
Mus6e scolaire de Sermoise,2 au Mus6e de Sois-
sons, les autres, col l .  Leloutre i  Braisne (Vauvil l6
1 890) .

CIRY-SALSOGNE, gravidre de la Saule Bayer. Plusieurs
bracelets en "schiste bitumineux" dans une s6pul-
ture, i 0,60 m de profondeur. L'un a 3 cm de large et
porte, i I'ext6rieur, "des moulures ou dessins circu-
laires" (Vauvi116 1 890).

CHOUY. Bracelets. Contexte VSG probable (Constantin
1 e85) .

CYS-LA-COMMUNE, Le Mont-Sans-Pain (fouilles Bou-
reux). Fragment de bracelet de schiste et noyau cen-
tral, hexagonal, perfo16 au centre (Bailloud 1971 et
1 976) .

CYS-LA-COMMUNE, Les Longues Raies. S6pulture.
Bracelet entier en "grds micac6" et bracelet en cal-
caire, section triangulaire. Mus6e des Antiquit6s Na-
tionales. Ruban6 ou VSG? (Agache 1968; Joffroy
1 972; Constantin 1985).

LIME, Villa d'Ancyanneau. Bracelet de schiste, bords
orn6s de petites entailles (Coutil 1928). N6olithique
ou Protohistorique?

MENNEVILLE, Derridre le Vil lage (f.  U.R.A.12). S6pul-
ture dans le foss6 d'enceinte. Fragment. Contexte

"post-ruban6" (Coudart et Demoule 1982).

VAILLY-SUR-AISNE (Constantin 1 985).
VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN, Les Grandes Grdves.

Structure 1 14: f ragment de bracelet plat, peu large'
bord ext6rieur tranchant, en calcaire, et bracelet de
schiste. Contexte: VSG (Constantin et lllett 1982;
Constantin 1985).

Al l ler
BERT, Les P6tiaux. Fragment de bracelet en schiste

(coll. Bailleau) (Mortillet 1907).
BUXI ER ES-LES-M I NES, Chassagne. Fouilles Bertrand.

Atelier de fabrication de bracelets en "schiste bitumi-
neux", ddcouvert en 1908. 700 a 800 morceaux de
schiste i toutes les phases d'6laboration, d6p6ts de
plaquettes de schiste i proximit6, 2 petits polissoirs
en grOs fin (Mortillet 1911). N6olithique ou Protohis-
torique?

BUXIERES-LES-MlNES, Bost et Pierribault. Noyaux et
fragments de bracelets non polis, dans des labours.
Contexte : "datation mal assur6e" pouvant etre pro-
tohistorique (Mazi6re 1 982).

JALIGNY, plages de la Besbre. Fragments de bracelets
de schiste.

JALIGNY, Les Paillaux. Une vingtaine de fragments de
schiste travaill6s, dont 3 nodules et 2 fragments de
bracelets bruts. Contexte: d6pdt de pente i mobilier
m6lang6 (Delporte 1 968).

MONTCOMBROUX, Malbruno. D6couvert en 1892,
atelier de bracelets de schiste. Prds de 3000 pidces
i divers 6tats de fabrication; noyaux, silex et polissoir
i 5 rainures pour le polissage des anneaux' Aucun
exemplaire termin6. Diamdtres int6rieurs de 8 i 9 cm
(Couti l  1928).

MOULINS, jardins du faubourg Sainte-Catherine. Frag-
ment de bracelet (Coutil 1928).

SORBIER, prds de la gare de Peublanc' R6c. Cl6ment.
Noyau de schiste pouvant provenir de I'atelier de
Montcombroux (Coutil 1928).

SAINT-LEGER-DES-BRUYERES. 3 bracelets  en
schiste non poli. Diam. ext.: 68 et 59 (Coutil 1928).

VICHY. 3 bracelets en schiste poli (Coutil 1928).
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Alpes-de-Haute-Provence
ANNOT, grottes de Saint-Benoit. Grotte l: fragment de

bracelet en calcaire. Contexte: remani6 (Courtin
1974). Grotte ll: bracelet en calcaire. Contexte:rema-
ni6 (ibid.). Mus6e d'Anthropologie Pr6historique de
Monaco (Courtin 1974).

REILLANNE, abriSaint-Mitre. Couche 2: 1 lragment de
bracelet en calcaire tendre, section triangulaire apla-
tie, et fragments de deux autres, et un fragment en
calcaire dur, section triangulaire. Contexte: Cardial
final (coll. Calvet et d6p6t de fouilles de Marseille)
(Courtin 19741.

Alpes-Mar i t imes
MENTON, Grottes Rouges. Fragment de bracelet plat

en pierre (Coll. Rividre) (Mortillet 1907).

A rddche
CHATEAUBOURG, grot te  Goury.  Bracelet  p la t

("anneau-disque"), seclion lenticulaire. Diam. ext. :
10 cm environ, diam. int. :4 (Combier 1963).

FLAVIAC, grotte de Parau. Fragment de bracelet plat en
"schiste bitumineux carbonifdre" ressemblant A ceux
de Moncombroux. Non poli. N6olithique ou Proto-
historique? (Combier 1963).

LAGORCE, grotte de Combe-Obscure. Fouilles Roudil.
Fragment de bracelet en calcaire blanc. Contexte:
Cardial (Courtin et Guthez 1976).

LE POUZIN, ravin de Granouly. Rdc. Dorel. Moiti6 de
bracelet plat, i section lenticulaire, en roche verte
"semipr6cieuse". Perforation centrale de faible dia-
mdtre (2 cm), piquet6e. Objet non termin6? A proxi-
mit6, polissoir portatif en grds i rainure. Contexte:
hors stratigraphie (Bellin 1959).

A rdennes
RETHEL, Les Auges. Nombre important de fragments

de bracelets de schiste d divers 6tats de fabrication
(Joffroy 1966).

Aube  .
FONTAINE-MACON. Contexte: VSG (Constantin

1 985).
GUMERY, Cercy. 3 fragments d'anneaux plats (Can6

1967; Mordant 1980). Contexte "R.R.B.P." (?), peut-
Ctre pas homogdne (Tappret et Villes 1989).

L'ABBAYE-SOUS-PLANCY. Bracelet en "serpentine"
(Hure 1922).

ROMILLY-SUR-SEINE. Bracelet entier en "roche dure"
provenant d'une s6pulture. Mus6e de Troyes (Tap-
pret et Villes 1989).

Aude
CAUNES-MINERVOIS, Balmo del Carrat. Bracelet de

calcaire, section 6paisse. Contexte: Chass6en
(Courtin et Guthen 1976).

LABASTIDE-EN-VAL, abri Jean-Cros. Fouilles Guilaine.
2 fragments de bracelets en test et 1 fragment en
schiste. Contexte: N6olithique ancien m6ridional
(Guilaine et a\.19791.

LADERN, station de la Condamine. 1 lragment de bra-
celet en calcaire. Contexle: Chass6en? (Courtin et
Guthez 1976).

NARBONNE, station d'Aussidre. Bracelet en calcaire.
Contexte: Chass6en? (Courtin et Guthez 1976).

NARBONNE, grotte du Trou du Vivids. Bracelet en
schiste. Contexte: m6lang6 (Barge 1982).

SALLELES-CABARDES, grotte Gazel. Fouilles Gui-
laine. Fragment de bracelet en calcaire. Contexte:
Cardial (Courtin et Guthez 1976).

VILLARZEL-CABARDES. Dans une fissure de rocher,
2 bracelets plats ou "anneaux-disques" en jad6ite
(Glory 1947).

Aveyron
CREISSELS, aven de Merdeplau. Rech. G. Costantini.

Un fragment de bracelet en roche dure. Contexte:
m6langd (Clottes 1985).

SAINT-ROME-DE-CERNON, grotte 4 de Sargel. Fouille
Costantini. Fragment de bracelet en calcaire. Con-
texte: hors stratigraphie (Clottes et Costantini 1976).

Bas -Rh in
DACHSTEIN, Am Geist. R6c. Schmitt. Fragment de bra-

celet de schiste ardoisier, de forme r6guliere; bords
paralldles, ext6rieur arrondi. Contexte: surface (Th6-
venin 1984).

DEHLINGEN. Fragment de bracelet r6gulier, r6utilis6 en
ciseau. Mus6e de Strasbourg (Raguin et a|.1972).

HERRLISHEIM (voir HERRLISHEIM-PRES-COLMAR,
Haut-Rhin).

SCHILTIGHEIM. Deux anneaux-disques irr6guliers, I'un
en "serpentine", I'autre en "saussurite" (Glory 1947).

Belfort (territoire de)
CRAVANCHE, grotte. 2 bracelets ovales en "serpen-

tine" (fouilles Voulot). L'un aulour de l'hum6rus d'un
squelette f6minin, I'autre dans les 6boulis (Glory
1947).

Fig. l1: Bracelets n6olithiques en pierre. 1. bracelets
en schiste; 2. bracelets en calcaire ou marbre; 3. brace-
lets en roches "nobles" ou "anneaux-disques"; 4. bra-
celets irrdguliers de type alsacien. Pour des raisons
d'Cchelle, les points de trouvaille rdpertorids n'ont pu
6tre tous cartographids dans les zones de densitC maxi-
male. D'autre part, les ddterminations pdtrographiques
ou typobgnues, empruntdes d des auteurs trds divers,
pourraient 6tre parfois inexactes et n'engagent pas
l'auteur du prdsent inventaire.



Julia ROUSSOT-LARROQUE, Inventaire des bracelets

:';'$'\r i'

F i g . 1 1

\!

i..4

c'

O

",f'l'i:.
)

li
, /\ ' ;;;- l-3 --

"'-*.,1-.,..-. F^---
] 1
o 2
r 3
l +':.. -.." "



Julia ROUSSOT-LARROQUE, Inventaire des bracetets 364

Bouches -du -Rh0ne
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, Grand Abri. CoII.

Cotte: fragment de bracelet en marbre; contelite car-
dial? Fouilles Escalon: couche F4: anneau en test de
Trilon nodifen couche F2:bracelet en test de Triton
nodifer. Contexte: Cardial (Courtin et Guthez 1976).

EYGUIERES, station du Deffends. Fragment de brace-
let en roche sombre, variolite ou amphibolite? Sec-
tion triangulaire large, aplatie. Contexte: m6lang6
(Courtin et Gutherz 1976).

JOUQUES, grotte de I'Adaouste. Fouiltes Cotte. 2 frag-
menls de bracelets en "calcaire schisteux" et les 3/4
d'un anneau semblable, trop petit pour un bracelet
(Mortillet 1 91 1 ). Contexte?

LES BAUX-DE-PROVENCE, Escanin. Fouifles Montjar-
din. Fragment de bracelet en "marbre". Contexte:
Cardial (Courtin et Guthez 1976).

MIMET, grotte de Majaire. Fragment de bracelet en
roche vert clair, section triangulaire aplatie. Contexte:
Bronze ancien-moyen (r6cup6ration?) (Escalon de
Fonton 1980).

SAINT-REMY, abri 2 de Romanin. Mus6e de Saint-
R6my. Fragment de bracelet en calcaire. Contexte:
m6lang6 (Courtin et Gutherz 1976).

TRETS, La Blaque. Fragment de bracetet en schiste
(Coutil 1894). Contexte?

Calvados
BAYEUX, environs. Bracelet et lragment de bracelet en

schiste, perc6 d'un trou. Mus6e de Bayeux (Coutil
1  928 ) .

BLAINVILLE-SUR-ORNE, La Grande Roche (Edeine
1 962) .

COLOMBIERS-SUR-SEULLES, tumutus de ta Com-
mune-Sdche. Fragments de bracelets de schiste (au
moins 2). Contexte: si lex, tessons...,  trouv6s aux
abords, mais i l'ext6rieur d'un cairn quadrangulaire
de pierres n6olithique (Verron 1973).

ECAJEUL.8 bracelets:4 bracelets entiers de 10 cm de
diamdtre, bords int6rieurs presque rectilignes, bords
ext6rieurs un peu arrondis; 2 bracelets entiers, plus
petits (diam. ext.: 7 cm), bords un peu plus arrondis;
2 fragments, d'un grand et d'un petit, tous en ',pierre
ollaire verle". Dans une s6pulture sous tumulus, 4 A
la t6te et 4 aux pieds d'un squelette. Mus6e des
Antiquaires de Normandie (Coutit 1894).

JORT, Mac6. Fragmenls de bracelets de schiste. Con-
texte: "fond de cabane", c6ramique VSG (Dastugue
1969). Fragment de bracelet de schiste dans une
autre fosse, d6couverte en 1970 au m6me lieu (Das-
tugue  1971)

LONGUEVILLE. Bracelet. Bibtiothdque de Bayeux
(Edeine 1962).

MEZIDON (prds de). 6 bracetets en "serpentine',, trou-
v6s en 1828 a 1 m de profondeur dans une s6pul-
ture. Les 3 plus grands sous la t6te du squelette, les
3 autres sous ses pieds. Selon une aulre version,
d6couverte en 1832 d'une s6pulture i 1 m de pro-
fondeur, avec 11 anneaux, les 3 plus grands sous la
t6te, les 8 autres, plus petits, sous lei pieds (Coutil

1894). Selon Edeine (1962), il s'agirait de la mdme
trouvaille qu'Ecajeul.

MONDEVILLE. Coll. de Beaurepaire (Edeine 1962).
OUISTREHAM (Edeine 1962).
SOUMONT-SAINT-OUENTIN, La Brdche-au-Diabte.

Fragment de bracelet en schiste gris-jaune, plat,
bord externe arrondi; diam. ext.: 75; int.: 49. Con-
texte: surface (Edeine 1962). Des restes d'atelier de
fabrication (noyau, compas de silex, etc.) dans le ci-
metidre de l'6glise de Saint-Quentin, mdme com-
mune (ibid.).

VILLERS-SUR-MER. Bracelets en "pierre ollaire" trou-
v6s dans des sdpultures (coll. Costard) (Mortiilet
1 907)

Charente
BOURG-CHARENTE, lit de la Charente. Moiti6 de bra-

celet en schiste, 6troit (Gaillard et a\.1984).
SAINT-PALAIS-DU-NE. Bracelet entier en amphibotite,

l6gdrement irrdgulier. Curage d'un foss6. Mus6e
des Carmes, Jonzac (Gaillard et al.19U).

SAINT-YRlElX. Dans une sablidre. Bracelet en schiste,
l6gdrement ovale, section lenticulaire. Diam. int.:76,
6p. max.: 7. Coll. P4-rier du Carne (Gaillard et a/.

1984) .

SEGONZAC, Le Terrier de Biard. Fouilles Bumez. Frag-
ment d'anneau-disque large, en amphibolite. Con-
texte: "ne semble pas avoir lait partie du fonds origi-
nel des civilisations rencontr6es jusqu'ir pr6sent sur
Biard" (Burnez et Pautreau 1987-1988).

Dans son premier inventaire, P. de Mortillet (1907) si-
gnalait des bracelets dans la grotte de la G6lie i
Edon (situ6e en outre, par erreur, en Charente-
Maritime); suite i une rectification du fouilleur, G.
Chauvet, il les supprime dans son second inventaire
(191'l), la grotte n'en ayant pas livr6.

Charente-Mar l t ime
BARZAN. Anneau-disque. Contexte : c6ramique du

N6olithique ancien/moyen (Cassen, communic. au
coll. de Nemours, "ldentit6 du Chass6en", 1989).

CHAMPAGNAC, La Rouletterie. Fragment de bracelet,
brisd le long d'incisions transversales. Contexte?
Mus6e des Carmes de Jonzac (Gaillard et a\.1984).

GERMIGNAC, Le Bois du Bourg. Deux bracelets en
"phyllite... l6gdrement m6tamorphis6e", plats, 1696-
rement irr6guliers. Diam. ext.:  190-185 et 194-187.
S6pulture, avec de nombreuses perles plates en
test de Cardium (Gaillard et a\.1984).

JONZAC, La Mailloche. Bracelet entier, en "roche volca-
nique ancienne alt6r6e", bord aminci. Mus6e des
Carmes i Jonzac (Gaillard et a|.1984).

LA JARD, Le Chail lot. Fouil les Burnez. Fragment de
bracelet plat, comme celui de Segonzac. Contexle:
probablement sans relation avec I'occupation peu-
richardienne du site (in6dit, rens. Burnez).

SAINTES, Diconche. Fouilles Burnez. Fragment de bra-
celet plat en roche verte. Contexte: enceinte i fos-
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s6s, occup6e au N6olithique r6cent et linal (in6dit,
rens. Burnez).

SEMUSSAC, Chez Reine. Fouil les Mohen. Plusieurs
fragments d'anneaux de schiste. Contexte: enceinte
i foss6s, occup6e au N6olithique r6cent et f inal
(Gaillard et a\.1984).

Corse du Sud
LEVIE, abri de Curacchiaghiu (foui l les Lanlranchi). 2

fragments de bracelets en roche dure. Contexte:
Ndolithique ancien ir c6ramique poingonn6e (Lan-
lranchi 1967).

SARTENE, Castidacciu prds Tizzanu. Fragment de bra-
celet rduti l is6. Contexte : Bronze f inal (Jehasse
1 e80) .

Cd te -d 'Or
BRIANY. Fragment de bracelet en schiste lrouv6 en

1878. Coll .  Butt in (Morti l let 1911).
CERNOIS. Fragment de bracelet en "grds micac6". Coll.

Butt in (Morti l let 191 1).
MARSONNAY-LA-COTE, Le Champ Forey. Deux frag-

ments en "calcaire schisteux", probablement du
mdme bracelet. Coll .  Butt in (Morti l let 1911).

RUFFEY-LEZ-ECHIREY. Fragment de bracelet en "cal-
caire schisteux gris-bleu des Alpes", non poli, et bra-
celet en serpentine verte polie, aplati A bords tran-
chants. Diam. ext. :  143, int.:  73. Mus6e d'Histoire
Naturel le de Diion (Morti l let 1907). Deux bracelets
(Cadailhac 1904).

SANTENAY. Tombes n6oli thiques du plateau: moit id
de bracelet en schiste (Mortillet 1907).

SANTENAY. Dolmen du plateau de la montagne de
Santenay. Bracelet en albAtre dur (De Longuy),
pourrait 6tre en test de coquil lage fossi le (Gallay
1977).

VIC-SOUS-THlL, Poron des Cudches. Fragment de bra-
celel en serpentine, large et plat. Contexte: s6pul-
ture? Cdramique i cordon oblique, du "groupe de
Marcilly-sous-Tille" pour A. Gallay (/.c./ (Mouton et
Joffroy 1957).

VOLNAY. Anneau-disque entier en jad6ite, bord tran-
chant (Morti l let 191 1).

C6 tes -du -Nord
LE GOURAY. Fragment de bracelet en schiste tendre'

Bord externe arrondi. Diam.: 10 cm, int6r.: 7' Coll .
Lemoine (Morti l let 1907).

PLESTAN. Quart de bracelet en serpentine. Bord ex-
terne et interne arrondi. Diam.: 13 cm, int6r.:8. Coll .
Lemoine (Morti l let, 1 907).

Deux -Sdv res
BOUGON, tumulus F. Fouil les Burnez. Fragment de

bracelet en roche verte, dans les terres du tumulus
(in6dit, rens. Burnez).

BRIE, Les Varennes. Un fragment (Bailloud et Cordier
1 987).

COULON-SANSAIS, Coteau de Montign6. Petit frag-
ment de bracelet plat (Bailloud et Cordier 1987).

MAULAIS, Les ChAteliers. Fragment de bracelet dtroit
(Bailloud et Cordier 1987).

SAINT-JOUIN-DE-MARNES, Les Sablons. Moit id et
fragment de bracelets (Bailloud et Cordier 1987).

SAI NT-JOU I N-DE-MARN ES, Ventecul. Fragment (Bail-
loud et Cordier 1987).

SOULIEVRES, Les Marchais. 6 fragments (Bailloud et
Cordier 1987).

SOULIEVRES, La Roche. 1 fragment (Bailloud et Cor-
dier 1987).

TAIZE, La Garenne. 2 fragments (Bailloud et Cordier
1 987) .

TAIZE, Les Quintaux.3 fragments (Bailloud et Cordier
1 987) .

TAIZE, Maranzais. 1 lragment (Bailloud et Cordier
1987) .

TAIZE, Sur Echarbot. 5 fragments (Bailloud et Cordier
1 987).

TAIZE, environs. Une moiti6 de bracelet (Bailloud et
Cordier 1987).

Do rdogne
BOURDEILLES, Le Rigolat. Fragment de bracelet en

roche dure, assez irr6gulier, section ovale. Con-
texle: surface. Diam. max.: 180/167; int6r.: 65162;
largeur de l 'anneau: 59 ir 50; 6paisseur max.: 30
(Chevil lot 1988).

BOURDEILLES, La Prair ie des Francil loux. Anneau
plat, assez r6gulier, en roche verdAtre (96ilcotos-
chiste). Diam. ext.:  1521150; diam. int6r.: 71170:lar-
geur : 41l35; 6paisseur max.: 16 (Chevil lot 1988).

MONTAGRIER, Corneguerre, Font du Mayne. Anneau
en roche verte (vari6t6 d'amphibolite). Diam. ext.:
1391120; diam. int6r.: 60/59; largeur: 46139;6pais-
seur max.: 16 (Chevil lot 1988).

SAINT-LEON-SUB-L'ISLE, grotte du Ddroc. Fouil les
Mellet. "Un anneau 6vid6 en roche polie jouant le
marbre" (Mellel 1876).

Doubs
GONDENANS-MONTBY, grotte de la Tuilerie' R6c' Col-

lot: deux anneaux-disques irr6guliers, l'un en quart-
zite s6riciteux, l'autre en "schiste bitumineux", au ni-
veau des bras d'un squelette al long6 (Thdvenin
1961). Hors stratigraphie (P6trequin 1972); frag-
ments possibles de bracelets en os.

MANDEURE. Anneau-disque irr6gulier. Trouvaille iso-
l6e (Gallay, G. 1970).

D16me
LE GRAND SERRE. Fragment d'anneau-disque en

pierre dure, peut-6tre irr6gulier selon A. Bocquet'
auquelcas i l  serait le plus m6ridional connu. Diam':
78;' largeur: 2,5. Mus6e Dauphinois, Grenoble (Boc-
quet 1970).

LORIOL, environs. Bracelet en serpenline, diam. ext':
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13 cm. Trouv6 en 1880 sur la rive gauche du Rh6ne.
Coll. L6on Morel(Vignard 1960).

Essonne
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE. Fragment de brace-

let poli en roche grise. Coll. Desnoyers (Bailloud et
Cordier 1987).

BOISSY-LA-RlvlERE, Artondu. Nombreux fragments,
dont deux perfor6s. Contexte:cdramique VSG (Bail-
loud et Cordier 1987).

CERNY, Le Parc aux Boeufs. Fragment de bracelet, uni-
for6 (Bailloud 1964). Contexte: "groupe de Cerny",
avec 6l6ments VSG probables.

CHALOU-MOULINEUX. Rech. Lahousse. plusieurs
fragments. Contexte m6lang6 (Bailloud et Cordier
1 e87) .

MAISSE, L'Ouche de Beauce. Bracelets en schiste et
en "calcaire dur vein6, exogdne", bris6s, certains
avec trous de r6paration. Contexte: VSG (Bulard ef
a/. 1986).

MEREVILLE. Fragment. Contexte: c6ramique,'Cerny"
(Bailloud et Cordier 1987).

ORMOY-LA-RIVIERE, Les Champs de ta Croix. ptu-
sieurs tragments. Contexte: c6ramique "Augy,, (Bail-
loud et Cordier 1987).

SACLAS, Le Bord aux Morts. 3 fragments. Contexte:
c6ramique "Cerny" (Bailloud et Cordier 1987).

SAINT-CYR-LA-R lVl E R E. Un f ragment. Contexte : c6ra-
mique "Augy" (Bailloud et Cordier 1987).

SAINT-YON, La Butte i Faucheux. 7 bracetets en "mi-
caschiste noir" (5 entiers et 2lragments) et 2 objets
perfor6s en m6me roche, trouv6s en 1870 dans un
d6frichement. S6pulture? 4 du mdme type, i section
subrectangula i re ;  d iam. ext . :  10,5;9,5;9,5;8,5;  2
autres, i section plus arrondie, diam. ext. :8,5 et 7,6;
un dernier, diam. ext. :  6. Mus6e d'Etampes. Con-
texte: c6ramique i fond rond et trois paires de bou-
tons, VSG probable (Saint-P6rier 1914).

Eu  re
AMBENAY, Transidres. Anneau en grds gris patind en

noir, l6gdrement convexe d'un cot6; ardtes un peu
arrondies, trouv6 en 1904. Diam. ext.:  10, largeur :6
(Touflet 1921).

BREUILPONT, ballastidre. Au moins 2 fragments de
bracelets en schiste ou "jad6ite" trouvds dans des
fosses. Coll .  Phil ippe. Contexte: divers, 6t6ments
VSG (Philippe 1922-24; Baittoud 1964; Viiles 1980).

GAILLON, Notre-Dame-de-la-Garenne, ballasl idre. 3
bracelets en schiste gris noirAtre, sous les os des
bras d'un squelette, dans une s6pulture d6couverte
en 1893. Diam.: 13, largeur: 3 (Morti i let 1907). Voir
aussi ST-Pl ER RE-LA-GAR ENN E.

GRAVIGNY. Fragment de bracelet en roche verte et
pendentif d une perforation. Surface (Verron 1979).

GUISENIERS. Bracelet ptat en pierre (colt. abb6 Lecoq)
(Mortillet 1907).

LERY, entre Ldry et Tournedos, dans la partie sup6-

rieure d'une sablidre, sur la rive gauche de I'Eure.
Vers 1880, 7 anneaux plats peu r6guliers en schiste
gris, bords externes arrondis, diam. ext.: 8, 6pais-
seur de 4 i I cm, d6couverts avec des os humains
(Cout i l  1894) .  Voi r  auss i  NOTRE-DAME-DU-
VAUDREUIL.

LERY, carridre H6rouard. Bracelets de schiste
"d'ordinaire i l'6tat de fragments", certains perc6s,
bracelets de c6ramique, dont un au moins, en ton-
nelet, i rainures paralldles. Tombe avec fragment
d'anneau en schiste sous l'avant-bras droit; cassure
ancienne, gorge transversale le translormant en
pendentif. Contexte: VSG (Venon 1975).

LES ANDELYS, plateaux des environs. Deux frag-
ments de bracelets en schiste gris "dont I'un, tache-
t6, rappelle un des fragments d'Ecajeul". Coll. Coutil
(Couti l  1894).

MANNEVILLE-SUR-RISLE. 3 fragments de bracetets
de schiste grisitre (dont 1 perfor6) et 1 en schiste
bleudtre, larges de 1 i 1,5 cm. Plaquette de schiste
ardoisier, non fagonn6e, perc6e d'un trou central
(noyau). Coll. Carrey, puis Leroy i Pont-Audemer
(Leroy 1923).

NONANCOURT, hameau de la Madeleine. Fragment de
bracelet en roche "calcar6o-argileuse tendre", i
bord trds plat. Diam. ext. : 13,4; int.: 9,5; largeur prds
de 4 cm. D6cor de profondes rainures de chaque
c6t6, irr6gulidres. Coll. Dor6-Dolente (Coutil 1894).

NOTRE-DAME-DU-VAUDREUIL (actuellement VAU-
DREUIL-VILLE-NOUVELLE), entre la ferme de Salle
et Tournedos, i la partie sup6rieure d'une sablidre.
7 bracelets plats en schiste gris, au poignet d'un
squelette (Couti l  et Compain 1910).

PITRES, prds de la rue de I'Abbaye, dans un baln6aire
romain fouill6 en 1856. Bracelet en schiste violac6,
bords plats. Diam.: 16 cm, largeur: 11 (Couti l  1894;
Couti l  et Compain 1 910).

PITRES, ruines romaines. Bracelet en "jade", assez
petit;bords assez aigus (Coutil 1894).

PITRES, entre Pitres et le Manoir. Deux bracelets en
"jade", I 'un de 7,2,I 'aulre de 7,5 cm de diamdtre,
dans une s6pulture i la partie sup6rieure d'une bal-
lastidre. Coll. Lecoq (Mortillet 1907).

SAI NT-MARTI N-DU-TILLEUL, Les Chenets. 6 bracelets
en "jade", aux bras d'un squelette, dans une s6pul-
lure d6couverte en 1830. Un bracelet entier au
Mus6e de Rouen (don Le Pr6vost): diam.: 10,2,\ar-
geur:8. Un autre au Mus6e de Saint-Germain (Coutil
1894; Morti l let 1907 ).

SAINT-P I E R RE-LA-GAR ENN E, ballastidre. 3 bracelets
en "schiste gris-noirAtre"; diam. ext.: 13, largeur: 3,
bords ext6rieurs arrondis. Au bras d'un squelette,
dans une s6pulture trouv6e en 1893.Bris6s i la d6-
couverte (Coutil 1894; Coutil et Compain 1910).

TOURNEDOS, partie supdrieure d'une ballastidre. Bra-
celets, trouv6s au bras d'un squelette (voir LERY et
NOTRE-DAME-DU-VAUDREUIL) (Toullet 1 921 ).

VESLY. Bracelet en schiste gris micac6, bords externe
et interne arrondis. Diam.: 13, largeur: 3 cm. Trouv6
en 1890, en creusant dans une carridre de calcaire
grossier. Os humains A proximit6. Coll. Coutil (Coutil
1 894).
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Eure-et -Lol r
ALLUYES. Plusieurs fragments de bracelets en schiste

ardoisier, dans des fosses. Coll. Fouju (Mortillet
1 907).

AUNAY-SOUS-AUNEAU. 2 fragments. Musee de
Chartres (Bailloud et Cordier 1987).

BMOCHES-LES-HAUTES-PANNES. 1 lragment (Bail-
loud et Cordier 1987).

BEVILLE-LE-COMTE, Machery. 1 ou plusieurs frag-
ments (Bailloud et Cordier 1987).

LA CHAPELLE-FORAINVILLIERS. 1 fragment. Mus6e
des Sciences naturelles de Chartres (Bailloud et Cor-
dier 1987).

LA CHAPELLE-DU-NOYER. 1 fragment (Bail loud et
Cordier 1987).

CHAUFFOURS, Vill6. Plusieurs fragments (Bailloud et
Cordier 1987).

CONIE-MOLITARD, Chatet. 1 fragment (Bailloud et Cor-
dier 1987).

CORANCEZ. 1 fragment. Mus6e des Sciences natu-
relles de Chartres (Bailloud et Cordier 1987).

LA FERTE-VILLENEUIL. 1 fragment. Coll. Pikeroen.
Mus6e r6gionaliste de Romans (Dr6me) (Vignard
1960) .

LUISANT. 1 ou plusieurs fragments (Bailloud et Gordier
1s87) .

LUMEAU, Domainville. Plusieurs lragments (Bailloud et
Cordier 1987).

NOTTONVILLE, La Ch6nardidre. 1 fragment (Bailloud
et Cordier 1987).

SAINT-LEGER-des-AUBEES, Grouvil le. 1 fragment
(Bailloud et Cordier 1987).

SAUMERAY. 1 fragment (Bailloud et Cordier 1987).
SOREL-MOUSSEL, Fort-Harrouard ("Gamp Har-

rouard"). Plusieurs fragments de bracelets en
schiste, "bruts ou transformes en pendeloques".
Coll. Fouju (Fardet 1947).

VILLIERS-SAINT-ORIEN, Le Puy aux Ladres. 1 frag-
ment (Bailloud et Cordier 1987).

F in ls tere
CHATEAUNEUF-DU-FAOU. Anneau-disque entier en

schiste (Le Roux et Lecerf 1971).

KERLOUAN, Lerret. Fragment de bracelet en schiste
(Le Roux et Lecerf 1971).

LOQUEFFRET, plateau du Norohou. 2 fragments, en
schiste, dont un perford. L'un d'eux proviendrait
peut-Otre d'une sdpulture? (Le Roux et Lecerf
1  971  ) .

Gard
AIGUEZE, Le Devds. Bracelet A bord tranchant, peu

large, en roche beige marbr6e. Diam. ext.:8,5, int.:
6,5. Hors stratigraphie (Courtin et Guthez 1976).

CABRIERES, grotte de Baume-Bourbon. Bracelet et
fragment de bracelet en calcaire, et 2 bracelets et 1

fragment en test de Pecten. Contexte: s6putture du
Cardial (Courtin et.Guthez 1976).

MEJANNES-LE-CLAP, grotte de I'Aigle. 1 fragment de
bracelet en calcaire. Contexte: Cardial (Courtin et
Guthez 1976).

NIMES, station du Mas de Mayan. 1 fragment de brace-
let en calcaire. Contexte: N6olithique final? (Barge
1982) .

PONT-SAINT-ESPRIT, station du quartier de Crussol. 1
lragment de bracelet en calcaire, secti_on plan-
convexe haute, d6cor d'incisions courtes. Contexte:
Chass6en. R6c. H6brard (Courtin et Gutherz 1976).

REMOULINS, grotte du Pont-de-Maron. 2 bracelets en
calcaire, cylindriques, l'un A trous de r6paration. Coll.
Parpaillon, Mus6um Requien, Avignon. Contexte:
s6pultures chassdennes? (Courtin et Gutherz
1976) .

REMOULINS, grotte de la Sartanette. 1 fragment de
bracelet en calcaire. Contexle: d6blais avec tessons
cardiaux (Roudil 1974).

SAINT-ANASTASIE, grotte de la Baume Latrone. 1
fragment en calcaire. Mus6e de Nimes. Contexte?
(Roudil et Soulier 1969).

SAINT-ANASTASIE, grotte de la Vigne Sauvage. 2
fragments de bracelet en calcaire, i trous de r6para-
tion; section tres haute, 1 lragment de mdme type' i
trous de r6paration. Mus6e de Nimes. Contexte m6-
langd (Courtin et Guthez 1976).

SAINT-LAURENT-DES-ARBRES, station de la Siroque.
Fragment de bracelet en calcaire, cylindrique haut.
Contexte: Chassden? (Roudil et Soulier 1969).

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX. Fragment de bracelet en
roche verte, section ogivale. Trouv6 en surlace
(Courtin et Gutherz 1976).

SANILHAC, grotte de Saint-Vdr6ddme' Fragment de
bracelet en roche verte. Hors stratigraphie (Courtin
et Guthez 1976).

SERVIERS, fordt oe Massargues. Fragment de bracelet
en roche "noble" polie, marbr6e. Une extr6mit6 avec
gorge. Contexte? (Courtin et Guthez 1976).

TRESQUES, Le Crds. Fragment de bracelet en roche
verte, seclion triangulaire aplatie, une ext16mit6
polie avec gorge. Hors stratigraphie (Courtin et Gu-
therz 1976).

G i ronde
SAINT-SE U R lN- D E-CADOU RN E. F ragme nt de bracelet

plat, schiste? Surface (in6dit).

MEDOC. Fragment de bracelet plat en roche verte (in6-
dil).

Haute-Marne
FOULAIN, La Bouloie. 1 fragment de bracelet en

schiste. R6c. Amiot (Chertier 1986).

Hautes-Alpes
"HAUTES-ALPES". Fragment de bracelet plat en

pierre, large de 2,5 cm, bord tranchant' Coll. Tour-
nier (Mortillet 1907).
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Haute-Corse
ALERIA, Terrina lV. Pendeloque faite d'un fragment de

bracelet en serpenline dont les extremitds ont 6t6
polies. Contexte: r6utilisation chalcolithique (Je-
hasse 1980).

Hau te -Sa0ne
BOUHANS-LES-MONTBOZON, Dessus de la Combe

Beaumont. Fragment d'anneau-disque irr6gulier et
tragment d'anneau-disque plat r6gulier. Trouvaille
isof6e (Raguin et a|.1972).

BOUHANS-LES-MONTBOZON, La Grande Borne.
Fragment d'anneau-disque irr6gulier, serpentine
(Raguin et a|.1972).

CHARIEZ. Anneau-disque r6gulier (Raguin et a\.1972).
CHARMES-SAINT-VALBERT. Fragment d'anneau-

disque r6gulier (Raguin et a\.1972).
FEDRY. Anneaudisque rdgulier (Raguin et a\.1972).
GONVILLARS, grotte de la Baume Fouiile Pdtrequin. T

fragments d'anneaux-disques provenant de niveaux
divers (ou remani6s?). C. Xb "R0ssen ancien": 3frag-
ments d'anneaux irr6guliers, 2 en serpentine et 1 en
schiste m6tamorphique. C.X "Rdssen tardif": un frag-
ment d'anneau-disque irr6gulier en schiste noir. Ni-
veau Vll B "rempart" "N6olithique moyen et Bronze
ancien": fragment d'anneau-disque r6gulier en
schiste. Hors stratigraphie: d6chet de fabrication
(noyau) d perforation centrate (P6trequin 1970).

GONVILLARS, petit abrien contrebas de ta grotte. 2 an-
neaux-disques, I'un en jaddite, I'autre en schiste
compact. contexte: "i un m6me niveau stratigraphi-
que, deux styles de Rdssen (ancien et type de Wau-
wil)" (P6trequin 1970).

GONVILLARS. Surface. Fragment d'anneau-disque ir-
r6gulier en serpentine. Trouv. Sainty (Raguin ef a/.
1972).

MOREY. Anneau-disque irr6gutier (P6trequin 1970).
Sefon Raguin et al. (1972), ce pourrait 6tre une con-
fusion avec un fragment d'anneau-disque r6gulier
de Charmes-Saint-Valbert.

QUINCEY, grotte de Champdamoy. Anneaudisque irr6-
gulier et anneau-disque r6gulier en serpentine. R6c.
Collot (Glory 1947).

Hau t -Rh in
BRUNSTATT, Fridolinsberg. 2 fragments d'anneaux-

disques, dont un irr6gulier, et un bracelet en c6rami-
que i d6cor de lignes et pointill6s. Contexte: vari6
(Th6venin 1978).

HERRLISHEIM-PRES-COLMAR. Deux anneaux ptats ir-
rdguliers, en serpenline. Trouvds en 1862 autour de
I'avant-bras d'un squelette. Diam. ext.: 15 et 13,3
(Glory 1947).

MERXHEIM, Breyl. 2 fragments d'anneaux-disques en
serpentine, I'un irr6gulier, I'autre r6gulier (Raguin et
al. 1972). Bracelet en c6ramique (Jehl et Bonnet
1 e65) .

MULHOUSE et MULHOUSE-EST, voiT RIEDISHEIM.

OBERLARG, abri du Mannlefelsen. Fouilles Thdvenin.
Fragment d'anneau-disque en serpentine. Hors stra-
tigraphie (Th6venin 1978).

Rl E DISH E lM, Leibe rsheim. Fragment d'anneaudisque
r6gulier (?) en serpentine. Contexte: dans une fosse
m6rovingienne (Th6venin 1 978).

RIEDISHEIM. Trds petil fragment d'anneau-disque irr6-
gulier en serpentine. Contexte: Ruban6 (Raguin et
a|.1972).

RIXHEIM, entre R. et lllzach. Anneau-disque, trouvd
avec une grande lame de silex (Millotte 1gffi).

ROUFFACH, Klepper. Fragment d'anneau-disque irr6-
gulier en roche vert fonc6. Surface (Th6venin
1984). Bracelet en c6ramique (Th6venin 1980).

UNGERSHEIM. Deux anneaux-disques irrdguliers, en-
tiers. Trouvaille isol6e (Glory 1947).

WINTZENHEIM, Hohlandsberg. Fragment d'anneau-
disque r6gulier en serpentine. Hors stratigraphie
dans un habitat du Bronze final (Raguin et a|.1972).

H6raul t
GABELAS-CORMUREAU. 3 bracelets de schiste. Con-

texte: m6lang6 (Barge 1982).
LE POUGET, La Vigne Debru. 2 bracelets en roche

verte. Contexte: m6lang6, Cardial et Chass6en
(Barge 1982).

OLARGUES, Grotte de Lauriol. 1 bracelet de schiste.
Contexte: Chass6en (Barge 1982).

PARDAILHAN, grotte Tourni6. 1 bracelet en schiste.
Contexte: N6olithique final, Saint-Ponien r6cent
(Barge 1982).

QUARANTE. 1 bracelet de schiste. Contexte: m6lang6
(Barge 1982).

SAINT-ETIENNE d'ALVAGNAN, grotte 2 de Bonne-
font. 1 bracelet en shiste. Contexte : N6olithique
final Saint-Ponien (Barge 1982).

VILLENEUVE-LES-MAGUELONNE, La Madeleine, sta-
tion de plein air. 1 fragment de bracelet en roche
verte. Contexte: Chassden? (Courtin et Gutherz
1e76) .

l l le-et -Vl la lne
FLEURIGNE, La Garenne. 3 anneaux-disques et une

rouelle en schiste tachet6. Bracelets, diam. ext.: I i
6,5; int6r.: 4 i 3,5; 6.: environ 0,7; amincissement in-
terne. Mdme facture et mat6riau que ceux de G6v6-
26, mais encore plus petits. Trouv6s en abattant des
haies (Le Roux 1975).

GEVEZE, La Championnidre. 5 ou 6 anneaux-disques
en schiste tachetd (4 entiers et des fragments) dont
un seul termin6. Diam. ext. de 10,6 i 8,3; int. de 5,2
d 4,1: parmi les plus petits connus. Amincissement
vers l'intdrieur (Le Roux et Lecerf 1971).

GEVEZE, mdme endroit.  En 1973, nouvel anneau-
disque plus grand, en "schiste mdtamorphique
assez corn6". Diam. ext.: 13,4; inl.:4,4; section lenti-
culaire (Le Roux 1975).

LANDEAN, for6t de Fougdres. Deux anneaux-disques
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entiers, dont un proviendrait d'une all6e couverte
(Phil ippe 1925-1926).

SAINT-GREGOIRE. Fragment de bracelet en schiste.
Coll. Harscou€t de Kdravel (Mortillet 1907).

SAINT-THURIAL. Bracelet entier en schiste. Diam.:
13,5, int.:  7,1, largeur variant de 2,9 i t  3,5 et de 1 i
1,3 (Le Roux et Lecerf 1971).

M0me provenance? Disque entier, coll. Danjou.
TREFFENDEL. Fragment de bracelet de schiste. Coll.

Harscoudt de K6ravel (Le Roux et Lecerf 1971).

I nd re
SAINT-MARCEL, grotte de la Garenne. Un fragment

perfo16, suspect (Bailloud et Cordier 1987).

Ind re -e t -Lo i re
BARROU, La Creusette. 1 fragment d'anneau de

schiste. Sondage Geslin, 1971. Contexte ? (Allain
1972).

BOSSAY-SUR-CLAISE, La Colline aux Oiseaux. 2 trag-
ments larges et plats, pouvant provenir d'un m6me
bracelet. Contexte: si lex mdsoli thiques et n6oli thi-
ques, iessons non d6cor6s (Bail loud et Cordier
1 987) .

BOURGUEIL, Les Grandes Gommerelles. 1 fragment.
R6c. Thouet (Bailloud et Cordier 1987).

COURQAY, Le Breuil .  1 fragment (Bail loud et Cordier
1 987) .

LIGUEIL, Les Sables de Mareuil .  Fouil les Vil les. Frag-
ment de bracelet plat en schiste (Roussot-Larroque
et a\.1987); noyau (in6dit, rens. Villes).

PERRUSSON, Les Vignes de la Tour Carr6e. 1 frag-
ment (rech. lmbert). Contexte: 6l6ment de faucille et
tessons i d6cor plastique (Bailloud et Cordier 1987).

PERRUSSON, La Cloutidre. Fosse dans une sablidre; 1
fragment avec silex et tessons, dont un i d6cor poin-
gonn6 (Bailloud et Cordier 1987)

SUBLAINES, Vil laine. 2 fragments d'anneaux-disques.
L'un est en amphibolite i structure dol6rite, aminci
ext6rieurement. Contexte: m6langes de surface.
L'autre esl en schiste m6tamorphique tachet6. Con-
lexte: dans une tombe m6rovingienne (Bailloud et
Cordier 1987).

l sA re
CHORANCHE, Balme Rousse. Bracelet rond, en roche

verte, de section subtriangulaire. Contexte : hors
stratigraphie (Combier 1 980).

LA BUISSE-VOREPPE, Balmes de la Buisse, grotle
Gendve. Bracelet en schiste s6riciteux, 169ulier,
presque entier, section subtriangulaire. Diam. ext.:
9,8, 6.: 1,2. Contexte: surface, terre provenant des
grottes. Coll .  Soc. Anthrop. Grenoble, d6p6t i
l'lnstitut Dolomieu (Bocquet 1969).

MOIDIEU-DETOURBE. Anneau-disque en schiste s6ri-
citeux poli .  Diam.: 13 env., section biconvexe. Coll .
Cote, Mus6um d'Hist. Nat. de Lyon (Bocquet 1969).

Loi r -e t -Cher
AVERDON, Les Maisons Rouges ou le Petit Vitain. 8

fragments, Mus6e de Blois (Coutilet Compain 1910)
(volr aussi MAROLLES). Fragment perfor6, coll. Mo-
theron (Bailloud et Cordier 1987).

AVERDON, Le Bourg. 2 tragments (Bailloud et Cordier
1 987) .

BRACIEUX, Le Puy de Bray. 1 fragment. Mus6e de
Blois (Bailloud et Cordier 1987).

CHOUZY. 2 fragments de bracelets en schiste ardoisier.
Contexte: stations n6olithiques de surface (Gui-
gnard 1885).

CONAN, Les Hauts de Bellevue. Atelier de fabrication
de bracelets de schiste, d6truit par les labours. Nom-
breux fragments i tous les stades de fagonnage et
polissoirs en boudin. C6ramique "de tradition danu-
bienne" (VSG probable) (Allain 1981).

COUFFI, Le Champ des lles. 4 fragments dont 2 perfo-
r6s (Bailloud et Cordier 1987).

COUFFI, La Croix Gaucher. 1 fragment (Bailloud et Cor-
dier 1987).

COUFFI, Les Millions. 1 fragment (Bailloud et Cordier
1987) .

CRUCHERAY, Viard. 1 fragment de bracelet en schiste
(Baitloud et Cordier 1987).

H U ISSEAU-EN-BEAU CE, Martigny. Fragments de bra-
celets de schiste, parfois perfor6s, disque perfor6
en roche schistoide, fragment en voie de perfora-
tion (atelier). C6ramique (Bailloud et Cordier 1987).

MARCILLY-EN-BEAUCE, La Croix. Fragments de bra-
celets en schiste (mus6e de Vend6me). Polissoirs i
rainures, 8 fragments (coll. Motheron), c6ramique
(Bailloud et Cordier 1987).

MARCILLY-EN-BEAUCE, Les Longs R6ages- Frag-
ments de bracelets, 6bauches, polissoir A rainure,
pendentif en schiste, galet ir traces de sciage (Bail-
loud et Cordier 1987).

MARCILLY-EN-BEAUCE, Les Petits Pr6s. Galet i rai-
nure (r6c. Motheron) (Bailloud et Cordier 1987).

MAROLLES, Maisons Rouges. 3 fragments de brace-
lets de schiste, largeur: 1,2,5 et 3. Mus6e de Blois. 5
tragments du m6me gisement, coll. Compain, "soit
en tout 13 a 14 sp6cimens". "Atel ier comme Mont-
combroux ou Nacqueville ou s6pulture?" (Coutil et
Compain 1910) .

MAVES, Ponti jou. 1 fragment
1987) .

MAVES, Vil letard. 4 fragments
1 987) .

(Bail loud et Cordier

(Bail loud et Cordier

NOURRAY, Le Paradis. 1 fragment de bracelet de
schiste, large (Bailloud et Cordier 1987).

ONZAIN, Ecures. 10 fragments de bracelets de schiste
de diverses vari6t6s, dont un ardoisier, plats et peu
6pais. 2 types, les uns (8) strictement plats, flancs ar-
r6ndis sdrtout i l'ext6rieur, les autres (2) amincis it
l'ext6rieur. L'un est perc6 d'un trou' 2 groupes de di-
mensions: 7 mesurent de 7,5 i 7cm de diamdtre in-
t6rieur, les 3 autres, de 5,5 A 6 (pour entants?)' Con-
texte:  bur ins,  fauc i l le  d  t roncature convexe'
c6ramique VSG (Fardel1947; Villes 1980).



Julia ROUSSOT-LARROQUE, Inventaire des bncetets 370

SAINT-AMAND-DE-VENDOME (d6bordement du site
de NOURRAY, Le Paradis). 1 fragment (Baiiloud et
Cordier 1987).

SAINT-BOHAIRE, Le Poirier aux Loges. 1 anneau de
schiste, entier. Diam. ext.: '14,5 a 15 cm, int.:4,5 , 6.:
5,5 a 3,4. Cet objet, par son dpaisseur, dvoque plu-
t6t une masse perlor6e, A moins qu'il ne s'agisse
d'une pi6ce non termin6e (stries visibles autour de la
perforation (Allain 1 978).

SAINT-LUBlN. 1 ou plusieurs fragments (Bailloud et
Cordier 1987).

SELOMMES, La Houz6e, Cornevache. 1 fragment
(Bailloud et Cordier 1987).

THENAY, Les Creuziaux. 1 fragment (Bailtoud et Cor-
dier 1987).

TRIPLEVILLE. 1 fragment (Bailloud et Cordier 1987).
"VENDOMOIS". Fragments de bracelets de schiste

(Bailloud et Cordier 1987).
VIEVY-LE-RAYE. 1 ou plusieurs fragments (Baiiloud et

Cordier 1987).
VILLERABLE, La But te de Poul ine,  Les Terres

Blanches, Les Grands Marais, 1884, r6c. L. de Mari-
court, "fragments de grands anneaux plats en
schiste" (cit6 par Bailloud et Cordier, 1987). M6mes
parages, r6c. Motheron:trds important ensemble de
schistes travaill6s, fragments de bracelets i divers
stades de fabrication, d6chets de ddbitage. Diam.
ext.: 12 i  8 cm; largeurs de 1 i  2,1;6. de 5 i  1. Frag-
ment de large anneau plat, en roche verdAtre mou-
chet6e, trifor6. Anneau en calcaire presque termin6
(Bailloud et Cordier 1987).

VILLERABLE, Les Grands Marais. Fouil le Cordier.
Fosse: atelier de bracelets de schiste (146 frag-
ments), 6clats et d6chets. 5 bracelets presque termi-
n6s, 4 termin6s, mais non entidrement polis, et bra-
celet de c6ramique rainu16 (Bail loud et Cordier
1 987).

VILLERABLE, Les Petits Marais. R6c. Motheron. Frag-
ments de bracelets de schiste, plaquette de schiste
en voie d'amincissement (Bailloud et Cordier 1987).

VILLERABLE, Les Marais, vall6e de ta Brisse. R6c. Mo-
theron. Atelier, dbauches, plaques de schiste en
cours de fagonnage, bracelets, dont un dtroit et un
"anneau-disque" peu large (Bail loud et Cordier
1 987) .

VILLIERSFAULX. 3 ou 4 fragments de bracetets de
schiste (Bailloud et Cordier 1987).

Loi ret
AUTRUY-SUR-JUINE, L'Enfer. 1 fragment (Viiles 1984).
BACCON, Ch6relles. 2 fragments. Coll. euatrehomme

(Bailloud et Cordier 1987).
CHILLEURS-AUX-BOIS. 1 fragment perford i une ex-

tr6mit6 (Bailloud et Cordier 1987).
CRAVANT, L'Orcidre. 1 bracelet entier. Diam. ext.: 12,4

e 12,7 (Bailloud et Cordier 1987).
DADONVILLE. 1 ou plusieurs fragments (Bailloud et

Cordier 1987).

ECHILLEUSES, Le Bas de I'Orme. Une dizaine de frag-
ments. Contexte: c6ramique " Augy-Sainte-Pallaye"
(Simonin 1986).

ECHILLEUSES, Les D6pendances de Digny. Fouilles
Simonin. Bracelets de schiste. Plusieurs types: "cer-
tains larges et plats, d'autres plus 6troits, de section
triangulaire ou i rainure". Plusieurs fragments i trou
de r6paration. Pendeloques sur fragments plats en
schiste. Un bracelet en roche 6trangdre, probable-
ment serpentine. Un bracelet bas, i rainure unique
profonde, un autre, de forme haute, en manchette,
i rainures profondes. Polissoirs en grds. Bracelels
en c6ramique, en torme de tonnelet et cannelds (Si-
monin 1986). Autres bracelets "plats en schiste, en
c6ramique et en serpentine" (Simonin 1988). Con-
texte:habitat VSG.

ECHILLEUSES, Les Larris l l .  Fouil les Simonin, 1983.
D6pot de 10 bracelets entidrement termin6s, faits
de plusieurs sortes de schiste. Section variable, tan-
t6t larges et plats, tantdt plus 6troits et 6pais. Con-
texte: VSG (Despri6e 1986).

FEROLLES, Les Sables prds du Martroi. Rdc. Briais.
Fragments d'anneaux plats en schiste et roche
verte. L'un rappellerait les anneaux-disques irr6gu-
liers "Rdssen", un aulre, en roche dure, est i rai-
nures prolondes. Contexte: "6pi-ruban6"(Vil les
1 980) .

FERRIERES-EN-GATINAIS. 1 ou plusieurs fragments
(Bailloud et Cordier 1987).

GIRONVILLE. Fragment de bracelet de schiste, 6troit.
Coll. Jeannotin (Allain 1978).

HUISSEAU-SUR-MAUVES, Fl i t .  1 ou plusieurs frag-
ments (Bailloud et cordier 1987).

LE BARDON, Les Quarante Mines. 10 fragments. Coll.
Quatrehomme (Bailloud et Cordier 1987).

MEUNG-SUR-LOIRE, Les Fourneaux. 1 fragment. Coll.
Quatrehomme (Bailloud et Cordier 1987).

MEUNG-SUR-LOIRE, Les Hautes Mur6es. 26 trag-
ments, dont au moins 2 perfor6s (Bailloud et Cordier
1 987).

MEUNG-SUR-LOIRE, Les Mousseaux. 6 fragments,
cerlains perfords (Bailloud et Cordier 1987).

MEUNG-SUR-LOIRE, Olivet. 3 fragments (Bail loud et
Cordier 1987).

MEUNG-SUR-LOIRE, Les Tertres. 'l fragment (Baittoud
et cordier 1987).

MONTBOUY, Craon. Un anneau mdplat en roche verte.
Diam. ext.: 15 (Bailloud et Cordier 1987).

NARGIS, Au-deli du chemin de C6poy. 3 fragments
d'anneaux ou bracelets de schiste plats. Coll. Myro-
nink (Myronink 1957).

OUTARVILLE, Melleray. Un grand fragment bifor6 (Bail-
loud et Cordier 1987).

PITHIVIERS-LE-VIElL, Fortes Maisons. 1 fragment au
moins. Mus6e de Pithiviers (Bail loud et Cordier
1s87) .

PlTHlvl E RS-LE-Vl El L, environs. Plusieurs f ragments.
Mus6e de Pithiviers (Bailloud et Cordier 1987).

PREFONTAINES voir NARGIS.
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PUISEAUX, Le Bois du Roy. 1 fragment de bracelet en
schiste, 6troit (Allain 1 978)

TAVERS, La Butte. 1 ou plusieurs fragments (Bailloud
et Cordier 1987).

TAVERS, Les Solards. 1 fragment. Coll. Quatrehomme
(Bailloud et Cordier 1987).

TAVERS, Les Terres Noires. 1 bracelet entier. Diam.
ext.: 7,6 A 8 (Bailloud et Cordier 1987).

VIENNE-EN-VAL. 1 fragment perfor6. Mus6e d'Orl6ans
(Bailloud et Cordier 1987).

Lot -et -Garonne
LE MAS-D 'AGENAIS ,  Sa in t -Mar t i n -de -Lesque .

Ebauche de bracelet? Disque en roche grise, i
bords tranchants, l6gdrement ovalis6, perfor6 d'un
trou biconique. Diam. ext.: 116/104; diam. perfora-
tion: 42; 6.:27. Contexte: n6cropole gallo-romaine
(Roussot-Larroque 197 4).

VERTEUIL-D'AGENAIS. Fragment d'anneau-disque en
amphibolite, trouv6 en 1840. Diam. ext.: 14,4;inl:7
(in6dit, rens. Clottes).

Malne-et -Loi re
GONNORD, Valanlou. 1 lragment de bracelet 6troit en

schiste mdtamorphique gris-vert. Mus6e de Pal6on-
tologie d'Angers ( rens. Gruet).

LES ALLEUDS, Les Pichelots. Fouilles Gruet. 1 frag-
ment d'anneau-disque dans une fosse. Contexte:
un tesson inorn6,6pais (Gruet 1986). 2 fragments
d'anneaux plats, I'un en schiste vert, briov6rien,
I'autre en serpentine, dans une fosse. Contexte:
Cardiaf (Roussot-Larroque et al. 1987).

MORANNES, Les Roches. Un bracelet entier en
schiste vert m6tamorphique, briov6rien. Forme un
peu irr6gulidre, subrectangulaire. Mus6e de Pal6on-
tologie d'Angers (rens. Gruet).

Manche
BEAUMONT-HAGUE (ou AUDERVILLE), Landes de

Calanfier ou Kalanti. Bracelet en serpentine, bord ex-
t6rieur arrondi, bord interne droit. Diam. intdr.: 6,5;
largeur: 3. Trouvd en 1820, Mus6e de Cherbourg
(Mortillet 1907).

BRETEVILLE-EN-SAIRE, La Forge. Fragment de bra-
cefet de schiste, section presque carrle. Sur un dal-
lage devant l'entr6e d'un m6galithe d entr6e lat6rale
(Verron 1973).

GLATIGNY, Lande de Bevais. 2 bracelets. L'un, en
pierre grise, a des bords s'amincissant vers le centre.
Diam. ext.:  15,5; int.:  7,5. Mus6e d'Avranches.
L'autre a 6td vendu (Mortillet 1907).

LA LANDE AIROU. 3 bracelets, dont un en "jade".
Mus6e d'Avranches (Mortillet 1907; Edeine 1962)
(trouvaille plac6e tant6t dans I'Orne, tant6t dans la
Manche, sous les noms de La Lande d'Eron, ou
d'Erou).

LE ROSEL, Le Diepel. Bracelet plat. Diam. ext.:15,8;
diam. int.:8,2 (Couti l  1894).

MONT-SAINT-MICHEL. Bracelet en serpentine, bords
un peu coupants. Diam. ext.: 11 cm environ. coll.
Laisn6 (Mortillet 1907).

NACQUEVILLE, Urville. Vers 1878, un bracelet com-
plet plus 7 fragments d'6bauches; 1880 et 1906'
hutres ddcouvertes; 1910, 16 fragments d'anneaux
"en lignite ou schiste brun", l.d. Batterie-Basse. Con-
texteJ Ndolithique ou Protohistorique? Mus6e de
Cherbourg (Rouxel 191 2).

SARTILLY, Lande de Beauvais. 2 bracelets, pierre polie
brun-verditre, "probablement serpentine". Mus6e
d'Avranches. Peut-dtre m6me trouvaille que GLATI-
GNY? (Mortillet 1907).

VIERVILLE,  La But te.  Tumulus l l .  Un f ragment
d'anneau-disque en schiste. Trouv6 i proximit6 d'un
squelette, au-dessous de la terre v6gdtale, devant
le parement nord du tumulus ll (Verron 1976).

Marne
FAGNIERES. Fragment de bracelet 6pais it rainures.

Contexte: c6ramique peu typique (Bailloud 1964).

FRIGNICOURT. Bracelet de schiste bris6. S6pulture i
inhumation, trouv6e en 1886, avec 3 bracelets, une
pendeloque en test de Spondyle et une bague en
bs. Contbxte ne semblant pas homogdne (hache-
marteau en bois de cerf A trou rectangulaire, objets
de bronze) (Capitan 1901; Bailloud 1964)' Attribu-
tion possible au VSG (Constantin 1985).

JUVIGNY. Bracelets de schiste. Contexte : Ruband 16-
cent, tessons Limbourg et RRBP (Tappret et Villes
1988, com. au coll. de Lidge).

VERT-TOULON (Vert-la-Gravelle), Le Bas des Vignes-
Bracelet en cdbaire. S6pulture. Contexle: Ruban6?
(Chertier et Joffroy 1966). Attribution possible au
VSG (Constantin 1985).

Mayenne
BALLEE, La Cigottidre. 1 fragment en schiste noirdtre

d6vonien, local (Chaumonl 1980).

BALLEE, La Pastouridre. 1 fragment en schiste ver-
dAke (Chaumont 1980).

ERNEE, la Gare. Moiti6 de bracelet plat en schiste mica-
c6; bord externe aminci. Diam. tot.:  13,5; int.:  7,5.
Musde de Laval(Mortillet 1907).

Meuse
DIEUE, La Potence. Fragment d'anneau-disque in6gu-

l ier en serpentine. Contexte: s6pulture m6rovin-
gienne. Mus6e de Verdun (Raguin et al- 1972).

Morb lhan
BREHAN-LOUDEAC, La Vil le-Ruault. 3 anneaux-

disques entiers en iad6ite, dans un petit tumulus i
chainbre m6galithique (Le Roux et Lecerf 1971).

CARNAC (Mortillet 191 1 ) voir LOCOAL-MENDON.

GUIDEL, Guern-Piriou. Un anneau-disque entier en ser-
pentine (Le Roux et Lecerf 1971).

GUIDEL. Deux fragments d'anneaux-disques, en ser-
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pentine et schiste chloriteux (Le Roux et Lecerf
1971 ) .

LANGUIDIC, prds du village de Kerdaniel, a park-petit-
Resco€t. Anneau disque en serpentine, trouv6 en
plein champ. Mus6e de Carnac (Le Roux et Lecerf
1971) .

LOCMARIAQUER, Man6-er-Hroeck. Bracetet ptat, Ege-
rement ovale, en chlorom6lanite, trouv6 en 1963
dans la chambre dolm6nique. Diam. ext.: 13,5 i
12,3; int6r.: 93 a 89. Bord externe formant ar6te
mousse (Le Roux et Lecerf 1971).

LOCOAL-MENDON, Ty L6chir. 2 bracelets entiers en
schiste, au pied d'un menhir ddtruit. Diam. ext.: 9,5;
int6r.:5,7. (Le Roux et Lecerf 1971).

MALGUENAC, La Villeneuve-Gudno. Anneau plat en
schiste. Contexte: "vestiges de cabanes d6iruites".
Coll. Aveneau de la Grancidre (Aveneau de la Gran-
cidre 1907).

QUIBERON. 3 bracelets plats en schiste. Contexte:
parmi les cendres, charbons et os d'un loyer au
centre d'un tumulus (Le Roux et Lecerf 1971).

QUIBERON, Saint-Jul ien-er-Men-Guen, Locmaria. 4
bracetets en serpentine, dont 2 bris6s. Les 2 entiers
sont au Mus6e de Saint-Germain (Mortillet 1907).
Contexte: s6pulture ruin6e? (Le Roux et Lecerf
1971 ) .

"Tymadeux". 3 bracelets plats en ,,jad6ite',, trouv6s en
1905 (Mort i l le t  1911) .

Mose l l e
CORNY-SUR-MOSELLE, Les ChAt ins.  Fragment

d'anneau-disque irr6gulier en serpentine a magn6-
lite. non vosgienne, trouv6 en 1961 (Raguin et a/.
1972\.

FLORANGE, Sainte-Agathe. petit fragment, de section
massive, en roche noire. Contexte inconnu (Raguin
et a|.1972).

MORVILLE-LES-VtC. Fragment d'anneau-disque r6gu-
lier (Curtet 19a8); 3 fragments, I'un r6gulier, I'autre
non, et un fragment perfor6 (Raguin et a\.1972,1.

O i se
CHEVRIERES, La Plaine du Marais. Bracelet "de forme

to_u_te particulidre". Contexte: Chass6en (prodeo
1 988) .

COMPIEGNE, For6t de Compidgne. Fragment de bra-
celet en schiste. Mus6e de Saint-Germain (Mortillet
1  s07) .

LONGUEIL-SAINT-MARtE, La Butte de Rhuis. 33 trag-
ments de bracelets en schiste, d'au rnoins 23 brace-
lets diff6rents. 4 fragments de bracelets en c6rami-
que, dont 2 rainur6s. Contexte: fosses VSG
(Arbogast etal. 1989).

NOINTEL, plateau entre N. et la ferme de la Couarde.
Fragment de bracelet "en roche dure import6e,,. Sur-
face, r6c. Degenne (Agache 1971).

PONTPOINT, Moru. Dans une bailastidre, bracelets de
schiste, larges et plats ou plus 6troits, entiers ou
fragment6s; quelques-uns sont rainu16s. C6ramique

type VSG (Blanchet et Filte 1978).
ROYALLIEU, Mont-Ganelon. 2 fragments de bracelets

en schiste, perfor6s, et un fragment de bracelet en
serpentine (Mortillet 1 907).

TROSLY-BREUIL, Les Obeaux. Bracetets de schiste et
de c6ramique, certains rainur6s. Ddchets de labrica-
tion de bracelets de schiste. Contexte: VSG (Blan-
chet 1986).

Orne
NONANT-LE-PIN. Bracelet trouv6 en 1866 (Edeine

1962) .
LA LANDE PATRY. Bracetet (Edeine 1962).
SAIRE-LA-VERRERIE. Anneau-disque (Verron 1969).

Puy-de-D6me
CEBMAT. R6c. Eychart. Bracelet entier, type',anneau-

disque". Contexte :surface (rens. Malacher).
CHATRAT. 2 fragments de bracelet en fibrolile. Coll.

Buttin (Mortillet 191 1 ).
CORENT. Nombreux bracelets et fragments. 12 brace-

lets (Cartailhac 1904).Un bracelet en schiste et un
bracelet en serpentine (Mus6e de SaintGermain);
deux bracelets ovales en "jade talqueux" et deux
bracelets en schiste (Mus6e de Clermont-Ferrand);
un fragment de bracelet en schiste ardoisier (Mus6e
de Dijon) (Mortillet 1907). 2 fragments de bracetets
en serpentine, la moitid d'un bracelet en serpentine,
portant un trou demi{or6 A une extr6mit6, une autre
moiti6 en serpentine. 2 tragments d'un mdme brace-
let en "grds psammite", un lragment en schiste (coll.
Buttin). 1 fragment de bracelet en fibrolite, un autre
en serpentine, perfor6 aux deux extr6mitds, un frag-
ment de bracelet en schiste (coll. Fabre, Grange el
Cohendy i Clermont) (Mortiltet 1911). Contexte: s6-
puttures? Mobilier de diverses 6poques. Trouvailles
r6centes: tragments d'anneaux-disques "en roches
vertes, cristallines, et schiste m6tamorphique',, dont
au moins un parait irr6gulier. Tesson i cordon lisse
orthogonal (Daugas 1976).

GERGOVIE. 1 fragment de bracelet en "basalte,,et 1 en
schiste (coll. Buttin) (Mortittet 1911).

HERMENT. Bracelet en schiste brut (Buisson 1949).
"Fouil les de Beauctair" (commune?). Bracelet en

schiste. Diam. int6r.: 7,5. Coil. A. Tardieu (Mortillet
1907) .

Py16n6es -Or ien ta les
MONTESCOT, L'Estany. Fragment de bracelet de

schiste. Contexte: station; un vase chass6en (Esca-
lon de Fonton 1970).

RhOne
ODENAS. 2 fragments de bracelets en schiste poti,

dont I'un perfor6 (Mortillet 1907).

SaOne-e t -Lo l re
ALUZE, Anneau-disque en roche "noble" (Prieur et al.

1  983) .
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AUTUN. Bracelet en roche grise poli. Coll. Reboux. Est-
ce le bracelet du Mus6e d'Autun attribud au camp de
Chassey par J.P. Millotte (1963)? (Mortillet 1907)'

OSLON. Anneau-disque en "diorite", i  bord aminci.
Diam. ext.: '12-13; int.: 3,8. Mus6e Denon A Chalon-
sur-Sa6ne (Caillat 1951 ).

OUROUX-SUR-SAONE, la Sa6ne au gud d'Ouroux-
Marnay.  Anneau-d isque en serpent ine.  Diam.
ext.:18, trds r6gulier (Th6venot 1978).

SAINT-REMY, Moulin de Droux. Fragment de bracelet
de schis te.  Col l .  Gros.  Contexte:  N6ol i th ique
moyen? (Gallay 1977).

SANCE. Anneau-disque en roche "noble" (Prieur et al.
1  e83) .

Sa r the
FONTENAY-SUR-VEGRE, Les Fromentages. 1 frag-

ment en "chloritoschisle" vert clair sans doute impor-
t6 (Chaumont 1980).

LOUAILLES, La Joubardidre, 2 lragments en schiste
gris-vert. Diam. ext.:  plus de 16 cm (Chaumont
1 980) .

MAROLLETTE, La Butte. 24 fragments en schiste,
"vert, bleu ou jaunAtre", i divers degr6s de labrica-
tion, les uns plats (largeur moyenne: 2,6), les aulres
i bords plus ou moins droits (largeur: 1,1 i 1,7 cm)'
6clats de schiste; un fragment en roche dure? Ate-
lier. Coll. Aubin (Aubin 1908; Chaumont 1980).

PARCE-SUR-SARTHE, Les Braies. 2 fragments d'un
mdme anneau en "roche serpentineuse" ou "schiste
verdAtre et poli". Diam. ext.: 12,5; int.: 6 (Chaumont
1 e80) .

SABLE-SUR-SARTHE, La Havardidre. Atel ier. Une
trentaine de lragments de bracelets taill6s, non polis,
de schiste gris d6vonien, dont les alfleurements se
situent A 1 km environ. Diam. ext. de 16,5 i  12,5, les
uns larges et plats, les autres plus 6troits. Une ving-
taine d€bauches et plaquettes de schiste pr6par6es
ou avec traces de travail (Chaumont 1980, et rensei-
gnements in6dits, communiqu6s par le Dr. M.
Gruet).

Savo le
CHAMBERY, ferme des Combes. 5 bracelets en ser-

pentine, ou ophiolite, trouv6s r6unis et superpos6s
a 0,70 m de profondeur, dans des alluvions. Diam.
ext.: 16 i  15,5; inl. :7,2; bord tranchant. Mus6e de
Chamb6ry (Mortillet 1907; Prieur et a\.1983).

SAINT-ALBAN-LEYSSE, plateau de Saint-Saturnin.
Fragment de bracelet en schiste ou serpentine. Coll.
A. Perrin. Contexte: m6lang6 (Gallay 1977)'

Se ine -e t -Marne
AUFFERVILLE. 1 fragment (Bailloud et Cordier 1987).

BALLOY, Les R6audins. Fouille D. Mordant. S6pulture.
Contexte VSG (Mordant 1988)'

BOURRON. 2 fragments de bracelets polis, I'un en
roche grise, I'autre en roche noire. Coll. Chouquet
(Mortillet 1907).

CHATEAU-LANDON, carridres de I'Etang de Montfort.
Vers 1961. Bracelet en calcaire ou test de coquillage
fossile, sans doute gast6ropode. S6putture. C6rami-
que "danubienne" (Bailloud 1962).

JABLINES, Les Longues Raies. "Portion d'anneau de
schiste" brut?, large. Contexte: VSG (Bulard et Tar-
r6te 1980). + bracelets en calcaire dur, pyrox6nite-e^t
amphibolite, dans une s6pulture. Contexte: VSG?
(Tarrdte 1981 ; Constantin 1985).

JABLINES, La Pente de Croupeton. "Bracelets en
schiste". Contexte: habitat et s6pultures Villeneuve-
Saint-Germain (Bostyn, Hachem, Lanchon 1988).

LA GRANDE PAROISSE, Les Surreaux. Fragments de
bracelets de schiste. Contexte: fond de fosse avec
beaucoup de c6ramique VSG (Tarr6te 1985).

LA MADELEINE-SUR-LOING. 1 fragment (Bailloud et
Cordier 1987).

MAISONCELLES-EN-GATINAIS. 1 fragment (Bailloud
et Cordier 1987).

MELUN. Bracelet entier en calcaire- Diam. ext.: 10,5;
int.: 7,3. Etroit et plat, surfaces paralldles, section
quadrangulaire. Coll .  Haubourdin (Haubourdin
1943) .

MISY-SUR-YONNE, Le Bois des Refuges. Fouilles Mor-
dant. Fosse A. Bracelet, conserv6 plus qu'A moiti6,
peu large, en roche schisteuse verte. Autre frag-
hent, pertor6, en schiste ardoisier gris clair. Brace-
let-manchette en c6ramique, i stries paralldles' Con-
texte : "Post-Ruban6" (Mordant 19771' VSG
(Constantin 1985).

MONTEREAU. Contexte: VSG probable (Constantin
1985) .

NEMOURS, grotte du Troglodyte. Fouilles Daniel. Ni-
veau sup6rieur: un bracelet entier, diam. ext.:9'6' et
2 fragments, en schiste (Daniel 1953).

NEMOURS, gisements des Beauregards. R6c' Daniel.
"Gisemeni principal": 1 fragment de bracelet de
schiste (Daniel /.c.). Autre abri:fragment de bracelet
de schidte, avec c6ramique et os humains (Daniel
t.c.).

NOISY-SUR-ECOLE, Le Goulet. 1 lragment en amphi-
bolite (Bailloud et Cordier 1987).

NOYEN-SUR-SElNE, Les Hauts de Nachdre. Plusieurs
lragments, dont un tragment d'anneau-disque unifo-
16, en roche verle, rdutilis6 dans un bracelet compo-
si ie. 56pulture. Contexte: "Michelsberg 6volu6"
(Mordant 1980).

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX, dans la Marne.
Bracelet en calcaire noiritre. Diam. ext.: 9; int':4'9'
Coll. Belgrand (Mortillet 1907).

SAINT- PIERRE-LES-NEMOU RS. Plusieurs f ragme nts
(Bailloud et Cordier 1987).

SOUPPES-SUR-LOING (Constantin 1985).

Se ine -Mar i t lme

BOUGLIGNy. 3 fragments. Contexte: c6ramique BLANGY-SUR-BRESLE, Le Campigny. Contexte: VSG
',Cerny,'(Bailtoud eigordier 1987). (Constantin 1985).
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SAINT-AUBIN-JOUXTE.BOULLENG. Moitid de bracelet
de schiste, peu large, bords externe et interne anon-
dis, trouv6 i la partie sup6rieure des graviers quater-
naires (Mortillet 191 1 ).

Somme
NESLE-LA-VALLEE. "Site probable', (Constantin

1 985).

Tarn

ROQUEMAURE, grottes. Fragment de bracetet en
schiste. Coll. Nicolas (Mortiilet 1907).

Tarn-et -Garonne
MONTEILS, Le Couaillou. Fragment d'anneau-disque

en roche verte polie, trouv6 en surface (avec sildx,
haches polies...) (Ctottes 1985).

Val de Marne
ABLON, dragages de la Seine. Fragment de bracelet en

"pierre ollaire" (Mortillet 1907).
CHAMPIGNY-SUR-MARNE, Le Buisson pouiileux. Ha-

bitat et s6pultures d6truits par des carridres. Nom-
breux_ lragments de bracelets de schiste, ,'phyllade
satin6 avec paillettes", "chloritoschiste,', et'dg',cal-
caire marbre grisAtre, provenant du carbonifdre ou
du d6vonien, des Ardennes ou du Boulonnais" ou
"en calcaire grenu noir ou blanchAtre". R6c. Carbon-
nier, de 1867 a 1875, puis Le Roy des Ctosages, en
partie publi6es par E. Rividre. Les bracetets sont "de
dimensions trds diff6rentes, plus ou moins larges et
plus ou moins 6pais". Les uns sont 6troits
(diam.:13,6, largeur: 1,5), d'autres plus larges et
plats (largeur: 3,4). Quelques fragments sont-perfo-
r6s A une, ou aux deux extr6mil6s, d'autres pbrtent
une ou plusieurs rainures sur la face eliterne (Rividre
1887 , 1890). Contexte:c6ramique VSG.

CHOISY-LE-ROY, Les Hautes Bornes. Fosses sur le
bord d'une ancienne terrasse de la Seine. Fouilles
Roujou, 1864 (Roujou 1870).

VILLEJUIF, Les Hautes Bruydres. Carridres des Sa-
blons de la Bruydre et Sablidre Bervialle. TrAs nom-
breux bracelets de schiste, entiers ou tragment6s,
dont un A deux perforations. Coll .  Rollain. Re-
cherches Lavil le: 5 fragments de bracelets en
schiste, vert, gris ou noir, et bracetet de c6ramique,
en tonnelet, i rainures paralldles (Laville et Maniuy
1897). Coll. Laville, Mus6e de Meudon et Mus6e db
I'Homme. Contexte: c6ramique VSG. Recherches E.
Giraud, A partir du 1912: un bracelet entier et de
nombreux fragments, les uns dtroits, A section qua-
drangulaire, les autres 6troits et plats ("anneaux-
disques") de plusieurs types, 2 polissoirs'A rainure.
Conte_xte: m6lang6, pr6sence de c6ramique VSG.
Coll. Giraud, Capitan (Giraud 't942).

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. Fragment d'un trds
petit bracelet de schiste. Contexte: plusieurs p6-
riodes: VSG, Chassden, etc ...(Bailloud 1 964).

Val d'Olse
CORMEILLES-EN-PARlSlS.  Bracetet ,  Contexte:

Tonds de cabane". Composante VSG (Mortillet; Bait-
loud 1964; Constantin 1985).

COURCELLES-SUR-VIOSNE, La Sente de Saiilan-
court. 3 fragments de bracelets en schiste et un
noyau de labrication, en schiste. Bracelets en c6ra-
mique, dont un presque entier. Contexte "6pi-
ruban6 tardif' (VSG?) (Br6zitton 1975; Degros et at.
1982) .

MONTREUIL-SUR-EPTE, Coppidres. Devant le m6ga-
lithe. Trouvaille Collin, 1893: petit bracelet; diam.
ext.:5 cm (Coutil 1894).

Var
BAUDINARD, grotte de I'Egtise. Fouiiles Courtin. R€-

seau moyen, couche 7: 2 fragments de bracelets en
"marbre". Contexte: Cardial (Courtin 1974). Couche
6-7: 2 fragments de bracelets en calcaire, dont un i
bossette. Contexte: Chassden. R6seau supdrieur:
c. 5A et 7: 3 fragments de bracelets hauts, en cal-
caire, dont deux lronconiques. Contexte: Chas-
s6en. Grotte P: 1 fragment de bracelet tronconique
en calcaire. Contexte : Chassden (Courtin et Gu-
thez 1976).

CABASSE, Tus0le. Fragments de bracelets en calcaire;
station boulevers6e par les labours (Courtin 1974).

GONFARON, grotte des Pertes. Fouiiles B6rard. An-
neau-disque intact, non r6gulier, en roche vert clair.
Djam. int.:  4,5. Contexte: ossuaire chalcol i thique
(Courtin et Gutherz 1976).

SALERNES, grotte Fontbrdgoua. 12 lragments de g
bracelets en calcaire ou marlcre, dont 2 portent des
trous de r6paration, 2 6bauches de bracelets en cal-
caire, 4 fragmenls de 2 bracelets en roche verte, I'un
en jaddite, I'autre en serpentine. L'un d'eux est de
seclion triangulaire, i bord tranchant. Contexle: Car-
dial (Courtin et Guthez 1976).

TOURTOUR, Saint-Pierre. Fragment de bracelet en test
de Troque, et fragments de bracelets en calcaire,
section triangulaire ou ovale. Contexte: vaste habitat
de plein air, A plusieurs occupalions. Coll. Taxil et
Mus6e de Draguignan (Courtin 1974).

VILLECROZE, station des Espdces. 1 fragment de bra-
celet tronconique en calcaire. Contexte: Chasseen
(Courtin et Guthez 1976).

Vauc luse
BOLLENE, Mont Pi6ry. Fragment de bracelet en roche

verte. Contexte: habitat de plein air. Chass6en ?
(Courtin 1974).

BONNIEUX, station des Fabbri. 't fragment de bracetet
tronconique en calcaire. R6c. Gagnidre. Contexte:
Chass6en ? (Courtin et Guthez 1976).

BUOUX, abrides Seguins. Fouille Courtin. 1 fragment
de bracelet tronconique. Contexte: Chass6en
(Courtin et Gutherz 1976).

CAUMONT, station de Bompas. 1 fragment de bracelet
en calcaire, section haute asymdtrique. R6c. Ga-
gnidre. Contexte: Chass6en (Courtin et Gutherz
1 s76).
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CHEVAL-BLANC, Baume des Enfers. 5 fragments de
bracelets en calcaire, trenconiques, ou i section
ovale asym6trique, dont . a bossettes. Contexte:
Chass6en (Courtin 19741.

COURTHEZON, Le Baratin. Fouilles Courtin. Fragments
de 6 bracelets en calcaire dur, et de 2 en roche
verte, I'un en "manchelte", peu haut, l'autre bas.
Fragment de bracelet en test (Triton nodifef?). Con-
texte: Cardial (Courtin et Guthez 1976).

LACOSTE, station de Font-Pourquidres. Bracelet en
calcaire blanc. Hors contexle sur un site pal6olithi-
que (Courtin et Guthez 1976).

LAGNES, station de Claparouse. 1 fragment de bracelet
en calcaire. Contexte: Chass6en (Courtin et Guthez
1976) .

LA ROOUE-SUR-PERNES, abri 2 du Fraischamp.
Fouilles Paccard. Bracelet entier en roche verte;
diam. ext.: 7,4; int.: 4. sdpulture d'enlanl. Contexte:
Cardial. Couche F3:fragment de bracelel en marbre.
Contene: m6lang6, avec 6l6ments cardiaux (Courtin
1974).

MORMOIRON, Les Sablons.  Anneau-d isque en
schiste, fragments de 8 bracelets en "marlcre" et 1
fragment de bracelet en test de Triton fossile. Peut-
6tre tombes d6truites par les labours? Contexte:
"tcutes les dpoques de la Prdhistoire, Cardial, Chas-
s6en, Chalcolithique" (Courtin 1974\.

ORANGE, La Bertaude. 5 fragments de bracelets, dont
4 en calcaire (dont 1 A bossette) et 1 en roche verte,
avec d6but de perforation I une extr6mit6. Con-
texte:Chass6en (Courtin et Guthez 1976).

PIOLENC, station de Piolenc. 3 fragments de bracelets
en calcaire. Contexte: Chassden (Courtin et Gutherz
1 976).

ROBION, station des Bastides. Fragment de bracelet
tronconique en calcaire blanc. Contexte: Chassden
(Courtin et Guthez 1976).

Vend6e
AUZAY, Les ChAtelliers du Vieil-Auzay. Fragment

d'anneau en roche verte. Musde de Fontenay-le-
Comte (Gaillard et a|.19841.

LE CHATEAU-D'OLONNE, Foss6 des Sarrasins. 1 frag-
ment. Coll. Beaudouin. Mus6e des Sables-d'Olonne
(Gaillard et a|.1984).

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES. Fragment d'anneau-
disque large, en amphibolite. Surface (in6dit, rens.
Burnez).

V ien  ne
LOUDUN, Esplanade du ChAteau. Un "grand anneau

plat en granit iroli". Diam. ext.: 10,8; int.: 6,5. Trouvd
en 1870 (Cordier 1954).

SAINT-CLAIR. Moiti6 de bracelet (Bailloud et Cordier
1987) .

SAINT-CHRISTOPHE, Tararou. 2 bracelets "en roche
granit ique polie". Diam. ext. de I 'un: 17,5; int.:  7,3,
Iautre un peu plus large. Coll. Dr. M6nard. Trouvds
en arrachant des arbres. S6pultures? (Mortillet
1 907).

SAINT-G ERVAIS-LES-TROIS-CLOCH ERS' Tararou. 2
anneaux-disques en "schiste chloriteux", trouv6s
ensemble. Diam. ext.:  15 et 12 cm. R6c. M6nard.
Coll. Capitan (Capitan 1900). Sans doute m€me
trouvaille que Saint-Christophe'

SAINT-LEGER-DE-MONTBRILLAIS, La Mangeoire. 2
fragments trouv6s en surface. R6c. F. Renard (Gail-
lard ef a/.1984).

VENIERS, La Sablonnidre. Demi-disque en roche gra-
nitoide, diam. ext.:7,2 (Bailloud et Cordier 1987)'

Yonne
BASSOU. 1 fragment (Bailloud et Cordier 1987).

CHAMPS-SUR-YONNE, Le Petit Vaux. Fouilles Leroi-
Gourhan. Fragment de bracelet de schiste et brace-
let de cdramique rainur6. Contexte: VSG (Bailloud
1964) .

CHAUMONT-SUR-YONNE, Les Grahuches. Fouil les
Carr6. 2 anneaux-disques en iadeite, dans des
fosses (Joly 1968). Un bracelet entier dans une s6-
pullure, diam. ext.:7,8 (Th6venot et Carr6 1976).

CHENY. Fouilles Parruzot. 2 fragments. Contexte: VSG
(Bail loud 1971; Vil les 1980).

GURGY, prds de la limite de Mon6teau. Fragme.nt de
braceldt en schiste gris, section lenticulaire' Polissoir
i rainure. Contexte: "fonds de cabane" avec c6rami-
que et silex de "tradition danubienne" (VSG) (Br6zil-
lon 1964;Vil les 1980).

JOIGNY, environs. 3 bracelets entiers (Bailloud et Cor-
dier 1987).

MERRY-SUR-YONNE, grotte de La Roche au Loup.
Couche sup6rieure, "n6olithique". Fragment de bra-
celet en schiste bitumineux. Coll. abb6 Parat (Mortil-
let 1907).

NOYERS, Clavisy. 2 fragments (Mordant 1980).

PASSY, n6cropole de Richebourg. Monument n"4.
Fragment de bracelet r6utilisd en pendeloque dans
un collier complexe. Contexte: s6pulture, avec vase
Grossgartach et vase i 3 anses, non d6cord (VSG?).
Monument no 17. Fragment de bracelet "en roche
noire paillet6e", rdutilisd en pendentif. Contexte:
"N6olithique moyen l" (Th6venot 1985)'

PASSY, La Sablonni0re. Structure no3: I bracelets.
Structure no4 : '12 bracelets, la plupart plats' peu
larges, dont plusieurs A 1 ou 2 perforations; un bra-
celet "manchette" A stries paralldles horizontales.
Contexte: "ruban6" , avec "d6cors plastlques de cor-
dons en relief pr6figurant le style d'Augy". Structure
no 5: 18 bracelets en fragments, i section plate' et 3
bracelets en cdramique rainur6s. Contexte: "post-
ruban6" (VSG). S6pulture de la structure no5: 3
squelettes dont l'un avec 2 bracelets de pierre au
coude droil et 1 au coude gauche (Th6venot 1982).
Pr6sence d'anneaux en calcaire, en contexte VSG
(constantin 1985).

SAINT-MARTIN-DU-TERTRE, Le Glacier. 1 fragment
(Bailloud et Cordier 1987).

SAINT-MORE, camp de Cora. Fouilles abb6 Parat. Au
pied du retranchement: fragment de bracelet en
schiste bitumineux (Mortillet 1907)'



Julia ROUSSOT-LARROQUE, Inventaire des bracetets 376

SAINT-MORE, grotte de Nermont. Une quinzaine de
fragments de bracelets en "schiste, jaspe noir, ja-
ddite et serpentine", une partie d'anneau-disque en
marbre admirablement poli, une partie d'un anneau
de m6me nature d'un diamdtre moindre et paraissant
6tre un fragment de bracelet. Contexte: remani6,
avec "influences rubandes tardives" (VSG) dans la
c6ramique (Ficatier 1885; Parat 1900; Bailloud et
Cordier 1987).

SENS, Chambertrand. Fragment de bracelet (Baiiloud
et Cordier 1987).

THORIGNY-SUR-OREUSE, "site t6moin". 5 fragments
de bracelets de schiste, dont 2 perfor6s. Contexte:
surface. Autres sites: fragments de bracelets, dont
un plat, et des fragments uni- et bifor6s. Contexte:
m6lang6 (Buthod-Ruflier et Cymerys 1982).

VILLENEUVE-LA-GUYARD, La Corv6e. Anneau-
disque en hornblendite. Diam. ext.: 16-17 cm, ',d'un
moddle large comparable i plusieurs exemplaires de
la vall6e sup6rieure et moyenne de la Sa6ne",2!rag-
ments de bracelets plus 6troits (Th6venot 1978).

VILLENEUVE-LA-GUYARD, Le Pr6poux.
(Mordant 1980).

1 fragment

SACKINGEN (Bade). 7 tragments de bracetets en cours
de fabrication ou achev6s. Atelier? Surface (Zapo-
tocka 1984).

SACKINGEN, Oberslckingen. Anneau-disque irr6gu-
lier. Trouvaille isol6e (Zapotocka 1984).

TlENGEN (Fribourg-en-Bdsgau). Anneau-disque ir6gu-
lier (Zapotocka 1984).

B  ELGIQU E
AUBECHIES (Hainaut). 18 bracelets en schiste. Con-

texte: groupe de Blicquy (Constantin 1985).
BLICQUY (Hainaut). 21 bracelets ou fragments. Con-

texte: groupe de Blicquy (Constantin 1995).
ELLIGNIES-SAINTE-ANNE (Hainaut). 26 bracetets ou

fragmenls. Contexte: groupe de Blicquy (Constantin
1 985).

IRCHONWELZ (Hainau!. 137 bracetets de schiste,
avec objets i divers stades de fabrication et d6-
chets. Polissoirs i rainure et en boudin. Atelier. 3
bracelets en serpentine d'origine inconnue et 1 frag-
ment de bracelet en roche verte (Constantin ef a/.
1978; Cahen et al.1979; Cahen 1980).

ORMEIGNIES, Le Blanc Bois (Hainaut). 25 bracetets de
schiste ou fragments (Constantin 1985).

ORMEIGNIES, Les D6rod6s du Bois de Monchy. Une
dizaine de bracelets (Constantin 1985).

ORMEIGNIES-BLICQUY, La Petite Rosidre (Hainaut). 1
fragment de bracelet, des lragments de polissoirs i
rainures et en boudin (Famlgia ef ar. 1981).

VAUX- ET-BORS ET ( Hesbaye). Fragme nts de bracetets
de schiste et 6bauches. Atelier. Contexte: groupe
de Blicquy (Docquier et a/. 1989).

ILES ANGLO.NORMANDES
GUERNESEY, Les Fouaillages. Fragments d'anneaux-

disques en schiste local, d6pos6s sur la murette p6-
riphdrique et a la pointe d'un tertre n6otithique
(Kinnes 1986).

SUISSE
CHEVROUX. Anneau-disque irrdgutier. Contexte? (Gat-

lay 1977).

2. Brocelets de c6romique

FRANCE
Bas-Rhin
ECKBOLSHEIM. Bracelet rainu16. Contexte: Ruband

r6cent (Gallay 1970).
KURTZENHOUSE. Bracelet rainu16 (Jeunesse 1982).

VILLENEUVE-LA-GUYARD, Prdsou. 1 tragment (Mor-
dant 1980).

VILLENEUVE-LA-GUYARD, S6pulture n"1. Fragment
de bracelet r6utilis6 en pendeloque (Mordant et al.
1  97e) .

VINCELLES, Au Sud de Vincelles. Bracelet en calcaire
au bras d'un squelette, 1869. Mus6e d'Auxerre
(Mortillet 1907).

VINNEUF, Ecluse de la Noue. 1 fragnrent de bracelet de
schiste. Contexte : fosses dans un habitat, industrie
lithique et ceramique. VSG (Can6 1967).

VINNEUF, Port-Renard. Fouil les Carr6. Fragment
d'anneau-disque en schiste. Diam. ext. :  . lO,t
(JoIy ,1972) .

VINNEUF, Les Presles. 6 fragments venanl de deux
fosses. Contexte: habitat VSG (Carr6 1967; Viltes
1 980) .

Yve l l nes
ROLLEBOISE. Fragments de bracelets trouv6s dans

un foyer n6olithique (Mortiilet 1907).

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Anneaux r6guliers
WORMS-RHEINGEWANN (Worms). Cimetidre. Tombe

45: 6 anneaux plats en serpentine. Contexte: Hin-
kelstein (Zapotocka 1 984).

MULHAUSEN (Konstanz). Pendentif  sur fragment de
bracelet de schiste. Contexte: habitat; pointi l ld.
Grossgartach (Zapotocka 1 984).

Anneaux irr6gullers de type alsaclen
M ERD INGEN (Fribou rg-en-Brisgau). Anneau-disque ir-

r6gulier. Trouvaille isol6e (Zapotocka 1984).
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Eure
LERY, carridre H6rouard. Plusieurs bracelets dont au

moins 1 rainur6 (associds A des bracelets en pierre)
(Verron 1975).

Gard
THARAUX, grotte des F6es. Bracelet de section ovale

(Courtin et Gutherz 1976).

Haut-Rhin
BRUNSTATT, Fridolinsberg. Bracelet d6cor6 de lignes

incis6es et pointill6es (sur le mOme site qu'un an-
neau-disque i116gulier; association?) (Th6venin
1 978).

COLMAR. Ladhof. Bracelet rainu16. Contexte: Ruband
moyen? (Jehl et Bonnet 1965).

COLMAR, rue Balzac. Bracelet rainu16. Contexte:
Grossgartach (Th6venin 1 984).

HABSHEIM, Landserer Weg. Bracelet de cdramique, d
4 lignes incis6es. Prospections (Th6venin 1974).

MERXHEIM, Zapfenloch. Une vingtaine de bracelets rai-
nur6s et un bracelet plat. Contexte: Ruban6 r6cent
(Jehl et Bonnet 1965).

ROUFFACH. Un bracelet rainur6 (Th6venin 1974).

ROUFFACH, Galbuel. Bracelet en terre cuite stri6. Con-
texte: "Ruban6 r6cent" (Th6venin 1980).

Lo i r -e t -Cher
VILLERABLE, Les Grands Marais (foui l les Cordier).

Fragment de bracelet rainur6 (associ6 i des brace-
lets de schiste). Contexte: VSG (Bailloud el Cordier
1 987) .

Lol ret
ECHILLEUSES, Les D6pendances de Digny. Bracelets

en c6ramique, en forme de tonnelet, rainur6s (asso-
ci6s A des bracelets de pierre). Contexte: VSG (Si-
monin 1988).

Marne
JUVIGNY. Contexte: Ruband rdcent, RRBP, Limbourg

(Villes et Tappret, comm. au coll. de Lidge 1988).

O i se
LONGUEIL-SAINTE-MARlE, La Butte de Rhuis. 4lrag-

ments de bracelets en c6ramique, dont 2 rainurds
(associ6s i une trentaine de bracelets de schiste).
Contexte: VSG (Arbogast ef a/. 1989).

MORISEL, La Ceriselde. Bracelet i rainure. Contexte:
"M6solithique i trapdzes" et VSG (Blanchet 1986).

TROSLY-BREUIL, Les Obeaux. Bracelets de c6rami-
que rainur6s (associ6s i des bracelets de schiste)'
Contexte: VSG (Blanchet 1986).

Pas-de-Cala ls
ETAPLES, Les Sablins. Fouilles Hurtrelle. Bracelet en

c6ramique, non d6cor6. Contexte: VSG et Cerny
(Agache 1968).

Se lne -e t -Marne
MISY-SUR-YONNE, Le Bois des Refuges. Fosse A.

Bracelet rainur6 (associ6 A des fragments de brace-
lets en pierre). Contexte:VSG (Mordanl1977).

Val -de-Marne
VILLEJUIF, Les Hautes Bruydres. Bracelet rainu16 (La-

ville et MansuY 1897).

Val d'Olse
COURCELLES-SUR-VIOSNE, La Sente de Sail lan-

court. 2 bracelets bas en c6ramique (associds i des
bracelets de schiste). Contexte: VSG (Degros et al-
1984) .

Yonne
ARMEAU. Bracelet rainur6. Contexte: VSG (Th6venot

et Carr6 1976).
CHAMPS-SUR-YONNE. Bracelet rainur6 (associ6 i un

bracelet de schiste). Contexte:VSG (Bailloud 1964).

COURLON, Les Grahuches. Bracelet simple (Bailloud
1964) .

PASSY, La Sablonnidre. Structure no5. 3 bracelets rai-
nur6s (associds i des bracelets de pierre). Con-
texte: VSG (Thdvenot 1982).

B  ELG IQU E
HORION-HOZEMONT (Hesbaye). Bracelet rainu16, de

laible diamdtre (Dewez et Dormal 1970).

Ju ti a RO USSOT-LAR ROQ U E,
tnstitut du Quaternaire de Bordeaux l,

33405 - Talence. France.
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Jeon-Louis ROUDIL

CARDIAL ET NEOLITHIQUE ANCIEN LIGURE
DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE

|  .  Le Cordiol
Les caract6ristiques gdndrales de la civilisation du

Cardial sont bien connues et nous les rappellerons brid-
vement ci-dessous. Un point de vocabulaire doit 6tre au
pr6alable bien dtabli. Beaucoup d'auteurs parlent de c6-
ramique cardiale d chaque fois qu'un d6cor est exdcut6
i la coquille et cette technique a 6t6' utilis6e dans des
contextes culturels trds divers et i toutes les 6poques.
Ainsi, le d6cor A la coquille est bien repr6sent6 dans
des groupes du N6olithique ancien d'ltalie du sud (Gua-
done) et de Sicile, dans des ensembles trds diff6rents
de ceux oir I'on le rencontre et oit il est dominant, en
France et en Espagne. Pour des raisons de clart6, nous
rdservons le terme de Cardial exclusivement a ce qui est
propre A la civilisation occupant la zone mdditerra-
n6enne entre les Alpes et Gibraltar au N6olithique an-
cien.

ll est sans doute logique de conserver le terme pour
des groupes voisins - fortement apparentes - : Cardial
portugais, Cardial d'Afdque du nord. Au-deli, il appar-
tient aux sp6cialistes travaillant sur ces domaines de d6-
cider si le Ndolithique ancien avec ddcor i la coquille de
la fagade atlantique de la France doit 6tre appel6 Cardial
atlantique ou septentrional ou d'un autre terme souli-
gnant ses spdcificit6s plut6t que ses affinit6s avec le
Ndolithique ancien de M6diterran6e, aflinitds qui nous
paraissent plus que probables mais ne sont cependant
pas absolument certaines.

Le Cardial au sens strict occupe le long du littoral des
aires g6ographiques peu etendues et plus ou moins
s6par6es les unes des aulres. On doit plutOt constater
qu'entre des zones i lorte densit6 s'6tendent des 16-
gions pauvres ou presque vides, qui ne peuvent 6tre
seulement le fait de lacunes de la recherche. Ces
"foyers" sont d'est en ouest : la Provence et le Langue-
doc oriental encadrant la basse vall6e du Rhone, la Ca-
talogne du versanl sud des Pyr6n6es, la rdgion de Va-
lence et enfin, rat lachables i  ce dernier foyer, les
gisements d'Andalousie (Fig.1). On peut noter i ce pro-
pos que I'Aude et le seuil de Naurouze, voie naturelle
oblig6e vers le bassin aquitain, se r6vdlent particulidre-
ment pauvres, attestant une trds faible occupation car-
diale.

Dans une 6tude r6cente (Roudil et Soulier 1979),
nous avons dress6 un bilan assez complet des aspects

essentiels de la civilisation mat6rielle pour ne pas y re-
venir en d6tail.

Les points importants en sont les suivants. Pour la
c6ramique : abondance du d6cor i la coquille, trds
structu16, formes sph6roidales excluanl totalement les
fonds plats, abondance des ddcors plastiques, cordons
et boutons. L' industrie l i thique est uniquement en
silex, i dominante laminaire. Elle comprend peu de
types d'outils 6labor6s, except6 les trapdzes et tri-
angles sur lame, appel6s couramment fldches tran-
chantes. L'industrie de I'os pr6sente de beaux outils :
cuilldres, lissoirs, spatules; on ne les rencontre que
dans les grands gisements et ils sont exactement iden-
tiques aussi bien A ChAteauneuf les Martigues et i
Oulen qu'i la Cova de I'Or et i la Sarsa. La parure aussi
est trds homogdne, non seulement pour les objets na-
turels utilis6s tels quels comme les coquilles marines,
mais 6galement dans les pidces manufactur6es sur co-
quille ou sur roche dure (pendeloques, bracelets) (Figs
2 et 3).

Deux points essentiels, selon nous, diff6rencient ce
Cardialdes cultures contemporaines plus ou moins voi-
sines (Ligurien ou N6olithique ancien corse); c'est
l'absence totale de fonds plats sur les cdramiques, ca-
ractdre qui indique des influences balkaniques pro-
bables, et I'absence d'obsidienne qui ne sera propag6e
i I'ouest des Alpes qu'au N6olithique moyen (Fig. 4)'

2. Le Ligur ien
Ce groupe est essentiellement concentr6 dans une

petite zone littorale montagneuse entre Genes et Nice
bt connu surtout par le c6ldbre gisement des Arene
Candide. Dans cette grotte riche d'une longue stratigra-
phie, ce sont justement les plus anciennes couches
h6otitniques (27 - 26 et 25) (Bernabo Brea 1946' 1956)
qui prdsentent une culture i c6ramique se distinguant
de f.agon 6vidente du Cardial. Les travaux r6cents (Ba-
golini-1980, 1984) individualisent ce groupe en ltalie du
nord ou il voisine avec les cultures du bassin du Po
(groupes de Gaban et Vho) mais dans des fourchettes
chronologiques diff6rentes. Le terme Ligurien que
nous avons adopt6 d6rive naturellement de I'origine
g6ographique pr6cise de cette civilisation et ne fait que
ieprenOre [a d6finition de nos colldgues d'ltalie du nord
et en particulier le "groupe de Ligurie" de B. Bagolini,



Jean-Louis ROUDIL, Cardialet N6olithiqrr ancien ligure dans le sudcst de la France

Fig. 1:
Carte de
rdpartition du
N6olithique
ancien entre
les Alpes et
les Pyrdndes.
Le cercle
marque la
position du
site ligurien
de
Portiragnes.
Noter le
groupement
tres dense de
la basse
vallee du
Rh6ne (Gard,
Ardeche,
Vaucluse).
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Fig.2:
Restitution
graphique de
vases ddcords de
la Baume d'Oulen,
le Garn. Gard.
Cadial
languedocien. Le
d6cor d Ia coquille,
riche et complexe,
rappelle celuidu
Cardial espagnol.
Cette occupation
est datde A Oulen
de 6800 B.P. bl4
non calibrd).
Echelle en cm.
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Fig.3:
Vases ddcords d la coquille du Cardial de la grotte de
l'Aigle A Mdjeanne le CIap, Gard. Echeile en cm.

distinct des groupes de Vho sur le Pd et de ceux Cera-
mica impressa de I'Adriatique.

Lorsqu'en 1977, sur le littoral languedocien prds de
B6ziers, a I'embouchure du petit fleuve cotier, I'Orb, fut
r6v6l6 un site de plein air livrant un ensemble exacte-
ment assimilable au N6olithique le ptus ancien de Ligu-
rie, cette d6couverte constitua un "6v6nement" comme
la prehistoire en offre bien peu. En effet, depuis ptus de
vingt ans, les recherches avaient 6tablique I'occupation
du littoral de France et d'Espagne par le Cardial seul
constituait une certitude de plus en plus incontestable.
La d6couverte d'un point d'occupation aussi loin de la
principale zone g6ographique occup6e par ce groupe
remettait en question bien des affirmations et surtout
ouvrait le d6bat i  des hypothdses prometteuses.
L'identit6 absolue entre le matdriel ligure et celui de
Portiragnes oblige i recourir i une explication qui va au-
deld des influences et m6me des conlacts. ll y a eu
selon nous transport pur et simple d'une bonne partie
des objets recueillis en Languedoc A plus de 400 km de
leur lieu d'origine. Si le terme n'6tait trop charg6 d'un
contenu historique pr6cis, nous parlerions d'une "colo-
nie" et dans le fond il s'agit bien de cela. Mais sans
doute, pour 6viter toute assimilation abusive, est-il pr6-

f6rable de ne pas emprunter ce terme. Ce gisement de
Portiragnes (Roudil et Soulier 1979) a fait I'objet d'une
description d6taill6e.

Les dates isotopiques de ce groupe ligurien font
qu'il peut 6tre considdr6 d'une manidre globale comme
contemporain du Cardial.

Les caractdres originaux du Ligurien se rapportent
surtout i la c6ramique mais pas exclusivement. Les
points essentiels peuvent se rrisumer ainsi. Les ddcors
d la coquille sont rares et non structur6s. Le d6cor trds
largement dominant est le sillon d'impressions. Cette
technique consiste a tracer avec une pointe un si l lon
profond dans leguel la pointe est enfonc6e ponctuelle-
ment pour creuser des trous plus ou moins jointifs. On
obtient ainsi une gorge continue dont le fond est garni
de trous plus profonds. Ce proc6d6 est ir coup s0r des-
lin6 i assurer la bonne fixation de pAtes colo16es gar-
nissant I'ensemble. L'aspect pointil16 actuel est donc ar-
tificiel et accidentel. De tres nombreux vases ont le fond
parfaitement plat comme des r6cipients modernes.
L'industrie lithique en silex, i base de lames et lamelles,
prdsente des trapdzes et des triangles comme le Car-
dial. El le uti l ise par contre I 'obsidienne, matidre totale-
ment inconnue du Cardial, aussi bien en Ligurie qu'd
Portiragnes. Les d6cors de la c6ramique offrent des si-
mil i tudes vari6es avec celle des groupes N6olithique
ancien de Toscane et d'ltalie du sud, t6moignant sans
doule de liens g6n6tiques dont I'importance reste d d6-
terminer (Figs 5, 6 et 7).

r t l  n . .. t .  rropogolton
La pr6sence d'une occupation ponctuelle ligurienne

i Portiragnes, i plus de 400 km de la zone i laquelle on
est bien oblig6 de la rattacher, exige que soit fait appel ir
des moyens de propagation autres que ceux retenus
traditionnellement, en particulier l'expansion territoriale
progressive.

A partir de ces donn6es se posent d'abord deux
problemes :

1. le mode de circulation entre la Ligurie et le Lan-
guedoc;

2. les rapports 6ventuels entre les deux cultures sur
le territoire assez intens6ment occup6 par le Cardial.

Le gisement de Caucade i Nice, 6galement ligurien,
pr6sente l ' int6rdt d'occuper une posit ion frontal idre
entre les deux aires culturelles en question (Binder et
Courtin 1987), mais Portiragnes est loin et sa situation
6loign6e de son aire originelle t6moigne selon nous de
I'importance d'une circulation par cabotage dds les p6-
riodes anciennes du N6olithique et cerlainement bien
avant...

Cer tes,  la  nav igat ion peut  seule expl iquer
I'occupation des iles : Malte, Lipari, Corse, Sardaigne.
Mais il y a encore une certaine r6ticence d y voir plus
que des travers6es plus ou moins accidentelles ayant
conduit les premiers occupants insulaires i lranchir des
d6troits i partir du continent : Toscane, ile d'Elbe,
Corse, Sardaigne. Entre ces dernidres et le France,
c'est au plus tOt au N6olithique moyen que la navigation
organis6e doit 6tre retenue pour expliquer le com-
merce d'obsidienne. Par contre, on voit mal une naviga-
tion de hasard conduire les gens du N6olithique ancien
i Malte quiest un point dans la M6diterran6e. De mdme
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Fig.4:
lndustrie lithique
en silex du Cardial
de la Baume
d'Oulen. Fldches
tranchantes sur
lames et lames
diversement
retouchees.
Echelle en cm.
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Fig.5:
Restitutions graphiques de vases de Portiragnes.
Ligurien datd de 6435 t 135 B.P. ( cl4 non catibrd).
1. Vase d fond plat, ddcor de sillons d'impressions
profonds et reguliers. Les coups de poingon
occupant le fond des sillons n'ont pas etd figurds.
2. Vase A fond plat, ddcor de sillons d'impressions
fins garnissant des triangles en haut, de larges
mdtopes en bas et sdrie d'impressions doubles en
"6pi de bl6"; ce motif monte sur la languette de
prdhension. Echelle en cm.

Portiragnes montre que, dds 7000 B. P. au moins, des
groupes avec armes, bagages et sans doute des 16-
serves al imentaires pouvaient par un cabotage bien
conduit parcourir des centaines de kilomdtres. MOme si
I'on ne peut leur pr6ter des vaisseaux perfectionn6s, il
est certain qu'avec des radeaux solides, des rames et
une judicieuse utilisation des vents, la chose est relati-
vement ais6e. On sait, par la documentation que livre
l'antiquit6 pr6-classique, combien ces deux techniques
conjugudes, ajout6es a la voi le apparue sans doute
aussi trds pr6cocement, 6taient parfaitement maitris6es
dds le troisidme mill6naire avant notre dre, c'est-i-dire
dds 5000 8.P.. Est-il si hasardeux ou absurde d'en re-
monter I'acquisition de deux mill6naires? Si la navigation
cotidre est couranle dds le Vll ldme mil l6naire B.P. - hy-
pothCse que nous retiendrons pour expliquer la propa-
gation du N6olithique ancien en M6diterran6e nord oc-

Fig.6:
Cdramiqu e de Portiragnes, Ligurien.
1 et 2. D6cor de profonds sillons d'impressions. Sur le
no 2, nous avons figuri les coups de pingon occupant
le fond du sillon. Cet aspect ne correspond pas d celui
d'origine, les sillons recevant une pAte colorde.
3. Vase d d6cor de doubles coups d'ongle, type de
ddcor figurant dans toute l'aire de ce que I'on a
longtemps appeld les cdramiques "impressa" (Pouilles,
Sicile, Adriatique, Ligurie) (dchelle en cm).

cidentale et dans l'Atlantique - elle permet d'expliquer
avec une bonne probabilit6 certains aspects essentiels
de ces civilisations. Les sch6mas que nous proposons
sur les cartes ci-dessous (Figs 8 et 9)font appel d cette
navigation qui s'est faite sans aucun doute dans les
deux sens, chaque voyage pionnier 6tant suivi d'un re-
tour i la base, puis d'autres d6parts pouvant aller en-
core plus loin. R6sultats d'un essaimage, vers I'ouest,
du Cardial n6 en Provence, si on se rdfere aux dates
isotopiques, les groupes catalans et valenciens conser-
vdrent des liens avec la r6gion d'origine, ce qui expli-
que les aspects unitaires de la civilisation mat6rielle,
unit6 qui dure plus d'un mil l6naire. Par contre, le
groupe andalou est sans doute une extension territo-
riale de celuide Valence.

Le groupe du nord marocain a 6t6 aussi le r6sultat
d'une navigation "c6tidre" compte tenu de la largeur du
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d6troit. ll peut avoir pour source un des groupes ib6ri-
ques ou m6me ceux du sud de la France.

Au Portugal, les c6ramiques du Ndolithique ancien
t6moignent d'influences du Cardial, mais aussi du Ligu-
rien. Le sillon d'impression, inconnu du Cardial, figure
dans divers gisements (grotte de Cabego da Ministra,
grotte lV de Calastras, station de Junqueiras, abri de
Bocas l) (Guilaine et Da Veiga Ferreira 1970). Que des
groupes liguriens aient navigu6 de Portiragnes au Por-
tugal, sans 6tapes visibles et sans occupation de la fa-
gade m6di ter ran6enne de l 'Espagne,  n 'a  r ien
d'invraisemblable. Faute de quoi, il faut recourir i des
convergences pour expliquer les sillons d'impressions
portugais, languedociens et ligures, d'autant que la pro-
pagation par voie terrestre pose beaucoup plus de pro-
bldmes, trop sans doute pour 6tre retenue. Finalement,
ce n'est qu'une extension logique des m6canismes d6-
crits ci-dessus quia pu conduire de petils groupes issus
du Portugal, ou seulement ayant relich6 sur l'estuaire
du Tage venant du Levant espagnol, i doubler le Cap
Finistdre et i s'installer sur la c6te entre Garonne et
Loire. Les sites n6olithiques c6tiers : La Balise, La Ldde
du Gurp peuvent s'expliquer ainsi.

Avec la mobilit6 et la possibilit6 de d6placements
lointains, la navigation cdtiOre ollre aux groupes la prati-
quant un autre avantage non moins important : la rapidi-
t6. Les navigations 6voqu6es ci-dessus, mdme lors-
qu'elles d6passent au total mille kilomdtres, ont pu
prendre quelques mois, ou quelques ann6es dans le
pire des cas, ce qui, dans l'6tat actueldes m6thodes, ne
peut €tre saisi par I 'arch6ologie et peut donner
l'impression d'une propagation "instantan6e". Que des
dates trds hautes se r6vdlent au Portugal ou en M6doc
ne peut avoir d'autre explication. De m6me on constate
que la g6n6ralisation de la c6ramique en M6diterran6e :
zone orientale (chypre) (Le Brun et a\.1987), l tal ie du
sud et France m6ridionale, s'inscrit dans une fourchette
chronologique relativement limit6e. Seule la navigation -
comme vecleur attitrd et organis6 des 6changes 6cono-
miques - peur expliquer cette rapidit6 (Camps 1976).

Lorsque des auteurs attribuent i des influences m6-
diterran6ennes certains caractdres pr6sentds par des
c6ramiques lrouv6es en contexte ruband (van Berg
1987), I'explication nous parait vraisemblable. Ces traits
insolites peuvent avoir pour origine des contacts avec
les groupes i cdramique "cardiale" de la France atlanti-
que (M6doc, Charentes, pays de Loire) (Roussot Larro-
que 1987) .

Par contre, ce N6olithique ancien atlantique doit,
selon nous, r6sulter de la navigation. Le Cardial est terri-
torialement strictement limit6 i une lrange c6tidre ne
d6passant pas 100 km de large, la vallde du Rhdne f ai-
sant seule exception. Entre cette aire et celle du "Car-
dial" atlantique, un immense vide semble en partie oc-
cup6 par le Roucadourien - qu'on voit mal dans un r6le
d'interm6diaire dont il ne resterait aucune trace.

Le fait que cette civilisation N6olithique ancien du ri-
vage atlantique pr6sente de fortes aflinites mediterra-
n6ennes vient renforcer I 'hypothdse d'une transmis-
sion par voie maritime. Ce ph6nomdne de cabotage - ou
navigalion cotidre - est en effet essentiellement mddi-
terran6en. ll est la cause du brassage 6conomique et
culturel permanent qui, du d6but du N6olithique i la fin
de I'Antiquil6, a fagonn6, modifid et renouvel6 les civili-

sations riveraines, de la Mer Noire A Gibraltar.
L'extension, peut-Ctre exceptionnelle, de cette naviga-
tion au golfe de Gascogne, n'a rien que de trds naturel,
de m6me que les voyages exploratoires plus tardifs - et
dont I'histoire a gard6 des traces - trds loin vers le sud,
le long des c6tes d'Afrique.

Cette prddilection pour la circulalion par mer est
aussi la cons6quence de conditions de milieu qui ont
d6ia 6td maintes fois mises en lumidre. Sans tomber
dans un d6terminisme gdographique m6canique, on
ne peut que constater la sup6riorit6 de la navigation sur
d'autres modes de d6placement, meme avec des tech-
niques peu 6volu6es. Pour aller de I'Epire dans les
Pouilles, ou du golfe de G6nes en Camargue, il est fa-
cile de mettre en balance le tour de I'Adriatique d pied
ou la travers6e du sud des Alpes avec un trajet maritime
que pouvait rendre trds tacile un vent favorable.

ll serait pr6somptueux de penser que le moddle pro-
pos6 ici va r6soudre toutes les questions posdes par
I'existence d'un "Cardial" atlantique et, plus loin encore,
en domaine danubien, par la pr6sence d'inlluences m6-
diterran6ennes. ll nous parait cependant r6soudre les
probldmes essentiels que sont la nalure des facteurs
propag6s et la rapidit6 de leur propagation. Au-deli, les
progrds de la recherche feront ou d6feront cette hypo-
thdse de travail. En demier ressort seuls les faits comp-
tent et on peut esperer que les d6couvertes A venir
viendront prdciser nos connaissances et modifier par
des faits nouveaux le sch6ma propos6 qui ne colle i la
r6alitd peut-Otre que parce que notre documentation
est encore gravement partielle et fragmentaire.

Jean-Louis ROUDIL,
Directeur de Recherche, Laboratoire de Prdhistoire
mdditerrandenne et rhodanienne, E.R. du C.N.F.S.
no46, route de Mende B.P. 5151, 34033 Montpellier

C6dex.
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Fig.7:
lndustrie lithique en silex de Portiragnes,
Ligurien. Trapdzes d troncatures abruptes et
tragments de lames retouchdes. Echelle en
cm.

Fig.8:
Vers 8000 8.P., une impulsion initiale venue
d'ltalie du sud implante en Ligurie et en
Provence (1 et 2) la nAolithisation :
agriculture, 6levage, cdramique et roches
polies. A partir de ces foyers,
ddveloppement et extension territoriale
(cercles) et essaimage vers l'ouest :
Catalogne et rdgion de Valence (4 et 5) entre
7500 et 6500 B.P. Aire ligure : 1. Aires
cardiales :2,3,4,5,6. V
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Fig. 9: A partir de 7000 8.P., essaimage du Ligurien vers le golfe du Lion (1-8), du Cardial et du Ligurien vers le
Maghreb, ie Portugat et enfin le gotfe db Gascogne (6,7,9) avec de trds probables mouvements de rctour sur les
mOmes itinhruires.- En France de l'ouest, contacts entre te N*olithique ancien atlantique et l'aire danubienne (10).
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Didier BINDER

DONNEES NCUVELLES SUR LE NEOLITHIQUE A CERAMIQUE
|MPR|MEE DANS L'AIRE LIGURC PROVENCALE

A l'heure actuelle, toute consid6ration sur les styles
c6ramiques - et co116lativement sur la chronologie du
N6olithique ancien m6diterran6en i c6ramique impri-
m6e - est {ondde sur la s6quence du N6olithique de By-
blos (Lichardus ef a/. 1985), ce qui parait un peu rdduc-
teur en regard de la complexit6 des ph6nomdnes de
n6olithisation dans la zone m6diterran6enne. Faute de
mieux - c'e$-a-dire faute de stratigraphies r6gionales et
de datations radiom6triques en nombre suffisant - c'est
dans ce cadre que I'on doit s'exprimer. Ainsi, dans I'aire
sud-italique, la s6riation des facids de la c6ramique im-
prim6e admet (Guilaine 1976; Tin6 et Bernarbo Brea
1980) une phase ancienne (type Prato Don Michele ou
Coppa Nevigata) i d6cor non structur6l couvrant toute
la surlace du vase, une phase moyenne (type Gua-
done) caract6risee par le d6veloppement de motifs
g6om6triques structur6s, la pr6sence significative de
vases A paroi d6gag6e par une cardne et l'apparition
des bandes peintes, une phase rdcente (type Masseria
- La Quercia) connaissant un d6veloppement des d6-
cors peints parfois associ6s i des impressions pivo-
tantes (rockefi. Pour autant que I'on puisse en juger, le
mode de d6coration .ancien" - non structur6 - se main-
tient jusque dans les manifestations les plus tardives du
N6olithique d c6ramique imprim6e de facids adriatique
(type lmola) ainsi que dans les groupes probablement
n6olithis6s au contact de ces derniers (type Gaban) (Ba-
golini et von Eles 1978) et, au-delA, au sein du style
"adriat ico-balkanique" de la culture des Vases A
Bouche Carr6e (Bagolini et Biagi 1976). Aussi le moins
que I'on puisse dire est qu'il existe des t6moins mat6-
riels qui permettent de faire 6tat d'une certaine inertie
rdgionale (Stordeur d paraitre) s'il ne s'agit pas de
graves imprdcisions de la typologie c6ramique. Devanl
ce constat, une 6l6mentaire prudence doit accompa-
gner tout raisonnement fond6 sur des fossi les suppo-
s6s directeurs, plus ou moins bien d6finis et dont la por-
t6e ne saurait 6tre 6valu6e en I 'absence d'6tudes
r6gionales2. En toute logique il importe de raisonner en
terme d'associations mOme si, en l '6tat actuel, les
6tudes c6ramologiques pdchent par une certaine defi-
cience en matidre de quantification.

Je ne reviendrai pas ici sur I'ensemble des questions
qui ont trait aux processus de la n6olithisation dans l'aire
liguro-provengale, en ayant r6cemment d6battu (Binder
A paraitre a); je limiterai mon propos A une question
d'actualit6 concernant de r6centes d6couvertes dans la

r6gion nigoise qui pr6cisent les th0ses prdsentdes
dans cet article.

Dans le domaine liguro-provenqal, on distingue,
d'apr0s la c6ramique, trois groupes stylistiques apparte-
nant aux phases anciennes du N6olithique ancien i c6-
ramique imprim6e m6diterran6enne.

|  .  Le Cordiol
En Provence (Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-

du-Rhone, Var, Vaucluse) il s'agit de la seule culture du
N6olithique ancien actuellement reconnue. Le Cardial
provengal semble occuper le Tdme mil l6naire B.P.-
radiocarbone et constitue une des composantes princi-
pales du style franco-ib6rique (Binder el Courtin 1986;
Courtin 1974, 1976; Guilaine 1986) dont I 'homo-
g6n6it6 parait cependant discutable i la suite de la r6vi-
sion des documents du Levante (Marti Oliver et Caba-
nites 1987; Marti Oliver et Hernandez Perez 1988). En
Provence, on admet la pdriodisation qui suit, fond6e
particulidrement sur l'6volution de la c6ramique des s6-
quences stratigraphiques du grand abride la Font-des-
Pigeons (ChAteauneuf-les-Martigues, Bouches-du-
Rh6ne) et de la baume de Fontbr6goua (Salernes,
Var).

La phase ancienne est caract6ris6e par une vaisselle
presque syst6matiquement d6cor6e dont les formes
simples pr6sentent des fonds convexes. Les suspen-
sions sont gdn6ralement assur6es par des mamelons a
perforation horizontale. Les d6cors imprim6s i la co-
quille sont structur6s en registres (panneaux, triangles,
bandes) bien d6limit6s (marg6s ou marginds) par le d6-
roulement lin6aire d'une coquille de cardium ou plus ex-
ceptionnellement par un si l lons. Dds l 'origine i l  existe
des d6cors de cannelures ou des ddcors plastiques
(Binder et Courtin 1986); parmices derniers on observe
des cordons internes situ6s sous le bord et suggdrant
I'emploi d'un couvercle; ils sont 96n6ralement associ6s
i des cordons externes et parfois (Courth6zon, Font-
br6goua) i des grappes de pastilles appliqu6es.

A cette phase succddent, dans les derniers sidcles
du Tdme mill6naire B.P.-radiocarbone, des 6tapes fi-
nales connaissant une perte de structuration du d6cor
ainsi qu'une diversification des motifs et des techni-
ques d6coratives ; ainsi les d6cors pivotants r6alis6s
avec diverses coquilles (cardium, moule) apparaissent;
se multiplient les d6cors plastiques qui peuvent p16-



Didier BINDER, Donn6es nowelles sur le N6olihique A cdramiqw imprim6e dans l'aire liguro-provengale 394

Fig. | : CCramique imprimde des niveaux intdrieurs du N6olithique ancien de l'abri Pendimoun (Castellar,
Alpes-Maritimes, France) (fouilles Binder) : impressions couftes effectudes avec divers instruments (1 et 2. non
identifiis ;3. nquille ;4. coquille ?).
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3:1 et 3); les moyens de suspension ou de pr6hension
sont assur6s g6n6ralement par des oreilles horizon-
tales perfordes vert icalement (Figs 1:1, 3:2, 4:1 et 3),
par des oreilles ou languettes horizontales non perfo-
r6es (Fig, 3:3,4:2), plus rarement semble-t-il par de cu-
rieux appendices en forme de corne (Fig. 2:1 el2).

L'6l6ment de base du d6cor est une impression
courte effectu6e d I'aide d'un "peigng" (Figs 1'.1 el2,
2:1)o ou d'une petite coquil le (Fig. 1:3 et 4), A l 'aide du
doigt (Fig 3:3), de l'ongle (Figs 2:2 et 3, 3:3) ou encore
pinc6e (Fig. 3:1 et 2). Ces 6l6ments sont dispos6s en
bandes d' impressions simples, de chevrons ou de
lignes bris6es ; ces bandes sont paralleles ou consti-
tuent des panneaux plus ou moins rdguliers. Parfois
ces impressions courtes dessinent des 6pis (Fig. 1:2 et
4) quiconstituent les seuls thdmes 6labo16s.

un autre aspect essentiel est constitu6 par la pr6-
sence d'une cdramique fine non imprim6e aux surlaces
interne et externe parfaitement polies (Fig. 4) que i'ai
dds ign6e  sous  l e  vocab le  de  c6 ramique
"monochromeD comme il est d'usage dans les pays de
la M6diterran6e centrale et orientale (Lichardus ef a/.
1985). Cet aspect, autant que le pr6c6dent, distingue
cet horizon du Cardial "franco-ib6rique" comme de
I'horizon Arene Candide - Caucade.

La moindre structuration du d6cor de I'horizon de
base de Pendimoun invite, dans le cadre gdn6ral de
l'6volution du Ndolithique ancien i c6ramique imprim€e
mdditerran6enne, i le considdrer comme ant6rieur i
I'horizon Arene Candide - Caucade. Sur le plan th6ori-
que et dans le cadre d'interpr6tation actuel, il pourrait se
placer entre les phases Prato Don Michele el Guadone
dans l'6volution du N6olithique ancien d'ltalie m6ridio-
nale. La prdsence significative de c6ramique line polie,
I'absence syst6matique d'encadrement des registres
imprim6s tout comme les 6l6ments de base de ces d6-
cors incitent i rapprocher cette c6ramique de celle des
horizons du N6olithique ancien adriatique de type Crve-
na Stijena, Zelena Pecina (Benac 1957 a et b) ou en-
core Sidari (Hameau 1987) dont elle pourrait repr6sen-
ter une 6tape 6volutive ; de ce fait el le pr6sente
6galement des analogies qui, it lire Benac (1957 a et b),
seraient patentes avec le N6olithique des Balkans cen-
traux du type Starcevo ou Koros. Dans un contexte
g6ographique assez proche, on est dgalement lrappd
par une certaine similitude entre le style ceramique de
Pendimoun et celuide la c6ramique imprim6e des hori-
zons thessaliens ou mac6doniens du type prd-Sesklo
(Hameau 1987). Si I'on se fonde sur les 6l6ments de
chronologie connus pour Sidari, on peut accepter I'idde
d'une datation correspondant aux derniers sidcles du
Sdme mill6naire B.P.-radiocarbone pour cette 6tape an-
cienne du N6olithique ligure.

Voicidonc que I'aire ligure, consid6r6e encore tres
r6cemment - et sur des bases extrdmement floues -
comme une zone de n6olithisation tardive (Guilaine
1986; Lichardus et a\.1985), apparait raisonnablement
comme une des aires de I'Europe de I'ouest of le N6oli-
thique s'est developp6 le plus prdcocement.

ll faut bien admettre que des concepts comme
celui de Cardial sont trop globalisants, compte tenu de
la dur6e pr6sum6e du Ndolithique i c6ramique impri-
m6e, pour rendre compte de la complexit6 des ph6no-
mdnes de n6olithisation en Mdditerrande.

senter une disposition en V i partir d'une anse en ruban
et font parfois nettement saillis stt la levre. Cette diver-
sification s'accentue nettenrcnt vers I'ouest i partir du
cours du Rh6ne avec la mise en place d'horizons 6picar-
diaux qui renouvellenl de fagon significative la gamme
des molifs d6coratifs.

2. Le Neolithique oncien d c6romique
imprim6e en Ligurie

En Ligurie occidentale et dans le Comt6 de Nice, la
situation est aulrement plus complexe. Exception faite
du Cardial attest6 dans plusieurs 6tablissements, les
horizons les plus anciens du Ndolithique i cdramique
imprim6e se pr6sentent sous deux aspects (Binder it
paraitre a et b).

2.1. L'horizon Arene Candide-Caucade
Ce facids parait occuper de fagon nette les premiers

sidcles du Tdme mill6naire B.P.-radiocarbone ; il est trOs
probablement contemporain du Cardial ancien de I'aire
provenqale. Plusieurs sites l igures comme I 'arma
dell'Acqua mais aussi assur6ment l'dtablissement lan-
guedocien de Portiragnes (Roudil et Grimal 1978) s'y
rattachent au moins de fagon partielle.

Cet horizon (Bernarbo Brea 1946, 1956;Binder et
courtin 1987;Tin6 1986) est caract6ris6 par des fonds
plats parfois soulign6s par un bourrelet; cette vaisselle
est presque syst6matiquement d6cor6e d'impressions
que l'on peut, i Caucade, ranger en deux groupes prin-
cipaux d'importance in6gale. Le premier, minoritaire,
prdsente des impressions simples exdcutdes avec une
petite matrice (cardium ou autre coquille) et group6es
en bandes. Le second, largement dominant, est consti-
tu6 d'impressions r6p6t6es de poingon dessinant un
motif lin6aire de base (sillon d'impressions, furchenstich
ou encore segmento denteilato) donnant naissance a
des bandes simples, bandes de chevrons ou panneaux
emplis de zig-zags ; sont attest6es des combinaisons
qui associent sillon d'impressions et incisions ou im-
pressions diverses pour constituer des motifs plus com-
plexes (triangles hachurds par exemple).

2.2. L'norizon de Pendlmoun
Les niveaux n6olithiques les plus anciens de l'abri

Pendimoun4 prds de Menton prdsentent plusieurs uni-
t6s attribuables au Cardial ancien-classique, cardial d6-
cor6 presque exclusivement i la coquille de cardium
dans un style proche de celui de Provence avec quel-
ques affinit6s m6dio{yrrh6niennes (type Basi-Pienza)
(Calvi Rezia 1980).

Cependant, I'intdrCt majeur de la sdquence rdside
dans le fait que ces niveaux sont postdrieurs i un riche
ensemble du N6olithique ancien A c6ramique imprim6e
et "monochromeD. Cet ensemble ant6-cardial pr6sente
une inddniable originalit6 dans le contexte du N6olithi-
que ancien liguro-provengals.

A Pendimoun, la cdramique imprimde de ces ni-
veaux est caract6ris6e par des formes simples ou plus
rarement A col pr6sentant partois un fond plat (Fig. 4:2),
voire l6gdrement concave (Fig. 1:1). Les ldvres sont
trds fr6quemment festonndes ou ondul6es (Figs 1:1,
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Fjg. 2 :.Cdramique_imprimde des niveaux infdrieurs du N1otithique ancien de I'abri Pendimoun (Casteilar,
Alpes-Maritimes, France) (fouilles Binder): impressions couftes effectuCes avec divers instrumints (1. coquile ? ;
2. ongle ?).
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Fig. 3 : Cdramique imprim1e des niveaux inferieurs du N1olithique ancien de l'abri Pendimoun (Castellar'. . .
Aipes-Maritimei, fraicel (fouilles Binder) : 1 et 2. ddcors pinc1s ;3. impressions simples d l'ongle et au doigt.
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Fjg.4 :_Cdramique monochrome des niveaux infdrieurs du N1olithique ancien de l'abriPendimoun (Casteilar,
Alpes-Maritimes, France) (fouilles Binder) : 1, 3 et 4 . surtaces poties ; 2. surfaces tissdes.
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3. A propos de lo diffusion vers le
nord de I 'Europe d'6i-ments culturels du
Neolithique oncien mediterron6en d
c6romique imprim6e

Chacun Wurra remarquer des analogies entre c6ra-
mique imprimde ant6-cardiale et Blicquyien (de Blicquy,
d'Ellignies ou d'lrchonwelz) ou avec la c6ramique Cemy
(type Barbuise-Courlavant) (Constantin 1985); ces res-
semblances concernent les techniques d'obtention
des ddcors, leur construction ou encore la forme g6n6-
rale, le mode de suspension.

Cependant on observe que les 6l6ments m6ridio-
naux identifi6s au sein des diff6rents groupes non ruba-
nds de France du nord et de Belgique apparaissent de
fagon al6atoire. Je prendrai l'exemple du d6cor plasti-
que (cardial" (cordons internes et externes) qui con-
nait des paralldles dans certains groupes de la fin du
Ndolithique ancien en ltalie du nordT; dans le <groupe
d'Augy-Sainte-Pallaye" attribu6 aux d6buts du N6otithi-
que moyen (Bailloud 1971), cetle vaisselle trds typee
se lrouve associ6e i des pastilles au repousse qui,
dans le midi de la France, sont connues dans un trds
grand nombre de s6ries chalcolithiques et, de fagon en-
core peu documentde, au Chass6en (Courtin 1974).

On pourrait, de la mdme fagon, noter I'identit6 de
certaines techniques (furchenstich) de I'horizon Arene
Candide-Caucade et de la C6ramique Pointill6e euro-
p6enne (Lichardus et a/. 1985; Zapotoska 1978) et, a
fortiori,l'identit6 des d6cors pivotants rdalis6s i la co-
quille sur diftdrents rivagess.

Le recours A la cdramique comme marqueur princi-
palde l'6volution ou de la diffusion du Ndolithique m6di-
terran6en ne peut 6tre op6r6 en r6duisant un en-
semble technologique, symbolique et fonctionnel i un
.kit" de formes et d6cors morcelable et recomposable i
I'envi. C6ramiques imprimdes m6diterran6ennes, atlan-
tiques ou continenlales, sans connexions g6ographi-
ques suflisamment assurdes, ne temoignent pas nd-
cessairement d'une parent6 phylogdn6tiquee dtroite
6tant donn6 que ces caractdres communs ne leur sont
pas, et il s'en faudrait de beaucoup, exclusifs. On ne
peut cependant se borner A ne voir li que des ph6no-
mdnes de convergence et une hypothdse demeure qui
prdsente ces divers groupes n6olithiques comme parta-
geant les m€mes caraderes primitils hdritds d'un an-
c6tre commun (ce quine serait assur6ment pas une d6-
couverte !).

Sans m6me aborder les probldmes sp6cifiques li6s
au mode de transmission des d6cors10, ces questions
imposent un repdrage plus fin des caractdres 6voluds
dont seul le partage permettrait de rdunir deux 6vdne-
ments dans un meme groupe. En l 'absence, dom-
mageable mais apparemment irr6ductible, de chrono-
stratigraphies, une chronologie radio-isotopique fine
reste a construire11.

Notes

1. ll conviendrait de distinguer d'une part des d6cors
ddsordonnds (i Crvena Stijena par exemple), d'autre
part des d6cors ne pr6sentant pas de disposition 96o-
m6trique dlaborde mais dont les 6l6ments de base sont
dispos6s en faisceaux ou en bandes trds serr6es, orga-
nisation 616mentaire qui n'apparait pas toujours sur des
tragments (par exemple i Zelena Pecina ou i Prato Don
Michele).

2. Cela d'autant plus que le mat6riau c6ramique, par
ses qualites intrinsdques, est moins contraignant que
d'autres et peut supporter une plus grande variabilit6
stylistique, individuelle ou micro-rdgionale.

3. Peut-6tre ne devrait-on parler de technique car-
diale sensu stricto que lorsque I'on a affaire i cet emploi
particulier de la coquille pour tracer des motifs lin6aires
car ilsemble que ce rncde d'impression soit plus sp6cifi-
quement li6 i ce genre de coquille que d'autres modes,
comme I'impression pivotante effectu6e ici ou li avec
des matrices plus varides (peigne, aiguillon de silure,
etc.).

4. Fouill6 en 1955-1956 (Barral 1958), ce vaste abri
fait I'objet d'un nouveau programme de recherche de-
puis 1985 ( Binder I paraitre b).

5. llsemble cependant envisageable de lui rapporter
les niveaux de base de la grotte ligure de la Pollera
dont I'Age correspond i la fin du 80me mill6naire B.P.-
radiocarbone (Odetti 1 987).

6. Dans bien des cas les impressions sont pro-
fondes, effectu6es sans doute sur une pAte assez
molle au point qu'il semble fort hasardeux d'identifier la
matrice utilis6e pour la d6coration ; un cardium retail16,
une valve de solen, un lest de patelle, une lame de
silex ... ou de bois peuvent selon le cas faire l'affaire.
J'utilise ici le terme de peigne de fagon g6n6rique parce
qu'if semble bien qu'il s'agisse d'un inslrument denl6
dans la maprit6 des cas.

7. Par exemple l'horizon Fiorano de Chiozza (Bagoli-
niet Barf ield 1971).

8. Cf. particulidrement I'article de J. Boussot-
Larroque dans ce m6me volume.

9. Cet appel i des notions de systdmatique phylo-
g6n6tique est assur6ment abusif.

10. ll est probable que la c6ramique ne fut pas le
seul vdhicule du d6cor, concurrencde en cela par le
bois, le tissu et autres matdriaux p6rissables ; i ce
compte ld, la porte reste ouverte A toutes les sp6cula-
t ions.

11. Les datations radiom6triques actuellement dis-
ponibles ne nous renseignent pas suffisamment dds
lors qu'elles 6manent de laboratoires differents ce qui
constitue probablement une des sources majeures de
variabilit6.

Dklier BINDER,
Chargd de recherche au CNRS,

ERA 36 du CRA.
l, avenue Albe rt- Ei nstein, Sophia-Antipolis,

F 06565 Valbnne Cddex (France).
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Phi l ippe MARINVAL

RELATIONS CARDIAL RUBANE, LES APPCRTS
DE LA CARPOLOGIE

Fig. 1 : Caryopses (grains) de btd tendre-compacf fl-riticum aestivo-compactum/ provenant du pal6osol du cairn
d'Ernes (Calvados - France).

5 c m

Dans un travail r6cent (Marinval sous presse) nous
avons envisag6 l 'un des aspects du probldme :
l ' inf luence 6ventuelle de la civi l isation ruban6e sur
I'agriculture cardiale. ll convient aujourd'hui d'aborder le
sujet sous l'angle inverse.

|  .  L 'ogr icul ture de lo c iv i l isot ion
rubon6e

L'6conomie v6g6tale de la civilisation danubienne
en France (de I'Alsace jusqu'aux marges occidentales
du Bassin parisien) semble reposer sur la culture de
deux bf6s : I'amidonnier (Triticum dicoccum) et l'engrain
(Triticum monococcum ) ainsique sur l'exploitation de
deux f6gumineuses : le pois (Pisum sativum) et la lentille
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fuiticm qe s tia o_ cmry.ctw

O danubien

C ri issen

fig. 2 : Carte de rdpartition du Triticum aestivo-compactum en Europe orientale et centrale tors des Cuttures danu-
biennes et rossen.

(Lens esculenfa), I'orge polystique nue (Hordeum vul-
ga1e. var. yudum) venant s'ajouter i ce cortdge dans la
vallde de I'Aisne (Bakets 1984; Thdvenin 198-0).

. Ce moddle d'agriculture se rencontre de fagon quasi
gdndrale au sein de l'aire ruban6e (de la Tch6cosiova-
quie A l'ouest du Bassin parisien) A tel point que M. Hopf
(1960) et K.-H. Kncirzer (1974) ont pu caract6riser ta civi-
lisation lin6aire par l'emploi des bl6s v6lus Triticum di-
coccum el T. monococcum.

Cette civilisation s'6tendant sur un trds vasle terri-
toire, I'agriculture pratiqu6e n'a pu s'offrir que quelques
exceptions.

Ainsi, par exemple, I'orge polystique v6tue (Hor-
deum uulgare) n'est pr6sente qu'd I'est du Rhin. Liorge
nue polystique (H. vulgare var. nudum) n,est distribu6e
que de I'ouest de I'Elbe d la vail6e de I'Aisne.

Le millet commun (Panicum miliaceum), pour sa part,
99l lai l .une r6part i t ion orientate (Boh6me, Thuri ige)
(Willerding 1970; Bouchette 1987).

Quant au bl6 lendre-compact (Triticum aestivo-
compactum) (Fig. 1), les paysans ruban6s occidentaux
semblent I'ignorer alors qu'il est attest6 plus d I'est (Fig.
2). Malgrd une distribution g6ographique 6tendue, tes
menlions s'avdrent peu frdquentes. Celui-ci, de plus,
n'occupe qu'une position trds secondaire en nombre
de resles par rapport A I'amidonnier (Willerding 1970;
Bouchette 1987).

2. Evolut ion de I 'oqr icul ture
oost-rubon6e

La situation pr6c6demment d6crite a 6volu6 assez
vite. Dds la p6riode de transition N6otithique ancien/
moyen et lors de la culture de Rdssen, I'agricullure qui
pr6valait jusqu'alors se modifie.

On assiste i une diversification des plantes culti-
v6es. La gamme des espdces s'enrichit notamment du
bl6 tendre-compact (Triticum aestivo-compactum) qui
connaitra, dds la culture de R0ssen, une large diffusion
en Europe occidentale (Figs 2 et 3).

En France, il est signal6 i l'6poque rossen i Ros-
heim (Erroux 1976). Un grain a 6t6 retrouv6 dans
l'habitat de Foss6 (Despri6e et alii 1981). Dans te pat6o-
sol, d'affinitd Cerny, du cairn d'Ernes (Calvados) il est
meme le seul bl6 repr6sent6 (San-Juan et a/ii sous
presse) : situation tout i lait inhabituelle en France sep-
tentrionale.

3. Contocts nord-sud eventuels
L'apparition et le d6veloppement subit de ce bld en

Europe du nord-ouest au N6olithique ancien/moyen
pose le probldme de son origine g6ographique.

Certes il n'est pas compldtement inconnu en pays
ruban6 puisque, comme nous I'avons signal6, il 6tait ex-
ploit6 par les agriculteurs des 169ions orientales. Mais
un faisceau d'indices laisse supposer que c'est la zone
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Fig. 3 : Distribution des mentions de Triticum aestivo-compactum en France durant les N6olithiques anciens
md ridio nau x et septe ntrio nau x.

m6diterran6enne quid6tient une partie de la r6ponse.
- En premier l ieu, i l  convient de prdciser que

I'agriculture cardiale du midi de la France repose, pour
I'essentiel, sur l'exploitation du bl6 tendre-compact et
de I'orge polystique nue. L' amidonnier n'apparaitrait
qu'd I 'Epicardial (6500/6000 B.P.) et n'occuperait
qu'une place secondaire par rapport d ces deux c6-
r6ales (Marinval 1988, sous presse).

- En second point, des 6l6ments c6ramique de ca-
ractdres cardiaux ont 6t6 r6cemment reconnus en
Anjou et dans le cenlre de la France (Villes 1984; Bail-
loud et Cordier 1987; Roussot-Larroque et alii1987).

Selon M. Lichardus-ltten (1986), des paralldles exis-
teraient m€me dans la d6coration des poteries entre le

Cardialet le Rubane Rdcent du Bassin Parisien'
Les mentions du bl6 tendre-compact sur la fagade at-

lantique, pal6osol ant6rieur a 6000 B.P. du tumulus de
Dissignac (Loire-Atlantique) (Heim inedit), et dans le
Massif central, Les Rivaux (Haute-Loire) (Heim inDau'
gas ef a/ll 1980), sont interpr6t6es comme relevant
d'inlluences m6ridionales.

De plus, ce bl6 est reprdsent6 dans la station tout a
fait exceptionnelle en zone ruban6e de la Baume de
Gonvillars (Haute-Sa6ne). Ce site est, en effet, localis6
sous un abri rocheux, silualion pour le moins rarissime
dans la culture danubienne (Pdtrequin '1974).

L'emprise cardiale serait donc manifeste jusqu'aux
marges de la France septentrionale.
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- Enfin, plusieurs gisements ruban6s de la zone rh6-
nane et du Limbourg ont livr6 des paldo-semences de
pavot (Papaver somniferum) (Bakels 1982). Puisque la
plante n'exisle pas au Proche-Orient et en Europe cen-
trale, I'auteur a estim6 que des contacts ont pu se pro-
duire entre le sud-ouest du bassin m6diterran6en (or)
se situeraient les ancetres sauvages de cette plante) et
les zones rhdnanes et du Limbourg.

ll apparait qu'une "forme d'extension" de la civilisa-
tion cardiale vers le nord ait 6tO effective. L'introduction,
comme le d6veloppement du bl6 tendre-compact en
zone ruban6e occidentale, reldveraient donc bien
d'influences mdridionales qui seraient perceptibles au
moins jusqu'aux rives du Rhin.

Les 6changes ne se seraient d'ailleurs pas d6roul6s
que dans un seul sens, du sud vers le nord. Nous
avons ainsisugg6r6 (Marinval 1988, sous presse) que la
civilisation rubande pourrait 6tre A I'origine du d6velop-
pement de I'amidonnier dans le midi de la France.

Conclus ion
Des contacts nord-sud ont donc fort probablement

exist6 dds la fin du N6olithique ancien de la France sep-
lentrionale. lls ont notamment permis aux populations
d'6changer des denr6es v6g6tales et les savoii-faire as-
soci6s. L'aire ruban6e a ainsi pu b6n6ficier de
I'exploitation du bl6 tendre-compact.

La culture de cette c6rdale est d'ailleurs consid6r6e
comme I'indice d'un perfectionnement de I'agriculture.
Elle permet de passer du stade de la bouillie ou des ga-
lettes (r6alis6es, entre autres, avec l'amidonnier) i celui
de la panification, car le b16 tendre-compact permet la
confection du pain grice au taux de gluten 6lev6 conte-
nu dans les grains.
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Bernordo MARTI-OLIVER

IMPRESSED CARDIAL DECCRATICN
AND RCCK SHELTER ART IN EASTERN SPAIN

t  .  The Neolithizotion
According to present archaeological record two

kinds of human groups with very different economy and
material culture occupied eastern Spain at the
beginning of the { i f th mil lenium B.C.. On the one hand
we have the hunter and gatherer communities of the
Epipaleolithic slowly acquiring the elements of the new
way of l i fe. And on the other hand, farmers and
shepherds having a culture that links them closely with
the rest  o f  west  Medi ter ranean ear ly  f  arming
communit ies.

These two different but synchronous situations, two
ways of life over the same territory, are one of the crucial
questions for present research. As Evans (1987: 323)
pointed out for the central Mediterranean, the nature of
ihe relationship between these different kinds of
human groups has been much discussed, and has
been interpreted in different ways. On the one hand, it
can be taken to imply that we have here the indications
of a process of change taking place wholly or mainly
within lhe indigenous population, or on lhe other hand
that it demonstrates the arrival of a new people living
chiefly or wholly on mixed subsistence farming that are
going to setlle among a sparse population of local
hunter-gatherers. The latter would have continued their
traditional way of life, but adopting the use of pottery
and other traits, including elements ol the subsistence
base of the newcomers. These are the extreme points
o{ view, but others ofler some kind o{ compromise
between the two, general ly involving the development
of the indigenous populal ion under some measure of
cultural influence or stimulus from outside the area' This
view often supposes some movement of people also,
even if not lrom very far afield, that may or may not be
linked to the development ol sailing.

Clearly the modelwe shallfollow now considers that
in the ne6lithization process of the lberian peninsula the
external influences were fundamental. That is to say, it
identilies as the lirst neolithic groups those that are
integrated in the cultural stream of the Mediterra'
neah impressed ware, characterized by cardial
decoration and farming economy. Those groups
themselves wil l  be the origin of the stimulus which wil l
later produce the slow neolithization of the'geomelric'
Epipaleolithic settlements such as Cueva de la Cocina in
Val'encia or the rock shelter of Botiqueria dels Moros in
Arag6n. Certainly, in the last few years and taking as the

wain reason the higher radiocarbon dates associated
with materials otherthan impressed ware culture, it has
been hypothesized that the most important factor in the
beginnirig of the Spanish Neolithic was the evolution ol
tocat epipateolithic groups, while external influences
were oi iittle significance or, rather, they acted upon
communities already moving towards their own process
of neolithization. From this point of view we would
expect to f ind little uniformity in the features of the early
Ndolithic, that is to say, we could tind varied typology in
the material culture and in the chronology within the
generalframe of the western Mediterranean. But in our
Spinion the problem outlined by the broad spectrum.of
ridiocarbon.dates may be discussed and solved in the
most general context of comparison between
settlements and areas closely related. And in this sense
we must think that research up to now does not show
us the previous steps towards the new way ol lile as we
can see in the case of outstanding elements such as
pottery technology or, above al l ,  in the basic
bomponents of farming economy. As was pointed. out
by Hbpf (1966) in her studies of charred grains of wheat
ahO Oirtey f rom Cova de l'Or, with C.14 dates of 4770 !
380 and 4670 t 160 8.C., links between here and the
eastern Mediterranean could explain the appearance of
these cereals in this area, for which we have no
previous wild forms. In the same way we need to
iecognize the introduction of some domestic animals
such as sheep and goats, as we have said earlier. And
the results would be similar for many other elements
concerned. These reasons justi fy the outstanding
place that impressed ware, and in particular the cardial
vessels, occupy in the material culture. This is because
this decorati6n so peculiar and widespread in the
Mediterranean world is always found in the settlements
with well-established stratigraphy with the first evidence
ol cerealcultivation and domestic animals.

As Fortea (1973)showed in his studies of peninsular
Epipaleoli thic, special ly in Cueva de.la Cocina, or
Barandiardn and Cava (1985) have pointed out in the
shelters of Botiqueria dels Moros and Costalena, there
are many sett lements that show the existence ol
epipaleoli thic levels, industrial ly and economically,
wn6se chronology reaches and goes further than the
appearance of - the Neol i th ic  communi t ies in  the
p'ehinsuta. Therefore their slow process of neolithiza-
tion can be explained by those other groups that were
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Fig. 1: Map showing some Valencian neotithic srfes : /. Cova Fosca (Ares det Maestrat); 2. Can Ballester (Vail d'uix6);
3. Cueva de la Cocina (Dos Aguas); 6. .Cova de la Sarsa (Bocairent); 7. Cova d'En Pardo (P|anes); B. Cotva de tes
Cendres (Moraira);9. Cova de Datt ffXrbena); 10. Casa de Lara (Viilena).
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lully neolithic. That only supposes the existence of
some fully neolithic communities represenled by the
sett lements of ancient ca.dial Neoli thic al ien to
epipaleolithic tradition, a clear example of which is the
Montserrat caves in Catalunya, Cova de l'Or in Valencia
or Cueva de la CarigUela in Andalucia; and other
communities which keep their own way of life as
hunter-gatherer but adopled several neolithic elements
such as cardial vessels or domestic animals.

Thus, we think that comparison and detailed study of
archaeological records show that in the lberian
peninsula as in the rest of the west and central
Mediterranean the early neolithic horizon, understood
as the rnomenl in which we are sure of a fully developed
production economy, belongs to the same cultural
slream of impressed ware and, therefore, to a similar
chronological horizon showing a gradual decline from
east to west.

2. The Eorly Neolithic of Volencio
(F is .1)

The Valencian Neolithic is well known from pioneer
excavations in rich settlements such as the Cova de la
Sarsa (Bocairent) and, later, in Cova de I'Or (Beniarr6s),
Cova de les Cendres (Teulada), Cova Fosca (Ares del
Maestrat) and others. As a specific feature we have the
new type of rock shelter art called macro-schematlc,
known only from the southern Valencian districts, with
undoubtedly religious aims as we shall see later.

The great number and richness of neolithic caves,
especially south of the Xfquer river, show that they
were intensely inhabited at that time. But we also know
some villages, such as Casa de Lara (Villena), whose
number has been increased by recent archaeological
surveys, as also occurs in Catalunya and in Andalucia.
On the other hand. human remains have been found in
severalcaves, such as Coveta Emparedada (Bocairent),
Cova de Dalt (Tirbena) and Forat de I'Aire Calent
(R6tova). And this leads back to the early Neolithic the
use of caves as burial places . In Cova de la Sarsa, avery
important settlement because ol its finds, at least seven
people were buried, two of them together in a narrow
fissure with small ornaments and a cardial vessel that
suggests the possibility of a ritual gift.

Deep stratigraphies obtained in Cova de I'Or and in
Cova de les Cendres have provided detai led
chronological sequences and they are the background
to the present model of cultural evolution. The early
Neolithic is also defined here by a predominance of
cardial decoration among a varied and well developed
pottery, and dated to the first half of the fifth millenium
B.C. But the rest ol material culture is equally well
known. Bone and antler tools are abundant and include
spoons, spatulae, tubes, points, chisels, polishers, etc.,
and ornaments such as rings, beads and pendants.
Bone tools decrease in middle and later Neol'rthic, and
we think that they were replaced by others made of
wood. Retouched f l int tools include blades and
bladelets employed as sickle blades, borers and
geometric microliths, particularly lrapezes. Blades will
increase in  s ize throughout  the Neol i th ic ,  and

arrowheads of bifacial relouch will appear in the late
phase. The lithic assemblage also includes numerous
polished-stone implements such as €xes, small 'hoes'
or chisels; and ornaments such as bracelets, pendants
and beads.

Very early dates obtained at Cova Fosca, 5690 t 70
8.C., and in other peninsular settlements have been
applied to an early Neolithic other than those
assemblages characterised by cardial pottery. C.14
dates and the overlaying to epipaleolithic levels have
been the chief reasons for making the assumption of an
early continental Neolithic that would be parallel to that
of the Mediterranean area. In my opinion, many of these
assemblages would be better attributed to a middle
Neolithic, according to the more recent works in Cova
de I'Or and Cova de les Cendres, and to stratigraphy
and dates of the Andalucian Cueva de la Cariguela and
Cueva de los Murci6lagos.

The interdisciplinary research shows clearly how
farming communities increase their influence over the
environment. And lor that reason Man's action must be
considered from now on as another morphogenetic
lactor that intervenes actively in the areas surrounding
his settlements.

The sedimentological studies put the beginning of
the climatic optimum of the Atlantic period after 4000
B.C. for the central Mediterranean area of the
Peninsula. At this time the rise in sea level seems to
stop, thus allowing the regularizing of the coastal
perimetre.The palynological analyses indicate that the
climatic changes must not have been very marked
during this phase. These changes were greater in
humidity than in temperature.

As a general rule in the eastern peninsula area the
landscape would have been that of a mixed
mediterranean forest and around the settlements there
would have been large deforested areas to allow
cuttivation and stock breeding.

Among lhe vegetables known in the neolithic sites
are different varieties ol wheat and barley, some acorns
and legumes. In the Cova de I 'Or two samples ol
charred grains were classified that consist of Triticum
monococcumL. , Triticum dicoccum SchUbl, Triticum
aestivumL. , Triticum aestivum-compaclum Schiem s.l. ,
Hordeum vulgare L. polystichum var. nudum and
Hordeum vulgare L. polystichum. ln other settlements
such as Cova de les Cendres and Cova de la Sarsa
several kinds of wheat and barley have been also
recognized. And in the same way that the cultivation of
wheat and barley was widespread in the European
neolithic communities, the same uniformity is lound
among the main domestic animals: Ovis aries (sheep),
Capra hircus (goat), Bos taurus (cow), Sus domesticus
(pig) and Canis familiaris (dog). In ancient Neolithic of
Cova de l'Or the ovicaprines are over 507o, while in
Cova de la Sarsa these percentages are slightly lower.
Among the wild animals we lind that the rabbit is usually
the most common although in terms of meat the
red-deer, the wiH boar, the roe-deer, the wild goat, the
horse, etc., would have been more important. lt is
thought that the high percentage of deer, and in
general of herbivores, must be related to hunting for
the protection of cereal cultivation, indirect proof of the
importance of agriculture.
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Fig. 2: Macro-schematic Art. Paintings in the rock shelters of Pla de Petracos.
After M. Herndndez and C.E.C.
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3. The Neol i th ic Art
The Neolithic of south-eastern Europe and the Near

East also includes smallfigurines and general imagery of
the first farming communities. They tell us that the new
way of life meant an important change in the religious
world, as we have seen in the technological or
economical aspecls. That is to say, that we are now in
front of a different mentality, dealing with worries that
were a long away from those of the hunter-gatherer
groups.

We lind the same picture here since recent results
have opened new perspectives in the studies of rock
shelter art, although the information available at the
moment is l imited to the southern distr icts of the
Valencian region. Several rock shelters with painting
were found in Pla de Petracos (Castett de Castells) in
1980, showing motifs without paral lel in the other
paintings known in the lberian peninsula. At first, people
tried to relate them to the so called Linear-geometric Art
of advanced epipaleoli thic groups. Finally, lhese new
tinds allowed to define the new type of Macro-schematic
Art, especially studied by HernAndez (Figs 2-10).

The more abundant motifs painted in red are the
human f igures with a round-shaped head, stretched
arms with opened hands and drawn fingers, and a body
shaped by a broad outline without anatomicalfeatures.
But we also find anthropomorphic designs close to the
X-shaped human figures of Schematic Art, wide lines
like vertical meandering and others motifs.

Recent research into peninsular Neolithic has
surprised us greatly in the subject we are dealing with. lt
is the appearance ol numerous anthropomorphic
images among the rich ceramic decoration, in particular
among impressed cardial decoration. lt has been said
sometimes that the complex and baroque cardial pottery
would hide the symbols of primary elements such as
water, earth or fire. But we know today that these
vessels hold accurate anthropomorphic themes closely
related to the painting ol rock shelter Macro-schematic
Art.

The present linds of ceramic parallels are limited to
Cova de I'Or and Cova de la Sarsa, offering two principal
groups of anthropomorphic representations. The frontal
human figures whose head is or not differentiated, with
stretched arms and opened hands, a body without
anatomical features, legs and feet wilh toes. And the
more simple anthropomorphic motifs in the shape of X
or Y. We must note that in the former group the unique
complete f igure known at  the momenl  has sex
indication by impression ot Cardiumlop.

The cultural and chronological evaluation from the
point of view of neoli thic sequence is based on the
predominance of cardial decoration among the pottery
concerned here. And this means that we have an
important argument to relate the Macro-schematic Art
with first farming communities of this area. We can also
assume that here we are dealing with the imagery ol
neol i th ic  re l ig ion,  wi th  rock shel ters  that  were
sanctuaries and with rilual vases.

A very small number of ceramic paral lels can be
related to Levantine Art, but now only {rom the Cova de
l'Or. Two pieces of the same vase ofler us in part the
impressed drawing of a goal, a deer and, possibly, a

bull, in naturalistic style. Another cardial vase shows
human figures that remind us of the macro-schematic
bnes and the levantine ones, here seeming to dance.
And there is also a small figure of a bird with cardial
decoration. On the contrary there are many parallels lor
schematic paintings both in pottery decoration and in
the idols of Chalcolithic. Thus, Schematic Art has been
traditionally attributed to this later period. But recent
finds from middle Neolithic in Andalucia have changed
this position, as is exemplilied by the pottery of Cueva
de Prado Negro with anthropomorphic motils. And now
the new information avai lable from the Valencian
settlements such as Cova de I'Or and Cova de la Sarsa
takes back to an earl ier date the beginings of this
Schematic Art .  The human f igures, X or Y shaped,
related above with Macro-schematic Art, the stars,
spirals and the other motifs usually made with cardial
impressions, the piece with incised deer, etc., tell us
that Schematic Art was present from the early Neolithic
to the Bronze Age.

It is difticult to say how far this new perspective will
extend that, at the moment, is limited to Neolithic of
some south Valencian districts. But the present point of
view is that with the first farming communities here the
Macro-schematic Art appears also, without roots in the
area, with undoubtedly religious aims and with clear
connections with the ltalian villages of early Neolithic
with painted and impressed pottery. This chronology
means that we are near the horizon of Linear-geometric
Art, that belongs to epipaleolithic groups that stil l have
not begun their process of neolithization. And that
soon after, but stil l in the ancient Neolithic according to
scarce zoomorphic pottery moti fs,  wi l l  appear the
Levantine Art. This hypothesis has been checked by
the  presence o l  levant ine  pa in t ings  over  the
macro-schematics ones in some rock shelters such as
La Sarga (Alcoi). Finally, the ceramic parallels tell us how
Schematic Art was present from the early Neolithic,
m i x i n g  a n d  l o s i n g  i t s e l f  s o m e t i m e s  i n  t h e
Macro-schematic Art.

All these problems will need intense research in the
next few years, but they can already exempli fy the
complex cul tural  dual i ty envisaged for the Neol i thic
period, described above as early farming communities
and local epipaleol i thic groups going through their
neolithization. We think that possibly in the near future
we can see ref lected in these art ist ic works the
chang ing  menta l i t y  and the  in te rac t ion  o f  the
neolithization in its wider sense.

Be rnardo M ART I - OLIV E R,

Museo de Prehistoria - S.l.P., Valencia (Espagne).
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Fig.3:
Anthropomorphic
represe ntation in early
neolithic pottery of
cardialtype. From Cova
de l'Or.
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Figs 4 aN 5:
Anthropomorphic
representation in early
neolithic pottery ot
cardialtype. From Cova
de fOr.
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Fig. 6:
Anthropomorphic
representation in early
neolithic pottery of
cardial type. From Cova
de fOr.
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Fig.7:
Anthropomorphic
representation in early
neolithic Wttery of
cardialtype. From Cova
de fOr.S
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Fig.8: L
Anthropomorphic
representation in early
neolithic pottery of
cardialtype. From
Cova de la Sarsa.

Fig.9:
Anthropomorphic
re pre se nt atio n i n e arlY
neolithic Pottery of
impressed tyPe. From
Cova de l'Or.
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Fig. 1 0 : Anth ropo morphic
representation in early neolithic pottery
of impressed type. From Cova de la
Sarsa.
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Jooquim JUAN-CABANILLES

SUBSTRAT EPIPALECLITHIQUE ET NEOLITHISATION
EN ESPAGNE : APPCRT DES INDUSTRIES LITHIQUES
A L'IDENTIFICATION DES TRADITIONS CULTURELLES

t .  ln t roduct ion:
vers un modele de n6olithisotion

Le processus de la n6oli thisation est I 'un des
thdmes les plus intdressants de la recherche pr6histori-
que espagnole r6cenle, surtout depuis la publication,
dans les ann6es 70', de la thdse de J. Fortea (1973) qui
examine comment ce processus a alfect6 certains des
f acids 6pipal6otithiques contemporains.

En appliquant la m6thode typologico-statistique aux
diff6rentes industries concernties, Fortea conclut i
l 'existence de deux grands complexes (6pipal6oli thi-
ques), l'un micro-laminaire, I'autre i microlithes 96om6-
tr iques.

Le premier, quiconstitue lato sensu un Epipal6olithi-
que ancien, comportait deux facids industriels princi-
paux comprenant difl6rentes phases 6volutives carac-
t6ris6es par les gisements-types de Sant Gregori
(Falset, Tarragona) et de Les Mallaetes (Bax, Valencia).
Ces deux gisements repr6senteraient chacun un facids
"aziloide" dont la formation s'inscrirait dans la ligne 96-
n6rale de l'dvolution des industries du versant m6diter-
ran6en de la P6ninsule ib6rique depuis la f in du Pal6oli-
th ique.

D'autre part, le complexe "96om6trique" se structu-
rerait 6galement en deux horizons culturels dist incts,
caract6ris6s respectivement par deux autres sites : El Fi-
lador (Margalef, Tarragona) et la Cueva de la Cocina (Dos
Aguas, Valencia). Le complexe de type Filador consti-
tubrait un facids "sauveterroide" d6finissant un Epipa-
l6olithique moyen; en e{tet, dans la s6quence stratigra-
phique d 'E l  F i lador ,  les n iveaux A micro l i thes
g6om6triques (segments et tr iangles quelques-uns
hypermicro l i th iques)  se superposent  A un autre,
d;aspect aziloide final. Le complexe de type Cocina, qui
pr6sente au d6but un caractdre "tardenoide" accus6,
reprdsenterait les derniers stades de l'6volution, soit un
Epipal6olithique r6cent et final. Des quatre phases 6vo-
lutives distingu6es dans ce lacids sur base de la strat6-
graphie du site 6ponyme, les phases C et D (Cocina lll et
lV) oir apparaissent les premiers documents c6ramiques
seraient chronologiquement n6olithiques.

Les r6sultats de ses recherches ont amen6 Fortea i
proposer trois situations distinctes au d6but du N6olithi-
que .

Dans la premidre, il envisageait une 6ventuelle survi-

vance de l'Epipal6olithique micro-laminaire de type Mal-
laetes lusquii I'arriv6e des premidres influences n6oli-
thiqued.La' prdsence de quelques vestiges c6ramiques
dans les niveaux micro-laminaires finaux du site 6po-
nyme pourrait sugg6rer une telle conclusion, m6me si,
eh ce ias, ils'agit d'un contact "sans lendemain".

La seconde situation est caract6ris6e par des sites
comportant de grandes quantit6s de c6ramique car-
diale. une riche industrie osseuse, une grande vari6t6
d'6l6ments de parure en coquille, en pierre et en os,
ainsi qu'une solide 6conomie de production agricole et
pastorale, tels que la Cova de I'Or (BeniarGs, Alicante)
bt ta Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia). Ces sites,
qui reldvent clairement du courant culturel A c6ramique
impressionn6e d6finissant I'horizon n6olithique le plus
ancien de la M6diterran6e occidentale, ne peuvent 6tre
rapproch6s d'aucun des facids 6pipal6olithiques de la
rdlion pendant aucune de leurs phases dvolutives, ni
m6me des phases A c6ramique de La Cocina '
L'industrie lithique de la Cova de t'Or, seule compo'
sante de la culture mat6rielle quipermettrait un diagnos-
tic differentiel, n'est pas non ptus comparable i celle de
La Cocina.

Le troisidme cas de figure est d6fini par le facids de
La Cocina, et en particulier par ses phases i c6ramique
(C et D). La comparaison des industries lithiques de.la
bova O6 l'Or et de La Cocina avait montr6 que La Cocina
lll et lV prolongeaient l'6volution de La Cocina I et ll et
non cell6 de la Cova de l'Or ou de la Cova de la Sarsa.
Les niveaux d c6ramique de La Cocina s'inscrivaient
donc dans la tradition 6pipal6olithique et leurs poteries
rep16sen ta ien t  d  l ' 6v idence  un  ph6nomdne
d'acculturation.

Des trois cas d6crits par Fortea, celui de la survi-
vance de l'Epipal6olithique micro-laminaire n'a pas 616
confirm6 par les recherches r6centes. Cette.sugges-
tion avait hpparemment 6t6 induite par la probl6matique
stratigraphii lue propre aux gisements concern6s.
D'autre part, les sites du type Or ou Sarsa, exemplatifs
de ce qu'on a appe16le "N6olithique pur", du fait q!'ils
reprdsdntent un Ndolithique pleinement constitud au
sens techno-6conomique'du terme, ne peuvent 6tre
rattachds i la tradition 6pipal6olithique locale (Marti
'1977, 1982; Marti et a/. 1980, 1987; Forlea et al.
1987i. Dans ces conditions, seul le facids 6pipal6olithi-
que de La Cocina nous meltrait en pr6sence d'un v6ri-
tible processus de ndolithisation. Dans la mesure o0
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Ftg. 1 : Cercles noirs :
prircipaux gisements de tradition
6pipal6o lithique rdce nte
(avec ou sans cdramique).
Cercles vkies :
principaux gisements de tradition
cardiale (Cardial
sensu stricto et Epicardial).

1. Abrigo de La Pefia;
2. Cueva de Chaves;
3. Cueva de la MiraMa;
4. Espluga de la Puyascada;
5. Puig Mascar6;
6. Cova delToll;
7. Balma de l'Espluga;
8. CovadelFrare;
9. Coves de Montsenat;
10. Cova del Parco;
11. Roca dels Moros;
12. Cova de la Font Major;

13. Cova de la Font del Molino;
14. Esquerda de les Roques del

Pany;
| 5. Les Guixeres;
16. Alonso Norte;
17. Abrigo de Costalena;
18. Botiqueria dels Moros;
19. Abric Patou;
20. Mas de L'lsidre;
21. Cocinilla del Obisp;
22. Dofia Clotilde;
23. Cova Fosca;
24. Covacha de Llatas;
25. Can Ballester:
26. Estany Gran;
27. Cueva de la Cocina;
28. Albufera de Anna:
29. Cova de l'Or;
30. Covade la Sarsa;
31. Tossal de la Roca;

32. Cova de les Cendres;
33. Abric de Ia Falguera;
34. Casa de Lara;
35. Arenalde la Virgen;
36. Barrana de los Grajos;
37. Hondo delCagitdn;
38. Cueva del Calor:
39. Cueva de los Mejillones;
40. Valdecuevas;
41. Cueva del Nacimiento:
42. Cueva Chica de Santiago;
43. Cueva de los Murci€lagos;
44. Cueva de los Mdrmoles;
45. Cueva de la CarigAeb;
46. Las Maj6licas;
47. Cueva de las Goteras;
48. Cueva de la Dehesilla;
49. Cueva del Parralejo;
50. Hoyo de la Mina;
51. Cueva del Higueron;
52. Cueva de Ngrja.

ses structures technologiques et 6conomiques n'ont
pas 6t6 altdr6es, I'adoption de certaines techniques
n6olithiques telles que la c6ramique ou la pierre polie i
un moment prdcis de son dvolution (Phase C, La Coci-
na lll) y indiquerait seulement le moment o0 se sont pro-
duits des contacts avec le "N6olithique pur".

Ainsi, i I'instar de ce qu'on a sugg6r6 pour des po-
pulations 6pipal6oli thiques de mdme origine tarde-
noide (ou castelnovienne) dans d'autres r6gions de la
M6diterran6e occidentale europ6enne (Escalon de
Fonton 1975; Broglio 1975; Rozoy 1978; Bagolini et
Cremonesi 1987), les groupes 6pipal6olithiques du fa-
cids Cocina constituent le vrai substrat humain et cultu-
rel sur lequel est venu se grelfer le phdnomdne com-
plexe de la n6olithisation.

Bref, nous avons aflaire i une dualit6 culturelle net-
tement accus6e sur le versant m6diterran6en de la P6-
ninsule.ib6rique au ddbut du Ndolithique. Nous voyons
d'un c6t6 des groupes ndolithiques purs, assimil6s au
courant cardial d'origine m6diterran6enne, mais en
quelque sorte allochtones, et de I'autre, les derniers
groupes 6pipal6olithiques, inscrits dans la tradition du
facids de La Cocina, et repr6sentant le substrat. Leur
n6olithisation se d6roule sous l'influence du Cardial et
fournit ainsi un exemple tres clair d'acculturation pro-
gressive.

Cette dualitd culturelle trouve son expression la plus
nette dans la r6gion centrale de la M6diterran6e espa-
gnole, et plus particuliCrement dans le territoire actuel
du Pays valencien, o0 sont localis6s la plupart des sites
6pipal6olithiques r6cents connus A ce jour, de m6me
que les riches sites cardiaux de la Cova de I'Or et de la
Cova de la Sarsa. C'est donc cette rdgion qui illustre le
mieux le modAle de n6olithisation propos6.

La documentation fournie par les autres r6gions
d'Espagne n'est pas aussi cohdrente, du fait que nous

manquons souvent d'informations quant au substrat
6pipal6olithique quiaurait subi la n6olithisation, et aussi
parce qu'on y a envisag6 I'existence d'un substrat diff6-
rent du facids g6om6trique de La Cocina. Toutefois, de
nouvelles d6couvertes effectu6es en Bas-Aragon ainsi
qu'en Andalousie orientale et au Pays Basque ont mon-
tr6 que le moddle "valencien" 6tait applicable hors de
son cadre g6ographique strict, surtout en ce qui con-
cerne le substrat 6pipal6olithique en question.

Les 6tudes des industries lithiques n6olithiques ont
6t6 d6terminantes pour asseoir ce moddle de n6olithi-
sation et montrer comment les industries du Ndolithi-
que cardial se distinguent de celles des groupes 6pipa-
l6o l i th iques contemporains.  Leurs s t ruc lures
respectives constituent i coup s0r la seule facette de la
culture matdrielle susceptible d'une comparaison objec-
tive, ce qui n'est pas toujours possible lorsqu'il s'agit
d'autres s6ries technologiques telles que la c6ramique,
la pierre polie, I'os travailld, etc., ou des structures 6co-
nomiques, soit autant d'aspects o0 les diff6rences
entre les deux mondes sont encore plus marqu6es.

De plus, de nouvelles donn6es relatives aux mani-
festations art ist iques de cette 6tape sont venues
s'ins6rer dans le r6seau complexe des diff6rents pro-
cessus culturels et de leurs relations sp6cifiques (Marti
et Hernendez 1988). Les industries lithiques offrent
donc le plus de possibilit6s pour assigner aux deux tra-
ditions mentionn6es les diffdrentes stations qui se par-
tagent la gdographie espagnole au d6but ou au cours
de la n6olithisation.

C'est pourquoi le prdsent travail est essentiellement
consacr6 i la r6vision des attributs qui d6finissent et
dist inguent les industries l i thiques de ces deux
mondes, afin de voir comment celles-ci contribuent d
l'6laboration du moddle pr6sent6.
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2. Industr ies l i th io les
et  duol i t6 cul turel le

2.1. Le complexe 6plpal€oli thlque
de faclds Cocina

Le facids "g6om6trique" de type Cocina, ou Epipa-
l6olithique r6cent, a 6t6 divis6 en quatre phases 6volu-
t ives d'aprds la stratigraphie du site (Fortea 1971,
1973). Dans un but comparatif, nous nous sommes in-
t6ress6 surtout aux vdritables phases ir c6ramique (C et
D, La Cocina lll et lV)(Fig. 2).

La Cocina f ll se caract6rise grosso modo par latr6-
quence des microl i thes g6om6triques (43,58% de
I'outillage), avec la dominance des segments (47,05%
du groupe) et des triangles (41,17%) sur les trapdzes
(11,76%). Les segments avaient d6ji fait une appari-
tion timide i la phase pr6c6dente (Cocina ll). Le rapport
tr iangles/trapdzes conserve la mdme tendance
qu'auparavant, avec la dominance des premiers sur les
seconds, bien que les triangles i deux c6tes concaves
de type Cocina et qui caract6risaient La Cocina ll aient
pratiquement disparu. La fabrication des microlithes
g6om6triques reposait 6galement sur la technique du
microburin, la mise en forme ddfinitive 6tant assur6e par
une retouche abrupte. Paralldlement, on note la remise
d I'honneur de formes traditionnelles anciennes, telles
que les grattoirs (10,25/o),les lamelles i bord abattu
(10,25o/o) parmi lesquelles on trouve encore les lamelles
appointdes i ar6te centrale de type Cocina, propres i
ce site. Avec les segments et les trapdzes a petite base
retouch6e, ces pidces constitueraient sur un plan indivi-
duel les critOres d6finitoires de cette phase dans le ma-
t6riel lithique. D'autre part, les encoches et les denticu-
l6s, 96n6ralement sur support laminaire, et les
troncatures se maintiennent avec des fr6quences
stables (respectivement 10,25% et 7,69%). lls'y ajoute
des objets polis et quelques tessons impressionnds au
cardium et au peigne, ou A d6cor incis6, qui illustrent le
processus de n6olithisation subi par ce site i partir de
cette phase.

A La Cocina lV, les pourcentages des diffdrentes s6-
ries typologiques tendent i s'6galiser, avec cependant
une dominance des g6om6triques (21,95%). Les grat-
toirs, 6clats, lames et lamelles i bord abattu, encoches,
denticul6s, troncatures,etc. se maintiennent, landis
que les lames et lamelles A retouches marginales pren-
nent de I'importance (19,51%). Les lamelles appoin-
tees de type Cocina ont disparu. Parmi les g6om6tri-
ques, les segments dominent (44,44% du groupe),
suivis de prds par les trapdzes, exclusivemeil a c6tds
rectilignes et asym6triques (33,33%) et par les triangles
(22,220/"1. La fr6quence relative des triangles et des tra-
pOzes s'est donc invers6e par rapport d La Cocina ll et lll.
Cette nouvelle impulsion donn6e aux trapdzes (qui
avaient atteint 97,87% i La Cocina l), jointe A la fr6-
quence assez haute et presque sans prdc6dent des
lames et lamelles A retouches marginales, peut
s'interpr6ter comme I'effet des inlluences n6olithiques
sur l'outillage taill6 (Fig. 8). L'apparition de la retouche
en double biseau (retouche bifaciale de type Hdlouan)
constitue une nouveaut6 dans la technologie des
pidces g6om6triques. A La Cocina, celle-ci n'a qu'une

importance relative, puisqu'il n'y en a que 11 ,12o/opour
88,88% de retouches abruptes.  N6anmoins,
I'utilisation massive de la retouche en double biseau
simple ou envahissante pour mettre en forme i peu
prds exclusivement des segments et des triangles iso-
cdles (avec ou sans sommet arrondi) 6tait l'un des prin-
cipaux traits retenus par Fortea pour d6finir la Phase D
de I'Epipal6olithique r6cent. Si la fr6quence de ce trait
n'6tait pas trds significative i La Cocina, elle 6tait plus
6lev6e dans d'autres sites assignables a I'horizon de La
Cocina lV, tels que La Casa de Lara (Villena, Valencia;
Soler '1961; Fortea 1973), ou la Covacha de Llatas (An-
dilla, Valencia; Jordd et Alcdcer 1949; Fortea 1973).
D'autres sites encore, localis6s hors du territoire de Va-
lence, ont, ainsi que nous le verrons, confirm6
I'hypothdse initiale de Fortea. Enfin, La Cocina tV a livre
des c6ramiques peign6es, cannel6es, non d6cor6es,
etc. , un peu plus 6volu6es que celles de la phase ant6-
rieure.

Le sch6ma 6voluti f  d'ensemble propos6 pour
I'Epipal6olithique r6cent i partir des phases lll et lV de
La Cocina a 6t6 confirm6 dans ses grandes lignes par
d'autres sites comportant des d6pots clairement assi-
gnables au mdme complexe culturel et dot6s de
bonnes sdquences stratigraphiques. C'est le cas de
Botiqueria dels Moros (Mazale6n, Teruel; Barandiardn
1978) et de Costalena (Maella, Zaragoza; Barandiardn et
Cava 1981), en Bas-Aragon. L'importance de ces deux
sites tient en outre au fait qu'ils ont livr6 des indications
int6ressantes sur les industries de ce facids 6pipal6oli-
thique, pour des aspects qui n'6laient pas suffisam-
ment clairs dans la s6quence de La Cocina, vu la raretd
des mat6riaux quiont serviA d6finir les horizons lll et lV
(Figs 3 et 4). Ces indications concernent plus particulie-
rement des aspects technologiques tels que la fabrica-
tion des microlithes 96om6triques, son 6volution et,
dans une moindre mesure, les normes typologiques,
6galement 6volutives, adoptdes par cette composante
industrielle qui est, aprds tout, la plus caract6ristique et
la plus repr6sentative des industries du lacids de La Co-
cina.

Quant au premier point, Botiqueria dels Moros et Co-
stalena ont r6v6l6 que la retouche en double biseau
6tait plus ancienne que ne semblait I'indiquer son appa-
rition dans la s6quence de La Cocina. En elfet, cette
technique est d6ji attest6e dans les niveaux inf6rieurs
de Botiqueria, en particulier dans le Niveau 4, corres-
pondant A La Cocina ll, mais ne se g6n6ralise effeclive-
ment que dans les niveaux supdrieurs, ou el le
f'emporte largement sur les retouches abruptes :62,5%
au Niveau 6 et 100 7o au Niveau 8, respectivement
dquivalents i La Cocina lll et lV. A Costalena, la re-
touche en double biseau est pleinement constitude et
A peu prds seule pr6sente au Niveau C2, premier mo-
ment c6ramique du site et paralldle i Cocina lll, ce qui
amdne logiquement A supposer qu'elle s'est ddvelop-
pde ant6rieurement. On pourrait dire que les sites du
Bas-Aragon rnontrent une tendance constante au rem-
placement de la retouche abrupte, li6e i la technique
du microburin, par le double biseau qui semble avoir
des origines prd-n6olithiques et se serait donc d6ve-
lopp6 sur des bases sp6cifiquement 6pipal6olithiques.

Pour ce qui est des normes typologiques des
pidces g6omdtriques, Botiqueria et Costalena suivent
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Fig. 2: tndustrie lithique des p\ases d cdramique de t'Epipat*olithique rdcent. Cocina lll : 1 A 20; Cocina lV : 21 A 34.
l-b et 2a. grattoirs; 4-5. tametles d dos d ar1te mddiane de type Cocina; 6-9 et 25. encoches et denticul0s; 10-13
et26-28. iegments;14-16,29et33. triangtes(n'16: detype Cocina);17,18 et30'32. trapdzes;19,20et 34:
microburins; 21-23. lames et lamelles d retouche marginale. D'aprds J- Fortea.
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fiddlement le sch6ma de La Cocina jusqu'A I'arriv6e des
premidres influences n6olithiques, avec au ddpart une
frdquence trds 6lev6e des trapdzes par rapport i celle
des triangles, suivie d'un second moment o0 ce rapport
s'inverse pour arriver A la dominance des triangles (Fig.
9). Ces dds6quilibres successifs dans les proportions
des trapdzes et des triangles d6finissent respective-
ment, sur le plan g6n6ral, la structure de I'outillage 96o-
m6trique des phases A et B de I'Epipal6olithique rdcent
(La Cocina I et ll). On peut y ajouter des concordances
qualitatives entre les trois sites, surtout en ce qui con-
cerne les pidces les plus signif icatives de chaque
phase: trapdzes larges i deux cot6s concaves, triangles
de type Cocina, efc. (Juan-Cabanilles 1985). A partir
des premiers niveaux A cdramique, la structure de
I'outillage g6om6trique de Botiqueria et de la Costalena
montre certaines diff6rences dans les pourcentages par
rapport i La Cocina, m6me si les types n'ont pas chan-
96. C'est i partir de ces niveaux c6ramiques que les
segments apparaissent pour la premi0re fois dans les
sites du Bas-Aragon (Botiqueria 6, Costalena C2), et,
bien que leur fr6quence relative ne soit pas la mdme
qu'i Cocina lll, elle reste cependant inf6rieure i celle
des trapdzes et des triangles; les segments ne se main-
tiennent jusqu'ir la fin de l'6volution qu'i Costalena. Par
contre, la pr6dominance des triangles sur les trapdzes
qui commence i la Phase B (Botiqueria 4, Costalena
C3, La Cocina ll) se maintient i Botiqueria et i Costalena
jusqu'ir la fin de la sdquence, tandis qu'i La Cocina lV
on observe une recrudescence des trapdzes (Fig. 10).

Pour expliquer ces diff6rences de pourcentage
dans la repr6sentation des pidces gdomdtriques, outre
les processus de caractdre technologique qui distin-
guent les deux groupes de sites (La Cocina d'une part,
Botiqueria et Costalena de l'autre), on pounait peut-6tre
all6guer un processus de r6gionalisation qui affecterait
l'Epipal6olithique r6cent A partir d'un certain rnoment de
son 6volution. Mais ilfaudrait aussi prendre en compte
le fait que La Cocina a subi une n6olithisation plus in-
tense que les gisements du Bas-Aragon. La publication
pr6liminaire (P6rez Ripoll 1987) de la faune d6couverte
lors des fouilles les plus r6centes de La Cocina a mis en
6vidence I'importance croissante des espdces domesti-
ques, en particulier celle de la chdvre et du mouton, au
sein de groupes dont l 'dconomie est bas6e sur la
chasse. Ce ph6nomdne ne se produit pas d Botiqueria,
par exemple, oU la chasse est la seule activit6 attest6e
pendant toutes les phases d'occupation. Cette n6oli-
thisation plus profonde de La Cocina parait refl6tde
dans l'outillage lithique par la nouvelle expansion des
trapdzes A Cocina lV et par la nouveaut6 que consti-
tuent les lames et lamelles A retouches marginales
(nous verrons plus loin que ces deux groupes de
pidces constituent les outils les plus caractdristiques du
N6olithique ancien cardial).

Botiqueria et Costalena semblent donc mieux con-
server leur base culturelle et, dans cette perspective, il
est probable qu'elles illustrent avec plus de coh6rence
l'6volulion des industries de I'Epipal6olithique r6cent.

Les rares dates 14C dont nous disposons concer-
nent exclusivemenl la Phase A, dans la mesure o0 elles
proviennent uniquement de sites et de niveaux 6quiva-
leils e I'horizon I de La Cocina. On y lrouve celles du Ni-
veau 2 de Botiqueria : 5600 t 200 B.C. (Barandiardn

1976), du Niveau 1 de la coupe ext6rieure de Tossal de
la Roca (Valld'Alcal6, Alicante) :5610 et 5710180 B.C.
(Cacho 1986) et celle du Niveau "d" de l'Abri de la Pefia
(Marafl6n, Navarra) :5940 + 120 B.C. (Cava et Beguiris-
tdin 1987). Ces dates situent cette premidre phase
dans la premidre moiti6 du sixidme mill6naire et on pour-
rait m€me en faire remonter le d6but au septidme mill6-
naire, ce quicorrespondrait, du point de vue climatique,
i la transition du Bor6al i I'Atlantique.

La position chronologique de la Phase B (La Cocina
ll, Botiqueria 4, partie supdrieure de Costalena C3) se-
rait d6termin6e par sa position pr6-cardiale, sans hiatus
stratigraphique ni typologique i La Cocina; ce ph6no-
mdne est confirm6 i Botiqueria et Costalena. Les plus
anciennes dates 14C obtenues pour des niveaux car-
diaux en stratigraphie sont de 4770 + 380 B.C. A la
Cova de I'Or (Marti etal. 1980), et de rE20 + 70 B.C. i la
Cueva de Chaves (Bastar6s, Huesca; Baldellou et Utrilla
1985). Ceci permet de supposer que la Phase B se
situe entre la moitid (ou la fin) du sixiOme et le premier
tiers (ou la moiti6) du cinquidme mill6naire, soit pendant
I'Atlantique.

La Phase C (La Cocina lll, Botiqueria 6, Costalena
C2) est d6ji clairement d'age ndolithique, comme
l'indique la pr6sence de cdramique cardiale et d'autres
types c6ramiques associ6s i celle-ci, tant i La Cocina
qu'i Botiqueria et i Costalena. L'ensemble de ces pre-
midres c6ramiques apparues dans les sdquences des
trois sites, malgr6 la pr6sence de tessons cardiaux, ne
semble pas renvoyer au d6but du N6olithique (N6olithi-
que ancien cardial stticto sensu ), mais A une phase un
peu plus r6cente (N6olithique ancien "6picardial", de
mdme niveau que le Cardial r6cent d'autres r6gions du
m6me monde culturel), selon le sch6ma propos6 pour
cette 6tape en Espagne m6diterran6enne (Marti 1978;
Bernabeu 1982, 1988). Le d6but de cette phase peut
donc se situer vers le milieu du cinquidme mill6naire, et
sa dur6e d6pend de la manidre dont on ddlimite la
phase suivante.

Dans les trois sites envisag6s, la Phase D (Cocina lV,
Botiqueria 8, Costalena Cl) traduit certainement, sous
diff6rents points de vue, la d6sintdgration du monde
culturel 6pipal6olithique sous-jacent. On peut donc en
principe se demander si cette phase constitue encore
une 6tape distincte de l'dvolution de l'Epipal6olithique
r6cent stricto sensu. Tandis qu'i La Cocina lV, les diff6-
rences par rapport i I'horizon prdcddent sont assez
claires, elles sont i peine perceptibles i Botiqueria 8 et
i Costalena C1 pour ce qui est de la technologie et de
la typologie g6ndrale des industries lithiques, ainsi que
des activit6s dconomiques. Dans ces niveaux finals,
d'ou les tessons cardiaux ont disparu, seuls quelques
tessons i d6cor imprim6 avec un outil, incis6, cannel6
efc. , indiquent sans doute une phase plus 6volu6e,
correspondant au N6olithique moyen du systdme chro-
nologique auquel nous avons fait allusion plus haut.
Cette phase correspondrait en quelque sorte i
I'Epicardial d'autres 169ions m6diterran6ennes et pour-
rait se prolonger jusqu'au milieu du quatri6me milldnaire
avant J.-C.

Si la limite des phases C et D de l'Epipal6olithique 16-
cent est encore mal d6finie, la question de la survivance
et de la dissolution de cette tradition pose un probldme
suppl6mentaire. La r6ponse se trouve peut-dtre dans
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Fig. S: tndustrie tithique des phases d cdramique de t'Epipat1otithique rdcent. Botiqueria 6 : 1 it 19; Botiqueria I : 20

a2O. t, 2, S, 20, 22 et 23. encoches et denticutds; 3. grattoir; 4. tametle A dos marginal; 6-14, 25 et 26. triangles;
t5et19. segments;17et18. trapdzes;16. microburin; 21. pergoir; 24. troncature.D'aprdsl-BarandiarAn-
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le panorama culturel complexe esquiss6 par les mul-
tiples gisements lithiques de surface du quart nord-est
de I'Espagne (entre autres Vilaseca 1953, 1973; Malu-
quer 1957; Vallespi 1959, 1968; Beguir ist6in 1982;
S6enz de Buruaga 1983; Cava 1986). Parmices sta-
tions, celles qui sont consid6r6es comme les plus 16-
centes montrent, dans la structure de leurs industries li-
thiques, des 6l6ments dont l'origine 6pipal6olithique
est dvidente (en particulier : segments et triangles i re-
touche en double biseau), dans un conlexte majoritaire-
ment 6n6olithique (pointes de lldche foliac6es, lames i
retouches plates, 6l6ments de laucille denticu16s, efc.).
C'est donc seulement dans cette r6gion qu'il faudrait
chercher et caracteriser les 6pisodes terminaux de la tra-
dition 6pipal6olithique, en utilisant comme I'a sugg6rd
Fortea (1973 : 481) des critdres d6finitoires qui ne
soient pas purement typologiques.

2.2. Le N6olithlque ancien cardial
Les industries lithiques n6olithiques, et en particulier

celles du Cardial, sont actuellement bien connues grAce
aux quelques 6tudes dont elles ont fait I'objet, et tout
sp6cialement i celles qui sont consacr6es aux riches
collections des deux sites les plus repr6sentatifs de
cette pdriode, la Cova de l'Or (Juan-Cabanilles 1984;
Marti et Juan-Cabanilles 1984; Fortea, Marti et Juan-
Cabanilles 1987) et la Cova de la Sarsa (Asquerino
1978), situ6s tous deux dans le Pays valencien. llcon-
vient aussi de mentionner les recherches effectu6es
sur les mat6riaux du gisement cardial de la Cueva de
Chaves (Cava 1983), plus au nord, dans le Haut-
Aragon.

Afin de p16senter une vision synth6tique de
I'industrie cardiale, nous nous limiterons aux donn6es
fournies par la Cova de I'Or (Secteurs H) et la Cova de la
Sarsa (collection Ponsell). Les industries lithiques y
sont bien repr6sent6es (surtout a fOr) tant en quantit6
qu'en quali t6, et la s6quence n'y comporte pas
d'occupations ant6rieures au N6olithique ancien sus-
ceptibles d'affecler I'int6grit6 des mat6riaux (Figs 5,6 et
7). Outre les industries lithiques, I'Or et la Sarsa iilus-
trent 6videmmenl aussid'autres aspects culturels de la
tradition cardiale :technologie, 6conomie, efc., en sorte
qu'on peut les consid6rer de ce point de vue comme de
v6ritables gisements-types.

Compar6es i celles de I'Epipal6olithique, les indus-
tries cardiales refldtent clairement de nouveaux con-
cepts techno-fonctionnels li6s aux nouvelles activit6s
de production domestique et artisanale port6es par le
N6olithique. Sur le plan technologique, on assiste ir un
d6veloppement important de la taille laminaire, avec des
moddles typom6triques difl6rents de ceux des tacids
6pipaldolithiques. Le silex est utitis6 de manidre i peu
prds exclusive, avec pr6dominance des vari6t6s de
bonne qualit6 du type "blond". Les lames et lamelles ti-
r6es de nucl6us prismatiques et pyramidaux sont dans
I'ensemble plus larges et plus r6gulidres que celles de
I'Epipal6olithique. L'outillage cardial s'appuie sur cette
base essentiellement laminaire; il est largement domin6
par les lames et lamelles i retouches marginales, avec
encoches et denticulations, et surtout par des lames et
lamelles portant de simples marques d'utilisation (re-
touches non syst6matiques). L'ensemble de ces

pidces de "morphologie al6atoire" constituent i I'Or en-
viron 65% de I'outillage effectif (retouches + marques
d'utilisation). Les pidces st6r6otypees sont nettement
moins nombreuses. ll s'agit principalement de quel-
ques troncatures, de quelques pergoirs et mdches et
d'un faible pourcentage de microlithes g6om6triques.
Les mdches (4,86% des outils retouchds i I'Or et
6,41% i la Sarsa) rev6tent une signification particulidre,
car ce sont des outils nouveaux qui n'existent ni dans
les industries antdrieures au N6olithique, ni dans les au-
thentiques industries 6pipal6oli thiques contempo-
raines: ils constituent dds lors un 6l6ment caracteristi-
que. D'autre part, les pourcentages de microlithes
96om6triques varient selon les sites. A la Cova de l'Or,
ces derniers constituent 20% des outils retouch6s, tan-
dis qu'ils n'excddent pas les 60/" Ala Sarsa. Le r6per-
toire morphologique comprend des trapdzes, des seg-
ments et des triangles. Ces derniers sont rares et
atypiques i l'Or (0,a8%) et absents i la Sarsa. A la diff6-
rence des industries 6pipal6oli thiques contempo-
raines, les trapdzes dominent nettement : ils consti-
tuent les 80% du groupe i l 'Or, et constituent
pratiquement la seule forme reconnue i la Sarsa. lls
pr6sentenl une grande vari6t6 de types, avec en domi-
nance des formes a c6tds rectilignes, habituellement
asym6triques. La mise en forme exploite surtout la re-
touche abrupte (plus de 90% des pidces g6om6triques
i I'Or, 100% A la Sarsa, si I'on excepte un segment i re-
touche en double biseau lrouv6 dans les d6blais du
site). Cette retouche ne parait pas li6e ici A la technique
du microburin dont les d6chets de fabrication man-
quent sur les deux sites, de mOme que les restes de pi-
quants triddres sur les pidces conformdes qui rdvdlent
I'utilisation de cette technique de fabrication. La techni-
que du double biseau s'observe dans une faible pro-
portion (3% a l'Or) et n'apparait de manidre i peu prds
exclusive qu'avec les segments dont la f r6quence avoi-
sine les 13% a I'Or, tandis qu'i la Sarsa il n'y a que deux
pidces pr6sentant cette caract6ristique, dont I'une fut,
ainsi que nous l'avons vu, trouv6e hors contexte. A la
Cova de I'Or, dans ce m€me sous-groupe des seg-
ments, le double biseau ne d6passe pas les 22'/". En
bref, on pourrait dire que les trapdzes, la retouche
abrupte ind6pendante de la technique du microburin et
la raret6 de la retouche en double biseau sont les con-
stantes londamentales du "g6om6trisme" A I'Or et i la
Sarsa.

La raret6, voire I'absence, d'outils du substrat con-
stitue une seconde caract6ristique determinante de
I'industrie cardiale. Les grattoirs sont trds rares (0,85 %
i l'Or et 1 ,28 "/" i la Sarsa), tandis que les burins et les
lamelles i dos sont pratiquement inconnus. On y trouve
cependant un petit pourcentage d'6clats retouch6s ou
portant des marques d'uti l isation, mais ceux-ci
n'atteignent jamais la lr6quence des supports lami-
naires munis des mdmes attributs morphologiques.

Enlin, d'un point de vue strictement fonctionnel, on
notera I'importance que prennent sur ces sites des
pidces portant un "lustre de c6r6ales". Ce sont en 96-
n6raldes lames et des lamelles peu am6nag6es, A re-
louches marginales ou montrant plus fr6quemmenl des
marques d'utilisation rares et peu ordonn6es, qui por-
tent cette patine d'un ou des deux cOt6s. Les pidces,
quisont de v6ritables armatures de faucilles composites
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- d'o0 leur nom d'6l6ments de faucille -, constituent en-
viron 12oh de l'outillage i l'Or et A la Sarsa. Avec les ma-
crorestes v6g6taux et l'abondant matdriel de broyage,
ces armatures illustrent I'importance de I'agriculture
dans les contextes cardiaux.

Cette composante des industries lithiques ne subira
gu6re de changements notables au cours du N6olithi-
que. Ce n'est que pendant les phases linales que com-
menceront A apparaitre des 6l6ments nouveaux, tels
que les grandes lames i retouches plates, les grandes
troncatures sur lame, les pointes de fldche foliac6es,
efc. , dont la g6n6ralisation caract6risera l'6tape 6n6oli-
thique cons6culive.

Nous avons vu comment les dates 14C les plus
fiables situent le N6olithique ancien cardial dans le pre-
mier liers du cinquidme mill6naire avant J.-C., tout en
autorisant un synchronisme avec la fin de la Phase B et
surtout le d6but de la Phase C de I'Epipal6olithique de
facids Cocina. Nous n'entrerons pas ici dans la discus-
sion relative au premier horizon culturel n6olithique ap-
paru en Espagne pdninsulaire. Nous signalerons seu-
lement que les arguments al l6gu6s pour l 'existence
d'horizons n6olithiques ant6rieurs au Cardialont fait 16-
cemment I'objet d'une consciencieuse r6vision critique
(Fortea et Marti 1984-1985). D'autre part, ilest significa-
lif que les premidres c6ramiques attestdes dans les stra-
t igraphies des sites 6pipal6oli thiques rdcents soient
cardiales.

t l  l -  .  |  '  . ,  IJ. f  n gurse oe recopttulol ton
Nous avons expos6, au chapitre pr6c6dent, les ca-

ract6ristiques des Phases C et D de l'Epipatdolithique
r6cent, telles qu'elles apparaissent dans les horizons
correspondants de la Cueva de la Cocina, avec les
nuances qu'y ajoutent Botiqueria et Costalena, deux
sites qui semblent avoir mieux pr6serv6 la structure 6pi-
pal6olithique dans ses 6pisodes terminaux. Le choix
de ces deux phases allait de soi, dans la mesure o0 leur
conlemporan6itd avec le d6veloppement du N6olithi-
que ne fait aucun doute, et o0 nous pouvions donc
aborder en toute s6curit6 une comparaison visant i fon-
der notre hypothOse de ddpart selon laquelle deux pro-
cessus culturels distincts coexistaient en interaction dy-
namique dans I'espace et le temps.

Nous avons ddji soulign6 en quoi I'industrie cardiale
se dist ingue des industries 6pipal6oli thiques, c'est
pourquoi nous ne ferons ici que le rappeler d'une ma-
nidre g6n6rale.

Tout d'abord, la taille cardiale se distingue ostensi-
blement par son style et sa typom6trie de la taitle 6pipa-
l6olithique r6cente au cours de toutes ses phases 6vo-
lu t ives.  La product ion 6pipal6ol i th ique 6ta i t
fondamentalement micro-laminaire, tandis que ce trait
est A peine marqu6 dans les contextes neolithiques
"purs". A ces diff6rences, illaut ajouter, semble-t-il , la
pr6sence de traitements particuliers dans le Cardial, tel
que le traitement thermique qui n'a pas d'antdcddents
imm6diats dans les industries locales.

En ce qui concerne la morphologie et, d'une fagon
96n6rale, les aspects fonctionnels de I'outillage le plus
commun, les phases chronologiquement n6oli thiques
de la tradition 6pipal6olithique et a fortioriles phases
pr6c6ramiques ignorent compldtement les mdches et

les 6l6ments de faucille, et subs6quemment tout le 16-
pertoire morphologique laminaire technologiquement
adaptd i cette dernidre fonction. De plus, les outils typi-
ques du substrat -grattoirs, burins, lamelles i dos- man-
quent dans le Cardial ou n'y sont que trds faiblement re-
pr6sent6s. Par contre, ces outils existent, mdme si
c'est parfois avec de faibles fr6quences, dans toutes
les phases de I'Epipal6olithique rdcent. Paradoxale-
ment, ils connaissent un nouveau d6veloppement
dans les premiers moments i c6ramique, au moins A La
Cocina. On peut en dire autant de pidces trds sp6cifi-
ques de I'Epipal6olithique r6cent telles que les lamelles
appoint6es i ar6te centrale de type Cocina, ou les
fames 6trangl6es par des encoches bilat6rales, etc., qui
n'existent pas non plus dans le Cardial.

Les armatures g6om6triques constituent pratique-
ment la seule partie comparable des deux industries, i
ceci prds qu'on y reldve aussi les diff6rences les plus
accus6es et les plus significatives, ainsi que nous
I'avons d6ji nnnt16 ailleurs (Juan-Cabanilles 1985).

La structure de I'outillage g6omdtrique de la Phase
C de I'Epipal6olithique r6cent se caract6rise selon les
sites par la dominance des segments ou des triangles,
les premiers d La Cocina lll, les seconds A Botiqueria 6
et d Costalena C2. Par contre, les triangles sont trds
rares i I'Or et absents i la Sarsa; du point de vue tech-
nique et morphologique, ils sont i peine comparables i
ceux de La Cocina, de Botiqueria ou de Costalena. Les
segments, pr6sents A l'Or et manquants dans la collec-
tion Ponsellde la Sarsa, n'atteignent pas les indices de
fr6quence des trapdzes. Ces derniers caractdrisent de
manidre d6finitive la composition de I'outillage 96om6-
trique cardial, au moment mdme o0 elles sont en r6ces-
sion dans les sites 6pipal6olithiques.

Quant aux segments, leur apparition dans les indus-
tries 6pipal6olithiques est g6ndralement associ6e aux
premiers vestiges c6ramiques (sauf i La Cocina ll o0 on
observe d6ji leur pr6sence sporadique). A premidre
vue, on pourrait en d6duire que les segments consti-
tuaient avec les trapdzes une partie essentielle de
l'6quipement sp6cifiquement n6olithique et qu'il s'agit
d'un outil adopt6 par les groupes 6pipaldolithiques.
Toutefois, la basse fr6quence de ces pidces dans les
contextes cardiaux et 6pi-cardiaux purs (l'Or paraissant
constituer une petite exception), au contraire de ce qui
se passe dans de nombreux sites 6pipaldolithiques 16-
cents diff6rents de la Cocina, de Botiqueria et de Costa-
lena, s'opposerait i cette hypothdse. Nous pensons
que la corr6lation segments-c6ramique n'a qu'une si-
gnification chronologique : la g6n6ralisation des seg-
ments dans les industries 6pipal6olithiques se produit A
un moment o0 des contacts avec les groupes pleine-
ment n6olithiques sont d6ja etablis, mais doit 6tre com-
prise indopendamment de ces relations. C'est pour-
quoi, nous pensons avec Fortea (1973:501-502) que
les segments pourraient 6tre une 6l6ment adopt6 par
ces groupes n6olithiques.

D'autre part, nous avons d6jd sugg6r6 que la techni-
que du double biseau avait un fondement intrinsdque-
ment 6pipal6olithique, et nous avons vu en outre la ten-
dance des industries de I 'Epipaldoli thique rdcent,
attest6e principalement par Botiqueria et Costalena, i
remplacer la retouche abrupte li6e d la technique du
microburin par la retouche en double biseau. On voit
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Fig. 5: tndustrie lithique du N1olithique ancien cardial. Cova de |Or (secteurs H). 1, 2, 5-7 et 9 - lames et lamelles

d- encoche ou denticulation; 1 , 5, 7,g -12. lames et lameltes A retouche marginale ou trds marginale; 2-4, 6 et 8.

tames et tamelles portant des traces macroscopiques d'utilisation.
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ainsi que, dans les premiers moments chronologique-
ment n6oli thiques du d6veloppement de l 'Epipat6o-
lithique, en particulier A Botiqueria 6 et i Costalena C2,
les deux techniques sont prdsentes simultan6ment,
avec une pr6dominance du double biseau qui
s'accentuera jusqu'i la fin de l'6volution.

Si on s'arr6te i la technologie des armatures g6om6-
tr iques cardiales, entre autres celles de I 'Or, la fr6-
quence de la retouche en double biseau est pratique-
ment insignifiante au regard de la retouche abrupte et
semble inddpendante de la technique du microburin,
ce qui n'est pas le cas dans les sites 6pipal6olithiques
recenls. Ainsidonc, la solution technique retenue i I'Or
pour la fabrication des 6l6ments g6om6triques diffdre
consid6rablement de celles qu'on peut observer i tous
les slades de I'Epipal6olithique r6cent. C'est pourquoi,
en prenant une fois encore le contrepied des hypo-
thdses traditionnelles relatives au double biseau (celui-
ciaurait 6t6 un succds du N6olithique), ilfaut se deman-
der a nouveau si i l'Or il ne s'agit pas d'un emprunt aux
groupes 6pipal6olithiques, ce qui pourrait en quetque
sorte justifier le fait que cette technique n'apparait que
dans le groupe des segments dont nous avons d6ji
propos6 par ailleurs le caractdre d'6t6ment adopt6.

En transposant le d6bat sur un autre plan, les con-
trastes sont aussi nets, voire plus forts, si nous compa-
rons le Cardial avec les phases les plus anciennes de
l'Epipal6olithique r6cent. Si quelque retation hypothdti-
que a pu lier le g6om6trisme de la Phase A (La Cocina t),
caracteris6 par I'abondance des trapdzes A retouche
abrupte, et le g6om6trisme cardial o0 cet 6l6ment do-
mine, celle-ci serait contredite par les m6mes arguments
ponctuels concernant leur technologie et leur structure
typologique respective : technique du microburin dans
I'Epipal6olithique, absence des trapdzes larges i deux
cdt6s concaves dans le Cardial, pr6sence dans ce der-
nier de segments absents des phases init iales de
l'Epipal6olithique r6cent, etc. . ll y aurait en outre un d6-
calage chronologique entre les deux dtapes qui rendrait
dif f ici lement acceptable I 'hypothdse d'une f i l iat ion.
D'aprds les datations 14C, le ddveloppement de la
Phase A du facids de La Cocina se situerait entre la fin
du septidme et la premidre moiti6 du sixidme mill6naire
avant J.-C., tandis que le Cardial de la P6ninsule ib6ri-
que peut remonter au plus t6t A la lin du sixidme mill6-
nai re avant  J . -C.  En outre,  la  Phase B de
I'Epipal6olithique rdcent est bien ddfinie et clairement
pr6-cardiale. ll faut donc lui accorder une position chro-
nologique qui lui soit propre. Cette seconde phase
cons t i t ue  l e  momen l  l e  p lus  o r i g ina l  de
l'Epipal6olithique rdcent, et celui dont tes industries of-
frent le plus de conlrastes avec celles du Cardial, avec
un g6om6trisme essentiellement triangulaire, dont les
formes les plus caract6ristiques sont les triangles i deux
cot6s concaves de type Cocina, qui n'appartiennent
qu'aux sites de ce facids.

Pour conclure, nous pensons, sur base de ces argu-
ments, que le g6om6trisme, plus encore que d'auties
aspects de l'industrie lithique cardiale, ne coincide pas
avec les donn6es dont nous disposons pour les
groupes 6pipal6olithiques contemporains ou imm6dia-
tement ant6rieurs. Ceciconfirme la proposition selon la-
quelle le N6olithique cardial ne traduit pas la n6olithisa-

tion locale et autonome de quelque groupe autochtone
bien que son processus de formation soit pour le mo-
ment inconnu et qu'il soit risqu6 de lancer une hypo-
thdse sur ses origines.

D'autre part, certains 6l6ments technologiquement
n6olithiques, tels que la c6ramique ou la pierre polie ap-
paraissent dans les s6quences de l'Epipal6olithique 16-
cent, sans en alt6rer en prolondeur I ' industrie ni
l'6conomie. Dans les premiers niveaux c6ramiques de
Cocina, de Botiqueria ou de Costalena, la structure 6pi-
pal6olithique sous-jacente n'est qu'i peine modifide :
el le est seulement nuanc6e dans sa dynamique in-
terne. Les groupes du facids de La Cocina sont bien
I'expression d'un substrat 6pipal6olithique qui se n6oli-
thise progressivement, sans nul doute sous I'influence
des groupes cardiaux contemporains.

C'est pourquoi il nous semble pouvoir conclure, sur
des bases solides, a I'existence de deux traditions cul-
turelles diff6rentes au d6but du N6olithique sur le ver-
sant m6diterran6en de la P6ninsule ib6rique. Ces
bases nous ont fourni l'occasion de formuler un des
moddles de n6olithisation de la M6diterran6e occiden-
tale europ6enne les plus clairs i ce jour.

Jo aqu i m J UAN-CABAN I LL E S,
Seruei d' I nve stigaci1 P re histd rica,

Valdncia, Espanya.
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Fig. 6: lndustrie tithique du N( lithique ancien cardiat. Cova de t'Or (secteurs H).1,.2, 5-7 et 9- lames et lamelles d

encoche ou denticutation;8, tZ et ig. bmes et lamettes A retouche marginate ou tes marginale; 3 et 4. lames portant

des traces maqoscopiquesd'utilisation; I1 et 14. troncatures;10. taraud.
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Fig. 7: lndustrie lithique du NAolithique ancien cardiat. Cova de l'Or (secteurs H). 1. troncature; 2-5. tarauds; 6, 7 et
10. segments;8. triangle;9 et l1-19. trapdzes.
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Fig. g: G1ometriques des phases prlcilramiques de l'Epipat1olithique rdcent. Cocina I : 1 it 21; Cocina ll : 22 A 42'

1-tg et 22-26. trapezes; 20, 21 et 29-42. triangtes P3 e 42 de type Cocina);27 et 28. segments. D'aprds J' Fortea'
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Fig. 9: Gdomdtriques des phases prdc1ramiques de t'Epipal1otithique rdcent. Botiqueria 2 : 1 A 19; Botiqueria 4 :
20 e 36. 1-17, 20-23 et 25. trapdzes; 18, 19, 24 et 26-36. triangles (29-32 de type Cocina). D'aprds t. Barandiardn.
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Fig. 10: Structures du g6om6trisme de t'Epipal^olithique rdcent et du N^olithique cardial avec leurs relations
cirono-1votutives. Correspondances de Botiqueria et de Costatena avec la Cocina d'aprds l. Barandiardn et A. Cava.
Tra = trapdzes, tri= triangtes, s€Q = gsgments, ra= retouche abrupte, db = double biseau.
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lose MORAIS ARNAU,-

LE SUBSTRAT MESOLITHIQUE ET LE PROCESSUS
DE NEOLITHISATION DANS LE SUD DU PCRTUGAL

I . Etot des recherches
ou debut de lo d6cennie

Lorsque j'ai pr6sent6 au colloque de Montpellier (Ar-
naud 1982) mon premier essai sur le N6olithique ancien
et le processus de n6olithisation au Portugal, l'6tat des
recherches ne permettait que des sp6culations plus ou
moins fonddes. Les donn6es disponibles 6tant diss6-
min6es, je m'6tais limit6 i des analyses qui s'efforqaient
de ddpasser quelque peu I'approche strictement des-
criptive et typologique qui avait pr6valu iusqu'alors, et d
discuter la validit6 relative des deux moddles propos6s,
sans pouvoir ni vouloir, A ce slade, opter pour I'un ou
pour l'autre.

Ces moddles alternatifs se basaient I 'un sur
I'hypothdse d'une migration A petite 6chelle, par voie
maritime, qui aurait introduit simultan6ment toules les
caract6ristiques du N6olithique (mod6le A), et l'autre sur
I'hypoth0se de I'adoption progressive des divers 616-
ments qui caract6risent le mode de vie agro-pastoral
(moddle B).

Au d6but de la ddcennie actuelle, on ne savait pas
grano-chose du substrat m6solithique au sud du Portu-
gal, ce qui a rendu malais6 la mod6lisation d6taill6e du
processus de ndoli thisation. Mdme les donndes con-
cernant les premidres communaut6s agro-pastorales se
limitaient i quelques aspects de la culture mat6rielle,
sans contexte chronologique bien d6lini et sans impli-
cation 6conomique imm6diate.

Notre connaissance des communautes m6solithi-
ques et ndoli thiques anciennes pr6sentait encore
beaucoup de lacunes qui r6sultaient en grande partie
de I'absence de programmes de recherche dol6s d'une
orientation bien d6finie et d6passant le niveau pure-
ment stratigraphique et typologique.

Ainsi par exemple, ne connaissions-nous du peuple-
ment mesolithique du Portugal que les c6lBbres amas
coquilliers de Muge, dans la vallde du Tage. Toutefois,
aprds un sidcle et demi de recherches presque conti-
nues, malgr6 les potentialitds de ces gisements et les
contributions majeures de Jean Roche (1960, 1972) e
leur 6tude, bien des questions restaient ouvertes :
mode d'occupation, activit6s 6conomiques, chronolo-
gie absolue et relative.

La situation n'6tait gudre plus brillante en ce quicon-
cerne les premidres communaut6s d'agriculteurs-

6leveurs. En effet, la plupart des mat6riaux attribuables
typologiquement au N6olithique ancien provenaient de
fouilles anciennes en grotte, et on n'en connaissait ni le
contexte, ni la date (Guilaine et Ferreira 1970).

Les gisements de plein air de la rdgion de Sines qui
ont livr6 les premidres structures d'habitat connues au
Portugal pour cette p6riode constituent la seule excep-
tion. Ceux-ci n'ont malheureusement pas 6t6 datds par
le radiocarbone et n'ont fourni aucun t6moignage direct
sur I'alimentation et le mode de vie de leurs occupants
(Soares et Silva 1979;Silva et Soares 1982, 1987)'

2. Progres r6cents
Au cours des dernidres anndes, suite au d6velop-

pement de deux programmes de recherche paralldles,
quelques pas ont 6t6 faits vers une meilleure connais-
sance du substrat m6solithique.

D'un c6td en effet, le rdexamen du mat6riel anthro-
pologique des gisements de Muge (l'ensemble euro-
p6en de loin le plus important pour cette periode), ac-
compagn6 d'une nouvelle s6rie de datations par le
radiocarbone et de I'analyse des isotopes stables, a
fourni une contribution importante i la connaissance de
la population quiallait subir la n6olithisation.

D'un autre c6t6, l'6tude syst6matique du mat6riel
des anciennes fouil les, effectuees dans une s6rie
d'amas coquilliers de la vall6e du Sado, i quelque 100
km au sud-est de Lisbonne, et la reprise des fouilles par
une 6quipe pluridisciplinaire sous notre direction, a d6jit
permis une connaissance plus solide des adaptations
humaines aux transformations dcologiques postgla-
ciaires quiont pr6cdd6 imm6diatement la n6olithisation.

2.1. Vallde du Tage
2.1.1. Les analyses radiom6triques d'6chanti l lons

de plusieurs squelettes humains des gisements de
Moiia do Sebastiio et de Cabego de Arruda par la m6-
thode de I'acc6l6rateur, au laboratoire de l'Universitd de
Toronto, ont pr6cis6 considdrablement les anciennes
datations effebtu6es i Saclay dans les ann6es 50. Ces
analyses ont montrd la contemporan6it6 des amas co-
quilli-ers eux-mdmes et des squelettqs humains dqpg-
ses dans leurs divers niveaux, entre 7300 et 6500 B.P.
(Lubell ef a/. 1986).
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Fig. 1: Carte du sud du
Portugal avec Ia localisation des
pilncipaux gisements du
Mdsolithique et du N1olithique
ancien. Les dtoiles indiquent les
amas coquilliers (tous
mdsolithiques sauf le 37); les
points indiquent les habitats
(tous nAolithiques sauf le 03); tes
triangles indiquent les grottes
avec des niveaux n6olithiques.
1. Furninha; 2. Casa da Moura:
3. Alto das Bocas;
4. Forno da Telha;S.Toledo:
6. Vale da Mata:7. Fonte da
MoQa;8. Fonte do Padre Pedro;
9. Cabego da Arruda; 10. Moita
do Sebastiao; 11. Cabego da

O 5okm-

Amoreira; 1?. Cabg7o_dos ossos/Cova da onga; 13. Arneiro do Roquete; 14. Cabego dos Morros; tS. Magos de
9ir?j.16. Magos.de B?i/g; 17. _Cabeqo da Bairagem; 18. Escourat; iS. e'rapouco; 20. CiOego do Rebotad-or;
21. Vdrzea da M6; 22. Vale de Romeiras; 23. Bariada do Grito; 24. Cabego ilo pez; 25. Barrada das Vieiras;
26- Amoreiras; 27. Barranco da Moura; 28. Pogas de S. Bento; 29. Monium de Bai,ixo; 30. Satema; 31. Gaspeia;
32' Vale Pincel;33. Vale Marim; 34. Samouqueira;35. Vate Vistoso;36. Vidigal;37. Medo Tojeiro;38. Fiais;
39. Castelejo ; 40. Cabranosa.
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2.1.2. L'analyse ost6ologique de plus d'une cen-
taine de squelettes effectu6e par Meiklejohn et Jackes
a montre que la population de Muge jouissait d'un bon
niveau g6n6rat de sant6 et de nutrition, et qu'elle avait
une esp6rance de vie relativement longue compar6e A
celle d;autres populations pr6historiques : 30 ans A la
naissance et 26 i I'Age de 15 ans (Lubell el a/. sous
presse : table E). L'analyse de la pathologie et de
i'usure dentaire a aussi donn6 des r6sultats int6res-
sants. Dans une analyse pr6liminaire, Jackes signale la
pr6sence de caries dentaires dans 13 % des dents per-
manentes examindes, soit un pourcentage trds 6lev6
compar6 i celui d'autres populations m6solithiques eu-
rop6ennes (Lubell el a/. sous presse).

Deux ans plus tard, Jackes a obtenu des taux de
carie trds 6lev6s pour les molaires infdrieures des
adultes du gisement m6solithique de Moita do Sebas-
tiao, Muge (19%), pourcentage 6quivalent ou mdme su-
p6rieur it ceux des ossuaires n6olithiques de Melides
(19 %) et de Feteira (16 %) (Lubell et Jackes 1987)- Ces
r6sultats ont 6t6 pleinement confirm6s par une 6tude
ind6pendante effectu6e par Frayer sur le m6me mat6-
riel, mais selon une m6thode dilf6rente. En elfet, avec
une estimalion plus restrictive des caries (7,85 7o pour
Moita do Sebasti6o eI5,7 "h pour Cabego de Arruda),
celui-ci a n6anmoins d6tect6 I'existence de caries dans
40,3o/o des 67 squelettes 6tudi6s, soit un taux presque
quatre fois sup6rieur A la moyenne obtenue pour une
6chanti l lon de 191 squelettes m6soli thiques du reste
de I'Europe (11 o/") (Frayer 1987).

Une telle importance des caries dans une population
m6solithique, surpassant m6me les rdsultats obtenus
pour des populations n6ooli thiques, a 6t6 expliqu6e
comme le r6sultat d'une meilleure survivance au stress
de I'enfance, d'une plus grande long6vit6 (Lubell ef a/.
sous presse) ou de I ' ingestion de quantit6s app16-
ciables de miel ou d'autres aliments riches en sucres,
comme les fruits secs subtropicaux (Frayer 1987 : 19-
21). D'autres explications doivent cependant Ctre prises
en compte, comme par exemple la consommation 6le-
v6e de gramin6es sauvages ou d'autres plantes riches
en hydrates de carbone, ainsi que le d6fendait David
Clarke dans son essai pol6mique sur le M6soli thique
(Clafte 1978).

2.1.3. Les analyses d' isotopes stables (d13 C et
15N), entreprises par Henri Schwarcz, suggdrent une
alimentation partagde d 6gali t6 entre les produits
d'origine marine et terrestre, dans la mesure o0 les va-
leurs obtenues pour plusieurs squelettes humains de
Muge se placent A mi-chemin entre cel les des herbi-
vores terrestres et celles des carnivores marins (Lubell
et a/. 1986).

Ces donn6es montrent que si, malgr6 leur volume el
leur visibilit6, les coquillages n'ont pas 6t6 pour ces po-
pulations la ressource alimentaire la plus importante en
calories, ils le furent en termes de temps et d'6nergie
d6pens6s i les r6colter. Plus qu'une ressource
d'urgence, ils reflOtent une option d6lib6r6e et un com-
portement quid6lie les concepts actuels de productivi-
t6 et de rentabilit6.

2.2. Yall6e du Sado
Tous les gisements de la vall6e du Sado attribuables

au M6solithique sont des amas coquilliers et nos re-
cherches ont'6t6 orientdes surtout vers les strat6gies
de peuplement et de subsistance 1. Quelques dtudes
pr6iiminaires dont on attend toujours 1a publicalion (Ar-
haud sous presse a et b) ont ddjA 6t6 pr6sent6es dans
des r6unions internationales. ll semble donc opportun
d'en pr6senter ici, aussi bridvement que possible, les
conclusions provisoires.

La plupart des amas coquilliers de la vallde du Sado
se sitJeni le long d'un trongon de 15 km, distant au-
iourd'hui de 40 A 55 km de I'embouchure du fleuve
ifiq.t;Arnaud 1987 : figs 1 et 2). De nos jours, les ma-
i6e-s n'arrivent plus r6gulidrement a cette distance de la
c6te mais, dans la mesure ou ces amas coquilliers sont
exclusivement constitu6s d'espOces estuair iennes
dont I'habitat se situe A plus de 20 km en aval, on peut
aflirmer que ce trongon du fleuve constituait la partie la
plus recui6e de I'estuaire au d6but de la phase Atlanti-
que de l'Holocdne.

A la diff6rence de ce qui s'est produit pour les amas
coquilliers de Muge, foui116s pendant plus d'un sidcle
oar des 6quipes et avec des m6thodes trds diverses,
beux de ta vait6e du Sado ont 6t6 originellement fouill6s
par la m6me 6quipe pendant dix anndes consdcutives,'et 

les matdriaui ddpos6s dans les rdserves du Musde
Arch6ologique National i Lisbonne' Deux cent mille ar-
telacts e[ restes fauniques, ainsi que plus d'une cen-
taine de squelettes humains refldtent bien la consis-
tance et t'dtticacitd g6n6rale de la m6thode utilis6e.
Nous pensons donc que, malgr6 I'existence de cer-
taines failles d6tect6es i l'occasion de nos propres re-
cherches dans l'enregistrement des fouilles anciennes,
on peut en utiliser les r6suttats avec une certaine con-
fiarice pour essayer de d6gager les moddles de com-
portement des habitants.

En plus des coquillages de mollusques estuairiens
qui constituent la caract6ristique commune de tous ces
gisements, on y a lrouv6 une pourcentage variable de
iestes de pois-sons, de crustacds et de mammifdres
sauvages. Toutefois, dans les gisements oU les pois-
sons ei les crustac6s sont les plus abondants, les os de
mammifdres sont trds rares, ou manquent complCte-
ment. En effet, les os de mammifdres sont particulidre-
ment abondants i Cabego do Pez (Fig. 1 : 24)' le gise-
ment situ6 le plus en amont, avec une nette
pr6dominance du cerf qui reprdsente presque 213 du
iotal, suividu sanglier, avec prds de 1/3. Ceux-ci 6taient
accompagnds d'un nombre consid6rable d'os de lapin'
tandis que I'aurochs, le chevreuil, le cheval, le lidvre, la
loutre, ie h6risson, le chat sauvage et le lynx 6taient
pauvrement repr6sent6s (Rowley-Conwy 1987; Ar-
haud 1987). Au contraire, les os de poisson sont trCs
abondants'A Arapouco (Fig. 1 : 19), le site localis6 le
plus en aval, oD sont reprdsentdes des espdces ma-
iines telles que la raie (trds abondante), le thon et le re-
quin, ou encore des espdces qui ne pdndtrent dans les
estuaires que pendant le frai, entre mai et septembre,
comme la daurade et'la corvine (repr6sent6e par les
otolithes de plus d'une centaine d'individus), ainsi que
plusieurs esidces estuairiennes de -petite dimension.
Les habitant! Oe ta vall6e du Sado p6chaient donc non
seulement dans l'esluaire, mais aussi dans la mer, et
pouvaient prendre des poissons de plusieurs dizaines
de kilos.

Cabego do Rebolador (Fig 1 :20), un gisement de
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dimension trds r6duite, a fourni un pourcentage trds im-
portant de crustac6s et d'huitres. La raret6 de ceux-ci
dans les autres sites suggdre que ce gisement fut utili-
s6 pendant une p6riode bien d6timit6e.

En tenant compte de ces diftdrences dans les restes
fauniques, des indicateurs saisonniers, de la locafisa-
tion, de la dimension relative et des autres aspects de
ces gisements, nous avons pu construire un moddle
provisoire de I'occupation de I'espace dans cette 16-
gion. Selon celui-ci, deux campements principaux, oc-
cup6s respectivement pendant I'automne/hiver et le
printemps/6t6, 6taient appuyds par une s6rie de cam-
pements temporaires, destinds i des activit6s 6conomi-
ques plus sp6cialisdes; ceux-ci n'6taient occup6s que
pendant des p6riodes plus courtes, par un petit nombre
de membres du groupe cordsidentiel.

L'adoption d'un tel systOme de peuplement et de
subsistance aurait permis aux communaut6s m6solithi-
ques de la vallde du Sado de jouir d'une stabitit6 consi-
d6rable pendant une p6riode d'au moins un demi-
mill6naire. Elles auraient ainsi r6sist6 i I'adoption d'un
nouveau mode de vie, mdme en entretenant des con-
tacts sporadiques avec des communaut6s d,6leveurs et
d'agriculleurs primaires, et en acceptant I'une ou l,autre
innovation technologique.

Cependant, les r6sultats pr6liminaires de I'analyse
des isotopes de I'oxygdne dans les coquilles de mollus-
ques, en cours de rdalisation par Margareth Deith au
Godwin Laboratory de I'Universit6 de Cambridge, sug-
gdrent que les mollusques 6taient r6colt6s [enOant
I'automne et I'hiver, aussi bien dans les gisements si-
tu6s en amont, comme pr6vu dans ce hod6le, que
dans ceux de I 'aval qui, selon ce m6me moddle,
n'aylaient 6t6 occup6s qu'au printemps et en 6t6 (Deith
1 987).

Si ces r6sultats devaient 6tre confirmds, ilfaudrail ad-
mettre que tous ces gisements ont 6t6 occup6s d'une
fagon plus permanente qu'on ne s'y 6tait attendu. Ceci
montrerait que, dans des circonstances particulidre-
ment favorables, la sedentarisation pourrait avoir pr6c6-
d6 I'adoption d'un mode de vie agro-pastoral.

2.3. Vall6e du Mira
Plus au sud, A Fiais, dans la vail6e du Mira (Fig. 1 :

38), un amas coquillier contemporain de ceux de la val-
l6e du Sado est actuellement en cours de fouille. Cetui-
ci a livr6 en trds grande quantitd de nombreuses vari6-
t6s de restes fauniques caract6ristiques d'habitats ma-
rins, estuairiens el terrestres dont l'6chelonnement sai-
sonnier permettrait une occupalion permanente. Trois
campagnes de fouilles y ont d6ji montr6 une nette dif-
fdrenciation spatiale, distinguant une zone de d6pe-
gage des carcasses de cervid6s, de sangliers et
d'aurochs, une zone d'habitat avec des foyers et des
empierrements, ainsi que des s6pultures.

Les mAchoires de mammifdres dont I'Age d'abattage
a pu Ctre d6termin6 s'6chelonnent sur presque toutes
les saisons (Rowley-Conwy 1987b); quetques espdces
de poissons marins qui ne remontent dans les estuaiies
que pendant la p6riode du frai ont 6t6 p6ch6es au prin-
temps et en 6t6; quant aux huitres et aux autres es-
pdces de mollusques, elles ont trds probablement 6t6
r6colt6es pendant I'hiver, pour ne mentionner que les
ressources les plus abondantes.

3. Focteurs de
conti nuile / discon ti n u i te
Mesol i  th iq ue,/ Neol i  th iq ue

3.1. Strategies de peuptement
Les sites m6solithiques sont localisds de pr6f6rence

dans les zones les plus recul6es des anciens estuaires,
dans une r6gion d'6cotone littoral / int6rieur (vall6e du
Tage, du Sado et du Mira), et plus rarement sur le littoral
(par exemple Vidigal, fig. 1 : 36).

Les sites n6olithiques sont implant6s sur le littoralou
i moins d'une heure de marche de celui-ci (par exemple
Vale Pincel et Salema, fig. 1 : 32 et 30), et plus rarement
dans des grottes situ6es dans les massifs calcaires de
l'int6rieur (par exemple Escoural, fig. 1 : 18).

3.2.  Subsis tance
Au M6solithique, les informations directes indiquent

I'exploitation 6quilibr6e d'une vaste gamme de res-
sources terrestres et marines - chasse aux mammifdres,
pCche, ramassage de mollusques - certainement com-
pl6t6e par des plantes et des fruits sytvestres, bien que
nous n'en ayons encore trouv6 aucune trace.

Nous ne disposons encore d'aucun t6moignage di-
rect pour le N6olithique de cette r6gion, mais on peut
supposer que l'6levage du mouton el d'autres espdces
domestiques a d0 s'ajouter aux produits de la chasse et
d'une agriculture primaire. D'autre part, les outils norma-
lement associ6s A I'agriculture, comme les herminettes,
les faucilles et les meules. sont rares.

3.3. Culture materiel le
L'outi l lage d6couvert dans les amas coquil l iers

m6solithiques est d peu prds exclusivement microlithi-
que, lamellaire et g6om6trique; de plus, on observe
une remarquable uniformit6 des industries l i thiques
dans I'ensemble des gisements des diff6rentes zones.

Aucune monographie n'a encore 6t6 publi6e en ce
qui concerne les habitats n6olithiques de Sines; seule
I'industrie lithique de Vale Pincel I a 6t6 compldtement
6tudi6e, selon les fouilleurs (Silva et Soares 1981 : 66).
Les r6sultats indiquent une forte incidence des indus-
tries lamellaires (45 % du ddbitage), ce qui suggdre une
certaine survivance de la tradition m6solithique; n6an-
moins, la plupart des pidces relouch6es (pergoirs, grat-
toirs, denticul6s, etc.) ont 6td r6alis6es sur lame et sur
6clat (Silva et Soares 1981: figs 44-50). Les segments
de cercle sur lamelle, qui repr6sentent 8,9 % des
pidces retouchdes, constituent un autre reflet de la sur-
vivance des tradit ions m6soli thiques. Les outi ls en
pierre polie sont rares dans tous ces habitats, et plus
part icul idrement i  Vale Pincel o0 on n'a retrouve
qu'une hache et un fragment de meule. Enfin, la c6ra-
mique est relativement abondante et pr6sente une
grande vari6t6 de ddcors imprimds et incis6s, bien que
le d6cor cardial soit rare : 2 tessons i Vale Pincel et 3 a
Salema (Si lva et  Soares 1981: f igs 59 :  1 ,  64:1,67 :  t -
3) .

Plus au sud a Cabranosa prds du cap de Sagres en
Algarve (Fig. 1 : 40), un petit fond de cabane a livr6 une
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industrie lithique trds riche, caract6risde par la domi-
nance des denticut6s, des grattoirs nucl6iformes et des
lamelles retouch6es, ainsi qus par I'abondance des nu-
cl6us i lamelles. Le mat6rielcomportait 6galement trois
haches en pierre polie, ptusieurs tessons appartenant I
deux vasei i d6cor cardial et d d'autres A d6cor plasti-
que et imprim6 (Zbyszewski et a\.1981). Non loin de ce
gisement, on d6couvrit aussi les restes d'un amas co-
{uillier mais on ne put 6tablir de relation chronologique
enlre les deux sites.

3.4. Rituels fun6raires
Presque tous les amas coquilliers m6solithiques

fouillds oht tivrd des tombes A inhumation. Le squelette
se trouvait en position allongde (A Muge) ou fetale (au
Sado), et n'6tah pas accompagnd de nrobilier fundraire.
Les s6pultures attribuables au Ndolithique ancien sont
trds raies au sud du Tage et proviennent d'anciennes
fouilles, sans contexte bien d6fini'

La seule grotte o0 on ait trouv6 quelques tessons
de poterie cardiale est celle d'Escoural, prds de Monte-
moi, qui servit de "sanctuaire" au Pal6olithique sup6-
rieur et de n6cropole au Ndolithique ancien et moyen.
Le contexte auquel appartenaient ces tessons n'est
pas encore connu avec suffisamment de d6tails pour
iqu'on puisse en tirer des conclusions. Si, en effet, les
peintuies et gravures attribuees au Pal6olithique sup6-
iieur ont donn6 lieu A un grand nombre de publications,
la n6cropole ndolithique n'a lait I'objet que de deux no-
tices trds sommaires (Santos 1971 a et b). L'auteur y
mentionne des rituels fundraires tres diversifi6s : d6p6t
des corps A la surface ou en position fcetale dans des
fosses, mobilier fundraire constitu6 de nombreux objets
d'utilisation courante, inhumation de crAnes sans mobi-
lier tun6raire dans une niche obtur6e ensuite, accumu-
lation chaotique d'os et de poteries en petits monticules
(Santos 1971 b). Des tessons cardiaux, on sait seule-
ment qu'ils 6taient associ6s A des trapdzes sur lame
(Santos 1971 a).

3.5. Anthropologle PhYslque
Comme nous I'avions d6iA signal6 (Arnaud 1982 :

46), la plupart des 6tudes effectu6es sur des sque-
teties m'ds6lithiques et n6olithiques pendant plus d'un
sidcle semblent confirmer la continuit6 6volutive du
peuplement du territoire portugais du Mdsolithique i
hos jours (Conda 1919; Ferenbach 1974 : 135). Les
6tudes plus rdcentes ont 6t6 localisdes sur des aspects
plus sp6cifiques, et en particulier sur la ddtection de.nrodifiiations 

significatives dans la nutrilion et la struc-
ture d6mographique des populations suite i l'adoption
de I'agriculture (Lubell et a/. sous presse; Lubell et
Jackes 1987; Meikleiohn etal.1986; Frayer 1987).

Ces recherches sont encore en cours et les r6sultats
d6ii obtenus ne sont pas trds concluants du fait qu'on
didcerne mal la signifibation de la variabilitd observ6e
dans les populations m6solithiques et n6olithiques.
Quoiqu'il en soit, I'absence de toute variation significa-
live n'est pas suffisante pour exclure un apport 9e po-
pulation, surtout si celui-ci provenait de l'aire mediterra-
n6enne.

3.6.  Chronologle
La plupart des gisements m6solithiques ont 6t6 oc-

cup6s pendant I'Atlantique, respectivement entre ca'
zgbo ei ffi00 B.P. A Muge, 7100 et 5400 B.P' dans la
vall6e du Sado,710O et 6100 B.P. dans la val l6e du
Mira (cf. fig.2).

Les seules dates obtenues pour un ensemble clos
du Ndotithique sont celles de I'amas coquillier de Medo
Tojeiro (Fig. t : 37), entre 5400 et 5300 B.P. (Silva et al
19b5). Cd gisement n'a livrd qu'un lgmbr.e r6duit
d'artetacts comparables I ceux de la r6gion de Sines,
sans le moindre fragment de poterie cardiale' Par
contre, quelques tessons cardiaux 6taient pr6sents
dans les nivedux de base de l'amas coquillier d'Amoreira
dans la vall6e du Sado (Figs 1 :26;3 : 1-3), dat6s entre
ca. 6050 et 5900 B.P. (Fig. 2 : Q - (a) et - (b)), et isol6s
dans un contexte caract6ris6 par une culture mat6rielle
et une 6conomie indiscutablement m6solithiques. Ces
dates sont ldgdrement plus rdcentes que celles qui ont
6t6 obtenues pour la base de la couche Ea de la grotte
de Caldeirio (ca. 6400-6050 B.P.), qui contenait de ta
c6ramique cardiale. Ces dates sont @ntemporaines de
celles cies niveaux moyens de la mdme couche (ca'
6100-5750 B.P.);ceux-ci contenaient de la poterie im-
primde et incis6e, mais sans d6cor cardial (ZilhSo 1988
et dans ce volume).

ll semble donc que, d'une fagon gdn6rale, nous
ayons affaire A une s6quence d'occupation du m€me
tdrritoire par des populations morphologiquement indif-
fdrenciables, maii avec des cultures mat6rielles et des
modes de vie nettement distincts, malgr6 la pr6sence
de quelques indices d'influences mutuelles pendant
une phase de transition relativement courte.

4. Contocts entre communoutes
mesol i th iques et  n6ol i th iques

Dans la section pr6c6dente, nous avons constat6
l'existence de quel{ues diff6rences entre mdsolithi-
ques et n6olithi{ues en ce qui concerne les strategies
cie peuplement, i'6conomie, la culture materielle et les
ritei tuheraires, sans que nous ayons pu d6tecter de
changement morphologique d'une population d I'autre'

ll nous semble donc utile de r6-analyser en d6tail le
contexte des vestiges de contacts directs entre les por-
teurs d'une culture matdrielle encore nettement m6soli-
thioue et les introducteurs ou les premiers utilisateurs
d'une culture matdrielle comportant des 616ments indis-
cutablement n6olithiques.

A Muge, dans les amas coquilliers mdsolithiques de
la vall6ddu Tage, les seuls vestiges attribuables au
Ndol?thique soniquelques lragments de.poterie i d6-
cors d'inipressions et d'incisions qui prwiendraient des
niveaux iup6rieurs de Moita do Sebastiio et du Cabe-
co de Amoieira (Feneira 1974). Bien que le contexte de
6es tessons soil mal connu, il parait significatif qu'aucun
de ceux-ci ne pr6sente de d6cor cardial. Ces tessons
oourraient donb etre li6s i une phase de r6occupation
be ces gisements plut6t qu'A des contacts entre leurs
habitanti mdsolith(ues et des populations en voie de
n6olithisation ou d6ji pleinement n6olithisdes.
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Fig- 2 : Datations radiocarbone pul les gisements m1solithiques et nholithiques du sud du Portugal : valeurs
cgltPles..?t 6carts types, d 68 % de sdcuritf. Les datations marQudes avec un hstdrisque ont 6t6 oblenues A partir
d.fc.halillo\s de coquilles de mollusques, et sont reprdsentdes'ici aprds correction a6 renet de r1servoir, pdr
ddduction de 370 ans, en accord avec les indicationi ae e. Monge Soares, du Laboratoire de Radiocarboie de/?CEN, Sacavdm, Portugal.
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Fig. 3 : Matiriaux neolithiques trouv*s dans les amas coquilliers mdsolithiques de la vall)es du Sado. Les
fragments de cdramique cardiale ont 6td trouv1s dans les niveaux infdrieurs d'Amoreira, les autres dans les niveaux
sup4rieurs de Pogas de S. Bento.
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Ces observations ont 6t6 largement conlirm6es
dans plusieurs amas coquilliers de la vallde du Sado. En
efiet, a l'exception d'Amoreira (Fig. 1 :26), o0 quelques
lessons cardiaux ont 6t6 d6couverts dans les niveaux
inf6rieurs, tous les tessons et autres indicateurs claire-
ment n6olithiques proviennenl des niveaux sup6rieurs;
ils se lrouvaient i moins de 40 cm de profondeur et
n'6taient pas accompagnds de coquillages, ni d'autres
restes de faune.

Tel est le cas du Cabeqo do Pez (Santos et al.1974),
o0 on a d6couvert une cinquantaine de tessons i d6-
cors imprimds ou incis6s, similaires i ceux des habitats
n6oli thiques de Sines, ainsi qu'une petite meule. A
Amoreira, quelques dizaines de lessons dont certains
portent des d6cors imprim6s ou incisds proviennent du
niveau sup6rieur. ll en va de m6me A Pogas de S.
Bento o0, en plus de quelques tessons, on a d6cou-
verl une petite herminette polie (Fig. 3 : 6).

5. Conclusion
On voit comment l'adoption d'une 6conomie A large

spectre a permis aux communautes m6solithiques de
jouir d'un excellent niveau de subsistance et m6me
d'un certain deg16 de s6dentarisation. Ces faits ont d0
retarder et d6courager la pleine n6olithisation.

MOme si, dans cette rdgion, des groupes humains
ont introduit ou acquis une culture mat6rielle "n6olithi-
que", les activit6s caract6rist iques des chasseurs-
cueilleurs ont d0 garder une grande importance. On ne
trouve pas, en effet, d'indicateurs directs de domestica-
tion ou d'agriculture avant le Chalcolithique, ce qui sug-
gdre qu'un mode de vie agro-pastoral n'a 6t6 d6velop-
p6 dans la r6gion qu'd une pdriode assez tardive. Dans
ce contexte, il parait 6galement significatif qu'un des
rares gisements n6olithiques du sud du Portugal dat6
par le radiocarbone soit prdcisdment un amas coquillier
de petite dimension mais avec une lorte densitd de co-
quillages : Medo Tojeiro (Fig. 1 :37) (Silva ef a/. 1985).

On nolera aussi, dans des niches dcologiques bien
d6termin6es, la proximit6 de l'exploitation des res-
sources marines et estuairiennes au cours de phases
plus 6volu6es du N6olithique, par exemple dans les gi-
sements de Comporta, prds de I'ancienne embouchure
du Sado (Ribeiro et Sangmeister 1967), qui ont 6t6 16-
cemment dates du troisidme mill6naire avant J.-C. (Silva
ef a/. 1986).

Vu la diss6mination des donn6es et leur peu de por-
t6e spatio-temporelle, il parait raisonnable d'accepter
qu'un apport de population, trds limitd et arriv6 par la
voie maritime, ait 6t6 i I'origine du processus de n6oli-
thisation. Ce processus 6tait d6jir en cours vers 6000
B.P. et aurait d6but6 quelques sidcles plus tard qu'en
France et dans le Levant espagnol oir les plus an-
ciennes poteries cardiales ont 6t6 dat6es vers 6800
B.P. (Evin 1987; Marti Oliver ef a\.1987). La n6otithisa-
tion se serait ainsi d6roul6e plut6t selon te moddle A
que selon le moddle B (Arnaud 1982), mais selon un
rythme plus lent que pr6vu. ll semble en effet que la
phase de "disponibilit6" (Zvelebil et Rowley-Conwy
1986), correspondant au stade A2 de notre moddle,
n'ait dur6 que quelques sidcles et ait 6t6 suivie par une
phase de substitution correspondant au stade A3, bien
plus prolongde qu'on ne s'y 6tait attendu, jusqu'i une

phase de "consolidation", correspondant au stade A4,
situde peu de temps avant la "r6volution des produits
secondaires" (Sherratt 1981), qui aurait eu lieu pendant
le Chalcolithique, comme on I'a r6cemment suggdr6
(Lewthwaite 1986).
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Note
1. Ces amas coquilliers ont aussi 6t6 utilis6s comme

n6cropole; les squelettes humains plus ou moins com-
plets qui y ont 6t6 decouverts (plus d'une centaine)
sont encore en cours d'6tude par une dquipe placde
sous la direction du Dr Bruno Kaufmann du Mus6um
d'Histoire Naturelle de BAle.
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Jooo ZILHAO

LE PRCCESSUS DE NECLITHISATION
DANS LE CENTRE DU PORTUGAL

lly a maintenant presque vingt ans qu'a 6t6 publi6e,
par Jean Guilaine et Veiga Ferreira (1970), la premidre
synthdse sur le N6olithique ancien du Portugal. Dans
cette 6tude, les auteurs prdsentaient I'ensemble des
documents connus i l'6poque, et qui, en ce qui con-
cerne le centre du pays, provenaient soit de sites fouil-
l6s (grottes d'Alcobaga, d'Eira Pedrinha, des sources de
l'Almonda, de Furninha et de Casa da Moura, et slations
ir l'air libre de ta r6gion de Figueira da Foz), soit de trou-
vailles isol6es (vases de Santardm et de Cartaxo). lls
concluaient i I'existence d'un fonds cardial important
(proprement N6olithique ancien), qui aurait 6volu6 vers
"l'horizon de Furninha", caracteris6 par de la poterie A
d6cor d'incisions et d'impressions sans utilisation de la
coquille; chronologiquement, cet horizon serait d6ji
conlemporain de phases plus tardives du N6olithique
du sud-ouest europ6en (Epicardial, etc.).

Depuis la publication de cette synthdse, se sont d6-
veloppdes de nouvelles recherches, qui ont permis,
dans les ann6es '70,la d6couverte d'un important en-
semble de sites de plein air sur le littoral de I'Alentejo
(Silva et Soares 1981). Ces sites, qui n'ont pas fourni de
datation absolue, ont n6anmoins permis i leurs louil-
leurs de conlirmer la chronologie en deux phases pro-
posde par Guilaine et Veiga Fereira, ainsi que la formu-
la t ion des premiers moddles concernanl  la
n6olithisation dans le sud du pays (Arnaud 1982). En ce
qui concerne le centre du pays, cependant, ce n'est
que trds r6cemment que de nouveaux matdriaux ont
dt6 d6couverts ou publi6s, documents qui permettent
d'approcher d'une fagon plus pr6cise les probldmes
pos6s par la chronologie et le processus de n6olithisa-
tion qui seront discut6s plus loin.

I . Vole do Moto

ll s'agit d'un site de plein air contenu dans des sables
6oliens et localis6 sur la c6te, A quelques centaines de
mdtres de I'embouchure du fleuve Sizandro. Fouill6 au
d6but des anndes '50 par I'ancien directeur du Mus6e
National d'Arch6ologie, Manuel Heleno, il livra une
abondante industrie lithique attribuable A un Magdal6-
nien terminal (Ara0jo et Zilhdo sous presse). En surface,
cependant, l'6quipe de Heleno put recueillir une petite
collection de quarante-deux tessons, pour la plupart d6-
cords, qui paraissent s'intdgrer a la tradition du Ndolithi-
que ancien (Fig. 1).

L'analyse de la pAte et de la d6coration a permis de
grouper ces tessons en treize ensembles quicorres-
Fondent au nombre minimum de vases repr6sent6s
dans la collection. Les motifs d6coratifs comprennent
des 6l6ments plastiques, des incisions et des impres-
sions, mais, en ce qui concerne ces dernidres, saut
dans un cas, I'utilisation de la coquille peut Ctre 6cartde.
L'exception est constitu6e par un petit tesson A pAte
brun-rouge avec d6graissants abondants (mais fins et
homomdtriques); celui-ci pr6sente un d6cor sous le
bord compos6 d'impressions r6alis6es avec un instru-
ment couibe et mince - peut-dtre le bord non dentel6
d'une coquille (Fig. 1 :4). Les autres motifs sont des im-
pressions en 6pine ou i I'ongle, des anses i perfora-
iion horizontale et verticale, des cordons d6cords, des
triangles remplis et des incisions diversement dispo-
s6es.

La petitesse de l'6chantillon ne permet pas de pous-
ser trds loin la sp6culation sur sa datation. De m6me, sa
position en surface nous empdche d'6tre s0rs qu'il
s'agisse bien d'un ensemble correspondant i une oc-
cupation unique, c'est-A-dire, d'6carter la possibilit6 que
divers moments chronologiques soient repr6sent6s.
Des motifs semblables sont cependant connus dans
les sites de "l'horizon de Furninha', et une position tar-
dive, post-cardiale, A I'intdrieur du N6olithique ancien,
sembie donc 6tre I'hypothdse la plus probable pour la
datation de cet ensemble. Son importance rdside donc
surtout dans le fait qu'il montre I'existence dans le
centre du pays, au d6but du N6olithique, de sites co-
tiers de plein air sur sol sableux de m6me type que ceux
du littoral de l'Alentejo.

2. Bocos
La gorge o0 se situent les sources (bocas) qui ap-

portenf une contribution majeure d la constitution du
ileuve Maior a 6t6 un lieu d'intense occupation pr6his-
torique et plusieurs sites y ont 6t6 fouill6s par Manuel
Heldno dans les ann6es '30. Un de ceux-ci, le grand
abride Bocas, ou Bocas | (Gongalves et a/. 1987)' locali-
s6 au fond de la gorge, contenait une longue stratigra-
phie avec, d la base, des niveaux du Paldolithique su-
fr6rieur, surmontes de niveaux du N6olithique anc.ien.
bes probldmes de remaniement, 6vidents i I'analyse
des mat6riaux, ont cependant affect6 cette stratigra-
phie dont la v6rification est aujourd'hui impossible, le
site ayant 6t6 6puis6 par ses fouilleurs'
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Fig. 1: Iessons dAcords du gisement c1tier de surtace de Vate da Mata.
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D'aprds l'6tude sus-mentionn6e, la culture mat6rielle
des occupants du site au N6olithique ancien serait con-
stitu6e par une industrie lithique A lames, lamelles et ar-
maturei 96om6triques (surtout segments et trapdzes,
mais aussi de rares triangles) de tradition m6solithique,
et par une poterie abondante A d6cor plastique
d'incisions et d'impressions, mais oit I'utilisation de la co-
quille est trds rare (sur un tesson avec certitude, peut-
6tre aussi sur deux autres). Cette rarete et la pr6sence
de motifs en 6pi et d'organes de prdhension en crdte
ou en petits boutons d6passant le bord, consid6r6s
comme caract6ristiques de la phase 6volu6e du N6oli-
thique ancien portugais, amdnent les auteurs i propo;
ser pour ce contexte une datation plut6t tardive i
l'int6rieur de cette p6riode.

Des materiaux c6ramiques tout A fait semblables sont
reprdsent6s dans deux autres siles de plein air encore
in6dits localis6s de chaque c6t6 de la gorge, ceux de
Alto das Bocas (nord et sud). lci, cependant, la stratigra-
phie semble 6tre encore moins s0re qu'i I'abride Bocas
l, ces documents apparaissant, dans les rdserves du
Mus6e National d'Arch6ologie o0 ils sont conservds,
m6lang6s i d'autres qui pourraient appartenir i des
6poques plus tardives. De toute fagon, ces deux sites
ne sont pas 6puis6s, et il a d'ailleurs 6t6 possible d
l'auteur d'observer la pr6sence, sur le versant est du
site sud, au cours de labours profonds pour la plantation
d'eucalyptus, de nombreux tessons et t6moins l i thi-
ques rattachables au N6olithique ancien. La r6alisation
de nouvelles louilles est donc possible et permettrait
certainement I'obtention de renseignemenls plus pr6-
cis sur ces occupations de plein air du N6olithique an-
cien de Bocas.

3. Lo r6gion de Torres Novos
Prospect6 intens6ment au cours des dix dernidres

anndes par des archdologues amaleurs de la S.T.E.A.
(Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia,
Torres Novas), I'escarpement de laille (le Arrife) qui
s'6tend sur une quarantaine de kilomdtres entre Rio
Maior et Our6m, sdparant le massif calcaire de
t'Estremadura centrale du bassin tertiaire du Tage, con-
tient plusieurs sites pr6historiques (Mauricio 1988). Sur
quelques-uns de ces sites, on a pu recueillir, en sur-
face, des tessons impressionn6s et incis6s, parfois de
type cardial.

ll s'agit notamment du site de plein air d'Eirinha, situ6
au sommet de I'escarpement, i mi-chemin entre la Lapa
da Bugalheira et la grotte d'Almonda, et publi6 pr6c6-
demment comme un site pal6olithique avec industries
de diverses 6poques, depuis I'Acheul6en jusqu'au Pa-
l6olithique sup6rieur, discrimin6es sur des critdres pu-
rement typologiques (Zbyszewski et Ferreira 1972-73).
L'examen des mat6riaux r6colt6s sur place par la
S.T.E.A. indique cependant que toute I'industrie lithi-
que est compatible avec I'dge N6olithique ancien sug-
9616 par la poterie, notamment en ce qui concerne les
iilex (nucl6us et lames brutes, les oulils retouchds de
type Pal6oli thique supdrieur laisant entidrement d6-
faut). De la poterie d6cor6e a aussi 6t6 trouv6e dans les
sites de plein air d'Alqueid6o et de Rexaldia, ce qui
semble indiquer que toute cette zone, situ6e i la limite
de deux niches 6cologiques diff6rentes mais compl6-
mentaires, doit avoir connu une importante occupation

n6olithique ancienne, A peine r6v6l6e par ces docu-
ments encore isol6s.

L'importance de cette zone pourrait de toute fagon
avoir 6t6 suspect6e dds la d6couverte de la grotte
d'Almonda; celle-ci a certainement 6td la n6cropole de
I'habitat ndolithique de plein air dont il vient d'6tre ques-
tion. lls'agit d'une 6troite galerie qui donne accds A un
long r6seau souterrain d6jir connu slr environ six kilo-
md[res, mais dont les premidres dizaines de mdtres
seulement contiennent des vestiges arch6ologiques.
Ceux-ci sont inclus dans des sddiments qui remplissent
des marmites de g6ant lorm6es par I'eau dans la roche
de base, i l'6poque oir cette galerie fonctionnait en-
core comme la source du fleuve, aujourd'hui d environ
cinq mdtres au-dessous de l'entr6e. C'est dans une de
ces poches qu'ont 6t6 entrepris, entre 1937 et 1942'
les premiers travaux arch6ologiques dans la grotte
(Pago ef al. 1947); ceux-ci ont mis au jour des docu-
meits relevant du N6olithique ancien, ddji mentionn6s
dans l'article de Guilaine et Ferreira.

De nouveaux travaux, encore in6dits, ont 6t6 entre-
pris par I'auteur en 1988, suite i la d6couverte dans
cette galerie de d6p6ts solutr6ens. Ces lravaux ont
aussi permis la d6couverte, dans une zone situ6e plus
proforiddment que celle fouillde par Pago, d'une deu-
lieme poche contenant d'abondants materiaux du N6o-
lithiqud ancien. La couche qui contenait ces mat6riaux
repo'sait directement sur des sables fluviatiles st6riles et
6tlit trds mince (entre dix et quarante centimdtres). Les
bouleversements dOs i I'action des eaux et i des utili-
sations postdrieures de cette zone par I'homme ont
donc provoqu6 le m6lange de ces mat6riaux avec
d'autr6s plus tardifs (Chalcolithique, Age du Fer, 6po-
que romdine). Au contraire de ce qui se passait dans la
/one fouill6e par Pago, ces 6l6ments sont cependant
trAs minoritaires dans cette deuxidme poche, et la dis-
crimination typo-chronologique des divers groupes de
matdriaux est en g6ndral ais6e. Les vestiges osseux
(restes humains et faune), qu'il est 6videmment impos-
sible de trier par 6poque, lont exception.

La premidre caract6ristique de l'ensemble N6olithi-
que aricien est la grande densit6 des vestiges,. Sur en-
viron 5,5 m d6ji fouill6s, correspondant a environ 1 mr
de s6diments, ont en effet 6t6 r6cup6r6s plus d'une
centaine de tessons appartenant A au moins une ving-
taine de vases i d6cor imprim6, incis6 ou plastique'
cent trente et un objets de parure sur matidre dure
d'origine animale, et trente 6l6ments lithiques. En ce
qui cbncerne la poterie (Figs 2 et 3), on trouve les mo-
tifs ddjA signal6s par Guilaine et Ferreira: impressions d
la co{uille (ou ati peigne imitant la coquilte) group6es
en bandes,  impress ions A I 'ongle,  fa isceaux
d'impressions rayonnantes centr6es sur des mamelons
ou cies boutons, sillons d'impressions, incisions verti-
cales ou en 6pines dessinant des bandes d6limit6es
par sillons, etc. Le d6cor ir la coquille est trds bien repr6-
bent6, contrairement i ce qui se passe i Bocas et dans
les gisements de I'horizon de Furninha, ce qui indique
que I'utilisation fun6raire de la grotte remonte au lout
d6but du N6olithique ancien.

Les objets de parure sont surtout des coquillages
marins (six Hynia reticulata) ou fluviatiles (cent quatre
Theodo'xus fliviatitis) perc6s, mais il y a aussi des pen-
deloques en forme de goutte (vingt et une), sur coquil-
lage marin (Glycymeris?) ou fossile. Ces types sont
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Fig. 2: Iessons d ddcor cardial ou cardiatoide de ta grotte d'Almonda (zone AMD2, fouittes tgBB).
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Fig. 3: Iessons d ddcor d'incisions ou impressions, non cardial, de la grotte d'Almonda (zone AMD2, fouilles 1988).
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aussi bien repr6sent6s i la Gruta do Catdeirio (Tomar),
oir ils se retrouvent dans une straligraphie s0re, et sont
rares ou absents dans les grottes de I'Estremadura cen-
trale utilis6es comme n6cropoles du N6olithique moyen
jusqu'd I 'Age du Bronze. Des pendeloques sur os en
forme de goutte (sept), des vertdbres de poisson per-
c6es (quatre), des pendeloques sur canine de cervid6
(cinq) et sur canine de carnivore (deux), ainsi que soi-
xante-treize perles discoides en calcaire (qui, dans le
sud de la France, ne sont pas des types connus au N6o-
lithique ancien; Barge 1982), sont peut-6tre d rattacher
A des boutons en os i perforation en V, sans doute as-
soci6s a la poterie campaniforme prdsente 6galement
en petite quantit6 dans la zone fouil l6e. Les canines
perc6es de carnivore et les perles discoides en calcaire
par exemple se retrouvent nombreuses A Cova da
Moura (Torres Vedras), n6cropole chalcolithique, cam-
paniforme et de l ' ige du Bronze (Spindter 1981).

L' industrie l i thique, par contre, semble attr ibuable
dans sa totalit6 au N6olithique ancien. ll s'agit seulement
de lamelles brutes (vingt-sept) et de segments obtenus
a partir de lamelles ou petites lames minces (trois), les
6l6ments caract6ristiques des mobiliers des 6poques

post6r ieures ( lames, trapdzes et t r iangles sur lame,
pointes de fldche i retouche plate bifaciale, etc.) faisant
enti6rement d6faut.

Les  fou i l les  n '6 tan t  pas  te rmin6es ,  on  peut
s'attendre i ce que de nouveaux documents concer-
nant la culture mat6rielle des populations du N6olithi-
que ancien de la r6gion soienl encore l ivr6s par
I'exploitation archdologique de la grotte d'Almonda. La
datation TL d'6chantillons c6ramiques, ainsi que la r6ali-
sation d'6tudes technologiques et petrographiques de
la poterie, pourront contribuer i une meilleure connais-
sance de la chronologie de cette p6riode, et du r6seau
de rapports enlretenus par ces populations avec les
autres r6gions de I'Estremadura centrale. Le principal
int6rCt du site est cependant de suggerer, par la quanti-
t6 et la qual i t6 du mobi l ier d6j i  exhum6, I 'existence
d'un peuplement n6olithique ancien dense, intensif et
continu de la r6gion, et donc de r6v6ler la n6cdssit6
d'un programme de recherche syst6matique ayant pour
but de retrouver et fouiller des habitats (tels que ceux
d6j i  reconnus en plein air)  et  de permettre ainsi
l 'obtention des donn6es environnementales et 6cono-
miques qui nous manquent cruellement.

Fig. 4: Les deux
parties du vase d
ddcor cardialde
la grotte de
Caldeirdo
reconstitudes A
partir des
lessons
retrouvds.

-
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4. Gruto do Coldeiroo
La grotte de caldeirtro (Zilhio 1987, 1988, 1989,

sous presse a) est un gisement situ6 dans la vall6e du
Nab6o, i environ sept kilomdtres au nord de la ville de
Tomar. La stratigraphie du site, d6ji reconnue jusqu'l la
base des d6p6ts, comprend, dans la salle du fond, et
sous i peu prds un mdtre de s6diments remani6s con-
tenant des mat6riaux de diverses 6poques, depuis le
Chalcolithique jusqu'i l'6poque romaine, une couche
du N6olithique ancien (la couche Ea), 6paisse d'environ
cinquante centimdtres, qui surmonte une s6quence so-
lu t16enne et  pr6-so lut16enne d 'une puissance
d'environ quatre mdtres cinquante (couches Eb a q.

Un ensemble de s6pultures humaines a 6t6 trouv6
juste ir la base de la couche Ea, au contact de la couche
pal6olithique sous-jacente (Eb), et y p6n6trant parfois
profond6ment. l l  s 'agissait d'au moins trois individus,
dont un homme el une lemme, tous adultes et deux s0-
rement d'Age m0r. La faune associ6e i ces s6pultures
comprenait surtout du sanglier, mais aussi du mouton.
Le mobilier 6lait conslitud par un petit trapdze asym6tri-
que d troncatures concaves, trente-lrois tessons appar-
lenant i un seul vase i d6cor cardial (Fig. 4), une anse
sans perforation d6cor6e au peigne, appartenant i un
vase dont aucun autre fragment d6cor6 n'a 6t6 retrou-
v6, et trois tessons non d6cords, 6pais, appartenant
soil a ce dernier soit i un troisidme vase. En ce qui con-
cerne les parures, cent seize coquillages perfo16s de
Theodoxus fluviatilis et deux pendeloques en forme de
goutte sur test de Glycymeris ont 6t6 retrouv6s. Trois
datations 1aC. obtenues sur une c6te humaine, une
phalange de mouton et un m6tapode de mouton (OxA-
1033, OxA-1034 et OxA-1035), ont permis de dater cet
ensemble de la deuxidme moiti6 du septidme mill6naire
8.P., c'est-i-dire, en dge calibr6, de la deuxidme moitid
du sixidme mill6naire B.C. (Tableau 1).

Un complexe de s6pultures humaines a aussi 6t6
fouil16 au sein de la couche Fa. ll comprenait les restes
d'au moins onze individus, dont six enfants, un adoles-
cent, et quatre ou cinq adultes (deux hommes, deux
femmes, un individu trds jeune, un de plus de trente-
cinq ans, et un autre de plus de cinquante ans). La cdra-
mique qui accompagnait ces restes humains €tait
constitu6e par cinquante-quatre tessons appartenant a
douze vases A d6cor imprim6 ou incis6, non cardial, et
huit tessons appartenant i deux vases lisses. La faune
comprenait surtout du sanglier et du mouton, mais aussi
du boeuf, alors que celui-ci 6tait absent dans le con-

Tableau 1 - Datations absolues pour le Ndolithique ancien
de la Gruta do Caldeirtro
TO-349 C6te humaine 4940+70 BP cal BC 3950-3541
TO-350 COte humaine 5810+70 BP cal BC 4895-4510
OxA-1036 Phalange de 8os 5870180 BP cal BC 4941-4540
OxA-1037 Phalange de Bos 59701120 BP cat BC 5220-4583
OxA-1033 C6te humaine 6130+90 BP cal BC 5296-4843
OxA-1033 Phalange d'Ovis 6230+80 BP calBC 5340-4946
OxA-1035 M6tapode d'Ovis 6330+80 BP cal BC 5474-5087
Calibration (extrdmes des intervalles de variation avec deux srgma)
d'aprds les courbes approuv6es i la Conf6rence de Trondheim
(Stuiver et Kra 1986)

texte cardial. L'industrie lithique 6tait repr6sent6e par
deux petils segments sur lamelle et par trois haches en
pierre polie, quifont pour la premidre fois leur apparitio.n
dans ia s6quence. Les parures comprennent trois
perles discoides (deux en callais et une en agathe),
deux coquilles perc6es de Glycymeris glycymeris el
quatoze de Theodoxus fluviatilis, et un disque i perlo-
rltion centrale sur test de Glycymens. Trois datations au
radiocarbone, dont une sur c6te humaine et deux sur
phalange de bovidd (TO-350, OxA-1036 et OxA-1037),
bnt permis de situer ce complexe dans la premidre moi-
ti6 du sixidme mill6naire 8.P., c'est-A-dire, en Age cali-
br6, dans la premidre moiti6 du cinquidme milldnaire
B.C. (Tableau 1).

Dans la zone du couloir d'entr6e, o0 la couche Ea
n'existe pas et oir I'ensemble remanid qui constitue le
sommet du remplissage repose directement sur la
couche pal6olithique Eb, celle-ci contenait aussi, dans
sa partie sup6rieure, des 6l6menls ndolithiques intru-
sifs. Ceux-ci appartenaient en partie au complexe i po-
terie d6cor6e non cardiale, et les ossements humains
retrouv6s dans cette zone ont donc 6t6 d6compt6s et
6tudi6s avec ceux de la couche Ea. Mais ily avait aussi
vingt-deux petits tessons, appartenant A quatre vases
diff6rents trds fragment6s, lisses et subsphdriques ou
h6misph6riques, dont I'aire de distribution ne s'6tend
pas I la salle du fond, et est centr6e sur le can6 014, oit
se localisaient aussi la plupart des restes humains du
couloir. Une c6te humaine provenant de ce carr6 a 6t6
dat6 par le 14C a I'acc6ldrateur de I'Universit6 de Toron-
to. Le r6sultat obtenu (4940!70 B.P.; TO-349), et les
caract6ristiques de la poterie associ6e aux restes hu-
mains de ce carr6 suggdrent qu'une troisidme, quoique
peu importanle, phase de s6pultures, d'6poque n6oli-
thique moyenne, est ici repr6sent6e. ll faudra donc se
souvenir, au moment de discuter les caract6ristiques de
I'ensemble de restes humains consid6r6 comme asso-
ci6 au contexte N6olithique ancien post-cardial, qu'il
contient aussi, probablement, quelques 6l6ments ap-
partenant A des inhumations un peu plus tardives.

La fouille de la grotte de Caldeirio a donc permis de
confirmer I'hypothdse avanc6e il y a vingt ans par Gui-
laine et Veiga Ferreira sur I'existence de deux phases
diff6rentes dans le N6olithique ancien portugais: une
premidre, i c6ramique cardiale, et une deuxidme, A c6-
iamique dlcorle non cardiale. D'un autre c6t6, elle a
permis de constater que les animaux domestiques' no-
iamment le mouton, sont associ6s i la c6ramique dds le
d6but du N6olithique. Par contre, les bovins semblent

faire leur apparition un peu plus tard, et,
en ce quiconcerne la culture mat6rielle,
cela semble aussi 6tre le cas de
I'outillage en pierre polie. llfaut cepen-
dant prendre en comPte que le site a
lonctionn6 surtout comme n6cropole,
et n'a peut-etre servide refuge que tros
6pisodiquement. De plus, le fait que les
animadx sauvages, notamment le san-
glier, sont majoritaires parmi les restes
fauniques, ne signif ie r ien quant au
poids des ressources domestiques
dans le systeme 6conomique global
des premiers n6olithiques de la r6gion.
De mOme, I 'analyse isotoPique des
c6tes humaines datdes A Toronto indi-
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que une nourriture i base d'aliments d'origine terrestre
(trds dilf6rente de celle des habitants m6sotithiques de
l'estuiaire du Tage qui comprend un pourcentage 6lev6
d'aliments d'origine aquatique), mais ne nous dit rien
quant i la composition en espdces domestiques, ani-
males ou v6g6tales, de cette nourriture (Fig. 5).

turage des moutons. Les indicateurs de saisonnalit6
fournis par la faune suggOrent que l'exploitation de ce
territoire se faisait surlout en 6t6. D'un autre cdt6, le fait
que, aprds un long hiatus, ily ait une reprise de la s6di-
mentation dans la grotte au N6olithique ancien, est
peut-dtre i mettre en corr6lation avec le d6but du d6fri-
chement par l'homme (pour le pAturage des moutons?)
de la for6t 6tablie dans la r6gion dds la fin de la dernidre
glaciation (Zilhdo sous presse b).

5. Or ig ine du Neol i th ique oncien
L'Epipal6olithique du centre du pays est encore trds

mal connu. ll y a quelques gisements du Pr6-Bor6al et
du Bor6al (Arnaud 1986a; Zilheo et al. 1987) sur te titto-
ral, mais, pour la pdriode pr6c6dant imm6diatement le
N6olithique, les seuls sites publi6s sont les amas co-
quilfiers de Muge (Roche 1977). Cette distribution des
sites dpipaldolithiques sur les cdles ou dans les es-
tuaires contraste lortement avec celle des sites du N6o-
lithique ancien, 6tablis surtout dans I'int6rieur des terres
(Fig. 6). A I 'exception des gisements de Figueira da
Foz, tous les sites occup6s par l'homme dds la phase
cardiale sont en effet 6loign6s du littoral et des es-
tuaires. Et la c6ramique pr6sente dans les niveaux su-
pdrieurs des amas coquilliers de Muge (Ferreira 1974),
quoique ddcorde, n'est pas cardiale. Ce contraste pose
donc deux probldmes importants: celui de la continuit6
entre I'Epipal6olithique tardif et le premier N6otithique
dans les r6gions oi celui-li est connu, et celui de la na-
ture du peuplement de l'int6rieur entre la fin du Patdoli-
thique sup6rieur et le d6but du N6olithique

L'absence de sites 6pipal6olithiques dans les 16-
gions int6rieures a 6t6 g6ndralement accept6e imptici-
tement comme d6coulant de la nature des strat6gies
d'adaptation des populations de l'6poque, ax6es sur
les ressources estuariennes. Dans sa discussion des
modalit6s du passage au N6olithique dans le sud du
pays par  exemple,  Arnaud (1 982)  considdre
l'occupation de l'int6rieur comme le r6sultat d'une colo-
nisation par les populations pr6c6demment n6oli thi-
s6es sur le littoral, suite d un accroissement d6mogra-
phique qui aurait impos6 I'expansion vers de nouvelles
aires. La n6c6ssit6 de prendre en compte, dans
l'analyse du ph6nomdne de p6n6tration du N6otithique
dans les rdgions int6rieures du pays, ta possibilit6 de
I 'existence de populations 6pipal6oli thiques locales,
avait cependant d6jir 6t6 signal6e par I'auteur (Zithio
1 984).

Cette existence est aujourd'hui d6montr6e par ta d6-
couverte (ou r6v6lation) de deux sites trds importants.
D'abord, celuide la Lapa do Casal do Papagaio, pres de
Fdtima, appell6e Gruta de Aljustrel dans I'ouvrage de
Ferreira et Leitao (1981 : 111, 116) sur la pr6histoire du
Portugal, o0 i l  est dit qu'el le aurait contenu une
industrie de type Muge associ6e d des restes humains.
Celle-ci a 6t6 relocalis6e par I'auteur en 1988 et signa-
l6e i J. Arnaud; le petit t6moin qui restait fait A pr6sent
I'objet d'une fouille de sauvetage men6e par ce dernier.
Les r6sultats permettront de mieux comprendre la chro-
nologie et la nature de lbccupation de cette grotte. Ce-
pendant, une datation t4C ddja disponible (Hv-1351:
88701105 B.P.; Soares et Cabral 1984) indique une
occupation de beaucoup ant6rieure au d6but du d6pdt
des gisements de Muge. De toute fagon, I'abondance

A'ru

I
-25

A"c
I Casa da Moura

A Gatdcir io

I Moit" do scbastiao

Fig. 5: Teneur en isotopes stables du carbone et de
l'azote des c6tes humaines de la grotte de Caldeir1o da-
t€es d Toronto (TO-349 et TO-350), comparde avec tes
rdsultats obtenus pour des squetettes de Moita do Se-
bastido (Lubell et al. 1986) et pour un cubitus humain
du N6olithique ancien de Casa da Moura dat6 de
5990t60 B.P. (TO-953) (Strauss tgBB): A. carnivores
marins se nourrissant de vertdbrds; B. carnivores marins
se nourrissant d'invertdbrds; C. carnivores terrestres: D.
herbivores terrestres (d'aprds DeNiro 1986: fig.6).

Les habitats qui correspondent i cette importante
n6cropole sont toujours inconnus, et seront plus proba-
blement d6couverts le long de la large ptaine altuviale
du Nab6o qui commence i environ deux kilomdtres au
sud du site. Les basses collines du plateau calcaire tra-
vers6 par le fleuve avant d'y arriver n'onl sans doute 6t6
qu'un territoire compl6mentaire, li6 i la chasse et au pa-

r l
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Fig. 6: Distribution gAographique cles
sites hpipal6olithiques tardifs et des
sites du N6olithique ancien connus
entre Tage et Mondego: a. amas
coquittiers de I'Epipalholithique final; b.
amas coquillier en grofte de la Lapa do
Casal do Papagaio (datant du
Pr1-Bordal ou du Bordal); c. grottes ou
abris dont I'utilisation ren onte au
Cardial; d. grottes ou abris dont
I'utilisation n'est que post-cardiale; e.
stations de plein air dont l'occupation
remonte au Cardial;f . stations de plein
air dont l'occupation n'est que
post-cardiale.
1. Forno da Telha; 2. Cabego de
Amoreira; 3. Moita do Sebasti1o;
4. Cabego de Arruda; 5. Vdrzea do
Lirio; 6. Junqueira;7. Forno da Cal;
8. Eira Pedrinha;9. Caldeirlo; 10.
Almonda; 11. Cabego da Ministra;
1 2. Calatras afta; 1 3. Carrascos;
14. Abrigo de Bocas; 15. Casa da
Moura;16. Furninha; 17. Vale da Mata;
18. Alto das Bocas.
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de coquilles dans ce site localis6 ir 35 km de la mer, i
environ 400 mdtres d'altitude, et en plein centre du
massif calcaire, indique qu'il repr6sente probablement
une part ie d'un systdme dconomique global oi
I'exploitation des niches cdtidres jouait encore un r6le
majeur, et non un exemple de strat6gie de subsistance
alternative bas6e seulement sur les ressources de
l ' int6rieur.

L'autre site est celuide Forno da Telha dans le com-
plexe de Bocas, o0 Heleno (1956 : 228) pensait avoir
d6couvert du .Sauveterrien,, et qui est maintenant en
cours d'6tude au Mus6e Nationat d'Arch6ologie par A.
C. Ara0jo. ll s'agit d'un site tocatis6 au bas de ta pente
est du Alto das Bocas (cdt6 nord), en marge d'une an-
cienne ligne d'eau. Les d6pdts visibles dans la coupe
laiss6e par les fouilles de Heleno sont constitu6s par
des argiles rouges colluvion6es, ne contenant que des
mat6riaux du Ndolithique t inat et du Chatcotithique.
D'aprds la coupe dessin6e dans un cahier de fouilles
conserv6 A la  Bib l io thdque du Mus6e Nat ional
d'Arch6ologie, il y aurait cependant eu, sous ces ar-
giles, un deuxidme ensemble stratigraphique bien diff6-
renci6, A l'6vidence entidrement fouill6. Les mat6riaux
conserv6s au Mus6e et rapport6s i cette deuxidme
couche (abondante industrie tithique 6pipal6olithique,
associ6e i un peu de faune et i des coquillages) ne
contiennent en effet aucun 616ment intrusif (poterie ou
restes osseux de faune domestique), ce qui indique
qu'il s'agissait bien, sur le lerrain, d'un ensemble clos et
que les conclusions tirdes de son 6tude devront 6tre
consid6r6es comme valables.

L'aspect le plus int6ressant de cette industrie est la
pr6sence de triangles de Muge (i troncatures concaves
d6gageant une 6pine), i c6t6 d'autres armatures 96o-
m6triques (segments, triangles, trapdzes), de pointes
microlithiques (A dos courbe, A retouche unilat6rate), de
lamelles i dos et i retouches marginales, et de lames et
lamelles Montbani. Par ces caract6ristiques typologi-
ques, ce gisement semble trds proche de ceux de
Muge et peut donc 6tre consid6r6 ( jusqu'A que
I'obtention d'une datation absolue permette une meil-
leure prdcision) comme leur conlemporain. La pr6sence
de coquillages d'estuaire (notamment de Cardiuml dans
les ddpots tdmoigne d'un autre cot6 de I'int6gration de
ce site (peut-6tre comme camp saisonnier de chasse)
dans un systdme 6conomique qui comprenait aussi
I exploitation des ressources des esluaires (de la lagune
d'Obidos, 25 km i l 'ouest, ou de la r ive nord de
l'estuaire du Tage, 25 km i l'est).

La pr6'sence des habitats du N6olithique ancien de
Bocas (cf. ci-dessus) pourrait donc sugg6rer une conti-
nuit6 de peuplement dans la r6gion, et le fait  que
l ' industrie l i thique des couches 2 et 3 de I 'abri de
Bocas_l paraisse s'inscrire dans la tradition 6pipal6olithi-
que (Gongalves ef al. 1987) confirmerait ceite hypo-
thdse. Cependant, la poterie de ces couches indlque
un N6olithique ancien plutdt tardif, post-cardial, et il
n'est pas exclu que cette association poterie/silex soit le
produit des conditions de d6p6t (ou de fouiile), et non
une image fiddle de la culture mat6rielle de la p6riode
en question. En effet, les caract6ristiques de cette in-
dustrie paraissent la rapprocher de celle de la couche ll
de Forno da Telha, et les auteurs qui I'ont 6tudi6e ne
manquent d'ai l leurs pas de mentionner que . la pr6-
sence, dans les couches 2 et 3, de micro-pointes i dos,

de lamelles A bord abattu et de lamelles A retouches in-
verses semi-abruptes constitue un fait trds surpre-
nantD, peut-etre d0 A ce que .leur association i
I'outillage du niveau sup6rieur a 6t6 ddtermin6e par un
remaniement localis6, inapergu lors de la fouille" (Gon-
galves et a\.1987 :674). Ces types d'outits sont cepen-
dant repr6sent6s A Fomo da Telha, oir il n'y avait pas de
niveau pal6olithique final sous-jacent d'otr ils auraient
pu provenir par remaniement. ll faut donc admettre la
possibilitd que l'ensemble des mat6riaux des couches
2 et 3 de Bocas I corresponde au m6lange de deux oc-
cupations diff6rentes: I'une epipal6olithique d'abord, i
laquelle appartiendraient la plupart des silex, puis une
autre du N6olithique ancien post-cardial, i laquelle cor-
respondrait la poterie. A I'appui de cette hypothdse il
faudrait aussi mentionnerque Heleno (1956 : 228) afin-
mait qu'un niveau .Tardenoisien" existait i Bocas l.

Quoiqu'il en soit, il semble donc qu'on puisse tout
au moins alfirmer que, aussi bien i Bocas qu'A Muge,
c'est-a-dire li o0 il y a un Epipaldolithique tardif, le Car-
dial est absent. La m6me chose semble se passer dans
la zone de l'estuaire du Sado (Arnaud 1982 et ce vo-
lume), o0 la poterie ne semble faire son apparition en
quantit6 significative que dans une phase post-cardiale
du N6olithique ancien, post6rieurement i ta p6riode de
formation des amas coquilliers. Par contre, li oD le Car-
dial est pr6sent, notamment dans les grottes et abris de
I'Estremadura, il n'y a pas de trace d'occupation ant6-
rieure datant de l'Epipal6olithique tardil. Le caractdre
6pars des donn6es disponibles emp6che 6videmment
des conclusions d6finitives i ce propos, mais, dans
l'6tat actuelde la question, il semblerait donc qu'il y ait,
en ce qui concerne le peuplement, une nette disconti-
nuit6 spatiale entre l'Epipal6olithique tardif et le premier
N6olithique.

Les donn6es de la chronologie absolue montrent,
d'un autre c6t6, que ce premier N6olithique a 6t6 ptei-
nement contemporain de la p6riode de formation des
amas coquilliers de la vall6 du Tage, comme le montre la
figure 7. Et, en ce qui concerne le Sado, les dates obte-
nues pour les niveaux moyens de Cabego do Pez (Ar-
naud sous presse) sont statistiquement identiques A
celles obtenues pour le complexe cardialde la grotte de
Caldeirdo. De meme, celles-ci sont identiques A quel-
ques dates obtenues pour Cabego de Arruda (Roche
1977;Lubellet Jackes 1988), sur le Tage, notamment a
Sa-197 (64301300 B.P.) quidatait la base du site, quoi-
que les nouvelles datations des squelettes eux-mdmes
indiquent pour la plupart une chronologie du d6but du
septidme mill6naire B.P.. Un autre squelette 6pipal6oli-
thique, cependant, lrouvd i Samouqueira sur le littoral
de I'Alentejo, a aussi 6t6 dat6 de la deuxidme moiti6 du
seilieme mill6naire B.P. (Lubell et Jackes 19S8).

Une conclusion assez nette semble donc se d6ga-
ger de ce panorama: le centre du pays a vu I'occupation
de zones et sites pr6c6demment non habit6s de
I'int6rieur du pays par des populations poss6dant de la
poterie i d6cor cardial et des moulons. Ces populations
sont contemporaines de populations 6pipal6olithiques
qui continuent i exploiter les niches 6cologiques tradi-
t ionnelles (estuaires). Aprds quelques sidcles de
coexistence, impliquant des 6changes (comme le d6-
montrerait la pr6sence sporadique de tessons i d6cor
cardial i I'int6rieur des amas coquilliers du Sado; Arnaud
1986b), ces zones se n6olithisent aussi, mais A un mo-
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ment d6ja 6volu6 du d6veloppement des complexes A
poterie ci6coree, comme le d6montre I'absence du Car-
biat dans la c6ramique trouvde dans la partie supdrieure
des gisements de Muge et du Sado, et sa raret6 a
Bocas.

Ces donn6es semblent aussiCtre en accord avec le
panorama qui se d6gage des synthdses plus rdcentes
boncernant la n6olithisation des r6gions mdditerra-
ndennes de I'Espagne et de la France. Evin (1987) a en
effet ddmontr6 que les dates tres anciennes pour le
d6but du N6otithique dans le sud de la France ne pou-
vaient Ctre retenues, et que le d6but du Cardial en Pro-
vence devrait 6tre plac6 vers 6800 8.P.. Binder et
Courtin (1987), d'un autre c6t6, ont montr6 I'existence
d'une nelte discontinuit6 (notamment en ce qui con-
cerne les industries lithiques) entre le Cardialprovenqal
et le Castelnovien, d'oir il 6tait cens6 provenir, et qui en
est parliellemenl contemporain. En Esplgne, il a aussi
6t6'd6montr6 (Fortea et Marti 1984-85; Marti et al.
1987) que les dates lrrls anciennes obtenues pour des
sites dr poterie lisse (Verdelpino), ou d6cor6e non car-
diale (Cova Fosca, Cueva de Nerja, Cueva de la Dehesil-
l a ) , ' son t  so i t  p rob l6mat iques  so i t  l e  p rodu i t
d'bchantillons provenant de couches i mdlanges, et
que le plus ancien N6olithique du sud de I'Espagne est
dussi 16 Cardial, dont le d6but, d'apr6s les dates obte-
nues pour la Cova de l'Or, se situerait vers 6800 B.P..
Ce Cirdial serait aussicontemporain des dernidres po-
pulations 6pipal6olithiques, plus tard n6olithis6es par
bcculturation (Juan-Cabanilles, M arti, ce vo lu me) .

Au Portugal, le d6but du N6olithique, qui serait tout
aussi intrusif, aurait 6t6, d'aprds les donn6es de la
grotte de Galdeirdo, un peu plus tardif. ll est cependant
possible que d'autres sites plus anciens soient d6cou-
verts dans le futur. ll se peut notamment que les pre-
midres communaul6s n6olithiques du centre du pays
se soient dtablies sur des sites c6tiers tels que Vale da
Mata ou que ceux de la rdgion de Sines en Alentejo' L€
fait que I'analyse pdtrographique du vase cardialde la
grott'e de Caldeirtro ait indiqu6 une origine non locale,
[robablement estuarienne, suggCre en effet que les
habitants de la val l6e du Nab6o entretenaient i
l'6poque des rapports d'6changes avec un Cardial c6-
tier dont les seuls sites connus sont pour le moment
ceux des environs de Figueira daFoz, aujourd'hui mal-
heureusement disparus, et dont nous ignorons tou-
jours la chronologie absolue.

Fig. 7: Datations absolues en ann1es cat B.C. (TL e7 ra6
catibrdes, intervalles de variation A deux sigma) ddia pu-
bli1es pour I'Epipal6olithique et le ddbut du N6olithique
dans Ie centre-sud du Portugal. Moita, Amoreira, Arru'
da: amas coquilliers m1solithiques de Muge;CaldeirSo:
ndcropote cardiale et post-cardiale; Gateira 1 et Gorgi-
nos 2: dotmens A couloir court avec poterie lisse (N6oli-
thique moyen de I'intdrieur de l'Alentejo); Medo Tojeiro:
anias coquittier avec de la Wterie ddurde du liftoralde
I'Atentejo (d'aprds Arnaud 1978; Roche 1977; Stuiver
et Kra 1986: Zilhdo 1988).
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R6trooctes

Un colloque international intitul6 "Chipped Stone In-
dustries of the Early Farming Cultures in Europe", orga-
nis6 en 1985 par I 'Universit6 Jagellon de Cracovie A
I'initiative de Janusz K. Kozlowski, avait r6unidivers sp6-
cial istes du N6olithique venus des quatre coins de
I'Europe. Ce colloque avait r6v6l6, par-delA certaines va-
riations r6gionales et locales, de grandes tendances
partag6es par une majorit6 d'industries du Ndolithique
ancien et qui, apparemment, ne faisaient que prolonger
des changemenls techniques et typologiques inlerve-
nus dds le M6solithique r6cent. Parmi ces tendances,
on reldve :

- la r6gularisation d'un d6bitage producteur de lames
g6n6ralement plus grandes et plus standardis6es que
celles des industries ant6rieures;

- la r6duction de l'6ventail typologique i quelques
formes stables et r6currentes ainsi que l'utilisation de
nombreuses lames brules ou simplement accommo-
d6es par retouches.

A la suite de ce colloque, il paraissait opportun de
poursuivre la confrontation des donn6es concernant le
sud et le nord de I'Europe et d'examiner les possibilit6s
d'interf6rences entre les diffdrents courants culturels
du N6olithique ancien ainsi que leurs relations avec le
substrat m6solithique.

Le substrot mesolithique
(epipoleol i th ique):
cont inui t6 ou discont inui te ?
En rdgle g6ndrale, I'image la plus coh6rente qui se

dessine est celle de la discontinuit6. Lorsque des 616-
ments techniques et/ou 6conomiques caractdrisant le
N6olithique apparaissent en milieu m6solithique, il s'agit
soit d'emprunts mal6riels, soit d'un d6veloppement
post6rieur i I'apparition par ailleurs du N6olithique.

Ce ph6nomdne est bien i l lustrd dans la P6ninsule
ib6rique. Ainsi, dans la rdgion de Valence, en Espagne,
on assiste d'une part A I'intrusion du N6olithique cardial
entiArement constitud et, d'autre part, i I'apparition de
c6ramiques dans les dernidres phases du complexe
m6solithique de la Cocina. La discordance entre les

deux ensembles est complOte et se marque notam-
ment dans I'industrie lithique.

Une situation analogue peut etre observde au Por-
tugal. De la poterie cardiale apparait dans les niveaux
sup6rieurs des amas coquilliers de Muge et de la vall6e
du Sado qui, par ailleurs, tdmoignent de la persistance
de la chasse, de la p6che et de la cueillette. ll semble
que la n6olithisation ait d6but6 par le littoraltandis que
les communautds m6solithiques poursuivaient leur
mode de vie i I'int6rieur, m6me si, 9d et li, elles ont pu
acqu6rir de la poterie et des moutons. De mdme, le
Ndolithique i c6ramique imprim6e s'implante sur les
cotes de l'ltalie du nord tandis que I'arridre pays reste le
domaine des chasseurs-cueilleurs m6solithiques. Ces
derniers n'acquidrent la c6ramique que lorsque le N6oli-
thique commence A remonter les vall6es pour p6ndtrer
i l'int6rieur des lerres,

En dehors de I'aire m6diterran6enne, la situation ap-
parait moins claire, en raison de recherches moins
abondantes, de la raretd des stratigraphies ou errcore
de processus taphonomiques quiont entraine la dispa-
rition des vestiges organiques porteurs de I'information
6conomique. On note toutefois I'existence d'industries
m6solithiques accompagn6es, de manidre souvent
sporadique, d'6l6ments comme la poterie, les ovi-
caprins ou les l6gumineuses. Si I'hypothdse d'une n6o-
lithisation autonome et autochtone ne peut Ctre totale-
ment exclue, celle du d6veloppement de comporte-
ments 6conomiques mixtes, qui ne seraient ni
purement de pr6dation ni purement de production, ap-
parait 6galement concevable. Cette question souldve
cependant le problame du caractdre intrusif ou non de
la cdramique, du caractdre sauvage ou cultivd des l6gu-
mineuses et du caractdre domestique, sauvage ou ma-
ronn6 des ovi-caprins ainsi que celui du mode de diffu-
sion de ces 6l6ments, ind6pendamment ou non des
mouvements de populations' En d6finitive, on est tou-
jours ramen6 i I'opposition entre un N6olithique dot6
d'une agriculture c6r6alidre, d'une polerie, d'une in-
dustrie lithique, voire d'une architecture originales et
d'ensembles de traditions m6solithiques dans lesquels
ces diffdrents attributs de la nouvelle 6conomie ne sont
jamais tous r6unis.
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En compl6ment a la probl6matique des relations cul-
turelles et/ou g6n6tiques entre M6solithique et N6oti
thique, le milieu constitue un autre facleur essentiel qui
peut s'av6rer plus ou moins favorable a fintroduction et
au d6veloppement des nouvelles techniques agro-
pastorales. De ce point de vue, le confinement des pre-
midres implantations du complexe impresso-cardialA la
bande c6tidre m6diterran6enne semble r6sulter davan-
tage de son mode de propagation par voie maritime que
de contraintes 6cologiques. En revanche, la liaison
entre le courant danubien et les plaines et plateaux
loessiques de I'Europe moyenne est explicitement jus-
tifi6e par la fertilit6 et la facilitd avec taqueile ce type de
terroir se pr€te i une agriculture primitive.

ll est ind6niable que le milieu peut jouer un r6te de
filtre vis-i-vis du ph6nomdne de la ndolithisation, en
n'attirant pas, voire en repoussant les agriculteurs-
6leveurs ou, au contraire, en favorisant la permanence
de la chasse et de la cueil lette. Ces deux formes
d'exploitation de I'environnement n'entrent pas n6ces-
sairement en comp6tition sur les mdmes territoires.
Ainsi, l'dconomie de pr6dation n6cessite un milieu di-
versifi6 offrant des ressources p6rennes, conditions
auxquelles les fordts des terrains loessiques ne r6pon-
daient vraisemblablement pas. De ce point de vue, on
peut concevoir que la colonisation ndolithique n'a pas
n6cessairement repouss6 les chasseurs m6solithiques
de leur territoire pour les confiner dans les 169ions sa-
bleuses ou montagneuses mais qu'elle les a, lout au
plus, priv6 de certaines ressources saisonnidres. On
constate en effet que partout oir I'on observe une conti-
nuit6 d'occupation durant le Mdsoli thique, d6notant
ainsi un stade d'6quilibre dans l'exploitation des res-
sources naturelles, la p6n6tration de l'dconomie de pro-
duction esl souvent retard6e jusqu'A la rupture de cet
6quilibre.

ll convient cependant de nuancer ces constatations.
En effet, les recherches rdcentes sur le pal6oenviron-
nemenl montrent une homog6n6it6 6cologique de
I'Europe A l'6poque atlantique beaucoup plus forte
qu'actuellement, de sorte que la zone m6diterrandenne
y 6tait moins marqu6e. On remarque d'autre part que,
de I'Eurgpe centrale ir celle du nord-ouest, la fertilitd du
loess devait 6tre in6gale et necessiter des adaptations
comportementales. Enlin, la recherche opdre de fagon
s6lective. On prospecte le loess pour trouver du Ruba-
nO et les grottes et abris cdtiers pour le Cardial, confor-
tant ainsi fes sch6mas pr6-6tablis et n6gligeant les
zones de transition 6cologique. Or, on a ddcouvert des
vesliges ruban6s dans une quarantaine de grottes et
d'abris localis6s en dehors des zones d'implantation pri-
maires, tandis que les sites cardiaux de plein air sont
rares et plus rares encore ceux qui ont 6t6 fouill6s de
manidre exhaustive.

Interf6rences des gronds couronts du
Neolithique oncien en Europe

Les recherches r6centes amdnent I soulever avec
insistance I'hypoth0se de relations sud-nord en Europe
occidentale entre les deux courants du Ndolithique an-
cien. Or, ces interf6rences constituent un ph6nomdne
connu de longue date dans d'autres 169ions,
s'exprimant de manidre diff6renci6e en lonction de fac-
teurs g6ographiques et du substrat mdsolithique. Ainsi,
dans la zone de transit ion balkano-adriat ique,
d'importantes stratigraphies documentent plusieurs cas
pr6cis d'interaclion.

Dans le site d'Obre I en Bosnie, on suit l'intrusion de
la c6ramique imprimde au lravers de trois niveaux
d'habitat domin6s par une poterie appartenant au fond
balkanique de Starcevo. L'industrie lithique d'aucun ni-
veau n'offre de rapport avec le M6solithique. Au con-
lraire, I'industrie lithique de la grotte d'Odmut au Mont6-
n6gro atteste un cas de persistance de la tradition
mdsolithique. C'est dans cette ambiance que de la c6ra-
mique assignable i la cuhure de Stardevo apparail dans
la couche lla, dat6e de 6985 t 80 B.P. ll s'y ajoute dans
la couche llb, datee de 6900 + 100 8.P., de la c6rami-
que imprimde i la coquille de cardium. Enfin, dans la val-
l6e du P6, en ltalie du nord, la culture de Fiorano, dont
I'industrie lithique rdvdle de fortes rdminiscences m6so-
l i thiques, l ivre une c6ramique d'aff init6 impresso-
cardiale qui d6note aussi des influences danubiennes
marqu6es enlre autres par des motifs en "notes de mu-
sique".

Mais si I'on congoit que dans cette aire g6ographi-
que proche de l'origine des deux courants, l'expansion
terrestre des uns et les p6r6grinations maritimes des
autres ont pu favoriser des contacts frequents, la situa-
tion se pr6sente dill6remment en Europe occidentale.
Jusqu'ily a peu en effet, on admettait que le courant da-
nubien et le complexe impresso-cardialn'avaient pas eu
de contact a lextremitd de leur aire de diffusion avant le
N6olithique moyen. Ainsi, I'Europe du nord-ouest et le
Bassin parisien jusqu'aux contreforts du Massif central
constituaient le domaine du Ruband et de ses 6pi-
gones tandis que le Cardial, puis I'Epi-cardial restaient
6troitement limit6s A la bande c6tidre de la M6diterra-
nde, avec un important hiatus g6ographique assurant la
s6paration des deux ensembles. Des d6couvertes et
recherches r6centes remettent ce sch6ma en ques-
tion.

En Europe m6ridionale, on constate tout d'abord
une diversification du N6olithique ancien avec la d6cou-
verte, i c6t6 du Cardial classique franco-ib6rique, du Li-
gurien de Porliragnes en Languedoc, de I'abri de Pen-
dimoun prOs de Nice et des Arene Candide. Par
ailleurs, le Roucadourien d'Aquitaine rdvdle une c6rami-
que originale se d6veloppant au sein d'un cycle
d'industries lithiques caract6ris6 par la persistance de la
tradition m6solithique. Enfin, en M6doc et en Vend6e,
sur la fagade atlantique, ainsi qu'en Anjou et en Tou-
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raine, i I'int6rieur des terres, se multiplient les decou-
verles de c6ramiques ddcordes i la coquille de cardium
qui, par cette caracteristique, se rattachenl au complexe
impresso-cardial et comblent l'hiatus 96o9raphique.

En Europe du nord-ouest 6galement, le Ruban6
n'apparait plus comme I'unique repr6sentant du N6oli-
thique ancien. Outre le Groupe de Blicquy - Villeneuve-
Saint-Germain, ddfinid'abord comme une cullure danu-
bienne post-ruban6e, mais qui s'avOre maintenant au
moins partiellement contemporain du Rubane et vrais-
semblablement ant6rieur au Ruban6 rdcent du Bassin
parisien, divers ensembles de cdramiques non ruba-
n6es ont 6t6 mis en 6vidence : C6ramique de la Ho-
guette sur le Rhin moyen, en Alsace et en Bade-
Wurtemberg, en Rh6nanie, en Limbourg n6erlandais et
en Belgique; C6ramique du Limbourg sur le Rhin inf6-
rieur, aux Pays-Bas, en Belgique et dans le Bassin pari-
sien. La premidre apparait avec le Ruband le plus an-
cien, la seconde avec le Ruband ancien, mais chacune
accompagne tous les stades d'6volution stylistique ult6-
rieurs de la C6ramique Lin6aire.

Le d6cor c6ramique de ces divers ensembles non
ruban6s affirme d'6videntes affinitds m6ridionales, tan-
tdt avec le Cardial, tant6t avec le Ligurien ou la Cdrami-
que roucadourienne. Cette constance g6ographique
des liens de ressemblance, confortee par d'autres 616-
ments comme les bracelets de pierre communs au Car-
dial et au Blicquy - Villeneuve-Saint-Germain, traduit in-
d6niablement un fort courant d'influences m6ridionales.
En revanche, la diversit6 des cultures concern6es ne
permet pas encore de comprendre comment ces in-
fluences ont 6td v6hicul6es du sud vers le nord, non
plus que la signification culturelle de la Cdramique du
Limbourg ou de la Hoguette. Quant au groupe de Blic-
quy - Villeneuve-SaintGermain, si sa c6ramique d6note
une parente stylistique 6vidente avec des cultures m6ri-
dionales, son industrie lithique et son architecture se
rattachent indubitablement A la sphdre danubienne. ll
est donc tentant, mais sans doute pr6matur6, d'y recon-
naitre le r6sultat d'une ndolithisation secondaire sous
double influence, orientale et mdridionale, A une 6po-
que qui ne peut 6tre post6rieure au Ruban6 r6cent.

Ces influences m6ridionales perceptibles dans la
stylistique du d6cor cdramique s'exprimenl 6galement
au travers des donn6es 6conomiques. Le pavot dont
on retrouve les graines dans quelques sites ruban6s
des Pays-Bas et de Rh6nanie est originaire du bassin
occidentalde la M6diterran6e. De m€me, I'orge r6cem-
ment d6couverte dans deux sites du Ruband r6cent de
Belgique et le bl6 nu qui vient d'6tre identili6 en con-
texte roessen prOs de Maastricht ont 6galement une ori-
gine m6ridionale. L'absence ou I'extr6me raretd de ces
nouvelles c6r6ales dans les sites jalonnant l'expansion
danubienne d'est en ouest 6cartent logiquement une
provenance balkanique au prolil de contads avec la M6-
diterran6e franco-ib6rique .

Ainsi, le Ruban6 lui-m6me pourrait n'avoir pas 6chap-
p6 i certaines inlluences m6ridionales. Ces derniOres,
concurremment au processus de diffdrentiation r6gio-

nale ou de p6riphdrisation, expliqueraient une partie de
son 6volut ion s ty l is t ique r6cente,  notamment
l'apparition et le succes du d6cor au peigne dans le Ru-
ban6 r6cent du nordouest. Outre la pr6sence syst6ma-
tique d'6l6ments allogdnes dans le Ruband, cette hy-
pothdse est encore confort6e par la mise en 6vidence
d'un r6seau d'dchanges dconomiques A longue dis-
tance v6hiculant des produits tant6t originaires du terri-
toire ruban6, tant6t ext6rieurs. L'existence d'une struc-
ture dconomique et sociale ouverte constitue, d
l'6vidence, un terrain plus favorable aux echanges et
aux influences, que de petites communautds autarci-
ques noy6es dans la grande forCt atlantique.

Vue d'ensemble

A I ' issue de ces journ6es de d6bats' d'apports
d'informations nouvelles et de brassage d'id6es, on
peut proposer la vision synth6tique suivante. Le mou-
vement de n6olithisation europ6en est clairement origi-
naire du sud-est du continent mais son processus de
dillusion apparait plus complexe qu'il ne fut estim6 96-
n6ralement. Par la voie m6diterran6enne, il se d6com-
pose en une s6rie d'dldments i vitesse de diffusion va-
ri6e et successivement greff6s sur des substrats
m6solithiques eux-m€mes en pleine mutation : sdden-
tarit6, c6ramiqu e, 6levage, ag ricultu re. Stratig raphique-
ment ant6rieure aux contacts danubiens en ltalie du
nord (B. Bagolini), la progression des composants n6o-
lithiques est mise en valeur par de brillantes 6tudes 16-
gionales illustrant chaque 6tape de cette expansion et
leurs modes d'interaction particuliere avec les m6solithi-
ques locaux : Provence (J.-L. Roudil; D. Binder)' Le-
vant espagnol (B. Martioliver; J' Juan-Cabanilles)' fa-
gade atlantique (J. Morais Arnaud; J. Zi lh6o; J.
Roussot-Larroque).

Le mouvement centre-europ6en apparait plus uni-
taire mais il 6volue par phases correspondant a autant
de processus d'adaptation 6conomique et technique,
propres A chaque aire ecologique traversde' A la phase
de stabilit6 et de d6veloppement observee dans I'arc
des Carpathes (2. Kalmar et E. Comsa) fait suite
I'expansion vers I'Europe "moyenne" (E. Lenneis) puis
trans-balkanique jusqu'au sud des Alpes italiennes (J'
Kozlowski). Cet aspect global se retrouve ensuile dans
tout le mouvement danubien puis rh6no-mosan otlt ilse
maintient en 6quilibre avec les condilions ecologiques
dont il modifie les composantes au lur et i mesure de
son expansion occidentale. A I 'ext16mit6 belgo-
n6erlandaise, il marque un temps d'arr6t correspondant
i une nouvelle phase d'adaptation dcologique (R' Lan-
gohr) et 6conomique (P. Vermeersch). C'est aprds de
-tade que la premidre colonisation des iles Britanni-
ques par des peuples agriculteurs semble avoir eu lieu

1n. Wnitttel. Cette "dilution" des caractdres sp6cifique-
ment danubiens, en cette fin d'expansion, se marque A
la fois dans les aspects techniques (M. Lodewiickx; M'
de Grooth), 6conomiques (Chr' Jeunesse) et stylisti-
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ques (P. - L. van Berg). Elle r6sulte peut-Ctre ausside
contacts avec le courant mdditerranden (C. Bakels; ph.
Marinval; P. - L. van Berg), apparemment plus pr6coce
que le Ruban6 dans cette zone intermddiaire.

Cette "connexion" m6diterran6enne parait 6tir6e
vers le nord comme les tuiles d'un toil : d'abord sous ta
forme de c6ramiques m6l6es aux contextes m6solithi-
ques (place Saint-Lambert i Lidge), puis sous forme de
cutture autonome (Villeneuve-Saint-Germain, Blicquien)
int6grant des composantes d'origines varides (M. pla-
teaux) mais i forte tendance m6ridionale (bracelet, pres-
sion, d6cor).

Dans cette "Lotharingie n6olithique', (nord et est de
la France, Pays-Bas et Belgique), on voit donc appa-
raitre, A des p6riodes tres proches, des influences cul-
turelles d'origine et de nature vari6es, toutes deux is-
sues de traditions aux fimites de leur capacit6
d'expansion sous une forme homogdne. Avec ce qui
apparait @mme une influence m6ridionate pr6coce sur
un substrat mdsolithique 6votu6 (C6ramique de la Ho-
guette, Cdramique du Limbourg) se superposent les fa-
cids blicquien et omalien des deux courants principaux.
Leurs relations chronologiques 6chappent i la r6solu-
tion actuelle du C14, ouvrant le champ aux interpr6ta-
tions vari6es et aux oppositions d,6coles !
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