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En guise d'introducf ion:
Ce que t0 devroit 0lre el ce que ce n'est pos...

l.l - Avant l'entr6e en motidre, les zokouski...

L Histoire est indissociable de I'historien qui la raconte...
Le discours historique traduit autant les donn6es que
les lignes directrices, conscientes ou non, que l'ana-
lyste s'impose lors de leur examen. L'arch6ologue,
m6me attach6 A la Pr6histoire. est bien A ce titre un
historien. Au moment de se plonger dans les consid6-
rations d'un auteur, il convient d'6tre particulidrement
attentif au contexte dans lequel il a 6crit. Son discours
refldte une 6poque et donc un €tat de la recherche; il
est orient6 par les pr6occupations du chercheur, qu'il
traduit et resti tue, parfois sans consid6ration pour
d'autres aspects 6lud6s par manque d'int6r6t; il s'ins-
crit dans une d6marche i moyen ou long terme qui le
sous-tend; il est canalis6 par les dogmes et rdgles m6-
thodologiques de I'auteur ou de son 6cole...

On pourrait ajouter que I'Histoire pratiqu6e par I'arch6o-
logue est aussi, et peut-Otre en m6mes proportions,
d6pendante des conditions de la recherche. En se re-
fusant de tomber dans le clich6, on pourrait soutenir que
I'historien des textes pratique plus couramment le plai-
sir de la recherche en solitaire, alors que les conditions
modernes de travail inscrivent volontiers I'arch6ologue
dans une approche en 6quipe. Celle-ci est v6cue au
quotidien au niveau de I'euristique et perdure souvent
m6me jusqu'd l'6tude finale. Si cet aspect est bien 9616,
l'6mulation entre collbgues, l'encadrement de l'6quipe
et les collaborations entre unit6s transcenderont le cher-
cheur en lui permettant d'atteindre une dimension d6-
cupl6e... Inutile de r€ver, malheureusement: la Pr6-
histoire a beau 6tre un domaine d'6tudes enthousias-
mant, regrettons les pr6historiens, avec leurs passions
et leurs mesquines envies. L'arch6ologie pr6historique
est un Landerneau ou la cohabitation s'avOre souvent
bien difficile. Les possibilit6s de collaboration se trou-
vent de ce fait divis6es et le jeu r6duit d un tournoi spor-

tif au cours duquel s'affrontent les tenants de diverses
6quipes. Et oi les transferts se paient dans les larmes
et les luttes intestines. Le paroxysme du d6rdglement
est atteint quand un petit pays, aux moyens scientifi-
ques r6duits i proportion de sa population, ne parvient
par d coordonner ou d planifier les efforts. Les noyaux
de chercheurs ne sont pas assez fournis pour couvrir
valablement le champ des n6cessit6s et les luttes fratri-
cides 6puisent les 6nergies au lieu de les conf6d6rer.
Labsence de Conseil scientifique, voire de toute politi-
que scientifique en arch6ologie pr6historique comme en
arch6ologie tout court, conduit d assister impuissant au
spectacle d'6quipes quivoguent au fil des courants con-
traires et non vers une destination commune. Chacun
16invente ses inventaires et ses premidres, red6couvrant
le monde d chaque occasion. LA oi des 6quipes struc-
tur6es ont montr6 le chemin de travaux d'envergure chez
nos voisins, la recherche sur le N6olithique en g6n6ral
et ses d6buts en particulier stagne en Belgique, comme
par fatalit6. Ce ne sont pourtant pas les 6nergies qui
ont manqu6 dans l'6tude du Danubien de Belgique au
cours des dernidres d6cennies. Mais quel manque de
convergence... Alors que le retard enregistr6 du point
de vue des fouilles extensives - quatre d6cennies s6-
parent le premier plan de maison ruban6e et les fouilles
de Rosmeer - a paru se r6sorber A la fin des ann6es 70
et par la suite, bien peu de villages de premiers agricul-
teurs de Belgique peuvent se vanter d'une pr6sentation
et d'une 6tude d'ensemble de I'information qu'ils ont four-
nis. Peut-Otre pourrait-on mettre A part la publication de
I'unique maison du site 6ponyme de Blicquy ou la thdse
de doctorat inddite consacr6e aux deux premiers sites
d6couverts le long de la Petite Gette. Peut-dtre aussi
est-il permis d'esp6rer dans un proche avenir la conclu-
sion de l'6tude de ou des 6tablissements blicquiens de
Vaux-et-Borset - Gibour et A la Croix Marie-Jeanne ?
Ou encore d'escompter que I'op6ration TGV en Wallo-
nie portera ses fruits jusqu'A une publication de qualit6 ?
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Certes une telle situation n'est pas un monopole natio-
nal, mais demeure end6mique. Et comment pourrait-il
en 6tre autrement avec un milieu universitaire et un
monde de la recherche morcel6s et exigus, avec des
moyens humains, techniques et f inanciers maigri-
chons... Les perspectives sont d'autant moins encou-
rageantes qu'on assiste en Belgique au d6mantdlement
des meilleurs laboratoires d'analyse au service de I'ar-
ch6ologie. Le Fond Nationalde la Recherche Scientifi-
que comme les Universit6s, et c'est li6, ont en effet d6-
cid6 de ne plus soutenir de laboratoire de service et
donc d'amener A extinction des unit6s r6put6es, qui
jouissent d'une r6putation internationale, comme les la-
boratoires du radiocarbone et de pal6obotanique de
Louvain-la-Neuve. Ces pertes ne semblent pas devoir
6tre compens6es par des accds facilit6s d des outils
6quivalents d l'6tranger, pour autant qu'il en existe. Sans
parler de I'avantage de la proximit6 qui s'est 6vanoui'
Sous peu, les arch6ologues belges arm6s de leurs seu-
les truelles en seront r6duits d un niveau d'analyse an-
t6diluvien. Et tant pis pour les informations perdues."

Le regain d'int6r6t pour les 6tudes sur le N6olithique
ancien de Belgique, entam6 dans le courant des an-
n6es 70, fait que beaucoup a d6jd 6t6 6crit. Sans pour
autant qu'il y ait eu approfondissement, comme d6jd
soulign6 pour les 6tudes de site. Les sentiers de la
recherche ont 6t6 d6broussaill6s et permettent de d6-
peindre un cadre g6n6ral, sans que des vues soient
possibles au-delA de ce qui a 6t6 d6gag6. Pour ne
prendre qu'un exemple, en ce qui concerne I'industrie
lithique du N6olithique ancien de Belgique, la publica-
tion d'un volume des .Etudes et recherches arch6olo-
giques de I'Universit6 de Lidge" entidrement consacr6
au sujet permet de se faire une id6e globale. Lessen-
tiel se trouve dit concernant la typologie de I'outillage
omalien. Les bases de la compr6hension de l'approvi-
sionnement en matidres premidres, de I'usage des outils
ou des technologies de d6bitage mises en euvre sont
d6crites. Toute nouvelle 6tude se trouvera contrainte d
reprendre les donn6es de ce travail et A le r6p6ter, au
mieux en I'augmentant ou le corrigeant, ce qui ne cons-
titue pas une perspective enthousiasmante.

ll m'avait 6t6 propos6 dds 1988 d'entreprendre, d c6t6
des travaux de recherche sur le terrain pour lesquels
j'6tais engag6, une analyse spatiale du site ruban6 de
Darion - Coliaet d'en coordonner la synthdse. La pers-
pective de travailler sur un site aussi prestigieux ne pou-
vait qu'emporter I'adh6sion. Le plan de ce travail, en
partie r6alis6, pr6voyait diff6rents niveaux d'analyse :
le plan, structure par structure, le mat6riel arch6ologi-
que, inventaire par inventaire, par matiEre ou type de
restes; ensuite, i un second niveau, la recherche de
corrdlations, comme par exemple les liaisons entre les
structures r6v6l6es directement par les remontages ou
par la similarit6 de groupes de fonctions induites par
les associations d'objets et la trac6ologie; enfin, en in-
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t6grant les donndes pal6o-environnementales et chro-
nologiques, la d6finition d'ensembles spatio-fonction'
nels devait permettre d'acc6der A des interpr6tations
du village fossoy6 dans son ensemble. ll est vite ap-
paru que le d6mantdlement, suite d des orientations
professionnelles centrifuges, de l'6quipe de chercheurs
qui avait travai116 jusqu'alors sur le site de Darion, ne
laissait pas esp6rer la conclusion spontan6e des tra-
vaux inachev6s, pas plus que la mobilisation des 6ner-
gies ir la recherche d'une vision synth6tique. Des pans
entiers de donn6es se sont av6r6s r6servds ou tempo-
rairement non disponibles, voire interdits, alors qu'heu-
reusement d'autres ouvertures de collaboration ont eu
lieu qui se sont concr6tis6es.

En outre, tout travail qu'on souhaiterait un peu original
sur ou autour du village fossoy6 se verrait en but au fait
qu'il s'agit d'un sujet sur lequeltout a d6ja 6tO dit mais
aussi tout reste A dire. Chausser les bottes de ses pr6-
d6cesseurs, aussi prestigieux fussent-ils, laisse peu le
loisir de sortir de leurs traces. Particulidrement si on
doit en plus endosser les passions ou tensions qui se
sont accumul6es autour de Darion et de ses chercheurs
au cours du temps. Quand la pol6mique, voire I'esprit
de revanche, domine un discours, comment lui r6pon-
dre, comment dialoguer avec lui ? Epouser les guerres
des autres n'est pas pour moi. J'ai d6jd assez d faire
avec mes propres convictions A d6fendre. Et je reste
convaincu que la pol6mique ou I'esprit de revanche n'ont
rien A faire dans une saine recherche en archdologie
p16historique.

En matidre de d6finition, il est parfois plus facile de d6-
terminer ce que ce n'est pas, que ce que c'est. La dis-
sertation qui vous est propos6e ne correspond donc
pas aux nombreuses approches synth6tiques attendues
sur Darion. Plusieurs doctorats et m6moires ont d6ja
abord6 une large panoplie de sujets : trac6ologie, d6'
cors c6ramique, analyse du mat6riel arch6ologique de
grandes structures, 6tude des dispositifs d'entr6es des
enceintes et des unit6s d'habitation, C6ramique du Lim-
bourg. lls r6duisent d'autant les sujets d'int6r6t i ce
que personne n'a voulu entreprendre... Sans compter
les interpr6tations p16liminaires intelli gentes qui ont 6t6
propos6es alors m6me que le site 6tait en cours de
fouille, mais qui ont largement d6frich6 le terrain.

Exif donc I'analyse spatiale ou I'interpr6tation synth6ti-
que du village ruban6 de Darion. Ce travail, pour le-
quel le traitement des donn6es est aujourd'hui large-
ment avanc6, parait mOr et proche de la conclusion.
Reste i mettre sur pied un groupe de travail, stimul6
par I'autorit6 de I'archdologue promoteur et responsa-
ble du site, qui r6unira les diff6rents intervenants de
l'6tude. ll faudra encore d6terminer la part de discours
confi6e A chacun, ce qui, a priori, ne sera pas la moin-
dre des tAches, vu les fortes personnalit6s en pr6sence.
En I'absence d'un teltravailde coordination, voire d'une
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gouverne, je pense qu'il y a peu de chances de salut.
Ce serait juste regrettable, mais pas un cas unique, et
nous devrions nous contenter de tout ce qui a d6jA 6t6
dit, dans des discours s6par6s, sans la puissance de la
mise en commun des questions et des r6ponses.

La m6me d6marche pr6sidera A la finalisation de l'6tude
globale des autres habitats du haut Geer, dans le ca-
dre duquel ce travail pourra s'inscrire.

L'Histoire 6tant indissociable de l'historien, il me sem-
ble encore opportun, aprds I'examen des motivations
de la r6orientation du sujet de travail, de pr6ciser quel-
ques convict ions personnelles qui ont guid6la mise au
point de ce qui suit.

D'abord, je reste convaincu que l'6tude de donn6es de
premidre main est un gage de qualit6. Sans vouloir
d6nigrer les 6tudes th6matiques i large spectre ou les
synthdses A caractdre encyclop6dique. Sans oublier
qu'il est important de se d6gager du niveau 6v6nemen-
tiel terre i terre qui est le lot de I'arch6ologie et sans
oublier qu'il convient d'atteindre une autre dimension
synth6tique. J'ai donc saisi pleinement I'opportunit6
qui m'6tait offerte de me plonger i bras le corps dans
les donn6es fraiches et in6dites des sites du haut Geer,
d la mise en 6vidence desquelles j'ai contribu6 et qui
ne demandaient qu'A 6tre valoris6es. Ceci explique
les inventaires in6dits qui parsdment le travail, comme
I'abondance et l'originalit6 de I'illustration qui en fait par-
tie int6grante. Le noyau dur de la base documentaire
du pr6sent travail correspond donc non seulement aux
donn6es de terrain et au mat6riel du village fossoy6 de
Darion - Colia, mais aussiaux 6tablissements ruban6s
d 'O leye  -  A l  Zdpe ,  de  Waremme-Longchamps ,
d'Hollogne - Douze Bonniers, de Vieux-Waleffe -
Framaset, ainsi qu'au Secteur blicquien de Darion.

Le travail d'6quipe est le lot quotidien de I'arch6ologue
pr6historien et pas seulement avec d'anciens condisci-
ples. Le d6veloppement des sciences auxiliaires, avec
leurs sp6cificit6s, ont vu le passage d'6tudes pluridisci-
plinaires dans le chef d'un m6me chercheur encyclo-
p6diste d celui de programmes interdisciplinaires, oit
convergent des sp6cialistes de disciplines diff6rentes.
De nos jours, les sciences partenaires de I'arch6ologie
interviennent constamment dans le courant des 6tudes
arch6ologiques. Quel est le r6le de I'arch6ologue res-
ponsable d'une fouille ou d'une publication de site dans
cette perspective ? S'agissant d'6tudes et d'interpr6ta-
tions ramen6es dans le champs des sciences humai-
nes : rien moins que la coordination d'une recherche
concertee, mais surtout pas de jouer l'homme-orches-
tre, touche-d-tout, et rarement excellent en tout. L'ar-
ch6ologue contemporain se retrouve au centre d'6tu-
des interdisciplinaires, avec le r6le de rassembler autour
d'une table de travail les auteurs de discours bien ditf6-
rents, mais quitous parlent des m6mes r6alit6s humai-

i l -31 2l

nes, vues au travers de divers kaldidoscopes. A lui,
I'intelligence des diffdrents propos et les questions in-
cisives susceptibles de concilier les points de vue et de
faire avancer les ddbats. L'exp6rience m'a appris
qu'une telle pratique, qui ne se contente pas d'annexer
des rapports d'analyses, plus ou moins malcompris et
ind6pendamment des recherches archdologiques pro-
prement dites, n'additionne pas les r6sultats, mais les
multiplie d une puissance 6gale au nombre d'interve-
nants...

Arch6ologie et Pr6histoire se situent au carrefour des
sciences humaines et des sciences naturelles. Les pre-
midres correspondent au but et A I'objet de leur 6tude,
I'Homme et ses activit6s; les secondes interviennent
par le biais des m6thodes d'investigation sur le terrain,
ainsi que par nombre d'approches m6thodologiques et
de raisonnements. lnscrite dans une institution d6di6e
aux sciences naturelles, ma recherche se veut I'illus-
tration de cette rencontre entre deux mondes, pas tou-
jours faciles A concilier. Ce qui fait par dessus tout la
qualit6 d'une recherche reste avant tout le facteur hu-
main. ll est loisible d l'arch6ologue de r6ver de multi-
ples approches scientifiques compl6mentaires et con-
vergentes, en pure perte s'il ne rencontre pas le sp6-
cialiste sensibilis6 au pass6 de I'Homme et pr6t i in-
vestir dans sa reconstitution. En cons6quence, toutes
les collaborations tiss6es autour du N6olithique ancien
de Belgique ont 6t6 sollicit6es d nouveau afin de finali-
ser les travaux en cours et de synth6tiser les r6sultats :
c'est ainsi que d'un commun accord avec les chercheurs
concern6s le pr6sent travail fait la part belle, selon les
sujets, i la carpologie, d la palynologie, au radiocarbone,
A la p6trographie ou A la g6ologie...

Enfin, permettez-moi de me revendiquer d'une certaine
forme de philosophie de I'absurde. Inutile de chercher
dans les pages quivont suivre le soutfle du progrds de
I'humanit6 ou le d6clin de I'Homme devenu s6dentaire,
dominateur et capitaliste, le sens de la marche de l'His-
toire, la contrainte du milieu sur l'Homme ou la marque
de quelque grand courant colonisateur monolithique.
Inutile d'y chercher la V6rit6 6nonc6e par la Science, ni
m6me de petites v6rit6s... A mes colldgues born6s des
Sciences dures qui m'assurent que les Pr6historiens
ne mdnent pas d'activit6s scientifiques, j'ai pris I'habi-
tude de ne plus r6pondre qu'6vasivement. Je me rap-
pelle dans mon fors int6rieur qu'en .sciences humai-
nes>, on pr6fdre parler d'"6tudes" et qu'i la reproduc-
tibilit6 des Lois de la Nature, on pr6fdre I'approche cri-
tique de faits humains irr6versibles et passablement
impr6visibles. Au moment de la conclusion de ce qu' i l
fallait d6montrer, on d6ploie des degr6s de certitude ou
de conviction, qui rappellent que sur les m6mes faits,
on pourrait 6galement soutenir des thdses, ou plutot
des hypothdses ditf6rentes, parfois contraires, faute
d'6l6ments d6cisifs. ll importe au Pr6historien, qui se
trompe si souvent quand il s'6loigne des faits arch6olo-



22 tt-41

giques, de relativiser ses conclusions et ses hypothd-
ses, tant sont complexes et incoh6rentes les histoires
humaines. Le Ruban6 de Belgique a beau occuper
une place de choix dans I'Arch6ologie nationale de notre
petit pays, au point de monopoliser toute I'attention et
d'y voir un grand moment de notre passe, il ne s'agit
que d'une anecdote sur le th6Atre de I'Humanit6. On
demandait a Anatole France. dont les bons mots 6taient
recherch6s, ce qu'il pensait de la destin6e humaine.
.C'est comme une ritournelle enfantine", r6pondit l'6cri-
vain : "Ainsi, font, font, les petites marionnettes, trois
petits tours et puis s'en vont". Reste d montrer en quoi
ce titre s'applique i la fin de la pr6sence danubienne
en Moyenne Belgique...

1.2 - Les diffdrents volels qui seronl dilployis

Quand il s'est agit de reprendre le travail A I'automne
1993, il s'est impos6 de renoncer au projet d'analyse
spatiale du site ruban6 de Darion et il a 6t6 jug6 pref6-
rable de d6velopper depuis ce site un ensemble de re-
cherches transversales susceptibles d'am6liorer nos
connaissances sur la fin du Danubien en Moyenne Bel-
gique.

En effet, malg16 I'attrait de cette p6riode de transition
palpitante qu'est la n6olithisation, les donn6es, fournies
par les sites fouill6s sur le haut Geer et plus g6n6rale-
ment par le Ruban6 et le Blicquien de Belgique, ne con-
cernent pas tant la mise en place de ces groupes cultu-
rels que leur disparition de notre territoire. Le Ruban6,
qui est loin d'6tre le premier n6olithique d'Europe, s'est
form6 sur les bords du Danube puis en Europe cen-
trale au cours de son 6tape la plus ancienne; il atteint
les rives du Rhin d6jA constitu6 au Ruban6 ancien; il
franchit la Meuse peu aprds mais dans une forme d6jd
6labor6e et se d6ploie en Hesbaye lors de sa phase
r6cente, oir il parait perdurer assez tard. Et puis, plus
rien. Le vide arch6ologique qui suit le Ruban6 est de-
puis longtemps une 6nigme pour I'Arch6ologie natio-
nale en Belgique. ll y a bien la d6couverte en surface
de coins perfor6s dits R6ssen, le site Epi-Rossen de
Givry ou le Michelsberg vraiment ancien de Spiere, mais
pas de quoi combler la carte arch6ologique. La d6cou-
verte d'une occupation Rdssen dans les environs de
Maastricht, dans une r6gion quifut belge un court ins-
tant, fait douter de la qualit6 et de l'6tendue des pros-
pections...

La vision transversale d laquelle je vous invite permet
d'aborder largement diff6rentes questions ind6pendan-
tes, dont plusieurs mises en 6vidence au d6part du site
de Darion. Elle offre une perspective certes morcel6e
mais pointilliste qui permet, outre des conclusions thdme
par thdme, de proposer des hypoth6ses sur le cadre
globaldans lequel les nouveaux 6l6ments peuvent 6tre
int6gr6s, ou tout le moins avec lequel ils peuvent 6tre
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compatibles. Pour cette raison, chaque partie num6ro-
t6e de 1 a 6, a un d6veloppement ind6pendant avec
une ou des bibliographies distinctes et des conclusions
propres A chaque 6tape.

Les sujets abord6s sont : 1 . L inventaire des sites ei la
d6limitation des aires de peuplement, ainsi que I'inter-
pr6tation des vestiges isol6s et la proposition d'instal-
lations p6riph6riques d mettre en 6vidence; 2. Un 6tat
des connaissances sur les sites ruban6s du haut Geer,
en se concentrant sur les aspects utiles au discours;
3. L environnement des sites ruban6s du haut Geer, au
travers des donn6es palynologiques et compar6 A une
premidre s6rie de r6sultats anthracologiques tant pour
le  Ruban6 que le  Bl icquien;  4 .  Les appor ts  de la
pal6ocarpologie; 5. L'6tude du Secteur blicquien de
Darion; 6. Une approche de la chronologie radiocarbone
de la fin du Danubien en Europe du Nord-Ouest.

Les premiers agriculteurs s6dentaires de nos r6gions
ressortissent d'un courant civilisateur appel6 le Danu-
bien. lls sont rang6s en Belgique dans deux groupes
culturels : le Ruban6 (ou Omalien) et le Groupe de
Blicquy. lls ont 6tabli deux aires d'habitat principales
en Hesbaye et en Hainaut, avec des zones ponctuelles
d'6tablissement, une attest6e et les autres suppos6es.
Une nouvelle cartographie de ces implantations est pro-
pos6e et comment6e, ainsi qu'une analyse des traces
isol6es qui permettent de jalonner diverses voies de
circulation naturelles ou 6voquent des 6tablissements
secondaires. L'ensemble des grottes d'Engis a livr6
des traces d'une fr6quentation ruban6e durable, plus
importante qu'assum6 pr6c6demment. Ce type d'6ta-
blissement sous abri naturel est exceptionnel pour le
Ruban6, ce qui justifie une 6tude approfondie a part.
L'inventaire des sites faisant d'abondants renvois d des
r6f6rences bibliographiques, une mise i jour de la Br-
bliographie du N6olithique ancien de Belgique cl0t cette
partie.

L'habitat des populations ruban6es 6tait jusque il y a
peu trds mal connu dans nos r6gions. Des fouilles ex-
tensives, dont celles sur la s6rie de sites locatisds le
long du haut Geer, apportent un mat6riel in6dit et un
6clairage nouveau. L6tude des t6moins mat6riels -
artefacts lithiques, c6ramiques ou autres - r6colt6s lors
de ces travaux de terrain, la typologie des grandes mai-
sons quadrangulaires, comme celle d'autres structures,
non seulement permettent assez classiquement de p16-
ciser la chronologie relative du facids belge de la Cul-
ture A C6ramique lin6aire, mais aussi d'en appr6hen-
der l'organisation sociale et 6conomique, le mode de
vie, comme certaines particularit6s. Ainsi, un village
ruban6 fortifi6 a 6t6 reconnu dds les ann6es trente i
Cologne, mais de telles structures demeurent rares i
travers toute I'Europe et posent des probldmes d'inter-
pr6tation. Les enceintes belges d6couvertes depuis
Darion permettent de soutenir de nouvelles argumen-
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tations. Les trois fortifications mises en 6vidence sur le
haut Geer pr6sentent entre autres la particularit6 d'€tre
localis6es ir la limite du peuplement ruban6 en Hes-
baye et nous interrogent sur les contacts interculturels
entretenus par ce groupe.

Le type d'agriculture pratiqu6, le rapport de I'Homme A
I'environnement, la reconstitution des paysages enser-
rant les sites 6tudi6s et leur 6tat de d6gradation lors de
l'6dification des enceintes sont abord6s grAce A une
approche palynologique, anthracologique et carpolo-
gique particulidre. ll ne s'agit pas de replacer les sites
6tudi6s dans l'6volution du paysage d I'Atlantique, mais
d'appr6hender I'environnement en fonction de l'6volu-
tion du village et de I'impact de I'Homme. Une place
sp6ciale est accord6e aux restes carpologiques carbo-
nis6s, tant I'information nouvelle est abondante et tant
les particularit6s locales pourraient 6tre r6v6latrices de
tendances sous-jacentes au monde danubien tel que
pergu dans son ensemble.

Un des villages ruban6s fossoy6s de Hesbaye, Darion -
Colla, avoisine un 6tablissement permanent d'un autre
groupe culturel, le Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-
Germain, en liaison quant d luiavec le Bassin parisien.
Avant la fouille du Secteur blicquien de Darion, les tra-
ces de ce groupe culturelA une centaine de kilomdtres
de ses bases 6taient quasi inexistantes en Hesbaye, si
ce n'est A Vaux-et-Borset oft une autre occupation avait
6t6 pressentie plusieurs ann6es auparavant. Une pre-
midre 6tude d'ensemble du Secteur blicquien de Darion
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est pr6sent6e dans le cadre de la pr6sente disserta-
tion, afin de replacer le Blicquien de Hesbaye dans le
cadre plus large de I'expansion de ce groupe et de sa
pouss6e extr6me-orientale. Cette partie du travails'ac-
compagne d'une analyse de I'environnement botanique
de la tombe et de l'6tablissement blicquien de Darion,
d'une approche p6trographique et technologique de la
c6ramique blicquienne de Darion compar6e d celle du
Hainaut et aux productions ruban6es, et enfin d'une ap-
proche micropal6ontologique et p6trographique des an-
neaux en schiste du Secteur blicquien de Darion, pr6-
sent6e comme une contribution A l'6tude des bracelets
du Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain.

Enfin, un programme originalde datation radiocarbone
par acc6l6rateur d'6chantillons i courte dur6e de vie
permet de pr6ciser le cadre chronologique de la fin du
Danubien en Europe du Nord-Ouest. Ladoption d'une
m6thodologie nouvelle et adapt6e est I'occasion de pas-
ser en revue les errements pass6s du couple contro-
vers6 Ruban6 - Radiocarbone et de proposer un
concensus.

Les recherches entreprises pour ce travail selon diff6-
rentes pistes permettent, lir oU elles convergent, de sin-
gulariser la fin de la pr6sence danubienne en Moyenne
Belgique. Les apports 6clairent de nombreux points,
mais parfois d6notent, quand il s'agit de les replacer
dans des cadres pr6existants. lls nous invitent d pen-
ser autrement. Plut6t qu'un cadre statique, un contexte
dynamique sera recherch6.
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