
.3 Les gisements
Plusieurs roisons
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rubon6s des Grolles d'Engis
pour rechercher des oiguilles

dons une botte de foin

L3.0 - lntrodudion

La relecture de la litt6rature concernant les Grottes
d'Engis et la r6vision des collections qui en provien-
nent ont 6t6 entreprises d la suite des inventaires sys-
t6matiques des trouvailles ruban6es en Belgique. Ces
inventaires, r6alis6s en collaboration avec Paul-Louis
van Berg, dans un premier temps, ensuite avec Anne
Hauzeur, enfin seul, concernent d'une part les 6tablis-
sements ruban6s de I'aire classique d'habitat en Hes-
baye et d'autre part les d6couvertes isol6es hors de cette
zone (voir ce volume, chap. 1 .1 el1.2). Les n6olithiciens
familiaris6s avec la litt6rature locale ne s'6tonnent pas
d'inscrire la "Grotte Schmerling,' d Engis dans un teltra-
vail depuis la note de M. De Puydt illustrant quelques-
unes des trouvailles n6olithiques entr6es dans ses col-
lections et depuis I'article que J. Destexhe-Jamotte a
consacr6 d cette cavit6 (De Puydt, 1900; Destexhe-
Jamotte, 1957 : 122-124; Destexhe-Jamotte, 1962 : 6;
Seret ,  1962:112 van Berg,  1989:66 et  B7) .  Cepen-
dant, si plusieurs auteurs ont 6voqu6 d diff6rents titres
le N6olithique ancien A propos d'Engis depuis le d6but
du sidcle, aucun n'a trait6 ce point pour lui-m6me et
bien des questions subsistent. Un examen plus atten-
tif permet de conclure A la fr6quentation d'une seconde
(caverne d'Engis" par les porteurs de la C6ramique
rubanee, ainsi que de la terrasse devant ces cavit6s.

Un programme de prospections dans les abris naturels
du Bassin mosan a 6galement 6t6 l'occasion d'exami-
ner d nouveau la situation dans la r6gion d'Engis, En
vain, en ce qui concerne le Ruban6 (Lacroix, Cauwe et
Jadin, 1993). Les deux sites attest6s constituent les
deux raisons qui nous ont amen6s A esp6rer trouver d
cette occasion une aiguille dans une meule de foin; deux
raisons qui continueront i fixer malg16 tout l'attention
des sp6cialistes du N6olithique ancien belge sur la val-
l6e mosane proprement dite et ses abords directs.

Le pr6sent 6tat de la question permet de rappeler d'abord
la situation 96o9raphique et topographique des grottes
d'Engis. Les appellations des diff6rentes grottes d'Engis

Fig. 1.3-l Situation des Grottes d'Engis par rappon e h ltieuse,
d ses affluents et aux habitats rubands du plateau de Hes-
baye les plus proches.
Les triangles noirs sur pointe situent les grottes; celui pointe
vers le haut correspond d la zone de prospection pddestre de
la terrasse de la Meuse entre celles-ci et la rue Tew6e: Ies
ronds noirs localisent d'autres sites ruban6s.
Dessin A.-M. Wittek.
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divergent avec le temps et les auteurs, laissant la place
A tous les quiproquos. Ensuite, passer en revue les
principaux travaux de terrain connus pour Engis permet
de rechercher dans les collections 6tudi6es ou simple-
ment conserv6es les 6l6ments attribuables au N6olithi-
que ancien. Enfin, le rappel de deux analyses physico-
chimiques et la publication d'un r6sultat r6cent, quiten-
tent de dater I'occupation n6olithique des cavernes
d'Engis, pr6cddent les conclusions sur leur occupation
au N6olithique ancien.

1.3.1 - De une d quotre grottes

Lappellation "Grottes d'Engis" ne regroupe pas moins
de 4 cavit6s. Elles sont en fait situ6es sur le territoire
de I'ancienne commune des Awirs, dans un ravin artifi-
ciel creus6 dans le flanc droit de la petite vall6e du Ruis-
seau des Awirs. Ce cours d'eau fait partie d'un ensem-
ble oro-hydrographique dont les sources sont actuelle-
men t  d  reche rche r  du  c6 t6  de  Sa in t -Georges ,
Dommartin, Horion, Hoz6mont et Les Cahottes, tous
noms qui 6voquent des sites ruban6s (fig. 1.3-1). Les

Fig.l.3-2 Situation des Grottes d'Engis et de la zone de pros-
pection de la terrasse de Ia Meuse entre celles-ci et la rue
Tewde, sur un ertrait de la cafte topographique.
Les triangles noirs (L) situent les grottes; la zone tramde cor-
respond d celle couverte par les prospections p6destres.
Dessrn A.-M. Wittek.
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quatre cavit6s s'alignent le long d'une bordure locale du
calcaire carbonifdre, qui a 6t6 mise i nu par le Ruis-
seau des Awirs. Elles s'ouvrent dans des bancs de
calcaire clair, compact et grenu ou oolithique, propice
aux ph6nomdnes karstiques (Vandebosch, 1939b :
121\. Sous le calcaire carbonifdre se trouve de
l'amp6lite, ou schistes pyriteux de I'assise de Chokier,
alunifdre, plus tendre et probablement plus 6rod6e en-
core. L'amp6lite devait affleurer en terrasse devant les
trois premidres grottes. Elle a 6t6 exploit6e de fagon
syst6matique dds l'Ancien R6gime, ce qui a creus6 un
ravin artificiel (Fourmarier, 1910 :12-16; Conseil 96o-
logique, 1930: 895; Vandebosch, 1939a: 87; Vande-
bosch, 1962; Discry et a|.,1991). Depuis, une carridre
a entam6le calcaire carbonifdre au nord du ravin artifi-
ciel jusque vers 1885-1890, 6poque d laquelle l 'exploi-
tat ion de ce front de tai l le a 6t6 arr6t6e (f ig. 1.3-2;
Vandebosch, 1953 : 559-560).

Les premidre, deuxidme et troisidme grottes d'Engis ont
6t6 explor6es dds 1829 par Philippe-Charles Schmerling
(1833-1834 : 1,30-32). L6rosion naturel le puis I 'exploi-
tation du schiste alunifdre, qui a creus6 le ravin oit
s'ouvrent ces grottes, ont d0 mettre d d6couvert la ga-
lerie qui les reliait, cr6ant ainsi une courte terrasse de-
vant les trois cavit6s. La premidre grotte a 6t6 presque
totalement d6truite par la proche carridre. Elle 6tait en
cours de destruction lors de I'arr6t des travaux de ce
c6t6 vers 1885. La deuxidme, connue depuis dans la
r6gion sous le nom de Trou Caheur ou Coaheur, a 616
officiellement baptis6e "Grotte Schmerling,, en souve-
nir de ce grand pr6curseur de la Pr6histoire et de la
d6couverte des crAnes d'Engis (Vandebosch, 1939b :
125; Vandebosch, 1953). Ce qu'on appelle actuelle-
ment "Troisidme grotte d'Engis" consiste en fait en une
digitat ion de la deuxidme (f ig. 1.3-3, 1.3-4). La dist inc-
tion en trois cavit6s lA ou on pourrait ne voir qu'un en-
semble, le transfert des toponymes "Caheur" et "Gror.te
Schmerling,, de la premidre grotte sur la deuxidme, ont
entrain6 de multiples confusions.

La 4e grotte d'Engis ou Caverne fun6raire a 6t6 d6cou-
verte par E. Doudou (1899). Cette cavit6 est ind6pen-
dante des trois autres et doit sa num6rotation au fait
qu'elle s'ouvre actuellement dans le m6me ravin artifi-
ciel. Elle se situe quelque B mdtres plus haut et une
trentaine de mdtres A I 'ouest de I 'actuelle "Grotte
Schmerling,, (Vandebosch, 1939b : 121).

| .3.2 - Des Sovonls, des Exploroteurs et des Forfouilleurs

Connu de longue date dans la litt6rature pr6historique
grAce aux travaux de Schmerling, le ravin des Awirs a
vu se bousculer les visiteurs et les fouilleurs. Si ces
derniers ont tous emport6 un peu du site, on est loin
d'avoir conserv6 les collections, les 6crits, voire le sou-
venir de chacun.
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tig. 1.3-3 Plan des 3 premidres Cavernes d'Engis et coupe de
la ? avec esguisse g1ologique, recopi| d'aprds E. Dupont,
1872, par A. Vandebosch (1939 : 122), avec indication de la
partie emport6e par I'exploitation du calcaire.

Philippe-Charles Schmerling, m6decin et professeur de
Zoologie A I'Universit6 de Lidge, a d6couvert et ne con-
naissait que l'ensemble des trois premi6res grottes, qui
globalement portent son nom. La premidre grotte, la
plus vaste, lui a livr6 peu de mat6riel ost6ologique, dont
quelques restes humains. L'exploration de la troisidme
s'avdre tout aussi peu fructueuse. La deuxidme grotte
d'Engis, par contre, recelait I'essentiel de ses trouvailles
A Engis : de la faune fossile, les restes humains de 3
individus qui lui6taient associeis, des outils en os et en
silex. ll d6termine l'anciennet6 des artefacts lrouv6s
dans les m6mes s6diments que la faune fossiie, les
d6crit globalement et fait repr6senter une lame et quel-
ques os appoint6s (Schmerl ing, 1834 : l l ,  176-179; pl.
XXXVI). Aucune mention n'est faite de c6ramique ni
de graine carbonis6e. Par contre, il note la pr6sence et
exploite une brdche osseuse, qui divise la deuxidme
caverne en deux. Le crAne d'adulte d'Engis gisait ca-
ch6 sous cette brdche, "compos6e de restes de petits
animaux, et contenant une dent de rhinoc6ros, et quel-
ques-unes de cheval et de ruminans [src]". Elle 6tait
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alors large d'un mdtre, haute d'1,5 mdtre au-dessus du
sol de la caverne et adh6rait fortement d la oaroi
(Schmerl ing, 1833 : l ,  31 et 60).

Edouard Dupont, g6ologue, pr6historien et directeur du
Mus6e des Sciences naturelles, entreprend en '1868

une nouvelle exploration, afin de balayer les quelques

f---FI---FI-_--l

Fig.1.3-4 Levd des ? et F Grottes d'Engis. D'aprds Dubois,
1982: vol. 2, pl. 12; annot6 en 1990 par Philippe Lacroix d
propos d'une galerie in6dite.
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doutes qui subsistent encore sur les preuves de la haute
antiquit6 de l'homme et de v6rifier I'exactitude de la con-
clusion de Schmerling. ll espdre par la m6me occasion
appliquer aux gisements d'Engis les m6mes m6thodes
d'observation que celles utilis6es par lui dans les ca-
vernes de la province de Namur et parvenir d d6finir les
conditions de d6p0t et le contenu des couches. L inac-
cessibi l i t6 des cavernes d'Engis lui donne l ieu de croire
qu'elles n'ont pas 6t6 visit6es depuis son pr6d6cesseur
(Dupont, 1872 2). La premidre caverne, compldte-
ment foui l l6e pr6c6demment, ne lui l ivre que quelques
restes, principalement dans les anciens d6blais (Du-
pont, 1 872 :2-3). L'essentiel de ses observations por-
tent sur la deuxidme caverne. "Schmerl ing", note-t- i l ,
,.y avait iaiss6 le moyen de v6rifier ses observations.
Des lambeaux de couches 6taient rest6s intacts, ainsi
que des morceaux de brdches auxquels adh6raient i
d6couveft un cubitus humain, des ossements d'animaux
et des silex taill6s. lls y avaient 6videmment 6t6 con-
serv6s A dessein" (Dupont, 1872 3). Ed. Dupont
dresse un plan sch6matique des trois cavit6s, une coupe
de ce qui est alors observable et extrapole pour I'en-
semble du gisement (Dupont, 1872: pl. l) .  l l  d6nombre
5 couches dont deux niveaux ossiferes superpos6s.

"L infdrieur recouvrait un sable argileux et des lambeaux
d'une nappe plus argi leuse le s6paraient du premier
niveau. Celui-ci 6tait, dans les padies laiss6es en place,
form6 de pierres anguleuses ou un peu roul6es et d'une
terre jaunAtre, le tout reli6 par des infiltrations calcai-
1ss" (Dupont, 1872: 3). Labsence d'artefact ou de
reste humain et la pr6sence d'ossements rong6s par
de grands carnassiers dans le niveau ossifdre inf6rieur
ou second niveau ossifdre, lui permettent de conclure
que la caverne servit d'abord de repaire d'hydnes.

Le premier niveau ossifdre a livr6 des restes fauniques
qui confirment la l iste de Schmerl ing, ainsi qu'un cubi-
tus humain, dans la brdche, et une trentaine de si lex en
place. "Des fragments d'une poterie grossidre", pr6-
cise Ed. Dupont, "se trouvaient dans les terres rema-
ni6es et dans le premier niveau ossifdre" (Dupont,
1872:5). La couche compos6e de "l imon et brdche
osseuse> qu'il repr6sente au sommet de sa coupe n'est
pas d6crite dans son texte (Dupont,1872: pl. l) .  Ed.
Duoont devait la consid6rer comme remani6e. Le des-
sin laisse d'ai l leurs voir que la part ie superf iciel le de-
vait manquer. Notons que la position stratigraphique
de la brdche n'est pas explicite; sur base de la pr6-
sence de mat6riel arch6ologique, l 'auteur semble la
rapporter au niveau ossifdre sup6rieur.

En mai 1885, Julien Fraipont, anthropologue et profes-
seur i I'Universit6 de Lidge, constate que la 1e grotte
avait 6t6 compldtement fouill6e, et que la 3e renferme
encore beaucoup de limon mais peu d'ossements et
de si lex. l l  s ' int6resse d la deuxidme grotte d'Engis, et
particulidrement i celui des deux couloirs annexes qui
s'ouvre ir droite de la chambre principale. Le couloir de
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gauche lui donne peu de satisfactions. Celui de droite
n'avait 6t6 touil16 que sur une faible partie de sa lon-
gueur en raison d'un bloc d6tach6 qui emp6chait de
p6n6trer plus avant. Aprds avoir supprim6 cet obsta-
cle, J. Fraipont peut fouiller des d6p0ts intacts sur "plus
de vingt mdtres" (Fraipont, 1BB7 : 388). Les d6p0ts de
ce couloir avaient une puissance de 0,5 a 1,5 m sur
une largeur grandissant de 35 cm d l'6troiture jusqu'a
1,5 m par endroits. Une couche stalagmitique trds com-
pacte, 6paisse de 2 A '10 cm tapissait les s6diments
dans le fond du couloir. "Nous avons retrouv6 sensi-
blement les mOmes couches, dans ce couloir, que cel-
les renseign6es par M. Dupont pour la chambre princi-
pale. Toutefois, le niveau ossifdre sup6rieur n'6tait pas
impr6gn6 d'infiltrations calcaires : il ne comprenait pas
de brdche osseuse et  n 'en 6ta i t  pas recouver t "
(Fraipont, 1887: 388). Le second niveau ossifdre n'a
livr6 qu'un petit nombre d'ossements en mauvais 6tat.
L'essentiel du mat6riel r6colt6 dans ce couloir droit de
la 2e caverne d'Engis provient du niveau ossifdre sup6-
rieur. Julien Fraipont a recueilli de ses propres mains
des "restes de la faune la plus caract6ristique du qua-
ternaire inf6rieur" (Fraipont, 1887 : 389), plus de 50 silex
taill6s rappelant "le type moust6rien le plus pur", ainsi
qu'(un fragment d'oligiste de 3 d 4 centimdtres cubes"
(Fraipont, 1887 : 390). Le pr6parateur de g6ologie de
l'Universit6 de Lidge qui l'accompagnait a pour sa part
trouv6 "un petit polissoir ir main en grds, de la gros-
seur d'une noix, qui a d0 servir d polir des os" (Fraipont,
1887: 390). Arriv6 dans I'exploitation de la galerie it
10 m de l 'entreie, sous 10 cm de stalagmites, Jul ien
Fraipont mit au jour, A 65 cm de profondeur et i un pied
de distance d'une dent de mammouth, un corps bomb6,
qu'il prit d'abord avec grande 6motion pour un crAne
humain, mais qui s'est av6r6 6tre A son grand ddsap-
pointement un important fragment de poterie (Fraipont,
1887 :390 -391) .

Dans la suite de son expos6, Julien Fraipont enlreprend
la discussion des 616ments chronologiques d sa dispo-
sition. ll concdde A G. de Mortillet que les crAnes d'Engis
pourraient correspondre d de simples s6pultures en
grotte de l'6poque robenhausienne (Fraipont, 1887 : 396
et 398-399). ll a 6galement examin6 I'extension de "la
brdche osseuse recouvrant le niveau ossifdre sup6rieur
de la chambre principale et faisant corps avec lui en
ceftains points" (Fraipont, 1887 :397), pour conclure
qu'elle avait une bien plus grande importance que ce
que Schmerling et Dupont lui accordaient. ll constate
que I'arcade naturelle qui divisait en deux parties la
chambre principale n'6tait autre chose qu',,une vaste
brdche osseuse, form6e par I'accumulation d'ossements
de petits mammifdres tels que musaraignes et chau-
ves-souris, de fragments d'os longs de cheval, de beuf
et de renne, bris6s intentionnellement sur leur longueur,
de charbOn de bois, de lames de silex", qu'il attribue
au Paldolithique sup6rieur. (Le tout 6tait reli6 par des
infiltrations calcaires et recouvert d'une couche calcaire
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stalagmiti forme". l l  "fait  sauter cette arcade d la mine.
Cette b6che", conclut- i l ,  "date de l '6poque du renne;
peut-6tre a-t-elle continu6 i se former d l'6poque n6o-
l i thique" (Fraipont, 1BB7 :397). Cette dernidre consta-
tation ne l 'emp6che pas de conclure d propos du cou-
loir de droite que s'y trouvait, sous une 6paisse couche
de stalagmite, un d6pot ne pr6sentant aucune trace de
remaniement" et qu' i l  est trds invraisemblable que la
nappe de stalagmite compacte qui scelle les couches
arch6ologiques se soit form6e post6rieurement au N6o-
l i thique (Fraipont, 1887 : 398-399).

Julien Fraipont propose in fine la succession suivante
pour les occupations de la deuxidme grotte d'Engis :
repaire d'hydnes, habitat de I 'homme moust6rien fabri-
quant de la premidre poterie, visite de l 'homme de l 'Age
du Renne et peut-Otre s6pulture robenhausienne. Ju-
l ien Fraipont est le premier A parler d'un niveau du Pa-
leoli thique sup6rieur.

Ernest Doudou, un commergant de Seraing, fort ama-
teur de sp6l6ologie et d'arch6ologie, signale en 1896 ir
Jul ien Fraipont I 'existence de la 4e caverne d'Engis,
qu' i ls foui l lent au moins en part ie ensemble (Fraipont,
1897-1898). Les abords imm6diats de l 'entr6e actuelle
l ivrdrent une s6oulture col lective n6oli thique ou ont 6t6
rencontr6s avec les ossements "de nombreux mor-
ceaux d'une poterie 6paisse, d pAte trds grossidre,
rouge d'un cdt6 et noire de I'autre, pr6sentant tous les
caractdres de la c6ramique fun6raii'e des N6olithiques",
outre deux artefacts en silex et un peu de faune. L'int6-
rieur de la grotte ne pr6sentait qu'une 6paisse couche
de terre <sans niveaux stratigraphiQUes" (Fraipont,
1898 :  350) .

En 1899, Ernest Doudou, qui se pr6sente comme "Ar-
ch6ologue, membre de la Soci6t6 d'anthropologie de
Bruxelles", fait paraitre dans L'Anthropologie de Paris
une 6tude sur les cavernes d'Engis, infructueusement
pr6sent6e I 'annee pr6c6dente d I 'Acad6mie des Scien-
ces de Belgique, au Congrds d'Arlon puis i t  la Soci6t6
d'Anthropologie de Bruxelles (Fraipont et Malaise, 1898;
Jacques,  1899-1900;  de Rasquin,  1910:  188,  note 1) .
L'auteur y fait  un r6cit plein d' imagination de ses pro-
pres fouil les tant dans la Caverne fun6raire que dans
les 2e et 3e grottes d'Engis. l l  est assu16ment bien au
courant de I 'actuali t6 arch6ologique de son temps; i l  en
a cependant une connaissance l ivresque plus que pra-
tique. ll doit r6ver d'apporter sa contribution aux ques-
tions d6battues alors. Son discours manque malheu-
reusement de la r igueur scientif ique de ses moddles.
L'argumentation est courte et I'auteur, faute de pouvoir
convaincre, se montre affirmatif. E. Doudou cherche i
asseoir deux conclusions : la haute antiquit6 des vesti-
ges arch6ologiques de la Caverne fun6raire et la pote-
rie pal6oli thique.

ll pr6tend, en effet, avoir foui116 dans la Caverne fun6-
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raire une s6pulture contemporaine de I'habitat moust6-
rien des trois premidres cavernes d'Engis, enfouie sous
trois couches ossifdres, soit "la plus ancienne que si-
gnale la science contempora;ns" (f ig. 1.3-5; Doudou,
1899 : 531). A I ' instar de I ' interpr6tation donn6e par Ed.
Dupont concernant Furfooz, semble-t-il, E. Doudou sup-
pose que la premidre tribu pr6historique d'Engis s'est
install6e dans la premidre grotte, assez spacieuse, et a
enterr6 ses morts dans la deuxieme, jusqu'd ce que, A
l '6troit dans la premidre, I 'homme l 'occupe d son tour et
uti l ise la Caverne fun6raire comme dernidre demeure
(Doudou, 1899 : 531). Dans cet esprit ,  i l  considdre les
traces de feu, la faune, les artefacts en silex et les tes-
sons de c6ramique qu' i l  a d5couvert dans l 'empierre-
ment scellant la s6pulture comme des vestiges mat6-
riels des c6r6monies fun6raires (Doudou, 1899 : 530).
Pour confirmer l 'anciennet6 de son gisement, i l  mult i-
pl ie les comparaisons entre le maigre mat6riel de la
Caverne fun6raire et celui issu des fouil les de ses pr6-
d6cesseurs comme des siennes propres dans les pre-
mieres grottes d'Engis, E. Doudou a en effet r6colt6
dans les d6blais laiss6s oar ses devanciers devant la
deuxidme grotte des centaines d'artefacts, dont de la
c6ramique (f ig. 1.3-9:1; Doudou, 1899 : 532). Consta-
tant que la troisidme grotte n'avait pas 6t6 compldte-
ment foui l l6e, i l  y a creus6 une tranch6e r6gulidre ou i l
a r6colt6 sous une nappe de stalagmites 6paisse de
10 cm de nombreux si lex tai l l6s de type moust6rien,

l. Eboulis et terre v5g6tdc rroc

olr€melt! do Rcule ;
!. Terre avcc ossemeats da Ros-

geur et d'Inreliroree I
l. l,imons et oillour rcul6s avec

fragmenle d'os ind6terminables ;
{. Piorros disposder inlsutionnelle-

ment, poterie, ailor tdll6e, osre.

semeotr de Rbinoc{ros ot d'Ouro ;
5. D6bric huo8ins;

6, Sol de la cavome.

Fig. 1.3-5 Esqul'sse stratigraphique de la Caverne fundraire
d'Engis par E. Doudou (1899 :3, fig. 1).



r20 tr.3 -61

Fig. 1.3-5 Entr6e de la deuxidme Grotte d'Engis, montrant les
accumulations de brdche d l'6poque des travaux d'E. Doudou.
Oi celui-ci a localis6 : l. Arcade sup6rieure calcaire; ll. Arcade
inf6rieure form6e de brdche; A. Entr6e du couloir; B. Brdche
avec grains et debris v6g6taux abondants.
D'aprds Doudou, 1904 :23, f ig.2.

des plaques en grds, des restes d'anciens foyers et de
la faune ainsi qu'un tesson de c6ramique (Doudou,
1899 : 532-533). Enfin, il a fouill6 partiellement la cor-
niche entre la deuxidme et la troisidme grotte, qu'il ap-
pelle <Abri d'Engis>. Des plaques de grds, des restes
de poterie grossidre, des ossements fossiles, de la mi-
crofaune, de nombreux silex taill6s du type moust6rien
et du Pal6oli thique sup6rieur gisaient sous et dans une
6paisse couche de roche br6chiforme dure comme le
marbre. Des t6moins sont laissds en place (Doudou,
1899 : 533-534). La d6couverte de tessons qu'il croit
associ6s aux restes quaternaires d6couverts par lui font
d'E. Doudou un ardent part isan incondit ionnel de la
c6ramique pal6oli thique. Bien qu' i l  ne le cite pas, i l
connait manifestement les donn6es de I'article de J.
Fraipont sur le sujet, dans lequel i l  puise plusieurs ar-
guments. l l  fait  d'ai l leurs directement al lusion aux d6-
couvertes de l '6minent anthropologue l i6geois dans la
deuxidme grotte (Doudou, 1899 :528-529).

Ernest Doudou uti l ise d souhait I 'argument d'autorit6
de sp6cial istes A qui i l  a fait  examiner un peu de mat6-
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Fig. 1.3-7 Vue laterale de la deuxidme Grotte d'Engis en 1 990,
sous /e m6me angle que le clich6 d'E. Doudou.
Photo A. Hauzeur.

riel. Ainsi, aprds avoir pris des notes et r6colt6 des
ossements humains dans la Caverne fun6raire, il porte
ceux-ci A I'Universit6 de Lidge, afin d'inviter J. Fraipont
d venir constater I'authenticit6 de sa d6couverte. lls
poursuivirent les recherches ensemble, I'un 6tant con-
vaincu de fouiller une s6pulture collective n6olithique,
I'autre persistant d consid6rer comme pl6istocdne le gi-
sement. J. Fraipont, n'appr6ciant pas d'6tre d6signe
nomm6ment comme caution d'une tel le th6orie et que
le lecteur soit ainsi induit en erreur, obtient un droit de
reponse dans L'Anthropologie de Paris, of il explique
que <les trois niveaux ossifdres et leur contenu cons-
t i tuent un petit  roman p16historique qui n'a jamais
exist6 que dans I ' imagination de leur auteun> (Boule,
1900 :  109 ) .

En 1902, Ernest Doudou d6tache d la poudre un impo-
sant bloc de brdche de plusieurs mdtres cubes, nous
assure-t-il peut6tre avec quelque exag6ration (Doudou,
1945 :  71-72) .  Ressassant  ses explo i ts  en 1945,
Doudou pretendra qu' i l  d6sirait d l '6poque r6pondre A
une demande de Marcel De Puydt. Celui-ci aurait ex-
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prim6 le souhait qu'un bloc important de brdche d'Engis
soit exposd dans un mus6e de Pr6histoire (Doudou,
1945 : 71,75). A cette occasion, Doudou d6couvre des
graines carbonisdes de c6r6ales et des noisettes dans
la brdche de la deuxidme grotte d'Engis (Doudou, 1904;
Capi tan,  1904) .  Pers is tant  dans I 'argumentat ion
qu'aucun de ses grands pr6d6cesseurs n'y a trouv6
d'6l6ment post6rieur au Pal6oli thique et dans celle de
la contemporan6it6 de la c6ramique, de la faune et des
silex naturel lement cimentds dans la breche, i l  conclut
que I 'homme fossi le se nourrissait d6ja de bl6, sauvage
ou cultiv6 (Doudou, 1904: 24). ll d6crit la brdche, y
distingue les d6pots sup6rieurs form6s de stalagmite
trds blanche, et les couches inf6rieures, compos6es de
limon, de cail loux, de si lex et d'ossements, le tout ag-
glom6r6 par le carbonate de calcium (f ig. 1.3-6, '1.3-7,

1.3-B; Doudou, 1904 :23). Par contre, Ernest Doudou
mentionne et reconnait pour la premidre fois I'existence
de pidces arch6ologiques post6rieures au Pal6olithique
ailleurs dans les grottes d'Engis, entre autres d la sur-
face de la  brdche (Doudou,  1904:23;  Capi tan,  1904:
30). Malheureusement, en voulant descendre le volu-
mineux bloc de brdche d6tach6 de la paroi, celui-ci,
emport6 par son poids va se briser au fond du ravin
art i f iciel d'Engis "en plusieurs centaines de petits
blocs", Une cinquantaine de blocs de brdche, les plus
repr6sentatifs, sont directement ramasses, alors que
les autres sont cach6s dans une cavit6 voisine d'ou
"des Chercheurs de contrebande" les enldveront peu
de temps aprds (Doudou, 1945 :76-77).

Quelle confiance accorder aux t6moignages d'Ernest
Doudou ? Certes, son discours est 6maill6 de fantai-
sies et d'affirmations faciles, vite 6tay6es par des d6-
ductions en cascades qui en ruinent l'int6r6t. Certes, il
contrefait le Scientifique et adapte les th6ories et les
m6thodes de savants qui l'ont pr6c6d6. Certes, il pa-
rait 6tre un grand mythomane, r6vant de d6couvertes
extraordinaires et prdt d projeter un 6clairage particu-
lier sur ses d6couvertes. Certes, il vante par trop son
r6le, exag6rant les dangers et les 6preuves rencontr6es,
et oubliant souvent au passage ses compagnons, les
autres Explorateurs, selon son expression. Certes ses
m6thodes de fouilles ne semblent pas avoir progress6,
laissant sur leur faim ses plus proches collaborateurs.
Pa rm i  ceux -c i  on t  f i gu16  son  " i n t16p ide  ami
Vandebosch" ,  jeune (Doudou,  s .d.  :4 ;  1945:85;  Van-
debosch, 1960 : 65) et quelques futurs Chercheurs de
la Wallonie, avant que ceux-ci ne lui d6clarent une haine
outrancidre, voire m6me d6plac6e. Quand se situe le
schisme ? Ernest Doudou, membre fondateur, colla-
bore aux trois premidres livraisons du Bulletin des Cher-
cheurs, soit jusqu'en 1909, avant de cr6er son propre
Bulletin des Explorateurs d Seraing. Faut-il situer A cette
6poque la m6sentente entre A. Vandebosch et E.
Doudou, a propos de la d6couverte de la Grotte de
Ramioul et des fouilles i la Grotte d'Engis, qui se serait
sold6e lors d'une r6union des Chercheurs de la Wallo-
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fig. 1.3-8 Coupes vefticales longitudinales et transversale de
la 29 Grotte d'Engis, dessindes par l. de Radzitzky d'Ostrowick,
aprds le dynamitage des arcades de calcaire et de brdche
par E. Doudou. D'apres Vandebosch [et de Radzitzky
d'Ostrowickl, 1910 : 117 et pl. h.4.

nie par un verre de bidre envoy6 d la t6te du premier
par le second (J. Thisse, comm. pers. d'une tradit ion
orale) ?

Par la suite, le nom-meme de Doudou sera banni du
Bulletin des Chercheurs de la Wallonie. Diff6rents
auteurs pr6fdrent "taire les noms de ceux qui ont err6",
"afin d'6viter de faire des personnalit6s" (de Rasquin,
1910 : 187). S' i l  r6pugne d Arthur Vandebosch de s'oc-
cuper de certaines falsif ications (Vandebosch et de
Radzitzky d'Ostrowick, 1910 : 1 1 6), il consacre une ving-
taine d'art icles, entre 1910 et 1962, aux grottes d'Engis,
d la c6ramique pal6oli thique et d la brdche d graines,
suivant en cela les traces d'Ernest Doudou, sans lui
faire de publicit6 mais r6inventant ses trouvailles au nom
des Chercheurs pour mieux en r6viser l ' interpr6tation...
ll est vrai qu'A. Vandebosch avait 6t6 d6sign6 en 1900
pour diriger la carridre de calcaire d'Engis et que ce
secteur 6tait particulidrement cher d son c@ur (Vande-
bosch, 1953 : 560). ll est vrai aussi qu'Ernest Doudou
n'a pas eu les m6mes intuitions concernant la Pr6his-
toire, ni le m6me d6sir constant d'am6lioration attentif
aux progrds de la discipl ine qu'A. Vandebosch (1960).

Une t rad i t ion ora le nous pr6sente Ernest  Doudou
comme un brave type, simple, sans grande formation,
qui poss6dait avec sa mdre un petit commerce d Se-
raing et faisait des tourn6es pour vendre de la ficelle et
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Fig.1.3-9 Un sidcle de vues des ? et f Grot-
tes d'Engis, au fil de leur d6gagement. 1. Ex-
traite de Doudou, 1904 : 21, fig. 1; 2. Prise lors
des fouilles des terrasses par les Chercheurs
de la Wallonie et extraite de Vandebosch,
1910 : pl. h.1.; 3. Prise lors des fouilles des
Chercheurs de la Wallonie en 1956. Extraite
de Destexhe-Jamotte, 1957 : 108, fig.2.

Les gisements rubonds des grottes d'Engb
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de la levure dans les vi l lages (J. Thisse, comm. pers.) '
Une autre rappelle les poursuites dont il aurait fait I'ob-
iet pour vente de mat6riel arch6ologique et ses d6m6-
l6s avec les Chercheurs de la Wallonie, jusqu'd son ban-
nissement. Certes, Doudou s'est enflamm6 outre me-
sure pour certaines thdses soutenues par des argumen-
tations l6gdres, mais les objets et les donn6es brutes
ou'i l  a r6colt6s ne semblent pas falsif i6s. Une lecture
critique de son abondante litt6rature permet de s6parer
les t6moignages uti les des consid6rations oiseuses. l l
demeure un t6moin privi l6gi6 d'une 6poque diff ici le de
I 'arch6ologie de nos 169ions.

Les Chercheurs de la Wallonie qui prennent le site des
Grottes d'Engis sous leur protection dds leur cr6ation y
ont conduit plusieurs campagnes remarquables.

De 1908 a 1910, les Chercheurs de la Wallonie pour-
suivent l'exploration de la Caverne fun6raire (fig' 1.3-
'10,  1  .3-11 ;  de Rasquin,  1910) .  Pendant  le  mois  d 'ao0t
1907, i ls foui l lent la terrasse devant la 3e grotte d'Engis,
qui leur livre de la faune et quelques artefacts attribu6s
au Pal6oli thique (f ig. 1 .3-9:2; Vandebosch, 1910 : 9-10),
puis i ls entreprennent l 'enldvement complet des d6blais
des anciennes fouil les abandonn6s sur la terrasse de la
2e grotte d'Engis. Une courte l iste de mat6rielfaunique
et arch6ologique r6colt6 d cette occasion est dress6e,
ou sont distingu6s trois faci6s culturels diff6rents : I'Auri-
gnacien inf6rieur, le Magdal6nien sup6rieur et un ou plu-
sieurs N6olithiques ind6finis, outre un fragment de po-
ter ie  romaine (Vandebosch,  1910 :  10- '11) .

En 1936, Charles Fraipont, professeur d'Anthropologie
A I'Universit6 de Lidge consacre une importante mono-
graphie aux hommes fossi les d'Engis, af in de pr6senter
l e  c rAne  d 'en fan t  n6ander ta l i en  d6couve r t  pa r
Schmerling mais pass6 sous silence jusqu'alors. A cette
occasion, il retrace les travaux de terrain quiont 6t6 r6a-
l is6s dans la 2e grotte d'Engis jusqu'd Jul ien Fraipont'  l l
partage la m6me exclusion d l '6gard de Doudou que les
Chercheurs de La Wallonie, et en passe les activit6s
sous si lence. l l  6tudie d nouveau le produit des fouil les
conserve d I 'Universit6 de Lidge, avec l 'aide de son col-
legue, Joseph Hamal-Nandrin, professeur d'Arch6olo-
gie pr6historique a la Facult6 des Sciences, et de I'as-
sistante de celui-ci, Maria Louis. Ensemble, ils concluent
qu'aucun objet, aucun fragment de silex extrait de la 2e
grotte d'Engis, ne peut laisser supposer m€me une vi-
site de la caverne, moins encore un s6jour ou l'6tablis-
sement d'une s6pulture d l '6poque n6oli thique ou plus
r6cemment (Fraipont, 1936 : 19-20). C'est oublier les
autres collections dont les pidces donn6es d Marcel de
Puydt (1900) par E. Doudou et expos6es au Mus6e
Curtius.

Enfin, de la mi-juin ir la f in d6cembre 1956, les Cher-
cheurs de la Wallonie, sous la conduite de Joseph
Destexhe-Jamotte (1957), d6barrassent la terrasse et
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la grotte des d6blais qui I 'encombrent encore, aprds un
tamisage patient (f ig. 1.3-9:3). A cette occasion, trois
lambeaux de couches en place qui subsistaient mira-
culeusement et contenaient trois industries diff6rentes
sont fouill6s. ll s'agit d I'entr6e de la grotte et au centre
sous l 'aplornb rocheux d'une industrie moust6rienne
avec de la faune dans une crevasse, prds du couloir de
droite, sous un bloc de calcaire ciment6 d la paroi, d'ar-
tefacts du Pal6olithique sup6rieur, enfin, sur la terrasse,
sous les d6blais en bordure du pr6cipice, d'une indus-
tr ie m6soli thique attr ibu6e au Tardenoisien ancien mo-
san (Destexhe-Jamotte, 1957 : 110-111). A l 'occasion
de l '6tude non seulement des nouvelles d6couvertes
mais aussi des collections de Pr6histoire de l 'Univer-
sit6 de Lidge et du Mus6e arch6ologique l idgeois ainsi
que des anciennes collections des Chercheurs de la
Wallonie, Joseph Destexhe-Jamotte reconstitue un ma-
gistral tableau stratigraphique et typologique des diff6-
rents niveaux de la 2e caverne d'Engis. Lauteur re-
connait la succession des industries suivantes : Mous-
t6rien, Gravett ien, Tardenoisien, Omalien, N6oli thique
du type des plateaux de la Meuse, La Tdne, Gallo-Ro-
main (Destexhe-Jamotte, 1957 : 117 -124). Concernant
les niveaux sup6rieurs, i l  pr6cise sur base des textes
et de ses observations que la brdche ossifdre trds com-
pacte, 6paisse de 5 a 25 cm, contenait de la micro-
faune ainsi que des restes de beuf, de cheval et de
renne, un cubitus humain, du charbon de bois, des ar-
tefacts du Pal6olithique sup6rieur. Cette brdche, ajoute-
t- i l ,  "d0 se former durant cette p6riode jusqu'au n6oli-
thique,' .  En t6moignent des tessons de poteries et les
graines (Destexhe-Jamotte, 1957 : 115). 'Sur la ter-
rasse,> continue I 'auteur, (cette couche brdchiforme
n'existait pas et 6tait remplac6e par une strate compo-
s6e d'humus fort noir avec des restes d' industries M6-
soli thique, N6olithique, Protohistorique et Belgo-Ro-
maine' (Destexhe-Jamotte, 1957 : 115).

Depuis leurs d6couvertes, les grottes d'Engis ont at-
t i16 en pdler inage ou en excurs ion nombre de v is i -
teurs.  Ceux-c i  en ont  souvent  ramen6 quelques sou-
venirs, dont certains sont venus grossir, malheureu-
sement sans mention de contexte, les col lections pu-
b l iques.  En mars 1952,  sans doute dans le  cadre de
l '6 tude de I 'enfant  d 'Engis  et  pour  mieux appr6hen-
der le contexte de d6couverte du fossi le, ou incons-
c iemment  d  l a  reche rche  du  Grand  Anc ien ,  F r .
Tw iesse lmann ,  p ro fesseur  i  I 'Un i ve rs i t 6  l i b re  de
Bruxelles et chef de la section Anthropologie du Mu-
s6e royal des Sciences naturel les de Belgique, en-
t reprend une cour te explorat ion de la  2e caverne
d'Engis ,  accompagn6 de deux technic iens,  fou i l leurs
dans I 'Ame. l l  conclut que le gisement est 6puis6 it
I'exception d'un infime lambeau rest6 en place d l'ex-
tr6me bord de la terrasse. Un rapide examen lui con-
f irme la pr6sence d'une petite industrie l i thique et de
fragments de poterie ( l .R.So.N.B., Archives de la sec-
t ion Anthropologie et Pr6histoire : Fr. Twiesselmann,
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fig. 1.3-10 Entr6e de la caverne fun6raire d'Engis
aprds son exploration par E. Doudou et J. Fraipont.
Extrait de Doudou, 1903 : 217, fig. 10.

fig. 1.3-ll (ci-contre) La Caverne fundraire ou 4e
Grotte d'Engis lors des fouilles des Chercheurs de
la Wallonie.
Extrait de de Rasquin, 1910 : pl. h.-t.

compte-rendu d'exploration n" 13, mss., 1210311952).
L'exploitation de ce dernier vestige, alors programm6,
n'aura pas lieu et sera en fait r6alis6 par les Chercheurs
de la Wallonie. Le mat6rielarch6ologique recueil l i  lors
du sondage de 1952 est rest6 in6dit et a 6t6 r6cem-
ment nettoy6 d la recherche d'6l6ments n6olithiquesl.

Ces dix dernidres ann6es, la t6nacit6 de Georges G6-
rard, Chercheur de la Wallonie, a permis de recueil l i r
quelques vestiges pr6historiques dans les environs du
vallon des Awirs. dont certains sont d mettre en rela-
tion avec I'occupation ruban6e des grottes (Jadin et G6-
rard, 1998; G6rard et Jadin, d paraitre).

I .3.3 - De lo polerie quolernoire d lo cdromique ruhonde

Difi6rentes collections ont recueilli en h6ritage le mat6-
riel issu des explorations r6p6t6es des Grottes d'Engis.
L'attention des chercheurs s'est le plus souvent port6e
d propos d'Engis sur les t6moins les plus anciens, au
point  d 'en n6gl iger  les occupat ions postg lac ia i res.
Quand le mat6rlel qui nous int6resse a 6t6 exhib6, c'est
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trds souvent d I'appui de discussions aujourd'hui obso-
ldtes, qui ont longtemps 6t6 6pineuses, comme la ques-
tion de la c6ramique pal6olithique ou celle de I'ancien-
net6 de la brdche d graines et donc de la consomma-
tion de c6r6ales. Maintenant que ces d6bats sont d6-
pass6s, le mat6riel qui les a aliment6s peut 6tre r6exa-
min6,

Un inventaire des 6l6ments attribuables au Ruban6 peut
6tre tent6, tant i partir des objets encore conserv6s
que des descriptions qui sont donndes dans la litt6ra-
ture de pieces disparues. En I 'absence d' indication
stratigraphique, les diff6rents ensembles chrono-cultu-
rels repr6sent6s A Engis sont m6lang6s, quand il ne
s'agit pas du mat6riel des diff6rentes grottes. De plus,
nombre de pidces peu typiques ne peuvent recevoir
une attribution pr6cise. De nombreux artefacts lithiques,
par leur matidre premidre, par leur fraicheur, ne d6pa-
rei l leraient pas dans des s6ries omaliennes, pas plus
que certains fragments d'ol igiste ou de grds polis. La
c6ramique, quand el le permet un attr ibution culturel le,
et quelques pidces typiques autorisent seules une ana-
lyse diagnostique plus pr6cise du site2.
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Avant m6me que Ph.-Ch. Schmerling ne s'interesse aux
Grottes d'Engis, la part du gisement qui devait se trou-
ver en terrasse avait 6td emport6e, entre autres par
l 'exploitat ion de l 'alun sous I 'Ancien R6gime. Le grand
pr6curseur l i6geois ne d6crit  que ce qu' i l  ne jugeait pas
6tranger d ses recherches. ll ne semble avoir rien con-
serv6 de ce qu'il a d6couvert en surface et dont l'anti-
quit6 ne lui apparaissait pas. Ses 6crits ne mention-
nent et n'illustrent que quelques artefacts qui peuvent
6tre attr ibu6s au Pal6oli thique. Ce qui nous reste de
ses collections ne pr6sente pas d'6l6ment d'al lure n6o-
l i thioue.

Les tessons de c6ramique qu'Edouard Dupont men-
tionne dans les couches superf iciel les et dans le pre-
mier niveau ossifdre de la 2e caverne d'Engis sont con-
serv6s par l ' lnsti tut royal des Sciences naturel les de
Belgique. l ls ont 616 inventori6s A l '6poque sous le
n" 2.843, ce qui correspond au no 13.578 de l ' lnven-
taire G6n6ralactuel. l ls 'agit de petits tessons de c6ra-
mique grossidre ne permettant pas une attribution tran-
chde, de fragments d d6graissant l i thique 6voquant le
N6olithique moyen, d'un tesson de col de boutei l le, en
c6ramique grossidre ddgraiss6e A la chamotie, A I 'attr i-
bution diff ici le et d'un tesson de c6ramique f ine sur le-
quel se l isent deux cupules et part iel lement un angle
aux bords incis6s et au remplissage r6alis6 par la tech-
nique du peigne train6 (f ig. 1 .3-12:3). Relevons encore
dans cette col lection un grattoir sur bout de lame en
silex gris d grain f in de Hesbaye ainsi qu'un petit  bloc
d'oligiste poli sur toutes ses faces, qui it d6faut d'6tre
assur6ment omaliens, sont plausibles (f ig. 1.3-13:4 et
1.3-13:6). Parmi le mat6riel de ditf6rentes 6poques
r6col t6  en 1952,  lors  de la  v is i te  d 'Engis  par  Fr .
Twiesselmann et son 6quipe, f igure un tesson d6cor6
de bord et de panse qui pourrait bien correspondre au
m6me individu, vu les simil i tudes de pAte, de couleur
de cuisson et de d6cor, que celui provenant des fouil les
d 'E.  Dupont  ( lnventa i re  G6n6ra l  n '  28.433;  f ig .  1 .3-
12.4).

Le mat6riel r6colt6 par Jul ien Fraipont, comme celui
rassemb16 par Phil ippe-Charles Schmerl ing, est entr6
dans les col lections pal6ontologiques de l 'Universit6 de
Lidge. Depuis, ces collections ont 6t6 remani6es et
divis6es notamment entre la section de Pal6ontologie
et le Mus6e de Pr6histoire, sans qu' i l  soit actuellement
ais6 de localiser toutes les pidces d6crites dans la litt6-
rature. Outre une collection rassembl6e parJ. Servais
comportant des fragments de brdche regus d'Ernest
Doudou (inv. S1.439), le Mus6e de Prdhistoire de I 'Uni-
versit6 de Lidge conserve encore actuellement diff6-
rents 6l6ments de d6bitage, frais a l6gdrement patines,
qui ne jureraient pas en contexte ruban6 (inv. 5.430,
6.447), tels que des fragments de lames d talon plat
(e.a. inv. 169 en rouge), des lames 6paisses de type
fri te ( inv. 157 et 405 en rouge), ou un grattoir sur bout
de lame semi-cort icale ( inv. 1.087; f ig. 1.3-13:5). In-
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clus dans un fragment de brdche, un tesson grossier, i
surfaces beiges et ceur gris fonc6, d6graiss6 d I'aide
de chamotte, renvoie 6galement au Ruban6 (inv. 6.589
en noi r ,822en rouge) .

Les fragments de poterie d6couverts ensembie dans la
galerie de droite de la seconde grotte d'Engis par Ju-
lien Fraipont appartiennent d un m6me vase qui est
d6crit comme suit par I'auteur de la d6couverte : "Ce
pot devait avoir la forme d'une 6cuelle d fond trds ar-
rondi, pouvant contenir environ un l i tre de l iquide. l l
mesure 90 centimdtre fiisez mm] de haut. On voit clai-
rement qu'il a 6t6 fabriqu6 A la main. Sa surface est
i1169ulidrement bossel6e et l'on y voit de trCs nombreu-
ses traces de doigts. Sa courbure est assez irr6gu-
l iere. l l  est relativement peu 6pais, mais son 6paisseur
varie, d'un point A l'autre, entre 4 et 6 millimdtres, comme
on peut s'en assurer d6jA par I'examen des cassures.
Le bord libre est aminci et arrondi. Le seul ornement
qu'il porte est une petite c6te verticale de 25 centimd-
tres de long, plac6 d la face externe, d 10 centimdtres
du bord. Cette 6bauche d'ornement a pu Otre faite en
pingant simplement entre les doigts la surface de la pAte
encore humide". Les mesures qu' i l  donne de cette
pidce ne correspondent pas i celles que I'on peut tirer
des dessins qui accompagnent la descript ion (f ig. 1.3-
14). " l-s couleur de cette poterie',  poursuit- i l ,  "est d'un
rouge brun d l 'ext6rieur et d'un jaune brun d I ' int6rieur.
Elle porte de nombreuses dendrites sur sa surface ex-
terne et interne, Sur une cassure fraichement faite, on
remarque que la surface externe de la pAte est seule
bien cuite, I ' interne I 'est moins ou pas du tout, et le cen-
tre ne I'est absolument pas, sauf en certains points
amincis et vers le bord. Tandis qu'el le a pris par la
cuisson une coloration rouge brun d sa surface, elle a
conserv6 d I ' int6rieur sa couleur naturel le jaune brun,
nullement noire. Cette poterie a donc 6t6 mal cuite,
probablement sur la braise d'un feu de bois et A I 'air.
Le grain de la pAte est trds f in. l l  ne contient que de
l 'arg i le  m6l6e d une for te  propor t ion de sable f in '
(Fraipont, 1BB7a: 391-393). J. Fraipont, aprds l 'avoir
examin6e d la loupe avec son ami Max Lohest, assis-
tant en G6ologie d I 'Universit6, conclut que la pite de
ce vase est diff6rente de celle des poteries de I'Age du
Renne trouv6es par Dupont, et de celle des poteries de
l ' ige de la pierre polie qu' i la rencontr6es. Celles-ciont
des parois plus 6paisses; la pAte en est plus grossidre,
souvent noirAtre A I'int6rieur, avec souvent du quartz
ou des fragments de calcaire concass6s comme d6-
graissant (Fraipont, 1BB7a : 392). Se demandant d'oit
pouvait provenir la matidre premidre n6cessaire d la
fabrication du vase, Julien Fraipont et Max Lohest r6a-
lisent et cuisent des vases exp6rimentaux d I'aide de
s6d imen ts  a rg i l o -sab leux  p rovenan t  de  l a  g ro t te
(Fraipont, 1887a : 393-394).

N'6tant plus en mesure d'examiner le vase d6couvert
par J. Fraipont, i l  est diff ici le d'en prdciser I 'attr ibution,
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meme si nous sommes tent6s d'y voir une forme
ruban6e. ll s'agirait d'une c6ramique peu ou pas d6co-
r6e, affectant la forme d'un 6l6ment de sphdre d bords
rectilignes. ll n'est pas possible de d6terminer si la lan-
guette d la partie sup6rieure de la panse constitue un
organe de pr6hension ou est un reliquat de d6cor en
relief.

Quand plus tard, il rendra compte de la fouille de la
s6pulture col lective de la Caverne fun6raire, Jul ien
Fraipont ne mentionnera que de nombreux tessons
d'une poterie 6paisse, d pAte trds grossidre, rouge d'un
c6t6, noire de I'autre, pr6sentant tous les caractdres de
la c6ramique fun6raire des N6olithiques, outre un frag-
ment d'un grossier nucleus d lames et une lame pati-
n6e, bleuAtre (Fraipont, 1898 : 350).

Les gisenents rubonds des grottes d'Engis

Ernest Doudou mentionne quant d lui pour la m6me
cavit6 "des d6bris d'une poterie grossidre fagonn6e ir
la main'. L'auteur d6crit sommairement une c6rami-
que constitu6e de I'argile et du sable qui se trouvent
sur place, rougeAtre d I'ext6rieur et grisdtre A I'int6rieur,
qu'une cuisson imparfaite a rendu fragile (Doudou,
1899 : 528-529). ll identifie un tesson retrouv6 dans la
3e grotte d'Engis d ce type de poterie (Doudou, 1899 :
533). E. Doudou dit encore avoir recueillidans la Grotte
fun6raire un important fragment d'un vase rudimentaire
d6graiss6 a I'os. Un autre tesson remarquable com-
portait inclus des petits 6clats de silex comparables d
la matidre des artefacts lithiques qu'ila retrouv6s dans
I'abri principal (Doudou, 1899: 528-529). l l  n'attr ibue
aucune de ces vari6t6s de c6ramique aux "fonds de
cabanes de Hesbaye". l l  amalgame visiblement les
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Fig.l.3-12 Cdramique des P et 3 Grottes d'Engis (Les Awirs, Fl6malle). 1-12. C6ramique rubande ddcorde.
que grossidre attribuable au N6olithique ancien. Ech. 1/2.
Dessrns O. Huysman : 3, 4, 13; A.-M. Wittek : 1-2, 5-12, 14-15; d'aprds De Puydt 1990 : 1. Mus6e Curtius, Lidge : 1-2, 5-6, 8-
12; Musde de la Prdhistoire en Wallonie, Ramioul : 14-15; Musdes royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles : 7; lnstitut royal des
Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles : 3-4, 13.
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diff6rents types de production qu'il a d0 rencontrer et la
disparition de ses collections ne permet plus de s'en
faire une id6e valable.

Ernest Doudou n'a en effet pas constitu6 de collection
durable. Ainsi, aprds s'6tre d6sol6 de la fragmentation
du bloc de brdche d6tach6 de la paroi d'Engis, voulant
faire connaitre et appr6cier sa d6couverte, E. Doudou
envoit-il des 6chantillons de brdche provenant des grot-
tes d'Engis entre autres a MM' Rutot, Van den Broeck,
au docteur Buchan de Stetin, au professeur Musch de
I'Universit6 de Vienne et d Louis Capitan, professeur d
I'Ecole Anthropologique de Paris.'. (Doudou, 1945 : 81).
Ce dernier d6crira assez longuement les 6chantillons
qui lui sont parvenus (Capitan, 1904)' C'est dans ce
cadre que l'lnstitut royal des Sciences naturelles de
Belgique a achet6, comme d'autres musees, des frag-
ments de brdche qui montrent des empreintes de co-
quilles de noisette ou renferment des graines carboni-
s6es, entre autre mat6rielarch6ologique (n" 54'317 en
rouge, et f  nventaire G6n6ral n" 13.577; l .R'Sc.N'8., An-
thropologie & Pr6histoire, Archives A. Rutot; Stockmans,
1960 : 129-1 30, tig. 26-271.

Quand Marcel de Puydt pr6sente aux membres de la
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Soci6t6 d'Anthropologie de Bruxelles le mat6riel qu'il a
acquis de Doudou avant que celui-ci ne disperse le pro-
duit de ses fouilles, il identifie et reproduit plusieurs tes-
sons ruban6s. Malheureusement, i l  n'est alors plus
possible de distinguer ce qui a 6t6 retrouv6 dans les 2e
et 3e grottes de ce qui provient de la Caverne fun6raire
(De Puydt, 1900),

Le Mus6e Curtius, A Lidge, conserve les collections de
Marcel De Puydt, qui comptent, en provenance d'Engis,
un grattoir n6oli thique (inv. 6.832), quelques 6l6ments
de d6bitage, des tessons non d6cor6s, un fragment
portant un reste de d6cor incis6 permettant une attribu-
tion trds probable ir I'Omalien, qui a fait l'objet d'une
datation par thermoluminescence (inv. 1.112 voir Re-
gistre mss. d'inventaire no 4, p. 90; Bahn et Otte, '1985 :
240), une armature tr iangulaire en si lex gris de Hes-
baye A retouche unilat6rale des deux longs cdt6s et il
retouche inverse en base, qui montre des enldvements
d'impact d la pointe (inv. 1.087), des blocs de brdche a
graines (inv. 1.115), outre, sous les num6ros d' inven-
taire 6.830 et 6.831, les 6l6ments c6ramiques pr6sen-
t6s i la Soci6t6 d'Anthropologie de Bruxelles et regus
d'E. Doudou. On remarquera dans cette s6rie une anse
perfor6e montrant d la base une l igne incis6e de bord
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fig.1.3-13 lndustrie tithique des P et f Grottes d'Engis (Les Awirs, nem.1t!/.. 1-2' Armatures

danubiennes: 3. Lame de faucille; 4-5. Grattoirs sur lame; 6. Fragment d'oligiste poli. Ech. 1/1.

Dessrns O. Huysman:4,6; A.-M. Wittek 1,3; M. Otte, comm. pers.:5; J. Servais, R6per-

toire 4 du Mui6e Curtius, page 90 : 2. Mus6e Curiius, Lidge : 2; Musde de Prdhistoire de

I'lJniversit6 de Li6ge, tidge fS; Mus6e de Ia Pr6histoire en Wallonie, Bamioul: 1; Mus6es
royaux d,Art et a'nistoiri, Bruxelles : 3; tnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique'

Bruxel les:4,6.
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tig. 1.3-14 2e Caverne d'Engis (Les Awirs, Fl4malle). Vase attribuable au Ruban6, retrouvd par Julien Fraipont dans le couloir
de droite, A 10 m de I'entr6e. Ech.2/3. D'aprds Fraipont, 1887 :390,391 et 393, fig. 1-3.

de ruban et la trace d'un remplissage au peigne (f ig.
1 .3-12:1; De Puydt, 1900 : 9, f ig. '12), un tesson d6cor6
probablement de losanges emboit6s, au peigne a une
ou deux dents ( f ig .  1 .3-12:2;  De Puydt ,  1900:  9,  f ig .
17), un fragment de ruban d6cor6 d' impressions au
peigne d trois dents (f ig. 1.3-12:5), un tesson d6cor6
d'une bande vide entre deux remplissages r6alis6s A
I'aide d'un peigne A 4 dents pointues et espac6es (f ig.
' l  .3-12:6; De Puydt, 1900 : 9, f  ig. 16; Destexhe-Jamotte,
1957 : 123, f ig. B:5), deux tessons de vases dist incts
attestant du remplissage de rubans au peigne trans-
lat6 d 5 ou 6 dents (f ig. 1.3-12:8-9; De Puydt, 1900 : 9,
f ig. 15; Destexhe-Jamotte, 1957 : '123, f ig. 8:2 et8:7)' ,
enfin de trois tessons qui montrent des remplissages
de rubans au peigne translat6 A 7 dents (f ig. 1.3-12:10-
12; De Puydt, 1900 : 9, fig. 13; Destexhe-Jamotte, 1957 :
123, f ig. 8:1, 8:3 et 8:6). Deux cas montrent un d6cor
secondaire fait, l'un de quatre cupules, I'autre corres-
pondant i une succession en rond d'impressions pa-
ralleles serr6es r6alis6e d la spatule 6troite. Plus 16-
cemment, le Mus6e Curtius a acquis la petite collection
de Louis Tomballe dont des fragments de brdche A grai-
nes (inv. 335-339). Un certain nombre de macrorestes
carbonis6s extraits de leur gangue avaient au pr6ala-
ble 6t6 soumis pour d6termination de I'Age au Labora-
toire naissant du radiocarbone de Louvain (voir le fi-
chier d'inventaire du Mus6e Curtius, et infra).

La section Belgique ancienne des Mus6es royaux d'Art
et d'Histoire conserve du mat6riel d'Engis de plusieurs
origines. Ainsi, Joseph Hamal-Nandrin, premier pro-
fesseur de Pr6histoire d I'Universit6 de Lidge, avait ac-
quis en 1945 un tesson de c6ramique aux surfaces noi-
res, assez encro0t6, d6cor6 d'un fragment de ruban
bord6 d'une l igne incis6e et au remplissage r6alis6 A
I'aide d'un peigne i 4 voire 5 dents resserr6es (f ig. 1.3-
12:7; coll. Hamal-Nandrin, inv. 22.696). Sa collection

compte encore venant d'Engis entre autres une lame
de faucille lustree, en silex gris A grain fin de Hesbaye,
l6gdrement patind (f ig. 1.3-13:3, col l .  Hamal-Nandrin,
inv. 4.418), ainsi que d'autres 6l6ments d'attribution am-
bigu6 comme une lame A talon plat, A extr6mit6 distale
retouch6e et cass6e, un fragment distal de lame
(inv.4.422), un fragment de brdche i graines (caisse
851, sans n" d' inv.). Outre des tessons non d6cor6s,
pouvant correspondre A de la c6ramique grossidre
ruban6e, dont un fragment de bord, ir c6t6 de c6rami-
que grossidre A gros d6graissants de silex, aux surfa-
ces beige-jaune, qui 6voquent plutOt le N6olithique
moyen (e.a. caisse 321), les MusrSes royaux d'Art et
d'Histoire comptent encore dans leurs collections 96-
n6rales une s6rie de fragments de brdche, certains avec
noisettes carbonis6es ou conservees sous forme d'em-
preintes, d'autres avec graines de c6r6ales carbonis6es,
outre du mat6rielarch6ologique parmi lequelon notera
un petit crayon d'oligiste poli (e.a. inv.4.434 et4.442).
La collection de brdche des Mus6es royaux d'Art et
d'Histoire provient en partie d'un envoi d'E. Doudou
(inv. 2.455) mais aussi de fouilles propres men6es vers
1909-1911 (inv. 1 .478 et 1 .665).

L. de Rasquin, dans son compte rendu des fouilles des
Chercheurs de la Wallonie dans cette m6me 4e caverne,
mentionne diff6rents tessons hisloriques outre une ma-
jorit6 de tessons n6olithiques. A I'exception d'un seul,
il s'agit de c6ramique grossidre, de grandes dimensions
et A parois 6paisses. Deux de ces tessons portent un
mamelon. Les fouilleurs ont par contre r6colt6 un tes-
son rouge, .orn6 de sdries de lignes en pointil16, ana-
logue comme pAte, couleur et ornementation A certains
d6bris de la poterie fine des fonds de cabanes de Hes-
baye" (de Rasquin, 1910 : 189). Sont encore d noter
deux outils en basalte, pr6sent6s comme des broyeurs
(f ig. 1.3-15). Longs de 124 et 113 mm, i l  pdsent res-
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pectivement 242 e|2'15 g et sont taill6s. lls affectent
une forme de cyl indres l6gdrement aplatis et amincis
aux extr6mit6s. lls portent des traces d'6crasements
sur leurs extr6mit6s distales. Ces pidces, toujours con-
serv6es au Mus6e de la Pr6histoire en Wallonie, ainsi
que du mat6riel tardiglaciaire, pourraient correspondre
en fait d des prdformes d'herminette du type forme de
bottier, obtenues par bouchardage. La patine de sur-
face handicape une d6termination de la matidre pre-
midre d I 'cei l  nu, mais i l  pourrait s'agir de grds i t  micas
de Horion-Hoz6mont.

fig.l.3-t5 Pr1formes de bottier, en grds A micas, de la Ca-
verne fun1raire ou 4e Grotte d'Engis (Les Awirs, Fldmalle)'

D'aprds de Rasquin, 1910. Ech. 1/1. Musde de ta Pr6his'

toire en Wallonie, Ramioul.
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Le Mus6e de la Pr6histoire de la Wallonie de Ramioul
conserve aussi le r6sultat des fouil les menees par les
Chercheurs de la Wallonie sous la houlette de Joseph
Destexhe-Jamotte. Deux tessons de c6ramique gros-
sidre illustr6s par cet auteur pourraient bien 6tre ruban6s
( f ig .  1 .3-12:14-15;  Destexhe-Jamot te,  1957:  123,  f ig '
4:4 el4:8). L'un correspond A un petit organe de pr6-
hension en forme de mamelon; I 'autre montre un d6cor
plastique couvrant, fait au doigt, courant dans le Ruban6
mais comme i l  s 'en rencontre 6galement aux Ages des
m6taux (inv. 5.375 et 5.376). Une pointe de f ldche da-
nubienne a encore 6t6 r6colt6e d la mOme occasion
( inv.  5 .380;  f ig .  1  .3-13:1) .

Le vallon artificiel creus6 aux Temps modernes lors de
l 'exploitat ion de l 'alun, perpendiculairement A celui des
Awirs, a d6connect6 les abris sous roches et les grot-
tes d'Engis de leur environnement tout en emportant la
terrasse qui devait les relier. Depuis une dizaine d'an-
n6es, Georges G6rard a men6 avec t6nacit6 des pros-
pections p6destres dans un rayon de 500 m sur la ter-
rasse de la Meuse qui s'6tend de I 'autre cot6 du vallon,
de part et d'autre de la rue Tewde (fig. 1.3-2). Le ter-
rain y est lourd et parsem6 de galets roul6s en diff6ren-
tes roches, et possdde une pente de plus en plus mar-
qu6e au fur et A mesure qu'on la descend. Les 6clats
96lif ract6s ou marqu6s par le contact du soc de la char-
rue y sont nombreux et les r6coltes int6ressantes rela-
tivement rares. Plusieurs 6poques sont repr6sent6es,
au moins du Pal6oli thique moyen au N6olithique f inal,
pour peu que le nombre restreint de pidces diagnosti-
ques permette d'en juger (G6rard et Jadin, A paraitre).
Outre un nucleus levallois, plusieurs grattoirs sur 6clats
r6pondant A des moddles courants dans le fond com-
mun d plusieurs 6poques, un grattoir sur bout de lame
en si lex gris clair du type Spiennes, un fragment retai l l6
de hache polie, un petit  f lanc retouch6 issu d'un d6bi-
tage microlithique, un fragment de lame d plan de frappe
punctiforme, un outil en grds ainsi que des 6clats et
d6chets de d6bitage atypiques, il faut noter dans la
collection que conserve Georges G6rard quelques pid-
ces qui dvoquent le Danubien. A savoir des fragments
de lames plus ou moins r6gulidres, d talon l isse, en
silex gris dr grain fin de Hesbaye ou i section d trois
pans, des 6clats en si lex de m6me origine l i thologique
et une herminette compldte en grds i  micas de Horion-
Hoz6mont  ( f ig .  1  .3-16:1) .  Pourra ient  appar teni r  au
m6me ensemble un nucleus d 6clats en si lex gris grenu
de Hesbaye (f ig. 1.3-16:2) et un gros 6clat de percu-
teur en m6me matidre, toutes deux pidces malheureu-
sement peu typiques mais 6tonnamment bien conser-
vees comme I 'herminette. Ce bon 6tat de quelques
pidces d6note d c6t6 du nombre d'individus patin6s ou
portant simplement des traces de charrue et permet de
supposer que, . iusque peu avant sa d6couverte, ce
mat6riel 5tait a I'abri dans des structures en creux. Les
terrains agricoles qui ont livr6 les artefacts dont il est
question ont depuis leur mise r6cente en culture subi
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une 6rosion de prds d'un mdtre, A en juger au niveau
d'une prairie et d'un verger adjacents.

L herminette de Tew6e en forme de bottier a 6t6 con-
fectionn6e en grds A micas d'Horion-Hoz6mont. Le ma-
t6riau pr6sente un litage dans le sens de l'allongement
de la pidce. Un l6ger 6clat sur une ar6te lat6rale mon-
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Fig.I.3-16 lndustrie lithique de la Rue Tew6e (Les Awirs, Fl6malle).
2. Nucleus A 6clats. Ech. 1/1.
Dessrns A.-M. Wittek. Coll. Georges Gdrard, Les Awirs.
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tre I'oxydation caract6ristique des plans de clivage, ainsi
qu' i lpermet l 'observation des grains de mica. Lhermi-
nette de Tew6e correspond au type des grandes her-
minettes 6paisses, 96n6ralement appel6es formes de
bottier, soit le type I de P. J. R. Modderm an (et a|.,1970 :
186; Bakels, 1987 : 55). El le mesure 8,57 cm de long,
3,22 de large et possdde une hauteur maximum de
3,23 cm. Elle pdse 142,9 g. La piece a 6t6 polie sur
toutes ses faces. Quelques n6gatifs d'enldvement plus
profonds le sont imparfaitement et le talon a 6t6 pres-
qu'entidrement emport6 anciennement. Ce qui subsiste
de celui-ci pr6sente un poli  plus intense que le reste de
la pidce, ce qui est caract6ristique du travail de l'arma-
ture dans le manche. Le tranchant a 6t6 raff0t6 comme
le montrent  l 'angle de son prof i l  longi tud inal  e t  le
facettage du museau de la pidce, objet d'un polissage
moins f in que celui du corps de I 'outi l  (Bakels, 1987:
71). Le f i l  du tranchant s'en trouve en oblique par rap-
port d la base de la pidce. C'est peut-Otre ce qui a
entrain6 son abandon.

Mis bout A bout, les 6l6ments recueil l is par tant de
fouil leurs permettent de soutenir la fr6quentation au
Ruban6 de deux cavit6s oroches du vallon des Awirs,

il

1. Forme de bottier en grds A micas d'Horion-Hozdmont;
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l'ensemble form6 par les 2e et 3e grottes d'Engis, ac-
tuellement baptis6 Grotte Schmerling, et la Caverne fu-
n6raire ou 4e.grotte, mais aussi des terrasses devant
ces cavit6s. A ce jour, on peut d6nombrer des d6chets
de d6bitage, des 6l6ments du fond commun, parmi les-
quels des fragments d'ol igiste polis et plusieurs grat-
toirs sur bout de lame, une lame de faucil le, deux ar-
matures rubanees, deux pr6formes d'herminette et une
herminette r6fectionn6e, les tessons de plusieurs va-
ses grossiers, dont un A d6cor plastique, enfin, les t6-
moins d'une dizaine de formes c6ramiques d6cor6es.
Ces 616ments sont totalement insuffisants pour connai-
tre la nature de l'occupation des grottes d'Engis au
N6olithique ancien : halte de chasse ou de p6che, ha-
bitat de pasteurs, refuge, s6pulture, voire un amalgame
de plusieurs fonctions... ?

1.3.4 -Thermoluminescence et rodiocurhone ou secours d'Engis

Les ann6es 50 en arch6ologie sont marqu6es par la
r6volution radiocarbone. Le nouveau chronomdtre iso-
topique va progressivement permettre d'6talonner les
chronologies traditionnelles ayant cours jusqu'alors. Ce
sera I'occasion de nombreuses remises en question.
Les choses ne se sonl cependant pas mises en place
du jour au lendemain. Si de nombreux physiciens sont
rapidement tent6s par I'application de la d6couverte de
W. F. Libby, les mises au point m6thodologiques sont
longues avant qu'un compteur ne devienne op6ration-
nel. La Belgique et Engis n'6chappent pas d la pre-
midre vague du radiocarbone, ni A l'am6lioration des
proc6d6s physico-chimiques de datation (f ig. 1.3-17).

Louis Tomballe, ing6nieur de formation, int6ress6 par
l'arch6ologie au service de laquelle il a d6jd pr6t6 A
maintes occasions ses connaissances, possdde dans
ses collections de gros fragments de brdche d graines
d'Engis. D6sireux d'6claircir la question de I'anciennet6
de la brdche d'Engis, qu'il pressent omalienne, il obtient
qu'un 6chantillon de charbon de bois soit extrait et soit
soumis au verdict de la nouvelle m6thode r6volution-
naire. L'op6ration et le calcul du r6sultat, 5650 t '170

BP, constituent la partie exp6rimentale du m6moire de
l icence que Jean-Pierre Jeukenne (1959 :  104-118) ,
aujourd'hui professeur de Physique th6orique d l 'Uni-
ve rs i t 6  de  L idge ,  a  consac r6  au  da tage  pa r  l e
radiocarbone. Le comptage a 6t6 effectu6 par le labo-
ratoire de Louvain de l'6poque, version exp6rimentale
du laboratoire mondialement connu sous le sigle Lv, dont
il est le huitidme. Le r6sultat ne sera jamais vraiment
publi6 par ses auteurs, vu son caractdre exp6rimental,
et doit d'6tre connu ir la publicit6 qu'en a faite L. Tomballe
soit dans ses contacts avec Fr. Twiesselmann (carte
postale du 10/09/1959, conserv6e avec les collections
d'Engis, ir  l ' l .R.Sc.N.B.) soit quand i l  cherchera d ven-
dre sa collection arch6ologique. Le r6sultat de ce da-
tage est encore mentionn6 dans le fichier d'inventaire
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du Mus6e Curtius, surte d I'acquisition des blocs de brd-
che de L. Tomballe, et dans le guide de la sal le des
v6g6taux fossiles de l'lnstitut royal des Sciences natu-
relles de Belgique r6dig6 par Fr. Stockmans (1960 : 129-
130), a propos du fragment de brdche d graines d'Engis
regu d'E. Doudou. l l  apparait dans l ' index g6n6ral des
dates du Laboratoire du Carbone 14 de Louvain/Lou-
vain-la-Neuve, sous la forme 5576 t 196 BP suite d
une rectification d'un paramdtre. Sa r6f6rence de labo-
ratoire pourrait etre "Louvain-8" ou plutot "Crdvecoeur
SN (h)" (Gilot, 1997 : 43).

En 1958, le laboratoire de Carbone 14 de l 'Universit6
catholique de Louvain 6tait en cours de mise au point
dans les locaux du Centre de Physique nucl6aire a He-
verlee. Selon les rapports de l '6poque, le compteur
proport ionnel au m6thane est uti l is6 principalement
dans un but d'am6lioration des condit ions de fonction-
nement en rapport avec la th6orie des erreurs, plutOt
qu'd la datation syst6matique d'6chanti l lons. l l  n'6tait
pas alors utilis6 de standard international de r6f6rence
du taux de radiocarbone dans l 'atmosphdre. Le r6sul-
tat d'Engis ne f igure d'ai l leurs pas dans la premidre l iste
de dates publi6e dans la revue Radiocarbon en 1961 .
l l  doit simolement avoir 6t6 cit6 lors d'une communica-
t ion par E. Crdvecoeur et a/. lors d'une journde du
Groupe de Contact "Datage" de l ' l lSN tenue en mai
1960. Cette r6union doit avoir donn6 l ieu d un docu-
ment d diffusion l imit6e aujourd'hui introuvable. Le 16-
sultat calcul6 d cette 6poque ne peut en aucun cas 6tre
consid6r6 comme une date C14 str icto sensu, car i l  a
6td obtenu dans une phase de d6veloppement oU les
condit ions indispensables de stabil i t6 et de reproducti-
bi l i t6 n'6taient pas v6rif i6es. Sans 6tre faux, i l  n'est
tout simplement_pas f iable au sens habituel des dates
radiocarbones (E. Gilot, comm. pers., courriers des 18/
04/1995, 17l05i1993 et 22106/1993). N6anmoins, pour-
suit Etienne Gilot, I ' impr6cision de cette mesure n'est
pas illimit6e. MOme en envisageant des valeurs extr6-
mes de variabi l i t6, l '6chanti l lon de charbon de bois
d'Engis devait avoir un Age pas sup6rieur d 12.000 ans
ni inf6rieur A 5.000 ans. Face d I 'alternative Aurigna-
c i en  ou  Oma l i en  de  l ' 6poque  du  comp tage ,  l e
radiocarbone dtabli t  qu' i l  faut prendre en compte la se-
conde hypothdse, sans qu' i l  soit fond6 de t irer des con-
clusions plus pr6cises.

ll convient de noter que les r6sultats obtenus ulteirieu-
rement pour Engis confirmeront a posteriori la relative
quali t6 de la mesure du jeune laboratoire de Louvain.

Lalternative ne se borne malheureusement pas d deux
cultures nettement dissoci6es dans le temps. Les col-
lections arch6ologiques issues des grottes d'Engis
comptent des tessons n6olithiques qui paraissent pos-
t6rieurs au Ruban6 et dont une partie peut 6tre ratta-
ch6e d la vague d'inhumations collectives en grotte du
bassin mosan (Destexhe-Jamotte, 1957; Otte, 1979).
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C'est bien une telle s6pulture collective qui 6tait I'objet
des attentions de Julien Fraipont dans la Caverne fu-
n6raire. En outre, OxA-746 : 4590 t 80, la datation
radiocarbone directe par acc6l6rateur du fossile d'adulte
trouv6 par Philippe-Charles Schmerling dans la 2e Ca-
verne, et connu sous le nom d'Engis l, renvoie au m6me
ph6nomdne culturel, et non au Pal6oli thique (Hedges
et al.,  1996 : 183).

La d6couverte sporadique de tessons de c6ramique
apparemment en place dans des contextes pal6oli thi-
ques par diff6rents foui l leurs chevronn6s a al imentd la
question de l 'existence d'une poterie pr6-n6oli thique.
La Belgique a fourni le plus grand nombre de cas.
Comme il est possible de dater directement par ther-
moluminescence la terre cuite, P. G. Bahn et M. Otte
(1985) ont s6lectionn6 deux tessons du Pal6oli thique
belge pour analyse. Un de ceux-ci provient d'Engis et
portait un reste de d6cor incis6 permettant de l'attri-
buer avec une certaine probabilit6 d I'Omalien (cf. su-
praiBahnet Otte, 1985 : 240). fAge maximum de 5700
BP obtenu (Ox. TL 200 g. 12 (l l))confirme pleinement
l'expertise des deux auteurs et le fait qu'il ne s'agit pas
d'un vestige pal6oli thique. f impr6cision de la m6thode,
ajout6e d I 'absence d'6chanti l lon du s6diment ayant
renferm6 le tesson, n6cessaire pour pr6ciser le r6sul-
tat, rend la mesure, inuti l isable pour cerner la p6riode
de fr6quentation du site. En tout 6tat de cause, la date
maximum obtenue est objectivement trop jeune pour
du Ruban6. Elle serait par contre plus compatible avec
l 'Age de l 'adul te  d 'Engis  ( f ig .  1 .3-17) .

La pr6sence d'un bloc de breche assez riche en grai-
nes dans les collections de l'lnstitut royal des Sciences
naturel les de Belgique nous a permis de r6pondre d
deux questions : d'abord, cel le de la d6termination
carpologique des macrorestes calcit6s, ensuite, celle
de leur Age par une datation directe par acc6l6rateur.
Le bloc, qui provient de la2e caverne d'Engis, qui a 6t6
regu par A. Rutot d'E. Doudou et qui f igurait ancienne-
ment dans les plateaux d'exposit ion de la sal le des v6-
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g6taux fossiles (Stockmans, 1960 : 129-130), a 6t6 sci6
en  deux ,  de  man id re  d  conse rve r  un  t6mo in
mus6ologique pr6sentable. Le fragment pr6lev6, pe-
sant 12 g, a 6t6 di lu6 dans de l 'HCl a 107o, afin de
dissoudre la calcite et ne conserver que les 6l6ments
organiques. Des reliquats de mousse qui se trouvaient
d la surface poreuse de la brdche et des radicelles ont
6t6 s6par6s des macrorestes d la loupe binoculaire3.
Les quelques charbons de bois proviennent i part 6gale
de ch6ne et de fr6ne (d6termination Fr. Damblon).

La d6termination des graines carbonis6es, qui consti-
tuent un v6ritable assemblage de grains de c6r6ales
nettoy6, a 6t6 r6alis6e par Jean Heim (voir ce volume,
chap. 4) et a 6t6 la source de quelques 6tonnements.
ll s'agit de 6 grains entiers de Triticum monococcum,
de 11 Triticum dicoccon, de 6 Hordeum vulgare, de 18
fragments de bract6es, d'une quarantaine de fragments
de c6r6ale ind6termin6s, de 8 graines entidres et de 4
fragments de Papaver somniferum et d'une graine de
Veronica hederifolia. En sus, un grain entier de c6-
r6ale est susceptible d'6tre identifi6 comme du Triticum
aestivum. Vu la difiicult6 de porter un diagnostique fia-
ble sur un seul individu, i l  serait souhaitable de pouvoir
disposer d'un compl6ment d'6chantillon afin d'asseoir
une telle d6termination sur un plus grand nombre de
restes.

La pr6sence d'orge, probablement v6tue, et peut-Otre
de b16 tendre, associ6s d I 'engrain et d l 'amidonnier,
inviterait d'aprds les donn6es publi6es i placer I'assem-
blage dans un horizon post-ruban6 voire post-danubien,
si la pr6sence d'orge a Darion-Colia (voir ce volume,
chap. 4), d Wange-Neerhespenve/det it Overhespen -
Sint-Annaveld(Bakels, 1992 : 3-5) ainsi qu'en contexte
blicquien de Hesbaye n'6tait apparue r6cemment et s'il
n'y avait la datation par acc6l6rateur obtenue directe-
ment sur l'assemblage de macrorestes. Jusque ld, il
fallait attendre le Rdssen pour voir I'orge et le bl6 ten-
dre occuper une tel le place dans le Bassin mosan
(Bakels, 1990; Bakels, Alkemade et Vermeeren, 1993).

Louvain-8 5576t1968P

OxA-5871 5990t908P
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OXTL 200 g 12(ll) >37'16 CaIBC l

s500 Bc 5000 Bc 4500 Bc 4000 Bc
Date calendaire

3500 BC 3000 BC 2s00 BC

tig. 1.3-U 2e et f Grottes d'Engis (Les Awirs, Fl6malle). Reprdsentation en Age calendaire des rdsultats radiocarbones
calibres et de la date parthermoluminescence. Louvain-B et OxA datent la breche A graine, OxA-746 l'adulte d' Engis, et OxR
200 g 12 (ll) invalide I'attribution des 6l6ments c6ramiques aux chasseurs du Palaolithique.
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Suivant  C.  C.  Bakels  (1982;  1984;  1992 a et  b ;  1995;
Bakels, Constantin et Hauzeur, 1992) et Ph. Marinval
(1983; 1988; 1990; 1993), i l  est possible d' interpr6ter,
d titre d'hypothdse de travail, la pr6sence d'orge ou de
pavot sur les sites du Ruban6 f inal de Hesbaye comme
r6sultant de pratiques part icul idres p6riph6riques au
monde ruban6 voire d' inf luences non-ruban6es, pro-
bablement m6ridionales. La C6ramique du Limbourg,
comme la C6ramique de La Hoguette ou le Groupe de
Blicquy ont des racines en Bassin parisien, qui lui-m6me
peut avoir subi des inf luences m6ridionales. Au N6oli-
thique ancien, le pavot est essentiellement pr6sent dans
le groupe rh6no'rnosan du Ruban6 (voir ce volume,
chap. 4). En contexte cardial, Hordeum est cultiv6 de
concert avec Triticum aestivo'compactum. En contexte
Ruban6  R6cen t  du  Bass in  Pa r i s ien ,  I ' eng ra in  e t
I 'amidonnier sont pr6sents, comme dans le Ruban6 du
Nord-Ouest, mais accompagn6s d'orge commune nue'
L'orge est 6galement attest6e en milieu danubien tardif
au Jardin du Carrousel a Paris ainsi qu'd la Grotte de la
Baume d Gonvillars, en Haute-Sa6ne. Ce site de grotte
a l ivr6 dans sa couche Xl un assemblage nettoy6 de
graines carbonis6es compos6 de Triticum dicocconpour
la moiti6, d'Hordeum vulgare, en majeur partie var.
nudum, pour un quart et de Triticum aestivo'compactum
pour le reste (d6termination M. Vil laret, in P6trequin,
1974 : 495-497). ll constituerait en quelque sorte un
t6moignage tardif d'une voie de p6n6tration de l 'orge
et du bl6 tendre, entre autres, en Europe du Nord-Ouest
en provenance de la part occidentale du Bassin m6di-
terran6en.

Les 11 grains de Triticum dicoccon extraits de la brd-
che d'Engis ont 6t6 soumis d mesure de leur taux de
radiocarbone par acc6l6rateur (voir ce volume, chap' 6)'
Le comptage a 6t6 r6alis6 parl'Oxford Radiocarbon Unit
du Research Laboratory for Archaeology de I'Univer-
sit6 d'Oxford et a donn6 comme r6sultat 5990 t 90 BP
(OxA-5871). Certes, ce r6sultat est un peu jeune com-
oar6 d ceux habituellement obtenus pour le Ruban6
r6gional, mais i l  n'a 6t6 relev6 aucun 6l6ment invitant d
suspecter un rajeunissement. l l  ne faut pas oublier que
la datation directe de graines carbonis6es permet d'6vi-
ter le viei l l issement de la date d0 d la pr6sence de bois
ancien dans les assemblages de charbons de bois' En-
suite, la brdche d'Engis ne serait que 70 ans plus jeune
que les r6sultats les plus r6cents pour des 6chantillons
semblables de sites du haut Geer, soit un 6cart corres-
pondant approximativement d un sigma dans chaque
sens. La c6ramique plus ou moins directement asso-
ci6e i la brdche d'Engis correspond d des phases f ina-
les de I 'Omalien, pour autant que la notion d'associa-
t ion ait un quelconque sens pour un site ou des arte-
facts du Pal6olithique moyen ont 6t6 retrouv6s soud6s
d des 6l6ments n6oli thiques voire protohistoriques.
Enfin, le site des grottes d'Engis est p6riph6rique au
monde danubien et les graines carbonis6es pourraient
t6moigner d'une ultime fr6quentation danubienne du site.
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La Grotte de la Baume d Gonvillars, en Haute-Sa6ne,
partagerait encore avec Engis le m6me cr6neau chro-
nologique. Une datation radiom6trique a 6t6 ancien-
nement effectu6e pour la couche Xl de Gonvil lars, Gif-
469 : 6250 t 300 BP, qui parait malheureusement trds
haute et est affubl6e d'un 6cart-type important. La cou-
che lX inf6rieure dela Grotte de laTuilerie d Gondenans-
les-Montby, dans le Doubs, a l ivr6 un mobil ier compa-
rable et a 6t6 dat6e de 5950 t 140 BP (Gif-1561). Pierre
P6trequin (1974 : 522-526) propose de ne retenir pour
ces deux habitats que le chevauchement des deux da-
tes, soit entre 5040 et 4800 ans avant notre dre, si nous
calibrons aujourd'hui i  un 6cart{ype, et appuie par des
comparaisons stylistique I'attribution de Gonvillars au
N6olithique ancien post-ruban6. Ce qui ferait,  aux yeux
du radiocarbone et si nous suivons cet auteur, de la
Grotte de la Baume de Gonvillars un site contemporain
de la f in de l 'occupation danubienne d'Engis. La data-
t ion par acc6l6ration de graines de Gonvil lars, immi-
nente, devrait lever une s6rie de doutes et orienter les
d6bats sur la posit ion chronologique du N6olithique
ancien rhodanien (Jadin et P6trequin, en cours).

1.3.5 - L'occupation des grotles d'Engk duns un contexle dunuhien

Le ph6nomdne de I'occupation de grottes par des por-
teurs de C6ramique ruban6e n'est pas ignor6 dans
d'autres 169ions d'Europe.

Les pr6historiens sont habitu6s d ne connaitre les dif-
f6rents ph6nomdnes ou les diff6rentes cultures de la
P16histoire que sous les aspects particuliers en rapport
avec l'information qui a pu leur parvenir. Les popula-
t ions des Champs d'Urnes, des m6galithes ou du N6o-
l i thique mosan sont essentiel lement connues par leurs
rites fun6raires. Leur habitat, quant i l  n'a pas disparu,
est m6connu, masque par I'importance de I'information
sur leur monde des morts. Le Ruban6 est essentiel le-
ment connu au travers d' innombrables sites de plein-
air 6tabli  en contexte loessique. L'6tonnante facult6 de
ces populations d ancrer sol idement les fondations de
leurs maisons et d'enterrer leurs ddchets est la provi-
dence des arch6ologues malgr6 les atteintes de l'6ro-
sion. L'abondance de vestiges ruban6s en semblable
contexte focalise l'attention tout en offrant la possibilit6
de la v6rification de I'information, ce qui est rare en Pr6-
histoire, jusqu'au b6gaiement. El le doit d6former notre
vision de I 'occupation de nos r6gions dans le temps en
nous faisant probablement consid6rer le Ruban6 plus
durable et plus important qu' i l  ne doit l 'avoir 6t6 dans
les faits.

Certaines facettes du monde ruban6, comme les prati-
ques fun6raires, ou la pr6sence de ces populations hors
des principales zones d' implantation, n'ont laiss6 que
des t6moignages fugaces d'autant plus riches en en-
seignements qu' i ls sont rares 6tant le produit d'activi-
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t6s peu productrices de t6moignages. Lapprovision-
nement en certaines matidres premidres a entrain6 les
Ruban6s loin de chez eux, au point de justifier des ha-
bitats d6centralis6s, comme ceux 6tablis le long de la
Petite Gette en rapport avec le phtanite. Les relations
6conomiques ou sociales entre les diff6rents grands
groupes du monde ruban6 ne sont perceptibles qu'au
travers des manifestations stylistiques d'influences cul-
turelles difficiles d d6chiffrer, mais doivent avoir entrain6
la fr6quentation de voies de communication jalonn6es
d'artefacts que seule la chance nous a parfois conser-
v6s. L'exploitation de la forOt, la chasse ou le pAturage
des animaux domestiques doit avoir entrain6 la fr6quen-
tation des environs des habitats dans un certain rayon
que traduit parfois le halo de d6couvertes isol6es pergu
autour des zones d' implantation (Bakels, 1978). Des
aires entidres de plateau ou de moyenne montagne sont
parsem6es de traces de passage qui pourraient cor-
respondre, pense-t-on, d des biotopes diff6rents fr6-
quent6s d la recherche de pAturages, absents des zo-
nes de loess et de fordt dense habituellement occu-
p6es (Kalis et Zimmermann, 1988). Les karsts sont
des pidges id6aux pour des vestiges de fr6quentations
6ph6meres ou r6gulidres (Jeunesse, 1990).

Des vestiges ruban6s en grotte ou abri-sous-roche sont
connus  depu is  l ong temps  dans  l e  Ju ra  souabo-
franconien, en Thuringe (Deubler, 1965), en Bohdme
et en Moravie ainsi qu'en France dans le Jura et la Fran-
che-Comt6. La premidre occupation de ces sites est
g6ndralement dat6e du Ruban6 r6cent et souvent lui
succdde un niveau du N6olithique moyen. La fr6quen-
tation des abris karstiques parait plus pr6coce d I'est
du monde ruban6, mais avec un parei l  d6calage chro-
nologique par rapport A la mise en place de I'implanta-
t ion primaire la plus proche (Jeunesse, 1990 :231). Sur
base d'une information souvent ancienne et lapidaire,
diff6rentes interpr6tations ont 6t6 donn6es au ph6no-
mdne : c6ramique rubande 6chang6e et abandonn6e
en contexte m6solithique, lieu d'inhumation ou de culte,
habitat exceptionnel ou halte de courte dur6e. Chris-
tian Jeunesse (1990 : 233, 236) propose d'inscrire plus
largement ces indices d'une fr6quentation 169ulidre des
milieux non-loessiques A partir du Ruban6 r6cent dans
un processus de modification des systdmes de subsis-
tance, A la recherche d'un nouvel 6quilibre int6grant
des zones p6riphdriques. Cette recherche d'autres
mil ieux s'amorcerait au moment oi se tariraient les
possibilit6s de cr6ation de nouvelles zones d'implanta-
tion primaires. Un nouveau systdme agricole m6na-
geant une place plus large A l'6levage profiterait d'une
exploitation plus large du milieu, sortant du cadre con-
traignant des zones loessiques.

Le site des grottes d'Engis montre une frdquentation
durable, 6tendue d plusieurs cavitds et i la terrasse et
essentiellement dat6e de la fin du Ruban6 dans la 16-
gion. ll ne se situe cependant pas dans un contexte de
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moyenne montagne mais i l  domine une vall6e qui en-
taille le bord m6ridional escarp6 du plateau hesbignon,
A mi-chemin entre la basse vall6e inondable de la Meuse
et les habitats des environs d'Horion-Hoz6mont, clas-
siquement instal l6s en mil ieu loessique. La vall6e du
ruisseau des Awirs constitue un passage naturel vers
une zone 6cologique diff6rente, propice au p6turage
gras, r iche en gibier d'eau, mais aussi vers une voie
naturel le de communication par canotage, qui permet
de rejoindre rapidement en aval les 6tablissements si-
tu6s dans la Basse-Meuse, comme en amont, le Bas-
sin parisien ou le Hainaut. De plus, la val l6e mosane
donne accds au bassin de l 'Ourthe que I 'on sait par
ailleurs avoir 6t6 fr6quent6 r6gulidrement par les por-
teurs de la C6ramique l in6aire. Plus simplement en-
core, la vall6e mosane offrait, jusqu'A sa r6cente cana-
l isation, des gu6s qui devaient autoriser des incursions
p6destres ais6es en Condroz. Les prdformes d'hermi-
nette de la Caverne fundraire laisseraient encore suppo-
serque les grottes d'Engis auraient 6t6 sur la voie d'6chan-
ges commerciaux impliquant ces produits.

Le cas d'Engis est malheureusement un cas quasi isol6
dans le Ruband de nos r6gions. La mise en 6vidence
d'autres t6moins du N6olithique ancien en mil ieu kars-
t ique est malais6e dans une r6gion fortement indus-
tr ial is6e et urbanis6e comme la val l6e mosane. Elle
reldve d6jd presque de la gageure dans des condit ions
normales. l l  n'est pas 6tonnant que la campagne de
prospections de milieux karstiques du versant nord de
la vall6e mosane compris entre Huy et Seraing ait livre
des vestiges de toutes 6poques sauf de celle qui nous
int6resse directement (Lacroix, Cauwe et Jadin, 1993).
L'attention ne doit cependant pas se relAcher et il est
certain que d'autres cas pourraient se pr6senter. Le
Trou Al'Wesse A Modave, dans la vall6e de la Hoyoux,
confirme au rythme de son exploitation arch6ologique
ses pr6tentions par la d6couverte de c6ramique assu-
r6ment danubienne, et trds probablement attribuable
au Ruban6 f inal. Plusieurs tessons d'un m6me indi-
vidu A pAte fine noire, d6cor6s d'un ruban non bord6 et
constitu6 d' impressions translat6es au peigne A dents
mult iples (type Fll  de P. J. R. Modderman ef a/.,  1970)
sont d'autant plus symptomatiques qu'ils ont 6t6 retrou-
v6s dispers6s sur le site mais clairement positionn6s
en stratigraphie (Coll in et Haesaerts, 1988; Coll in, 1992;
Ch. Derclay, comm. pers.; Derclay et a\.,1999). La s6rie
de datations radiom6triques r6alis6e pour le lrou
Al'Wesse compte un r6sultat e 5950 t 70 BP (Lv-1752)
6tonnamment proche de celui pour les graines d'Engis,
malheureusement obtenu sur un rassemblement d'os-
sements sans trace anthropique (Otte, Collin, Miller et
Engesser, 1998). ll faudra se contenter de ce pauvre
616ment chronologique dans I'attente d'un 6chantillon-
nage orientd vers la s6lection de pidces osseuses iden-
tifi6es, en stratigraphie, bien conserv6es et avec mar-
ques de d6carnisation...
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Les conditions de d6p6t ne permettront malheureuse-
ment pas de d6terminer s'il s'agit de t6moins de con-
tacts culturels, 6chang6s et associ6s au M6solithique
r6cent du site, ou perdus lors d'une excursion ruban6e
en Condroz. La fr6quentation du plateau condrusien
par les Ruban6s, attest6e de longue date, et la position
du Trou Al'Wesse dans une vall6e de p6n6tration per-
pendiculaire i la Meuse sur la rive droite, en font un
pendant magnifique au cas d'Engis et accr6ditent au
moins la seconde hypothdse.

1.3.6 - Et opris ?

l l  y a loin depuis la recherche A Engis de I 'Homme an-
t6diluvien jusqu'i la mise en 6vidence d'une succes-
sion d'occupations pr6historiques couvrant un ensem-
ble de cavit6s et d'abris-sous-roche. La pr6sence da-
nubienne d Engis, dont les vestiges ont d'abord 6t6 al-
t6r6s par I'exploitation de I'alun, puis 6limin6s par une
ignorance compr6hensible lors des premidres recher-
ches pal6ontologiques, a 6t6 longtemps occult6e. Les
quelques t6moins qui nous sont parvenus n'ont pas 6t6
reconnus d'embl6e comme tels, et ont 6t6 explos6s aux
quatre coins des mus6es d'Europe. Puis, ils sont tom-
b6s dans l'oubli en m6me temps que la question de la
c6ramique pal6olithique ou celle des c6r6ales r6colt6es
par les peuples chasseurs.

A I'issue d'une v6ritable enqu6te quasi policidre, I'oc-
cupation ruban6e du val des Awirs s'avdre plus impor-
tante qu'il n'y parait, sp6cialement si on applique aux
vestiges retrouv6s un facteur de correction proportion-
nel d ce qui est suppos6 aujourd'hui perdu. Elle s'6tend
non seulement aux 2e el3e grottes d'Engis, mais aussi
dla 4e. Est aussi concern6e la terrasse au sud des
cavernes, oi il y aurait tout lieu de rechercher, avant
leur compldte 6rosion, des vestiges tangibles d'un 6ven-
tuel noyau villageois. Les graines carbonis6es attes-
tent des activit6s agricoles, entre autres du nettoiement
du produit de r6coltes ir proximit6. Soit le lieu d'activit6
est A situer sur la proche terrasse de la 2e caverne ou
sous le porche, soit le vent pourrait avoir repouss6 jus-
qu'au pied de la paroi rocheuse des flots de graines
carbonis6es i I'issue d'op6rations men6es sur une aire
plus d6gag6e et plus ensolei l l6e. A moins qu' i l  ne
s'agisse d'un accident survenu lors du stockage, les
grottes offrant fraicheur et abri naturel. Les pr6formes
d'herminettes en forme de bottier en roche locale 6vo-
quent la question de la circulation de produits semi-
finis et des parcours possibles. L hypothdse de la loca-
lisation des grottes d'Engis sur un lieu de passage na-
turel est a relever, ce qui pose d nouveau la question
de I'exploitation par les Ruban6s des 169ions contiguds
aux aires de peuplement sensu stricto. Le paral16lisme
avec le Trou At'Wesse A Modave, de I'autre cOt6 de la
Meuse, et les d6couvertes de vestiges isol6s en Con-
droz sont d verser au dossier. La date finale obtenue
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sur les graines carbonis6es d'Engis nous inlerroge sur
les processus de recherche de nouveaux espaces, a la
fin du Rubane, comme cela a 6t6 pos6 pour d'autres
aires d'occupation du monde ruban6. Toutefois, vu le
peu de poids d'une date radiocarbone isol6e, d'autres
analyses sur d'autres fragments de la brdche d graines
d'Engis seraient requis.

S'ilfaut regretter les carences de I'information dont nous
disposons pour Engis et la disparition plus que proba-
ble de nombreux t6moins pertinents, le caractdre trds
instructif de traces marginales, d'un point de vue 96o-
graphique, comme ici ou d Modave, ou d'un point de
vue qualitatif, comme Place Saint-Lambert d Lidge, avec
ses vestiges organiques, ou encore i K0ckhoven, pour
ne pas trop nous 6loigner, incite d en poursuivre avide-
ment la recherche. La vall6e mosane, dont le fond a

Fig. 1.3-18 Eboulis sur les terrasses des Grottes d'Engis et
dans le fond du vallon artificiel, en 1997. L'hivers 1996-1997
a eu raison de ta paroi entre Ia le et la ? Grotte d'Engis ainsi
que de la corniche surplombant l'entr6e de cette dernidre,
qui devrait disparaitre naturellement a brme, si une reprise
d'exploitation de la proche carridre au sud ne l'a pas empor-
tee auparavant.
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malheureusement subi de lourds am6nagements de-
puis deux sidcles (f ig. 1.3-18), ses accds naturels et
ses terrasses, r6unissent toutes les condit ions d'un
champ d' investigation prometteur, m6me sitrds vaste.
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