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de d6gager un certain nombre de constantes. Les as-
semblages de restes carbonis6s pour le Groupe rh6no-
mosan du Ruban6 attestent la cueillette de fruits sauva-
ges, la culture de c6r6ales, sous la forme d'engrain et
plus encore d'amidonnier, celle du pois, de la lentille et
du lin. La persistance de mauvaises herbes tenaces,
qui envahissent les champs ruban6s de r6colte en 16-
colte, a incit6 K.-H. Kndrzer (1971b; 1988b) d d6nom-
mer cet te  associat ion Bromo'Lapsanetum
praehistoricum. Par ailleurs, I'orge est r6put6e quasi
absente des 6tablissements A I'ouest du Rhin et le pa-
vot, rarement repr6sent6, n'est connu pour le Ruban6
qu'en Rh6nanie et en Limbourg n6erlandais (entre
autres:  Bakels ,  1982b;  1982c;  1988;  1991;  1992c;
Kndrzer, 1967b; 1988b; 1991). Des points comme I 'en-
droit oir la balle 6tait s6par6e du grain par rapport aux
maisons ont aussi 6t6 discut6s par divers auteurs
(Kn6rzer, 1988a; Kreuz,1990; Bakels, 1995a).

Les assemblages de macrorestes renvoient toujours une
image biais6e, A d6faut de conditions de conservation
exceptionnelles. Les 6l6ments organiques non carbo-
nis6s sont g6n6ralement d6truits, surtout sur les sites
de plein air. Ld ou un contexte humide livre entre 50 et
160 espdces de plantes carbonis6es ou non, les sites
de plein air n'en contiennent qu'une ou deux dizaines
(Willerding, 1970; Kn6rzer, 1998). La conservation des
macrorestes sur les sites qui nous int6ressent est le 16-
sultat de manipulations anthropiques, qui ont amen6 i
leur carbonisation et qui les ont conduits dans les struc-
tures en creux oir ils ont 6t6 retrouv6s. Une part seule-
ment des activit6s agricoles se r6vdle i la lecture des
assemblages. De plus, malgr6 les progrds d6jd r6ali-
s6s, la raret6 des 6vidences - trds souvent quelques
individus attest6s seulement pour les espdces rares -
rend pr6cieuse l'6tude de nouvelles s6ries, soit pour
conforter nos connaissances, soit pour les 6largir par
de nouvelles d6couvertes.
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4.1 - Prolflgomines

Que les Ruban6s soient des agriculteurs c6r6aliers ne
fa i t  p lus de doute depuis  prds d 'un s idc le.  Pour
I'Omalien, branche belge de la Culture i C6ramique Li-
n6aire occidentale ou Ruban6, les premidres d6termi-
nations v6g6tales ont 6t6 effectudes dds 1909 sur des
empreintes observ6es dans de la poterie et de la terre
brOl6e, ainsi que sur un lot de graines carbonis6es (Gra-
vis, 1909; 1910; repris par Neuweiler, 1919; De Puydt,
Hamal-Nandrin et Servais, 1910). Les empreintes sont
attribu6es par ces auteurs d I'amidonnier, Triticum
dicoccon, alors que les restes carbonis6s, dont on peut
douter a posteriori de la grande anciennet6 ou de la
bonne d6termination, 6taient rapport6s essentiellement
Triticum vulgare ou Triticum compactum, et pour une
quinzaine de grains seulement A I 'engrain, Trit icum
monacaccum. L6chantillon de graines ne contenait
curieusement aucune trace d'amidonnier. En ces d6-
buts de la carpologie r6gnait une certaine confusion entre
I'engrain et I'amidonnier (Tempir, 1964).

Depuis, divers arch6ologues ont mentionn6 de temps d
autre des restes carbonis6s, mais il faut attendre le ta-
misage fin et syst6matique d'6chantillons de s6diment
pour obtenir une image fiable des associations anthro-
p iques ,  au t remen t  appe l6es  assemb lages ,  de
macrorestes, de la place des commensales et de la si-
gnification de certaines associations r6currentes d'es-
pdces. Depuis une trentaine d'annees, la pal6oethno-
botanique a connu un grand essor, qui permet d'obtenir
aujourd'hui une meil leure vision, non seulement des
plantes cult iv6es dans le Groupe rh6no-mosan du
Ruban6, mais aussi des indications sur la localisation
des champs, I'ensemencement, l'entretien et la r6colte,
les modalit6s de nettoiement des grains (voir, e.a. : Bakels,
1978; 1979; 1988; Bakels et Rousselle, 1985; Hopf,
1982; Kndrzer, '1971b). Un 6tat de la question permet
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4.2 - Circonstonces de ld constitution rle lo collection 6tudi6e

Depuis les fouilles de Darion-Co/ta, plusieurs concen-
trations de semences carbonis6es ont 6t6 mises en 6vi-
dence, qui ont constitud un rappel r6gulier de I'int6r6t A
accorder d cette cat6gorie de restes. Dds le d6but, la
d6termination des macrorestes carbonis6s a 6t6 con-
fi6e ir Jean Heim, du Laboratoire de Palynologie et de
Dendrochronologie de I'Universit6 catholique de Lou-
vain- la-Neuve,  qu i  a  par  a i l leurs assu16 l '6 tude
palynologique des sites du N6olithique ancien fouill6s
par Daniel Cahen et son 6quipe. Outre la d6termination
des restes carbonis6s, Jean Heim a en outre suivi le
travail couvert par le pr6sent chapitre. Un travail de
publication en commun est en cours (Heim et Jadin,
1997 ;1998) .

Un rapport pr6liminaire concernant les m6garestes car-
bonis6s du village ruban6 de Darion-Co/ra est paru en
1985 sous la plume de Jean Heim. La pr6sente 6tude
ne le remplace pas mais le compldte. Ainsi, les mensu-
rations de graines de froment, comme celles de brome
et de gaillet n'ont pas 6t6 multipli6es puisqu'elles mon-
traient d6ja a suffisance que les fruits de Darion sont
semblables d ceux des 6chantillons rh6nans. Comme
cela a 6t6 6galement constat6 pour d'autres s6ries bel-
ges, la qualit6 de la r6colte sur un sol uniform6ment fer-
tile devait 6tre satisfaisante. Le gabarit des graines 16-
colt6es est normal pour le Ruban6 et se r6vdle plus
d6velopp6 que celui de restes provenant de sols sa-
bleux des Pays-Bas (Bakels et Rousselle, 1985 : 56).

Au total, les restes faisant I'objet de cette 6tude ont 6t6
r6colt6s dans 39 structures arch6ologiques qui se 16-
partissent sur 7 sites distincts attribu6s au N6olithique
ancien. Outre les ensembles rep6r6s lors des fouilles
des viflages de Darion-Co/ra, Oleye - AlZdpe, Warem-
me-Longchamps (Trocki, Keeley et Cahen, 1988; Cahen,
Keeley, Jadin et van Berg, 1990), Darion-Secteur
Blicquien (Jadin, Cahen, Keeley et Gratia, 1989) et
Hollogne-Douze Bonniers (Cahen et a/., 1989; Cauwe,
Deramaix et Jadin, 1991) dans le cadre du programme
de recherche "Habitat, milieu et technique au N6olithi-
que ancien,,, deux assemblages in6dits provenant I'un
du village ruban6 de Waremme-VinAve et I'autre de la
deuxidme des Grotfes d'Engis aux Awirs ont 6t6 abor-
d6s lors de la recherche d'6chantillons de graines sus-
ceptibles d'6tre dat6s par acc6l6rateur dans le cadre du
programme de datation qui fait I'objet du chapitre sui-
vant. Le site de Waremme-VrnAve a 616 fouill6 en 6t6
1996 sous la direction de Dominique Bosquet et d'Heike
Fock (1996) dans le cadre des fouilles de sauvetage
entreprises sur le trac6 H6l6cine-Lidge du TGV belge
par la Direction des Fouilles de la R6gion wallonne, et
de la convention conclue avec l'lnstitut royal des Scien-
ces naturelles de Belgique i cet effetl. Les recherches
d cet endroit, malheureusement limit6es au couloir de
I'emprise ferroviaire, ont permis de mettre en 6vidence
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une unit6 d'habitation. Une fosse lat6rale de construc-
tion de la maison contenait une couche noirAtre char-
g6e en matidre organique qui a livr6 I'assemblage bota-
nique 6tudi6. Tous ces sites, A I'exception d'Engis, pr6-
sentent une implantation comparable le long d'un tron-
gon de 6 km du haut Geer entre Darion et Oleye. Les
grottes d'Engis se situent pour leur part d I'oppos6, d la
p6riph6rie m6ridionale du peuplement ruban6 en Hes-
baye orientale. Lors de I'interpr6tation de cet assem-
blage, il convient de garder A I'esprit qu'il s'agil d'un 6ta-
blissement en grotte et d'un 6chantillon issu de la disso-
lution d'un fragment de brdche, pour lequel l'6tat de con-
servation des restes, la taille et la densit6 diffdrent con-
sid6rablement de ce qui se rencontre en plein air en
contexte lessique. ll s'agit en outre d'une d6couverte
ancienne et fortuite, dont le contexte ne sera jamais plei-
nement assur6 (voir ce volume, chap. 1.3).

Lors des contacts entrepris afin de disposer de
macrorestes botaniques pour datation radiocarbone, dif-
f6rents 6chantillons in6dits susceptibles de contenir des
macrorestes ou repr6sentant des contextes chronologi-
ques et culturellement sensibles pour le Ruban6 de Lor-
raine frangaise ont 6t6 rassembl6s et communiqu6s par
Vincent Blouet, du Service 169ional de l'Arch6ologie de
la Direction r6gionale des Affaires culturelles de Lorraine.
Dds le tamisage de ces 6chantillons, l'existence d'as-
semblages int6ressants a 6t6 confirm6e ainsi que la pr6-
sence de par t icu lar i t6s botaniques,  comme cel le
d'Hordeum sp. en contexte Ruban6 final lorrain. L 6tude
de ces macrorestes par Corrie C. Bakels, Faculteit der
Pre- en Protohistoie, Riiksuniversiteit Leiden, est en cours.
Le contexte des dchantillons, la d6termination des
macrorestes et les datations radiocarbones par acc6l6-
rateur obtenues feront l'objet d'une publication particu-
lidre (Bakels, Blouet et Jadin, A paraitre), et ne sont 6vo-
qu6s dans le cadre du pr6sent travail strictement limit6
A la Hesbaye qu'A titre comparatif.

4.3 - Rdcolte et extroction des restesbotoniques

Le rassemblement des restes arch6obotaniques du haut
Geer 6tudi6s ici ne correspond pas A une prise syst6-
matique d'6chantillons de s6diment dans chaque struc-
ture. ll r6sulte d'op6rations de quatre types diff6rents :
pr6ldvement direct A la fouille, rep6rage au sein des
charbons de bois recueillis syst6matiquement, rep6rage
au sein des fragments de terre br0l6e pr6lev6s, enfin,
tamisage d'une masse de s6diment pr6sum6e ou non
contenir des macrorestes. Des restes rep6r6s i I'eil
nu lors de la fouille ont 6t6 r6colt6s directement, g6n6-
ralement englob6s dans du s6diment adh6rant, sans qu'il
y ait n6cessairement eu de pr6ldvements compl6men-
taires en vue d'un tamisage ult6rieur. Ce type de col-
lecte concerne principalement des macrorestes botani-
ques de grande taille et qui paraissaient isol6s. Les
graines de petite taille, g6n6ralement des plantes d'ac-
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compagnement, sont dds lors quasi absentes de ces
6chantillons. Les charbons de bois ont 6t6 recueillis
syst6matiquement A sec et A I'eil nu lors de la fouille,
en vue d'une d6termination anthracologique ult6rieure
ou d'une datation radiom6trique conventionnelle. lls ont
6t6 pr6lev6s avec le s6diment environnant, afin de ne
oas 6craser la structure des restes' Des biais de nature
diff6rente affectant la repr6sentativit6 des 6chantillons
de charbon de bois doivent 6tre not6s : le pr6ldvement
s6lectif de fragments consistants et d'une taille cons6-
quente, la variabilit6 qualitative des pr6l6vements due
au facteur humain, les al6as des m6thodes de fouille
adapt6es au type de structure. Au hasard du tamisage
des 6chantillons de charbon de bois et de leur tri, des
pal6osemences ont 6t6 rep6r6es parmi lesquelles, mal-

916 le mode de pr6ldvement particulier, les sp6cimens
les plus t6nus sont loin d'6tre absents. Les directives
lors de la fouille 6taient de conserver aussi les fragments
de terre br0l6e consistants, d I'exclusion de la terre rou-
gie. De tels fragments montrent de nombreuses em-
preintes de balle (Renf rew, 1973), dont la d6termination
n'a pas 6t6 entreprise ici, pas plus que l'6tude des indi-
ces de leur fonction architecturale ou non. lls sont as-
sez fr6quemment accompagn6s de charbons des bois
mis en @uvre, de cendres de foyer ou de r6sidus d ca-
ractdre plus ou moins domestique li6 A l'activit6 qui les
a produits. C'est ainsi que des macrorestes carbonis6s
se retrouvent souvent associ6s A des rejets de tene br0-
l6e et sont apparus lors du tri de ceux-ci. Quand l'6chan-
tillonnage de terre br0l6e n'esl pas trop restreint, I'as-
semblage botanique qui peut en 6tre extrait peut s'av6-
rer de qualit6. Enfin, dans un grand nombre de cas, la
d6couverte de quelques graines carbonis6es a entrain6
le pr6ldvement de s6diment en sacs opaques pour ex-
traction en laboratoire. Comme pour la fouille, des cou-
ches arbitraires de 10 cm de profondeur ont alors 6t6
distingu6es. Dans le tableau de d6compte des identifi-
cations, I'origine des 6chantillons est respectivement
indiqu6e par Fo pour fouille, CHB pour charbons de bois,
TB pourterre br0l6e ou T pourtamis6 (tabl' 4-3,4-4,4-5)'

Les empreintes de macrorestes v6g6taux n'ont pas 6t6
recherch6es syst6matiquement, notamment en raison
du manque de comp6tence des fouilleurs quant A la re-
connaissance de tels indices sur le terrain. L arch6olo-
gie belge ne possdde malheureusement pas de grande
tradition pal6obotanique ni de slructure permettant d'as-
socier des sp6cialistes aux 6quipes de fouilles. Le con-
texte lcessique de la moyenne Belgique, plus peut-Otre
qu'ailleurs en Europe, est peu propice A la conservation
des restes organiques ou de leurs empreintes. Sur nos
sites, seule la terre br0l6e, par I'action consolidante du
feu, a permis la conservation de maigres t6moins, ponc-
tuels et redondants, puisque ne provenant que d'un seul
type de contexte privil6gi6. L'observation, le pr6ldve-
ment et la d6termination sp6cifique de ces restes s'avdre
trds souvent difficile, en raison d'un caractdre fragmen-
taire intrinsdque. Relevons encore que les 6tudes et
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les r6sultats, tant carpologiques que palynologiques,
pr6sent6s ici, couvrent plus de dix ann6es de fouilles.
Les techniques d'6chantillonnage comme les questions
pos6es ont fluctu6. Elles ont 6t6 am6lior6es et affin6es.
Les 6tudes r6alis6es ont cibl6 certains points en fonc-
tion des premiers r6sultats. Un mat6riel consid6rable,
que ce soit sous forme de terre br0l6e ou de tessons de
c6ramique, reste disponible pour des investigations ul-
terieures, comme la mise en 6vidence d'empreintes de
macrorestes v6g6taux et leur d6termination. ll est cer-
tain que ces lacunes apparentes auraient 6t6 lev6es si
un paldobotaniste avait pu 6tre attach6 pleinement d la
fouille et assurer lui-m6me la collecte d'6chantillons, ainsi
que l'6volution de sa recherche, au fur et i mesure des
travaux de terrain.

Travail de routine, long et monotone, le tamisage des
s6diments contenant des macrorestes botaniques a 6t6
effectu6 par diff6rents collaborateurs qui se sont suc-
c6d62. L'op6ration a toujours 6t6 r6alis6e d I'eau de
distribution, soit qu'elle coule directement sur une s6rie
horizontale de tamis ordonn6s selon un ordre d6crois-
sant de taille de maille, pour en dissoudre les agglom6-
rats, soit qu'elle coule sur la colonne en oblique, afin
que le courant l6ger emporte les s6diments fins en con-
centrant les 6l6ments les plus gros vers le bord inf6-
rieur des tamis sans les obstruer. Pour faciliter l'6limina-
tion efficace des toutes fines particules colloidales d'ar-
gile en phase finale, il a souvent 6t6 n6cessaire de plon-
ger et de retirer successivement la colonne de tamis
dans une grande quantit6 d'eau. En cas de s6diment
gras et collant, une mac6ration plus ou moins courte de
l'6chantillon A traiter a 6t6 op6r6e. Quelques exp6rien-
ces d'am6lioration de la technique de tamisage ont 6t6
tent6es, sans suite : plonger et retirer successivement
la colonne de tamis dans une grande quantit6 d'eau,
afin que les parties fines soient entrain6es par le cou-
rant ainsi cr66 par en dessous, s'est rapidement av6r6
une op6ration longue et athl6tique quand elle 6tait r6a-
l is6e sur  tout  l '6chant i l lon.  L 'usage de cer ta ins
dispersants commerciaux est A d6conseiller, car ces
produits dissolvent plus vite les restes carbonis6s que
le less, outre que toute datation physico-chimique ult6-
rieure s'en trouve interdite.

Selon le laboratoire, d Louvain-la-Neuve ou d Bruxel-
les, otr furent effectu6es les extractions, les types de
tamis ont diff6r6 quant A leur maillage et quant A I'arma-
ture et d la nature de la trame, en acier inoxydable ou
en laiton. Le choix des mailles a 6t6 adapt6 au mat6riel
ir 6tudier. Suivant la granulom6trie et la plasticit6 des
s6diments d traiter, I'op6rateur a constitu6 sa colonne
de trois ou quatre tamis parmi ceux dont il disposait'
On a utilis6 aussi bien des tamis g6ologiques ronds d
maille m6tallique d'un diamdtre de 21 cm, de la marque
W. S. Tyler (Cleveland, Ohio, USA), aux normes am6ri-
caines (3,327 mm, 2,362 mm, 1,397 mm, 0,991 mm,
0,417 mm et 0,351 mm), que ceux commercialis6s par
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la firme allemande Haver & Boecker (Oelde, Westfalen,
RFA), qui r6pondent aux normes m6triques (5 mm,
2,5 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm et 0,1 mm). Une maille
de 0,2-0,3 mm a toujours ferm6 la colonne, afin d'€tre
sOr de r6colter les restes botaniques les plus petits,
comme par exemple ceux de pavot. Exceptionnelle-
ment, une autre colonne, constitu6e de seulement trois
tamis de 4, 2 et 0,25 mm, a servi, par exemple sur le
terrain, bien qu'elle soit A I'usage moins commode, parce
que sa progression ne retient pas suffisamment de s6-
diment A l'entr6e et que celui-ci bouche rapidement le
tamis inf6rieur. Le tamisage fin sur le terrain s'est 16-

Sur h vo:e de loqe et du pwt

v6l6 peu commode et peu fiable compte tenu des con-
ditions m6t6orologiques, de I'approvisionnement en eau
a d6bit r6gulier et d'une carence en mat6riel sp6cifique.

Dds leur apparition i la surface de l'eau, les macrorestes
ont 6t6 retir6s et mis d s6cher lentement, de m6me que
les refus de tamis, qui ont 6t6 tri6s A la loupe binocu-
laire. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une 6tuve, oir
la temp6rature 6tait maintenue d 50o, a 6t6 utilis6e pour
ces derniers quand ils 6taient trop importants. La qua-
lit6 du s6chage 6vite la fragmentation des restes et en
permet une meilleure conservation. Les macrorestes
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botanioues 6tudi6s ici sont conserv6s avec les collec-
tions arch6ologiques des diff6rents sites auxquels ils ap-
partiennent, dans les r6serves de l'lnstitut royal des
Sciences naturelles de Belgique.

Le calculdes densit6s de restes botaniques n'a pas 6t6
effectu6 sur base du volume de s6diment 6chantillonn6
sur le terrain, mais du poids de terre tamis6e. Encore
cette information n'a-t-elle pas 6t6 recueillie dans tous
les cas. Pas plus que le calcul au d6part d'un nombre
de litres de d6blais meubles, I'estimation du volume trait6
A partir du poids de s6diment n'est rigoureusement p16-
cise. La densit6 des s6diments 6tudi6s varie en fonc-
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tion de leur a6ration, de leur ameublissement et de leur
taux d'humidit6. Empiriquement, sur base de 17 6chan-
tillons de Hesbaye et de la Moselle, il a 6t6 constat6
que le poids d'un litre de s6diment l6gdrement humide
ou sec et a6r6 s'6chelonne entre 1.068 et 1.436 g (tabl'
et fig. 4-1). La valeur moyenne oscille autour des 1 .200 t
100 g par litre, ce qui pourrait paraitre faible compar6
au rapport mesur6 pour Langweiler 8 pour 38 assem-
blages (NeuB-Aniol, 1987 : 38), si on ne tient pas compte
qu'il s'agit ici de s6diments meubles. Les auteurs utili-
sant le d6cimdtre cube ou le litre comme mesure ne
mentionnent g6n6ralement pas l'6tat du s6diment qu'ils
jaugent, ce qui rend impr6cises les comparaisons. Afin

tlom lotin Unile rffionlree Nom horToir l{om ollmnd fomille (m hlin .m fionpis)

tl,cum rnonococcum L. grain; fourche Engrain, petite 6peautre Einkom Poacea€ (Syn. : GrarDin€aa) - Gramlnges

Inticu'rn or,;ccaccrrrcu d/ Cum)SchLibl, grain; fourche Amidonnier Emmer Poaceae (Syn. : Gramlneaa) - Gramin6es

Titicum sp. grain; bractee Froment, bl6
welzen' Einkom odt' po""""" (syn. . Gramineae) - Gramin6es

Hordeum Gramineae

Hordeum vulgare L. (Syn.: Hordeum polystichon
Hal le r  f

fiilcum sDelta I

Orgs carrde

Bl6 tendre

Mshrzeil ige Gerste Poaceae (Syn. : Gramineael - Gramin6es

Poaceae

Saat-Weizen Poaceae (Syn. : Gramineael - Gramin6esTiticum aestivum t. (Syn.: Triticum hybernum l.l ^rain
friilcum sativum Lam.: Triticum vulgarc Vlll.)

Se r/e cereale L. (Syn, : friticum secale Salisb.) grain Seigle Roggen _ P-oaceae (Syn.,: G/am,n€ae) ' qramin6es

Cercalia indejre/mtn|e grain Cereal€ ind6terminee Spelzwoizen Poac€ao (Syn. : Gramineae) 'Gramin6es

Vicia lens (L.) Cos. et Germ. (Syn.: Lens culinaris

Med.; Lens escuienfa Moenchr ,*ri i"rt-rf 
- 

graine Lentil le Linss, Speiselinse Fabaceae (Syn.: Papilionaceae) - Papilionac6es

Linum usitatissimum L
Papaver somnilerum L. (subsp. setigerum (DC.\

Pavot, oeilletto SchlatMohn Papaveraceae - Papaverac6esgralne

Linacea€ - Linac6as

Pisum sativum L Fabaceae

Anthemis aNensis L.
Bromus secalinus L

Bromus aNensis L orain Brome des chamDs Acker-Trespe Poacaae (Syn.

Bromus sterilis L. (Syn. : Anlsanlha slerll,s (L.)
Brome sterile Taube Trespe Poaceae (Syn. : Gramineae\ - Gramin6esgrarn

Brome - Gramin6es

Coenococum geophyllum scl6rota de champignon

Corylus avellana L. akdne coudrier, noisetier 
Hasel' Gewohnlich" 

8"tr1""""" (anc. corylaceael- B6tulacees
wu' r ts .  aveua"a  

Hase l

Fallopia convolvulus (L.) A. Love (Syn. :

Polygonum convolvulus L., Eilderdykia convolvulus akene Rsnou6s laux-liseron Winden-Kndterich Polygonaceae-Polygonac6es

(1,)  Dum.)
Galium aKene

Lapsana communis L. Lampsanacommunts ak6ne Lampsano commune

Klebkraut Rubiaceaa -

Asteraceae (Syn. : Compositas) - Compos6€s

Mill. (Svn. i Pvrus malus L - Malac6es

Malus sD. fruit Pommier APlglqeq! Malaceae -

Phleum bertolonii DC. (Syn. : Phleum nodosum
auct. non L,; Phloum pratense L. subsp. sarotnurn ^.^i^
(Jord.) Borher; Phteum pratonse L. subsp.

Fl60le noueus€ Knolliges Lieschgras Poaceae (Syn. : Gramineae) - Graminoes

Polygonum persica,a L. (Syn. : Persicaria

Prunus sp.

Renou6e oersicaira Floh-Knoterich Polygonaceae - Polygonac6es

Amygdalaceae (ou Rosaceae')

Rosaceae - Rosac6€s

KleinerSausrampfer Polygonaceae -Polygonac6esRumex acetosella l. (Syn. : Acelosella vulgais

Bumax

Petito oseills

Os€ille
Mouron des oiseauxvi l t .

lubt. 4-2 Nomenclature botanique utilisee, avec mention du parrain, des synonymes usue/s et des noms vernaculaires, en

frangais ainsi qu'en allemand (d'aprds Lambinon el al., 1992)'
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de permettre quand m€me celles-ci, dans les tableaux
4-3 et 4-4, une indication de la richesse en macrorestes
des 6chantillons a 6t6 calcul6e par une simple rrlgle de
trois.

Suivant la manidre dont ils ont 6t6 constitu6s, des
6chantillons de quelques dizaines de grammes de s6-
diment A plusieurs kilogrammes ont 6t6 tamis6s. Se-
lon les auteurs, l'6chantillon id6al varie entre 1 et 10
litres (Renfrew, Monk et Murphy, 1976; van Zeist, comm.
orale d'aprds Marinval, 19BB : 37; Greig ef a/., 1989 :
22-23 sv.). En degd, la repr6sentativit6 de l'6chantillon
peut 6tre mise en doute. Dans cet ordre d'id6es, la
collecte de graines isol6es ne fournit que des assem-
blages ponctuels, difficiles i interpr6ter quant A leur
origine ou leur fonction. Le fait d'6chantillonner de p16-
f6rence les couches noires et charg6es en mat6riaux
organiques privil6gie les zones les plus denses et les
valeurs 6lev6es, au contraire de pr6ldvements de blocs
de remblai en colonne, sp6cialement quand il est fait
une moyenne avec des niveaux sus-jacents et sous-
jacents pauvres.

4.4 - lnventoire desmocroresles

4.4.1' Considirutionsgindroles

Pour autant que cela a 6t6 possible, la d6termination a
6t6 pouss6e jusqu'A I'espdce. Les cas douteux ont 6t6
rapport6s au taxon le plus proche, avec la mention cf.
Quelques restes n'ont obtenu qu'une appellation im-
pr6cise par comparaison. La terminologie syst6mati-
que utilis6e se r6fdre dans une large mesure A la no-
menclature de la Nouvelle flore de la Belgique, du
Grand-Duchd de Luxembourg, du Nord de la France et
des Rdgions voisines. Cet ouvrage se r6f6re au Code
internationalde la Nomenclature botanique, revu et pr6-
par6 en 1987 au Congrds international de botanique
de Berlin (Lambinon et al., 1992 : XVll|-XXX). Cette
nomenclature diffdre pour certaines espdces de celle
utilis6e anciennement, si bien qu'une liste des taxons
utilis6s, avec mention du parrain, du ou des synony-
mes usuels et des noms vernaculaires en frangais, est
donn6e par le tableau 4-2.

Pour des raisons de pr6sentation, I'inventaire des res-
tes a 6t6 scind6 en trois tableaux. Le principal reprend
le d6compte des grandes s6ries de restes arch6obota-
niques (tabl.4-3), le second regroupe les 6chantillons
ponctuels, qui n'ont livr6 que quelques restes ou qu'un
nombre rdduit d'espdces (tabl. 4-4). Le dernier d6nom-
bre, A titre indicatif, les 6l6ments non carbonis6s, qui
nous rappellent qu'il n'est pas toujours possible de d6-
terminer sans destruction le caractdre arch6ologique
d'une semence et que I'intrusion de mat6rielfrais dans
nos s6ries doit 6tre constat6e dans un certain nombre
de cas (tabl.4-5). En g6n6ral, les auteurs considdrent

Sur h w:e de fuge et du povot

les macrorestes non carbonis6s comme intrusifs et ne
faisant pas partie de I'assemblage arch6ologique, car
ils partent du principe que seule la carbonisation per-
met en milieu difficile la conservation des restes pen-
dant plusieurs mill6naires (Kreuz, 1990; Bakels, 1992).

En rdgle g6n6rale, I'unit6 de d6compte utilis6e dans les
tableaux d'inventaire 4-3 a 4-5 est I'individu. Les nom-
bres de fragments d'individu, d6compt6s d part, sont sui-
vis par une lettre F. Dans le cas des Fabac6es, ancien-
nement Papilionac6es, le nombre de cotyl6dons a en
outre 6t6 mentionn6, accompagn6 d'un C. Certains res-
tes sont par d6finition ou ont toujours 6t6 rencontr6s frag-
mentaires : notamment les bract6es et fourches, les res-
tes de noisette... Quand leur morphologie I'a permis, on
a distingu6 les bract6es de Triticum dicoccon (D) de
celles de Triticum monococcum (M). Dans le cas de
Malus sylvestris, on a rencontr6 le fruit mais aussi un
p6pin entier, not6 P, ou bris6, not6 FP. On constatera
que le taux de fragmentation usuel est plus ou moins
constant pour un genre donn6. Ainsi les bromes, trds
allong6s, se brisent g6n6ralement en deux, trois ou qua-
tre fragments.

Quand le mat6riel i tamiser 6tait important, les d6comp-
tes ont respect6 les indications de carr6, de couches ou
de niveau, dans I'espoir de distinguer ditf6rents assem-
blages pal6obotaniques r6v6lateurs de comportements
distincts. Seule la fosse Oz 88100 a r6v6l6 une telle
situation, d6jd pr6visible A la lecture de la coupe. Pour
les autres structures, force a 6t6 d'admettre que comme
i la fouille, il n'a pas 6t6 possible de d6celer d'6ventuels
assemblages diff6rents, si bien que les r6sultats ont 6t6
regroup6s par entit6. Dans deux cas, ce sont les m6-
thodes de collecte ou d'extraction qui ont alt6r6 I'int6-
grit6 de I'assemblage. Les graines r6colt6es directe-
ment A sec sur place lors de la fouille montrent une sous-
repr6sentation des plantes d'accompagnement, plus
petites et plus difficiles d rep6rer A I'ceil nu. Une des
op6rations de tamisage de mat6riel provenant de lafosse
providentielle 88100 d'Oleye a 6t6 conduite de manidre
inad6quate, ce qui a oblit6r6 la partie de l'6chantillon
concern6e.

Tohl. 4-3 (ci-contre et pages suivantes) lnventaire des
macrorestes du haut Geer et d'Engis : decompte des grandes
sdries de restes archAobotaniques.
Origine des 6chantillons, notee Fo: fouille; CHB: charbons
de bois; TB: terre br0l6e; T: tamis6. Par ddfaut, I'unitd de
d6compte est l'individu, mais F : individu fragmentaire; C : co-
tyledon; D ; Triticum dicoccon,' M; Iriticum monococcum; P:
pepin entier; FP :fragment de pdpin; cf. : aftribution par analo-
gie; ? : aftribution difficile.
Ont etd pris en compte, a ilte indicatif et non limitatif, pour
rev6ler la prAsence de graines lourdes d'adventices, Ies bro-
mes et Fallopia convolvulus, et pour celle de graines l6gdres
d'adventices, Galium aparine, Lapsana communis, Phleum
bertolonii et Polygonum persicaria.
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Dorion-(o/ro

Da Da Da Da Da Da Da

Ann6e rle fouille 81 81 81 81 83 83 84/85

Stn durg 1 2 1 4 27 51 1 5

(on6 (Sud (pc A

Prolon&ur 0-10 -30-35) -an - 1 0 -1 5 -2s) -250 -270

f,lode & rscolte TB CHB TB/Fo Fo t E ' Fo FofflCHB T

Poids lomis6 679 > 122

7

o l

/ U JIrilkun norccosvm gron

fourcho

1 7 z l c Y

3 J

lrilfuun dkucon 3s 1 F 1 3 1 4 1102

lourcho 1 1 2 1 1 5

grfln 38F 847F 132 5992F

broc$o 2M a 5 2 4 + 2 D

lil*an bmd6e

llonhun sp.
hilkunaesliwn

Sor;fucemh
(ereolp inrl6hrmin6e gmin 1 379 + 52F 50F 5 + 1 7 F  3

Unum wittlisinun grqne

Porlver mnniferun

Fwnsoliwn

friohns
grunc

furilnnbonersk okdne

Bronu sxolinus groiI 7  + 5 F 1  1 4 + 9 F

Bronwslstilis / onemit gmin

&nrrussp. 4F

hunpdiunsp. okdns 1 F

hpnpdtundfun oline
(rrlnocrrL.n xl6rote

oveilam okdno
quitetun sp. frogment

tfu$tconvolvulw okino 1 F

Milmwin okdne

WNcMnnb okine

Ildwsylva/rb peprn/lmgmenl

Pllaur,fu*nil
ofnfuE okine

.ki*
n0y(r,
okins
*e"

r,tkotil

huwssp.
lumxxebdo
lumxsp

nclfu

loolfuffintolb
Vxhsp.
lnd6hmini

llornbo nd & restss rorbnisos 1597 65 881 138 39 33

llornbo & nsns por litre 2822,39 639,34 2714,75 19,80

llomhs&coins&drddes 1 506 56 132 7800 27

llornbo&r,astgl&hllo T7 a 44

groinr & bl6^oorhes 5,4 3,5 18,0 100,3

Rogpd gnimAdlo 19,6 14,3 6,2 26,4 177,3 27,O

lrywt&ocon/nnmcrrun 2,1 2.6 2,O 0,6 1 , 6

tqpod gnim & 6,3 10 ,5 14 ,0 78,5 ' | ,0

llomba & fruits & donh6 otfiiv66 1506 868 132 36 7800 27

ilombn & ndlt 1 4 9 o 41

Ionbn & gnin6ldtrdc d'dwnrces 23

& gnines ldgens dodwnlicss

1 2

0,5

56

1 0

1

1
2

2
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Sile

l|ollogn6-
hun Bonnbrs OLye,{/

Da Da Da Da Eng HDB Oz Oz
Annee & fouille 84 85 85 85 89 87 87
Slruclurc 169 15 208 266 72 [Romain] 82 143
(on6 (A/C A4 brEche BI/82 A B1
Prolon&ur -45 -70 -55) -60 -70 -50 -10

[,lo& & drolte CHB FolT TB/CHB T T T T T
Poids lomisd 17 ko 1 2 o 5 k o 't6,27

fillkun monuoccun 26 23 6 1 63
fourrhe 2 7 I

lritkundkoson grdn 1 279 1 0 52 1 1 39 3 207
lourche I 5 6 3

hilkunsp. groin 333F 1 9 294 a6F 8 + 60F 856F
bmdde 4 + 1 D  1 4 M + 2 O 18F 8D 3 + 2 F +  l D  2

Irticum spelh brod6e

Hor&un sp. b

friliun oesliwn grcin 1 cf.

Secole rrteoh 6

(ereoio ind6hnnin6e gndn >40F
Linun usilolisinum t

snniferun 8 + 4 F
fisunslivun groine e 1

Vkb lens 1 + 6 F 1 F
Agwbnno giilngo graine 1

Anlhenir onensis okine 2
Brcnus ncolinus 1  1 9 1  +  5 2 1 F  2 2 + 8 F
Eronus sleilis / onensis 33 + 69F
Bronussp. groin
(henopdium sp. okdne 3Z

(henopdiun olbun okine 1  1 + 1 F  1 F 3F 1 1  +  1 6 F  2 +  4 F
henxuun geoflryllun sddrole
hrylus avellono okdne 2F 1 F 3F
Equisetunsp fmgmenl

follopio convolvulus okdne 5  1  +  1 F 2 + 8 F  1 F
Goliun ourine okdne 4

Lonono onnunjs okine c 4 + 2 F
llolus 1 + 1 P + 2 F P

Phleun hdolonii 1 2
Polygonun ovkulore okdne

Polygonun pnkoilo okdne 1  +  1 F

Prunus sp. noyou a

Numex ocelwello okdne 1 9 1

Runexsp. okdne

Stellofio nedid groine

Yeronkolp&rifolio groine 1

Vkio sp. gmine

lnddlermind 1

llombm totol rle rcdes rodnnisds 22 '| 555 33 401 95 425 144 1135
llombre & resfes oor lilre 28,31 102,00 10,62
Nombre de groins & c6doles 1 0 638 1 Y 369 64 393 72 1126
llombre & restes de hlle t < 28 1 8 15 1 0 2
Ropport groins de bl6/founher 30,5 6,3 6,5 1 , 0
Roppoil groins/lmlle 42,5 13,2 J ' o 26,2 7 2 s63,0
Ropport /nonmocun 10,7 2,3 1 , 8 3,0 3,3
Roppott grcins de H6/Eronus secolinus 1 , 0 0,4 37,5 0,4
l{ombre rh fruits & olonhs olfiv6et ' t3 639 29 369 76 401 73 1126
llombre de reshs d'odvenlites I 798 4 J 7 30

llombrc rle oroinos loudes d'orhentices 1  8 1 9 z 2 20 I

llombre rle cmines hndrcr d'odvenfias q 1 1 0



Sur lo voie de l'orge et du povol

Ann6e rle fouille

Prolonrhur
llo& & r6colte
Poi& lomisd

frilkum nonwucun

founhe

lrilicun dioaon groin

founhe

lrilkun sp. gr0rn

brod6e

hitkun speln bro<f6e

Hudcum gr0rn

lriliun oeslivun gr0rn

Secole cereole $urn
(ereolio inrldtermin6e

linun usilolisinum gr0rne

Popver nnnilerun grune

lsun solvun
Ikb leos

A$ostemno gilhogo

Anihemis onensis okdne

Bronw setolinus groin

Eronus sleilis / onensis groin

Brcnwsp.
(henopdiun sp. okdne

Arcnofiiun olbun okdne

hemcuun geoplryllun sd6role

htylus ovellono okdne

fuuiselum sp. frogmenl

hllosfu convolvulus okine

Goliun oprirc okine

Loorom connunh okdne

llolus sylvulrb pdpin/frogment

$leun hrtolonii

Pdygonun ovkulore okine

Polygonun perskorio okine

hunus sp.
Runex uelwello okine

Runex sp. okine

Stdlorio nedkt groine

Veronko he&dfolh gr0rne

Vrfusp.
lnd6temin6
llombre tohl & resles corbonis6s

llombrc rle resles oor lilre

llombn & oroim & c6r6oles

llombre&rcstes&bolle
Rqporl gndns & He/lourches
Ropport gruins/tnlle
Ropporl dironon
lqpod gnins secdinw

llomhs & fruits & plonks oftiv&s

llomhe rh nsks d'odventites

llomho & groines lourder d'orhentiol

grun

(B1tB2 (A1/c (c/D
-10 -20) -10 -40) dbl -40 A fond) -40 a fond -40 -50

29
T

2 17  +  2F 1065 35 bub
;;
zo

45 1  +2F 28 2291 104 1416

2 4 + 1 1 F  3 +  1 F  1 M  1 1 6 0 +  1 9 D  I 1 D + 4 4 M  5 9

1 3 2 +  4 F  3 + 6 F

1  +  1 F  l C ?

27 1843 13161 56 9677

13,08 0,46 354,23 3,73

3.7 2,5 4,4 13,9 50,6

14-el 3s3

l{oremme linrive

WVN

1  +  1c l

8 + 2 6 C + 1 8 F

' l 4F+  lFc f .

9 + 3 5 F

2 + 2 8 F

3,83

96

1 F

t 0 F

8F

br

1 F

1 5

3,0
15 ,0

o,2

llombrs & d'odvenlires

67
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4.4.2 - Type rle plonlu reprlsent6es sur le hout Geer

Des restes carpologiques carbonis6s correspondant A
au moins 28 plantes diff6rentes ont 6t6 rencontr6s sur
les 7 sites 6tudi6s (tabl. 4-6). lls couvrent un 6ventail
d'espdces courantes pour l'6poque consid6r6e, qui
comme d'habitude est biais6 par rapport d la r6alit6 pr6-
historique. En effet, ne nous sont parvenus que des
tdmoins carbonis6s, donc charg6s d'un caractdre anth-
ropique, suite d des manipulations st6r6otyp6es, qui
doivent correspondre d des 6tapes pr6cises de chaines

Sur lo voin de l'orge et du pvot

op6ratoires mettant plantes et feu en contact, mais qui
n'ont donc pas affectd toutes les espdces utilis6es par
les Ruban6s. Les donn6es n'en sont pas moins riches
en enseignements et concernent essentiellement l'agri-
culture et la nutrition. Un premier classement peut en
6tre propos6 d'aprds l'origine et I'usage : les restes 6tu-
di6s appartiennent d des plantes cultiv6es par les N6o-
lithiques, d des plantes r6colt6es intentionnellement ou
A des mauvaises herbes ou herbes sauvages, celles-ci
pouvant 6tre messicoles, rud6rales, ou colonisatrices
de lisidres. de bordures. Le caractdre cultiv6 ou non de

5ile Dorion-(ofio

Dorion-iedeur

Elicquien

Da Da Da Da Da Da Da Da Da HSG Da

Annde de fouille 81 83 83 85 85 85 85 85 89 82 89

Slructure 23 7 43 32 92 209 2'tO 252 49 3 E I

Con6 D C P D A 3 / A 4 P C D C D C H 2 B

Profondeur -5 -15 -20 -50 -20 -30 -20 -70 -80 -10 -20 -50

Mode de collecte TB CHB Fo Fo Foft TB/CHB Fo T Fo Foff Fo

Poid fomis6 628 g 4587 g 2 kg '| ks 340 g

friliun nonuoccun

Triliundicoccon groin z

fourche z

lritiun sp. grcin 1 F 2F 1 2 t r 2 'I

broct6e t r

Popwer mnniferun
Fsun mtivum grcine

githogo gr0rne

Bromus nalinus oroin 1

ApnoNium sp.
1nnopdiun olbun

okine

,LC* 1  +  1 F 1

Corylus welhno okine 9F >194F 1 F 1 F CUF

convolvulus okino 1 2F 'I

Lown connunk okine
llolussp. frcgment
Prunussp. noyou
Ruasp. okine

Runex ocelo*llo okine

llombre de resles ccrbonis6s 1 9 197 5 1 3 1 51 1

llombre de resles por litre 376,43 3,40 4,20 1.20 180,00

l{ombre de groins rle c6r6oles t z t z 3 1

l{ombre de resles de bolle
de bl6/fourches 1 , 0

Ropporl groins/bolle 't,0

Rcpprt dfcocron,/n onuuatn
Rcpport groins de bl 6/ Eronus seco/dnus
l{ombre de fruils de plantes culfiv6es z 1 2 q z 1

llombre do resles d'odvenlires e 3 1

llombre de groines lourdes d'odvenlices 1 e

llombre de groines l6gdres d'odvenlicel

Tohl. 4-4 (ci-dessus et page suivante) lnventaire des macrorestes du haut Geer : ddcompte des 6chantillons ponctuels, qui n'ont
livrd que quelques restes ou qu'un nombre rdduit d'espdces.
Mdmes conventions que pour Ie tabl. 4-3.
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certaines plantes autochtones comestibles a fait I'objet
de diverses appr6ciations, plus ou moins subjectives de
la part des chercheurs. En effet, il est difficile a pr6ciser
sur base de I'information lacunaire dont nous disoosons
pour la p6riode 6tudi6e.

Comme c'est devenu la norme dans le Ruban6 du Nord-
Ouest, on a principalement d6nombr6 deux types de
froment ,  l 'engra in (Tr i t icum monococcum L.)  e t
l'amidonnier (Triticum dicoccon Schubl.) qui apparais-
sent melang6s dans les s6ries comme ils devaient l'6tre
dans les champs. Hordeum sp. a 6galement 6t6 ren-
contr6 dans deux, voire trois cas, m6l6 aux assembla-
ges de froment.

La repr6sentation de I'amidonnier est dans I'ensemble

t4-l l l  3ss

sup6rieure A celle de I'engrain. Lassociation dans les
cultures de ces deux froments devait poser certains
problemes lors de la r6colte, dans la mesure oU la ma-
turation des 6pis n'est pas synchrone. D'oU la n6ces-
sit6, selon K.-H. Kn6rzer (1973), d'une cueillette ma-
nuelle des 6pis.

Les autres plantes cultiv6es, le lin, le pois, la lentille et
le pavot, apparaissent moins fr6quemment dans les as-
semblages de macrorestes, surtout quand ceux-cicon-
sistent en r6sidus du traitement de c6r6ales. Les occa-
sions de carbonisation doivent 6tre plus faibles dans
leur cas. Ainsi, le lin cultiv6, Linum usitatissimum L.,
n'est que faiblement repr6sent6 dans les assemblages
ruban6s et n'est attest6 qu'une fois sur le haut Geer,
sans doute parce que son utilisation ne le met que rare-

Site Buniers 0leyo-l/
HDB HDB HDB HDB HDB HDB Oz Oz WLP WLP

Ann6e de fouille 89 89 89 89 eo 89 87 88 88 88
Slrucfure I J zz 26 67 70 107 46 24 1 6 127
(orr6 M c4 B2 A3 M]83 B1
Profondeur -30 -40 ..t0 -10 -40 -50 -30 -40 -10 -20 -50 -60 -20 -40 -10 -20 -50

Mode de rollerfe Fo CHB Fo Fo T Fo Fo T Fo Fo
Poid fomis6 6 2 9 7 k g 10 kq
frilirun nonwucun groin 1

lritkun dkoccon groin 1 1 e

lourrhe
fritkun sp. 2F 1 F

brocl6e 2D

Popovermnniferun groine '|

Pisun mlivun groine 1

Agrostenno gilhogo groine 1 F

Bronw ncolinus oroin
Annopodiumsp. okine t o

dnnopodiun olhum okdne 1 + 5 F

Corylusovelhno okine 2F I F 1 1 F 1 F 1 F
follopio convolvulus okdne
Lopnno cunnunis okine t

*lolussp. 6F

Prunussp. noyou 1 + lclr
Roso sp. okine
f,,unex uelolrlllo okine 1

llombre de resles corbonis6s I z I 1 1 1 9 'I 4 20 2 z

llombre do rsstel oor life 3,26 2,40
ilombre de oroins de c6r6oles 1 a 1 I 4

llombre de reshs de bolle 2

Ropporl groins de bl6/ourches
Ropporl groins/bolle 1 , 0
Roppor't dhucn / nonuman 3,0
Ropporf groinr de bl 6,/ Bronus sccolinus
llombre de fruils de plonles tuhv6es 2 '| e 4

llombre de restes d'odvenfices q 1 6 I

l{ombre de groines lourdes d'odvenlires

l'lombre de qroines l6odrel d'odvenlires I
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ment en contact avec le feu. ll peut avoir 6td cultiv6
pour sa graine ol6agineuse comme pour la fabrication
textife. Le pois, Pisum sp., n'apparait que dans quatre
ensembles du haut Geer, sous forme de trace dans une
masse de c6r6ales. En cas de restes fort abim6s ou
quand le hile est d6truit, la d6termination est fond6e
uniquement sur la grandeur de la semence et sa forme
sph6rique. La lentille, Vicialens (L.) Cos. et Germ., 6tait
certainement cultiv6e intentionnellement. Elle n'est p16-
sente que dans quatre ensembles, sous forme de trace.
Pour une nourriture 6quilibr6e, il convient de consom-
mer le bl6 avec des 169umineuses, ce qui pourrait expli-
quer leur d6couverte en association.

La prdsomption selon laquelle les bl6s n'6taient pas cou-
p6s i la base du chaume, mais que seules les infrutes-
cences 6taient r6colt6es, se traduit par un lot de mau-
vaises herbes pratiquement limit6 d des taxons dont les
inflorescences se mElent aux 6pis des c6r6ales. ll s'agit
soit de plantes de taille 6lev6e, telles que les bromes, la
fl6ole noueuse, la renou6e persicaire, le ch6nopode
blanc ou la lampsane commune, soit de plantes grim-
pantes, comme le gratteron, la renou6e faux-liseron ou
les vesces.

Au contraire des champs actuels i peuplement dense
et unistrate, les champs n6olithiques devaient corres-
pondre d des surfaces ensemenc6es A la vol6e, oi la
lev6e des grains 6tait irr6gulidre, en raison de I'absence
d'enfouissement lors des semailles, du manque de pro-
tection contre les pr6dateurs, etc. Les parcelles s'ap-
parentaient d une mosaique d'ilots de c6r6ales, entre-
coup6s de plages envahies de mauvaises herbes. C'est
un des motifs pour lequel la cueillette manuelle devait
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s'av6rer la plus rentable.

Les caryopses du brome-seigle, Bromus secalinus L.,
se retrouvent en majorit6 fragment6s. Bromus secalinus
apparait soit sous forme de grains complets, d'extr6mi-
t6s sommitales et de part ies basales pourvues du
scutellum. Ces dernidres semblent plus fragiles. Nor-
malement, on devraitcompter un nombre 6quivalentdes
deux parties. Par la pr6sence constante et 6lev6e de
Bromus secalinus dans les sites n6olithiques, K.-H.
Kndrzer (1967a) considdre que cette espdce 6tait 16-
colt6e intentionnellement comme le prouvent plusieurs
observations pertinentes 6nonc6es par cet auteur. En
effet, la cueillette manuelle aurait permis de s6lection-
ner facilement les 6pis de Triticum. Bromus secalinus
et Triticum devaient subir les m6mes traitements pour
la conservation. ll apparait donc que Bromus secalinus
6tait moissonn6 en meme temps que les Triticum. le
brome-seigle devait constituer un appoint non n6gligea-
ble pour augmenter la valeur 6nerg6tique des bouillies
et des bouil lons. H. NeuB-Aniol (1987), quant d el le,
souligne I'importance de la m6thode de nettoiement des
grains de c6r6ales, certaines permettant plus que
d'autres la s6paration du brome du reste de la r6colte.
La pr6sence du brome dans les assemblages serait en
relation avec la qualit6 du r6sultat recherch6 et les
moyens mis en Guvre.

Le brome st6rile, Bromus sterilis L., par contre, caract6-
rise des lieux rud6ralis6s tels que des bords de che-
mins, des friches, les abords des villages ou des en-
droits irr6gulidrement pi6tin6s. ll peut se rencontrer
6galement dans des stations semi-ombrag6es, lisidres
forestidres, haies, etc., ou on le retrouve en compagnie
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de Lapsana communis. ll indiquerait pour certains
auteurs que les champs occupaient des clairidres dis-
s6min6es dans la for6t, parce que cette plante profite-
rait dans les cultures de l'ombrage apport6 par la pro-
che futaie (Knorzer, 1971b; Willerding, 1980; Bakels et
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Rousselle, 1985 : 54).

Avec Bromus secalinus, la lampsane commune,
LapsanacommunisL, est une des plantes les plus abon-
damment trouv6es dans les sites n6olithiques. Compte
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tenu de la constance de ces deux espdces dans les
cultures n6olithiques, K.-H. Kn6rzer (1971b) a cr66 le
terme Bromo-Lapsanetum praehistoricum pour d6nom-
mer cette association messicole hypoth6tique. Pour
qu'un tel groupement v6g6tal se maintienne, il faut que
le milieu dcologique reste identique et que le mode d'en-
semencement, de croissance et de r6colte des c6r6a-
les demeure immuable. Ce n'est malheureusement pas
6tabli autrement, et on ignore tout des jachdres, des
assolements, etc. Cette omnipr6sence de Lapsana
communis dans les cultures c6r6alidres du Ruban6 est
remarquable alors qu'actuellement cette plante est plu-
tOt li6e aux friches, coupes forestidres et bords de che-
mins.

La fl6ole noueuse, Phleum bertoloniiDC., croit de pr6-
fdrence dans les pelouses et des friches. Au N6olithi-
que, cette plante vivace a pu se d6velopper et envahir
les cultures, en I'absence d'assolement et d'un travail
important du sol du type des labours actuels. La pr6-
sence de cette espdce dans les champs indiquerait
qu'aprds la r6colte, le b6tail y 6tait men6 pour le pAtu-
rage en m6me temps que I'engraissement des sols.

Les vesces, Y icia sp., se retrouvent aussi bien dans des
prairies que dans des friches. De plus, les vesces sont
des plantes grimpantes pouva.nt s'accrocher aux chau-
mes des c6r6ales.

Le ch6nopode blanc, Chenopodium album L., peut pr6-
senter un d6veloppement exub6rant dans des stations
enrichies en azote. Si, de nos jours, cette nitrophile est
consid6r6e principalement comme une rud6rale li6e aux
cultures sarclt ies, i l  semble bien, selon H. Helbaek
(1960), qu'elle ait 6t6 utilis6e dans I'alimentation aux
temps pr6historiques. Le feuillage aurait 6t6 consomm6
comme l6gume. La richesse en amidon des fruits aurait
servi A augmenter la consistance des bouillies et des
soupes, au m6me titre que la lentille. Rappelons que le
quinoa, Chenopodium quinoa Willd., constitue depuis
l'6poque pr6colombienne la nourriture de base des peu-
ples habitant les Andes. Le ch6nopode 6tait couram-
ment consomm6 au Moyen Age dans nos r6gions.

La renou6e faux-liseron , Fallopia convolvulus L., est une
espdce g6n6ralement grimpante comme I'indique le qua-
lificatif, allusion au liseron des champs, Convolvulus
aruens9 L. C'est 6galement une plante caract6ristique
des cultures sarcl6es. Sion a l'intuition que la renou6e
faux-liseron aurait pu 6tre consommee, on n'en a ja-
mais eu la preuve formelle pour le N6olithique. Les for-
tes proportions rencontr6es dans certaines fosses re-
pr6senteraient simplement les d6chets v6g6taux 6limi-
n6s lors du triage des c6r6ales. Cette espdce est cou-
ramment observ6e dans le Ruban6 rh6nan.

La renou6e persicaire, Polygonum persicaria L., est une
espdce caract6ristique des cultures sarcl6es, des ter-
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rains vagues, des d6potoirs, etc. Cette plante peut at-
teindre jusqu'A un mdtre de hauteur. Elle partage, avec
Chenopodium album, Solanum nigrum et Atriplex sp.,
les m6mes exigences 6cologiques

Sous la d6nomination Rumex sp., oseilles ou patien-
ces, sont regroup6s des akdnes de formes variables,
mais de taille comparable, ainsi que ceux qui t6taient
d6form6s par la carbonisation et ceux d6pourvus de leur
paroi externe ou pdricarpe. l-absence des valves fruc-
tifdres ne permet pas une identification sp6cifique cer-
taine. ll s'agit probablement de rud6rales, de prairiales
et 6ventuellement de plantes al imentaires comme
I'oseille.

Seufs des exemplaires de gratteron, Galium aparineL.,
d6passant les 2 mm et pourvus d'une aperture circu-
laire ont 6t6 rapport6s d cette espdce en utilisant la cl6
de d6termination r6alis6e par E. Lange (1979) et en se
r6f6rant aux descriptions et documents iconographiques
publi6s par K.-H. Kn6rzer (1967b, 1971b,19771.

Des fruits de plantes sauvages ont 6t6 r6colt6s dans
une proportion assur6ment sup6rieure A celle des t6-
moins carbonis6s. Sont attest6s le long du haut Geer
des noyaux de prune ou de rosac6e ind6termin6e, ainsi
que des restes de pomme sauvage, outre des bris de
coque de noisette. Dans le cas, Corylus avellanaL.,le
nombre de fragments n'est pas indicateur d'un grand
nombre d'individu, tant la coquille de la noisette se frag-
mente. Ce type de reste n'est d'ailleurs que le rejet
aprds d6corticage et consommation. De tous temps,
ces akdnes ont 6t6 r6colt6s. ll s'agit d'un produit qui se
stocke facilement, se conserve longtemps et constitue
une source 6nerg6tique appr6ciable.

4.4.3 - Prisenlotion et |voluotion des ilchsntillons 6tudi6s por site

4.4.3.1 - ttohlissement rubon| de Dorion4olio

Darion-Colia est le site 6tudi6 qui est repr6sent6 par le
plus grand nombre de structures, soit 21. ll s'agit aussi
de la s6rie la plus ancienne de collecte, pour laquelle
les indications de densit6 sont les plus d6ficientes. Pour
7 structures seulement, les restes proviennent du trai-
tement de s6diment pr6lev6 i cette fin. S'y ajoutent 6
ensembles obtenus lors du tri et du tamisage de la terre
br0l6e r6colt6e. Les I 6chantillons qui restent ont 6t6
rassembl6s sur le terrain, soit parce que des macrorestes

Fig. 4-2 (ci contre) PIan du village ruband de Darion4olia,
avec localisation des structures ayant livrd des macrorestes
de v6g6taux cafuonisds. Un trait gras indique une structure
ou un carrd de fouille qui a livr6 des marcrorestes botaniques.
a. Assemblage de c6rdales, b. Rassemblement de graines
6parses, A caractdre domestique, c. Noisetfes, d. Gruau.
lnfographie: A. Van Driessche.
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carbonis6s ont 6t6 reconnus i la fouille, soit qu'ils 6taient
m6l6s aux charbons de bois pr6lev6s syst6matiquement
(tabl. 4-3, 4-4,4-5).

Sur lo voie de l'orge et du povol

Dans le cas de la fosse Da 81001, les donn6es issues
de I'examen d'une masse connue de terre br0l6e ont
6t6 s6par6es de celles correspondant aux 6chantillons

- 2

- 6

fig. 4-3 Macrorestes botaniques carbonis4s de DarionOolia.
1. Pommier sauvage, Malus sylsvestris, fruif coup6 en deux, vue polaire (Da 8a169); 2. Pommier sauvage, Malus sylvestris,
p6pins (Da 84169); 3. Orge, Hordeum vulgare sp., grains (Da 81001); 4. Amidonnier, Triticum dicoccon, grai.ns (Da 51001); 5.
Amidonnier, Triticum dicoccon, grains (Da 83051); 6. Engrain, Triticum monococcum, grains (Da 83051). Ech. : 5 x.
Photo L. Waterkeyn :1-3; l. Jadin et A. Vande Walle :3-4; J. Heim :5-6. Le trail e co6 de la num6rotation de la figure est une
6chelle graphique indicative repr4sentant 1 mm

w
@
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de charbon de bois pr6lev6s dans toute la structure. Le
tamisage d'un peu plus d'un demi-litre de s6diment et
de terre br0l6e r6colt6s sur le terrain a permis d'accroi-
tre le nombre de macrorestes disponible pourcette struc-
ture tant en nombre d'individus que du point de vue de
la diversit6 sp6cifique. Pour des raisons compr6hensi-
bles, les 6l6ments les plus petits et les plantes d'ac-
compagnement 6taient sous-repr6sent6s dans l'6chan-
tillon rassembl6 A I'eil nu lors de la fouille. De m6me,
un sachet de graines r6colt6es en fouille et dont l'indi-
cation de structure s'est perdue, mais qui peut 6tre attri-
bu6 d la structure Da 81002, a fait l'objet d'une colonne
distincte i cdt6 de celle concernant cette dernidre struc-
ture. L'assemblage pour la fosse 81002 de Darion pro-
vient pour moiti6 d'un ramassage de grains rep6r6s A
I'eil nu lors de la fouille, et d'autre part du tamisage
d'une trds petite quantit6 de terre brOl6e. Les r6sultats
pour ces deux modes de pr6ldvement ont 6t6 somm6s,
car si le tamisage a bien permis de retrouver de petits
6l6ments, tels qu'une fourche de Triticum dicoccon et I
bract6es de Triticum sp., les espdces d6termin6es sont
repr6sent6es en m6mes proport ions dans les deux
6chantillons.

Quatre structures, les fosses Da 83007, 83043, 89049
et HSG 82003, n'ont livr6 que des restes carbonis6s
pour un nombre r6duit d'espdces. ll s'agit essentielle-
ment d'akdnes de Corylus avellana. La participation
des noisettes A la didte pr6historique est attest6e dds le
d6but des Temps postglaciaires (Renfrew, 1973 : 159).
Les habitudes de collecte et les pratiques de gestion de
la for6t, pergues dds le M6solithique et pr6parant ainsi
I'introduction de I'agriculture, continuent bien d concou-
rir A I'alimentation (Zvelebil, 1994). Ces restes, somme
toute isol6s, doivent avoir 6t6 rejet6s dans un foyer do-
mestique aprds I'extraction de I'amande, puis les cen-
dres ont 6t6 6vacu6es dans les contextes d6tritiques ou
ils ont 6t6 retrouvds. lls ne sont associ6s d aucun autre
6l6ment significatif qui r6v6lerait une pr6paration plus
sophistiqu6e d laquelle les noisettes auraient 6t6 desti-
n6es. Une consommation directe peut aussi bien 6tre
envisag6e que I'utilisation dans une recette culinaire ou
que I'extraction de I'huile. Des fragments de noisettes
apparaissent 6galement en bruit de fond dans des cor-
tdges plus impodants, comme pour les fosses Da 83051,
85015 et 85092, ou ils sont associ6s d des grains de
c6r6ales et graines d'adventices. Leur pr6sence dans
la structure est accidentelle, au m6me titre que les as-
semblages pauvres qui ne sont trds probablement pas
le rdsultat d'un rejet unique mais du rassemblement dans
un espace d6tritique de diverses particules carbonis6es
ayant eu chacune une vie propre (Bakels et Rousselle,
1985:40; Bakels, 1991 : 281-282).

La structure Da 84153 est une petite fosse en cuvette,
qui se situe dans I'aire d'entr6e sud du village, i I'ext6-
rieur de l'enceinte. Encore profond d'une trentaine de
centimdtres, son remplissage ne montre que deux cou-
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ches (fig. 4-14). L'une, gris fonc6, constitue la plus
grande part du remplissage. L'autre, limit6e en surface,
est trds sombre, avec des charbons de bois et des frag-
ments de terre br0l6e. Les artefacts en silex comme les
tessons de c6ramique, dont un certain nombre est d6-
cor6 et appartient A 4 vases, confirment I'attribution de
la structure au Ruban6. La couche charg6e en matie-
res organiques a livr6 d6s le ddcapage une concentra-
tion d'allure quadrangulaire, bien d6limit6e, de milliers
de graines de Chenopodium album. La forme de cette
concentration, pr6lev6e en bloc, 6voquait A la fouille un
contenant en matidre p6rissable (Carnet de Fouilles,
Darion 1984 : 63). Ce type de graine se rencontre fr6-
quemment dans les assemblages ruban6s. L utilisation
de ch6nopode dans I'alimentation p16historique est plau-
sible et elle est attest6e dans la litt6rature ethnologique.
Les feuilles ont souvent 6t6 consomm6es crues en sa-
lade ou cuites; quand la plante est mont6e en graines,
celles-ci peuvent 6tre press6es ou ing6r6es telles quel-
les car elles sont riches en 6l6ments nutritifs; elles ont
aussi 6t6 uti l is6es comme fort i f iant (Helbaek, 1960;
Renfrew 1973 : 170). La plante produit des infrutes-
cences comptant de 3.000 a 20.000 semences par pied
selon la vigueur de I'individu (Hanf, 1976), si bien que
les trouver en quantit6 ne correspond pas n6cessaire-
ment d plus d'un plant et qu'il est assez normal de noter
de telles graines dans la majorit6 des assemblages,
comme bruit de fond. Des akdnes de ch6nopode sont
couramment retrouv6es en impuret6 associ6es aux 16-
coltes de gramin6es cultiv6es. La pr6sence de ch6no-
pode dans les cultures c6r6alidres ruban6es plutdt que
dans les jardins est discut6e et on admet qu'ils peuvent
avoir pouss6 dans les champs d'oir ils auraient 6t6 ar-
rach6s en cours de sarclage, avec I'intention de les con-
sommer comme l6gumes (Bakels, 1991 : 284). La d6-
couverte de Chenopodium album ind6pendamment des
assemblages de c6r6ales incite d penser que cette
plante pouvait 6tre r6colt6e et utilis6e pour elle-meme
(Kn6rzer, 1971b : 93; Bakels et Rousselle, 1985 : 51).
Les akdnes de ch6nopode sont 6galement appr6ci6es
par divers petits rongeurs qui peuvent en rassembler
des quantit6s dans des caches souterraines. Malheu-
reusement, le caractdre carbonis6 des akdnes de ch6-
nopode, qui confirme un d6p6t anthropique, est difficile
d d6terminer (Kn6rzer, 1967b; Heim et Jadin, 1992 : 50).
En effet, l'amande, blanche d l'6tat frais, est entour6e
d'une enveloppe noir brillant. Seule la pr6sence d'un
ceur carbonis6 dans une pal6osemence compldte per-
met d'en assurer I'anciennet6, ce qui obligerait pratique-
ment d briser toutes les semences de ce type rencon-
tr6es dans les assemblages, et qui n'a pas 6t6 r6alis6
pour les s6ries du haut Geer. ll subsiste toujours un
doute lorsqu'on est en pr6sence de fragments ou de
graines dont I'embryon a disparu ou s'est 6chapp6, ce
qui est le cas le plus fr6quemment rencontr6. Afin de
tester l'anciennet6 de I'amas d'akdnes de ch6nopode
trouv6 dans la fosse Da 84153, par ailleurs int6ressant
d dater en raison de sa position dans le village et du
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mat6riel associ6, un 6chantillon de 567 graines, appa-
remment rdduites A leur enveloppe, a 6t6 nettoy6 et a
6t6 soumis A h Ortord Radiocarbon Accelerator Unit
pour une d6termination du taux de radiocarbone. La
datation obtenue de 300 t 45 BP(OxA-5873) confirme
que la m6fiance est de rigueur lors de I'analyse des res-
tes de cette espdce qui sont r6guliOrement retrouv6s
non carbonis6s. ll ne faut pas accorder de cr6dit aux
semences vides, m6me si cette plante est un partici-
pant plausible i I'alimentation ruban6e dans la mesure
oir elle est r6gulidrement attest6e carbonis6e. Devant
la difficultd d'acqu6rir une certitude quant d I'anciennet6
d'un sp6cimen 6tudi6, la pr6sence de ce taxon au sein
des assemblages est donc essentiellement indicative3.

Sur 16 structures du village ruban6 de Darion ayant
livr6 aprds tamisage des restes carbonis6s de plantes
cultiv6es, la densit6 des restes par litre de s6diment ne
peut 6tre calcul6e que pour 8 assemblages seulement.
Six s6ries pr6sentent une densit6 sup6rieure d 20 res-
tes par l i tre (Da 81001, 81002, 81014, 85266) ou plus
de 50 grains de c6r6ales (Da 83051, 85015), ce qui
selon les auteurs, est suffisant pour conclure qu'il s'agit
de rejets uniques (Bakels et Rousselle, 1985 :40,48
sv.; NeuB-Aniol, '1987: 38). Les 6chanti l lons i  forte
densit6 sont d'habitude rares et sont surrepr6sent6s d
Darion, comme sur beaucoup de sites de nos 169ions,
o0 la recherche des macrorestes carbonis6s s'est faite
de visu et non par 6chantillonnage syst6matique des
structures (Bakels et Rousselle, 1985: 40). Pour la
fosse Da 83051 encore aurait- i l  fal lu d6compter les
15,5 g de grains d'engrain et d'amidonnier d6truits pour
une datation radiom6trique conventionnelle (voir ce
volume, chap.6.1). Ces six 6chanti l lons comptent es-
sentiellement des grains de cdrdales, des traces de balle
et des semences d'adventices. Les autres plantes con-
somm6es n'apparaissent que pour m6moire et doivent
faire partie du bruit de fond. Les six assemblages de
c6r6ales correspondent a ce qui est habituellement p16-
sent6 comme des rejets de restes, carbonis6s acciden-
tellement en cours de pr6paration ou de nettoyage des
graines. Aucun ne pr6sente un rapport du nombre de
grains de bl6 et du nombre de fourches ou de frag-
ments de balle inf6rieur A 6 pour 1 et d6passe m6me
dans un cas les 100 graines pour un fragment de balle.
Dans fa  mesure o0 une fourche de Tr i t icum
monococcum peut contenir un grain et qu'une fourche
de Triticum dicoccon peut en supporter deux, les six
s6ries paraissent nettoy6es. Elles ont donc 6t6 carbo-
nis6es aprds un premier criblage ou vannage, mais
avant une totale s6paration de la balle.

Lanalyse du rapport entre le nombre de grains de bl6
repr6sent6s et le nombre de fragments de balle, com-
bin6 ir celui du nombre et du type de certaines adventi-
ces pr6sentes, dont le brome-seigle, permet d'affiner
cette premidre impression et donne de pr6cieuses indi-
cations sur le proc6d6 et le degr6 de nettoiement des
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grains de c6r6ales (NeuB-Aniol, 1987 : 38 sv.). Des rap-
ports significatifs peuvent 6tre calcul6s pour les six as-
semblages de c6r6ales, qui peuvent 6tre class6es en
trois cat6gories. Trois ensembles pr6sentent de 13 i
177 fois plus de grains de froment que de fragments de
balle (Da 81001, 83051, 85266). Les restes d'adventi-
ces ne d6passent pas le pour-cent. Ces dchantillons
doivent correspondre d un nettoyage plus 6labor6 que
le simple vannage avec ou sans courant d'air, En effet,
le vannage dans un courant d'air permet mieux encore
que le vannage simple de classer les restes en fonction
du poids, les grains de c6r6ales plus lourdes ne retom-
bant pas au m6me endroit que celles d'adventices m6me
les plus grosses. Cependant, la trds faible reprdsenta-
tion des adventices permet de supposer un tamisage
fin aprds le vannage. L6chantillon Da 85015 montre
6galement une pr6dominance de grains de bl6 sur les
restes de balle, 15 fois moins nombreux, mais par con-
tre un nombre d'adventices important ainsi qu'une te-
neur en Bromus secalrnus significativement 6lev6e. En
cas de vannage, les grains de c6r6ales les plus l6gers
tombent d proximit6 de restes d'adventices lourds,
comme les grains de brome, et il en r6sulte un m6lange
semblable A I'assemblage 6tudi6. Enfin deux s6ries,
Da 81002 et 81014 pr6sentent un taux de balle plus
important que les autres mais pas d'adventice, avec la
r6serve que ces deux s6ries sont issues du tamisage
d'une petite quantit6 de s6diment. La r6colte dans les
champs peut avoir 6t6 trds s6lective. Dans le cas con-
traire, le nettoiement semble avoir correctement 6limin6
les adventices, tout en laissant subsister trop de balle
ou alors, la chaine op6ratoire est incomplete et la car-
bonisation a eu lieu en cours de travail, aprds le van-
nage et avant le tamisage. ll pourrait en effet s'agir de
la fraction rejet6e aprds vannage.

Les quatre 6chantillons de Darion dont la densit6 de
restes par litre de s6diment tamis6 est inf6rieure it 20
individus ou ne comptant pas au moins 50 grains de
c6r6ales (Da 84/85015, 85092, 85209, 85252), de m6me
que les 6 s6ries, contenant des plantes cultiv6es collec-
t6es lors de la fouilles sans consid6ration de densit6
(Da 81023, 83027,84169, 85032, 85208, 85210), sont
d consid6rer comme rdsultant de rejets domestiques ou
de d6chets de battage distincts qui se sont, par le jeu
du hasard et par des cheminements individuels, ras-
sembl6s dans les fosses oir ils ont 6t6 retrouv6s. Ainsi,
suite A la d6couverte de 12 grains de bl6 trds abim6s et
d'un fragment de coquille de noisette lors de la fouille
de la structure Da 85092, le s6diment encaissant a fait
l'objet d'un pr6ldvement important, qui n'a rien donn6
au tamisage. De m6me, dans une moindre mesure,
pour la fosse Da 85252 qui n'a livr6 qu'un Triticumind6-
termin6 trds abim6. Le fond du puits ou de la citerne Da
84/85015, pr6lev6 en masse pour tamisage, n'a livr6
que quelques restes 6pars. Des 6chantillons ponctuels,
ne comptant que quelques restes r6colt6s d la fouille,
comme les deux grains de bl6 ind6termin6s de la fosse
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Da 85210, trds alt6r6s et caverneux, peuvent 6tre assi-
mil6s aux s6ries de faible densit6. Le caractdre domes-
tique et fortuit de ces rejets est confirm6 par la pr6sence
dans la fosse de bourgeons et de fragments de feuille
ind6termin6s.

En g6n6ral, I'amidonnier, Triticum dicoccon, est mieux
repr6sent6 que l'engrain, Triticum monococcum, dans
les assemblages de Darion-Colia indiquant que la cul-
ture de cette espdce plus productive 6tait dominante.
Le rapport entre les grains des deux bl6s varie entre
1,6 et 10,7, avec une tendance A avoir deux fois plus
d'amidonnier que d'engrain. Dans un seul cas, la fosse
Da83027,le rapport est inverse, mais il ne peut en 6tre
ti16 de conclusion vu la pauvret6 de l'6chantillon' Quand
les restes sont bien conserv6s et qu'ils sont peu frag-
ment6s, comme pour le silo Da 85015, les 6l6ments de
Triticum sp. semblent 6galement en majorit6 pouvoir
6tre rapport6s h I'espdce Triticum dicoccon, tout comme
certaines bract6es.

L'examen des macrorestes v6g6taux r6colt6s dans la
fosse 81001 lors de la fouille en m6me temps que des
fragments de charbons de bois a permis de d6terminer
fa pr6sence des deux Triticum et d'Hordeum vulgare,
mais ne pouvant pas 6tre attribu6 avec certitude d la
vari6t6 nudum en I'absence de caractdre discrimina-
toire (e.a. : van Zeist, 1970 : 50; Jacomet, Brombacher
et Dick, 1989 : 322,labl93). Cette fosse a essentielle-
ment 6t6 remblay6e avec de la terre br0l6e. De m6me,
un fragment au moins de c6r6ale ind6termin6e prove-
nant du remplissage sommital du trongon de foss6 Da
83027, proche d'une aire de travail des c6r6ales, pour-
rait correspondre A de I'orge.

D'autres espdces de plantes cultiv6es que des c6r6a-
les ont 6t6 observ6es sous forme de traces pour le vil-
lage ruban6 de Darion. La pr6sence en Hesbaye de
pavot, comme d'orge, fait I'objet de discussions A part
(voir 4.6.2 et 4.6.3). Linum usitatissimum est attest6
dans deux structures, Da 841 69 et 8501 5. La fosse Da
84169, dont I'assemblage provient du tamisage et du
triage d'6chantillons de charbons de bois, a en outre
livr6 3 pois. Les restes de lin et de pois de la fosse Da
84169 sont associ6s d ceux de plantes quitoutes sont
consid6r6es comme consomm6es par les Ruban6s :
quelques grains de c6r6ales, 2 fragments de coquilles
de noisette, un noyau de Prunus sp. de 5,44 mm de
diamdtre ainsi que deux p6pins de Malus sylvestris, une
demi-pomme et ce qui semble 6tre des fragments de
peau de ce fruit carbonis6s. Dans I 'ensemble les
macrorestes de cet assemblage montrent les effets
d'une forte chaleur. La pomme, qui pr6sente encore
un diamdtre de 13,7 mm, a 6t6 coup6e en deux selon
son axe m6dian et montre d'un c6t6 des alv6oles et de
I'autre les stigmates de la fleur (fig.4-3:1). Les deux
fruits sauvages mesur6s ne correspondent pas n6ces-
sairement A des espdces de petite taille vu la r6duction
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cons6cutive au s6chage ou d la carbonisation. La ma-
nidre dont la pomme a 6t6 coup6e 6voque en effet la
conservation par s6chage. C'est peut-Otre au cours
d'une telle op6ration, que notre sp6cimen est tomb6
d'une claie pos6e au-dessus d'un feu. L'assemblage
pourrait aussi 6voquer les d6chets d'une pr6paration
culinaire de type gruau ou bouillie. La recette de ce
met ne devrait pas trop s'6loigner de nos modernes
mudsli.

Da 85032 a, outre les quelques restes repris au tableau
4-4,l ivr6 des bourgeons et un fragment de feuil le ind6-
termin6.

4.4.3.2 - Darion-Secleurblicquien

La fosse d6tritique 89051 du Secteur blicquien de Darion
a livr6 A la fouille un demi-noyau de Rosac6e ind6ter-
min6e (tabl. 4-4). La longueur de ce reste carbonis6
est inf6rieure d,4,2 mm, ce qui semble trop petit  pour
6voquer une espdce assimilable d Prunus mahaleb ou
A un noyau d'avorton de Prunus cl. avium. La graine
de Fosa sp.  t rouv6e A Lamersdor f  en Rh6nanie
(Kndrzer, 1967b : pl. 4:2) s'en rapproche le mieux et en
a dict6 I'attribution. Les fruits de l'6glantier ou cynorho-
don peuvent en effet constituer un appoint alimentaire
automnal.

4.4.3.3 - Deuxiime coveme t!'Engis ouGrotle Sthmerling

Ernest Doudou a fait don au Mus6e des Sciences natu-
relles de Belgique, et peut-Otre directement d Aim6 Rutot,
de quelques fragments repr6sentati fs de la brdche
d'Engis, montrant des traces n6gatives de coquilles de
noisette et surtout des graines carbonis6es associ6es
A du mat6r ie l  l i th ique et  c6ramique qu ' i l  assura i t
attribuable au Pal6olithique (voir ce volume, chap. 1.3).
Douze grammes d'un grand fragment de concr6tion
coup6 en deux, riche en restes carbonis6s, ont 6t6 trai-
t6s A I'acide chlorhydrique dilu6 d 10 Y" pour lib6rer des
macrorestes carbonis6s en vue d'une analyse de la te-
neur en radiocarbone par acc6l6rateur (voir ce volume,
chap. 1.3 et chap. 6.1). Cette datation 6tait destin6e A
v6rifier I'association de ces restes organiques avec le ma-
t6riel ruban6 de I'abri. Quoique jeune, le r6sultat de 5990 t
90 BP (OxA-5871) ne d6tonne pas et placerait l'assem-
blage A la fin de l'occupation ruban6e de la r6gion.

Les macrorestes v6g6taux extraits de la brdche d'Engis
pr6sentent un excellent 6tat de conservation. Outre quel-
ques charbons de bois, de Quercus et de Fraxinus A
parts 6gales (d6t. Dr Fr. Damblon), outre de petits frag-
ments v6g6taux r6cents, comme de la mousse, infiltr6s
en raison de la porosit6 de la gangue, cet 6chantillon
correspond d un v6ritable assemblage de grains de c6-
r6afes nettoy6, i I'exception d'une graine de Veronica
hederifolia, ainsi que de Papaver somnilerum probable-
ment conserv6s d dessein (tabl. 4-3). On notera une
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fig. 4-4 Macrorestes botaniques carbonisds de la breche d graines d'Engis.
1. Orge vdfue, Hordeum vulgare, grains, 5 x; 2. Engrarn, Triticum monococcum , grains, 5 x; 3. Amidonnier, Triticum dicoccon,
grains, 5 x; 4. 816 tendre, cf. Triticum aestivum, grain, 15 x; 5. Pavot, Papaver somniferum var. setigerum, graines, 20 x.
Photo Luc Waterkeyn : 1-5. Le trait it cOt6 de la numdrotation est une 6chelle graphique indicative reprdsentant 1 mm.
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repr6sentation presque double de I 'amidonnier sur
I'engrain. Les bris paraissent appartenir pour I'essen-
tiel d Triticum dicoccon. Enfin, cet assemblage contient
de l'orge dans une proportion comparable a celle des
diff6rents Triticum.

4.4.3.4 - hoblissement ruhond d'Hollogne - Douze Bonniers

Des macrorestes v6g6taux n'ont 6t6 recueillis que dans
6 structures ruban6es appartenant aux deux unit6s d'ha-
bitation fouill6es d Hollogne-Douze Bonniers (tabl. 4-4),
outre un assemblage d'6poque historique, attribuable d
I'Antiquit6 finissante (HDB 89072). Cette dernidre s6rie
est mentionn6e pour m6moire dans les d6comptes.

Les restes ruban6s consistent essentiellement en t6-
moins erratiques, qui pourraient r6sulter de petits rejets
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domestiques. Deux fosses conservaient chacune un
Triticum dicoccon. celui de la fosse HDB 89013 6tant
particulierement allong6. Trois autres structures n'ont
livr6 que des fragments de coquilles de noisette carbo-
nis6es.

L6chantillon le moins pauvre, issu de la fosse HDB
89070, r6sulte d'un tamisage important et ne contient
que deux grains de c6r6ales. Agrostemma githago esl
typiquement une mauvaise herbe des moissons; son
caractdre toxique en requiert l'6limination lors du net-
toyage (Renfrew 1973 : 164-166). Outre des adventi-
ces, dont une seule d graine lourde, on notera des frag-
ments de pomme, fruit sauvage cueilli, et des akdnes
de plantes consommables en tant que l6gume vert,
comme le ch6nopode blanc et la petite oseille. La fai-
blesse de l'6chantillon et I'absence d'adventice carac-
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llfaut noter un probldme de pollution de certains 6chan-
tillons par du mat6rielfrais. Ainsi, outre le mat6rield6-
nombr6 dans le tableau 4-5, la fosse Oz 88096 a livr6
29 fragments de rameauxde Chamaecyparis, des radi-
celles et des 6lytres d'insectes, la fosse 88'100, une
feuille de Chamaecyparis... Ce probldme est commun
A plusieurs 6chantillons pr6lev6s lors de la m6me cam-
pagne de fouilles. Plusieurs explications ont 6t6 propo-
s6es; une pollution lors du stockage dans des sacs mal
ferm6s est la plus probable.

Trois assemblages arch6ologiques sont pauvres en
macrorestes, qui 6voquent des rejets domestiques (Oz
87046,88024 et 88096; tabl. 4-3, 4-4). La densit6 de
restes est trds faible, eu 6gard aux volumes tamis6s.
Ne sont essentiellement repr6sent6es que des espd-
ces consommables. Le rapport entre Triticum dicoccon
et Triticum monococcum varie de 1,5 it 3,3 et montre
qu'ici aussi, I'amidonnier, plus productif, est mieux re-
pr6sent6. La d6couverte de Papaver somniferum etde
Pisum sativum au sein du petit 6chantillon Oz 87046,

\

Ftg. 4-5 Ptan partiet du village ruban' d'Hotlogne - Douze Bonniers, avec localisation, par un trait gras, des structures ayant livr'
des macrorestes de v6getaux carbonisds. Les structures dont Ia suriace est tram6e contenaient des cArdales.
lnfographie: A. Van Driessche.

t6ristique n'autorisent pas d'y voir sp6cifiquement un rejet
aprds nettoyage d'une rdcolte de c6r6ale. lldoit plutOt
s'agir d'un r6sidu domestique, en rapport avec le jardin
ou des activit6s culinaires.

4.4.3.5 - Le villoge ruhon| d'illeye - Al Zdpe

Oleye - Al Zdpe est le second site parmi ceux 6tudi6s
pour le haut Geer en nombre de structures concern6es,
mais le premier en qualit6 des 6chantillons botaniques,
m6me s'il n'a pas fait I'objet d'un programme de col-
lecte syst6matique (tabl. 4-3, 4-4,4-5). Sept fosses ont
livr6 des macrorestes carbonis6s, dont six suite A un
tamisage syst6matique. ll y a des plantes cultiv6es et
au moins pr6sence de c6r6ales dans toutes ces struc-
tures. Lorsque le volume ou la richesse des structures
rencontr6es l'ont permis, des pr6ldvements en masse
ont 6t6 r6alis6s sur des couches et A des profondeurs
diff6rentes. Pour des raisons de test en aveugle, des
op6rateurs successifs ont tamis6 diff6rentes fractions
des m6mes prdldvements.
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produit d'un simple ramassage lors de la fouille, fait re-
gretter de ne pas avoir dchantillonn6 syst6matiquement
la structure (tabl. 4-4). Ces deux espdces ne sont en
effet repr6sent6es le long du haut Geer que respective-
ment dans 1 et 3 autres assemblages sur 37. Les qua-
tre restes carbonis6s de la structure C.287046 corres-
pondent d quatre espdces de plantes consomm6es, qui
ne sont pas sp6cialement cultiv6es ou ne subissent pas
de traitement ensemble, et doivent donc correspondre
d un seul ou i une suite de rejets domestiques.

Malgr6 des densit6s variables, les r6sultats des diff6-
rentes op6rations de tamisage sont coh6rents. Au fur et
a mesure des extractions, un plus grand nombre de plan-
tes adventices a pu 6tre mis en dvidence. Dans le seul
cas de la fosse Oz 88100, les d6comptes ont 6t6 distri-
bu6s en plusieurs colonnes (tabl. a-3) : une reprend, uni-
quement pour m6moire, des restes recueillis d la fouille
sur les d6blais, aprds la pluie; la seconde inventorie, 6ga-
lement pour m6moire, le mat6riel extrait lors d'un tami-
sage sur le terrain de 18 kg de sddiment, qui a partielle-
ment 6chou6 en raison d'un d6bit d'eau trop important
et de mailles de tamis mal adapt6es; les deux dernidres
correspondent au tamisage de deux couches tapissant
le fond de la structure et montrant deux 6tats diff6rents
du nettoiement des grains.

Une seule fosse, Oz 88100, a livr6 un assemblage trds
riche en c6r6ales, avec une densit6 largement sup6rieure
a 20 restes par litre, puisqu'elle atteint les 354 unit6s
dans ses couches les plus compactes. Peuvent 6tre
assimil6s d des rejets de c6r6ales trois assemblages
(4287082A,87143 et 88073A) provenant de structures
qui pr6sentent une densit6 de restes comprise seule-
ment entre 10 et 20 restes par litre mais plus de 50 grains
de c6r6ales en tout. Si ces quatre assemblages riches
en c6r6ales correspondent A diff6rents stades du net-
toiement des grains, celui-ci, cependant, est loin de pr6-
senter une constance et une grande qualit6. Les four-
ches sont encore fort pr6sentes, comme I'attestent des
indices inf6rieurs d 5 grains par fourche dans trois fos-
ses.

La fosse Oz 88100 pr6sentait une morphologie particu-
lidre probablement en relation avec une activit6li6e d la
pr6paration de c6r6ales. Elle a livr6 de nombreux res-
tes carbonis6s repartis en plusieurs couches, correspon-
dant d plusieurs phases de rejet, bien discernables en
stratigraphie sur les bords des coupes, mais quise m6-
langent au centre de la structure. ll est possible de dis-
tinguer au moins deux types d'assemblage, correspon-
dant d deux rejets de profondeur et d'extension dans la

Fig. 4-6 (ci-contre) Plan partiel du village ruban1 d'Oleye - Al
Zdpe, avec localisation, par un trait gras, des structures ou
des secteurs ayant livrd des macrorestes de vdgdtaux carbo-
nis4s. Les structures dont la surtace est tram6e contenaient
des cdrdales. lnfographie : A. Van Driessche.
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tig. 4-/ Macrorestes botaniques carbonises de la structure 88100 d'Oleye - Al zdpe.
1. Vue d'ensemble de Ia concentration, avec grains et empreintes, 3,5 x; 2. Vue d'ensemble avec balle et empreintes, 4,25 x;
3.Engrain, Triticum monococcum, grains, Sx; 4. Amidonnier, Triticum dicoccon, grains,5x; 5. Parties basales d'dpillets
d'amidonnier, Triticum dicoccon, dont une avec glume et une autre encore avec deux grains adhdrants, Sx; 6' Lampsane
commune, Lapsana communis, akdnes, 10 x; 7 . Brome-seigle. Bromus secalinus, grain, 10 x; 8. Renoude fauxliseron, Fallopia
convolvulus, akdnes, 10 x.
photo L. Waterkeyn : 1-g. Le trait A cot6 de la numerotation de la figure est une achelle graphique indicative reprasentant 1 mm.
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structure diff6rents. Les r6sultats pour les carr6s A/C
montrent 11 fois plus de grains de bl6 par rappoft aux
restes de fourche que ceux pour les carr6s C/D, ainsi
que 20 fois moins de balle et 15 fois moins de restes de
Bromus secalinus. Les adventices sont 15 fois moins
repr6sent6es. Manifestement, les deux assemblages
correspondent d deux niveaux de nettoyage des c6r6a-
les diff6rents, qui peuvent aussi bien provenir de deux
op6rations distinctes comme de deux 6tapes de la m6me
chaine op6ratoire, de deux points diff6rents de la m6me
op6ration, voire de deux r6coltes de parcelles diff6ren-
tes.

Un grain de c6r6ale de la fosse Oz 88100 parait 6tre de
I'orge, mais, petit et alt616, il reste douteux. Lexcellent
6tat des macrorestes, parmi lesquels on d6nombre
m6me des Triticum avec leur bract6e en connexion, in-
cite d penser qu'il s'agit d'une structure li6e au travail
des c6r6ales et que la carbonisation a eu lieu i proxi-
mit6 lors, par exemple, d'une op6ration de torr6faction.
Par comparaison, l'6chantillon de la fosse 87082 mon-
tre une grande fragmentation des restes, avec des in-
clusions de terre; celui de 870734 pr6sente de nom-
breux charbons de bois, une partie de tige carbonis6e
d'Equisetum et des grains trds alt6r6s et d6form6s,
comme si la carbonisation avait eu lieu a une temo6ra-
ture trop 6lev6e. La structure 88096, morphologique-
ment semblable d 88100, c'est-d-dire une fosse circu-
laire d fond plat et bords abrupts, et donc peut-Otre vou6e
a la m6me fonction, nous a l ivr6 sensiblement moins de
restes, ce qui en fait est plutOt un signe du succds des
op6rations de nettoiement et de pr6paration du froment.

Dans le cas des quatre assemblages de c6r6ales
d'Oleye, I'examen permet de distinguer que chacun cor-
respond i un type de nettoiement ou A un stade de
nettoyage atteint diff6rent (NeuB-Aniol, 1987 : 38 sv.).
Oz 87143 est le seul d contenir moins d'1 % de restes
d'adventices, avec proisence d'un seul fragment d'akdne
r6put6 lourd. Si on ajoute une quasi-absence de t6-
moins de balle, tout indique un assemblage parfaite-
ment nettoy6, dont les impuret6s pourraient ne corres-
pondre qu'au bruit de fond rencontr6 habituellement
dans les structures d6tritiques ruban6es. Sans en at-
teindre la perfection, I'assemblage de la fosse 88100,
carr6s A/C, doit avoir subi le m6me genre de vannage
en courant d'air puis criblage. Oz 88074A pr6sente
plus de mauvaises herbes, avec plus de fruits lourds
d'adventices que de l6gers, mais I'absence du brome
plaide encore pour un nettoyage a6rien. Oz 870824
pr6sente, comme 88100, carr6s C/D, un indice du nom-
bre de grains de Triticum sur celui des restes de balle
inf6rieur i 10. Par contre, elle s'en diff6rencie par deux
fois pf us de brome que de Triticum, par 40 7o d'akdnes
d'adventices r6put6es lourdes et par prds de la moiti6
de I'assemblage constitu6 de t6moins de mauvaises
herbes. Dans les deux cas, nous serions en pr6sence
d'un vannage simple en espace clos, bas6 seulement
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sur la diff6rence de poids des 6l6ments d s6parer, et
donc sans intervention d'un courant d'air. Dans le cas
de 870824, le bl6, probablement des grains plus 16-
gers, est A ce point souil16 qu'il ne devait vraisembla-
blement plus servir d I 'al imentation humaine, comme le
suggdre la l i t t6rature ethnographique (NeuB-Aniol,
1987 :  50) .

4.4.3.6 - Le villoge fossoyi deWaremme-Longchamps

En I'absence de tamisage intensif, le village fossoy6 de
Waremme-Longchamps n 'a  l iv r6 que t rds peu de
macrorestes v6g6taux carbonis6s (tabl. 4-4). ll faut
noter cependant, que la partie fouill6e du village cor-
respond essentiellement d une zone d'habitat et a une
aire d'entr6e (fig. a-8). Lors du d6capage de I'entr6e
nord-ouest, non fouil l6e, le s6diment de deux t6tes de
foss6 est apparu fort charg6 en mat6riau carbonis6 et
d6tritus divers, ce qui serait compr6hensible s'il se con-
firmait que ces extr6mit6s de foss6 sont proches de
passages.

La fosse 88016 a livr6 une sorte de prunelle avec noyau
carbonis6 ainsi qu'une amande, trop fragile pour 6tre
d6gag6e, et un fragment d'exocarpe de noyau qui pour-
rait se rapporter it Prunus spinosa. WLP 88'127 a livr6
une demi-coquil le carbonis6e de noisette.
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tig.4-8 Plan partiel du village ruband de Waremme-Long-
champs, avec localisation, par un trait gras, des structures ayant
Iivrd des macrorestes carbonis4s de plantes rdcoltdes.
lnfographie: A. Van Driessche.
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A I'endroit oi aurait d0 se marquer le poteau 88110,
dans une palissade r6gulidrement espac6e du disposi-
tif d'entr6e en chicane sud-est du village ruban6, a 6t6
recueilli une importante concentration de ch6nopode,
dont le rassemblement par un facteur biologique ou le
caractdre anthropique n'a pu 6tre d6termine (tabl. 4-5).
Une dizaine d'akdnes de fruits entiers ont 6t6 bris6s pour
constater qu'ils 6taient vides, ce qui rappelle le cas de
l'assemblage de Darion - Colia 841 53.

4.4.3.7 - Le villoge ruhon| de Waremme-Vindve

Le tiers sup6rieur de la partie de la fosse de construc-
tion 96001, dans le fond de laquelle du torchis a proba-
blement 6t6 pr6par6, consiste en une couche noire.
Cette coloration semblant l ' indice d'une importante
charge en matidre organique d6compos6e, ila 6t6 pro-
c6d6 au tamisage d'une s6rie d'6chantillons de s6di-
ment, dont l'importance d permis de bien cerner le ni-
veau contenant les macrorestes v6g6taux.

La densit6 de la trouvaille parait d'autant plus faible que
la masse pr6lev6e et tamis6e est importante et que I'as-
semblage correspond A un m6lange d'6chantillons A ri-
chesse variable. Une concentration plus importante qui
compte jusqu'd 10,95 restes par litre c6toie des 6chan-
tillons ayant livr6 moins d'un 6l6ment par litre. La majo-
rit6 des ensembles contenait de 2 d 5 restes par litre.

ll ne s'agit pas d'un assemblage exclusif de c6r6ales
(tabl. 4-3). ll est essentiellement constitu6 d'espdces
comestibles, parmi lesquelles les pois sont les mieux
repr6sent6s, ir c6t6 de pal6osemences de ch6nopode,
de c6r6ales, de brome et de coquilles de noisette. Le
fragment de vesce pourrait correspondre d un cotyl6-
don cf. Vicia lathyrordes de 1,34 mm de diamdtre. La
graine de Papaver setigerum mesure quant i elle
0,8 mm. Le Rumex ind6termin6 correspond en fait d
l'amande d'un akdne; un Chenopodium album entier,
6cras6, a montr6 un int6rieur carbonis6; la gramin6e
ind6termin6e estfusiforme et mesure 1 mm de long; une

ffiw
G*#F

Fig. 4-9 Pois carbon.is6s, Pisum sativum , de Waremme-VinAve,
graines (96001). Ech. : 5 x.
Photo l. Jadin et A. Vande Walle. Le trait d c6t6 de la num6ro-
tation de la tigure est une echelle graphique indicative repr6-
sentant 1 mm.
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fig. 4-10 Histogramme des diamdtres maximum des pois de
Waremme-YinAve, 1996, fosse 1.
FrAquence exprimee en nombre d'individus; diamdtre en mm.

des deux c6r6ales ind6termin6es pourrait Ctre un reste
de Triticum dicoccon, compte tenu de sa configuration.
Les grains de bl6 identifi6s se rapportent d l'amidonnier.

Alors que les s6ries de grains de c6r6ales carbonis6es
sont l6gion, parce qu'en liaison avec des traitements
techniques du produit de la r6colte, les assemblages
constitu6s d'autres restes sont g6n6ralement pauvres
et paraissent dans la plupart des cas r6sulter d'un ras-
semblement fortuit au sein d'une structure en creux.
Dans le cas pr6sent, une origine unique des restes peut
6tre soutenue. La pr6sence dans I'assemblage de 8
pois  ent iers ,  de 24 coty l6dons et  d 'un f ragment
mesurable, bien conserv6s, permet de se rendre compte
que le plus petit sp6cimen pr6sente un diamdtre de
3,28 mm et le plus grand de 4,87 mm, que le diamdtre
moyen est de 3,94 mm. Compar6s i quelques autres
s6ries disponibles dans la litt6rature pour le Ruban6
(Baumann et Schulze-Motel, 1968; Knorzer, 1967;
Rothmaler et Natho, 1957; Wil lerding, 1965, d'aprds
Bakels ,  1978 :  176-177) ,  les pois  carbonis6s de
Waremme-Vrndve sont de petite taille, comme c'est la
rdgle pour l'6poque consid6r6e, mais pr6sentent une
moyenne relativement haute (tabl.4-7). Sur 18 autres
6chantillons, quatre seulement montrent un diamdtre
moyen sup6rieur d 4 mm, provenant des fosses 701 et
1089 d'Hienheim, du site de Dresden-Nickern ainsi que
de Quellberg (fig.  -10). Dans ce dernier cas, il s'agit
des graines m6dianes de la gousse et non des termina-
les, plus petites (Hopf, 1989: 77). Faut-il cependant
voir dans ces dimensions autre chose qu'une indication
du niveau de maturation atteint ?

Deux expl icat ions A l 'or ig ine de I 'assemblage de
Waremme-Vindve s'offrent i nous, qui ne sont pas ex-
clusives : il correspond soit i la pr6paration rat6e d'un
brouet d base de pois mais contenant aussi des c6r6a-
les,  so i t  d  une phase de la  pr6parat ion de cet te
l6gumineuse, avec ses plantes adventices, basses, et
avec quelques c6r6ales associ6es accidentellement. Le
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lobl. 4-7 el fig.4 -ll Taille des pois carbonis6s de Waremme-
VinAve, comparde aux mesures pour diffdrents sites rubanes.
En mm. D'aprds Bakels, 1978 : 177; Hopf, 1982 :79-80; 1989;
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chdnopode est en effet une plante des lieux sarcles,
c'est er dire des terrains favorables d la culture de Pisum;
Fallopia (Polygonum) convolvulus est susceptible de co-
loniser les m6mes mil ieux que les pois en raison du par-
tage de semblables exigences 6cologiques, et de plus,
la renou6e faux-liseron pourrait avoir 6t6 r6colt6e inten-
t ionnellement (van Zeist, 1970 : 96), L hypothdse d'une
succession de rejets d'une cuisinidre peu dou6e 6va-
cuant dans la m6me direction ses fonds de casserole
correspondant d diff6rents mets n'a pas 6t6 retenue vu
I'homog6n6it6 de la couche contenant les restes.

4.5 - funtexte orchlologique de dduuverle des nocrorestes vdgdtlux

De m6me que les assemblages de macrorestes botani-
ques carbonis6s 6tudi6s r6sultent d'activit6s diverses, les
contextes dans lesquels ils ont 6t6 retrouv6s sont vari6s.

Le cas des grottes d'Engis, qui oscille entre I'habitat p6-
riph6rique par rapport A I'aire de peuplement ruban6 sur
le plateau lessique de Hesbaye et la halte temporaire
sur une voie de communication et d'6change potentielle,
ne saurait 6tre 6lucid6 en raison des mauvaises condi-
tions de r6colte et de l'6puisement du site (voir ce vo-
lume, chap. 1.3). S'agissant d'une s6rie de grains net-
toy6e, d6couverte concentr6e en un point de I'abri, I'hy-
pothdse d'un rejet d6tritique peut 6tre 6cart6e au profit
d'une carbonisation accidentelle en contexte d'habitat.
Pour la comparaison, rappelons que les restes carboni-
s6s de la Baume de Gonvillars jonchaient le sol d'occu-
pation suite d leur 6parpillement lors de l'effondrement
de l 'abri (P6trequin et a1.,1970; P6trequin, 1974).

lrrenkou

A Darion, ont 6t6 r6colt6s des macrorestes dans des
trongons de foss6, d proximit6 des unit6s d'habitation,
dans I'aire artisanale comme dans I'espace d'entr6e sud.
Le foss6 a livr6 en deux endroits de petits rejets d ca-
ractdre domestique, ce qui correspond par exemple a
l'utilisation comme d6potoir du foss6 HSG 82003. Les
structures de I'espace de l'entr6e sud ont 6galement
livr6 des restes d caractdre ponctuel, voire des d6chets
de cuisine comme dans le cas de la fosse 84169.

Le puits ou la citerne 84185015, qui borde au sud la mai-
son 2 (Cahen, 1986: 155), n'a pour sa part l ivr6 que
quelques graines, malgr6 un tamisage en masse, ce
qui traduit que, jusqu'a son comblement, le fond de cette
structure a 6t6 pr6serv6 de toute pollution. Outre 85015,
au NO d'une hypoth6tique habitation 6rod6e, les s6ries
les plus importantes entourent la maison 1. Trois fos-
ses bordant son chevet au nord 6taient gorg6es de terre
br0l6e avec de nombreuses empreintes de balle et re-
celaient des graines carbonis6es, mais quasi pas de
mat6riel c6ramique ou lithique. Ce type de remplissage
particulier, haut en couleur, a d0 focaliser I'attention lors
d'une prospection p6destre du site, une fois que la char-
rue I'a eu entam6. Deux des fosses avaient en effet 6t6
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Ftg. 4-lZ Structures du village ruband de Daion{,olia ayant livrd des macrorestes botaniques carbonisds. Fosses Da 81001 ,
81023 et 83007 : coupes et plans de ddtailavec localisation de celles-ci.
Les trames des coupes suivent le code des couleurs itlustre page 4-33. Dessin O. Huysman et A.'M. Wittek.
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Fig.4-13 Structures du village ruband de Darion-Colia ayant livrd des macrorestes botaniques carbonisds. Fosses Da 83043 et
83051 : coupes et plans de ddtail avec localisation de celles-ci.
Les trames des coupes suivent Ie code des couleurs illustr6 page 4-33. Dessin O. Huysman et A.-M. Wittek.



Sur Io vo'n de l'uge et du povot 14-2e) 373

841 53

ffi

0  5 0 c m

Y
N

85209

tig.4-14 Structures du village ruban| de Darion4olia ayant livr6 des macrorestes botaniques carbonisds. Fosses Da 84153,
85015, 85208 et 85209 : coupes et plans de ddtail avec localisation de celles-ci.
Les trames des coupes suivent le code des couleurs illustrd page 4-33. Dessin O. Huysman et A.-M. Wittek.
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ouvertes pr6alablement A la fouille programm6e du site
et devaient avoir 6t6 rebouch6es aussi vite vu leur pau-
vret6 en mat6riel. La localisation de ces structures au
nord-ouest du seul long bAtiment quadrangulaire du site,
le fait qu'elles associent balle, grains et feu, n'est pas
sans rappeler les conclusions de K.-H. Kndzer (1988)
pour Langweiler 8. Cet auteur constate un rapport en-
tre le contenu arch6obotanique des fosses, principale-
ment isot6es, et leur posit ion sur le site. Ainsi, la balle
carbonisde apparait de manidre privil6gi6e au nord et A
I 'ouest des maisons, ce qui sugg6rerait que les ruban6s
vannaient et se d6barrassaient des rdsidus dans les
fosses les plus proches. Les structures au nord des
maisons conviendraient particulidrement pour y brOler
la balle, car les vents dominants du sud-ouest 6carte-
raient le danger de communiquer le feu au toit des mai-
sons qui ne sont alors pas sous le vent. Malheureuse-
ment, une telle localisation pr6f6rentielle ne se v6rifie
pas sur d'autres sites ruban6s pour d'autres 169ions
(Bakels, 1995a). D'ai l leurs, la balle carbonis6e est fai-
blement repr6sent6e dans les assemblages du haut
Geer et les fosses au nord de la maison 1 constituent
un t6moignage unique, oi d'ai l leurs la balle n'est pas
carbonis6e mais pr6sente sous forme d'empreintes.
Labondance de terre br0l6e consistante relev6e dans
ces fosses si proches d'une maison qui ne semble pas
avoir connu d'incendie doit correspondre A une activit6
pr6cise, d'autant plus que la maison 1 de Darion est
implant6e au nord de la palissade interne, soit du c0t6
des aires d'activit6s d6finies pour ce village. Le pheno-
mdne correspond peut-dtre d une pratique particulidre
d6velopp6e dans une aire 96o9raphique ou pendant un
laps de temps rest re in t  e t  commune A Dar ion et
Langweiler 8.

Au sud du chevet de la maison 1, dans I 'al ignement des
fosses lat6rales de I'habitation 4, une petite structure
peu profonde, 85266, a livr6 un assemblage paldobota-
nique riche en macrorestes, qui pourrait expliquer les
quelques exemplaires m6l6s au remplissage de la pro-
che structure 85252. En arridre de la maison 4, d I'ouest-
nord-ouest, trois structures pauvres en grains, mais grou-
p6es, dont une 6voque en coupe un silo en cloche, pour-
raient 6tre li6es au traitement des c6r6ales.

Dans la partie non habitde du site, au nord de I'entr6e
ouest de I'enceinte, deux fosses, 83043 et 83051, cette
dernidre trds riche en macrorestes, partagent la particu-
larit6 d'avoir livr6 des c6r6ales carbonis6es tapissant le
fond de la structure et scell6es par des amas de d6bi-
tage de silex. Dans le m6me secteur ont 6t6 retrouv6s
des moulins complets, ce qui accr6dite I'id6e que des
activit6s artisanales li6es aux cultures y 6taient d6ve-
lopp6es (Cahen, 1984 :41). Si en coupe, Da 83051 est
une cuvette quelconque, la fosse 83043, circulaire, pr6-
sente un fond plat et des parois lat6rales droites. Cette
morphologie particulidre est partag6e par 83007, ainsi
que par plusieurs structures d'Oleye, et pourrait corres-
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pondre d une fonction en rapport avec le traitement des
r6coltes c6r6alidres. La pauvret6 relative en macrorestes
v6g6taux carbonis6s de ce type de structure, par rap-
port d 83051, serait alors d mettre sur le compte du re-
latif insuccds des op6rations qui sont associ6es i cette
dernidre.

La fouil le du vi l lage d'Oleye - Alzdpe a touchd une zone
d'habitat dense et r6pet6. Toutes les structures ayant
livr6 des macrorestes botaniques ne sauraient 6tre as-
soci6es d une unit6 d'habitation pr6cise, dans l'6tat ac-
tuel de la connaissance du site (fig. 4-6). ll semble ce-
pendant que la densit6 de I'habitat soit plus faible A I'ex-
tr6mit6 nord-est de la surface principale de fouille.

Deux s6ries moins riches pr6sentent un caractdre do-
mestique. L'une provient du tiers sup6rieur du foss6
870824 oi une partie du remplissage de la grande fosse
87226 qu'il recoupe s'est affaiss6e (Cahen, Keeley, Jadin
et van Berg, 1990 : f ig. 14 et 17). Lautre n'appelle pour
I'instant pas d'autre commentaire.

Les autres s6ries sont plus grandes et traduisent diff6-
rents stades de nettoiement des c6r6ales. La structure
87143 se subdivise en fait en cinq fosses se recoupant,
etablies le long de la maison 6. ll s'agit d'un contexte
d6tritique classique, riche en mat6riel, en relation directe
avec une habitation, qui pr6sente plusieurs s6quences
de rejets au sein desquelles s'intercalent des d6chets
carbonis6s issus du vannage de grains. Ce type de
rejet est semblable par exemple d celui de Waremme-
Vindve. Le seul assemblage de ce site provient quant d
lui de I'extr6mit6 d'une fosse de construction lat6rale
d'habitation et etait m6lang6 au matdrield6tritique clas-
sique qui recouvrait d'6paisses couches de pr6paration
de torchis, pauvre en mat6riel. La structure 88073A
d'Oleye s'inscrit aussi dans une suite de fosses bordant
sur son flanc sud la maison 6rod6e 13, tout en 6tant
distincte des fosses classiques de construction qu'elle
accompagne. Sa forme actuelle rdsulte de plusieurs
c reusemen ts ,  don t  un  seu l ,  sommi ta l ,  a  l i v r6  l es
macrorestes carbonis6s. Oz 88096, ainsi que 87046
qui appart ient d I 'espace de I 'unit6 d'habitat ion 4, sont
des structures d6tritiques classiques.

Les deux structures restantes, 88100, trds r iche en
macrorestes botaniques, avec au moins deux couches
de rejets de grains, et 88024, pauvre, offrent la particu-
larit6 de s'inscrire dans des volumes de forme compa-
rable, proches du cylindre. Le plan est rond d carr6
avec des angles arrondis, le fond proche de I'horizonta-
lit6 et les parois lat6rales proches de la verticale ou d
gibbosit6 locale. La verticalit6 des parois creus6es d
mdme le less suppose une intentionnalit6 et un entre-
tien de la structure. Les rejets de macrorestes occu-
pent la partie inf6rieure du remplissage, qui montre plu-
sieurs phases. Les derniers 6pisodes de remblaiement
ont livr6 peu de mat6riel c6ramique et lithique, dans le
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Ftg. 4-15 Struclures du village rubane d'Oteye - AlZbpe ayant livrd des macrorestes botaniques carbonis6s. Fosses Oz 87046 et
88024 : coupes et plans de dAtailavec localisation de celles-ci.
Les trames des coupes suivent le code des couleurs illustr6 page 4-33. Dessin O. Huysman et A.-M. Wittek.
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fig. 4-15 Structures du village ruban6 d'Oleye - At ZBpe ayant livre des macrorestes botaniques carbonis6s. Fosses Oz 88073 A
et 87143 : coupes et plans de ddtail avec localisation de celles-ci.
Les trames des coupes suivent le code des couleurs illustrd page 4-33. Dessin O. Huysman et A.-M. Wittek.
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Fig. 4-t/ Structures du viltage ruban' d'Oteye - Al Zdpe ayant livr6 des macrorestes botaniques carbonisds. Fosse Oz 88100 :
coupes et plan de ddtail avec localisation de celles-ci. Dessin O. Huysman et A.-M. Wittek.
Les trames des coupes correspondent aux couleurs du remplissage et suivent Ie code ci-dessous. Elles sont combindes
lorsqu'il s'agit de couleurs composdes. Un trait 6pais indique une couleur sombre et inversement.

premier cas, et un mat6rie! d6tritique classique pour une
fosse A proximit6 d'une maison, encore qu'on puisse
s'interroger sur le caractdre agricole affirm6 des t6moins
lithiques qu'elle a livr6s. La fosse 88024 a en effet livr6
sur 27 outils laminaires, 4 lames de faucille lustr6es, 1
lame d troncature, 14 lames d retouches marginales dont
quelques-unes unes pourraient bien avoir 6t6 en attente
d'armer des faucilles... Ces structures posent nettement
la question de la relation entre leur fonction premidre et
les grains carbonis6s qui y ont 6td retrouv6s, nonobs-
tant d'un 6ventuel comblement d6tritique d I'issue de
leur abandon. Par analogie, 88073A et 87046 montrent
au moins dans une premidre phase une morphologie
semblable ir celle des deux structures pr6c6dentes, si
I'on fait abstraction des marques d'6rosion ou d'6boulis
dans le remplissage, li6es d leur abandon. Outre que
des structures morphologiquement semblables avec
macrorestes botaniques ont 6t6 d6crites pour Darion,
cette particularit6 morphologique aurait 6galement 6t6
pergue en Limbourg n6erlandais pour les phases chro-
nologiques finales (C. C. Bakels, comm. pers.). Les
exemples de structures de stockage cylindriques ou A
profil en cloche d6crits, entre autres pour la Champa-
gne qui possdde aussi un exemple dont le fond est ta-
piss6 de graines carbonis6es, pr6sentent cependant en
g6n6ral une plus grande profondeur, ou en tout cas, un
autre rapport entre volume et ouverture i colmater
(Tappret et Villes, 1996 : 186-189). La fonction propo-
s6e pour ces structures profondes est I'ensilage du grain
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(Sigaut, 1978; 1981), ce qui n'explique cependant pas
les concentrations de graines carbonis6es.

Les macrorestes botaniques de Waremme-Longchamps
sont ponctuels. ll s'agit exclusivement de fruits sauva-
ges r6colt6s. Leur contexte de d6couvede est domesti-
que ou d6riv6. La fosse WLP 88016 consiste en un
grand ensemble d6tritique qui occupe I'espace arridre
de la maison 2. Les restes retrouv6s dans la partie su-
p6rieure du remplissage du foss6 WLP 88127 doivent
provenir de I'ancienne surface d'habitat ou plus pr6ci-
s6ment de I'aire de passage du dispositif d'entr6e E de
l'enceinte, auquel cette structure participe. Cette situa-
tion en bordure d'un lieu de passage oblig6 est propice
A l'incorporation au sein du remplissage de nombreux
petits d6chets domestiques comme en t6moigne la
charge organique fr6quemment rencontr6e en de telles
situations.

Les petites s6ries d'Hoilogne - Douze Eonnierssemblent
issues exclusivement de rejets i caractdre domestique,
en majorit6 associ6s A la maison 1. ll s'agit de deux
fosses qui bordent I'habitation 1 et de deux fosses con-
tenant des rejets plus ou moins sp6cialis6s, situ6es dans
I'espace arriere, au NO de la m6me unit6 d'habitation.
Ces structures ont en effet livr6 nombre d'esquilles de
retouche et de grattoirs sur lame. La s6rie la moins pau-
vre en macrorestes est aussila plus 6loign6e de l'habita-
tion. Malgr6 sa position par rapport A l'habitation la plus
proche, la maigreur de l'6chantillon ne permet pas d'y
voir le r6sultat d'une activit6 sp6cialis6e, comme i Darion
ou A Langweiler 8. Le grain recueilli proche de la sur-
face au sommet du puits 89107 doit provenir de la sur-
face d'habitat devant la maison 1. Un seul rejet de co-
ques de noisette r6vdle une troisidme maison suspec-
t6e au NNO de la fosse 89026 oU il a 6t6 trouv6.

l-examen des contextes de trouvaille des macrorestes
carbonis6s d'origine botanique du haut Geer a permis
de rencontrer une diversit6 de cas de figure. Une part
des restes correspond A un mat6riel ponctuel, errant
sur le site, arriv6 de manidre d6riv6e dans la structure
oU il a 6t6 r6colt6. ll s'agit du bruit de fond du site, comme
le qualifie C. C. Bakels (1991). Le type de structure est
dans ce cas quasi indiff6rent. Une autre part consiste
en rejets domestiques, proches des maisons ou 6loi-
gn6s dans des d6potoirs avec d'autres rejets de m6me
origine. ll peut s'agir de petites s6ries de restes comme
de d6chets issus du nettoiement de c6r6ales. Cette
op6ration serait alors r6alis6e au niveau de I'unit6 d'ha-
bitation. En ce qui concerne les restes d6couverts dans
des fosses plus 6loign6es, se d6gage une structure cy-
lindrique d'un type particulier qu'on peut mettre en rap-
port avec la gestion des r6coltes c6r6alidres. Ce type
de structure pr6sente dans le fond des couches A
macrorestes et un comblement op6r6 par le rejet mas-
sif d'amas de d6bitage ou par des s6quences d6triti-
ques courantes. Darion et Oleye en ont livr6 plusieurs
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exemples. La pr6sence de ces fosses d grains dans le
secteur non habit6 et industrieux du village fossoy6 de
Darion plaide pour un traitement collectif d'une part au
moins de la r6colte, comme ce devait 6tre le cas d'ailleurs
pour les moissons.

4.6 - Apporl d l'ogrkulture et d l'olimenlotion ruhonies du Nord-fluest

4.6.1 - Le fond conmun

Les macrorestes carpologiques carbonis6s identifi6s
pour le haut Geer et pour Engis compldtent et prdcisent
I'image de I'agriculture et de I'alimentation ruban6e de
nos r6gions (fig. a-18). Tout comme d'autres auteurs
I'ont d6jA fait, il convient cependant de rappeler que
l'6tude des macrorestes carbonis6s donne une vision
biais6e de ce que devait 6tre la r6alit6 pr6historique.

Les s6ries du haut Geer qui r6sultent du nettoiement de
grains confirment que la culture c6r6alidre ruban6e de
Hesbaye se base pour I 'essentiel sur l 'engrain et
l'amidonnier. Triticum dicoccon est la vari6t6 dominante.
quel que soit le niveau de nettoyage obtenu. Lhypo-
thdse commune est que les deux Triticum devaient 6tre
cultiv6s ensemble (Kndrzer, 1971b; Bakels et Rousselle
1985 : 53).

La pr6sence d'orge dans deux s6ries au moins de c6-
r6ales carbonis6es de Hesbaye interpelle. La raret6
des restes de cette espdce d I'ouest du Rhin appelle un
commentaire part icul ier (voir 4.6.2). Tout comme d
Wange et d Overhespen (Bakels, 1992c), la faiblesse
de sa repr6sentation i Darion, ainsi qu'd Oleye - si l'iden-
tification d'un grain douteux pouvait 6tre confirm6e -
incite d n'y voir qu'une intrusion A I'insu des Ruban6s
dans les assemblages de graines cultiv6es au m6me
titre que les mauvaises herbes. Par contre, l'6chan-
tillon d'Engis, avec prds d'un tiers d'orge suggdre 6ga-
lement une culture m6lang6e avec une majorit6 de
Triticum dicoccon et du Triticum monoccocum.

Etaient 6galement cultiv6s, par ordre d'occurrence, le
pois, la lentille, le pavot, dont il sera 6galement discut6
plus loin (voir 4.6.3), et le lin. Ces plantes sont classi-
ques tant dans le Ruban6 en g6n6ral que dans le Groupe
rhdno-mosan de celui-ci. Elles n'apparaissent qu'occa-
sionnellement dans les s6ries, g6n6ralement en asso-
ciation avec des restes carbonis6s de c6r6ales, ce qui
est le cas pour la majorit6 des s6ries 6tudi6es, et par-
fois ind6pendamment, ce qui permet de supposer que
certaines espdces comme le pois, la lentille et le lin
6taient cultiv6es d part. Au contraire des c6r6ales, les
op6rations techniques pour la pr6paration et la conser-
vation de semences de ces espdces, impliquant le feu
et donc un risque de carbonisation, devaient 6tre limi-
t6es. Les conclusions quant A la place qu'occupaient
ces plantes dans l'6conomie agricole des Ruban6s s'en
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Ftg. 4-t8 Assemblages de graines et de fruits carbonisAs recueillis dans des sites de Rhdnanie et du Bassin mosan.

D'aprds Bakets 1978; Heim, Hauzeur et Jadin, 1999, it paraitre. Conception et infographie : A. Hauzeur.

trouvent consid6rablement r6duites. Quelques assem-
blages 6tudi6s ici pourraient cependant refl6ter les re-
cettes auxquelles ils participaient, d d6faut de pouvoir
les expliquer par une attribution A une chaine op6ra-
toire particulidre, faute de moddles ethnographiques de
comparaison. La litt6rature s'est en effet essentielle-
ment int6ress6e aux c6r6ales.

Vicia lens est pr6sente dans 4 assemblages d'Oleye,
sur les 37 d6couvertes du haut Geer, alors qu'elle n'avait
pas 6t6 report6e pr6c6demment dans le Ruban6 de
Belgique et des Pays-Bas (Bakels et Rousselle, 1985;
Bakels, 1991 ; 1992c). Sa pr6sence est, par contre, rare
mais attest6e en Rh6nanie (Hopf, 1982). U. Willerding
(1980), pour sa part, ne mentionnait que 14 trouvailles
pour toute I'Europe rubanee, auxquelles il convient
d'ajouter depuis quelques ensembles (e'a. Kdber-
Grohne, 1981; Bakels, 1992a; Schultze-Motel et Gall,
1994 : 35-36). Sa culture est aussi attest6e sur 7 des
10 sites du Ruban6 le plus ancien, 6tudi6s par A' M.
Kreuz (1990 : 170 sv.). La lentille est comparativement
mieux repr6sent6e dans le domaine mosellan (Bakels
1984; Heim et Jadin, 1991; Bakels, 1993), oir sa pr6-
sence peut 6tre mise en relation, ir titre d'hypothdse,
avec l'ensoleillement ou le terrain meuble des coteaux

t4 -3sl 37e

(Bakels, 1993: 187). Dans la moit i6 nord de la France,
elle n'est mentionn6e qu'en Alsace pour les p6riodes
qui nous int6ressent (Marinval, 1993), alors qu'elle est
attest6e dds le M6solithique en France m6ridionale
(Marinval, 1983: 165). MOme si la raret6 des d6cou-
vertes de lentilles ne saurait que difficilement 6tre inter-
pr6t6e car elle peut r6sulter des conditions de carboni-
sation et des al6as de la recherche, il faut cependant
noter que cette plante semble essentiellement apparai-
tre sur des sites p6riph6riques par rapport A I'extension
du Ruban6 i l'6poque oir elle est attest6e.

La majorit6 des "mauvaises herbes" fr6quemment as-
soci6es aux moissons dans le Groupe rh6no-mosan du
Ruban6 se retrouvent dans les s6ries du haut Geer et
ne l ivrent pas plus d' informations sur les cultures
qu'avant la pr6sente 6tude (Kndrzer,1971b; Bakels et
Rousselle, 1985 :46; Bakels, 1988; 1992b). L'ordre de
fr6quence des diff6rentes espdces n'est cependant pas
identique d'une extremit6 ir I'autre du groupe rh6no-
mosan, mais les principales (mauvaises herbes" sont
pr6sentes partout et les diff6rences ne doivent pas 6tre
significatives (tabl. 4-8). Pour le haut Geer, ont 6t6 re-
trouv6s carlconis6s, dans I'ordre de fr6quence, des res-
tes de renou6e faux-liseron, de ch6nopodes, de bromes,
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d'oseille, de lampsane commune, de fl6ole noueuse, de
vdronique A feuilles de lierre, de gratteron et de trai-
nasse, pour ne citer que les plus repr6sentatives.

4.6.2 - L'orge

Lorge, Hordeum sp., a 6t6 reconnue s0rement dans
un, peut-Otre dans trois assemblages 6tudi6s, i Darion
et A Oleye. ll est 6galement pr6sent dans I'assemblage
extrait de la brdche d'Engis. Paralldlement, la recher-
che d'6chantillons de grains carbonis6s en vue de da-
tation par acc6l6rateur a entrain6 l'6tude de quelques
6chantilions de s6diment provenant de sites frangais
du Groupe mosellan, qui contenaient des macrorestes
carbonis6s et dont plusieurs ont r6v6l6 de l'orge (V.
Blouet et C. C. Bakels, comm. pers.; l. Jadin ef al., en
cours).

Avant toute consid6ration chrono-culturelle, se pose un
probldme de taxonomie. Celle-ci est complexe et varie
selon les auteurs. Outre le fait qu'on ne dispose, sur
nos sites et en g6n6ral pour le Ruban6, que de grains
carbonis6s isol6s, d la conservation al6atoire, et non
d'6pillets ou d'6pis entiers, il est difficile d'op6rer un clas-
sement en fonction d'une syst6matique r6cente. M6me
dans des stations lacustres oi la qualit6 des restes ne
peut 6tre mise en cause, la distinction entre grains v6-
tus et nus s'avdre probl6matique (Jacomet, Brombacher
et Dick, 1989 : 32'l). De plus, les orges n6olithiques ont
d0 6voluer au cours des sidcles. L'examen de mat6riel
r6cent d'un point de vue morphologique confirme la va-
riabilit6 de l'orge. R. Mansfeld (1950)a ainsid6nombr6
85 vari6t6s de grains nus sur les 192 formes qu'il a dis-
tingu6es.

Sw lo vo:n de lwge et du powt

En simplifiant, I'orge cultivde peut se pr6senter sous di-
verses formes selon que les grains sont nus ou vdtus,
ou suivant la g6om6trie de l'6pi. On parlera donc d'un
c6t6 d'orge A deux rangs ou Hordeum distichon L., qui
peut 6tre A grains nus, dans le cas de la vari6t6 nudLtm,
ou non. L'orge distique ne serait pas attest6e en con-
texte ruban6, D'autre part, I'orge commune A six rangs
ou Hordeum vulgare L. pr6sente plusieurs sous-espd-
ces dont une vari6t6 A grains nus ou nudLtm, et une
vari6t6 ir 6pis denses et grains v6tus, appel6e simple-
ment Hordeum hexastichum L. (van Zeist, 1970: 49-
51; Renfrew, 1973: 68 sv.). Les arch6obotanistes qui
se sont int6ress6s au Ruban6 mentionnent g6n6rale-
ment dans leurs tableaux de d6comples Hordeum sp.,
sans autre pr6cision. Hardeum vulgare L., sans autre
pr6cision, renvoie A I'orge polystique v6tue. Dans la
mesure ou le grillage des grains de c6r6ales facilite le
battage, il faut remarquer qu'il y a potentiellement plus
de chances de trouver dans les assemblages de c6r6a-
les carbonis6es des restes d'espdces A grains v6tus que
nus. Les glumes de ces derniers, en effet, ne sont na-
turellement pas adh6rentes et n'auraient donc pas n6-
cessit6 de torrdfaction (Dennel, 1974;1976; Marinval,
1983:  84) .

l-orge est une c6r6ale 6cologiquement moins exigeante
que les deux Triticum habituellement cultiv6s par les
Ruban6s. Sa culture pourrait r6pondre A des stations
6daphiquement plus sdches (Kreuz, 1990 : '170; Bakels,
1995b:142), et expliquerait ainsi sa pr6sence sur un
site marginal comme Engis.

La fosse 81001 de Darion-Cofia a livr6 les restes de 27
grains d'Hordeum vulgare L. Le mat6riel, fragmentaire

l,lombre d'6rhontillons ou de siles

houf 6eer

l8(37)dd. I  I t i ro

Selgique
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Pop-Bm
7 siles

Rh6r
7 siles

t0nE

36silc

Brcnw secolinus 12 0,67 3 0,75 26 0,39 6 0,86 7 1,00 36 |,00
Eronus leillk / onenis 2 0 , 1 1 2 0,50 3 0,05 3 0,43 6 0,86 22 0,61

Sronus sp. 1 0,06 1 0,25 27 0,41 7 1,00
(hedopodiun alhum 1 3 0,72 4 1,00 23 0,35 6 0,86 7 1,00 34 0,e1
follopio convolvulus 1 3 0,72 3 0,75 1 7 0,26 5 0 ,71 6 0,86 27 0,75

Goliun oporine 2 0 , 1 1 2 0,50 5 0,08 3 0,43 4 0,57 3 0,08
Ctllr, tprr',* 18 0,50

Loosno connunis 7 0,39 3 0,75 I  0 , 1 4 5 0,71 5 0,71 21 0,58

Phleun J 0 , 1 7 2 0,50 ' t 1 0 . 1 7 4 0,57 6 0,86 25 0,69
Polygonun ovkulore 2 0 , 1 1 0,25 5 0,14
Polygonun pedcwio 1 0,06 1 0,25 6 0,09 3 0,43 3 0,43
Runnx sp. I 0,5 5 1,25 2 0,03 2 0,29 2 0,29 12 0,33
Virio 2 0,03 2 0,29 4 0,57 16 0,44

Wtiosp. 1 0,06 1 0,25

Toht. 4-8 Frdquences compardes de la prdsence des principales "mauvaises herbes" au sein d'Achantillons ou de sites du haut
Geer, de Belgique, des Pays-Bas et de Rhdnanie.
La colonne ie gauche donne le nombre d'*chantittons ou de sites oit le taxon est attest6; pour faciliter les comparaisons; celle
de droite exprime le rapport entre ce nombre et le nombre total d'ensembles pour la sdrie.
D'aprds Bakels et Rousselle, 1985 : 46, tabl. 3; Knorze| 1988 : 23, tabl. 1.
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et alt6r6 en surface, ne montre pas de stries transver-
sales, ce qui, si cela pouvait 6tre confirm6, permettrait
une attribution d la vari6t6 v6tue, s'il ne s'agissait d'un
argument par absence difficile d assurer (fig. 4-3:3). Un
6chantillon provenant du foss6 83027 du m6me site a
livr6 un certain nombre de fragments et de grains en-
tiers de c6r6ales difficiles d d6terminer, vu leur 6tat de
conservation, mais dont un au moins parait 6tre de I'orge'
Un grain petit et alt6r6 de la fosse 88100 d'Oleye - A/
Zdpe ne permet qu'une attribution douteuse d I'orge,
La dissolution du morceau de brdche d'Engis, enfin, a
l ib616 6 grains d'orge commune nue (f ig'  4-4:1\ '  En
outre, un grain fortement gonfl6, bomb6 et d6form6,
pourrait correspondre d une semence atypique soit de
bl6 tendre, Triticum aestivum, soit de bl6 ind6termin6
hord6i forme,  en se r6f6rant  au Tr i t icum indet '  :
"hordeoiderTyp'de A. M. Kreuz (1990 : 164)'

L'orge polystique se rencontre rarement mais r6gulid-
rement en contexte ruban6. Quand cela arrive, c'est
g6n6ralement en proportions restreintes. Hordeum sp.
est attest6 dds le Ruban6 le plus ancien sur prds de la
moiti6 des sites 6tudi6s pour cette phase initiale (Kreuz,
1990 : 163 sv.). Vu la raret6 des d6couvertes en re-
gard de I ' intensit6 de l '6chanti l lonnage d Ulm-Eggingen,
S. A. Gregg (1989 : 389-390) se demande si cette c6-
r6ale n'6tait pas utilis6e diff6remment ou ne subissait
pas un autre traitement que les bl6s, ce qui en aurait
permis une carbonisation moins fr6quente' Dans ce
cas, la raret6 de la repr6sentation de I'orge serait plutOt
d mettre en rapport avec la qualit6 et I'intensit6 de
l'6chantillonnage d6ploy6 sur les sites arch6ologiques.
En outre, cette plante r6pond d des conditions 6cologi-
ques diff6rentes de celles des deux bl6s cultiv6s les
premiers et il convient de garder d l'esprit que le Ruban6
occupe d travers I'Europe plusieurs zones botaniques
diff6rentes.

L'orge n'est rencontr6e que sur une dizaine de pour-
cent des sites ruban6s classiques analys6s en Allema-
gne septentrionale (Hopf, 1982 : 60-61)' Dans beau-
coup de cas, seules des empreintes ont 6t6 d6termi-
n6es. ll s'agirait essentiellement d'orge polystique v6-
tue ou Hordeum vulgare L, d I'est du Rhin, alors que la
l i t t6rature ne ment ionne l 'orge commune nue ou
Hordeum vulgare L. var. nudum qu'entre I'Elbe et le
Rhin, ainsi qu'en Bassin parisien (voir e.a. Wil lerding,
1980; Luning, 1991 :f ig.52). La culture de I 'orge est
attest6e dans le Ruban6 du Neckar en Allemagne et
en g6n6ral en Allemagne sud-occidentale, r6gions qui
auraient pu communiquer par contact cette plante d
diff6rents groupes du N6olithique ancien situ6s plus it
I'ouest (Bakels, 1995b :142). Dans les synthdses, I'orge
manque singulidrement au cceur du monde ruban6.
L'hypothdse de I'origine orientale de I'orge cultiv6e en
Europe septentrionale au N6olithique ancien, comme
pour I'engrain et l'amidonnier, est logiquement et taci-
tement admise.
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A I'ouest du Rhin, I'orge est r6put6e quasi absente des
sites du Ruban6 rh6no-mosan (Bakels, 1991; Hopf,
1982; Knlrzer, 1972: 398; 1991) et apparaitre seule-
ment au Rdssen dans nos r6gions sous la forme d'orge
commune nue en compagnie d'autres nouvelles c6r6a'
les cultiv6es dont le bl6 tendre-compact (Bakels, 1990;
Bakels, Alkemade et Vermeeren, 1993). Outre trois in-
dividus en annexe de l'6tude carpologique de Langweiler
I (Knorzer, 1988a: 821)et deux recueil l is dans le rem-
pl issage sup6r ieur  du pui ts  d 'Erkelenz-Kuckhoven
(Knorzer, 1998: 232), seuls deux grains d'Hordeum
vulgarevar. nudum ont 6t6 pr6c6demment identifi6s en
contexte ruban6 rh6no-mosan parmi des restes de
Wange-Neerhespenveld et  un gra in parmi  ceux
d'Overhespen - Sint-Annaveld (Bakels, 1992c : 3-5).
S'agissant de villages 6tablis le long de la Petite Gette it
l '6cart de l 'aire principale de peuplement ruban6 de
Hesbaye, C. C. Bakels interprdte, d titre d'hypothdse, la
pr6sence d'orge sur ces sites comme r6sultant d'une
pratique particulidre li6e i I'isolement, voire d'influen-
ces non rubandes. Les deux sites ont de fait livr6 des
tessons attribuables ir la C6ramique du Limbourg, qui,
comme la C6ramique de La Hoguette, possdde, au
moins par elle-m6me mais aussi par I'interm6diaire du
Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain, des ra-
mifications en Bassin parisien. La cadographie des prin-
cipales plantes cultivdes au N6olithique ancien A l'ouest
du Rhin (tabl. 4-9 et fig. 4-19, 4-20) montre le progrds
des d6couvefies r6centes avec un ancrage de I'orge en
moyenne Belgique, et une prdsence manifeste dds le
Ruban6 r6cent du Bassin parisien dans la vall6e de
l'Aisne, somme toute pas si 6loign6e.

Les travaux synth6tiques de Ph. Marinval (1983; 1988a;
1988b; 1989; 1990; 1993) et de C. C. Bakels ( '1984) sur
I'alimentation v6g6tale en France au N6olithique ancien
permettent de tirer quelques lignes directrices et de pous-
ser plus loin la question, malgr6 le petit nombre de s6-
ries analys6es. En contexte cardial espagnol, Hordeum
vulgare et Hordeum vulgare nudum ont 6t6 trouv6s en-
semble, alors que seul I'orge commune nue parait culti-
v6e en France, de concert avec le Triticum aestivo-
compactum. Dans ces deux r6gions, le r6le d6termi-
nant  au N6ol i th ique ancien a 6t6 jou6 par  I 'orge
polystique nue, alors que I'orge v6tue occupe le devant
de la scdne en ltalie (Hopf, '1991 : 248,263). Lengrain
et I'amidonnier sont peu repr6sent6s dans le Cardial fran-
gais et des contacts avec la civilisation ruban6e pour-
raient 6ventuellement Otre A l'origine du d6veloppement
du second dans le Midi de la France (Marinval, 1983:
115: 1988b : 138, 14' l ;  1993 : 125). Encontexte Ruban6
r6cent du Bassin parisien, A Menneville - Derridre le vil'
/age (Bakels, 1984), d Berry-au-Bac - Le Chemin de la
Pdcherie (Bakels, 1995), ainsi qu'A Bucy-le-Long- La
Fosse Touniseelir Cuiry-les-Chaudardes (Bakels in llett
et a/., 1995), I'engrain et I'amidonnier sont pr6sents
comme dans le Ruban6 du Nord-Ouest, mais accom-
pagn6s d'orge commune nue. Dans le Groupe de
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FRBP Bakels in lbn al a/. , 1995

Bakels in llstt €l a/. . 1

g Menneville-Deniire le
RRBP Bake ls ,1984

RRBP Bakels,1995

VSG Bake ls ,1984

Bakels, 1 993

Heim & Jad in ,  1992

Bakels,1992

Bakels et Rousselle, 1985: Heim,

Montsnach

R Weiler-la-Tour -
- Holzdrei*h (Ll

r^ Overilespen - Snl-
'" 

Annaveld

'Liege

12 Qrisn6e-La Mat

Umbourg nerlondois

20 Beek-Kekeveld

22 Geleen-Ha6sseldeNeld

24 Geleen- U rmonda rbaan

26 ::9 
b-"ls:9il*orf (Kre is

27 fldenhoven 
z {rrais

29 K6ln-Undenthal

31 Lamersdorf (Kreis DUr6n)

32 Langwoiler 2 (Kreis Jiilich)

33 Langweiler 3 (Kreis J0lich)

1. Triticum dicoccon
2. Triticum monococcum
3. Hordeum sp. / vulgare / nudum
4. Panicum miliaceum
5. Linum usitatissimum

Bakels et Rousselle, 1985;
Roussslle. l9S4

Bakels 6t Rousselle, 1
Bakels. 1983: Bakels et

1

KndrzBr, 1974 : 174 (= tabl. 1),

Knorzer, 1967(Rhsinland)

Buttler & Habsrey, 1936 : 148;

Kndzer, 1967(Rhsinland) :7 (=

tab l .  1 ) .  14

Kn6zer, 1973 : 141

Kn''zer,1972
1

34 Langweiler 6 (Kr6is Jrilich) Kno'zer,1972 (BJ) : 395-398

35 Langwsi161 8 (Kreis JUlich) Kno rze r . 1988 :814 .821

36 Langwgiler I (Kreis Julich) Kno.zet.1977 :282

37 
M-sci(€nheim (Kreis

Kn6lzor,' l  967(Rhsinland)

gg 13nr? (s9d' KnOrzer,1980
1

Tobt. 4-9 lnventaire par prdsence ou absence des principales plantes comestibles rencontrdes sur des sites ruban6s et Ville-
neuve-Saint-Germain au nord'ouest du Rhin.

6. Papaver somniferum
Z. Vicia lens
L Pisum sativum
9. Vicia faba
10. Bromus secalinus

71. Triticum aestivum
12. Triticum compactum
t3. Avena sativa
14. Corylus avellana
75. Lapsana communis

1 7

Ordre des plantes d'aprds Kreuz, 1990, Lt)ning, 1991 et Willerding' 1980.
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Blicquy, en Belgique, I'orge possdde une place sembla-
ble (J. Heim et A. Hauzeur, en cours), alors qu'un seul
6chantillon sur deux publi6s, attribuables au Groupe de
Villeneuve-Saint-Germain, en pr6sente (Bakels, 1984 :
6: Bakels in llett ef a/., 1995). En milieu danubien tardif ,
la Baume de Gonvillars a livr6 un grand nombre de grains
carbonis6es de c6r6ales dont un quarl d'Hordeum
vulgare, principalement attribuable A la vari6t6 nudum
et un quart de Triticum aestivo-compactum (d6termina-
t ion M.  Vi l laret ,  in  P6trequin et  a l . ,  1970:  127;  in
P6trequin, '1974: 495-497; Jeunesse et P6trequin,
1997:600-601;  Constant in ,  1997:  191-192) .  Au Jar-
din du Carrouseld Paris, de I'orge serait 6galement at-
test6e (Marinval, 1993 : 125).

L'orge 6tait inconnue en contexte ruban6 le long de la
Moselle jusqu'il y a peu. L'analyse en cours de plusieurs
6chantillons de la Moselle frangaise atteste de la culture
d'orge dds le Ruban6 (C. C. Bakels, en cours; voir ce
volume, chap. 6.1 et 6.2). Sa pr6sence, par exemple, est
A noter sur le site de Marainville-sur-Madon - Chemin de
Naviot,quiconstitue un maillon entre la Moselle et d'autres
groupes occupant le Bassin parisien (Blouet, 1989; Blouet
et Decker, 1993). Comme la Hesbaye, la Moselle est li-
mitrophe par rapport au monde ruban6 stricto sensu.

Dans cet ordre d'id6e, il convient encore de noter deux
caract6ristiques des sites de Darion, Oleye et Engis.
D'abord, les datations directes de grains d'orge ou de
restes carpologiques associ6s assignent d ces sites une
place chronologique trds r6cente, voire finale, par rap-
port au d6veloppement du Ruban6 local, sp6cialement
dans le cas d'Engis, qui se trouve 6tre proche de la
Baume de Gonvillars du point de vue du radiocarbone
(P6trequin, 1974: 522-523; Jeunesse et P6trequin,
1997; voir ce volume, chap. 1 .3). De plus, il ne faut pas
perdre de vue que les villages de Darion et d'Oleye par-
tagent la particularit6 d'6tre entour6s de foss6s, que des
6tablissements blicquiens se trouvent ou pourraient se
trouver dans leur environnement imm6diat, et qu'il ap-
parait que ces derniers cultiveraient I'orge commune nue
(J. Heim et A. Hauzeur, en cours).

Depuis quelques ann6es, les d6couvertes d'orge com-
mune nue en contexte ruban6 et post-ruban6 nord-occi-
dental se multiplient et sont I'occasion, pour leurs auteurs,
de proposer, dtitre d'hypothdse, une origine m6ridionale
i cette vari6t6, comme alternative d I'id6e plus classi-
que de I'origine orientale de I'orge. Les chemins de sa
ditfusion demeurent mal connus (Bakels, 1982; 1990;
1992c; 1993; 1995b; Marinval, 1988; 1990; 1993). Les
grains de Gonvillars, mises en paralldle avec une s6rie
de t6moignages du N6olithique ancien entre Rh6ne et
Rhin (Jeunesse, Nicod, van Berg et Voruz, 1991 ; Nicod,
Voruz, van Berg et Jeunesse, 1996; Jeunesse et
P6trequin, 1997; Manen, 1997), pourraient 6tre le rap-
peld'un de ces passages. Les influences m6ridionales
sur le N6olithique du Bassin parisien, et par'lA sur celui
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de Belgique, sont r6gulidrement soulign6es d'un point
de vue arch6ologique (Lichardus-ltten, 1986; van Berg,
1990; van Berg et Cahen, 1993). La mise en 6vidence
d'un N6olithique ancien atlantique et la d6couverte d'616-
ments c6ramiques d'affinit6 cardiale en Anjou et dans
le Centre pourraient repr6senter d'autres voies de p6-
n6tration vers le nord de I'orge commune nue (Villes,
1984; Bailloud, Cordier et a\.,1987; Roussot-Larroque
et al.,  1987; Schoenstein et Vi l les, 1990; Roussot-
Larroque, 1990; 1993; 1997; van Berg et Cahen, 1993),
et la Moselle une autre voie de diffusion de cette c6r6ale.

ll reste que les sites pr6sent6s ici sont parmi les pre-
miers en Belgique d I'ouest de la Meuse d avoir fait I'ob-
jet d'une attention pal6oenvironnementale soutenue,
m6me si les techniques appliqu6es sont perfectibles. ll
est A regretter que trop souvent une d6termination fia-
ble de I'espdce ne soit pas possible, car il serait int6res-
sant de pouvoir tester le partage g6ographique pergu
entre l'orge polystique nue et la vari6t6 vetue. llfaudra
donc attendre la multiplication des r6sultats avant d'at-
teindre un niveau de g6n6ralisation acceptable et de
d6passer le stade de I'hypothdse. L orge commune nue
est quasi-absente A I'ouest du Rhin et ne semble attes-
toie, sous forme de traces, que sur des sites isol6s ou
au moins en p6riph6rie du peuplement ruban6. Etant
cultiv6e par les porteurs de la c6ramique cardiale, l'arri-
v6e de l'orge nue dans le Ruban6 du Nord-Ouest pour-
rait correspondre d des 6changes sud-nord. Le Ruban6
r6cent du Bassin parisien, sur le chemin de ce passage,
en a livr6 des t6moins et le Groupe de Blicquy I'a 6gale-
ment cultiv6e. Force est d'admettre que I'histoire de
l'apparition de I'orge en Europe occidentale repose sur
un trop petit nombre de s6ries et bien des lacunes dans
I'information nous s6parent de l'Europe centrale.

4.6.3 - Popover sousloloupe...

En raison de leur petite taille, les graines carbonis6es
de pavot ne sont d6couvertes que si des m6thodes d'in-
vestigation appropri6es ont 6t6 mises en @uvre. D'un
cot6, le pr6ldvement syst6matique d'6chantillons et le
tri des refus de tamis d mailte int6rieure d 0,5 mm, voire
0,2 mm, A la loupe binoculaire est loin d'6tre une op6ra-
tion de routine lors de l'6tude de sites danubiens. D'un
autre c6t6, I'attention ne s'est focalis6e que relativement
r6cemment sur cette plante, d'abord par la mise en 6vi-
dence de sa pr6sence en contexte pr6historique, en-
suite par la parution d'articles sp6cifiques discutant pro-
bldmes de ddtermination, dispersion et interpr6tation en
milieu ruban6 (Renfrew, 1973 : 161-163;Kn6rzer, 1971a;
Bakels, 1982a). Pour ces raisons, on doit considdrer
comme sous-estim6e I'importance de cette plante.

Quand des graines de Papaver sont mises en 6vidence
sur des sites danubiens, correspondent-elles d des plan-
tes sauvages, comme le coquelicot, ou A des espdces
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cultivdes ? Le pavot peut trds bien avoir circul6, m6-
lang6 ir des semences de c6r6ales et 6tre apparu
comme une commensale des cultures, ou bien avoir 6t6
cultiv6 pour lui-m6me. Les graines, riches en 6l6ments
nutritifs, peuvent 6tre consommdes telles quelles ou
pressees, pour en extraire une huile aux mdmes pro-
pri6t6s que celle d base d'olive, convenant i la cuisson
ou comme liquide lampant. Bless6e, la capsule libdre

Fig. 4-19 Cartographie des principales plantes comestibles rencon-
trdes sur des sites rubands et Villeneuve-Saint-Germain au nord-
ouest du Rhin.
D'aprds le tabl. 4-9. Les neuf plantes s6lectionndes et la repr6-
sentation graphique de leur prdsence ou absence suit le moddle
d'4. M. Kreuz. 1990.

Sur h vob de lorge et du pavot

un latex blanc, I'opium, aux vertus pharmaceutiques im-
portantes, qui ne devaient pas avoir 6chapp6 aux
Ruban6s, m6me s'il n'existe pas A ce jour de preuve
formelle d'un tel usage (Renfrew, 1973 : 161-163). Ac-
tuef lement, Papaver somniferum L., le pavot, se subdi-
vise en sous-espEces qui pr6sentent une grande varia-
bif it6, dont Papaver somniferum subsp. somniferum et
Papaver somniferum subsp. setigerum. Elles-m6mes

1 - Triticum dicoccon
2 - Triticum monococcum
3 - Hordeum sp. / vulgare / nudum
4 - Panicum mil iaceum
5 - Linum usitatissimum
6 - Papaver somniferum
7 - Vicia lens
8 - Pisum sativum
9 - Vicia faba
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pr6sentent une grande variabilit6 au point que la pre-
midre se confond ais6ment avec la seconde d'un point
de vue morphologique (Fritsch, 1979). On considdre
que lavari6t6 setigerum pourrait correspondre d la forme
sauvage qui a donn6 la vari6t6 somniferum. C'est elle
qui est surtout identifi6e pour le N6olithique ancien de
nos r6gions, p6riode proche de la domestication du pavot
(Kndrzer, 1981; K.-H. Kndrzer, comm. pers.3;,. Ainsi, K,-
H. Kn0rzer (1981) d6crit deux vari6t6s pour le site romain
de Xanten : I'une pr6sente une surface couverte d'un 16-
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seau polygonal avec des arrdtes saillantes et des facet-
tes planes, et I'autre des polygones remplis de lignes pa-
ralldles. ll s'agit peut-Otre respectivement des sous-es-
pdces setigerum el somniferum, comme il peut s'agir de
variantes de la m6me sous-esodce en cours d'6volution.

Trois 6chantillons de Hesbaye t6moignent de la pr6-
sence du pavot dans cette r6gion au Ruban6. Un frag-
ment de Papaver somniferum a 6t6 r6colt6 dans le
remplissage de la fosse 87046 d'Oleye - Al Zdpe et un

tig. 4-20 Caftographie, synthetisde par r6gion, des principales plantes comestibles rencontr6es sur des sites rubands et Ville-
neuve-Saint-Germain au nord-ouest du Rhin.
D'aprds le tabl.4-9. Mames conventions que pour la fig. 4-19. Le nombre de sites pris en considdration par ensemble est
indiqu6 it c1td des carrds synthdtiques. Les donndes radiomdtriques indicatives combinent des analyses par accAl€rateur
directement rdalisdes sur des assemblages contenant de I'orge (voir chap. 6.1).
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autre parmi les restes de Waremme-Vindve. La brd-
che d'Engis a livr6 pour sa part 8 caryopses et 4 frag-
ments de graine de pavot. Dans les trois cas, la morpho-
logie des semences renvoie A la sous-espdce setigerum.

Papaver somniferum suscite une attention particulidre
des chercheurs parce que son origine ne serait pas A
rechercher au Moyen-Orient mais plut6t sur les rivages
occidentaux de la M6diterran6e (Bakels, 1982; 1992a :
66-67). Sous r6serve des restrictions d6ja 6nonc6es
concernant la repr6sentation de cette plante dans les
s6ries danubiennes, le pavot semble exclusivement oc-
cidental et donc excentrique par rapport au monde
ruban6. ll a en effet 6t6 essentiellement mis en 6vi-
dence entre Rhin et Meuse, A Aldenhoven, Garsdorf,
Lamersdorf, Oekoven, Wanlo et sur5 sites A Langweiler
(Kndrzer, 1971a; 1972; 1973; 1 977; 1 9B0b; 1 988a), ainsi
qu'd Beek-Ke rkeveld, ainsi qu'd Geleen-Hae sselde ruel d
(Bakels et Rousselle, 1985 : 49) et r6cemment dans le
remplissage du puits de Kuckhoven (Kndzer, 1998). Les
occurrences les plus anciennes remontent i la phase ll
du Ruban6, le Flomborn, et les plus orientales ont eu
lieu en contexte ruban6 recent, d Bruchenbr0cken
(Kreuz, 1990), d Ulm (Gregg, 1989) et a Meindling, en
Bavidre (Bakels, 1992a : 66). Les trois d6couvertes de
Hesbaye confirment que le centre de gravit6 de la 16-
partition du pavot au Ruban6 se situe d I'ouest du Rhin.
Elles l'6largissent par la m6me occasion i une r6gion
oU il n'6tait pas encore signal6 en un tel contexte cultu-
rel. Le pavot est donc pr6sent dans I'ensemble du
Groupe rhrino-mosan du Ruban6, dont l'impression d'ho-
mog6n6it6 se trouve ainsi accrue (tabl. 4-9 et fig. 4-19,
4-2O). Du pavot a 6t6 delib6r6ment utilis6 comme d6-
graissant dans la pr6paration de la pAte d'un vase
blicquien de Vaux-et-Borset (Bakels, Constantin et
Hauzeur, 1992). ll n'a cependant 6t6 reconnu i ce jour
en France, ni dans le N6olithique ancien m6ridional, ni
dans le Bassin parisien pendant la m6me phase chro-
nologique (Hopf ,  1991;  Mar inval ,  1983 :2O1;1993) .
Labsence de restes carbonisds de pavot en contexte
cardial peut 6tre due d une autre utilisation de la plante,
ne la mettant pas au contact avec le feu, d d'autres pra-
tiques de r6colte ou de nettoiement, ou ir sa connais-
sance plutot comme commensale qui se serait diffus6e
d I'insu de tous lors d'6changes de c6r6ales. ll est d
esp6rer que ces vides A I'ouest comme A I'est ne sont
pas des artefacts de la recherche.

La raret6 des t6moins d I'est du Rhin et une origine pro-
bable sur les bords occidentaux de la M6diterran6e, que
la plante soit cultiv6e ou messicole, incitent C. C. Bakels
(1982a; 1992a) A suggdrer que le pavot ait 6t6 acquis
par les agriculteurs ruban6s suite A des contacts avec
des populations ayant leurs racines en France. Cet
auteur propose de s'interroger sur le r6le des porteurs
de la C6ramique du Limbourg ou de la C6ramique dg
La Hoguette, dont les aires de dispersion sont 6gale-
ment occidentales. Plus que la Cdramique du Limbourg,
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la C6ramique de La Hoguette est justement pr6sum6e
avoir eu des contacts avec le Cardial ou des interm6diai-
res sous influence, et avoir ainsi particip6 indirectement
de la mouvance de la premiere agriculture de M6diterra-
n6e occidentale (Luning, Kloos, Albert etal., '1989), Lex-
tension de La Hoguette ne va pas jusqu'd Meindling, re-
marque encore C. C. Bakels, mais si le pavot est acquis
par  les Ruban6s du Groupe rh6no-mosan dds le
Flomborn, ceux-ci peuvent I'avoirtransmis aux habitants
plus r6cents d'autres r6gions (Bakels, 1992a : 66-67).

La C6ramique de La Hoguette a donc 6t6 propos6e, A
cOt6 de la C6ramique du Limbourg, comme vecteur de
p6n6tration du monde ruban6 pour le pavot. La C6ra-
mique du Limbourg avouerait certes moins de con-
nexions avec le Midi de la France. ll ne faut cependant
pas n6gliger, nous semble-t-il, ce vecteur. Le centre de
gravit6 de la C6ramique de La Hoguette se situe plut6t
dans le sud-ouest du monde ruban6, sur les bords de la
Moselle ou en Alsace, alors que le maximum de trou-
vailles de pavot est d placer dans le Groupe rh6no-mo-
san. La composante Limbourg est attest6e dans le
Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain, d cot6
de sa filiation Ruban6 r6cent du Bassin parisien et main-
tenant le pavot est clairement pr6sent dans le Blicquien.

4./ - En conclusion :"Avostomis !"

L6tude d'un nouveau corpus de macrorestes botani-
ques pour B sites distincts du N6olithique ancien de
Hesbaye a permis d'aborder un 6ventail de questions,
m6me si les conditions optimales de r6colte n'ont pas
toujours 6t6 rassembl6es. Ces questions concernent le
type de plantes conserv6es, leur association et les trai-
tements qu'elles ont pu subir, le contexte de d6couverte,
ainsi que la signification de la pr6sence dans la r6gion
6tudi6e de taxons peu ou pas attest6s pr6c6demment.

Quatre cat6gories de restes ont 6t6 rencontr6es. Les
assemblages avec c6r6ales majoritaires se r6partissent
en s6ries non ou incompldtement nettoy6es et en refus
d l'issue du nettoiement, encore que ce type de restes
soit peu repr6sent6 dans nos s6ries. Des stades diff6-
rents de travail ont 6t6 atteints d'un site A I'autre. Dans
I'ensemble, les habitants d'Oleye semblent avoir pouss6
moins loin les op6rations que ceux de Darion. Les her-
bes dites sauvages, retrouv6es tantot dans le bruit de fond
du site, tantOt dans les s6ries de grains de c6r6ales parce
que r6colt6es en m6me temps, t6moignent de leur rejet
ou de leurconsommation en tant que l6gumes. Comme
les plantes cultiv6es non c6r6alidres, retrouv6es dans
les m6mes contextes, elles compldtent le panorama
agricole ruban6. Des fruits sauvages sont r6colt6s et
consomm6s, mais comme leur carbonisation est al6a-
toire, leur importance dans le menu n6olithique nous
est scelf6e. A Darion et A Waremme-Vinive, des as-
semblages associant pommes, prunelles, noisettes, c6-
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r6ales, akdnes de ch6nopode ou pois 6voquent la pr6-
paration de bouillies ou de brouets.

Les s6ries du haut Geer et d'Engis consolident les ac-
quis des 6tudes pr6c6dentes sur I'agriculture du Groupe
rhdno-mosan du Ruban6. Les qualit6s culturales des
sols lcessiques de Hesbaye sont bonnes; les deux fro-
ments sont cultiv6s ensemble dans des champs clair-
sem6s oir s'insinuent une s6rie de commensales des
cultures. Les plantes d'accompagnement, en particu-
lier Lapsana communis, indiquent ici aussi la culture de
petites parcelles ombrag6es une partie de la journ6e,
soit parce qu'entour6es par la for6t primitive, soit parce
que subsistaient une part appr6ciable des arbres de
haute futaie... Le cortdge des "mauvaises herbes" est
semblable d ce qui a d6ja 6t6 d6crit pour nos r6gions
ainsi que pour la Rh6nanie.

La localisation et le type de structure ayant livr6 des
macrorestes v6g6taux sont divers, i la mesure de la di-
versit6 des assemblages rencontr6s. La prdsence de plu-
sieurs structures concem6es au nord-ouest de I'habitat,
dont trois fosses caract6ristiques prds de la maison 1 de
Darion, fait 6cho d une semblable localisation pr6f6ren-
tielle des restes botaniques mise en 6vidence A Langweiler
8. Plusieurs structures cylindriques de forme r6currente,
d Darion et A Oleye, pourraient 6tre mises en rapport avec
le stockage ou le traitement des c6r6ales.

La d6couverte d'orge commune dans le contexte du
Ruban6 de Hesbaye, I'extension du pavot i I'ensemble
du Groupe rh6no-mosan ont 6t6 l'occasion de rappeler
les attaches m6ridionales de ces plantes.

La C6ramique de La Hoguette a 6t6 propos6e, A c6t6
de la C6ramique du Limbourg, comme vecteur de p6-
n6tration du monde ruban6 pour le pavot. La C6rami-
que du Limbourg manifesterait cependant moins de con-
nexions avec le Midi de la France. ll ne faut cependant
pas negliger, nous semble-t-il, ce vecteur. llfaut noter it
ce jour I'absence de restes carbonis6s de pavot en con-
texte cardial. Cela peut 6tre d0 i une autre utilisation
de la plante, ne la mettant pas en contact avec le feu, A
d'autres pratiques de r6colte ou de nettoiement, ou A sa
connaissance plut6t comme commensale qui se serait
diffus6e A I'insu de tous lors d'6changes de cdr6ales.
De plus, le centre de gravit6 de la C6ramique de la
Hoguette se situe plut6t dans le sud-ouest du monde
ruband sur les bords de la Moselle ou en Alsace, alors
que le maximum de trouvailles de pavot est d placer
dans le Groupe rh6no-mosan. Lacomposante Limbourg
est attest6e dans le Groupe de Blicquy / Villeneuve-
Saint-Germain, A c6t6 de sa filiation Ruban6 rdcent du
Bassin parisien et maintenant le pavot est clairement
pr6sent dans le Blicquien.

Lorge commune nue est quasi-absente A l'ouest du Rhin
et ne semble attest6e, sous forme de traces, que sur
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des sites isol6s ou au moins en p6riph6rie du peuple-
ment ruban6. Etant cultiv6e par les porteurs de la c6ra-
mique cardiale, I'arriv6e de I'orge nue dans le Ruban6
du nord-ouest pourrait, elle aussi, correspondre A des
6changes sud-nord. Le Ruban6 r6cent du Bassin pari-
sien, sur le chemin de ce passage, en a livr6 des t6-
moins et le Groupe de Blicquy I'a 6galement cultiv6e.

Ces pr6sences et absences de plantes rares ou d6lica-
tes ir d6terminer, comme I'orge et le pavot, souldvent la
suspicion de nombreux colldgues, qui s'interrogent sur
les cons6quences du d6ploiement de techniques diff6-
rentes de recherche d'un bout A I 'autre du monde
Ruban6 (e.a. Cl. Constantin, comm. pers.). Certes, les
6tudes les plus r6centes ont permis de repousser plus
d l'ouest ou plus loin dans le temps la liste des occur-
rences du pavot et de I'orge (Kreuz, 1990; Bakels, 1992).
Certes, la mise en 6vidence du pavot demande une stra-
t6gie de tamisage orient6, alors que I'orge peut appa-
raitre dans les m6mes conditions que les bl6s, pour
autant qu'il ait 6t6 carbonis6. Certes, un argument par
absence n'a pas de poids, seul, s'il n'est pas crois6 avec
d'autres 6l6ments convergents. Certes, il faudra tou-
jours chercher A combler nos vides de connaissances.
Certes, I'orge et le pavot ne sont que des indices mat6-
riel de base dont on charge la pr6sence de peut-dtre
trop de cons6quences... ll ne faudrait cependant pas
sous-estimer les capacit6s de nos colldgues A I'est du
Rhin. En plus, toutes les 6coles ne sont pas A mettre
sur le m6me pied, et si pavot ou orge il y a, leurs se-
mences carbonis6es finiront bien par 6tre d6cel6es.
Pour suspendre momentan6ment le petit d6bat 6voqu6
icientre le doute et la critique, dans l'attente de nouvel-
les donn6es qui d6partageront les points de vue, 6pin-
glons le fait que I'orge et le bl6 nu sont rares et que le
pavot n'est pas connu sur les quelques sites danubiens
de Suisse (Bombacher, 1995), alors que les recherches
carpologiques y b6n6ficient de d6cennies d'exp6rience,
acquise pour commencer sur les stations lacustres dont
on connait la richesse en macrorestes botaniques.

L'examen des aires d'extension de I'orge et du pavot ne
doit pas faire perdre de vue la dimension chronologique
de I'apparition de ces plantes dans nos r6gions. Le sc6-
nario admis voudrait que l'orge ait 6t6 h6rit6e, par les
repr6sentants du Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-
Germain des Ruban6s r6cents du Bassin parisien, qui
eux-mOmes le tiendraient du Ruban6 stricto sensu. Le
pavot n'est pas attest6 avant le Flomborn et est plutOt
associ6 A des contextes r6cents voir finaux. Les as-
semblages de graines ayant livr6 de I'orge ou du pavot
de Darion et d'Oleye sont associ6s d des datations
radiomdtriques fort basses. Le r6sultat C14 pour Engis,
pour lequel nous ne disposons d'aucun 6l6ment per-
mettant de suspecter un rajeunissement, est plus jeune
encore. ll correspond aux estimations pour Gonvillars,
qui pourrait constituer un t6moignage tardif d'une voie
de ditfusion sud-nord de plantes agricoles. Pour peu
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qu'on admette des dates hautes pour la naissance du
Ruban6 r6cent du Bassin parisien et un d6veloppement
du Groupe de Villeneuve-Saint-Germain en paralldle
avec un Ruban6 final en Hesbaye, on pourrait conce-
voir des contacts lents et par 6tapes entre le monde
m6diterran6en et le Ruban6 rdcent du Bassin parisien,
par I'interm6diaire - pourquoi pas ? - des groupes d
c6ramiques non-ruban6es, puis une communication aux
Ruban6s de la Moselle et de Hesbaye et au Groupe de
Villeneuve-Saint-Germain. A d6faut, si on adopte une
chronologie plus basse, la C6ramique du Limbourg reste
au moins candidate comme vecteur de ces plantes en
Bassin parisien. La r6ponse, en I'absence des t6moins
de I'agriculture ou de I'alimentation des groupes d c6ra-
mique non ruban6e, demeurera purement conjecturale.

D'autres plantes agricoles attest6es dans le monde
ruban6 semblent 6galement avoir 6td diffus6es dans nos
r6gions en passant ou au d6part du bassin occidental
de la M6diterran6e. La lentille, par exemple, est une
plante actuellement typique du monde m6diterran6en
et est exigeante tant en ce qui concerne la qualit6 du
terrain que l'ensoleillement. Elle ne s'est implant6e que
ponctuellement dans le Ruban6, sur sa face m6ridio-
nale ou dans des conditions particulidres. Mais ne pour-
rait-elle pas avoir connu deux voies d'acquisition par
les Ruban6s, dont I'une passerait par le Cardial ? A
contrario, la communication de taxons comme I'engrain
par la Culture ruban6e au Cardial a 6t6 envisag6e
(Marinval, 1990). La circulation des premidres plantes
cultiv6es, vecteur de n6olithisation, est assur6ment com-
plexe, i l'image de la propagation buissonnante du nou-
veau mode de vie qui se met en place en Europe. Ce
n'est que par la multiplication des d6terminations et des
observations, que la lumidre sur des transgressions cul-
turelles inconscientes comme celles 6voqu6es ici pour-
rait se lever, i moins que ce ne soit par le pistage gdn6-
tique des vari6t6s en pr6sence...

Notes

1. Mme H6ldne Remy, de la Direction de l 'Arch6ologie,
coordinatrice de I'op6ration de sauvetage TGV en Wallonie et
M. Andr6 Matthys, Inspecteur gdndral de I'lnspection des Mo-
numents, Sites et Fouilles de la R6gion wallonne, ainsi que les
auteurs de cette fouille, nous ont aimablement autoris6s A uti-
liser les donn6es concernant Waremme-Vrndyedans le cadre
de la pr6sente 6tude.
2. Outre Jean Heim et lvan Jadin qui ont assum6 leur part de
ce travail fastidieux, ont contribud efficacement d I'extraction
des macrorestes de Hesbaye: Alain Streel, Mike Salen et
St6phane Neven, ainsi que de Nicolas Cauwe, Francis Burin-
Kefer, Jean Charpentier, Raymond Mawet, Marcel Splingaer
et Anne-Marie Wittek.
3. Toute notre gratitude s'adresse aux Prof. Corrie C. Bakels
et Karl-Heinz Kn6aer pour les diff6rents 6changes de vues sur
des questions pos6es par la pr6sente contribution. l_essentiel
des photographies a 6t6 r6alis6 par le Prof. Luc Waterkeyn,
Universit6 catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve.
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